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Transcription

AvertissementE:

Avant�de�commencer�cette�étude,�je�tiens�à�indiquer�que�la�transcription�du�texte

arabe� a� été� effectuée� selon� la�méthode�de� la� revue�Arabica.�Cependant,� les�noms�des

familles� locales� ainsi� que� les� toponymes� évoqués� ici� ont� été� transcrits� selon� la

prononciation�locale.�Ainsi,�nous�écrivons�par�exemple�Dr‚b¬�et�non�Dur‚b¬.

Tableau�de�transcriptionE:

a __ fl _

b _ ˙ _

t _ ± _

˚ _ @ _

™ _ f _

B _ q _

¿ _ k _

d _ l _

‰ _ m _

r _ n _

z _ h _

s _ t _

· _ ® ___

G _ ‚�ou�w _

¥ _ ¬�ou�y _

‘ _

Pour� la� translittération� des� voyelles� brèves,� nous� avons� utilisée� les� voyelles� latines

correspondantesE:�a,�i,�u.



Calendrier

Dans� les� sources� ottomanes� et� arabes� exploitées� dans� la� présente� étude,� deux

calendriers�sont�utilisésE:�le�calendrier�musulman�de�l’Hégire�et�le�calendrier�financier�dit

m®l¬�ou�r‚m¬.�La�datation�m®liyya�est�privilégiée�ici�car�elle�est�systématiquement�utilisée

par�les�greffiers�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs.�En�revanche�dans�certains�cas,

comme� celui� de� la� datation� des� annuaires� de� la� province� syrienne� et� des� documents

émanant� du� tribunal� ·ar±¬� de� Homs,� nous� avons� préféré� la� datation� du� calendrier

musulman� qui� est� la� plus� régulièrement� utilisée� dans� cette� documentation.� Afin� de

distinguer�cette�dernière,�nous�avons�traditionnellement�attaché�un�"h."�à�l’année�évoquée.

Abréviations

Abréviations�relatives�aux�archivesE:

SMBHE:�Si™ill�MaBkamat�Bid®yat�ºimG�(conservé�au�Centre�des�Archives�Historiques�de

Damas).

SMBHQZE:�Si™ill�MaBkamat�Bid®yat�ºimG�(conservé�au�QaGr�Al-Zahr®w¬�à�Homs).

SM=HE:�Si™ill�MaBkama�=ar±iyya�ºimG�(un�seul�registre,�archive�privée).

CADNE:�Centre�des�Archives�diplomatiques�de�Nantes.

CCIME:�Chambre�du�Commerce�et�de�l’Industrie�de�Marseille.

AOME:�Centre�des�archives�d’outre-mer.

MIOME:�Microfilms�conservés�au�Centre�des�Archives�d’Outre-Mer.

Abréviations�utilisées�relatives�aux�publicationsE:

BEOE:�Bulletin�d’Études�Orientales�(Damas).

E.I.E:�Encyclopédie�de�l’Islam�(Leiden).

IFAOE:�Institut�Français�d’Archéologie�Orientale�(Le�Caire).

IFDE:�Institut�Français�de�Damas.

IJMESE:�International�Journal�of�Middle�East�Studies�(Londres).

ILSE:�Islamic�Law�and�Society�(Leiden).

REMMME:�Revue�des�Mondes�Musulmans�et�de�la�Méditerranée�(Aix-en-Provence).
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En�chemin�pour�Homs...

En� partant� de� Damas� en� direction� du� nord,� après� avoir� franchi� une� zone

montagneuse�aride,�et�dépassé�le�Qalam‚n,�la�chaussée�descend�en�pente�douce.�Chemin

faisant�le�voyageur�entre�peu�à�peu�dans�une�zone�aux�couleurs�nuancées,�ondulant�entre

l’ocre�de�la�terre�et�le�vert�de�quelques�broussailles.�Enfin,�quelques�kilomètres�plus�loin,

des�arbres�inclinés�en�direction�de�l’est,�sous�la�force�des�vents�d’ouest�s’engouffrant�dans

la�trouée�de�Homs,�marquent�le�seuil�de�la�région�homsiote.

Située�au�carrefour�des�routes�commerciales�nord-sud,�est-ouest,� la�région�de� la

Syrie�moyenne�se�distingue�par�un�double�paysage�naturel�divisé�par�ce�que�N.�N.�Lewis�a

nommé�The�Desert�Line1.�Et�c’est�précisément,�sur�cette�ligne�imaginaire,�séparant�la�zone

humide�et�fertile�de�l’ouest�(ma±m‚ra)�et�la�zone�aride�des�steppes�(b®diya),�que�Homs�se

situe.�Ainsi,�les�voyageurs�venus�de�l’est�découvrent�une�ville�au�cœur�d’une�steppe�sans

ombrage�alors�que�les�autres,�plus�chanceux,�venant�de�l’ouest,�sont�subjugués�par�les�flots

de�l’Oronte�bordé�d’espaces�agricoles�riches�et�variés�caractérisant�les�environs�de�la�ville

de�Homs.

Cet�espace�géographique�est�référencé,�dans�les�archives�ottomanes�du�XIXe�siècle,

sous�le�nom�de�qa¥®’�de�Homs.�Le�terme�de�qa¥®’,�compris�dans�sa�définition�ottomane

première,�désigne�l’unité�judiciaire2,�en�d’autres�termes�la�juridiction�de�compétence�de

l’organe� judiciaire� en� place� localement.� Mais,� la� loi� sur� les� vilayets,� élaborée� et

promulguée�par�le�gouvernement�central�d’Istanbul�en�1864,�puis�amendée�à�deux�reprises

en�1867�puis�en�18693,�uniformise�le�système�administratif�des�provincesd:�la�région�de

Homs,�qui�durant�les�siècles�précédents�est�ballottée�entre�Tripoli�et�Damas,�se�trouve,�dès

lors,�définitivement�rattachée�à�la�province�de�Syrie�(wil®yat�S‚riyya).�Suite�à�ce�nouvel

ordre�provincial,� la� terminologie�évolued;�et� l’unité�administrative�vient�se�superposer�à

                                                  
1dN.dN.dLewis,�1987,�p.d15
2dI.�Agmon,�2006,�p.d11.
3dG.dYoung,�1905,�vol.dI,�«dMinistère�de�l’Intérieurd»,�Texte�III 2d:�«dLoi�des�vilayets�du�8�novembre�1864d»,
p.d36-64.
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l’unité�judiciaire.�Homs�et�sa�région�constituent�désormais�une�subdivision�administrative

nommée�qa¥®’.

L’expression� “subdivision� administrative”� fait� référence� à� la� division� d’un

territoire� dont� les� limites� aussi� aléatoires� soient-elles,� peuvent� être� retracées� par� la

documentation�officielle�centrale�et�locale.

Dans� cette� étude� privilégiant� les� sources� locales,� les� pages� consacrées� à� la

circonscription�homsiote�par� les�fonctionnaires�chargés�d’établir� le�premier�volume�des

annuaires�de�la�wil®yat�S‚riyya,�daté�de�1868/1869,�sont�les�premières�traces�écrites�de�la

mise�en�place�des�changements�institutionnels,�localement.

Le�“pays”�de�Homs�est�donc,�ici,�appréhendé�par�son�contexte�géographique�et�plus

particulièrement�géo-administratif�ainsi�que�par�le�contexte�historique�ottoman�dans�lequel

il�s’inscrit�à�l’échelle�d’une�circonscription�administrative�de�troisième�rang.

Un�instant�homsiote

Plusieurs� années� auparavant,� un� vaste� programme� de� réformes� dans� divers

domaines,� connu� «ddans� l’histoire� ottomane� sous� le� nom� de� “réorganisation”4d»�ou

Tan˙¬m®t,�est�lancé.�Déterminer�précisément�les�débuts�effectifs�de�ces�réformes�a�déjà�fait

l’objet�de�débats�historiographiques�qui�ont�montré�que�chaque�auteur�choisit�et�justifie

légitimement�une�date�en�fonction�de�l’objet�même�de�sa�propre�recherche5.�Aussi,�cette

étude,�centrée� sur� les� relations�entre� sociétés� rurale�et�urbaine�à� la� fin�du�XIXe�siècle,

aurait�pu�débuter�par�la�date�symbolique�de�la�promulgation�du�Code�des�terres�en�18586.

Mais,�l’analyse�entreprise�dans�cette�recherche�partant�de�la�volonté�d’observer�les

conséquences�des�Tan˙¬m®t�localement,�il�a�semblé�préférable�d’entrer�dans�le�qa¥®’�de

Homs�avec�un�événement�à�la�fois�local�et�central,�résultant�de�l’application�des�réformes

institutionnelles�prises�en�amontd:�la�création�officielle�du�tribunal�de�première�instance�de

                                                  
4�F.dGeorgeon,�2003,�p.d19.
5�M.�Aymes,�2005,�p.d242-244.
6
 G.�Young,�1906,�vol.dVI,�«dCode�des�terresd»,�p.d45-89.
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Homs� (ma_kamat�bid®yat�ºimi)�mentionnée�dans� le�volume�n°d12�des�annuaires�de� la

province�syrienne�en�1879/18807.

Le�qa¥®’�de�Homs�et� les�relations�qui�se� tissent�entre�cette�ville�et�sa�campagne

sont�donc�approchés�durant� le� long� règne�du�sultan�Abdülhamid� II� (1876-1909).�Cette

période�nommée�hamidienne�marque,�pour�certains�chercheurs,�la�fin�des�Tan˙¬m®t�et� le

début�d’d«dune�phase�contre-révolutionnaired»�s’achevant�avec�«dle�début�de� l’inévitable

période�nationaliste8d»,�celle�des�Jeunes�Turcs.�Mais�ici,�les�années�hamidiennes�sont

considérées�comme�une�continuité�des�réformes�dans�le�sens�où,�si�la�plupart�des�lois�et

autres� textes� officiels� ont� été� rédigés� durant� la� période� précédant� l’avènement

d’Abdülhamid�II�en�1876,�leur�application�apparaît�localement�durant�son�règne.�De�plus,

par�la�mise�en�place�progressive�des�cadres�administratifs�issus�des�réformes,�les�dernières

décennies�ottomanes�se�présentent�comme�un�moment�de�transition�institutionnelle.

Ainsi,�cette�étude�s’appuie�essentiellement�sur�la�documentation�locale�issue�d’une

institution�nouvelle�dans�la�ville,�représentant�l’autorité�judiciaire�ottomane�dans�le�qa¥®’

et�appliquant�la�législation�séculière�récemment�élaborée�et�promulguée�à�Istanbul.�C’est

pourquoi,�l’objectif�proposé�ici�est�de�mettre�en�évidence�les�changements�survenus�sur�le

terrain�au�travers�d’une�partie�du�vécu�des�habitants�de�la�circonscription,�relaté�par�les

habitants� eux-mêmes� dans� cette� cour� de� justice� locale.� Il� s’agit� donc� de� considérer

l’application� des� réformes� ottomanes� à� l’échelle� de� la� circonscription� administrative

homsiote.

De�plus,�une�grande�partie�des�réformes�engagées�par�le�gouvernement�central�a�été

élaborée�par�les�hommes�des�Tan˙¬m®t,�et�c’est�également�sous�la�tutelle�d’un�homme�des

réformes� que� la� wil®yat� de� Syrie� connaît� les� débuts� concrets� des� bouleversements

institutionnelsd:�Mid_at�B®·®,� gouverneur� de� la�wil®yat� S‚riyya�de�1878�à�1880.�Ces

transformations� se� poursuivent� durant� les� trente-trois� années� considérées� dans� cette

recherche,�et�c’est�également�pour�cette�raison�que�la�période�hamidienne�se�présente�dans

ce�contexte�administratif�homsiote�comme�une�période�de�changements�caractérisée�par

une�mise�en�place�bureaucratique�tâtonnante.
                                                  
7�S®ln®m®�Wil®yat�S‚riyya,�vol.d12,�année�1297dh.�(1879/1880),�p.d205.
8dI.�Agmon,�2006,�p.d9d:�«da�counterrevolutionary�phase�[...]�the�beginning�of�the�inevitable�nationalist�era.d»
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Finalement,�dix� ans� après� la� fin�du� règne�du�«dsultan� calife9d»,�les�registres�du

tribunal�de�première�instance�de�Homs�s’évaporent�en�même�temps�que�disparaît�l’Empire

ottoman.�Ainsi,�1919�sonne�le�glas�de�cette�étude�même�si�la�lecture�et�l’analyse�présentées

de� la� documentation� locale� s’achèvent� en� 1911� avec� la� clôture� du� registre� n°d17� qui

constitue�le�dernier�si™ill�consignant�des�comptes�rendus�d’audience10.

Pour�toutes�ces�raisons,�le�contexte�historique�de�l’application�de�la�réorganisation

issue� du� gouvernement� central� et� le� contexte� géographique� provincial� de� la� région

homsiote� nous� conduisent� à� appréhender� le� contexte� des� Tan˙¬m®t� et� la� période

hamidienne�à�travers�la�localité�de�Homs�et�sa�campagne.

Homs,�un�détail�dans�les�sources

La� contrée�de�Homs� est�un� espace�méconnu�ou�plutôt�mal� connu�de� la� région

syrienne.�D’un�côté,�les�Homsiotes,�convaincus�de�connaître�leur�région,�ne�se�sont�que

très�peu�intéressés�à�leur�ville�et�encore�moins�à�la�campagne�environnante�qui�constitue�la

richesse�de�cette�région.�D’un�autre�côté�l’historiographie�ottomane�des�provinces�arabes

ne�connaît�qu’une�brève�histoire.�De�plus,�les�pionniers�de�l’histoire�ottomane�arabe�ont

consacré� leurs� travaux�aux�capitales�de�provinces� (Le�Caire,�Damas,�Alep,� ...)�ou�aux

villes�dont�la�renommée�n’est�plus�à�discuter�(Jérusalem,�Hama,�Alexandrie...)11,�laissant

de�côté�les�villes�petites�et�moyennes,�Homs�en�faisait�partie.dLes�remarques�souvent�peu

élogieuses�des�chroniqueurs�arabes�et�des�voyageurs�occidentaux�ont-elles�découragés�les

premières�investigations�scientifiquesd?

                                                  
9dF.dGeorgeon,�2003,�528dp.�«dSultan�califed»�est�l’expression�consacrée�par�F.�Georgeon�au�dernier�grand
sultan�de�l’Empired:�Abdülhamid�II.
10dSi™ill�Ma_kama�Bid®yat�ºimi,�n°d17,�1911,�182dp.
11

 Par�exempled:�A.�Raymond,�1985,�389dp.,�J.�Hanssen,�T.�Philipp�et�S.�Weber,�2002�(a),�375dp.
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Nous�avons�souhaité�ici�tenter�de�relever�le�défi�de�rendre�une�part�de�son�image�à

cette�ville�dont,�d’après�P.�Belon�du�Mans,�«dles�murailles�montrent�bien�que�la�ville�a�été

autrefois�quelque�grande�chose,�aussi�est�elle�assise�en�bon�pays12.d»d

Certes,�Homs,�lieu�de�passage�des�étrangers�au�“pays”,�fait�presque�toujours�l’objet

d’une�courte�note�ou�d’une�phrase�permettant�de�faire�une�transition�entre�Damas�et�Hama

ou�encore�entre�Palmyre�et�Tripoli.�Mais,�ce�sont�ces�informations�infimes�et�agrémentées

de�commentaires�trop�souvent�négatifs�qu’il�a�fallu�relever�afin�de�tenter�de�reconstruire�en

partie�cette�ville�et�son�territoire,�négligés�de�tous.

C’est�également,�en�nous�plongeant�dans�l’édition�récente�d’une�chronique�locale13

datant�de�la�fin�du�XVIIe�et�du�début�du�XVIIIe�siècle,�que�des�aspects�de�la�région�sont

apparus�permettant�de�mieux�comprendre�l’histoire�de�ce�qa¥®’�et�de�découvrir�quelques

images�de�cette�ville�ancienne,�aujourd’hui�presque�entièrement�détruite.�Cette�chronique

ainsi� que� d’autres� sources� antérieures� à� la� période� étudiée� ont� donc� été� en� partie

interrogées�afin�de�replacer�la�contrée�homsiote�dans�son�évolution�historique�pour�ainsi

mieux�apprécier�la�qualité�des�changements�survenus�au�XIXe�siècle.

Enfin,� le� dépouillement� des� rapports� et� correspondances� consulaires� et

diplomatiques�occidentaux�produits�durant� la�période�concernée�ont�permis�de�replacer

Homs� au� cœur�des� intérêts� commerciaux�ottomans� et�occidentaux�durant� cette� fin�de

siècle.

L’objectif� était� donc� de� tirer� profit� des� moindres� indices� concernant� la

circonscription� homsiote� dans� un� ensemble� de� sources� variées� dont� les� informations

contradictoires� conduisent� à� une� description� hésitante.� En� dépit� de� cela,� cette

documentation�a�permis�de�poser�une�part�du�décor�dans�lequel�les�acteurs�de�la�société�se

meuvent.

Dans�ces�lieux,�s’installent�peu�à�peu�les�instruments�de�l’appareil�bureaucratique

moderne� conçu� à� Istanbul.�Les� s®ln®m®t� wil®yat� S‚riyya� constituent� sur� ce� sujet�une

source� officielle� ottomane� locale� fondamentale.� Documentation� d’abord� austère,� elle

                                                  
12dP.�Belon�du�Mans,�1588,�p.d346�et �J.dChesneau,�1887,�note�n°d4,�p.d110-111.�J.�Chesneau�cite,�ici,�P.�Belon
du�Mans�sans�faire�de�description�de�Homs�comme�si�la�ville�n’avait�plus�aucun�intérêt�lors�de�son�passage.
13dM.�Al-Makk¬,�1987,�306dp.
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permet,�par�une�lecture�attentive,�de�cerner�les�cadres�institutionnels�nouveaux�chargés�de

faire�appliquer�la�législation�moderne�élaborée�durant�la�période�des�Tan˙¬m®t�au�travers

de�codes�de�lois�divers�tel�le�code�des�terres�(1858),�le�code�pénal�(1863)14,�le�code�civil

(1870)15,�...

Et,�c’est�justement�dans�les�nouvelles�instances�judiciaires�séculières,�les�tribunaux

ni˙®miyya,�que�ces�codes�sont�appliqués�par�des�fonctionnaires�nommés�localement.�De�ce

fait,�la�lecture�de�ces�textes�de�lois�permet�de�déchiffrer�les�documents�consignés�dans�les

registres�précédemment�mentionnés�et�d’aborder� la� terminologie� juridique�propre�à� la

procédure�nouvellement�appliquée.�Ainsi,�le�travail�premier�de�défrichement�a�révélé�une

part� du� “mystère”� inhérent� à� cette� source� nouvelle� pour� l’histoire� du� Bil®d� Al-[®m

ottoman.

Les�registres�du�tribunal�de�première�instance,�source�nouvelle�par�son�origine�et

par� son� contenu,� se� distinguent� des� si™ill®t�ma_®kim� ·ar±iyya� (tribunaux� religieux)

reconnus�comme�l’une�des�plus�importantes�sources�pour�l’histoire�économique,�sociale�et

culturelle�ottomane.�Le�caractère�normatif�de�cette�documentation�originale�émanant�d’une

instance�séculière,�nous�invita�à�comprendre�la�législation�et�la�procédure�juridique�issues

de�la�réorganisation�des�dernières�décennies�ottomanes.�Exploiter�et�interroger�cette�source

plus�qu’une�autre�se�justifie,�donc,�par�l’originalité�historiographique�de�ce�type�de�sources

ottomanes� locales�bien� souvent�omises�ou� ignorées�des�chercheurs16.�D’autre�part,�les

sources�écrites�arabes�ou�européennes�sont�toujours�elliptiques�au�sujet�de�Homs,�parce

qu’elle�a�toujours�été�administrativement�rattachée�à�deux�villes�plus�importantes�(Tripoli

et�Damas).�Ainsi,�la�Homs�ottomane�est�toujours�restée�une�juridiction�de�second�degré

dont� le�cadre�géographique�et�architectural�ne�semblait�avoir�aucune�spécificité�attirant

l’attention�des�auteurs.�Il�fallait�porter�notre�attention�sur�ce�type�de�sources�locales�afin

d’aborder�ce�sujet�de�l’intérieur�pour�finalement�retrouver�quelques�traces�dans�les�sources

extérieures.

                                                  
14

 G.dYoung,�1906,�vol.dVII,�Titre�CXIVd:�«dCode�pénald»,�p.d1-54.
15

 G.dYoung,�1906,�vol.dVI,�Titre�CXIIId:�«dCode�civild»,�p.d169-446.
16�S.�Faroqhi�fait�l’inventaire�des�sources�disponibles�pour�l’histoire�de�l’Empire�ottoman�en�omettant
complètement�l’existence�de�documents�fondamentaux�pour�l’histoire�de�la�fin�de�l’Empired:�les�documents
issus�de�l’institution�judicaire�nouvelled:�les�ma_®kim�ni˙®miyya.�Voir�S.�Faroqhi,�1999,�p.d46-81.
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Enfin,�les�bouleversements�administratifs,�juridiques,�institutionnels�du�XIXe�siècle

ont�bien�souvent�été�abordés�à�travers�des�sources�officielles�émanant�du�centre,�ou�plus

récemment� par� la� documentation� provinciale17.�Étudier�cette�documentation�résultant

directement� de� la� réorganisation� administrative� et� judiciaire� ottomane� permettait

d’appréhender�l’application�des�Tan˙¬m®t�localement.�La�petite�ville�de�Homs�est�donc�ici

considérée�comme� le�premier�niveau�de� la�mise�en�place�de� la�bureaucratie�ottomane.

Chef-lieu�de�qa¥®’,�Homs�est�le�reflet�de�l’autorité�ottomane�à�la�campagne.

L’effroi�des�premières� lectures�nous�obligea�à�comprendre� le�fonctionnement�de

cette� institution.� Et� grâce� à� cette� étape� préliminaire,� nous� avons� pu� approcher� et

questionner�des�documents�à�première�vue�insignifiants.�L’inconnu�de�la�source�astreint�le

chercheur�à�déchiffrer�l’incompréhensible�et�ainsi�à�rendre�une�part�de�sens�à�ces�écrits

normatifs�que�les�contemporains�produisaient�et�utilisaient.

Une�énigme�homsiote

L’objet�de�cette�recherche�n’est�pas�issu�d’une�réflexion�a�priori�partant�du�désir�de

s’interroger� sur� un� des� aspects� restés� obscurs� pour� les� spécialistes� du� Bil®d� Al-[®m

ottoman.�Le�contexte�historique,� le�cadre�géographique�précis�abordé� ici�ainsi�que� les

questionnements� suggérés� ont� été� induits� par� l’exploitation� des� sources� accessibles

localement.

Une�démarche�plus�conventionnelle� suggérant�des� interrogations�a�priori�aurait

amené�à�s’interroger�sur�les�rapports�économiques�et�sociaux�entre�gens�de�la�ville�et�gens

de�la�campagne,�ou�encore�à�réfléchir�sur�le�rôle�économique�de�la�campagne�dans�la�ville

et� dans� la� province.� La� documentation� exploitée� ne� donnant� aucune� information

permettant�de�répondre�à�ce�type�de�questions,�nous�avons�choisi�d’observer�les�relations

ville-campagne�à�travers�la�scène�judiciaire.�C’est�donc�au�cœur�des�audiences�au�cours

desquelles�s’expriment� les�habitants�du�qa¥®’�venus�de� tous�horizons�géographiques�et

sociaux�que�le�sujet�a�pris�forme.

                                                  
17

 Voir�M.�Aymes,�2005,�724dp.
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En�découvrant�les�documents�“atypiques”�consignés�dans�les�registres�du�tribunal

de�première�instance�de�Homs,�il�était�nécessaire�d’apprécier�chaque�mot,�chaque�formule

issus� des� mécanismes� juridiques� propres� à� la� procédure� suivie� dans� cette� courd;� la

transcription�par�écrit�des�plaidoiries�des� intervenants�à� l’audience� imposait�également

d’assimiler�le� langage�des�contemporains.�Et�de�ce�fait,� l’étude�de� la�pratique�locale�du

droit� et� de� la� procédure� judiciaire� édictée� par� le� gouvernement� central� est� devenue

incontournable.�Ainsi� au-delà�de� l’analyse�de� ce�vocabulaire,�nous� appréhenderons� le

tribunal�de�première�instance�de�Homs�comme�une�scène�où�s’expriment�les�rapports�entre

les�différents�acteurs�de�la�région�homsiote.

Ainsi,� les� conflits� et� les� consensus� entre� urbains� et� ruraux� à� l’intérieur� de� ce

tribunal� conduisent� à� s’interroger� sur� l’utilisation� de� cette� instance� judiciaire� par� les

habitants�du�qa¥®’d:� les�usagers�du� tribunal.�Dans�une� institution�moderne�aux�procédés

juridiques�innovants,�un�répertoire�des�termes�propres�au�statut�des�terres�apparaît.�Cette

terminologie�entraîne�des�questionnements�sur� les�rapports� légaux�qu’entretiennent�non

seulement�les�habitants�de�la�circonscription�entre�eux,�mais�aussi�les�hommes�avec�le�sol.

De�plus,�l’étude�de�la�terminologie�et�du�langage�utilisés�permet�de�lever�en�partie�le�voile

des�relations�que�nouent�les�membres�et�les�usagers�entre�eux�et�à�travers�l’institution.�Et,

grâce�à� l’analyse�de�ces�documents�normatifs,�révélateurs�de�discours�propres�à�chaque

individu�ou�plutôt�à�chaque�groupe�d’individu,�ce�travail�propose�de�relater�une�part�de�vie

homsiote�à�un�moment�donné.

Dans�la�mouvance�des�Tan˙¬m®t,�les�réformateurs�rénovent�la�législation�foncière

dans� l’Empire.� Quelles� sont� les� conséquences� sur� le� terraind?� Le� code� des� terres

consolidant� le�droit�de� la�possession�des�exploitants�sur� les� terres�domaniales� (m¬r¬)�et

rénovant� le� droit� de� la� propriété� privée� (mulk18)�transforme-t-il�fondamentalement�le

paysage� rural�du�qa¥®’d?�Qui�sont,�alors,� les�possesseurs�et� les�propriétairesd?�Quelles

                                                  
18

 Ce�terme�peut-être�transcrit�de�deux�manièresd:� mulk�ou�milk.�Les�dictionnaires�de�langue�arabe�classique,
tels�Ibn�Man˙ur,�2005,�vol.d13,�p.d125-128,�K.dE.�A.,�Al-Farahidy,�1984/1985,�vol.d5,�p.d380�ou�encore�A.�De
Biberstein�Kazimirski,�1860,�t.dII,�p.d1151,�signalent�les�deux�vocalisations�possibles.�D’après�leur�définition
mulk� et�milk� sont� synonymes�et� signifientd:�«d�Propriété,�ce�que� l’on�a�en�propre,�ce�dont�on� s’est� rendu
maîtred».�A.�De�Biberstein�Kazimirski,� rajoute�que�mulk� est�une�«dpropriété,� [un]�droit�de�propriété� sur
quelque�chose.d»�Dans�cette�étude,�nous�utilisons�donc�la�transcription�mulk�qui�représente�la�prononciation
la�plus�usitée�dans�le�dialecte�local.
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différences�existent-il�entre�un�propriétaire�et�un�usufruitier�(mutaiarrif),� légalement�et

pratiquementd?� Sur� quels� critères� juridiques,� les� juristes� jugent-ils� les� conflits� de

propriétéd?�Les�multiples�procès�transcrits�par�la�main�du�scribe�ne�sont-ils�qu’une�mise�en

scène�juridique�permettant�à�une�des�parties�en�conflit�d’obtenir�gain�de�cause�ou�peut-être

même�de�favoriser�un�groupe�d’hommes�particuliersd?�Si�c’est�le�cas,�qui�sont-ilsd?

Par�cette�série�de�questionnements�soulevés�par�les�lacunes�de�la�documentation,�ce

travail�s’inscrit�dans�le�champ�de�l’histoire�à�la�fois�de�la�pratique�juridique�et�des�rapports

sociaux�et�administratifs�qu’entretiennent�villageois,�notables,�exploitants,�propriétaires,

etc.�à� l’intérieur�d’un�espace�délimitéden� l’occurrence� la� juridiction�de�compétence�du

tribunal�de�Homs.

De�la�source�aux�acteurs

De�la�description�du�corpus�d’archives�aux�protagonistes,�qui�sont�à�l’origine�de�la

documentation�locale,�la�recherche�est�menée.�Dans�un�premier�chapitre,�un�inventaire�des

sources�interrogées�est�proposé�qui�les�classe�par�nature�et�par�origined;�chacune�d’entre

elles�est�présentée�avec�une�volonté�de� rigueur�et�de�précision�pour�offrir�un�éventail

relativement� exhaustif� des� possibilités� d’études� de� notre� sujet.� Cette� description

documentaire�est�nécessaire�parce�que,�d’une�part,�la�localité�et�son�territoire�approchés

ici,�demeurent�encore�inexplorés,�et�d’autre�part,�l’hétérogénéité�des�sources�devait�être

mise� en� évidence.� De� plus,� la� source� première� sur� laquelle� s’est� fondée� cette� étude,

représente� une� source� encore� méconnue� de� l’historiographie� ottomaned;� décrire� et

expliquer�le�contenu�des�registres�du�tribunal�ni˙®miyya�de�première� instance�de�Homs

étaient�incontournables.�Enfin,�cet�inventaire�préliminaire�permet�d’aborder�la�question�de

la� production� de� ces� sources.� Production� qui,� il� ne� faut� pas� l’oublier,� est� toujours

conditionnée� à� la� fois� par� le� contexte� historique� au� moment� de� l’écriture� et� par� les

intentions�personnelles�des�auteurs.�Néanmoins,�l’objectif�n’est�pas�de�découvrir�les�buts

de�la�production�de�ces�sources,�mais�il�s’agit�simplement�de�rappeler�que,�comme�l’écrit



16

D.�Ze’evi,�«daucune�source�n’est�un�simple�miroir.�Toutes� les�sources�sont�des�réseaux

complexes�de�sens�[...]19d».

Dans� le� second� chapitre,� nous� abordons� la� mise� en� place� d’une� bureaucratie

ottomane,�qui�constitue�la�trame�de�fond�de�cette�étude.�Ainsi,�le�contexte�historique�dans

lequel�s’inscrit� la�documentation,�est�analysé�dans�un�mouvement�progressif�partant�du

centre�en�se� rapprochant�pas�à�pas�de� la�contrée�homsiote.�Cette�étape�de� la� recherche

décrit� la�période�de� transition�administrative,� juridique�et� institutionnelle,�que� traverse

l’ensemble�des�sujets�de�l’Empire,�en�s’attardant�sur�les�différentes�échelles�géographiques

dans� lesquelles� sont� expérimentées� ou� directement� appliquées� les� nouvelles� données

administratives.�L’analyse�des�effets�visibles�de�la�réforme�judiciaire�et�administrative�se

focalise� peu� à� peu� à� l’échelle� homsiote,� afin� de� pouvoir� définir� l’espace,� aux� limites

toujours�floues,�de�la�juridiction�de�compétence�du�tribunal�de�première�instance.

C’est�cet�espace�géo-administratif�qui�est�pris�en�considération�dans� la�suite�du

travail,�et�plus�précisément�dans� le� troisième�chapitre�de�cette�étude.�La�description�du

qa¥®’�se�fait�en�trois�tempsd:�d’un�côté�la�ville�et�les�habitants�dans�le�qa¥®’,�d’un�autre�la

campagne,�divisée�en�plusieurs�types�de�terres,�caractérisés�non�seulement�par�la�nature

des� sols� mais� aussi� par� la� diversité� de� leurs� exploitants.� Enfin� l’étude� porte� sur� la

pénétration� de� la� modernité� dans� cet� espace� à� la� fois� urbain� et� rural.� Citadins� à� la

campagne,� ruraux� à� la� ville� sont� décrits� afin� de� rendre� un� peu� de� leur� identité� aux

personnages� qui� se� présentent� aux� audiences� de� la� cour� de�Homs,� individus,� pour� la

plupart�anonymes.

Enfin,�dans�les�deux�derniers�chapitres,�les�terres�homsiotes�sont�sillonnées�à�partir

des�comptes� rendus�d’audience�qui�dévoilent,�grâce�à�une�analyse�de�cette�production

normative,�la�procédure�judiciaire�appliquée�dans�cette�cour�locale.�Le�quatrième�chapitre

est�consacré�à�l’institution�en�tant�que�garante�de�l’application�des�législations�foncières

nouvelles.�La�loi�appliquée�en�ce�lieu,�symbolisant�la�mise�en�place�effective�de�la�réforme

judiciaire�à� l’échelle�du�qa¥®’,�est�ainsi�mise�à� l’épreuve�des�pratiques�à� l’intérieur�des

organes�institutionnels�nouveaux.�Et�ces�pratiques�se�lisent�au�travers�de�l’analyse�de�la

                                                  
19

 D.�Ze’evi,�1998,�p.d37d:�«dNo�source�is�a�simple�mirror.�All�sources�are�complex�webs�of�meaning�[...]d»
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terminologie�employée�par�les�parties�prenantes�ainsi�que�par�les�décisions�prises�par�les

hommes�de�loi�présents.�Notre�regard�se�porte�donc,�dans�cette�partie,�sur�l’ordre�foncier

nouvellement�ordonné,�mis�en�perspective�avec�celui�des�fermes�de�l’impôt�détenu�par�un

groupe�restreint�de�notables�homsiotes.�Mais�que�sont�alors�devenus�ces�notablesd?

Comme�cette�interrogation�le�suggère,�le�cinquième�et�dernier�chapitre�est�centré

sur�les�acteurs�de�cette�région�se�rendant�auprès�du�tribunal�pour�défendre�leurs�intérêts

communs�ou�personnels.�Ici,�les�usagers�du�tribunal�prennent�la�parole.�En�effet,�c’est�au

cours�des�plaidoiries�successives,�que�l’on�découvre�l’usage�de�ce�tribunal�et�des�autres

organes�de�� l’administration�du�qa¥®’,�tel�le�bureau�de�l’enregistrement�cadastral,�par�les

plaidants�mais�aussi�par�les�fonctionnaires�chargés�des�institutions�homsiotes.�Ainsi,�sont

analysés� les�comportements�des� individus�présents�aux�audiences�qui�maîtrisent�ce�que

nous�avons�désigné�par�l’expressiond:�“l’art�de�la�plainte”.�Enfin,�une�dernière�attention�est

portée�aux�acteurs�du�tribunal�au�travers�d’affaires�concernant�des�délits�mineurs�ainsi�que

des� contentieux� commerciaux.�L’analyse� de� litiges� relatifs� à� la� propriété,� de� simples

altercations�et�de�plaintes�pour�dettes�impayées�montre�les�demandeurs�et�les�accusés�dans

leur�quotidien�conflictuel.

Le� travail�ainsi�construit�prétend� rendre�une�part�de�son�histoire�à�cette�contrée

homsiote�que�les�guides�touristiques�anciens�et�actuels�envisagent�seulement�comme�une

étape� relais� dépourvue� d’intérêt� et� où� les� habitants� sont� réputés� pour� leur� «dpeu� de

sagacité20d».

Ibn�Jubayr,�dans�sa�description�de�Homs,�nous�transmet�avec�un�accent�d’ironie,

une�conversation�témoignant�de�cette�rumeurd:�«dNous�demandâmes�à�un�cheikh�de�cette

ville�si�elle�possédait�un�hôpital�comme�en�possèdent�les�villes�de�cette�région.�Réprouvant

notre�question,�il�ajoutad:�"Homs�est�tout�entière�un�lieu�où�l’on�recouvre�la�santé.�Il�vous

suffit�de�regarder�ses�habitants�pour�vous�en�persuaderd!"21d»

Cette�phrase�prêtée�à�un�·ay¿�homsiote�par�Ibn�Jubayr,�nous�incite�à�nous�attarder

sur�ces�acteurs�réputés�pour�leur�peu�de�subtilité...
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 J.dGaulmier,�1932,�p.d84.
21

 Ibn�Jubayr,�1995,�p.d282.
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Chapitre Premier�:

Répertoire des sources
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���Introductiono:

La�ville�de�Homs�et� sa�campagne� sont� restées� jusqu’à�ce� jour�une� localité�hors�des

sphères� d’études� scientifiques� et� historiques� des� spécialistes� de� l’Empire� Ottoman.� Seuls

quelques�érudits�locaux�se�sont�intéressés�à�leur�ville1,�et�quelques�recherches�occidentales�sur

la�province�ottomane�de�Syrie�ou�du�Bil®d�Al-b®m2�mentionnent�la�région�de�Homs�au�travers

de� propos� plus� larges� sur,� par� exemple� l’oppression� ottomane� ou� encore� les� conflits

interconfessionnels3.�Alors�que�le�champ�de�la�recherche�en�histoire�ottomane�s’est�fortement

développé�depuis�quelques�décennies�et�s’est�concentré�sur�l’étude�des�villes�remarquables�des

provinces�arabes�comme�Damas,�Alep,�Le�Caire,�Beyrouth,�Tunis,�Haïfa,�Jérusalem,�Naplouse,

Tripoli�(Lybie),�Hamao;�Homs�est�restée� l’inconnue�parmi� les�villes�moyennes�de� la�région.

Enfin,� la� situation�de�Homs� au� cœur�d’une�plaine� agricole� importante� aurait�pu� attirer� les

scientifiques� s’intéressants� à� l’Empire� ottoman� rural� mais� une� fois� de� plus� cet� axe� de� la

recherche�étant�à�ces�balbutiements,�la�région�homsiote�a�été�ignorée.

Et,�c’est�pour� toutes�ces�raisons�que�dresser� l’inventaire�des�sources�utilisées�dans� la

présente�recherche�est�incontournable.�L’objet�d’étude�méconnu�ou�plutôt�mal�connu�ouvrait�la

porte�à�tout�type�de�sources.�Lors�mes�premières�investigations�à�Homs�et�à�Damas�au�sujet�de

cette�ville,�les�sources�semblaient�inconnues�ou�cachées,�pourtant�il�allait�de�soi�qu’une�ville

                                                  
1oPar�exempleo:�M.oAs‘ad,�1984,o592op.�Il�faut�mentionner�ici�également,�les�7�volumes�de�N.oS.oAl-Zahr®w¬�,
1992-2003,�consacrés�à�l’histoire�de�Homs,�ses�bâtiments,�ses�familles...de�l’époque�antique�à�nos�jours.
2�C.oE.oBosworth,�1998,�p.o269o:�«oAl-Sh®m,�la�Syrie,�litt[éralement]�«ola�région�à�main�gaucheo»,�de�l’ancien�usage
arabe�considérant�le�locuteur�comme�faisant�face�au�soleil�levant,�ayant�ainsi�la�Syrie�à�sa�gauche�et�la�péninsule
arabique,�notamment� le�Yaman� («ola� région� à�main�droiteo»)� à� sa�droite.� [...]�Dans� l’usage� islamique�primitf,
l’expression�bil®d�al-Sh®m�s’applique�à� la�zone�que� l’usage�diplomatique�et�politique�appelait�au�début�du�XXe

siècle�la�«oGrande�Syrieo»,�englobant�les�entités�politiques�modernes�de�Syrie,�du�Liban,�de�Jordanie,�d’Israël�et�de
Cisjordanie,�et�s’étendent�vers�le�Nord�aux�provinces�modernes�de�Hatay�(l’ancien�sandjak�d’Alexandrette�[...],�de
Gaziantep� [±Aynfl®b]� et� de� Siarbakır� [Diy®r� Bakr]].� [...]� Al-Sh®m� pouvait� [...]� désigner� Damas,� capitale
administrative�de�la�région�[Dimashk].o»
3oÀ�consulter�parmi�d’autreso:�D.�Douwes,�2000,�244op.,��B.oMasters,�2001,�222op.�J.Reilly,�1996,�p.o213-224.
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située�sur� les� rives�du� fleuve�Oronte,�nommé�«oAl-‘§w¬4o»�en�arabe,�et�dont�le�nom�antique

-Émèse-�est�reconnu�depuis�plusieurs�millénaires5,�possédait�des�sources�documentaires�plus�ou

moins� importantes.�En�découvrant�pas�à�pas� la�documentation�à�exploiter�et�en�déambulant

dans�cet�espace�géographique,� le�sujet�d’étude�a�pris�forme.�Une�documentation�de�«onature

différenteo»� aurait� «oamené� à� [...]� donner� d’autres� précisions,� et� à� [me]� poser� d’autres

problèmes6.o»

Le�choix�de�la�période,�en�l’occurrence�les�dernières�décennies�ottomanes�(1868-1911)

qui� seront� décrites� et� analysées� plus� précisément� dans� le� chapitre� II� de� cette� étude,� s’est

également�imposé�au�cours�des�premiers�dépouillements�d’archives.�Ainsi,�je�propose,�dans�ce

chapitre,�de�retracer�le�chemin�de�cette�découverte�documentaire.�Ce�répertoire�ne�se�veut�pas

exhaustifo;� il� est� simplement� une� présentation� détaillée� des� sources� exploitées� pendant

l’élaboration�de�ce�travail,�constituant�les�fondements�du�sujet�présenté.�De�plus,�au�fil�de�cet

exposé�des� sources,�quelques� citations� et�détails� concernant�Homs� seront� évoqués� afin�de

rendre�compte�du�contenu�de�la�documentation�décrite.

De� la� littérature� descriptive� aux� sources� administratives,� le� corpus� des� sources

rassemblées,� analysées� et� comparées� sera� décrit� afin� de� donner� un� aperçu� global� des

perspectives�d’approches�possibles.�En�effet�dans�cette�étude,�les�sources�représentent�le�point

de�départ�de�la�démarche�scientifique�suivie.

Dans�ce�chapitre,�les�sources�n’ont�pas�été�classées�selon�leur�importance�ou�leur�valeur.

Le�classement�a�été�effectué�par�origine�(occidentales,�ottomanes,�syriennes,�homwiotes)�et�par

type�de� source� (récits�de�voyage,�cartographie,�documents�officiels�administratifs...).�Nous

apporterons�ainsi�un�éclairage�sur�la�diversité�des�sources�(nature,�forme,�langue,�fond)�et�leurs

différents�auteurs,�et�sur� les�acteurs�qu’elles�concernent.�Cette�description�documentaire�est

élaborée�afin�de�mettre�en�évidence�les�choix�d’utilisations�des�sources.

                                                  
4oAl-‘§w¬�siginifie�en�arabe�«ole�rebelleo».�Cette�dénomination�provient�du�fait�que�l’Oronte�est�le�seul�fleuve�de�la
région�coulant�du�Sud�vers�le�Nord.
5oM.oC.oF.oVolney,o1959,�p.o330o:�«oEn�quittant�ces�ruines�vénérables�et�en�rentrant�dans�la�terre�habitée,�nous
trouvons�d’abord�Homs,� l’Emesus�des�Grecs,�située�sur�la�rive�occidentale�de�l’Oronteo».�Cette�édition�tardiveoa
été�publiéeoavec�une�introduction�et�des�notes�de�J.�Gaulmier.�Volney�entre�dans�Homs�en�1783.
6oL.oFebvre,o1962,�p.o408.
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I. Les�sources�littéraires

À�propos�des�sources�littéraires,�M.�N.�Bourguet�écrito:�«oPartout�dans�les�récits,�on�voit

s’élargir�l’éventail�des�curiosités,�de�l’anecdote�à�l’observation,�de�l’érudition�archéologique�ou

documentaire� à� l’inventaire� du� patrimoine� provincial.� On� voit� se� préciser� l’idée� d’une

description�[...]�qui,�du�sol�aux�mœurs,�[fait]�entrer�dans�le�tableau�d’une�région�tous�les�faits

naturels�et�humains,�toute�l’histoire�passée�et�présente7.o»

Telle�la�littérature�descriptive�française�du�XIXe�siècle,�les�ouvrages�descriptifs�dans�le

Levant�peuvent�être�de�deux�genres�littéraire�et�éducatif.�Soit�elle�est�le�résultat�d’un�voyage�au

travers�de�plusieurs�villes�et� régions�et�décrit�plus�ou�moins�précisément� le�paysage�et� les

sociétés�de�chaque�lieu�visité�en�fonction�des�appréciations�des�auteurso;�soit�elle�est�le�récit�de

vie�d’une�ville�par�des�notables�locaux�au�cours�d’une�période�précise�et�en�raconte�le�quotidien

local.

1)�Les�chroniques�arabes

Au�cours�de�longs�et�périlleux�périples,�voyageurs,�chroniqueurs�et�géographes�arabes

médiévaux�s’attardent�à�Homs�et�décrivent�brièvement�les�quelques�caractéristiques�majeures

de�la�ville.�Ainsi,�malgré�l’antériorité�de�ces�sources�par�rapport�à�notre�objet�d’étude,�il�était

intéressant�de�s’attarder�sur�les�observations�ou�remarques�de�ces�chroniqueurs�afin�de�rendre�à

Homs�ses�caractéristiques�principales�et�afin�de�pallier� le�silence�général�des�sources�arabes

postérieures.

«oLa�ville�de�Homs�est�l’une�des�plus�spacieuses�villes�de�b®m,�arrosée�par�un�énorme

fleuve,�dont�l’eau�est�bue�par�les�habitants8.o»�Cette�description�lapidaire�au�IX e�siècle�de�notre

ère�par�Ya‘q‚b¬,�«oun�des�prosateurs� les�plus�anciens�de� la� littérature�arabe9o»�est�à�la�fois

                                                  
7oM.-N.�Bourguet,�2001,�p.o35.
8oYa‘q‚b¬,�1957,�p.o81.�Et�Ya‘l‚b¬,�1997,�vol.o265,�p.o169.
9oGaston�Wiet,�«oIntroductiono»,�in�Ya‘l‚b¬,�1997,�p.oviii-ix.
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originale�et�intéressante.�Tout�d’abord,�elle�replace�Homs�dans�son�espace�géographique�naturel

non�loin�de�l’Oronte.�De�plus,�Ya‘q‚b¬�est�le�seul�auteur�arabe�à�faire�une�description�de�Homs

et� sa� région� en� laissant� de� côté� Hama,� située� juste� au� nord� de� notre� ville.� Le� géographe

mésopotamien� décrit� Homs� dans� les� années� 880,� c’est-à-dire� sous� le� régime� des� califes

abbasides�qui�divisaient�leur�domaine�en�™und�(circonscription�administrative�syrienne).�«oLe

mot�de� ����dj���und� [...]�reçut�peu�à�peu�une�acceptation�plus�générale,�celle�de�forces�armées�[...],

tandis�que�les�géographes�des�IIIe/IXe�et�IVe/Xe�siècles�les�a����dj���n®d,�[...],�désignaient�les�grandes

villes10.o»�Alors�qu’au�XIX e�siècle,�Homs�est�une�ville�secondaire,�à�l’époque�omeyyade�puis

abbasside�Homs�est�une�colonie�militaire�et�une�circonscription�administrative�de�premier�rang.

Il�faut�également�noter� l’emploi�du�nom�Al-Urunfl�(l’Oronte)11�pour�désigner�le�fleuve�de�la

région�connu�en�arabe�sous� le�nom�d’«oAl-‘§w¬12o».�Les�auteurs�arabes�plus�tardifs�utilisent

toutefois�les�deux�désignations�par�alternance�«oAl-‘§w¬o»�ou�«oAl-Urunflo»13.

Y®q‚t�al-ºamw¬,�géographe�syrien�originaire�de�Hama�comme�son�nom�l’indique,�écrit

son�œuvre�entre�1224�et�1228�sous�la�forme�d’un�«ogigantesque�répertoire�alphabétique�[qui]

est� la� plus� complète� compilation� des� matériaux� de� géographie� descriptive,� astronomique,

philologiques�et�de�voyages�recueillis�par�les�générations�précédentes14.o»�Il�rédige�une�notice

de�plusieurs�pages�sur�Homs15,�mais�il�ne�décrit�la�ville�que�brièvement.�Il�souligne�qu’elle�est

une�ville�«oancienne�célèbre�entourée�de�remparts�et�qu’au�sud,�il�y�a�une�citadelle�[construite]

sur�un� tell�élevé16.o»�Le�long�développement�qu’il�dédie�à�Homs�décrit�les�grands�moments

                                                  
10oD.�Sourdel,�1965,�p.616.�Dans�ce�même�article,�D.�Sourdel�écrit�qu’à�l’époque�omeyyade,�«oselon�les
chroniqueurs,�le�calife�Ab‚�Bakr�aurait�créé�en�Syrie�quatre�����dj���unds,�ceux�de�Hims,�de�Damas,�du�Jourdain�[...]�et
de�Palestine[...]o».
11oA.�Delpech,�F.�Girard,�G.�Robine�et�M.�Roumi,�1997,�p.o13o:�«o[...]�ce�fleuve�qu’en�français�on�appelle�l’Oronte,
d’un�nom�repris�de�la�haute�antiquité,�et�qui,�en�arabe,�s’appelle�le�Nahr�al-‘§w¬,�c’est-à-dire�le�fleuve�rebelle,�le
dissident.o».
12oR.�Hartmann,�1960,�p.o727o:�«oAl-‘§w¬,�nom�habituel�de�l’Oronte�chez�les�Arabes.�Le�nom�classique�de�ce�fleuve
[...]�se�rencontre�dans�la�littérature�arabe�sous�la�forme�de�al-Urunfl,�al-Urund.�Il�faut�sans�doute�chercher�l’origine
du�mot� ‘§w¬� [...]�dans�un�vieux�nom� indigène.�L’explication�d’après� laquelle�al-‘§w¬� signifierait�«ole�Rebelleo»
repose�sur�une�étymologie�populaire�que�rien�ne�justifie.o»,
13oAu�XIXe,�les�acteurs�locaux�désignent�le�fleuve�Oronte�par�son�nom�arabe�cependant�dans�un�document�émanant
du�tribunal�religieux�de�Homs�en�1810,�le�greffier�localise�une�terre�par�rapport�«oau�fleuve�Al-Urunflo».�Voir,�infra
Chapitre�III,�p.o188.
14�J.oH.oKramers,�1938,�p.o74.
15�Y®q‚t�Al-ºamw¬,�1983,�p.o375-382.o
16�Y®q‚t�Al-ºamw¬,�1983,�p.o375.
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historiques,�rythmés�par�des�personnages�illustres,�tel�ø®lid�Ibn�Wal¬d,�morts�et�parfois�même

enterrés� dans� la� ville� ou� à� proximité� de� celle-ci.� Sa� notice� sur� Hama� est� nettement� plus

succincte,�mais�fait�preuve�de�plus�d’attention�et�d’émotions.�Hama�est�pour�Y®q‚t�Al-ºamw¬

«ocette�ville�magnifique�où�il�y�a�beaucoup�de�bienfaits�(¿ayr®t)17o».�Son�récit�révèle�à�la�fois

l’attachement�sentimental�qu’il�porte�à�sa�ville�natale�et� le�mépris�qu’il�voue�à�Homs�rivale

ancestrale�de�Hama.�En�effet,�le�géographe�ne�se�contente�pas�de�négliger�l’aspect�physique�de

Homs,�il�insiste�également�en�fin�de�notice�sur�les�gens�de�Homs�réputés�pour�leur�tempérament

peu� subtil18.�Voici�ce�qu’il�écrito:�«oCe�qu’il�y�a�d’effarant�en�observant�Homs,�c’est�que

l’impureté�de�son�air�et�de�ses�terrains�[leur]�a�tellement�corrompu�l’esprit�que�la�sottise�de�ses

habitants�est�devenue�proverbiale.�[...]19o»

Certains� chroniqueurs� se� distinguent� toutefois� par� leurs� appréciations� relativement

positives�ou�du�moins�plus�nuancées�au�sujet�de�Homs.�Contrairement�à�l’ironique�géographe

de�Hama,�Ibn�Jubayr,�poète�andalou�né�à�Valence�en�1145,�mentionne�également�cette�lourdeur

proverbiale�des�Homsiotes.�Mais�son�récit�descriptif�de�Homs�et�de�ses�alentours�témoigne�d’un

certain� émerveillement� pour� cette� ville.� Les� substantifs� et� expressions� utilisés� sont

représentatifs�de� ses� impressions�à� l’égard�de� la�ville�et�de� sa�campagneo:�«oelle�charme� la

vueo»,�elle�est�«opropre�et�agréableo20o».�Il�signale�même�à�la�fin�de�sa�description�que�Homs

«oquand�on� la� regarde�de� loin,� à� cause�de� son� étendue,� son� aspect� et� son� site,� [a]�quelque

ressemblance�avec�Séville,�ville�andalouse,�dont� le�souvenir�vient� immédiatement�à� l’esprit.

Elle�s’appelait�d’ailleurs�Séville�autrefois�et�c’est�la�raison�pour�laquelle�les�Arabes�de�Homs

s’installèrent� à� Séville,� comme� on� le� prétend.� Bien� que� cette� ressemblance� ne� soit� pas

intrinsèque,�on�peut�relever,�dans�le�détail,�des�points�d’analogie21.o»�Ibn�Jubayr,�fonctionnaire

auprès� du� gouverneur� de� Grenade,� connaît� certainement� Séville� avec� précision.oLa

ressemblance,�à�laquelle�l’Andalou�fait�allusion,�est�peut-être�le�fruit�d’une�comparaison�des

sites� géographiques� qu’occupent� respectivement� Homs� et� Séville.� Chacune� des� villes� est

                                                  
17�Y®q‚t�Al-ºamw¬,�1983,�p.o372.
18�Sur�ce�sujet�lire�l’article�de�J.oGaulmier,�1932,�p.o83-90.
19�Y®q‚t�Al-ºamw¬,�1983,�p.o382.
20oIbn�Jubayr,�1995,�p.o281-282.
21oIbn�Jubayr,�1995,�p.o282-283.
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construite� sur� les� rives�d’un� fleuveo:� l’Oronte� et� le�Guadalquivir.�Et� tous�deux� longent� les

limites�ouest�de�chacune�des�deux�villes.�L’Andalou�arrive�à�Homs�par�le�nord�en�provenance

d’Alep�et�de�Hama�et� traverse�donc�une�partie�de� la�région� irriguée�par�Al-±§w¬.�C’est�donc

avec�un�engouement�rare,�qu’Ibn�Jubayr�dédie�un�long�développement�aux�environs�de�la�ville

et�notamment�aux�rives�«obordées�de�jardins�dont�la�verdure�charme�l’œil�et�dont�la�grâce�est

étonnante22.o»�En�revanche,�sa�description�de�la�ville� intra-muros�est�nettement�moins�poétique.

Et�son�impression�générale�est�plutôt�désastreuse�quant�à�l’état�vétuste�des�bâtiments�qui�donne

le�sentiment�d’une�ville�en�ruine.

Parmi�les�descriptions�charmantes�de�Homs,�il�faut�remarquer�le�détour�rapide�qu’Ibn

Baflfl‚fla,�célèbre�géographe�maghrébin,�effectue�à�Homs�en�1332/1333.�Il�pénètre�dans�Homs

par�l’ouest�et�se�trouve�séduit�par�«oles�arbres�verts�et�les�rivières�pleines23o».�Ibn�Baflfl‚fla�est

d’autant�plus�original�dans�son�appréciation�de�Homs�qu’il�remarque�la�beauté�architecturale�de

la�mosquée�de�Homs�et�que�«oles�habitants�de�Homs�sont�des�Arabes�vertueux�et�généreux24.o»

Bien�que�l’inventaire�des�sources�littéraires�exposé�ci-dessus�soit�loin�d’être�exhaustif,

on�peut� remarquer�que� la� littérature�descriptive�arabe� reste�dans� l’ensemble�peu�prolixe�sur

Homs�et�que�l’image�qu’elle�donne�de�cette�ville�est�bien�souvent�controversée.�C’est�justement

parce�que� la� littérature� arabe� esquisse�un� tableau� flou,� subjectif� et� elliptique,�qu’il� a� fallu

survoler� l’ensemble�des�chroniqueurs�arabes�plus�ou�moins�connus�pour�y� trouver�quelques

informations.�Ces�éléments�d’information,�comme�cela�a�déjà�été�souligné,�restent�évidemment

anachroniques� par� rapport� au� sujet� présenté� mais� ils� offrent� une� vue� générale� du� cadre

géographique.�Et�les�courtes�notices�sont�toujours�agrémentées�de�commentaires�critiques�voire

péjoratifs�sur�Homs,�exception�faite�d’Ibn�Baflfl‚fla.�Cette�vue�d’ensemble� très�polémique�est

cependant�le�fruit�d’étrangers�à�la�villeo;�la�lecture�des�auteurs�arabes�ouvre�donc�la�porte�à�de

multiples�questionnements�sur�la�ville�et�sur�la�vision�de�cette�cité�par�leurs�habitants.

2°)�Le�Journal�d’Al-Makk¬

                                                  
22oIbn�Jubayr,�1995,�p.o282
23oIbn�Baflfl‚fla,�1995,�p.o426.
24oIbn�Baflfl‚fla,�1995,�p.o426.
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De� cette� opinion� de� Homs� et� des� Homsiotes� par� eux-mêmes,� nous� est� parvenu� le

manuscrit�d’une�chronique�écrite�par�un�notable�de�la�ville�qui�note�scrupuleusement,�jour�après

jour,�les�événements�et�faits�marquant�de�Homs,�sa�campagne�et�ses�gens�durant�36�années�à

l’aube�du�XVIIIe� siècle25.�Cette�chronique�antérieure�à�la�période�étudiée�éclaire,�toutefois,

quelques�aspects�topographiques,�sociaux�et�économiques�de�la�ville�et�de�ses�environs�au�cours

du�récit�de�vie�de�ses�notables.�Ce�manuscrit�a�été�rédigé�par�un�certain�Muhammad�Al-Makk¬,

fonctionnaire� du� tribunal� de� Homs� et� lui-même� originaire� du� village� d’Al-Bray™,� situé� à

environs�45�kilomètres�au�sud�de�la�ville�sur�la�route�de�Damas�à�équidistance�d’Al-Nabak�et

ºisya26.�Le�manuscrit�d’Al-Makk¬,�écrit�dans�une�langue�dialectale,�ressemble�avant�tout�aux

pages�de�la�presse�consacrées�aux�rubriques�nécrologiques,�aux�annonces�de�mariage,�décès,

circoncision�et�également�aux�bulletins�climatiques�quasi�quotidien�de�la�région.�Chaque�page

de� l’édition�du�manuscrit,�fait�un�rappel�anecdotique�du� temps�qu’il�faisait�au�moment�d’un

événement� précis.� La� pluie,� le� froid� et� la� neige� sont� les� aléas� climatiques� les� souvent

mentionnés�de�l’auteur,�comme�si�Homs�se�distinguait�par�cette�rigueur�climatique�qui�entraîne

des�noyades�régulières�dans� l’Oronte�ou�parfois� la�mort�de�certains�pèlerins�de�retour�de�La

Mecque.�Le�climat�de�Homs�est�évoqué�comme�une�sorte�de�malédiction�se�répercutant�sur�la

vie�de�la�ville.

Ce�récit�journalier�est�en�quelque�sorte�un�journal�de�bord�ou�encore�une�«oinscription

locale27o»�des�faits�remarquables�de�la�ville�au�regard�de�cet�«ohumble�mortel 28o»,�qui�par�son

statut�professionnel,�par�son�identité�citadine�résidentielle�ainsi�que�par�son�origine�villageoise,

a�transcrit�les�moindres�événements�survenant�quotidiennement�dans�le�san™aq�(circonscription

administrative�dont�Homs�est�le�chef-lieu�au�XVIIIe�siècle29)�de�Homs.�C’est�donc�un�puits�de

renseignements� épars� que� nous� livre� Al-Makk¬o;� renseignements� que� j’ai� classés� en� trois

                                                  
25M.�Al-Makk¬,�1987,�306op.
26�Voir�annexe�n°o1o:�«oLa�contrée�homsiote»,�p.o353,�cartes�2�et�3�intitulées�respectivemento:�«oRépartition
administrative�des�villages�dans�le�qa¥®’�de�Homs�en�1899/1900o»�et�«oRépartition�administrative�des�villages�dans
le�qa¥®’�de�Homs�en�1900/1901o»,�p.o355�et�356.
27�M.-N.�Bourguet,�2001,�p.o37.
28�M.�Al-Makk¬,�1987,�p.o72,�folio�n°o105o:�«oal-faq¬r�al-f®n¬o».
29�Voir�supra,�deuxième�chapitre,�p.o109-111.
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catégories�distinctes�mais�perméables�entre�elleso:�Homs�et�la�société�urbaine�-�la�campagne,�la

ville�et�ses�fonctionnaires�-�et�enfin�Homs�et�l’extérieur.

La�rubrique�nécrologique�nous�apprend�beaucoup�sur�l’éventail�professionnel,�et�surtout

artisanal�et�administratif,�présent�dans�la�ville�et�à�la�campagne.�Ainsi,�le�chroniqueur�note,�par

exemple,�le�décès�du�portier�(baww®b)30,�la�mort�de�l’employé�chargé�du�curage�( mu‘azzil)�du

puits�de�la�grande�mosquée�Al-N‚r¬31.�En�voulant�donner�une�identité�précise�à�ces�défunts,�Al-

Makk¬�nous�permet�de�découvrir�la�mosaïque�socio-professionnelle�de�Homs�et�d’imaginer�la

vie�quotidienne�des�anonymes�homsiotes.�L’auteur�du�journal�s’intéresse�particulièrement�à�la

vie�des�notables,�ses�pairso;�mais,�devant�la�mort,�chaque�individu�a�son�importance.�De�cette

manière,�les�petites�gens�de�Homs�au�service�de�la�ville�apparaissent�dans�le�récit.�La�mort�du

mu‘azzil�est�évoquée�par�Al-Makk¬�comme�témoignage�du�bon�entretien�de�la�grande�mosquée

de� la�ville.�Dans�une�même�phrase,� le�notable�homsiote�évoque� la�mort�de� l’employé�et� la

reprise�de�cette�fonction�par�le�fils�du�défunt.

Chaque� rubrique�de�ce� journal�est�écrite�dans�un�but�précis.�Al-Makk¬�ne� laisse� rien

passer,�tous�les�faits�ayant�lieu�dans�la�ville�sont�l’occasion�d’exposer�l’organisation�exemplaire

de�Homs.�De�nombreux�autres� toponymes�sont�signalés�au�hasard�des�événements�relatés�et

notamment�ceux�concernant�la�construction,�l’entretien�ou�encore�la�réparation�d’édifices�divers

-maisons,�moulins,�et�autres-�par�des�notables�locaux32.�Ainsi,�l’aménagement�urbain�apparaît�à

l’intérieur�et�à�l’extérieur�de�la�ville�grâce�aux�actions�gracieuses�des�honorables�notables�de�la

ville.

Les� administrateurs�de�Homs� sont� également� impliqués�directement�dans� les� zones

rurales.�Ibr®h¬m�Af®,�mutasallim�de�Homs,�réside�au�sérail33�lorsqu’il�est�présent�dans�la�ville

mais�il�se�rend�régulièrement�au�village�de�ºisya,�situé�à�une�trentaine�de�kilomètres�au�sud-est

de�la�cité,�d’où�il�est�originaire�et�possède�une�maison34.�Il�y�a�donc�un� mutasallim�à�Homs.

Cette�charge�est�généralement�attribuée�à�un�officier�chargé�de� représenter�«ole�w®l¬�en�son

                                                  
30oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o19,�folio�n°o25.
31oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o94,�folio�n°o138.
32oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o74,�folio�n°o108.
33oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o44,�folio�n°o62.
34oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o41,�folio�n°o59,�p.o54,�folio�n°o80�et�autres.
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absence,� [...],� lorsque� le� gouverneur� était� aux� armées� ou� qu’il� y� avait� un� changement� de

titulaire35.o»�Cette�attribution�ne�peut�correspondre�à�la�fonction�d’Ibr®h¬m�Af®�qui�est�en�poste

à�Homs,�chef�lieu�de�san™aq�et�qui�ne�possède�donc�pas�de�gouverneur.�Homs�dépend�à�cette

époque� de� Tripoli� où� se� trouve� le� w®l¬� de� la� province36.�Le� mutasallim�de�Homs�devait

certainement�représenter�le�gouverneur.�Il�se�rend�régulièrement,�accompagné�des�autres�hauts

fonctionnaires�de�la�ville,�auprès�de�son�supérieur�hiérarchique�à�Tripoli37.�Ainsi,�la�chronique

laisse�transparaître�une�certaine�mobilité�administrative�des�notables�homsiotes.�Le�fait�que�le

mutasallim�de�Homs�ne�soit�pas�un�citadin�mais�un�villageois�rappelle�l’importance�du�rôle�des

campagnes� sur� la� ville� et� l’implication� des� villageois� dans� l’administration� urbaine.�Cette

dualité�«oville-campagneo»�qui�transparaît�dans�le�journal�d’Al-Makk¬�vient�appuyer�la�nécessité

des�questionnements�de�cette�étude.�Décrire,�analyser�et�comprendre�cette�ville�marginalisée

par�les�chercheurs�et�par�les�auteurs�arabes,�nous�ramène�inlassablement�à�sa�campagne�animant

le� commerce� local,� nourrissant� les� citadins� mais� aussi� parfois� contrôlant� l’organisation

institutionnelle�de�cette�ville.�Et�réciproquement,�le�cheminement�analytique�de�cette�campagne

de�Syrie�Moyenne�conduit�à�la�ville�et�à�ses�administrateurs.�Muhammad�Al-Makk¬�et�d’autres

notables�locaux�sont�les�témoins�officiels�de�transactions�diverses�mettant�notamment�en�avant

l’achat�de�terres�agraires�par�les�citadins.�Ainsi,�transparaît�le�paysage�des�campagnes�de�Homs

entre�les�mains�des�notables�de�la�ville�qui�contrôlent�ventes�et�locations�de�biens�fonciers38.�Ce

contrôle�peut�s’effectuer�aussi�bien�auprès�du�tribunal�de�Homs�que�directement�sur�les�lieux�de

la� transaction.� Dans� une� affaire,� des� fonctionnaires� du� tribunal� ainsi� qu’un� groupe� de

musulmans� se� rendent� au� village� de� Kafr� M‚s®� pour� juger� sur� place� un� litige39.�Ce�type

                                                  
35oA.�Raymond,�1989�(a),�p.o374.
36o«oAprès�la�conquête�réalisée�par�le�sultan�Selim�I er,�deux�provinces�( elayet)�fruent�créées�dans�le�Bil®d�A·-
b®mo:Alep�et�Damas.�Dans�cette�circonscription,�Hama�et�Homs�formèrent�un�seul�liva�[�ou�sandjak]�dépendant�de
l’eyalet�de� b®m.�Ce�liva�était�constitué�de�quatre�nahiye�(sous-département)o:�celles�de�Hama,�B®r¬n,�Ma‘arra�et
Homs.�En�1521,�le�sultan�Sulayman�Ier�fit�diviser�la�région�en�trois�provinceso:�Alep,�Tripoli�et�Damas.�Le�liva�de
Hama�et�Homs�fut�rattaché�à�l’elayet�de�Tripoli�[...]�Par�la�suite�à�une�date�inconnueo(entre�1531�et�1544),�Hama�et
Homs�devinrent�des�chefs-lieux.o»�in�C.�SHINDO,�2005,�p.o164.
37oM.�Al-Makk¬,�1987,�p.o64-65,�folio�n°o93.
38oM.�Al -Makk¬,�1987,�p.o73,�folio�n°o105.�Ici�par�exemple,�l’auteur�fait�le�récitod’un�litige�en tre�deux�familles
homsiotes�au�sujet�de�la�vente�d’un�jardin,�d’une�terre�et�de�moulins.
39oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o72,�folio�n°o104.
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d’anecdotes�fait�transparaître�le�paysage�de�l’arrière-pays�homsiote�entre�les�mains�des�notables

de�la�ville�qui�contrôlent�ventes�et�locations�de�biens�fonciers.

D’après� le� récit� de� M.� Al-Makk¬,� la� dynamique� des� Homsiotes� ne� se� déploie� pas

uniquement�dans�la�ville�et�la�campagne�environnante.�L’auteur�toujours�prompt�à�faire�l’éloge

des�grands�de� la�ville�n’oublie�pas�de�noter� avec�minutie� les�moindres�déplacements�d’un

Homsiote�au-delà�des�limites�de�la�circonscription�administrative�(san™aq).

De�ce�fait,�de�cette�subtile�narration�ressort�le�sentiment�que�les�notables�fonctionnaires

et/ou�commerçants�ne�cessent�de�voyager.�Certains� se� rendent�en�Égypte�pour�des�affaires

commerciales40�ou�encore�à�Alep�ou�Baalbeck.�Cette�impression�de�mobilité�des�habitants�de

Homs� doit� cependant� être� replacée� dans� son� contexte� car� seuls� quelques� notables� et

administrateurs�de�la�ville�se�déplacent�pour�des�raisons�professionnelles.�La�renommée�de�la

ville�passe�aussi�par�les�multiples�visites�de�haut�fonctionnaires�venus�de�Damas�ou�de�Tripoli

qui�en�route�pour�Istanbul�font�halte�à�Homs41.�Les�jardins�de�l’Oronte�qui�«on’ont�jamais�eu

pour� rivaux�que�ceux�de�Damas42o»�semblent�attirer�les�gens�de�passage�qui�se�rendent�de

manière�systématique�au�bord�du�fleuve,�tout�comme�les�Homsiotes43.�C’est�sans�doute�grâce�à

ces�déplacements,�à�l’accueil�des�gens�de�passage�-fonctionnaires�et�marchands�divers44-�ainsi

qu’au�courrier�officiel�qu’Al-Makk¬�est�au�courant�des� faits�qui� surviennent�dans� l’Empire

comme�la�mort�du�sultan�Ahmad�II45�ou�encore�le�décès�du� muft¬�Al-b®m�(mufti�de�Damas) 46.

Dans�ces�informations�venues�d’ailleurs,�l’auteur�fait�apparaître�la�fidélité�homsiote�envers�le

pouvoir�central�et�envers� les�notables�et� fonctionnaires�damascains.�Pourtant�durant� les�36

années�de�ce�journal,�Homs�dépend�de�Tripoli.�Que�signifie,�alors,�cette�soumission�symbolique

aux�représentations�du�pouvoir�damascaino?
                                                  
40oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o13,�folio�n°o15.
41oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o75,�folio�n°o110�&�autres.
42oA.�Delpech,�F.�Girard,�G.�Robine�et�M.�Roumi,�1997,�p.o168.
43oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.�39,�folio�n°o54,�p.o95,�folio�n°o139�et�p.o197,�folio�n°o308.�Les�hauts�fonctionnaires�sont
accueillis�au�milieu�des�moulins�sur�les�berges�l’Oronte�comme�s’il�s’agissait�de�l’endroit�le�plus�agréable�à�vivre
de�la�région.
44oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o45,�folio�n°o64,�p.o207,�folio�n°o324�&�autres.�Durant�les�trente-six�années�du�journal,�des
marchands�venus�d’ailleurs�viennent�vendre� leur�produits�à�Homs�et�plus�particulièrement� le�marchand�de� tissu
venu�d’Alep�(tafta™¬).
45oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o46,�folio�n°o67.
46oM.oAl-Makk¬,�1987,�p.o41,�folio�n°o58.
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«o[Le]� sandjak�de� Homs,� bien� que� rattaché� à� la� province� de� Tripoli,� fut� confié� à

plusieurs�reprises,�au�gouverneur�de�Damas47.o»�M.�Al-Makk¬�est�certainement�conscient�des

aléas�de�l’administration�ottomane.�Damas�demeure�de�loin�en�loin�l’autorité�supérieure�directe.

Cette� remarque� justifie� sans� aucun� doute� la� requête� de� boulangers� (¿abb®z¬n)�auprès�du

gouverneur�de�Damas�à�qui�ils�se�plaignent�du�prix�du�blé�et�de�l’impôt�(¿ar®™)48.

La� chronique� ci-dessus�présentée�dépeint� la� scène�quotidienne�homsiote�de�1688� à

1722.�Cette�prose�n’a�pas�été�produite�à� l’usage�de� l’historien�ni�même�dans�un�objectif�de

publication,�elle�brosse�donc�simplement�et�sans�commentaire�les�faits�anodins�qui�ont�marqué

Al-Makk¬.�Ne�cherchant�pas�à�embellir�sa�ville�ni�même�à� la�décrire,� l’auteur,�sans�en�avoir

l’intention,� construit� le� puzzle� de� Homs� au� travers� du� récit� de� vie� de� ses� notables� et/ou

administrateurs�pour�lesquels�il�a�une�franche�affection.�Non�seulement,�cette�source�brosse�un

tableau�géographique�de�Homs� et�de� sa� campagne�mais� aussi� elle� révèle�quelques� aspects

sociaux�de�cette�ville�et�de�ses�zones�rurales,�environ�deux�siècles�avant�la�période�considérée.

L’étude�présentée�ici�porte�sur�Homs�deux�siècles�plus�tard,�période�qui�est�marquée�à�la

fois�par� l’élan�de� la�modernité�mais�aussi�par�une�restructuration�administrative�qui�rattache

Homs�à� la�province�de�Damas.�Ce�nouveau�statut�administratif� transforme-t-il�son�visageo?

Hélas,�il�n’existe�pas,�à�ma�connaissance,�de�chroniques�ou�autres�essais�littéraires�locaux�de�ce

type� pour� la� région� à� la� fin� du� XIXe� siècle.� En� revanche,� les� voyageurs� occidentaux� se

multiplient�dans� la� région.�Mais� ils� sont� loin�de� réitérer� la�comparaison�d’Ibn� Jubayr�entre

Séville�et�Homs.

3°)�Les�récits�de�voyage

Sur�les�pas�des�voyageurs�arabes,�les�Occidentaux�entrent�dans�la�ville�après�de�longs

périples.�Ils� traversent� les�campagnes�environnantes�afin�d’atteindre�Homs�qui�est�une�étape

quasi� incontournable� puisqu’elle� est� située� au� carrefour� des� grands� axes� commerciaux� de

                                                  
47oA.�Raymond,�1989�(a),�p.o344.
48oM.�Al-Makk¬,�1987,�p.o82,�folio�n°o119.



30

circulation.�Voisine�de�Hama,�«océlèbre�en�Syrie�pour�ses�roues�hydrauliques49o»,�située�à�mi-

chemin�entre�Alep�et�Damas�et�sur�le�tracé�de�la�route�carrossable50�est-ouest�(Palmyre-Tripoli,

ou�plutôt�Palmyre-les�côtes�méditerranéennes)o;�les�voyageurs,�sans�même�faire�un�détour,�y

font�étape.�«oPour�se�rendre�à�Homs,�Hama�ou�toute�autre�localité�située�entre�Alep�et�Damas,

les�caravanes�traversaient�Palmyre,�et�de�là�à�Homs,�le�long�d’une�large�route�qui�est�encore

marquée�par�des�bornes�romaines51.o»

Homs�est�en�quelque�sorte�une�ville�maudite,�peu�appréciée�par�ces�visiteurs�fortuits�et

dont� les� évocations� par� les� écrivains� occidentaux� du�XIXe� siècle� sont� toujours� succinctes

etorarement�positives.

B.�Poujoulat�en�1841�a�une�idée�très�négative�de�Homs�et�de�sa�région�et�c’est�dans�cet

objectif�précis�qu’il�n’hésite�à�citer�l’œuvre�d’un�auteur�turc�ottoman�flattant�Homs52.�Ainsi,�le

voyageur�français�met�en�valeur�sa�sinistre�opinion.�«oL’ouvrage�de�Mehemmed�Edib�renferme

une�description�historique�et�géographique�de�tous�les�lieux�situés�sur�la�route�que�parcourt�la

caravane,�depuis�Constantinople�jusqu’à�la�Mecque53.o»�La�route�du�pèlerinage�d’Istanbul�à�La

Mecque�traverse�Homs.�Elle�est�donc�une�des�multiples�haltes�de�la�caravane.�M.�Edib�rédige

ce� traité� sous� la� forme�d’un�guide�à� l’usage�des�pèlerins.�De�ce� fait,� il�décrit�à� la� fois� les

paysages�homsiotes,�l’administration�et�les�édifices�religieux�remarquables�de�la�ville.�Le�récit

de�M.�Edib�est� très�élogieux.�B.oPoujoulat�choisit�de�citer� la� louange� la�plus�caricaturale�du

pèlerin�ottoman�à�propos�de�Homs.�«oCette�ville�est,�selon�le�Hadis,�un�lieu�de�bénédiction,�et

l’une�des�cités�duoparadis54.o»�Puis�il�rajoute�que�«oce�titre�aurait�mieux�convenu�à�Hamah,�ville

                                                  
49oM.oC.oF.�Volney,�1959,�p.o331.
50oLa�route�carrossable�entre�Homs�et�Tripoli�a�été�construite�en�1878/1879�sous�l’impulsion�de�Midhat�Pacha�alors
gouverneur�de�la�province�de�Syrie.�Cette�route�semble�avoir�été�construite�en�un�temps�record.�Lire,�S.�Shamir,
1968,�p.o374.�En�1890,�V.�Cuinet�emprunte�cette�chaussée.�V.�Cuinet,�1896,�vol.oIV,�p.o44.
51oC.oP.�Grant,�1937,�p.o40o:�«oTo�get�to�Homs,�Hama�or�any�city�between�Aleppo�and�Damascus,�caravans�went
through�Palmyra,�and�thenceoto�Homs,�along�a�broad�highway�which�is�still�well�marked�by�Roman�milestones.o»
52oM.�Edib,�1994,�p.o81-169.
53oM.�Edib,,�1994,�«oAvant�Proposo»�de�T.oX.oBianchi,�«oItinéraire�de�Constantinople�à�la�Mecqueo»,�p.o1.
54oM.�Edib,�1994,�p.o29.�B.�Poujoulat�copie�cette�phrase�mais�en�oubliant�de�noter,�sans�aucun�doute
volontairement,�qu’ici�M.�Edib�ne�donne�pas�son�opinion�personnelleo;�mais�qu’il�tire�ses�propos�du�had¬˚�(parole
du�prophète).�Lire,�B.oPoujoulat,�1841,�TomeoII,�lettre�n°o25,�p.o34.
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bâtie� au�milieu�de� jardins�délicieux,�qu’à�Homs� entourée�d’une�plaine� sans� fleurs� et� sans

ombrage55.o»

Ce�jugement�de�valeur�sur�Homs�laisse�penser�que�le�voyageur�est�entré�dans�la�ville�par�l’Est,

certainement�par�b®b�Tadmur,�et�qu’il�a�donc� traversé� la�zone�de� la�b®diya� («odomaine�des

bédouins56o»)�où�l’économie�agraire�est�fondée�sur�l’élevage�ovin.�Contrairement�aux�propos�de

B.�Poujoulat,� toute� la� région�ouest�est�une�plaine�verdoyante� longeant� le�cours�de� l’Oronte.

K.oBaedecker�dans�son�guide�sur�la�Syrie�et�Palestine�confirme�cette�idée�dans�la�notice�relative

à�Homs.�«oHoems,�située�dans�une�contrée�belle�et�fertile,�est�bâtie�en�basalte�et�assez�bien

pavée57.o»�L’édition�du�guide�de�Baedecker�de�1893�est�sommaire�au�sujet�de�Homs�mais�la

notice�est�déjà�conçue�pour�être�une�notice�touristique.�Ainsi,�j’ai�choisi,�pour�cette�étude,�de

me�référer�à�l’édition�de�191258�qui�donne�plus�de�détails�sur�l’architecture,�l’attrait�principal

d’une�ville�pour�un�visiteur.

Ces� brèves� annotations� montrent� toute� la� difficulté� de� manipulation� des� récits� de

voyage,�genre�littéraire,�sans�but�scientifique.�Il�faut�également�remarquer�que�les�descriptions

faites�à�l’usage�des�gens�de�passage�dans�la�ville�(les�touristes�pour�K.oBaedecker�et�les�pèlerins

pour�M.�Edib)�sont�nettement�plus�positifs.�Et�les�sentiments�personnels�à�l’égard�de�Homs�s’y

laissent�moins�ressentir�que�dans�les�récits�ou�les�journaux�de�bord�des�voyageurs.�De�plus,�les

saisons�d’été�sèches� laissent�sans�aucun�doute�des�souvenirs�arides�aux�voyageurs�estivaux

alors�que�ceux�de�passage�en�hiver�y�connaissent�verdure,�humidité�et�pluies�abondantes.�Les

récits�de�voyage�offrent�en�quelque� sorte�un� tableau�descriptif�coloré�de� la� région� laissant

chaque�auteur�privilégier�les�points�qui�l’ont�le�plus�marqué�ou�touché.�Les�récits�de�voyage

sont�le�reflet�d’une�sensibilité�humaine.�Et�c’est�au�travers�de�ces�descriptions�plus�ou�moins

exactes,�que� l’on�peut� tirer�quelques�détails�géographiques,� topographiques,�monumentaux,

sociaux�ou�encore�économiques.

                                                  
55oB.�Poujoulat,�1841,�TomeoII,�lettre�n°o25,�p.o34.
56oF.�Métral,�1997,�p.o89.
57oK.�Baedecker,�1893,�p.378.
58oK.�Baedecker,�1912,�458op.
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Le�terme�de�récit�signifie�la�relation�orale�ou�écrite�de�faits�vrais�ou�imaginaires.�Tandis

que�le�récit�de�voyage�est�la�reconstitution�écrite�du�vécu�d’un�voyageur�décrivant�et�annotant

ce�qu’il�a�vu,�rencontré,�entendu�au�cours�de�ses�pérégrinations.�Cette�source�fondée�sur�des

instants� vécus� est� l’expression� d’une� réalité� à� un� moment� donné� d’un� endroit� donné.� À

quelques�années�d’intervalles�des�voyageurs�aux�tempéraments,�goûts�et�sensibilités�différents

découvrent�la�cité�de�Homs.�Ainsi�chaque�récit�est�unique�comme�s’il�existait�plusieurs�Homs.

Certains� sont� frappés� par� la� ville� elle-même,� son� économie,� son� artisanat,� sa� société.

B.oPoujoulat�va�même�jusqu’à�noter�que�la�rumeur�dit�que�les�femmes�de�Homs�sont�réputées

pour� leur�beauté59,�d’autres�restent�plus�attentifs�à�l’architecture�urbaine.�D’autres�encore�se

concentrent�sur�la�campagne�environnante�et�sur�les�villages�appartenant�à�la�circonscription

administrative�de�Homs.�«oLa�ville�de�Hums�est�située�au�milieu�d’une�vaste�plaine�qui�s’étend

jusqu’à�l’horizon.�L’une�des�premières�heures�passées�lors�de�mon�court�séjour�a�été�consacrée

à� l’ascension�de� la�citadelle�et�à�examiner�minutieusement� toute� la� région�à�portée�de�vue,

faisant�attention�à�chaque�village�et�objet�proéminent�en�vue60.o»oJ.-Y.�Porter�consacre�une

cinquantaine�de�pages�sur�la�ville�et�sa�région�ce�qui�est�un�record�par�rapport�aux�quelques

lignes�qui� sont� accordées�par� les� autres.�Comme� le� titre� l’indique,� l’auteur�vise� à� retracer

l’histoire�et�la�topographie�de�la�région.�C’est�pourquoi,�il�note�lors�de�son�passage�à�Homs�une

trentaine�de�toponymes�(lac,�montagne,�villages).�Ce�récit�journalier,�heure�par�heure,�fait�une

description�géographique�de�la�régiono;�les�aspects�économiques,�sociaux,�et�architecturaux�sont

donc�bien�souvent�laissés�de�côté.�Porter�n’a�pas�fait�une�simple�escale�à�Homs,�il�y�est�resté

quelque�temps�accompagné�d’un�guide.oLes�anglophones,�généralement�plus�prolixes�sur�Homs

et�sa�région�sont�plus�attirés�par�les�détails�topographiques,�archéologiques�que�les�voyageurs

français�toujours�à�l’affût�d’un�exotisme�s’exprimant�dans�l’artisanat�avec�ses�soieries�colorées,

                                                  
59oB.oPoujoulat,�1841, �p.o42.�Mais�il�rajoute�honnêtement,�p.o42o:�«osur�ce�dernier�point,�un�voyageur�qui�ne�peut
guère�juger�par�lui-même,�car�les�dames�de�Homs,�avec�leur�long�voile�blanc�qui�les�couvre�de�la�tête�aux�pieds,�ne
montrent�pas�leur�figure.�On�parle�aussi�de�la�coquetterie�et�de�la�corruption�des�femmes�d’Emesse.o»
60�Reverend�J.-Y.�Porter,�1855,�vol.oII,�p.o343o:�«oThe�town�of�Hums�is�situated�in�the�midst�of�a�vast�plain�that
extends�in�some�places�till�it�meets�the�horizon.�One�of�my�first�spare�hours�during�my�short�stay�was�employed�in
ascending� the� castle-hill� and� examining�minutely� the�whole� region�within� the� range� of� vision,� taking� careful
bearings�of�every�village�and�prominent�object�in�view.o[...]�The�villages�only�occur�at�long�intervals,�and�there�is
no�other�sign�of�life�or�habitation.�»
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les�mœurs,� l’entrelacement�du� tissu�urbaino;� la�manière�habituelle�de�décrire�une�ville�est�de

dépeindre� les� rues�sinueuses�et�étroites.�Les�anglophones,� tel�J.-Y.�Porter,�J.oL.�Burckhardt,

C.oP.� Grant,� C.oM.� Doughty� mais� encore� R.oF.oBurton� et� C.oF.oTyrwhitt-Drake61�font�des

explorations�archéologiques�à�la�recherche�de�stèles�ou�traces�d’antiquités�grecques�et�romaines

et� font�ainsi�des� relevés� topographiques�assez�précis�de� la�géographie�physique�des� régions

qu’ils�traversent.�Burton�et�Drake�se�démarquent�dans�leur�démarche�par�les�liens�qu’ils�créent

dans� la� région� et� notamment� avec� un� voyageur� français�Léon� de�Perthuis� et� avec� l’agent

consulaire� du� vice-consulat� de�France� à�Homs� et� à�Hama,� nommé�M.oFazli�Bambino.�Ce

personnage�de�la�région�apparaît�dans�plusieurs�circonstances,�compagnon�et�informateur�de

Burton�et�Drake�dans�la�région,�agent�consulaire�quasi�permanent�de�France�à�Hama�et�Homs

durant�la�seconde�moitié�du�XIXe�siècle.�Les�voyageurs�britanniques�le�considèrent�comme�un

élément� indigène�alors�que� la�correspondance�consulaire� française�conservée�au�Centre�des

Archives�Diplomatiques�de�Nantes62�l’évoque�comme�le�représentant�de�la�France�en�Syrie

Moyenne.

II. Les�archives�administratives�étrangères

«oSous� l’effet�de� l’alliance�politique� et�militaire� entre�Süleymân� et�François� Ier,� de

premières�«oCapitulationso»� furent�négociées�en�1536�entre� Ibrâhîm�Pacha�et� l’ambassadeur

Jean�de�La�Forêt,�mais�elles�ne�semblent�pas�avoir�été�ratifiées.�En�revanche�les�Capitulations

de�1569�jetèrent�les�bases�juridiques�de�la�présence�française�au�Levant�[...].�Dès�lors,�[...],�les

marchands�français�commencèrent�à�supplanter�les�Vénitiens�dans�le�commerce�de�l’empire.

Mais�de�sérieux�concurrents�ne�tardèrent�pas�à�apparaîtreo:�commerçant�dans�un�premier�temps

                                                  
61oJ.oL.�Burckhardt,�1822,o�668op.��R.oF.oBurton,�C.oF.oTyrwhitt -�Drake,�1872,�2�vol.�C.oM.�Doughty,�1936,�2ovol.
C.oP.oGrant,�1937,�410op.
62�Fonds�Consulat�de�Damas-�Registres�de�correspondances�consulaires,�Fonds�Constantinople�Série�D�et�Série�E
au�Centre�des�Archives�Diplomatiques�de�Nantes�(CADN).�Le�cas�de�ce�personnage�sera�abordé�dans�le�chapitre
n°oIV�de�cette�étude.
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sous�pavillon�français,�Anglais�et�Hollandais�obtiendront�du�sultan�leurs�propres�capitulationso:

les�premiers�dès�1580�et�1583�[...]o;�les�seconds�attendront�jusqu’en�161263.o»

De� la� course� aux�Capitulations� à� la� concurrence� commerciale� et� politique,� les� puissances

occidentales�rivalisent�durant�quatre�siècles�sur�les�territoires�de�l’Empire.�Cette�compétition,

avant� tout� européenne,� transparaît� au� travers� d’un� type� de� sources� officielles� écriteso:� la

documentation�consulaire�et�diplomatique.

Malgré�le�sérieux�des�données�avancées�par�chacun�des�auteurs,�on�peut�remarquer�des

divergences�entre� les�consuls�de�nationalités�différentes.�Ce� sont�ces�différences�de�propos

internes�à�ce�type�d’archives�gouvernementales�que�je�tenterai,�ici,�de�montrer�afin�de�poser�la

question�de�la�condition�de�la�production�de�la�source�et�de�l’objectif�que�se�fixe�chacun�des

auteurs�ou�encore�des�aspects�qui�sont�plus�ou�moins�privilégiés�dans�ces�études�officielles.�Les

consuls,�fonctionnaires�gouvernementaux,�agissent�selon�les�devoirs�et�les�exigences�de�leurs

supérieurs�que�cela�concerne�la�relation�qu’ils�doivent�entretenir�avec�les�agents�ottomans�ou

les�renseignements�qu’ils�sont�obligés�de�fournir.

1°) Les rapports consulaires belges.

Les�rapports�consulaires�belges,�consultables�au�Centre�des�archives�d’outre-mer�à�Aix-

en-Provence64,�se�présentent�sous�la�forme�de�livrets�impriméso;�cette�collection�rassemble�non

seulement� les� rapports� de� l’ensemble� des� provinces� ottomanes�mais� aussi� l’ensemble� des

consulats�belges�implantés�dans�le�monde.�Parmi�ceux-là,�seuls�quelques�livrets�concernant�le

consulat�de�Beyrouth�et�certains�livrets�intéressant�le�consulat�général�de�Belgique�en�Turquie

d’Asie�fournissent�des�renseignements�disséminés�sur�Homs�et�sa�région.�La�petite�quantité�des

livrets�concernant�la�région�étudiée�peut�s’expliquer�par�la�faible�influence�que�la�Belgique�y

exerce.�Le�Bil®d�Al-b®m�est�le�domaine�réservé�des�Britanniques�et�Français.

                                                  
63�G.�Veinstein,�1989,�p.o222.
64�Les�Rapports�Consulaires�Belges�sont�classés�sous�la�référence�MIOM�99�en�13�microfilms�au�Centre�des
archives�d’outre�mer�(CAOM)�à�Aix-en-Provence�et�couvrent�les�années�1901-1908.
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Les�aspects�agricoles�et�naturels� sont� les�points� les�plus�développés�par� les�consuls

belges.�Le�consul�de�Beyrouth�décrit�la�région�de�la�manière�suivanteo:�«oLa�Syrie�n’a�guère

d’autres�moyens�de�subsistances�que�la�culture�et�le�commerce�des�produits�agricoles65.»�Il�fait

également�une�description�détaillée�de�la�production�naturelle�syrienne�et�quantifie�le�tout�en

unité�de�poids�(tonnes)�ou�de�volumes�(caisse�de�racines�de�réglisse,�caisses�d’agrumes...).�En

revanche,�la�construction�des�chemins�de�fer�dans�la�région�n’est�évoquée�que�partiellement.

«oLe�conseil�d’administration�du�chemin�de�fer�a�mis�en�lumière�le�réveil�agricole�du�pays�entre

Rayak66�et�Hamao67o».�Au�paragraphe�suivant,�le�consul�remarque�qu’aucun�belge�ne�participe�à

la�construction�de�la�voie�ferrée�et�que�le�financement�de�ce�projet�coûteux�provient�presque

entièrement�de�fonds�volontaires.�Les�Belges�en�Syrie�et�au�Liban�sont�peu�présentso;�de�ce�fait,

les�consuls�semblent�avant�tout�faire�une�description�du�pays�et�de�ses�capacités�productrices.

Le�consul�général�de�Turquie�d’Asie�s’adresse�en�ces� termes�à�son�supérieur�en� juillet�1904

après�un�voyage�dans� l’Anatolie,� la�Syrie�septentrionale�et�méridionale,� la�Palestine,� la�Mer

Noire,�la�Mésopotamie,�l’Arabieo:

�«oJ’ai�l’honneur�de�vous�faire�parvenir�le�rapport�que�j’ai�élaboré�à�la�suite�des�récents

voyages�dont�vous�avez�bien�voulu�me�charger.�Commencés�en�1902,�ces�voyages�ont�duré

jusqu’au�printemps�de�1904.� [...]� J’avais� en�vue�deux�objets�distincts.�Le�premier� était�de

compléter�notre�représentation�consulaire.�À�cet�effet,�j’ai�eu�l’honneur�[...]�de�vous�proposer

neufsonouveaux�postes�que�vous�avez�bien�voulu�créer,�portant�ainsi�à�vingt�et�un,�le�nombre�de

nos�agents�en�Turquie�d’Asie.�Mon�second�but�était�de�dresser�une�sorte�de�monographie�du

pays68.o»�Dans�cette�monographie,�le�consul�présente�les�vestiges�d’Asie,�fournit�les�chiffres�de

population� de� la� région� par� confessions,� décrit� également� les� divisions� administratives

ottomanes,�mais�aussi�les�paysages�particuliers�et�les�éléments�remarquables.�«oL’Oronte�passe

par�Homs,�Hama�et�Antioche.�On�y�remarque�des�roues�à�eau�d’énormes�dimensions69.�La�plus

grande,�à�Hama,�a�une�vingtaine�de�mètres�de�diamètre.�Mues�par�le�courant,�ces�roues�sont

                                                  
65�MIOM99/1,�Consulat�de�Beyrouth,�année�1902,�p.1.
66oVoir�annexe�n°�2o:�“Transports�et�communication�en�évolution”,�5�cartes,�p.o358-363.
67oMIOM99/4,�Consulat�Général�de�Belgique�en�Turquie�d’Asie,�Smyrne�le�2�juin�1905,�p.o320.
68oMIOM99/3,�Consulat�Général�de�Belgique�en�Turquie�d’Asie,�Smyrne�le�19�juillet�1904,�p.o1-2.
69oSur�les�norias�de�l’Oronte,�consultero:�A.�Delpech,�F.�Girard,�G.�Robine�&�M.�Roumi,�1997,�240op.
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munies�de�godets�puisant�l’eau�pour�la�déverser�à�leur�partie�supérieure�dans�des�chéneaux�de

bois�qui�la�conduisent�vers�les�jardins�avoisinants70.o»�Puis,�il�poursuit�son�descriptif�par�une

explication�précise�du�fonctionnement�de�la�justice�pour�les�étrangers�et�par�une�traduction�des

lois�du�code�foncier�établissant�les�cinq�catégories�de�propriétés�qui�existent�dans�les�contrées

ottomanes.� Il� revient� également� sur� le� système� fiscal,� en� soulignant�que� les� étrangers� sont

exemptés�d’impôts.�Dans�cet�exposé,�le�consul�semble�dresser�un�guide�pratique�pour�tous�les

concitoyens�belges�désireux�de�venir�s’installer,�commercer�ou�encore�voyager�dans�le�pays.

Ainsi,�sa�monographie�rejoint� le�premier�objet�de�son�voyageo:�augmenter� la�présence�belge

dans�l’Empire,�présence�politique�et�surtout�commerciale.�Il�veut�attirer�les�intérêts�belges�dans

ces�provinces�riches�en�produits�agricoles�et�notamment�en�orge,�en�soie�et�coton�qui�sont�les

premiers�produits�à�l’exportation.�Le�consul�belge�ne�revient�pas�sur�la�production�de�blé�du

Bil®d�Al-b®m�qui�est�pourtant�une�des�productions�les�plus�importantes�de�la�région.�Le�consul

a-t-il�omis�volontairement�cette�donnée�essentielleo?�La�production�d’orge�pour�la�brasserie,�le

coton�et� la�soie�sont�sans�doute� les�produits� intéressant� les�spéculateurs�belges.�De�plus,� la

construction�du�chemin�de�fer�facilite�le�transport�des�marchandises,�ce�qui�rend�encore�plus

attrayant�le�pays�pour�les�commerçants.oUn�marché�se�met�en�placeo;�les�Belges�sont�loin�d’être

les�premiers�à�profiter�de�ces�richesses.�Le�consul�général�d’Asie�envoyé�par�son�gouvernement

est�présent�dans�la�région�pour�tenter�d’attirer�les�intérêts�économiques�belges�sur�le�terrain�des

échanges�commerciaux�avec�l’Empire.

2°)�Les�rapports�consulaires�et�diplomatiques�britanniques

Les�rapports�consulaires�et�diplomatiques�britanniques�sont,�également,�des�petits�livrets

annuels�imprimés�et�annotés�d’une�trentaine�de�pages.�Ils�ont�été�édités�par�le�Foreign�Office,

l’année�suivant�la�rédaction�du�livret�par�les�consuls�respectifs�de�chaque�province�ou�district�et

couvrent� l’ensemble�des�consulats�britanniques�dans� le�monde.�Une�partie�de�ces� livrets�est

conservée�à�la�Chambre�du�Commerce�et�de�l’Industrie�de�Marseille�(CCIM)�et�l’autre�partie�au

                                                  
70oMIOM99/3,�Consulat�Général�de�Belgique�en�Turquie�d’Asie,�Smyrne�le�19�juillet�1904,�p.o17.
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Centre�des�archives�d’outre-mer�à�Aix-en�Provence� sous� la� forme�de�microfilms.�Au� total,

vingt-quatre�livrets,�intitulés�Trade�and�Finance�ou�Trade�and�Commerce�of�Beirut�and�Coast�of

Syria�ainsi�que�vingt-deux�livrets,�intitulés�Trade�ou�Trade�and�Finance�of�District�of�Damascus

ont� été� consultés.�La�quantité� importante�des� rapports� concernant� la� région� se� justifie�par

l’emprise� économique� et� commerciale� britannique� sur� ce� terrain.�Les� titres� de� ces� livrets

montrent� immédiatement� l’intérêt�des�Britanniques�en�matière�d’échanges,�de�finances�et�de

commerce.�Homs�ne�connaît�pas�de�représentation�officielle�britannique,�c’est�pourquoi�il�faut

avoir�recours�aux�rapports�des�différents�consulats�entourant�de�près�ou�de�loin�le�qa¥®’71�de

cette�ville.�De�plus,�la�circulation�des�produits,�l’intérêt�commercial�que�vouent�les�Britanniques

à�leur�implantation�régionale,�la�situation�géographique�de�Homs�au�carrefour�des�deux�grands

axes�de�circulation�ainsi�que�son�ouverture�naturelle�sur�le�port�de�Tripoli�situé�à�moins�d’une

centaine�de�kilomètres�augmentent� les�probabilités�de� trouver�quelques� renseignements� sur

cette� petite� cité� dans� les� rapports� consulaires.�Le� consul� de�Damas� est,� évidemment,� plus

prolixe�sur�Homs�puisqu’elle�dépend�de�sa�circonscription�et�fait�donc�partie�intégrante�de�ces

statistiques� économiques.�Les� rapports� sont� écrits� par� les� consuls,� fonctionnaires� officiels

représentant� le� gouvernement� britannique,� ils� sont� la� voix� diplomatique� et� formelle� de� la

politique� anglaise.� Cinq� thématiques� prédominent� dans� l’ensemble� des� rapportso:� la

démographie,�l’agriculture�(produits�agricoles�à�l’exportation),�l’industrie�locale�(soie�et�coton),

les� techniques� et� constructions�modernes� (machines� agricoles�modernes� et� construction�du

chemin�de�fer)�et�bien�sûr�le�commerce�(produits�exportés�et�importés,�budget).

Les�données�démographiques�britanniques�semblent�aléatoires�et�ne�sont�évoquées�que

par�la�nécessité�de�connaître�les�forces�productives�du�pays.�Le�rapport�consulaire�du�district�de

Damas�pour�1901,�fournit�le�chiffre�de�55000�habitants�pour�la�ville�de�Homs�alors�que�Hama

sa�voisine�rivale�compte�60000�habitants.oLe�consul�note�immédiatement�après�que�Homs�est

plus�riche�que�Hama�qui�est�tout�de�même�une�ville�à�l’économie�florissante.�La�population�est

                                                  
71oL’implantation�consulaire�suivait�le�découpage�administratif�ottoman�des�provinces.�Or,�Homs�est�rattachée
définitivement�à�la�province�de�Damas�depuis�la�promulgation�de�la�loi�sur�les�provinces�en�1864.
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dénombrée�sans�précisiono;� les�rapports�ne�fournissent�aucune�explication�pour�ces�chiffres.

S’agit-il�de�55000�habitants�pour�la�ville�de�Homs�ou�pour�l’ensemble�du�qa¥®’o?

Au� détour� de� l’information� démographique,� le� consul� n’oublie� pas� de� souligner

l’importance�de�la�production�céréalière�et�de�l’industrie�de�la�soie�et�du�coton�de�la�région.�La

production�céréalière�représente�un� intérêt� tout�particulier�pour� les�Anglais� tout�comme�elle

l’était�pour� les�Belges.�«oLes�produits�principaux�de�Homs� sont� le� froment� (blé),� l’orge,� le

millet�et�la�laine,�dont�la�valeur�annuelle�s’élève�à�260o000£o(...)72».�Contrairement�aux�autorités

belges,�les�Britanniques�n’omettent�pas�de�signaler�et�même�de�souligner�la�production�de�blé

de�la�région.�Le�blé�représente�pour�les�Anglais�un�produit�agricole�majeur.�Dès�les�plus�anciens

livrets,�datant�de�la�fin�du�19e�siècle,�chaque�rapport�fait�un�état�même�succinct�de�la�production

agricole�de�sa�province.�La�production�est�évaluée�essentiellement�en�livres�britanniques�ou�en

francs.

L’intérêt� financier�anglais�est�marqué�non�seulement�par�ces�estimations�monétaires

mais� aussi�par� la� redondance�des� rapports� en�matière� commerciale.�L’import-export� est� le

thème� favori�des�consulso;�ainsi� trois�anonymes� sont� sollicités�pour�établir�des�estimations

annuelles�sur�les�importations�et�les�exportations�de�la�région.�Pour�notre�ville,�une�estimation

est�effectuée�en�1902,�les�importations�sont�évaluées�à�350o000£�par�l’un�des�trois�individus,

puis� à�323o000£�par� le�second�et�enfin�à�200o000£�par� le�dernier.�Le�consul�n’omet�pas�de

donner�son�avis,�et�opte�pour�le�chiffre�de�200o000£�qu’il�estime�être�le�plus�fiable.�Il�en�est�de

même� pour� les� exportations� pour� lesquelles� deux� estimations� sont� fournies� 700o000£�et

350o000£.�Une�nouvelle�fois�l’auteur�du�rapport�donne�son�opinion�à�cet�égard�et�opte�pour�la

plus�modeste� des� estimations� en� soulignant� que� le� chiffre� de� 700o000£� est� exagéré73.�Ces

évaluations�quantitatives�qui�apparaissent�de�manière�si�précise�ne�sont�nullement�justifiées�ni

justifiableso;�aucune� information�n’est�donnée�sur� la�manière�dont�elles�ont�été�établies.�Le

consul�y�porte�des�jugements�sans�justifier�non�plus�ses�propos.�Et�à�plusieurs�reprises,�il�note

                                                  
72o«oThe�principal�products�of�Homs�are�wheat,�barley,�millet�and�wool,�of�which�the�value�annualy,�is�put�at
260o000£�(...)o»�in�Diplomatic�and�Consular�Reports.�Trade�ofoConsular�District�of�Damascus�For�the�years�1902,
1903,�p.o19.
73oDiplomatic�and�Consular�Reports.�Trade�ofoConsular�District�of�Damascus�For�the�years�1902,�1903,�p.o19.
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qu’o«oaucun�chiffreo»�n’est�fourni�pour� le�commerce�de�Homs�et�de�Hamao;�mais� il�poursuit

immédiatement�en�donnant�les�chiffres�de�la�production�du�textile�de�Homs�(�150o000£)�et�la

production�agricole�annuelle�de�Hama�(40o000£)74.�Ces�estimations,�au�final,�peu�fiables,�sont

faites�dans�l’urgence,�à�l’aube�du�XXe�siècle�lorsque�la�ligne�Rayak-Hamah75�est�inaugurée�le

17�août�1902.�L’ouverture�de� la�voie� ferrée� facilite� les�échanges�et�de�ce� fait�augmente� les

potentialités� des� importations� et� exportations� dans� la� région.� Le� développement� des

infrastructures� était�pour� les� consuls� la� condition�des�progrès�du� commerce.�De� ce� fait,� la

construction� du� chemin� de� fer� était� suivie� avec� attention� et� toujours� encouragée� par� les

puissances�occidentales.�Les�perspectives�géopolitiques�et�commerciales�changent�à�l’ouverture

de� la�voie� ferrée,� les�Britanniques� ressentent� le�besoin�de�mieux� connaître� le� terrain� afin,

certainement,� d’accorder� leur� politique� économique� avec� les� nouveaux� paramètres.� Par

exemple,� la�ville�de�Homs,�autrefois�qualifiée�de�secondaire�par� les�mêmes�agents�étrangers

devient�une�ville�de�premier�plan�économique�et�industriel�au�tout�début�du�XXe�siècle.�Que

s’est-il�passé�entre�1886�et�1901o?�D’une�ville�quasiment�oubliée�des� rapports�britanniques

jusqu’en�1900,�Homs�devient�une�mention�récurrente�à�partir�de�1901o?�Pourquoi�et�comment

les� Britanniques� découvrent� Homso?� Cette� question� ne� trouve� aucune� réponse� autre

qu’économique� et� financière� au� travers� de� ces� rapports� où� sont� pris� en� considération

uniquement�les�attributs�commerciaux�du�lieu.�Ces�avantages�sont-ils�favorables�uniquement

aux�Britanniques�ou�trouvent-ils�également�leur�place�dans�le�contexte�localo?

Les�informations�très�tranchées�des�Britanniques�laissent�supposer�un�bouleversement

économique�et�technique�dans�la�région.�Mais�le�devoir�politique�et�diplomatique�des�auteurs

des� livrets� induit�également�une�partialité�dans� les�propos�énoncés.�Cette� source� sera�donc

exploitée� et� interrogée� en� parallèle� d’autres� sources� donnant� une� opinion� différente� ou

équivalente�de�la�région.�Le�manque�de�fiabilité�de�la�source�gouvernementale�britannique�n’est

pas�une�exception�et�n’enlève�rien�à�l’importance�de�ces�documents�pour�mieux�connaître�le

                                                  
74oDiplomatic�and�Consular�Reports.�Trade�ofoConsular�District�of�Damascus�For�the�years�1905,�1906,�p.o19.
75oLa�ligne�Rayak-Hama�est�un�tronçon�de�la�longue�voie�construite�durant�cette�période�et�connue�sous�le�nom�de
Damas-Hama�et�Prolongements�(DHP).�Voir�annexe�n°�2o:�“Transports�et�communication�en�évolution”,�5�cartes,
p.o358-363.
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terrain.� Les� rapports� consulaires� sont� des� outils� informatifs� des� marchés� économiques

britanniques�dans�la�région.�La�politique�commerciale�transparaît�dans�ces�rapports�annuels�tout

comme� les� rapports� consulaires� belges� montrent� clairement� l’ambition� du� gouvernement

d’attirer�les�intérêts�commerciaux�belges�dans�la�région.�L’un�maîtrise�le�terrain,�l’autre�part�à

la�découverte�de�la�région�dans�un�but�concurrentiel�avec�les�nations�occidentales�qui�jouent,

depuis�longtemps,�un�rôle�majeur�dans�la�politique�commerciale�et�financière�de�l’Empire.

3°)�La�particularitéofrançaise

Malgré�les�nombreux�bouleversements�(révolutions,�guerres,�changements�politiques)

secouant�la�France�durant�le�XIXe�siècle,�la�production�documentaire�française�est�considérable.

La�France�d’après�1789�continue�de�jouer,�tant�bien�que�mal,�un�rôle�significatif�sur�l’échiquier

international� tout� en� luttant�quotidiennement� à� l’intérieur� afin�de� reconstruire�une� stabilité

étatique.� La� présence� française� sur� le� territoire� ottoman� est� remarquable,� notamment� par

l’innombrable�correspondance�consulaire�que�l’administration�française�dans�les�divers�postes

consulaires�de�l’Empire�produit�et�archive.�Cette�documentation�est�aujourd’hui�conservée�au

Centre�des�Archives�diplomatiques�de�Nantes.

C’est� aussi� durant� ce� XIXe� siècle� français� mouvementé� que� les� gouvernements

successifs�affirment�un�«odroit�de� l’État�à� tout�connaîtreo»76opar�une�production�littéraire�et

statistique�concernant�tous�les�domaines�intéressants�de�près�ou�de�loin�la�situation�politique,

économique,�sociale�française.�Ainsi,�le�système�bureaucratique�français�se�met�en�place�et�la

correspondance� consulaire� et� diplomatique� représente� un� des� moyens� gouvernementaux

permettant�de�mesurer�le�rôle�de�la�France�à�l’extérieur.o

Laodocumentation�française�exploitée�est�un�ensemble�de�correspondances,�circulaires

et�communiqués�du�consul�de�France�à�Damas�avec�son�homologue�à�Beyrouth,�avec�les�autres

agents�français�de�sa�juridiction�consulaire,�avec�l’ambassade�de�France�à�Constantinople,�ou

                                                  
76oM.-N.�Bourguet,�2001,�p.93.
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encore�avec�le�ministère�des�Affaires�Étrangères�à�Paris,�et�enfin�avec�le�w®l¬�(gouverneur)�de

la�wil®yat�(province)�de�Damas77.

Cette�correspondance�est�généralement�manuscrite�et�rassemble�aussi�bien�des�lettres

officielles�que�des�brouillons�ou�des�copies�de�lettres�envoyées,�ou�encore�des�traductions�de

décisions�locales�ottomanes�écrites�en�arabe.

Elle�est�bien�souvent�confidentielle�ou�au�moins� interne�au�réseau�de� la�chancellerie

française,� et� intéresse� tous� les� sujets� sensibles� de� l’Empire� et� qui�menacent� ou� favorisent

l’influence�de�l’Hexagone�dans�la�province�de�Syrie�(wil®yat�S‚riyya)�ainsi�que�la�province�de

Beyrouth�et�l’ensemble�des�côtes�syriennes.

Homs�est,�selon�l’administration�ottomane,�depuis�1864,�sous�l’autorité�du�gouverneur

général� (w®l¬)�de�Syrie.�Mais�pour� la�France,�Homs�et�Hama� relèvent,�«oà� l’origine,�de� la

juridiction�consulaire�de�Damas,� il� fut,�dans� la�suite,�érigé�en�vice-consulat,�puis� rattaché�à

Lattaquieh� et� en�dernier� lieu� à�Tripoli�de�Syrie78.o»�Contrairement�aux�Britanniques�et�aux

Belges,�les�Français�possèdent�un�consulat�ou�un�vice�consulat�à�Homs�et�Hama�et�cela�depuis

la� Guerre� de� Crimée� (1854-1855),� «oprovoquée� par� le� réveil� de� la� question� d’Orient,� qui

découle�des�ambitions�des�puissances�européennes�en�Méditerranée�orientaleo:�pour�la�Russie

protectrice�des�chrétiens�orthodoxes�des�Balkans,� le�contrôle�des�détroits� turcs�(Bosphore�et

Dardanelles)o;�pour� la�Grande-Bretagne,� assurer� la� sécurité� de� la� route� des� Indes,� et� donc

l’intégrité� de� l’Empire� ottoman� et� la� fermeture� des� détroitso;� pour� la� France� protéger� les

catholiques� de� l’Empire� ottoman� et� renforcer� son� influence� économique� et� culturelle� en

Égypteo;�pour�l’Autriche,�s’opposer�à�une�hégémonie�russe�sur�les�Balkans.�[...]�En�mars�1854,

la�France�et�l’Angleterre�signent�un�traité�d’alliance�avec�la�Turquie�et,�le�27,�n’ayant�pas�reçu
                                                  
77oDeux�fonds�d’archives�conservés�ont�été�dépouillés�pour�cette�étude.�D’une�part,�la�documentation�émanant�du
fonds�des�archives� rapatriées�du�consulat�de�Damas� (1824-1945)�qui� représente�un�ensemble�de�dossiers�et�de
registres�de�correspondances�avec�le�Département�ou�avec�l’Ambassade�classés�dans�le�Fonds�Consulat�de�Damas.
D’autre�part,� le�fonds�Ambassade�de�France�à�Constantinople,�dont�deux�séries�d’archives�ont�été�exploitéeso:� la
sous-série� Damas� dans� la� série� D� (Correspondance� Consulaire),� composée� de� 19� articles,� rassemble� la
correspondance�de�1772�à�1914o;�et�la�série�E�de�l’ambassade�rassemble�des�cartons,�de�1810�à�1914,�numérotés�et
rangés�thématiquement�(chemin�de�fer,�tribunaux,�renseignements�agricoles,�affaires�commerciales,�etc.).
78oBrouillon�d’une�lettre�de�M.�Constans�à�Son�Excellence�M.�Delcapé,�ministre�des�Affaires�Étrangères,�Cabinet
du�Personnel,�«oAu�sujet�de�l’Agence�Consulaire�à�Homs�et�Hama�datée�du�22�février�1902�à�Péra.�Conservée�au
CADN�(Fonds�Ambassade�de�France�à�Constantinople,�série�E,�dossier�n°o43�Affaires�Consulaires,�sous-dossiero:
«oVice�consulats�de�Homs.�Hama�et�Lattaquié.�Transformation.o»)



42

de�réponse�russe�à�leur�ultimatum,�déclarent�la�guerre�à�la�Russie79.o»�C’est�pendant�cette�guerre

que�la�France,�défenseur�de�l’Empire�ottoman,�«ochoisit�le�moment�favorable�pour�créer�avec

l’assentiment�de� la�S[ublime]�Porte�deux�agences�consulaires�à�Homs�et�à�Hama� jouissant

toutes�deux�de�prérogatives�attachées�à�chaque�poste�consulaire�quoique�régies�par�un�même

titulaire�honoraire.� [...]�D’autres�puissances�voulurent�par� la� suite� imiter� la�France�mais�ne

purent�obtenir�l’acquiescement�du�Gouvernement�ottoman�sauf�la�Russie�qui�parvint�à�son�tour

à�installer�une�agence�à�Hama80.o»�Ce�communiqué�datant�de�1895�vient�contredire�une�note�de

M.�Guillois,�consul�de�France�à�Damas�en�1891� stipulant�que�«o[d]es� sous-agences�ont�été

créées�dernièrement�à�Baalbeck,�dans�la�Bkaâ�et�à�Homs�[...]81o».oCette�remarque�confirme,�une

fois�de�plus,�l’idée�de�la�prudence�avec�laquelle�cette�documentation�doit�être�manipulée.�Et�une

fois�encore,�malgré� le� sérieux�des�auteurs�de�cette�documentation,� les�données�ne� sont�pas

toujours�fiableso;�chaque�renseignement,�chaque�information�ont�été�écrits�à�un�moment�précis

et�surtout�selon�un�objectif�bien�défini.�Cela�revient�à�un�des�questionnements�fondamentaux�de

l’historien�sur�la�condition�de�production�des�sources.�En�ce�qui�concerne�le�vice-consulat�de

Homs,� je�partirai�du�postulat�que� le�poste�consulaire� français�de�Homs�a�été�créé�durant� la

Guerre�de�Crimée.�Cette�hypothèse�n’a�pas�été�choisie�arbitrairement�dans�l’objectif�de�mettre

en� avant� l’influence�hexagonale.�Les� correspondances� consulaires�de�Damas� font� état,�dès

1864,�de�la�présence�d’un�agent�français�à�Homs�et�Hama.�Cet�agent�français�est,�d’après�les

propos�du�Consul,�responsable�du�poste�consulaire�de�Homs�et�Hama82.

La�France�est�donc�le�seul�pays�étranger�ayant�une�agence�consulaire�dans�la�région�de

Homs,�ce�qui�justifie�sans�doute�la�quantité�considérable�de�lettres�ou�communiqués�concernant

directement�et�parfois�uniquement�Homs�et�ses�alentours.�La�plupart�des�communiqués�a�été

rédigée�par�le�Consul�de�Damas�et�fait�état,�tout�comme�les�rapports�consulaires�britanniques,
                                                  
79�D.�Barjot,�J.-P.�Chaline�et�A.�Encrevé,�1995,�p.o535-536.
80oNote�de�M.�de�Viala�à�M.�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinople,�datée�du�26�décembre�1895.�Conservée�au
CADN�dans� les� fonds�Ambassade�de�Constantinople,�Série�E,�Dossier�n°o45�«oAffaires�Commercialeso»,�Sous-
dossier�«o«oHoms,�Hama�et�Lattaquié�»).
81oLettre�n°o55�écrite�par�le�consul�de�France�à�Damas�le�4�novembre�1891�adressée�à�l’ambassadeur�de�France�à
Constantinople,�classées�dans�le�Fonds�Ambassade�de�Constantinople,�série�D,�sous-série�Damas,�dossier�n°o17�au
CADN.
82oPour�cela�se�référer�aux�brouillons�de�lettres�enregistrés�dans�les�registres�de�correspondances�du�consulat�de
Damas.�Fonds�Consulat�de�Damas,�registre�n°19�(1863-1864)�au�CADN.
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de�la�situation�agricole�économique,�industrielle�et�technique�du�pays.�Mais�la�correspondance

française� se�distingue�par� l’intérêt�que�portent� les� consuls,� et�donc� l’État� français�par� son

représentant�sur�place,�à�la�situation�politique,�sociale�et�religieuse�locale�de�la�province�(par

exemple,�les�luttes�intestines�entre�gouvernorat�général�de�Damas,�les�Bédouins�et�les�Druzes)

ainsi�que�bien�sûr�la�protection�de�ses�ressortissants�dans�la�province.

«oComme� il�peut�être� intéressant�pour�Votre�Excellence�de�connaître�exactement� les

revenus�et�les�dépenses�de�chaque�province,�je�vais�prendre�des�renseignements�exacts�et�lui

enverrai�un�rapport�à�ce�sujet83.o»�Chaque�année,�le�consulat�de�Damas�doit�rendre�un�rapport

commercial� sur� la�provinceo;� ce� rapport� se�présente� sous� la� forme�d’une� lettre� incluant�un

dossier�nommé�habituellement�«oMouvement�général�du�commerceo».�Dans�ce�dossier,�il�fait

état�de�toutes�les�importations�et�exportations�de�la�juridiction�consulaire�de�Damas�qui�exclut

Homs� et�Hama.�Les�notes� commerciales� fournies�pour� chaque�produit� est� l’occasion�pour

l’auteur�de�faire�quelques�commentaires�concernant�les�positions�commerciales�des�puissances

mais�aussi� les�carences�du� rôle�économique� français�ou�encore�concernant�quelques�détails

communautaires.

Par�exemple�en�1895,�lors�de�la�mention�de�l’importation�du�coton�filé,�l’expéditeur�de

la� lettre�note�que� l’importation�de� coton� filé� a� subi�une�diminution� et�que�«o[les]�pays�de

provenances�sont�toujours�l’Angleterre�,�l’Allemagne�,�l’Italie,�la�Belgique�et�le�Suisse�[et�qu’il

a]oenvoyé�au�musée�commercial�de�Lille,�parmi�d’autres�échantillons,�les�types�de�coton�filé

employé�par�l’industrie�de�Damas,�et�[qu’il�souhaiterait]�de�voir�nos�filatures�prendre�part�à�la

fourniture�de�cet�article�dont� le�chiffre�atteint�de�2.500.000fr.�à�2.700.000� fr.�par�an84.o»�Il

signale�dans� le�même� rapport�que� la�draperie� française�est� inconnue�de� la�province�etoque

l’importation�de� soie�grège�a�augmenté�de�300.000� francs�et�qu’elle�provient�de�Chine,�du

Japon,�du�Liban,�d’Antioche,�de�Homs�et�de�Hama.�Il�note�aussi�au�passage�quelques�détails

                                                  
83oLettre�n°o1,�datée�du�4�janvier�1863,�écrite�par�le�Consulat�de�France�à�Damas�et�adressée�à�Monsieur�le�Ministre
des� Affaires� Étrangères,� M.� Drouyn� de� Lhuis� à� Paris.� Fonds� «oConsulat� de� Damaso»,� dossier� n°o19o:
Correspondance�au�Départ,�avec�le�Département,�janvier�1863-décembre�1864�(CADN).
84oLettre�n°o10,�datée�du�10�juin�1895,�écrite�par�le�Consulat�de�France�à�Damas�et�adressée�à�Monsieur
l’Ambassadeur� de� la� République� Française� à� Constantinople,� Monsieur� Cambon.� Fonds� «oAmbassade� de
Constantinopleo»,�série�D,�Consulat�de�Damas,�dossier�n°�19�(CADN).
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culturels�lors�de�l’évocation�de�l’importation�de�mouton.�«oParmi�la�population�du�vilayet�de

Syrie� les� Juifs� seuls� mangent� de� la� viande� de� bœufo;� le� reste� des� habitants,� musulmans,

chrétiens,�druzes�ne�consomme�que�du�mouton85.o»�Les�produits�exportés�font�aussi�l’objet�de

commentaire�à�l’usage�des�Français�et�notamment�tout�comme�les�Britanniques�l’ont�également

souligné�dans� leurs� rapports,�«o[n]ous� signalons� encore�une� fois� à�nos�négociants� et� à�nos

industriels� l’inauguration�de� cette�voie� ferrée�qui�parcourra�une� région�des�plus� fertiles� et

suffisamment�peupléeo;�notre�commerce�national�aurait�intérêt,�croyons-nous,�à�se�procurer�des

modifications�économiques�qui�peuvent�résulter�de�la�création�des�chemins�de�fer�en�Syrie�et�du

développement�qu’ils�sont�appelés�à�donner�aux� transactions�commerciales86.o»�Ces�rapports

annuels� sont� répétitifs�et� sont�argumentés�de� jugements�de�valeur� subjectifs.�Le�consul,�en

toutes�précautions,�n’oublie�pas,�à�ce�sujet,�de�«orenouveler�[...]� les�réserves�[qu’il]�formule

chaque�année�à� l’égard�de� l’exactitude�des�données�qui�ont�servi�à� le�dressero:� il�n’existe�à

Damas�aucun�bureau�de�statistique,�les�transports�entre�ma�résidence�et�Beyrouth�sont�assurés

pour�un�tiers�seulement�par�une�compagnie�de�camionnage,�et�pour�les�deux�autres�tiers�par�des

chameliers�et�des�muletiers�qui�ne�tiennent�ni�registres�ni�notes87.o»

Bien�que� ces� rapports� soient� à� considérer� avec�prudence� surtout�quant� aux�valeurs

quantitatives�d’exportation�et�d’importation,�on�peut�apprécier�la�variété�des�produits�échangés

dans� cette� région� et� l’importance� qui� est� donnée� aux� moyens� de� transport� permettant

d’augmenter�les�échanges�commerciaux�dans�la�région.

La�construction�des�chemins�de�fer�en�Syrie�est�l’une�des�préoccupations�majeuresodes

représentants�français�sur� le� terrain88o;�tout�comme�ce�sujet�est�un�point�d’orgue�des�propos

                                                  
85oLettre�n°o10,�datée�du�10�juin�1895,�écrite�par�le�Consulat�de�France�à�Damas�et�adressée�à�Monsieur
l’Ambassadeur� de� la� République� Française� à� Constantinople,� Monsieur� Cambon.� Fonds� «oAmbassade� de
Constantinopleo»,�série�D,�Consulat�de�Damas,�dossier�n°�19�(CADN).
86oLettre�n°o10,�datée�du�10�juin�1895,�écrite�par�le�Consulat�de�France�à�Damas�et�adressée�à�Monsieur
l’Ambassadeur� de� la� République� Française� à� Constantinople,� Monsieur� Cambon.� Fonds� «oAmbassade� de
Constantinopleo»,�série�D,�Consulat�de�Damas,�dossier�n°�19�(CADN).
87oLettre�n°o10,�datée�du�10�juin�1895,�écrite�par�le�Consulat�de�France�à�Damas�et�adressée�à�Monsieur
l’Ambassadeur� de� la� République� Française� à� Constantinople,� Monsieur� Cambon.� Fonds� «oAmbassade� de
Constantinopleo»,�série�D,�Consulat�de�Damas,�dossier�n°�19�(CADN).
88oSe�reporter�aux�cartons�d’archives�classés�sous�le�thème�«oChemins�de�Fero»�et�faisant�référence�aux�projets
syriens� sont� conservés� dans� le� fonds� Ambassade� de� Constantinople,� série� E,� dossiers� n°o411,o419,o423.� Ces
dossiers�compilent�des�correspondances�au�sujet�de�la�construction�du�chemin�de�fer,�des�récits�de�possibilités�de
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britanniques�et�belges.�Tous�les�moyens�sont�permis�pour�accroître�le�marché�commercial�de�la

région�afin�de�développer�l’influence�française.�Ainsi,�pour�les�Français,�la�concession�de�la

construction�des�chemins�de� fer�accordée�à� la�Société�des�Batignolles,�nommée�par� la�suite

Société�du�chemin�de�fer�Damas,�Hamah�et�Prolongements�(D.H.P.)�est�non�seulement�le�signe

d’une� réussite� technologique�des�Français�mais�aussi�un�atout�commercial� futur.�La�même

compagnie�réclamera�en�1909,�la�concession�du�chemin�de�fer�de�Homs�à�Tripoli.

Le�récit�du�tracé�de�la�voie�ferrée�traversant�les�zones�rurales�de�Damas�à�Hama�décrit

par�la�même�occasion�l’industrie�locale�et�la�campagne�homsiote.�La�ville�intra-muros�n’est�pas

intégrée�dans�les�récits�des�diplomates�occidentaux�et�plus�particulièrement�français.�L’aspect

architectural� de�Homs� ne� fait� pas� l’objet� de� description� dans� cette� correspondance� où� les

intérêts� politiques,� économiques� et� financiers� sont� les� objectifs� premiers.� De� plus,� la

construction�des�voies�ferrées�et�des�infrastructures�ferroviaires�ne�prennent�pas�place�dans�le

contexte�urbain�dans�la�mesure�où�le�tracé�des�voies�longe�les�villes�sans�jamais�les�traverser.

En�revanche,�les�zones�rurales�et�les�aspects�technologiques�et�industriels�font�partie�intégrante

du�récit�des�diplomates�étrangers.�En�effet,�non�seulement�le�tracé�des�chemins�de�fer�se�fait�au

cœur�des�zones� rurales,�mais�aussi� le�développement�de�nouveaux�moyens�de� transport�est

encouragé�afin�de�faciliter�importations�et�exportations.�Ainsi,�les�produits�de�conception�locale

-produits�agricoles�et�industriels-�sont�d’une�importance�capitale�pour�les�hommes�d’affaires

étrangers�dont� l’unique�perspective�est�de�développer� le�plus�avantageux�des�commerces�et

d’imposer�l’influence�française�dans�la�région�syrienne.

«oMalheureusement�pour�ce�pays,�la�situation�de�l’agriculture�est�restée�jusqu’à�ce�jour

stationnaire.�Cet� état�de� choses� est�dû� à�plusieurs� causes� en� tête�desquelles� il� convient�de

signaler�le�manque�de�bras�occasionné�par�l’émigration,�le�manque�de�capitaux�et�d’outillage

agricole.�Les�instruments�dont�se�servent�actuellement�les�paysans�syriens�sont�à�peu�près�les

mêmes�que�ce�dont�on�se�servait�il�y�a�un�siècle,�et�les�machines�perfectionnées�pour�les�travaux

des�champs�sont� ici�presque� inconnues�bien�que� le�Gouvernement�Ottoman,�dans� le�but�de

                                                                                                                                                                

tracé,�des�cartes�prévisionnelles,�des�estimations� financières�de�chaque�portion�de�voie� ferrée� (Hauran-Damas-
Beyrouth-Biredjik,�Hama-Homs-Tripoli,�Damas-Homs,�Homs-Bagdad)�(CADN).



46

développer�l’agriculture�en�Turquie,�ait�exempté�du�droit�de�douane�de�11%�l’importation�des

machines� et� instruments� agricoles89.o»�Ainsi�que�les�rapports�consulaires�et�diplomatiques

britanniques,� la� correspondance� officielle� française� laisse� place� aux� secteurs� agricoles� et

industriels�uniquement�comme�un�domaine�secondaire�lié�directement�aux�enjeux�politiques�et

économiques�français.�La�France�connaît�une�concurrence�britannique,�autrichienne,�allemande,

belge�et�même�américaine�non�négligeable.�De�ce� fait,� la�note�du�consul�général�de�Syrie

dressant�un�tableau�désastreux�de�la�campagne�syrienne,�semble�être�conçue�afin�de�stimuler�les

négociants�français�à�se�lancer�dans�ce�commerce�à�fortiori�rentable.�L’indication�finale�relative

à�la�baisse�des�tarifications�sur�l’importation�de�machines�agricoles�apparaît�comme�un�attrait

supplémentaire.� Connaître� les� produits� nécessaires� au� pays,� les� taux� d’imposition� à

l’importation�et�biens�d’autres�éléments�est�un�des�moyens�que�la�diplomatie�française�utilise�de

toujours�être�le�premier�pays�à�vendre�le�produit�et�si�possible�en�obtenir�le�quasi�monopole

avant�les�rivaux�occidentaux.�En�1880,�l’Angleterre,�d’après� le�consul�français�à�Damas,�M.

Flesch,�n’est�plus�un�allié�dans�la�région�mais�un�concurrent.�Et�les�habitants�de�la�région�sont

désormais�désignés�par� le� terme�de�«oclientèleo»90.�Dans�une�lettre�adressée�au�ministère�des

affaires�étrangères,�M.�Flesch�écrit�qu’�«o[i]l�ne�serait�peut-être�pas�inutile�d’autre�part,�que�le

Consulat� de� France� songeât,� dorénavant,� à� se� ménager� des� relations� suivies� parmi� les

belliqueuses�tribus�des�Druses�et�des�Ansariés�sur�le�concours�desquelles�l’Angleterre�semble

compter�pour�détruire�la�puissance�ottomane�en�Syrie�et�y�substituer�sa�propre�domination,�soit

d’une�manière�directe,�soit�sous�forme�de�protectorat91.o»�Puis�un�mois�plus�tard,�il�signale,

également�au�ministère,�que�«�l’ambassadeur�de�la�République�à�Constantinople�vient�d’appeler

d’une� façon� toute� spéciale� l’attention� de� V[otre]� E[xcellence]� sur� les� manœuvres� de

l’Angleterre�qu’il�désigne�avec�raison�comme�étant�notre�plus�dangereux�adversaire�dans�ce

                                                  
89oFonds�Constantinople�(Ambassade),�Série�E,�Dossier�n°o525,�Affaires�Commerciales,�Communiqué�au
Département�et�au�Ministère�du�Commerce�et�de�l’Industrie,�datée�du�31�mars�1910�à�Beyrouth.
90oFonds�Consulat�de�Damas,�dossier�n°o33o:�Correspondance�au�Départ,�avec�le�Département,�(décembre�1880-
août�1881)�au�CADN.
91oFonds�Consulat�de�Damas,�dossier�n°o33o:�Correspondance�au�Départ,�avec�le�Département,�(décembre�1880-
août�1881)�au�CADN.�Lettre�intitulée�«oDirection�politique�n°o1o»�datée�du�12�décembre�1880�à�Damas.
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pays92.o»oLa�concurrence�est�présente,�l’ennemi�de�la�France�est�désignéo;�la�France�toujours�très

prolixe�en�matière�communautaire�montre�ouvertement�son�intention�de�jouer�sur�les�frictions

religieuses� et� ethniques� afin� de� devancer� son� adversaire.�Le� consulat� de�Homs� représente

d’ailleurs�un�avant�poste�d’observation�«oimportant�qui�surveille�les�Ansariés�à�l’ouest�et�les

bédouins�Anézés�à�l’est93.o»

La� France� se� fait� le� défenseur� des� chrétiens� de� Syrie� et� plus� particulièrement� des

catholiques�contre� les�chrétiens� schismatiques.94oLes�termes�dans�lesquels�s’exprime�Fadul

Bambino95,�agent�consulaire�français�à�Homsoau�sujet�des�minorités�et�de�la�rivalité�occidentale

sur� le� terrain� sont� significatifs� de� l’importance� de� cet� aspect� de� la� politique� étrangère

localement.

«� [Je]� ne� dois� point� cacher� que� non� seulement� les� Turcs� travaillent� dans� le� but

d’empêcher�le�Catholicisme�de�faire�des�progrès�dans�ce�pays-cio;�mais�les�Russes�et�les�Grecs

s’en� occupent� aussi� très� activement.� De� sorte� que� cette� affaire� simplement� religieuse� en

principe� [sous-entendue� une� affaire� de� conversion]� est� devenue� aujourd’hui� une� affaire

politique�[...]96o»

La� correspondance� française� aborde� tous� les� sujets� et�même� la� politique� intérieure

ottomane.�Jouer�sur� les�communautés�est�un�moyen�pour� la�France�d’imposer�son� influence

dans�la�région�mais�lorsque�le�consul�s’intéresse�de�près�aux�réformes,�on�peut�se�demander

quelles�sont�les�raisons�de�cette�ingérence�dans�les�affaires�de�l’État�ottoman.�Les�circulaires

abordant�des�sujets�politiques�sont� intitulées�«oSituation�du�payso»�ou�encore�«oAu�sujet�des

tribunauxo».�La�nomination�d’un�nouveau�gouverneur�général�de�Damas�ou�d’un�nouveau

                                                  
92oFonds�Consulat�de�Damas,�dossier�n°o33o:�Correspondance�au�Départ,�avec�le�Département,�(décembre�1880-
août�1881)�au�CADN.�Lettre�intitulée�«oDirection�politique�n°o5o»�datée�du�8�janvier�1881�à�Damas.
93oNote�de�M.�de�Viala�à�M.�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinople,�datée�du�26�décembre�1895.�Conservée�au
CADN�dans� les� fonds�Ambassade�de�Constantinople,�Série�E,�Dossier�n°o45�«oAffaires�Commercialeso»,�Sous-
dossier�«o«oHoms,�Hama�et�Lattaquié�»).
94o«oCopie�d’un�rapport�de�Mr�Bambino�au�sujet�des�Syriaqueso»,�Annexe�à�la�dépêche�n°o27,�Homs,�le�13�août
1864.�Document�indexé�dans�le�Dossier�n°o6�du�fonds�Constantinople,�série�D.�(CADN)
95oL’agent�consulaire�de�Homs�est�évoqué�dans�plusieurs�sources�sous�le�nom�de�Fadul�Bambino�dans�la
correspondance� française� et� sous� le� nom� de� Fazli� Bambino� par� les� voyageurs� britanniques.� Je� choisirai� par
désormais�d’utiliser�la�transcription�française.o»�Voir�R.�F.�Burton,�C.�F.�Tyrwhitt-Drake,�1872,�vol.o1,�p.o348.
96o«oCopie�d’un�rapport�de�Mr�Bambino�au�sujet�des�Syriaqueso»,�Annexe�à�la�dépêche�n°o27,�Homs,�le�13�août
1864.�Document�indexé�dans�le�Dossier�n°o6�du�fonds�Constantinople,�série�D�(CADN).
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qa’¬maq®m � à� Homs� est� toujours� sujet� à� discussion� pour� le� consul,� car� les� nouveaux

fonctionnaires�sont�à�même�de�prendre�des�décisions�contraignantes�pour�les�intérêts�étrangers

et�donc�français.�En�mai�1864,�le�qa’¬maq®m�de�Homs�interdit�l’entrée�de�la�ville�à�une�tribu

puissante,�les�Sbaa.�«oCette�mesure�fort�impolitique�[...]�aura�pour�conséquences�de�nouveaux

pillages�et� l’interruption�de� toute�communication�entre�ºomw�et�Damas97o».�Le�pillage�des

villages�est�secondaire�pour�la�juridiction�consulaire�mais�entraîne�tout�de�même�des�baisses�des

exportations�par�la�chute,�incontournable,�de�la�production�agricole.�En�revanche,�l’interruption

des�communications�symbolise�un�facteur�direct�de�la�diminution�des�échanges�commerciaux

entre�les�deux�villes�et�même�entre�Alep�et�Damas�car�la�route�qui�les�relie�traverse�Homs.�Le

développement�du�commerce�est�donc�une�nouvelle�fois,�l’objectif�principal�du�consul.�Objectif

premier�quiopousse�les�puissances�étrangères�à�suivre�de�près�les�réformes�administratives�et

plus�particulièrement�judiciaires�de�l’Empire.�De�toutes�ces�réformes�judiciaires�découlent�des

conséquences�sur�la�situation�et�la�protection�des�ressortissants�européens.

III. La�cartographie

Les�contemporains�du�XIXe� siècle,�à� l’affût�de� toutes� les�améliorations�des�marchés

d’échanges�s’intéressent�aux�moyens�de�communication�ainsi�qu’à�l’état�général�des�voies�de

communications.�Développer�les�infrastructures�suppose�que�l’on�connaît�le�terrain.�Il�faut�donc

décrire�le�terrain�pour�mieux�le�connaître�et�donc�mieux�le�maîtriser,�voire�le�gouverner.�De�la

description�narrative� à� la� cartographie,� les� ingénieurs� et�géographes�mettent� en�œuvre�des

travaux�détaillant�les�traits�les�plus�fins�des�paysages�de�la�Syrie.�Le�d¬w®n�ottoman�du�conseil

de�guerre�imprime�des�cartes�constituées�par�le�bureau�des�cartes�(furfat�al-¿®r¬fla).�Ce�bureau

dresse�des�cartes�de�l’empire�qui�aurait�été�d’une�grande�utilité�pour�cette�recherche.�Hélas,�je

n’ai�pu�consulter�qu’une�seule�carte98�au�1/800000°.�Cette�dernière�représente�l’ensemble�de�la

                                                  
97oLettre�n°o14,�«oSituation�du�payso»,�Correspondance�consulaire,�Fonds�Consulat�de�Damas,�Dossier�n°o6
(CADN).
98oCarte�de�la�Syrie,�«oS‚riyyao»�élaborée�par�la� furfat�al-har¬fla �et�imprimée�par�le� d¬w®n�al-·‚ra�al-harb¬ �au
1/800000°.�Cette�carte�n’est�pas�datée�mais�comme�elle�émane�d’un�bureau�dépendant�du�conseil�de�guerre�(d¬w®n
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Syrie�et�donne�les�détails�du�relief�de�la�région,�mais�elle�localise�uniquement�les�villages�les

plus� importants�des�environs�de�Homs.�Cette�carte�à�une�échelle� trop�grande�ne�permet�pas

d’appréhender�le�qa¥®’�de�Homs�dans�son�détailo;�cette�étude�se�fondera�donc�avant�tout�sur�la

cartographie�occidentale�qui�a�légué�de�multiples�travaux99.

1°)�����La�cartographie�d’époque�ottomane

C’est�au�détour�de� la� lecture�des� récits�de�voyage�que� l’on�peut� retrouver�quelques

cartes�des�régions�traversées�par�les�voyageurs.�Ces�cartes�apportent�certaines�précisions�sur�les

routes�praticables�à�l’époque�et�sur�la�topographie�syrienne�ou�plutôt�sur�l’ensemble�de�ce�que

le�cartographe�de�Volney�dénommait�«oLe�pays�de�la�gaucheo»,�expression�traduit�de�l’arabeo:

«oBarr-El-Chamo»100.�Cette�carte�du�relief�syrien�n’a�pas�été�effectuée�au�moment�du�voyage

mais�quelques�années�plus�tard,�en�1821,�à�Paris�par�un�certain�F.oP.�Michel.�Elle�a�l’avantage

de�présenter�non�seulement�la�géographie�physique�du�pays�(steppes,�chaînes�montagneuses,

lacs,� cours�d’eau)�mais� aussi� les� toponymes�que�Volney� a�décrits,� ainsi�que� les� territoires

occupés�par�des�tribus�ou�groupes�ethniques�particuliers�comme�les�Bédouins�d’Anazé�de�Taï

qui�parcourent� la� steppe� au� sud-est�de�Homs�ou� encore� les�«oKourdeso»� et� les�Turcomans

installés�au�nord�d’Alep�et�d’Antioche.�Si�le�cartographe�n’a�pas�voulu�ou�pu�dessiner�les�routes

traversant�le�pays,�il�n’a�pas�hésité�à�tracer�en�pointillés�les�limites�administratives�ottomanes

du� «opachalik� de� Damaso».� Pour� la� région� de� Homs,� aucun� détail� intéressant� n’apparaît,

exception�faite�de�la�dénomination�du�lac�de�Qaflflina�par�«oLac�de�Qadesho».�La�ville�antique�de

Qadesh�se�situe�au�nord�ouest�du�lac,�à�une�vingtaine�de�kilomètres�de�Homs.�Qadesh�prit�par�la

suite� le�nom�de�Tell�Al-b‚r101,�et�cela�jusqu’à�une�période�récente�puisque�Tell�A·-b‚r�est

encore�utilisé�durant�la�période�mandataire102.�Le�choix�de�la�dénomination�antique�par�Volney

                                                                                                                                                                

harb¬)�constitué�en�1832,�la�carte�date�donc�de�la�période�des�fian˙im®t.�Voir�C.oV.�Findley,�1980,�p.o198.�Cette
carte�est�conservée�à�la�cartothèque�de�l’IFPO-�Damas.
99oÀ�propos�de�l’histoire�de�la�cartographie�de�Syrie�et�plus�particulièrement�de�Damas,�lire�J. -L.�Arnaud,�2001�(a),
«oCorpus�cartographique�pour�l’histoire�de�Damas,�Syrie,�à�la�fin�de�la�période�ottomane�(1760-1924)o»,�p.o46-69.
100oM.oC.oF.�Volney,�1823,�La�carte�intitulée�«oCarte�de�la�Syrie�appellée�Barr-El-Cham�c’est-à-dire�Pays�de�la
gaucheo»�est�faite�en�deux�exemplaires,�chacun�d’eux�se�trouvant�respectivement�à�la�fin�des�volumes�2�et�3.
101oN.�S.�Al-Zahr®w¬�et�M.�A.�Al-Sib®‘¬,�1992,�vol.o1,�p.o1.
102o�Syrie.�Répertoire,�1945,�p.o188.
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rappelle�que�le�voyageur�fait�établir�cette�carte�pour�les�lecteurs�de�son�récit�qui�pourront�ainsi

suivre�aisément�son�chemin.

D’autres�voyageurs�dressèrent�des�cartes�de�leurs�circuits�qui�comportent�à�peu�près�les

mêmes� informations.�Ces�cartes�ont�été�établies�afin�de� retracer� le�voyage�parcouru�par� les

auteurs�des�récits�sans�que�ce�travail�n’ait�eu�pour�objectif�un�usage�général.�Ces�cartes�servent

en� fait�d’illustrations�aux� récits�des�voyageurs.�Leur�échelle� trop�grande�ne�permet�pas�de

rentrer�réellement�sur� le�terrain�homsiote.�Toutefois,�une�carte�plus�détaillée�a�été�établie�en

1885�par�un�certain�L.Thuilier,�dessinateur�et�géographeo;�il�y�localise�un�plus�grand�nombre�de

villages�autour�de�Homs�et�définit�le�lac�de�Qaflflina.�Cette�carte�de�la�«oSyrie�du�Nordo»103oparaît

plus�précise�que�les�autres�plus�anciennes.�Celle-ci�semble�être�le�résultat�cartographique�des

relevés�topographiques�et�géographiques�mentionnés�dans�divers�travaux�de�voyageurs�telso:�E.

G.�Rey,�Vignes,�de�Voguéoet�bien�d’autres104.�Malgré�la�tentative�de�précision,�cette�carte�ne

permet�pas�à�comprendre�l’ensemble�rural�et�citadin�de�la�juridiction�de�Homs.

Seul�E.�Smith�établit�une�liste�détaillée�des�villages�occupés�et�désertés�de�la�région�en

1838105.�Cette�liste�aurait�pu�servir�à�l’élaboration�d’une�carte�de�la�campagne,�mais�celle-ci�ne

sera� dressée� qu’ultérieurement� par� N.oN.� Lewis� à� l’aide� de� quatre� sources� occidentales

différentes106.�La�carte�de�Lewis,�dressée�à�partir�de�sources�occidentales�de�la�fin�du�XVIII e�et

du�XIXe�siècle,�ne�donne�malheureusement�pas�l’ensemble�des�toponymes�du�qa¥®’�de�Homs,

ni�la�géographie�physique�de�la�région.

Les� diplomates� occidentaux,� quant� à� eux,� fournissent� quelques� cartes� des� voies� de

communications� des� juridictions� consulaires� de� Beyrouth� et� Damas.� Certains� ingénieurs

chargés�d’étudier� le� terrain�afin�de�choisir� le�plus�avantageux�des�projets�de�chemin�de� fer

                                                  
103oCarte�du�Nord�de�la�Syrie�dressée�d’après�les�travaux�de�MM rs.�E.�G.�Rey,�Vignes,�de�Vogué,�de�Torcy�et
Renault,�G.�Marmier,�Kiepert,�Brzozowshi,�Mansell,�Chesney,�Favre,�et�Mandrot,�Ely�Smith,�Praeschel,�Sachau,
Germain,�sous�la�direction�de�E.oG.�Rey�dessiné�par�L.oThuillier.�In�E.oG.oRey,�1885,�p.o49.�Carte�au�1/500o000°.
104oD’après�J.-L.�Arnaud,�2001�(a),�p.o55,�cette�carte�est�l’œuvre�de�E.�G.�Rey.
105�E.oRobinson�et�E.oSmith,�1841,�vol.�n°3,�p.o174-176.
106�N.oN.�LEWIS,�1987,�p.18�(Voir�annexe�n°o1o:�«oLa�contrée�homsioteo»,�carte�n°o4�intituléeo:�«oThe�districts�of
Hama�and�Homs�in�the�first�third�of�the�nineteentht�centuryo»,�p.o356).�Dans�les�notes�31-34�du�chapitre�premier,�il
explique� que� pour� élaborer� sa� carte,� il� a� utilisé� quatre� sourceso:�E.oRobinson� et�E.�Smith,� 1841,� 3� vol.,� J.�L.
Burckhardt,�1822,�p.o141-147,�U.oJ.�Seetzen,�1854,�vol.oI,�p.o15-16,�et�enfin�M.�C.�F.�Volney,�1823,�vol.o2,�p.o165.
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tracent�quelques�ébauches�de�cartes107.�Ces�cartes�montrent�l’évolution�de�la�construction�des

chemins�de�fer,�des�lignes�télégraphiques�et�des�routes.�En�revanche,�elles�ne�donnent�que�les

toponymes�les�plus�importants�de�la�région�et�qui�sont�des�points�de�liaison�des�voies�ferrées�tel

Damas,�Tripoli,�Homs,�Hama,�Alep.�Une�fois�de�plus,�la�topographie�régionale�n’apparaît�pas

sur�ces�relevés�et�le�récit�accompagnant�certaines�cartes�décrit�avec�beaucoup�plus�de�précisions

les�zones�rurales�traversées�par�la�voie�ferrée108.

2°)�����Le�travail�des�ingénieurs�français�durant�le�mandat.

Il�faut�attendre�les�travaux�du�régisseur�assermenté�M.C.�Duraffourd109�en�1926

pour�franchir� le�seuil�de�cette�ville110.�Les�services�cadastraux�de�la�ville�de�Homs�situés�au

septième�étage�d’un�immeuble�surplombant�les�derniers�vestiges�de�la�muraille�-partie�nord-

ouest�de�la�ville�comprenant�la�mosquée�Al-�Arb‘a¬n�dans�le�quartier�de�B®b�H‚d111-�ont�mis�à

ma�disposition�les�plans�cadastraux�dressés�circonscription�par�circonscription�et�réceptionnés

en�1926�par�«� le� juge� immobiliero».�La�ville� intra�muros� a� été�découpée� en� seize� sections

correspondant� à�des�parties�de�quartiers112.�Par�exemple,�le�quartier�situé�au�sud-est�de�la

citadelle,�connu�sous�le�nom�de�B®b�Al-Sib®‘�a�été�divisé�en�deux,�est�et�ouest.�Ce�quartier�intra

muros�longeant�la�muraille�connaît�deux�extensions�extérieures,�nommées�également�B®b�Al-

Sib®‘�par� l’équipe�de�M.C.�Duraffourd.�Mais,�en�1886,�une�source� locale� rapporte�un� litige

                                                  
107oVoir�annexe�n°�2o:�“Transports�et�communication�en�évolution”,�5�cartes,�p.o358-363.
108oFonds�Ambassade�de�Constantinople,�série�E,�dossier�n°411o«oChemin�de�fero»,�sous�dossier�«oProjets�en
Syrieo»,�Lettre�intituléeo:�«oAppréciation�de�Mr.�Schroeder,�Consul�Général�d’Allemagne�à�Beyrouth�sur�une�ligne
Damas-Alepo»�datée�de�janvier�1893.
109oVille�de�Homs.�Plans�Cadastraux�correspondant�aux�décisions�du�Juge�immobilier�effectués�par�M.oC.
Duraffourd,�datés�du�15�mars�1926.�Plan�au�1/500°.
110oRien�n’est�étonnant�de�constater�que�Homs�n’ait�connu�aucun�travail�cartographique�avant�la�période
mandataire�par� les�Ottomans� eux-mêmes.�En� effet,� la�première� carte�de�Damas,�«oa� été�dressée�par� l’autorité
publique�ottomane�à� la�demande�du�conseil�consultatif�� (dîwân� al-chûra)�par�son�bureau�de�dessin� (ghurfa� al-
harita)�est�imprimé�en�1918.o»�J.-L.�Arnaud,�2001(b),�«oCorpus�cartographique�pour�l’histoire�de�Damas,�Syrie,�à
la�fin�de�la�période�ottomane�(1870-1924)o»,�p.o62.
111oVoir�carte�intitulée�«oMahflufl�asw®r�wa�abw®b�mad¬nat�ºomw�kam®�k®nat�‘®m�1840o»�in�Na‘¬m�Sel¬m�Az-
Zehr®w¬�&�Mahm‚d� ‘Amar�As-Sib®‘¬,� op.cit.,�p.o23.�Annexe�n°o3o:�«oHoms� intra� muroso»,� cartes�n°o10� et�11,
p.o364-366.
112oVoir�annexe�n°o3o:�«oHoms�intra-muroso»,�carte�n°o11,�p.o366.
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entre�deux�citadins�originaires�du�quartier�de�B®b�Al-Dra¬b� -quartier� limitrophe�de�B®b�Al-

Sib®‘-� situe� des� terrains� agricoles� plantés� de� karm� (plantations).�Ces� terres� sont� localisées

précisément�«oà�l’extérieur�de�B®b�As-Sib®‘,�limitée�au�sud�par�la�routeo113».�En�1886,�lorsque

l’on�passe�la�B®b�Al-Sib®±,�nous�sommes�déjà�en�zone�rurale.�Depuis�l’extrême�fin�du�XIXe

siècle� jusqu’en�1926,� la�ville� s’est�agrandie.�De�ce� fait,� les�plans�cadastraux�montrent�une

explosion�de�nouveaux�quartiers�à�l’extérieur�de�la�ville�longeant�la�voie�ferrée.�Par�exemple,�le

quartier�de�B®b�H‚d,�section�4114�se�situe�autour�de�la�ligne�de�chemin�de�fer �qui,�lors�de�son

élaboration,�ne�traversait�pas�la�ville�et�«ola�gare�[était]�à�20�min[utes]�au�S[ud]-O[uest]115o»�en

voiture.

À�ces�travaux�cartographiques,�ont�succédé�de�nombreux�autres�travaux�cadastraux116�qui

montrent�l’évolution�de�la�ville�au�cours�des�décennies�mais�plus�les�travaux�sont�récents�plus�la

ville�ottomane�disparaît�sous�le�poids�des�destructions�multiples�et�des�aménagements�urbains

modernes.

Les�cartographes�de�la�période�mandataire�consacrent�également�certaines�de�leurs�études

aux�environs�de�la�ville.�Grâce�à�ces�relevés�topographiques�et�cartographiques,�la�campagne�de

Homs�apparaît�au�travers�de�sa�géographie�physique�naturelle�(relief,�plaines,�tells�et�montagnes

mais� aussi� terres� arrosées�ou�non�par� l’Oronte),� ainsi�que�de� son�occupation� et� répartition

humaine�du�solo(noms�et�localisation�des�villages�et�bien�sûr�les�routes�menant�d’un�endroit�à

l’autre).�Afin�de�délimiter�la�campagne�homsiote,�sujet�de�cette�recherche,�il�fallait�établir�une

liste�exhaustive�des�villages�existants�dans�le�qa¥®’�ottoman�à�l’aube�du�XXe�siècle.�Les�travaux

                                                  
113oSMBHo1�doc.on°o4�(18�mars�1302/�30�mars�1886).
114o«oVille�de�Homs.�Circonscription�I.�Quartier�de�Bab�Houdo».�Section�4.�Plan�Cadastral�correspondant�aux
décisions�du�juge�immobilier�effectués�par�M.oC.�Duraffourd,�datés�du�15�mars�1926.�Plan�au�1/500°.
115�K.�Baedecker,�1912,�p.o363.
116oDans�ce�domaine,�citons�quelques�travaux�majeurs�conservés�à�la�cartothèque�de�l’IFPO�(Centre�de�Damas)o:
-Ville�de�Homs,�échelle�approximative�1/5o000,�Régie�des� travaux�du�Cadastre�et�d’Amélioration�Foncière�des
Etats� de�Syrie� et� du�Liban,� fascicule� concernant� le� nivellement� direct� effectué� dans� le� municipe� de� Homs,
République�de�Syrie,�Ville�de�Homs,�1931/1931,�32op.
-Stadplan�von�Homs,�Homs�en�1941,�échelleo:�1/5o000,�cartes�militaires�allemandes�de�la�Syrie.
�-Ville�de�Homs�(1942) ,�dessinée�et�imprimée�par�le�Service�de�Géographie�des�Forces�Françaises�Libres�du
Levant.
-La�ville�de�Homs� (1945),� carte�en� langue�arabe�dressée,�dessinée�et�publiée�par� le� service�de�Géographie�des
Forces�Françaises�du�Levant�en�mai�1945oéchelleo:�1/10o000
-Cadastre�de�Homs,�1946,�échelleo:�1/2o000.�Fonds�Abd�Al-Razzaq�Moaz�(Carte�en�langue�arabe)
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cartographiques�des�années�1930-1940�offrent�les�outils�essentiels�à�l’élaboration�d’une�telle

liste.�Le�Service�Géographique�des�F.�L.�L.�dessine�une�série�de�cartes�de� l’ensemble�de� la

Syrie�et�du�Liban�au�1/200o000e,�chacune�d’entre�elles�correspondant�à�une�région�délimitée�de

manière� arbitraire.� Les� cartes� intitulées� respectivement� «oHomso»� et� «oQariataino»117

correspondent�grossièrement�au�district�de�Homs�à� l’époque�mandataire.118.�Ces�cartes�ont

l’avantage�de�montrer�les�précisions�du�relief�naturel,�mais�aussi�elles�ont�l’énorme�avantage

d’être�accompagnées�d’un� répertoire�des� lieux�habités�de� l’ensemble�de� la�Syrie119.�Chaque

toponyme�y�est�localisé�par�ses�coordonnées�Lambert,�correspondantes�à�la�carte,�et�y�est�défini

comme�appartenant�à�tel�ou�tel�«ocazao»�etocomptant�tant�d’habitants.�Le�relevé�de�l’ensemble

des� villages� dépendant� de� Homs� constitue� une� liste� de� 411� localités� habitées.� Cette� liste

exhaustive� des� villages� en� 1945� paraît� démesurée� lorsque� l’on� s’intéresse� aux� données

démographiques.� Au� total,� le� district� administratif� de� Homs,� d’après� le� Répertoire

Alphabétique,�accueille�120o432�habitants,�Homs�exclu.�La�ville�compte�à�elle�seule�101o000

habitantso:� soit�un� total�de�221o432�habitants.�Par� ailleurs,�pour�56� localités,� le� service�de

géographie�des�F.oL.oL.one�fournit�pas�d’indication�de�population.�Les�estimations�de�la�fin�du

XIXe�siècle�sont�d’environ�50o000�habitants�pour�l’ensemble�de�la�circonscription.�Cette�liste

est� caduque� pour� ma� recherche,� non� pas� à� cause� des� erreurs� qu’auraient� pu� effectuer� les

personnes�chargées�d’établir�ces�données,�mais�tout�simplement�parce�qu’elle�est�postérieure�à

la�période�étudiée.�Par�exemple,�le�toponyme�«o©a·am®to»�mentionné�par�les�forces�françaises

du�Levant�est�noté�comme�localité�appartenant�au�qa¥®’�mais�ni�son�repère�géographique,�ni

son�chiffre�de�population�ne�sont�donnés.�Quel�est�donc�cet�étrange�lieu?�Comment�les�forces

françaises�ont-elles�pu�enregistrer�une�information�aussi�vague�sans�s’assurer�de�la�réalité�du

lieu-dito?�Une�fois�de�plus,�ce�n’est�point�le�sérieux�de�la�source�qui�est�mis�en�cause�ici,�mais

plutôt�l’utilisation�limitée�que�le�chercheur�peut�faire�d’une�source�postérieure�ou�antérieure�au

sujet�d’études.

                                                  
117oQaryatayn�est�un�gros�bourg�situé�à�l’est�de�Homs�dans�la�zone�steppique�(b®diya).
118�Service�Géographiques�des�F.L.L.,�Homs,�édition�de�juillet�1942.
119oSyrie.�Répertoire...,�1945,�212op.
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Les�sources�occidentales,�n’abordant�que�superficiellement�Homs�et�son�qa¥®’,�ne�m’ont

pas� permis� d’entrer� dans� cette� juridiction� provinciale� ottomane� de� Syrie� Moyenne.� Les

voyageurs� peu� impressionnés� par� cette� petite� ville� après� avoir� été� époustouflés� par� les

splendeurs�damascènes�ou�alépines�ou�encore�devant�les�vestiges�antiques�de�Ba‘albeck�ne�font

que�traverser�furtivement�le�carrefour�commercial�des�bords�de�l’Oronte�en�s’attardant�parfois

sur�certains�aspects�qui�leur�sont�significatifs�comme�l’esprit�et�la�beauté�des�gens�de�Homs120.

En� revanche,� les� diplomates� ne� laissent� pas� transparaître� leurs� émotions� face� à� leurs

découvertes�levantines.�Ils�sont�là�pour�représenter�leur�État�et�faire�en�sorte�de�tenir�informés

leurs�supérieurs�de�tout�ce�qui�pourrait�entraver�ou�avantager�les�intérêts�de�leur�gouvernement.

C’est�avec�un�regard�occidental�supérieur�qu’ils�abordent�les�«obizarrerieso»�syrienneso;�en�les

considérant� comme� des� formes� sociales� et� techniques� archaïques,� ils� établissent� le� mode

d’emploi�de� ce�pays� à� l’attention�de� leurs�homologues�nationaux� afin�d’exploiter� tous� les

ressorts�possibles�au�développement�de�l’influence�nationale�qu’ils�représentent.�Cette�vision

extérieure�ne�peut�être�prise�en�considération�comme�source�unique�d’une�recherche�sur� les

relations�qu’entretenait�Homs�avec�sa�campagne,�non�seulement�parce�qu’elle�n’aborde�que

subsidiairement�le�sujet,�mais�aussi�parce�qu’elle�reste�une�source�écrite�à�des�fins�politiques

déterminées�par�des�ordres�gouvernementaux.

Pour�toutes�ces�raisons,�l’accent�de�la�recherche�sera�mis�sur�les�sources�ottomanes,�dont

la�production� a� été� également�dictée�par�des�objectifs�politiques,� administratifs� et� sociaux

préciso;�mais�qui�ont�l’avantage�de�nous�faire�franchir�le�seuil�de�Homs�et�de�ses�environs�en

mettant�en�scène�les�différents�moteurs�et�acteurs�de�cette�société.

                                                  
120oB.oPoujoulat,�1841,�vol.o2,�Lettre�n°o25,�p.o42o:� «oLes�anciens�habitants�d’Emesse�étaient�célèbres�par�leur�esprit
et�par�leur�beauté.�Aujourd’hui�encore,�quoique�la�race�ne�soit�plus�la�même,�la�population�de�cette�villeopasse�pour
une�des�plus�belles�et�des�plus�spirituelles�de�Syrie.o»�Puis�B.�Poujoulat�cite�Mehémed�Edibo:�«oLes� femmes�de
Homs�ressemblent�à�des�anges�par�leur�beauté�et�par�leur�charme�de�leurs�manières.o»oSur�cette�remarque�l’auteur
français� réplique�de� la�manière� suivanteo:�«oUn�voyageur�ne�peut�guère� juger�par� lui-même,� car� les�dames�de
Homs,�avec�leur�long�voile�blanc�qui�les�couvre�de�la�tête�aux�pieds,�ne�montrent�pas�leur�figure.�On�parle�aussi�de
la�coquetterie�et�de�la�corruption�des�femmes�d’Emesse.o»�La�citation�de�M.�Edib,�1994,�p.o30.



55

IV. La�documentation�officielle�centrale�ottomane

La�Sublime�Porte�produit�une�quantité�infinie�de�documents121�en�même�temps�qu’elle

met� en�place�une� série�de� réformes� administratives,� judiciaires,� institutionnelles�nommées

Tan˙¬m®t�.�Cette�production�documentaire�intéresse�directement�la�localité�de�Syrie�Moyenne

par� le� fait� indéniable� que� l’organisation� institutionnelle� du� qa¥®’� de� Homs� subit� les

conséquences� de� l’application� des� Tan˙¬m®t,� car� la� circonscription� de� Homs� fait� tout

simplement� partie� de� la� province� ottomane� nommée� Wil®yat� S‚riyya.� Istanbul� lance� les

réformes�et� les�diverses� localités�provinciales�de�son�Empire� les�appliquent.oDeux� types�de

documentation� ont� été� plus� particulièrement� exploités� afin,� non� seulement,� d’aborder� le

processus� évolutif� de� la� transition� institutionnelle�dans� le� qa¥®’,�mais�aussi�afin�de� lire�et

comprendre�les�documents�locaux�contemporains,�source�fondamentale�de�cette�étude�qui�sera

évoquée�postérieurement.

1°)�Les�������s®ln®m®t

Le� terme� de� s®ln®ma,� au� pluriel� s®ln®m®t,�provient� de� la� langue� persane� et� signifie

littéralement�un�almanach,�un�annuaire.�S®ln®mah�est�formé�de�deux�motso:�s®l�(l’année)� et

n®mah�(�le�livre).�Le�s®ln®mah�est�donc�un�livre�annuel122.�Le�gouvernement�ottoman�utilise�ce

terme�afin�de�désigner�ces�annuaires�administratifs�que�la�Sublime�Porte�met�en�œuvre�à�partir

du�XIXe�siècle.�«oLe�premier�almanach�officiel�(s®ln®me)�de�l’État�ottoman,�publié�en�1848,

comprend�le�texte�français�et�turc�d’un�“Exposé�comparatif�et�abrégé�des�différences�notables

qui�existent�entre�l’ancien�ordre�de�chose�[ahv®l-i�s®bile]�dans�l’empire�ottoman,�et�la�situation

présente�[h®l-i�h®˝ıresi]�de�cet�empire.”123o»�À�la�suite�de�ce�dernier,�diverses�séries�d’annuaires

sont�constitués�et� font�état�de� l’ordre� institutionnel�en�place�officiellement.�Ces�almanachs

constituent�un�des�témoins�normatifs�et�pragmatiques�de�la�réorganisation�administrative,�un

des�aspects�bureaucratiques�des�Tan˙¬m®t� (réformes).� Les� s®ln®m®t,�dont�chaque�nouvelle

                                                  
121�S.�Faroqhi,�1999,�p.o46-109�et�p.o144-173.
122�F.�Steingass,�1892,��p.o643�et�1380.
123�M.�Aymes,�2005,�p.o277-278.



56

édition� est� censée� rendre� compte� de� tous� les� changements� administratifs� survenus� dans

l’ensemble� de� l’Empire� et� à� l’intérieur� de� chacune� des� provinces� (wil®y®t)�constituant� la

mosaïque�ottomane,�fournissent�des�renseignements�purement�institutionnels�et�administratifs.

Ces�annuaires�sont�de�deux�sorteso:�les�s®ln®m®t�‘um‚m¬�(�annuaires�généraux)�et�les�s®ln®m®t

wil®yat�(annuaires�par�province).

 Les�s®ln®m®t�‘um‚m¬yya

Ils�traitent�de� l’Empire�dans�son�ensemble�et� intéressent�notre�sujet�uniquement�pour

quelques� informations�situées�dans� les�pages�concernant� la�wil®yat� S‚riyya�dont�dépend� le

san™aq� ou� liw®’� de�ºama� qui� chapeaute� le� qa¥®’� de�Homs.�Huit� volumes� des� s®ln®m®t

‘um‚m¬yya � ont� été� consultés� et� correspondent� respectivement� aux� annéeso:� 1310oh.

(1892/1893),� 1314oh.� (1896/1897),� 1315oh.� (1897/1898),� 1319oh.� (1901/1902),� 1322oh.

(1904/1905),�1323oh.� (1905/1906),�1324oh.� (1906/1907),�1329oh.� (1911/1912).�Les�volumes

tardifs� sont� légèrement� plus� détaillés,� mais� de� façon� générale� ces� almanachs� sont� très

sommaires�en�ce�qui�concerne�l’ensemble�des�provinces�de�l’Empire.�On�y�trouve,�notamment,

le�nom�du�q®’imaq®m�du�qa¥®’�et�celui�de�son�n®’ib,�ou�assistant.�«oLe�kaza�dans�lequel�le�chef-

lieu�du�Sandjak�est�situé�a�un�kaimakam.�Les�affaires�judiciaires�qui�surgissent�dans�le�kaza

sont�portées�devant�les�tribunaux�du�sandjak.�Le�kaimakam�est�chargé�de�l’administration�civile

du�kaza�et�assiste�en�même� temps� le�mutessarif�dans� l’administration�générale.� Il�a� le� titre

d’adjoint� (mouavin)� du� mutessarif124.o»�«oLes�kaimakams�(sous-gouverneurs)�ont

l’administration� des� affaires� civiles� et� financières� ainsi� que� la� police� du� kaza,� et� ils� sont

chargés,� dans� la� limite� de� leurs� pouvoirs,� de� l’exécution� des� sentences� judiciaires125.o»�Ils

donnent� également� les� noms� des� responsables� religieux� des� différentes� communautés

chrétiennes� présentes� dans� le� qa¥®’.�En� 1892/93126�(année�1310�de�l’hégire),�trois�chefs

religieux�chrétiens�sont�mentionnéso:�celui�du�patriarcat�orthodoxe�d’Antioche,�du�patriarcat
                                                  
124oG.�Young,�1906,�vol.oI,o«oMinistère�de�l’Intérieuro»,�chapitreo:�«oAdministration�Générale�du�Sandjako»,�p.o41,
art.�n°o35.
125oG.�Young,�1906,�vol.oI,�«oMinistère�de�l’Intérieuro»,�chapitreo:�«oAdministration�des�kazaso»,�p.o57,�art.�n°o43.
126oVoir�la�s®ln®ma‘um‚m¬ode�l’année�1310oh.,�pages�concernant�la�wil®yat�S‚riyya,�qa¥®’�ºimw.
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catholique�melkite�romain�et�enfin�celui�du�patriarcat�chaldéen.�Par�ailleurs�chacun�des�volumes

indique�le�nombre�de�villages�dépendants�de�la�circonscription�homsiote�ainsi�que�le�nombre�de

subdivisions� constituant� le� qa¥®’.� Ce� type� de� source� centrale� né� de� la� réorganisation

administrative�conduite�par�Istanbul�confirme�l’idée�du�désir�du�gouvernement�de�connaître�son

Empire.� Cela� dit,� les� informations� récoltées� annuellement� ne� sont� pas� le� signe� d’une

stabilisation�administrative�ottomane.�Par�exemple,�le�nombre�de�subdivisions�du�qa¥®’�varie

quasiment�annuellement.�Jusqu’à�la�fin�de�l’Empire,�l’administration�nouvelle�évolue,�régresse,

change.� Les� dernières� décennies� ottomanes� sont� donc� le� moment� des� balbutiements

bureaucratiques�dans�la�région.�Une�autre�remarque�vient�confirmer�l’impression�de�l’instabilité

administrative�et�du�dysfonctionnement�des�rouages�bureaucratiqueso:�l’étude�des�recensements

ottomans�effectuée�par�K.oH.oKarpat127�montre�que�lors�du�recensement�de�1906/7�effectué

«opar� une� commission� [d’enquête]� district� par� districto128»,�Homs�dépend�de�Tripoli.�Les

s®ln®m®t� généraux� continuent� d’intégrer� Homs� dans� la� province� de� Syrie� sous� la� tutelle

hiérarchique� du� san™®q� de� Hama.� Deux� sources� officielles� ottomanes� se� contredisento;� le

dialogue�entre�les�diverses�institutions�légales�ottomanes�connaît�sans�doute�des�difficultés�à�se

mettre�en�place.�Les�données�administratives�ne�sont�pas�harmonisées.

À� partir� de� ces�constatations� sur� les�contradictions�qui�existent�entre�divers�documents

officiels�ne�comportant�aucun�jugement�de�valeur�par�la�nature�même�des�informations�qu’ils

fournissent,� la�réflexion�revient�au�questionnement�méthodologique�fondamentalo:�Comment

aborder�ces�sources�officielles�ou�officieuses�quelles�que�soient�leur�nature�et�leur�intentiono?

 Les�s®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya

Contrairement�aux�annuaires�généraux�couvrant�l’ensemble�de�l’Empire,�les�s®ln®m®t

constituées� par� wil®yat� entrent� dans� le� détail� du� système� administratif� de� chacune� des

provinces.�Afin�de�trouver�les�renseignements�concernant�le�district�de�Homs,�il�faut�se�plonger

                                                  
127�K.�H.�Karpat,�1985,�p.o134-135�et�p.o164-165.
128oK.oH.oKarpat,�1985,�p.oIX.
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dans�les�almanachs�de�la�wil®yat�S‚riyya�(province�dont�la�capitale�est�Damas).�Ces�annuaires

sont�conservés�au�Centre�des�Archives�Historiques�de�Damas�et�à�la�bibliothèque�de�l’Institut

Français�du�Proche-Orient�(Damas).�Ils�sont�constitués�de� trente-deux�volumes�s’étalant�des

années�1868/9�à�1900/1.�Pourquoi�cette�collection�s’arrête-t-elle�au�tout�début�du�XXe�siècleo?

Les�fonctionnaires�ont-ils�cessé�de�produire�ces�annuaires�avant�même� le�démantèlement�de

l’Empireo?�L’exemplaire� de� la� s®ln®ma� ‘um‚m¬� daté�de�1911/2�et� le�dernier�volume�de� la

collection� des� almanachs� de� la� province� de�Beyrouth� daté� de� 1906/7� laisse� présumer� que

l’élaboration�des�annuaires�ottomans�se�poursuit�jusqu’à�la�fin�de�l’Empire.�La�collection�des

trente-deux� volumes� des� s®ln®m®t� wil®yat� S‚riyya�est� sans�doute� incomplète.�De�plus,� la

consultation�de�la�s®ln®ma�de�l’année�1906/7�de�la�province�de�Beyrouth�permet�d’infirmer�les

données�fournies�par�les�travaux�de�K.�H.�Karpat�qui,�d’après�le�dernier�recensement�ottoman,

indique�le�passage�du�qa¥®’�de�Homs�sous�la�tutelle�de�la�province�de�Tripoli.�En�effet,�dans�les

annuaires�ottomans�de�la�wil®ya�de�Beyrouth�de�1894/95�à�1906/7129,�la� wil®ya�de�Tripoli�est

devenue� san™®q�de� la�province�de�Beyrouth.�Et,�d’après� les�descriptions�des� fonctionnaires

ottomans,�la�limite�nord�du�san™®q�de�Tripoli�est�le�liw®’ode�Hama�dont�Homs�fait�partie.�Elle

est�donc�encore�rattachée�à�Damas.�L’étude�comparée�des�divers�types�d’almanachs�concernant

de�près�ou�de�loin�la�région�de�Homs�a�permis�de�remettre�la�circonscription�homsiote�dans�son

contexte�de�rattachement�administratif�durant�la�période�étudiée.�De�1868�à�la�fin�de�l’Empire,

la�circonscription�de�Homs�est�rattachée�à�Damas,�capitale�de�province�et�au�san™®q�de�Hama.

Cela� dit,� le� dépouillement� de� ces� sources� officielles� a� également� mis� en� lumière� les

contradictions�qu’il�peut�exister�entre�différentes� sources�centraleso;�contradictions�qui�une

nouvelle�fois,�mettent�l’accent�sur�les�débuts�chaotiques�de�la�mise�en�place�de�la�bureaucratie

nouvelle.�Pour�illustrer�cette�remarque,�les�annuaires�des�provinces�de�Beyrouth�et�de�Tripoli

sont�un� exemple�notable.�En�1894/5,� la�s®ln®ma�de� la�Province�de�Beyrouth�mentionne� le

district�de�Tripoli�comme�faisant�partie�de�la�province.�Pourtant,�un�annuaire�de�la�province�de

                                                  
129oS®ln®m®t�wil®yat�Bayr‚t ,�6�volumes�comprenant�les�annéeso:�1894/95,�1902/3,�1903/4,�1904/5,�1905/6,�1906/7.
J’ai�pu� également� consulter�dix�volumes�des�S®ln®m®t�Wil®yat�fir®blus�couvrant� les�années�1870/71,�1872/73,
1877/78,�1878/79,�1879/1880,�1885/86,�1886/87,�1889/1890,�1896/97.�Or�en�1894/95,�l’annuaire�de�la�province�de
Bayr‚t�indique�que�Tripoli�est�l’un�de�ses�san™®q.
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Tripoli�est�daté�de�1896/7.�Tripoli�est�donc�un�san™®q� rattaché�à�Beyrouth�en�1894/5�puis,

l’année� suivante,�Tripoli� est� à� nouveau� le� centre� d’une� province.�Que� s’est-il� passéo?�Cet

exemple� est� à� la� fois� le� signe� des� changements� de� découpage� provincial� et� le� reflet� des

vicissitudes�inhérentes�à�l’application�des�réformes.

Ces�trente-deux�volumes�des�s®ln®m®t�provinciales�montrent�l’évolution�institutionnelle

et�administrative�de�la�province�et�plus�particulièrement�du�qa¥®’�de�Homs.�Le�premier�volume

est�très�succinct�et�révèle�uniquement�les�noms�des�fonctionnaires�en�place�à�la�tête�du�district

(le�qa’imaq®m,�son�n®’ib�-assistant-�les�mud¬r-s�-responsables,�directeurs-�des�deux�n®hiya-s

-cantons�ou� communes-).�Le� second�volume� est� aussi� schématique,�mais� il� témoigne�d’un

certain� développement� administratif� du� qa¥®’.�Plusieurs� instances�sont�créées� telles�que� le

conseil�administratif� (ma™lis� id®r¬)�et� le�conseil�de� la�bal®diyya�(ma™lis�al-bal®diyya).�Les

volumes�qui�se�succèdent�d’année�en�année�mettent�en�évidence�chaque�nouvelle� institution

publique�ottomane�créée�dans�le�cadre�des�réformes�gouvernementales.�Au�fur�et�à�mesure�que

les�services�administratifs�du�district�-banque,�poste,�instances�judiciaires,�etc.-�se�multiplient,

des�fonctionnaires�sont�nommés�localement�et�sont�chargés�des�différentes�tâches�attribuées�à

chaque�bureau.�La�bureaucratie�prend�forme�dans�l’ensemble�des�localités�ottomanes�et�plus

particulièrement� à� Homs.� Une� nouvelle� Homs� s’organiseo:� la� Homs� des� Réformes.� Les

annuaires�ottomans�de�la�province�sont�donc�les�témoins�officiels�de�l’installation�progressive

d’un� système� administratif� étatique� complexe� dans� l’ensemble� de� l’Empire.� Ainsi,� cette

documentation� constitue� un� outil� incontournable� à� l’histoire� officielle� de� la� transition

institutionnelle�ottomane.

Cependant,� cette� source� ponctuelle� présentant� l’état� des� lieux� des� instances� d’une

circonscription�se� limite�aux� informations�strictement�essentielles.�Aucune�explication�n’est

donnée�sur�la�création�des�institutions,�ni�sur�les�locaux�ou�lieux�de�ces�mêmes�instances.�De

plus,� les� fonctions� et� compétences� des� nouveaux� services� ne� sont� pas� définies.� Les

fonctionnaires�en�charge�ne�sont�mentionnés�que�par� leur� titre�et� leur�nom�d’usage�(ism),�la

population� non� administrative� n’apparaît� pas.� Les� s®ln®m®t� sont� élaborés� à� l’usage� des

fonctionnaires� ottomans� qui� sont� censés� connaître� les� rouages� de� l’ancien� et� du� nouveau
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système�institutionnelo;�il�n’est�donc�point�nécessaire�de�détailler�des�éléments�connus�de�tous.

Les� annuaires� sont� la� représentation� de� l’autorité� de� la� Sublime� Porte� et� du� Sultan� dans

l’ensemble�de�l’Empire.�L’aridité�des�informations�contenues�dans�cette�source�officielle�oblige

donc� l’historien� à� croiser� les� renseignements� consignés�dans�divers� types�de� sources�pour

comprendre�à�la�fois�le�fonctionnement�interne�et�l’usage�local�de�cette�infrastructure.o

2)�Réglements,�ordonnances,�codes,���������ma™allao������:

la�nouvelle�législation�ottomane.

Alors�que�les�annuaires�ottomans�sont�les�témoins�de�l’installation�pratique�et�progressive

du� système�bureaucratique�ottoman� issu�des� réformes� (tan˙¬m®t),�un�ensemble�de� lois,�de

règlements,�d’ordonnances�et�autres,� rédigé�et�promulgué�par� le�gouvernement�central�afin

d’uniformiser�l’Empire�et�donc�d’o«ohomogénéiser�les�coutumes,�les�langues�et�d’imposer�ainsi

une�nouvelle�culture�nationale130o»,�représente�l’image�théorique�et�juridique�des�réformes.o

Cette�nouvelle� législation�a�été�rédigée�en� langue�ottomane�puis� traduite�dans�diverses

langues�comme�l’arabe�qui�est�la�langue�utilisée�dans�une�grande�partie�de�l’Empire.

La�nouvelle�législation,�bien�que�traduite�dans�la�langue�des�acteurs�mettant�en�pratique�les�lois

nouvelles,�est�appliquée�à�Homs�et�ailleurs�par�des�fonctionnaires�censés�connaître�parfaitement

l’ottoman,� puisqu’il� est� noté� clairement� qu’� «o[à]� partir� de� la� promulgation� du� présent

règlement,�l’exercice�de�la�profession�d’avocat�auprès�des�tribunaux�nizamiés�de�l’Empire�est

réservé�aux�avocats�qui�ont�obtenu�un�diplôme�de�l’École�de�Droit»�à�Istanbul�etol’examen�se

fait�en�langue�turque131o!

La� législation� nouvelle�est� la� transposition� par� écrit� de� l’ensemble� des� réformes

impériales�lancées�par�la�Sublime�Porte�au�XIXe�siècle.�Par�le�processus�des�Tan˙im®t,�Istanbul

entend�bien�moderniser�son�Empire�afin�de�faire�face�à�ses�difficultés�internes�et�aux�nouvelles

données�circonstancielles�du�monde.�Ainsi,� les�Ottomans�vécurent�une�période�de� transition

                                                  
130�G.�Noiriel,�2006,�p.o75.
131�G.�Young,�1906,�vol.oI,�«oAvocatso»,�p.o184
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institutionnelle,� juridique,� législative�et�administrative�unique�en�son�genre�qui�engendra� la

naissance�d’une�bureaucratie�ottomane132.

Dès�les�années�1870-1880,�G.�Aristarchi�Bey�traduit�une�grande�partie�de�la�législation

ottomane,�rédigée�à�ce�moment-là�en� trois�parties� intitulées�successivement�«oDroit�Privéo»,

«oDroit�Publico»� et� enfin� «oDroit� International� de� l’Empireo».�Puis,� il� publie� également� la

traduction�dite�«ointégraleo»�du� code� civil�ottoman�ou�ma™allat� al-ahk®m� al-‘adliyya133�en

1881134.�Le�code�civil�ottoman�s’inspire�pour�une�large�part�du�code�civil�des�Français

promulgué�le�21�mars�1804�et�qui�prit�le�nom�de�Code�Napoléon�en�1806.�Puis�dans�cet�élan

français�de�codification�s’ensuivit�la�rédaction�de�divers�codes�comme�le�code�de�commerce�en

1807,�le�code�pénal�enol810�et�autres.�«oL’ensemble�de�la�codification�napoléonienne�servit�de

modèle� à� une� grande� partie� de� l’Europe135o»�mais�aussi�à�l’Empire�Ottoman�qui�réussit�à

accommoder�et�compléter�la�législation�européenne�aux�particularités�de�son�Empire.�Et�tout

comme�le�code�civil�des�Français�ne�tendait�pas�à�«oremplacer�le�droit�romain�en�tant�que�droit

supplétif136o»,�les�législateurs�ottomans�pensaient,�eux�aussi,�faire�«oaboutir�l’intégration�des

coutumes�et�du�droit�écrit�dans�une�législation�commune137.o»

Postérieurement,� en� 1906,� une� autre� traduction� du� corpus� de� droit� ottoman� en� sept

volumes�est�faite�par�G.oYoung,�qui�est�alors�deuxième�secrétaire�à�l’ambassade�d’Angleterre�à

Istanbul138.�L’auteur�de�cette�nouvelle�«oédition�traductiono»,�très�critique�à�l’égard�de�son

prédécesseur�revisite�la�législation�ottomane.�Ainsi,�il�s’exprime�dans�son�introduction,�en�ces

termes�au�sujet�de�Aristarchi�Beyo:�«o[...]�aucune�publication�en� langue�étrangère� traitant�du

droit�coutumier�et�civil�ottoman�n’a�paru�depuis�un�quart�de�siècle,�et�par�conséquent�les�actes
                                                  
132oVoir�N.�Michel,�2005�(a),�p.o14-15.
133oL’expression�ma™allat�al-ahk®m�al-‘adliyya� signifie�littéralement�«orecueil�des�droits�légauxo».�Afin�d’�évoquer
ce�corpus�des�lois�civiles�ottomanes�nouvelles,�les�contemporains�puis�les�historiens�ont�pris�l’habitude�de�parler
simplement�de�ma™alla�(en�arabe)�ou�mecelle�(en�turc).�Le�terme�de�ma™alla�qui�signifie�en�fait,�livre�ou�volume
doit�être�compris�ici�comme�recueil�de�droit.�D’ailleurs�A.�C.�Barbier�de�Meynard,�1886,�définit�la�«oma™allao»ode
la�manière�suivanteo:�«o(ar.),�rouleau,�livre,�traitéo;�«oma™lis�ma™allao»o:�«ocommission�du�codeo»,�elle�se�réunissait�à
la�Porte,�deux�fois�par�semaine,�pour�rédiger�un�recueil�de�lois�sur�le�modèle�des�codes�français.o»�Le�code�civil�fut
écrit�à�l’origine�en�turco;�je�choisirai�d’utiliser�le�terme�de�Mecelle�pour�le�désigner.
134oG.�Aristarchi�Bey,�1873-1888,�7�vol.
135oJ.-L.�Halpérin,�2004,�p.o64.
136oJ.-L.�Halpérin,�2004,�p.o63.
137oJ.-L.�Halpérin,�2004,�p.o63.
138oG.�Young,�1906,�7�vol.
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les�plus�récents,�ne�sont�pas�à�la�portée�d’un�étranger.�Pour�le�reste,�c’est-à-dire�la�législation

antérieure�à�1880,�il�n’existe�qu’un�seul�ouvrage�"La�Législation�Ottomane"�d’Aristarchi�Bey.

Même�si�cet�ouvrage�avait�été�à�la�hauteur�de�la�tâche�qui�lui�était�ainsi�dévolue,�le�moment

était�depuis�longtemps�arrivé�où�une�révision�et�un�supplément�s’imposaient139.o»�En�note,�le

secrétaire�britannique�ajoute�que�«oLa�Législation�Ottomane�est�une�compilation�de�traductions

françaises�de�lois�et�règlements,�publiée�en�1873-1874�par�un�journaliste�grec,�et�supplémentée

en�1878.�Les�traductions�ne�sont�pas�impeccables�quant�à�la�correction,�et�les�renvois�au�texte

turc�manquento;�l’arrangement�est�confus�et�peu�commode,�et�il�n’a�pas�d’index.�Peut-être�un

tiers�du�contenu�a�été�abrogé�et�un�autre�tiers�a�été�modifié�et�pourtant�faute�de�compétiteurs,

cet� ouvrage� se� vend� à� des� prix� exorbitants� [...]� et� le� supplément� ajouté� est� presque

introuvable140.o»

Les�problèmes�de�traduction�que�soulève�George�Young�révèlent�toute�la�difficulté�de�cet

exercice� minutieux� dont� la� forme� juridique� du� texte� initial� ne� fait� sans� doute� que

complexifierola�tâche.�Afin�de�vérifier�les�traductions�faites�par�les�deux�auteurs,�j’ai�choisi�de

revenir�à�la�source�traduite�en�arabe�dont�j’ai�pu�consulter�uniquement�le�code�civil�(ma™allat

al-ahk®m�al-‘adliyya).�Turcophones�ou�arabophones,� les�sujets141�ottomans�s’intéressent�à�la

législation�nouvelle�en�vigueuroet�plus�particulièrement�aux�lois�civiles.�Dès�la�parution�de�la

Mecelle,�de�nombreuses�éditions�commentées�en�ottoman�et�arabe� sont�élaborées.�La�plus

connue� d’entre� elles� est� celle� de� ‘Al¬� ºaydar142�qui�produisit�une�édition�commentée�en

Ottoman.�Cette�publication�en�quatre�volumes�fut�traduite�par�la�suite�en�arabe.�Bien�d’autres

éditions�sont�parues143,�mais�l’une�d’entre�elles�m’interpella�plus�distinctement.

                                                  
139oG.�Young,�1905,�vol.oI,�«oIntroductiono»,�p.oxiii.
140oG.�Young,�1905,�vol.oI,�«oIntroductiono»,�p.oxiii,�note�n°o5.
141oSur�la�nationalité�ottomane�lire�G.�Young,�1906 ,� vol.oII,�«oDroit�Personnelo»,�Titre�XXXIII�«oNationalitéo»,
p.o223-261.
142oA.�ºaydar,�1991,� Dur®r�al-ahk®m�f¬�·arh�al-ahk®m .�Édition�traduite�de�l’ottoman�en�arabe�par�Fahm¬�al-
ºussayn¬.�‘Al¬�º®ydar�était�le�premier�président�de�la�cour�de�cassation,�il�fut�ministre�de�la�Justice�et�il�enseigna
les�ahk®m�al-‘adliyya�à�l’école�de�droit�de�Constantinople.�La�première�édition�du�premier�volume�en�ottoman�date
de�1895.
143oEntre�autres,�M.�S.�M.�Al-eazz¬,�1919.�Al-eazz¬�était�professeur�à�l’université�de�droit�de�Beyrouth�et�de
Damas.�Consulter�également� le�glossaire�arabe-français�permettant� la� lecture�des�100�premiers�articles�du�Code
Civilorédigé�par�M.�A.�El-Djazairi�(Professeur�à�la�Faculté�de�Droit�de�l’Université�Syrienne�de�Damas)o:�Recueil
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Une�enquête�de�terrain�permit�de�feuilleter�l’exemplaire�original�d’une�édition�critique�de

la�mecelle144� conservée�chez�un�homme�de�loi�de�Homs.�Cette�édition�écrite�par�un�membre

d’une� famille�de�notables�de� la�ville,�est� le�signe�de� l’intérêt�que�portent�non�seulement� les

Homsiotes�mais�aussi� les�représentants�du�cadre�administratif�musulman� traditionnel�sur�ces

changements� juridiques.�En�effet,�elle�a�été� rédigée�par�Muhammad�ø®lid�Al-At®s¬� (1834-

1908),�puis�complétée�et�éditée�par�son�fils�Muhammad�fi®hir�Al-At®s¬.�La�page�de�couverture

de�cet�ouvrage�présente�l’auteur�original�de�la�manière�suivanteo:�«oMuhammad�ø®lid�Al-At®s¬,

le�grand�érudit�et�le�juriste�renommé,�le�défunt�ex-muft¬�145de�Homs.o».�Ni�la�date�de�naissance,

ni�la�biographie�de�l’auteur�ne�figurent�dans�l’ouvrage.�La�première�question�qui�se�pose�est�de

savoir�quand�et�pourquoi�l’auteur�a�effectué�un�travail�de�si�longue�haleine.�Les�éléments�de

réponse�se�trouvent�dans�l’ouvrage�de�N.oS.oAl-Zahr®w¬�sur�Homs146.oNé�à�Homs�en�1838�et

mort�le�16�octobre�1908,�ø®lid�Al-At®s¬�a�reçu�une�éducation�religieuse.�Il�est�expert�en�science

religieuse.�Et�ainsi,�il�commente�le�code�civilo;�puis�il�est�nommé�muft¬�de�Homs�et�quelques

temps�plus�tard,�il�démissionne�de�ce�poste147.�Voilà,�en�quelques�lignes,�un�résumé�de�sa�vie

religieuse�qui�met�en�évidence�ses�compétences�de�jurisconsulte.�Cet�homme�de�loi�a�toutes�les

qualifications�nécessaires�pour� entreprendre� cette� traduction� commentée�d’«oal-ma™alla�al-

q®n‚niyya148o.»o

Cette�présentation�succincte�des�différentes�versions�de�traduction�de�la�mecelle�montre

l’intérêt� incontournable� qu’avaient� les� contemporains� de� connaître� parfaitement� les� lois

nouvelles�afin�de�pouvoir�les�utiliser�à�leurs�profits.�Une�première�comparaison�entre�les�deux

traductions�en�langue�française�laisse�transparaître�une�plus�franche�exhaustivité�de�G.oYoung
                                                                                                                                                                

des� termes�de�Droit� tirés�du�«oMedjallao»�accompagné�des� locutions� latines�étrangères�et�usuelles�et�suivi�d’un
vocabulaire�des�mots�concernant�les�Institutions�Juridiques.�L’ouvrage�n’est�pas�daté.
144oM.�ø.�Al-At®s¬�et�M.ofi.oAt®s¬,�1949,�6�vol.
145oE.�Tyan,�1965,�p.o886o:�«oconsultation�sur�un�point�de�droit�( fiqh),�ce�terme�s’appliquant,�en�Islam,�à�toutes
matières�civiles�ou� religieuses.�L’action�de�donner�une� fatw®�est�un�futy®�ou�ift®’o;�-la�profession�de�consultant
s’appelle�du�même�nomo;�-�celui�qui�donne�des�fatw®s�ou�en�exerce�la�profession�est�un�muft¬o;�[...]�Aussi�bien,�le
rôle�du�muft¬,�comme�celui�des�prudentesodu�droit�romain,�a�été�considérable�dans� la�fixation�de� la�structure�du
droit�musulman.�[...]�Les�conditions�requises,�en�doctrine�classique,�pour�l’exercice�de�la�profession�ou�même�pour
la�délivrance�d’un� fatw®,� sonto:� l’Islam,� l’honorabilité�ou� ‘ad®la,� la�science� juridique� (i����dj���tih®d)�ou�capacité�de
dégager,�par�un�raisonnement�personnel,�la�solution�d’une�difficulté.o»
146oN.oS.oAl-Zahr®w¬,�1997,�vol.o4,�p.o252-284
147oN.oS.oAl-Zahr®w¬,�1997,�p.o252.
148oN.oS.oAl-Zahr®w¬,�1997,�p.o252.
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qui�traduit�1851�articles�du�code�civil149�alors�que�son�prédécesseur�n’en�donne�que�940 150.�De

plus,�le�corpus�de�droit�ottoman�du�deuxième�secrétaire�de�l’ambassade�d’Angleterre�est�en�sept

volumes151�et�l’édition�ottomane�est�en�six�volumes.�Une�seconde�comparaison�plus�précise

permet�de�déterminer�la�justesse�de�la�traduction�de�G.�Young�qui�semble�à�priori�plus�fiable�ou

plutôt� plus� exhaustive� que� celle� de� G.oAristarchi� Bey.� L’ouvrage� d’analyse� du� muft¬ode

Homs152,�la�traduction�de�l’édition�commentée�de�‘Al¬�ºaydar,�l’édition�d’Al-eazz¬�présentent

les�articles�du�code�civil�à�l’identique.�Cette�comparaison�confirme�la�validité�de�la�traduction

arabe.� Enfin,� en� comparant� le� texte� juridique� en� langue� arabe� et� la� version� française� du

diplomate�britannique,� j’ai�pu�constater�que� l’organisation� interne�des�parties�du�code�était

parfaitement� identique� entre� les� versions� arabes� et� la� version� française.�Le� code� civil� est

composé� de� dix-sept� chapitres.� Le� premier� est� un� chapitre� préliminaire� en� 100� articles,

définissantola�science�du�fiqh�(droit�musulman).�Les�seize�autres� traitent�de�différents�sujets

comme� la� transaction,� la� location,� le� prêt,� l’hypothèque,� la� copropriété,� l’usurpation,� le

contentieux,�etc.�De�plus,�G.�Young�et�ø®lid�Al-At®s¬�présentent�presque�exactement�le�même

nombre�d’articles�de�loi.�L’œuvre�de�ø®lid�Al-At®s¬�ne�signale�pas�le�dernier�article�-l’article

n°1851-�alors�que� les�autres� traductions�arabes�consignent�cet�article.�Le�Homsiote�a�donc

certainement� commis�un� simple�oubli.�Enfin,� la� lecture�précise�des� articles� en� arabe� et� en

français�révèle�une�parfaite�correspondance�des�textes.

Ces�différentes�comparaisons�qui�ont�mis�en�lumière�l’équivalence�exacte�des�traductions

arabes�avec�celle�proposée�par�G.�Young�permettent�de�garantir�la�relative�fiabilité�du�contenu

du� Corps� de� Droit� Ottoman153.�Par�conséquent,�la�traduction�française�de�G.oYoung�sera

désormais�un�outil�de�référence�à�l’analyse�des�documents�émanant�du�tribunal�de�Homs�qui

forment�la�source�fondamentale�de�cette�recherche.

                                                  
149oG.�Young,�1906,�vol.o6,�«oCode��civilo»,�p.o???
150oG.�Aristarchi�Bey,�1881,�vol.oVI,�p.o169-446.
151oG.�Young,�1905-1906,�7ovol.
152oM.�ø®lid�Al-At®s¬,�1949,�3ovol.
153oG.�Young,�1905-1906,�7ovol.
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V. Les�corpus�de�sources�locales�judiciaires

En�1991,�le�premier�thème�de�l’ouvrage�collectif�dirigé�par�D.oPanzac�sur�les�villes�dans

l’Empire�Ottoman154�abordait�le�problème�des�sources�avec,�notamment,�deux�articles�rédigés

respectivement�par�V.oGlassman155�et�J.-P.oPascual 156�sur�l’importance�des�documents�émanant

des� tribunaux� religieux�dans� l’Empire� et�plus�particulièrement� en�Syrieo;� aujourd’hui,�«ola

richesse�intrinsèque�[de�ce�type�d’archiveso»]�n’appelle�pas�contestation157.o».�Ces�deux�études

tendaient�à�remettre�à� jour� les� travaux�de�quelques�pionniers�qui�«orappelaient,�que�dans�cet

immense�empire,�la�puissance�de�la�machine�bureaucratique�avait�privilégié�“la�chose�écrite�qui

inspirait�et�sanctionnait� la�plupart�des�actes�publics”� 158o».oAu�moment�où�sont�rédigées�ces

études,� les� documents� émanant� des� tribunaux� religieux� ottomans� consignés� demeuraient,

«osouvent�en� raison�d’entraves�administratives,�encore�peu�exploités159o».�Par�leurs�propos,

V.oGlassman�et�J.-P.oPascual�motivaient�«oles�nouveaux�chercheurs�à�[se]�consacrero160»�à�ce

type�de�sources.

Seize�ans�plus�tard,�la�présentation�des�documents�émanant�des�tribunaux�ottomans�n’a

plus�à�convaincre� le� lecteur�de� l’importance�de�ce� type�de�source�documentaire,�mais�elle�a

pour� objectif� d’éclaircir� et� de� diversifier� quelque� peu� les� propos� des� pionniers.� Tous� ces

chercheurs�-dont� l’énumération� ici�serait� trop� longue-�à�qui� l’on�doit� la�découverte�de�cette

source,�des�séries�d’inventaires161�et�de�nombreuses�études�où�la�méthode�quantitative�a�permis

de�retracer�les�structures�économiques�et�sociales�des�grandes�villes�arabes,�ont�déjà�largement

fouillé�ces�lignes�manuscrites�judiciaires.

L’importance,� aujourd’hui� incontestable,�de� la�documentation� judiciaire�ottomane� a

encouragé�de�nombreux�ottomanistes�à�se�concentrer�sur�la�lecture�et�l’analyse�de�ce�type�de

                                                  
154oD.�Panzac�(dir.),�1991,�tome�I,�416op.
155oV.�Glassman,�1991,�p.o17-39.
156oJ.-P.�Pascual,�1991,�p.o41-65.
157oM.oAymes,�2005,op.o311.
158oJ.-P.�Pascual,�1991,�p.o41.
159oJ.-P.�Pascual,�1991,�p.o41.
160oV.�Glassman,�1991,�p.o38
161oB.�Marino�et�T.�Okawara,�1999,�328op.
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sources.�Faire�l’inventaire�des�sources�judiciaires�homsiotes�pourrait�donc�paraître�redondant.

Cependant,� plusieurs� aspects� du� sujet� d’étude� rendent� cette� présentation� documentaire

incontournable.�Tout�d’abord,�Homs�ville�de�moyenne�importance�n’a�jamais�fait�l’objet�d’une

étude�concrète�et�sa�production�de�sources�est� restée� jusqu’à�présent�quasiment� inexplorée.

Ensuite,�la�démarche�scientifique�suivie�favorisant�la�lecture�systématique�des�documents�en

tant�que�matériel�juridique�brut162�a�mis�en�évidence�une�double�dichotomie�entre�d’une�part�la

législation�en�vigueur�durant�la�fin�du�XIXe�siècle�et�la�pratique�judiciaire�locale�et�d’autre�part

entre�les�instances�judiciaires�principales�produisant�du�droit�à�Homs�durant�la�même�période.

Enfin,�une�fois� les�sources�replacées�dans� leur�contexte� juridique�respectif,� les�raisons�de� la

production� des� sources� surgissent.� Cette� documentation� rigide� et� opaque� concernant� les

structures�de� la�société� locale�représente�finalement�une�réalité�sociale�à�un�moment�donné,

dans�un�espace�géographique�et�historique�déterminé.

1°)�Le�registre�traditonnel

Dans�les�années�70,�A.-K.�Rafeq163,�fut�le�premier�à�s’investir�dans�le�dépouillement�des

documents�des� tribunaux�religieux�de� la�wil®yat�S‚riyya.�Puis�en�1987,�J.oReilly�acheva�une

thèse�d’histoire�économique�et� sociale� sur� la� région�Damas�à� la� fin�du�XIXe� siècle164�pour

laquelle� il� exploita� le� même� type� de� documentation.� Enfin,� en� 1994� la� publication� de

C.oEstablet�et�J.-P.oPascual165�fut�le�premier�ouvrage�résultant�d’un�dépouillement�systématique

de� documents� émanant� des� tribunaux� religieux� de� Damas� et� plus� particulièrement� des

inventaires� de� biens� après� décès� consignés� dans� «odeux� registres,� tenus� par� un� juge

religieux166o».�Depuis,�ce�type�de�recherches�a�pris�un�essor�important�dans�la�région�où�la

documentation�judiciaire�locale�est�innombrable.�Actuellement,�il�est�très�commun�de�penser

                                                  
162oSur�le�sujet�de�la�matérialité�des�registres�des�tribunaux,�voir�notamment�les�articles�de�B.�Marino,�2001,�«oLes
correspondances�(mur®sal®t)...,�p.91-111,�et�N.�Michel,�2005�(b),�p.o225-252.
163oA.-K.oRafeq,�1973,�1973,�p.o219-226.
164�J.�Reilly,�1987,�428op.
165oC.�Establet�et�J.-P.�Pascual,�1994,�226op.
166oC.�Establet�et�J.-P.�Pascual,�1994,�p.o25.
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trouver�sans�aucune�difficulté�des�registres�émanant�de�cette�institution�dans�chacune�des�villes

ottomanes�de�grande�ou�petite�importance.�J.-P.oPascual�écrivit,�qu’il�était�conservé�en�Syrie,

«oplus�de�2200�registres�des�juges�(si™ill®t�al-mah®kim�al-·ar‘iyya)�des�villes�d’Alep,�Damas,

Homs� et� Hama167.o»oÀ�propos�des�documents�émanant�de�l’organe�juridique�de�Homs,

A.-K.oRafeq�affirma�que�«o[le]�Mahkama� bar‘iyya�de�Homs�possède�un�nombre� indéfini�de

registres� qui� ne� sont� pas� classés� ni� consultés168.o»�Cette�valeur�quantitative�approximative

permit�d’envisager�des�perspectives�d’une�recherche�fondée�sur�l’étude�des�documents�émanant

du�tribunal�religieux�(mahkama�·ar‘iyya)�de�Homs�durant�la�période�ottomane.�L’enquête�et�le

dépouillement� des� débuts� de� cette� étude�me� conduisirent� au� regrettable� constat� de� la� non

existence�ou�plutôt�de�la�non�conservation�des�registres�de�cette�institution�traditionnelle�dans

les� lieux�officiels�de� l’archive.�Après�de�multiples� investigations,� j’ai� finalement�découvert

presque�par�hasard�un�registre�chez�un�particulier�homsiote,�issu�d’une�famille�de�notables�de�la

ville.�L’unique�exemplaire�de�ces�registres�qui�a�pu�être�consulté�confirme� la�présence�et� le

fonctionnement�de�cette�institution�du�moins�à�la�fin�du�XIXe�siècle�à�Homs.�Ce�registre�date�du

31�tam‚z�1300�du�calendrier�dit�r‚m¬�ou�m®liyya�soit�le�12�août�1884169�d’après�la�date�notée

sur�la�page�de�garde.�Et�cette�date�est�censée�marquer�l’ouverture�du�cahier�d’enregistrement.

Or,�l’observation�des�dates�du�premier�et�du�dernier�document�montre�que�l’information

de� la�page�de�garde,�pourtant�certifiée�par� le�sceau�officiel�du� juge,�est�erronée.�En�effet,� le

premier�document�date�de�muharram�1311�de�l’hégire�(août�1893)�et�le�dernier�de�·aww®l�1313

(mars�1896).� Il� faut� ici� remarquer,� immédiatement,� l’utilisation�du�calendrier�hégirien�pour

l’ensemble�des�actes�rédigés�dans�ce�registre�alors�que�la�datation�de�l’ouverture�du�registre�est

apposée�selon�le�calendrier�dit�maliyya�qui�correspond�au�calendrier�fiscal�ottoman�devenu�le

calendrier�officiel�ottoman�en�1789�sous�ordre�du�sultan�Sélim�III.�Malgré� l’ordre�sultanien,

cent� ans�plus� tard,� les� fonctionnaires�du�mahkama� ·ar‘iyya� (tribunal� religieux)� de� Homs

continuent�d’observer�la�datation�musulmane.

                                                  
167�J.-P.�Pascual,�1991,�p.o41.
168�A-K�Rafeq,�1973,�p.o219.
169�Sur�ce�point�de�datation�et�de�conversion�des�dates,�je�dois�remercier�ici�JohannesoThomann�(Institute�of
Oriental�Studies� at�Zurich�University)� pour� ces� explications� et� pour� son� site� internetointitulé� «oConversion� of
Maliyya�Islamic�and�Christian�dateso»,�2005.�Adresse�du�siteo:�http://www.oriold.uzh.ch/maliyya.html
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L’écart�chronologique�entre�la�date�d’ouverture�et�la�date�effective�des�documents�rédigés�par

les�greffiers�du�mahkama�est�problématique.�Que�s’est-il�passéo?�Le�juge�aurait-il�apposé�son

sceau�sur�un�si™ill�vierge�sans�se�préoccuper�de� l’utilisation� immédiate�du�cahier�et�celui-là

n’aurait�été�utilisé�que�dix�ans�plus�tardo?�Cette�réflexion�renvoie�à�la�question�de�la�matérialité

des� registres�c’est-à-dire�à� l’aspect�purement�bureaucratique.�Quand�et�comment� le� juge�de

Homs�a-t-il�inauguré�un�nouveau�cahier�d’enregistremento?�Quand�et�comment�ce�cahier�de�402

pages�a-t-il�été�remplio?

Comme� les�autres�registres�(si™ill®t)�établis�dans�d’autres�villes�syriennes�à� l’époque

ottomane170,�le�registre�étudié�consigne�une�grande�variété�de�documents�légaux�ponctuant�la

vie�quotidienne�(actes�de�succession,�inventaires�de�biens,�gestion�de�biens,�fondations�de�waqf,

dots,�nominations�à�des�fonctions�officielles,�transactions,�pensions�alimentaires,�etc.).�T.oMiura

écrit,�au�sujet�des�registres�du�tribunal�de�—®lihiyya�à�Damas�au�XIXe�siècle,�que�le�Centre�des

Archives�Historiques�de�Damas�possède�deux� types�de� registres� issus�du� tribunal�·ar‘¬.�Le

premier�correspond�à�des�«oregistres�de�la�couro»o,�composés�d’i‘l®m,�c’est-à-dire�de�jugements

alors�que�le�second�consigne�des�«oactes�nommés�hujja�délivrés�aux�parties�prenantes171.o»�Il

rajoute�que�ces�deux�sortes�de�documents�formels�«oont�été�rédigés�dans�un�seul�et�même�style

durant�la�seconde�moitié�du�XIXe�siècle172o.o»�Il�se�pose�alors�la�question�suivanteo:�pour�quelle

raison� actes� et� jugements� «orédigés� pour� chaque� transaction� ont-ils� été� séparés173o?o»�Il

semblerait�que�les�registres�de�cour�soient�tenus�pour�le�juge�et�le�tribunal�alors�que�les�actes

auraient� été� rédigés� pour� les� parties� prenantes174.�Si�les� hu™™a-s�(«odocument�écrit�faisant

autoritéo175»)�étaient�données�aux�personnes�concernées,�on�se�peut�demander,�alors,�pourquoi

ces�actes�étaient�également�consignés�dans�les�registres�du�tribunal.�Ces�copies�d’actes�légaux

semblent�être�utilisées�afin�de�reproduire�des�actes.�«oDe�sorte�que,�quoique�la�consultation�des

                                                  
170�B.�Marino�et�T.�Okawara,�1999�«oIntroductiono»,�p.15-33.
171�T.�Miura,�2001,�p.o115o:�«o[...]�deeds�were�called�hujja�issued�to�the�concerned�parties.o»
172�T.�Miura,�2001,�p.o115o:�«oCourt�registers�and�deeds�were�written�in�the�same�style�in�the�latter�half�of�the�19th
century.o»
173oT.�Miura,�2001,�p.o115o:�«oWhat�is�the�reason�that�separate�deeds�and�registers�were�written�for�each
transactiono?o»
174oT.�Miura,�2001,�p.o115.
175oN.�Michel,�2005�(b),�p.o230
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registres�archivés�ne�fût�pas�chose�aisée,�leur�contenu�suffisait�bien�à�reconstituer�un�acte�dont

l’original�avait�été�perdu176.o»

Si� la� remarque� de� T.� Miura� peut� être� facilement� prise� pour� une� spécificité� commune� de

l’enregistrement�des�documents�dans�les�tribunaux�religieux�de�l’après�Tan˙¬m®to,�une�lecture

superficielle�du� registre�de�Homs�vient�contredire�cette� tentation�que� le�chercheur�aurait�à

uniformiser� la�nouvelle�bureaucratie�ottomane�de� l’époque.�En�effet,� le� registre�exploité� ici

consigne�538�documents�qui�ont�été� rigoureusement�numérotés�en�marge�par� le�greffier�de

Homs.�Certains� scribes�plus�minutieux�n’hésitent�pas�à� rajouter� la�mention�«obi-n‚mir‚»�à

droite�du�numéro� lui-même.�Sur�chacune�de�ces�538�wa˚¬qa-s� (documents),�on�peut� lire�au

dessus�de�celle-ci,�le�titre�de�chacune�d’entre�elles.�L’en-tête�du�document�n°o86�est�dénommé

de�la�manière�suivanteo:�«oqayd177�i‘l®m�waqf�™®mi‘�al-Fa¥®’il o178».�Il�s’agit�donc,�d’après�cet

intitulé,�de�l’enregistrement�du�jugement�ou�procès�jugé�de�l’affaire�du�waqf�de�la�mosquée�al-

Fa¥®’il,�waqf�appartenant�à�la�famille�filaym®t,�famille�de�notables�homsiotes.

Un�autre�type�de�documents�est�consigné�dans�le�registre.�Ces�documents�portent�le�titre

de�«oqayd�hu™™ao»o;�il�s’agit�donc�d’actes�légaux.�Ces�documents�sont�des�copies�d’actes�légaux

comme� le� document� numéro� 83179�intitulé�«o Qayd�hu™™at�wawiyyat�—a‘d�All®h�Ibn�‘Umar

Efendi�Dr‚b¬�‘al®�awl®d�a¿i-h¬� ‘Abd�Al-Lafl¬fo».�Cet�acte�de� tutelle�est�enregistré�au�nom�de

Sa‘d� All®h� qui� est� désormais� tuteur� des� enfants� mineurs� de� son� frère� défunt.� Un� autre

document,�le�numéro�82,�est�un�acte�confirmant�le�droit�de�pension�alimentaire�d’une�homsiote

(«oqayd�hu™™at�nafaqa180�il®�al-hurma�Nas¬ba ).�Bien�d’autres�actes�viennent�certifier�ou�plutôt

officialiser�des�faits�de� la�vie�quotidienne� tels�des�actes�de�succession�ou�de�procuration�ou

encore�de�gestion�de�biens�waqf.�Le�registre�de�Homs�recèle�l’éventail�complet�des�types�de

documents� et� des� différences� affaires� traitées� par� le� tribunal� religieux� de� la� ville� après� la

constitution�du�nouveau�système�judiciaire.

                                                  
176oN.�Michel,�2005�(b),�p.o230
177�S.oJ.oW.�Redhouse,�1890,�p.o1504o:�«oQaydo:�An�entry�in�registero».
178�SMbH,�Doc.�n°86,�(4�™um®da�Ier�1311/�13�novembre�1893)
179�SMbH,�Doc.�n°83,�(3�™um®da�Ier�1311/�12�novembre�1893)
180�S.oJ.oW.�Redhouse,�1890,�p.o2094o:�«o Nafaqao:�An�allowance�for�necessary�wants,�a�subsistenceo;�especially,
(canon�law)�an�allowance�for�subsistence�due�to�wife�or�widow�from�her�husband’s�property.o»



70

Ce�registre�du�tribunal�·ar‘¬�contient�autant�de�jugements�(i‘l®m)�que�de�copie�d’actes�originaux

(hu™™a).�La�comparaison�entre�les�pratiques�damascènes�et�homsiotes�durant�la�même�période

montre� les�clivages�existant�entre� les�différentes� localités�d’une�même�province.�Les�deux

modes�d’enregistrement�des�actes�et�jugements�prononcés�par�les�représentations�locales�d’un

même�organe�judiciaire�mettent�en�évidence�une�pratique�locale�indépendante.�Alors�que�les

réformes�entreprises�par�le�gouvernement�central�durant�la�seconde�moitié�du�XIXe�siècle�ont

pour�objectif�d’uniformiser�l’administration,�l’exemplaire�du�registre�du�tribunal�religieux�de

Homs�se�démarque�par�un�système�de�consignation�des�documents�propres�à�sa�juridiction.�De

ce�fait�le�mahkama�·ar‘iyya�de�Homs�conserve�les�mêmes�types�de�documentation�légale�mais

par�son�originalité�d’enregistrement,�il�représente�un�contre�exemple�aux�pratiques�du�tribunal

de�—®l¬hiyya�à�Damas.�Chaque�tribunal,�chaque�localité�devait�sans�doute�posséder�une�certaine

liberté�quant�à�son�fonctionnement�et�son�administration�interne.

Cet�unique�registre�émanant�du�mahkama�·ar‘iyya�de�Homs�que�j’ai�intitulé�«ole�registre

traditionnelo»�est�donc�venu�s’ajouter� inopinément�à� l’inventaire�des�sources.�Pourquoi�ai-je

qualifié� ce� registre�de�«otraditionnelo»� alors�qu’il� représente� l’exception�dans� le� corpus�de

sources�présenté�ici.�«oTraditionnelo»�parce�que�les�si™ill®t�ou�registres�de�q®¥¬-s�«osont�devenus

depuis�une�trentaine�d’années�la�source�principale�de�l’histoire�ottomane181o»�et�comme�l’ont

soulignés�de�nombreux�historiens,�ils�«ofournissent�pour�les�provinces�ottomanes�la�principale

source� d’histoire� sociale182.o»�Ces�registres�de� q®¥¬�représentent�l’ensemble�des�registres

émanant�des�tribunaux�dits�·ar‘¬,�et�ils�sont�censés�être�tenus�par�des�juges�(q®¥¬-s)�alors�que

bon�nombre�d’entre�eux�sont�tenus�par�des�n®’ib-s�(suppléant�du�juge)�en�charge�du�tribunal.�Le

registre�de�Homs�fait�partie�de�ces�registres�que�l’on�pourrait�nommer�de�“registre�de�n®’ib”.

D’ailleurs,� le� tout�premier�document�du�registre�est�une�correspondance�ou�note�(mur®sala)

adressée�aux�employés�du�tribunal�par�«ol’humble�Kaw®kib¬�z®da�al-sayyid�Muhammad�‘Afl®’

All®h,�q®¥¬�‘askar�d’Anatolieo»�.�Ce�document�est�différent�non�seulement�par�sa�nature�mais

aussi�par� sa� forme,� sa�présentation�et�par� son�auteur.� Il�est�placé�en�avant�première� sur� la

                                                  
181�N.�Michel,�2005�(b),�p.o226.
182�N.�Michel,�2005�(b),�p.o225.
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seconde�page�du�registre,�il�n’est�pas�numéroté�comme�les�autres�documents,�il�ne�porte�aucun

titre,�il�est�écrit�en�ottoman�et�non�en�arabe,�enfin�il�émane�du�q®¥¬�‘askar�d’Anatolie�qui�est�en

charge�de�nommer�les�juges�dans�les�provinces�asiatiques�et�africaines.�Comme�la�majorité�des

mur®sal®t�consignées�dans�les�registres�des�tribunaux�de�Damas,�celle�du�registre�de�Homs�a

pour�objet�la�nomination�des�employés�du�tribunal183�et�plus�particulièrement�la�nomination�du

n®’ib� (substitut� du� juge)� que� le� scribe� désigne� dans� les� autres� documents� par� la� titulature

suivanteo:�«osayyidu-n®�wa�mawl®-n®�al-h®kim�al-·ar‘¬o».o

Ce�registre�est�également�«otraditionnelo»�parce�qu’il�est�issu�d’une�instance�juridique

traditionnelle,�la�mahkama�·ar‘iyya�qui,�jusqu’�en�1879,�représente�l’unique�système�judiciaire

appliqué�dans� l’Empire.�La�réorganisation�du�système� judiciaire�ottoman�donne�naissance,�à

partir�de�cette�date,�à�de�nouvelles�instanceso:�les�tribunaux�séculiers.

����2°)�Les�registres�de�l’institution�nouvelle

Lors�de�mes�premières� investigations�au�Centre�des�Archives�Historiques�de�Damas,

venant�consulter�ce�que�je�pensais�être�les�fameux�registres�de�q®¥¬,�de�Homs,�comme�ils�sont,

jusqu’à� aujourd’hui,� inventoriés� au� Centre,� j’eus� l’immense� surprise� de� découvrir� des

documents�atypiques.�Je�ne�retrouvais�ni�inventaire�de�biens,�ni�acte�de�mariage,�ni�succession,

ni�pension�alimentaire...�La� lecture� laborieuse�des�premières�heures�me� laissait� l’amer�goût

d’une�incompréhension�de�ce�que�pouvaient�contenir�et�représenter�ces�vingt�registres�classés

dans�le�fonds�mah®kim�·ar‘iyya184�.�Le�premier�dépouillement�des�si™ill®t�de�Homs,�effectué�par

                                                  
183�B.�Marino,�2001,�p.o92.
184oDans�le�tableau�dressé�par�B.�Marino�et�T.�Okawara,�1999,�p.o217,�on�compte�au�total�vingt�registres�dont�trois,
les�n°o8,�14�et�17� sont�divisés�en� sous-registres.�Mais�après�un�dépouillement�détaillé�de�chacune�de�ces� trois
occurrences,�nous�avons�pu�constater�queo:

1. Le�registre�noté�8-1�est�issu�du�tribunal�de�commerce�de�Damas.
2. Le�registre�14�contient�en�effet�deux�registres�distinctso:�le�14-1�est�issu�de�la�section�civile�et�le�14-2�de�la

section�pénale.
3. Enfin,� le� registre� n°� 17� ne� se� compose� pas� de� plusieurs� sous� registres�mais� qu’il� comporte� quelques

documents�rajoutés�a�posteriori.
Nous�considérons�donc�que�seul� le� registre�n°14�est� formé�en� réalité�deux� registres.�Les�cas�des� registres�notés
respectivement�8-1�et�17� seront� traités�ultérieurement.�Voir�annexe�n°o5�«oInventaire�des� registres�émanant�des
organes�judiciaires�de�Homs�exploités�dans�le�cadre�de�cette�étude,�p.o371-373.
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B.oMarino� et� T.oOkawara,� me� donna� quelques� éléments� de� réponse.� Ils� signalent� que� ces

registres� émanent� en� fait� du� mahkamat� bid®yat� ºimw� (tribunal� de� première� instance� de

Homs)185.�Plus�tard,�je�découvris�dans�un�bâtiment�de�la�ville,�nommé�le�Qawr�Al-Zahr®w¬,

quatre� autres� registres� émanant� également� du� nouveau� tribunal.�En� 1879-1880,� d’après� le

volume�n°12�des� s®ln®m®t� wil®yat� S‚riyya,� le� tribunal�de�première� instance�de�Homs�est

officiellement� constitué.�Cet�organe� judiciaire� représente� le�premier�degré�hiérarchique�du

nouveau� système� judiciaire�mis�en�place�par� Istanbul186.�Alors�que�les�lois�de�l’Empire�se

fondaient�sur�le�droit�canonique�(·ar¬‘a)�qui�«oest�tiré�directement�des�sources�fondamentales�du

Droit�Musulmano187»�et�sur�la�jurisprudence�émanant�des� muft¬-s�(jurisconsultes)�qui�siègent

parfois�au�tribunal�religieux,�la�réforme�du�ministère�de�la�Justice�instaure�la�loi�séculière.

La�Sublime�Porte�«on’a�pas�seulement�sécularisé� la� loi�de� l’Empire�en� toute�matière

excepté� le�statut�personnel,�mais� [elle]�a�aussi�créé�une�organisation�de� tribunaux�de� l’État

appelés� ‘réglementaires’� (nizamié)� qui� ne� laissent� plus� aux� tribunaux� du� Chéri� qu’une

compétence� fort� restreinte188.o»�«oLe�tribunal� ni˙®miyya�fut�constitué�postérieurement�au

système�judiciaire�français�au�cours�d’un�processus�progressif�et�heuristique�qui�a�commencé

au�milieu�du�XIXe�siècle�et�dont�les�réformes�judiciaires�de�1879�en�sont�l’apogée189.o»�Ainsi,

A.oRubin�définit�«ole� système�des� tribunaux�ni˙®miyya� comme�une�version�ottomane�de� la

législation�européenne190.o»�Cette�comparaison�d’apparence�justifiable�appréhende�l’institution

judiciaire� nouvelle� avec� un� regard� extérieur� occidental.� Istanbul� tente� par� ces� réformes

d’uniformiser�et�de�moderniser�son�infrastructure�mais�l’immensité�géographique�que�couvre

l’Empire,�me�permet�de� revenir�sur�une�petite� juridiction�éloignée�de�Syrie�Moyenne�et�de
                                                  
185oB.�Marino�et�T.�Okawara,�1999,�p.o23.
186oG.�Young,�1905,�vol.oI,�Titre�VII,�«oLe�Ministère�de�la�Justice�et�les�Tribunaux�‘Nizamiés’o»,�«oDisposition
Préliminaireo»,� art.n°1,� p.o166-167o:� «oLes� tribunaux� ‘nizamiés’� sont� de� deux� sorteso:� criminels� ou� civils.� Ces
tribunaux�civils�et�criminels�ont�deux�degréso:� le�premier�degré�est� formé�par� les� tribunaux�de� Ire� Instance�et� le
deuxième�par�les�Cours�d’Appel.�Au-dessus�de�ces�juridictions�il�existe,�à�Constantinople,�une�cour�de�Cassation.
[...]o»
187�G.�Young,�1905,�vol.oI,�«oIntroductiono»,�p.oVII.
188�G.�Young,�1905,�vol.oI,�p.159.
189oA.oRubin,�2006,�p.o1o:�«oThe�Nizamiyye�Court�was�modeled�after�the�French�judicial�system�in�the�course�of�a
gradual�and�heuristic�process� starting� in� the�mid�nineteenth�century�and�culminating� in� the� judicial� reforms�of
1879.o»
190oA.oRubin,�2006,�p.o1o:�«oI�define�the�resulting� Nizamiye�court�system�as�an�Ottoman�version�of�the�Continental
law.o»
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m’interroger�sur�la�spécificité�ottomane�locale�si,�toutefois�il�y�a�spécificité.�Aborder�cette�cour

de� justice�par� le�chemin�des� influences� juridiques�occidentales�du�XIXe�siècle� reviendrait�à

négliger�la�volonté�stambouliote�et�la�mosaïque�géographique�et�humaine�de�cet�empire.�Ainsi,

l’étude�des� rouages�du� tribunal�dit�«oréglementaireo»�de�Homs� apparaît�pertinente,� et� cette

analyse�ne�peut�être�envisagée�que�par�la�lecture�minutieuse�des�productions�écrites�rédigées�et

archivées�plus�ou�moins�soigneusement�de�la�main�des�fonctionnaires�de�cette�institution.

Les�registres�de�Homs�sont�le�fruit�de�cette�institution�nouvelle�présidée�par�le�Conseil

d’État,�dirigée�et�organisée�par�le�Ministère�de�la�Justice,�créé�en�1879191.�Comme�nous�l’avons

vu�précédemment,�le� tribunal�de�première�instance�est�officiellement�en�place�en�1879-1880

mais� la�réalité�des�faits�pratiques�est�peut-être�différente.�En�effet�des�vingt-quatre�registres

formant� ce� corpus,� le�plus� ancien�date�du�13�mars�1886� (1er�mars�1302).�Se�pose� ainsi� la

question� de� la� distance� entre� prise� de� décision� et� mise� en� application� des� règlements� et

législation�nouvelle.�Il�faut�évidemment�garder�à�l’esprit�les�hypothèses�de�perte,�destruction

des�registres�antérieurs.�Mais�en�l’état�actuel�de�la�recherche,�je�ne�peux�affirmer�le�début�réel

du�fonctionnement�du�tribunal�de�Homs�qu’à�compter�de�mars�1886.

Des�formules�administratives�en�langue�ottomane�sanctionnent�chaque�début�et�fin�de

registre.�Ces�libellés,�signés�par�le�ra’¬s�(président)�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs,

certifient�l’authenticité�des�documents�consignés�dans�le�registre�qui�contient�un�certain�nombre

de�pages192.�Au-delà�de�ces�pages,�les�documents�se�sont�donc�plus�authentifiés.�Pour�le�registre

n°1,� le�ra’¬s�(président)� légalise198�pages,�alors�que�B.�Marino�et�T.�Okawara�en�signalent

199193.�Que�s’est-il�passéo?�Le�président�du�tribunal�et�ses�greffiers�auraient-ils�commis�une

erreur� lors� de� la� comptabilisationo?� L’article� six� des� dispositions� générales� du� code� de

                                                  
191�C.oV.oFindley,�1980,�p.o249o:�«o[...]�courts�of�First�Instance�( Bidayet),�Appeal�( Istinaf),�and�Cassation�( Temiyz)
were�to�be�organized�separately.�These�were�to�be�under�the�"�supervision�and�administration"�of�the�Ministry�of
Justice�and�under�the�presidency�of�the�chairman�of�the�Council�of�State.o».
192oDans�le�premier�registre,�la�formule�employée�esto:�«o B¬l-mahkama�b‚z�flufr®�¬k¬�wah¬fa�den�‘ib®ratadin o»�(«oau
tribunal�ce� feuillet�manuscrit�correspond�à�X�pages.o»)� juste�au�dessus�est�mentionné� le�nombre�de�page,�et�en
dessous� l’expression�consacrée�avant�d’apposer�un� sceau� impérial�et�une� signatureo:�«ora’¬s� mahkamat� bid®yat
ºimwo».� Les� autres� registres� présentent� les� critères� avec� des� formules� variant� légèrement� comme� la� formule
récurrente� suivanteo:� «oA·b‚� daftaroalmaq� aw™a� wahifa� den� ‘ib®ratadin.�Ra’¬s�mahkamat� bid®yat�ºimwo»� («oCe
cahier�contient�des�feuilles�correspondant�à�X�p.�Président�du�tibunal�de�première�instance�de�Homs»).
193oB.�Marino�et�T.�Okawara,�1999,�voir�tableau�répertorié�l’ensemble�des�registres�de�Homs,�p.o217.
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procédure� civile� explique�précisément� les� règles�d’usage�nécessaire� à� la� constitution�d’un

registre.�«oLe�président�signera�et�cachètera�au�commencement�et�à�la�fin�du�livre�en�indiquant

le� nombre� de� pages.� Une� fois� tous� les� six� mois� le� président� vérifiera� les� livres� et� les

légalisera194.o»�Le�registre�n°1�est�cependant�légalisé�par�le�sceau�du�président.

De�plus,�en�feuilletant�le�registre�mentionné�précédemment,�j’ai�pu�remarquer�qu’une

feuille�avait�été� rajoutée�postérieurement.�Les� registres�sont�des�cahiers� reliés,omais�parfois

quelques� feuilles� supplémentaires� y� sont� attachées,� notamment� dans� les� registres� 1� et� 17.

Quand,� comment� et�pourquoi� ces� ajouts�ont-ils� été� effectuéo?�En�m’attardant� sur� les�deux

derniers�documents�du�registre�n°1�(l’avant-dernier�est�compris�dans�les�198�pages�officielles�et

le�dernier�est�sur�une�feuille�volante�collée�sans�doute�postérieurement),�j’ai�constaté�que�ces

deux�wa˚¬qa-s�étaient�identiques�et�traitaient�la�même�affaire.�L’avant-dernier,�enregistré�sur�le

daftar�(cahier�ou�registre)�lui-même,�a�cependant�une�date�de�signature�du�document�alors�que

le�dernier�porte�uniquement�la�date�consignant�les�frais�de�justice�dus�par�le�coupable.�L’avant-

dernier�document,�dont�l’écriture�est�peu�soignée,�est�raturé�et�tâché�alors�que�la�calligraphie�du

dernier� est� impeccable.� Alors,� pourquoi� le� greffier� a-t-il� enregistré� le� même� cas,� à� deux

repriseso?

Dans�les�autres�registres,�la�pratique�d’authentification�et�de�comptabilisation�des�pages

est�toujours�à�peu�près�la�même.�Si�le�nombre�de�pages�n’est�pas�consigné�en�début�et�fin�de

registre,� les�pages� sont�numérotées�une� à�une� en�haut�de� chacune�d’entre� elles,� et� chaque

numéro�est�accompagné�d’un�sceau�du� tribunal�certifiant� l’information�comptable.�Certains

registres�ne�comportent�pas�de�date�d’ouverture�du�daftar.�Mais�pour�ceux,�comme�le�premier

registre�dont�la�date�d’authentification�est�mentionnée,�il�faut�remarquer�que�la�date�de�début�et

la�date�de�fin�sont�identiques.�Cette�unique�occurrence�correspond�sans�aucun�doute�à�la�date

d’inauguration�du�registre.�La�pratique�administrative�dans�ce�cas�semble�évidente.�On�inaugure

un�cahier�dont�on�compte�au�préalable�le�nombre�de�pages�qu’il�contient,�puis�le�président�du

tribunal� certifie� que� le� registre� contient� tant� de� pages� sur� lesquelles� seront� transcrits

ultérieurement�les�documents.�Cependant,�un�registre�vient�confirmer�le�contraire.�Le�registre

                                                  
194oG.�Young,�1906,�vol.oVII,�«oCode��de�procédure�civileo»,�art.�n°o6,�p.o176.
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noté�n°o14�par� le�Centre�des�Archives�Historiques�de�Damas�contient�en� fait�deux� registres

datés�et�issus�respectivement�de�la�section�civile�en�1901�et�de�la�section�pénale�en�1909.�Dans

ce�cahier,� le�président�du� tribunal�a�effectué�deux� fois� l’opération�consistant�à� inaugurer�et

légaliser�les�documents�contenus�dans�ce�daftar.�Il�prend�d’ailleur�soin�de�numéroter�les�deux

si™ill195.

Ces�détails,� a�priori�dénués�d’intérêt�quant�à� la�compréhension�de� la� réorganisation

judiciaire�de�l’Empire,�marquent�pourtant�la�réalité�de�la�pratique�locale.�Malgré�les�instructions

centrales�d’enregistrer�et�d’archiver196,�on�peut�constater�que�les�nouveaux�ordres�ottomans�se

mettent�en�place�peu�à�peu�en�oscillant�entre�différentes�pratiques�administratives�afin�de�tenir

le�plus�justement�possible�ces�registres.�«oAuprès�de�chaque�Tribunal�de�kaza,�il�y�a,�sous�la

désignation�de�premier� et� second�greffiers,�deux� employés� chargés�des� expéditions� et�des

enregistrements197.o»�Transcrire,�rapporter,�recueillir�des�dépositions�...,�voici�le�travail�du

greffier�(k®tib)�dans�l’ensemble�des�tribunaux.�Plus�précisément,�quant�à�la�tenue�des�registres

du�tribunal�de�première�instance�de�Homs,�les�k®tiboenregistrent�notamment�des�comptes�rendus

d’audience�qui�ont�eu� lieu�afin�de� résoudre� les�contentieuxoportés�devant� la�cour.�Citadins,

villageois,�propriétaires� fonciers,�paysans�de� toutes�communautés�religieuses�exposent� leurs

différends.�Litiges�territoriaux�et�financiers,�délits�mineurs,�heurts�quelconques�sont�traités�par

les�fonctionnaires�du�tribunal�et�confrontent�l’ensemble�des�habitants�du�qa¥®’.�Apparaissent

ainsi�les�protagonistes�homsiotes�au�travers�des�notes�relevées�par�les�k®tib-s�du�tribunal.

La�plupart�des�documents�conservés�dans�ces�registres�se�présentent�tous�de�la�même

manière�comme�si�un�formulaire�conditionnant�la�rédaction�de�ces�derniers�était�imposé�par�une

règle� issue� d’un� organe� hiérarchiquement� supérieur.� L’expression� redondante� de� chaque

document,�«otaqaddam� li-h®‰i-hi�al-mahkama� istid‘®o»�(«oa�été�déposée�dans�ce�tribunal�une

requêteo»)�marque� la� formule� introductive� de� l’enregistrement� qui� suit.�Cette� introduction

                                                  
195�Le�registre�n°14�sera�désormais�divisé�en�deux.�Le�SMBH�14-1�date�de�1901�et�émane�de�la�section�civile.�Il
contient�15�documents� (p.o1-55).�Le�SMBH�14-2�date�de�1909� et� est� issu�de� la� section� civile.� Il� contient�214
documents� (p.o56-358).�Voir� annexe� n°o5� «oInventaire� des� registres� émanant� des� organes� judiciaires� de�Homs
exploités�dans�le�cadre�de�cette�étudeo»,�p.o371-373.�Voir�également,�B.�Marino�et�T.�Okawara,�1999,�p.o217.
196oSur�ce�point,�voir�les�travaux�de�M.�Aymes,�2005,ochapitre�7o:�«oImprimer�sa�marqueo:�une�lettre�effectiveo»,
p.o296-332.
197�G.�Young,�1905,�vol.oI,�«oMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�Nizamiéso»,�p.o169,�art.�n°o17.
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permet�de�cerner�dès�les�premières�lignes�la�teneur�du�procès.�Puis�le�récit�du�scribe�est�rythmé

par� des� locutions� formelles� ponctuant� la� succession� des� différentes� ™alsa-s� (audiences)o:

«ota’a™™alat�al-™alsa� il®�al-yawm� ...�Wa�f¬�al-yawm�al-mu‘ayyan�futihat�al-™alsa�bi-hu¥‚r...o»

(l’audience�est�reportée�au�jour�X.�Et�le�jour�prévu,�l’audience�fut�ouverte�en�présence�de...o»).

Cet� enchaînement� des� audiences� concernant� la� même� affaire,� consigné� dans� un� unique

document�prouve�que�le�scribe�a�rédigé�le�document�a�posteriori.�Ainsi,�il�paraît�évident�que�le

greffier�prenait�soin�de�mettre�au�propre�ces�notes�d’audience�après�la�clôture�du�dossier,�dans

un�registre�conçu�à�cet�effet.�Cette�pratique�administrative�juridique�offre�ainsi�l’avantage�de

lire�le�déroulement�d’un�procès�du�dépôt�de�la�requête�au�jugement�décisif�pris�par�la�cour�de

première�instance�avant�un�recours�envisageable�en�cour�d’appel�si�le�cas�l’autorise198.�Sur�la

totalité�du�corpus,�seul�un�registre,�le�numéro�15,�est�entièrement�consacré�aux�affaires�portées

devant� la� cour� d’appel.� «oDans� chaque� kaza,� chef-lieu� d’un� vilayet,� il� y� a� aura� une�Cour

d’Appel199.o»�Ce�registre�date�de�1903-1904�et�relève�de�la�section�pénale�du�tribunal.�Ce�n’est

pas,�ici,�le�fait�que�les�affaires�soient�du�ressort�de�la�Cour�d’Appel�qui�fait�l’originalité�de�ce

registre.�L’exception�consiste�dans�le�fait�que�le�registre�soit�entièrement�consacré�aux�affaires

en�appel�comme�si,�durant�cette�année-là,�la�bureaucratie�judiciaire�homsiote�avait�voulu�faire

preuve� d’une� organisation� impeccable.�En� effet,� la�majorité� des� registres� dépendant� de� la

section�civile�ou�pénale�contiennent�des�causes�en�appel.�Les�comptes�rendus�d’audience�de�ce

type�se�reconnaissent�dès�la�première�ligne�du�document.�Pour�les�causes�en�appel,�le�scribe

débute�ainsi�son�récito:�«oTaqaddam�fi�h®‰ihi�al-mahkama�d®’irat200�al-isti’n®f�istid‘® ...o»�(«oA

été�déposée�dans�ce�tribunal,�département�en�appel,�la�requêteo»).

Sur�vingt-quatre�registres,�9�consignent�des�comptes�rendus�d’audiences�du� tribunal.

Les�documents�contenus�dans�ces�registres�ayant�l’avantage�d’exposer�avec�précision�les�cas,�et
                                                  
198oG.�Young,�1905,�Vol.�I,�Titre�VII�«oMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�‘Nizamiés’o»,�Chapitre�Premier,
Section� II,� art.� n°� 11,� p.o168o:� «oChaque�Tribunal� de� kaza� juge� en� dernier� ressort,� c’est-à-dire� sans� appel,� les
réclamations� n’excédant� pas�PS.�5000,�ainsi�que� les�causes�concernant� les�biens�produisant�PS.�500�de� revenu
annuel,�et,�à�charge�d’appel,�les�causes�ayant�pour�objet�une�somme�ou�un�revenu�supérieurs�à�ces�chiffres,�ainsi
que�celles�regardant�des�biens�dont�la�valeur�n’a�pas�été�déterminée.o»��Lire�sur�le�sujet,�également�les�articles�12�et
13,�p.o168.
199�G.�Young,�1905,�Vol.�I,�Titre�VII�«oMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�‘Nizamiés’o»,�Chapitre�Premier,
Section�II,,�art.�n°o28,�p.�170.
200oS.�J.�W.�Redhouse,�1890,�p.�881o:�«oD®’irao:�A�department�or�subdivision�of�administration.o»
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donc�de�donner�plus�d’informations�afin�d’appréhender�l’objet�étudié,�ils�seront�privilégiés�tout

au�long�de�ce�travail.

Les�registres�n°o7�(1893-1897)�et�18�(1910-1912)�ont� la�particularité�de�contenir�à� la

fois� des� causes� pénales� et� civiles.� Certains� documents� des� registres� du� civil� relèvent� en

revanche�de�la�section�commerciale�(qism�al-ti™®r¬).�Alors�que�les�douze�registres�contenant�des

causes�pénales�ne�consignent�aucun�cas�commercial.�La�section�pénale� (qism�™az®’¬)�paraît

nettement�moins�perméable�que�la�section�civile.

�La�totalité�des�registres�sont�rédigés�en�arabe�sauf�les�registres�n°o2�(1887-1890)�et�n°4

(1901-1903)� conservés� au�Qawr�Al-Zahr®w¬� qui� sont� écrits� en� ottoman� et� les� registres� 17

(1911),�19�(1905-1915)�et�20�(1919)201�qui�oscillent�entre�les�deux�langues.�Les�insertions�de�la

langue� ottomane� à� l’intérieur� de� la� documentation� judiciaire� ottomane�marquent� à� la� fois

l’évolution�quant�à�la�formation�et�au�choix�des�fonctionnaires�de�l’institution�nouvelle202�et�la

douloureuse�tentative�du�gouvernement�central�à�imposer�la�langue�ottomane�comme�langue

officielle�de� la�bureaucratie� impériale203.�Jusqu’à�l’extrême�fin�de�l’Empire,�l’utilisation�de

l’ottoman�comme�langue�administrative�reste�une�exception�à�Homs.

Les�balbutiements�difficiles�de�la�nouvelle�norme�administrative�ottomane�se�font�sentir

également�dans� l’évolution�ondulée�des� si™ill-s�dont�certains�sont�organisés�sous� forme�de

tableau.�Par�exemple�le�si™ill�mahkamat�bid®yat�Homs� (SMBH)�n°o8�(1893-1894)�comporte

                                                  
201oDésormais�les�divers�registres�conservés�au�Centre�des�Archives�Historiques�de�Damas�est�émanant�du�tribunal
de�première�instance�seront�désignés�par�l’abréviation�SMBH�(Si™ill�Mahkama�Bid®yat�Homs)�suivie�d’un�numéro
correspond�à�la�numérotation�utilisée�par�le�Centre�des�Archives.
En� ce�qui� concerne� les� registres� conservés� au�Qawr�Az-Zahr®w¬,� ils� seront� notés�SMBHQZ� (Si™ill� Mahkama
Bid®yat�Homs�Qawr�Al-Zahr®w¬)�et�leur�numérotation�correspond�à�l’ordre�dans�le�quel�il�m’a�été�autorisé�de�les
consulter.
202oG.�Young,�1905,�vol.oI,�«oMinistère�de�la�Justiceo»,�Titre�Xo:�«oAvocatso»,�p.o186,�art.�n°o6o:�«oL’examen�n’est
pas�public.�Il�est�oral�et�se�fait�en� langue� turque.o»�et�art.�n°o7o:�«oIl�est� indispensable�que� le�postulant�qui�désire
passer�son�examen�parle�et�écrive� le� turc.o»�Ces�deux�articles�concernant� les�conditions�nécessaires�à� l’examen
permettant� l’exercice�de� la�profession�d’avocat�auprès�des�nouveaux� tribunaux�confirme� la�volonté�ottomane�de
former�les�nouveaux�juristes�à�la�langue�ottomane.
203oDans�la�«olettre�n°o18�datée�du�20�juin�1888�du�Consulat�de�France�à�Damas�à�Monsieur�le�Chargé�d’Affaires�de
la�République�Françaiseo»�conservée�dans�le�fonds�Constantinople,�Série�D,�le�consul�de�Franceoreprend�à�ce�sujet
un� article� du� journal� arabe� musulman� intitulé� «oBeyroutho»� qu’il� qualifie� d’o«oorgane� officieux� de� l’autorité
territoriale.�L’article�«odémontre�que� l’intérêt�de� la� jeunesse� syrienne� serait�de� se� livrer�à� l’étude�de� la� langue
turque�qui� lui�permettrait�d’occuper�des�emplois�dans� l’administration�ottomane.o»�Sur�ce�sujet�voir�également,
M.oAymes,�2005,�p.o309-310.



78

186�pages.�Le�cahier�préalablement�préparé�se�présente�de� la�manière�suivante.�Sur�chaque

double�page�est�dessiné�un�tableau�à�l’encre�pâle.�La�page�de�droite�présente�les�informations

nécessaires�à� l’établissement�du�procès-verbal.�Ainsi�sont�mentionnés�de�droite�à�gauche,� le

numéro�de� l’affaire,� la�date�de� la�plainte,� le�nom�du�plaignant,� le�nom�de� l’accusé�puis� le

résumé�de�l’affaire�et�enfin�le�nom�du�juge�et�des�wak¬l-s204�(mandataires).�Les�noms�du�juge�et

des�wak¬l-s�ne�sont�pas�accompagnés,�la�mention�de�leur�nom�semble�être�équivalente�à�leur

signature�respective.�Sur�la�page�de�gauche,�le�scribe�inscrit�la�décision�du�juge�en�une�ou�deux

lignes.�Chaque� double� page� est� composée� de� quatre� affaires,� les� deux� dernières� pages� du

registre� sont� vierges.� Le� registre� compte� au� total� 820� affaires.� Cette� nouvelle� formule

d’enregistrement� très�succincte� laisse�de�côté� la�description�des�causes� litigieuses,�mais�elle

permet� de� consigner� un� plus� grand� nombre� de� cas205.�Les�affaires�sont�classées

chronologiquement�par�numéro�et�par�date.�Ces�820�causes� sont� rassemblées�dans�un� seul

même� registre� comme� si� l’essentiel� était� de� garder� une� trace,� de� simplement� archiver� les

activités�du�tribunal.�Cette�nouvelle�mise�en�forme�des�registres�n’est�pas�reconduite�dans�les

registres�postérieurs.� Il� faut�attendre�des� registres�datant�du� tout�début�du�XXe� siècle�pour

retrouver�une�présentation�sous�forme�de�tableau.�Les�SMBH�19�(1905-1915)�et�20�(1919)�sont

configurés�préalablement�en� tableau� imprimé� tracé�sur�deux�pages.�Chaque�double�page�est

ornée� du� titre� suivant� «oºimw� bid®yet� mahkama-sı� istid‘®� qaydınahi� ma¿w‚w�daftar�diro»

(«oRegistre� particulier� du� tribunal� de� première� instance� de� Homs� à� l’enregistrement� des

requêteso»).�L’information�«oºimw�bid®yetıo»�est�rajoutée�à�la�main�certainement�par�le�scribe

chargé�de�tenir�le�registre,�puis�la�suite�du�titre�est�écrite�en�langue�ottomane�et�imprimée�dans

une� encre� claire.� L’ensemble� du� titre� est� entouré� de� deux� croissants� de� lune� marquant

l’officialité�ottomane�du�cahier.�Les� rubriques�du� tableau� sont�également�notées�en� langue

ottomane� alors� que� le� greffier� du� tribunal� de� Homs� utilise� l’arabe� pour� compléter

                                                  
204oS.�J.�W.�Redhouse,�1890,�p.o2147o:� Wak¬lo:�«oAn�attorney,�an�agent,�a�representative,�substituteo;�proxy.o»o Da‘w®
wak¬lo:�«oA�lawyer,�counsel,�orbarristero».�Ou�encore,�A.�Barthélemy,�1935,�p.o906o:�«owak¬lo:oprocureur,�fondé�de
pouvoirs,�homme�d’affaires.o».
205oLes�registres�faisant�le�récit�précis�des�causes�portées�devant�la�cour�contiennent�en�moyenne�200�affaires�ou
documents�alors�que,�comme�je�viens�de�le�remarquer,�le�«oregistre�tableauo»�conserve�plus�de�800�documents�pour
un�nombre�de�pages�équivalent.
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soigneusement�les�pages.�Les�informations�imposées�par�Istanbul�et�transcrites�localement�sont

de�droite�à�gaucheo:�le�numéro�de�la�plainte,�le�nombre�d’audiences�et�d’interrogatoires�(tahq¬q),

le�nom�du�demandeur�(mudda‘®)�et�de�ses�témoins,�le�nom�du�défendeur�(mudda‘®�‘alay-hi)�et

de�ses�témoins,�le�type�de�plainte,�la�date�de�signature,�le�nom�du�scribe,�la�date�et�le�motif�de

l’affaire,�la�date�de�l’assignation,�la�date�de�notification,�la�date�de�l’appel,�la�date�de�la�requête

du�demandeur,�des�remarques.�De�nombreuses�rubriques�demeurent�toujours�vides�comme�si�le

scribe� les� considérait� inutiles.� Cette� description� rapide� permet� de� montrer� les� débuts� de

l’utilisation�de�l’imprimerie�dans�l’administration�judiciaire�ainsi�que�la�constitution�de�cahiers

identiques�pour�tous�les�tribunaux�de�l’Empire.�Il�suffisait�à�l’écrivain�d’apposer�la�mention�de

la�localité�et�le�degré�hiérarchique�de�l’institution�d’où�émanent�les�affaires�traitées.

La� lecture� de� la� législation� nouvelle,� présentée� précédemment,� et� l’instauration� de

multiples�règlements�gérant�le�fonctionnement�de�la�bureaucratie�dans�l’ensemble�du�territoire

ottoman�renvoie�une�image�centralisée�et�uniformisée�de�l’administration�à�la�fin�du�XIXe�siècle

et� au� début� du� XXe� siècles.� Mais,� les� nuances� existantes� entre� les� différents� types

d’enregistrement�représentent�un�contre�exemple�de�l’uniformisation.�En�effet,�le�SMBH�n°o18

date� de� 1910-1912� et� se� présente� sous� la� forme� de� procès-verbauxo;� les� audiences� sont

terminées�et�seule� la�décision�du� juge�est�développée.�Ainsi,� la� tendance�est�à� raccourcir� la

transcription�des�affaires.

Enfin�deux�intrus�se�trouvent�classés�dans�le�fonds�du�Centre�des�Archives�Historiques

de�Damas.�Le�SMBH�n°3,�datant�de�1888-1895,�est�en�fait�un�registre�émanant�du�tribunal�de

première� instance� de� eazza.� Le� SMBH� 8-1� (1894-1895)� est� un� registre� du� tribunal� de

commerce�de�Damas�(b®m�Ti™®rat�Mahkama).�Cette� insertion�non�avenue�de�deux�registres

provenant�d’autres�juridictions�que�celle�de�Homs�rappelle�la�remarque�d’A.-K.�Rafeqo:�«oLes

écrivains�de�quelques�Mahkama� avaient� l’habitude�d’emporter� les� registres� chez� eux�pour

enregistrer�les�affaires.�Ceci�fut�interdit�par�ordre�issu�du�grand�juge�‘Abd�Al-Rahm®n�Efendi

au� député� d’al-Mahkama�al-Kubr®� dont� les� écrivains� se� livraient� à� cette� pratique206o»�en

1721.oSi� certains� scribes� emportent� les� registres� à� leur�domicile,� il�n’est� certainement�pas

                                                  
206oA.-K.�Rafeq,�1973,�p.o225.
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surprenant�que�certains�juges�puissent�emmener,�par�inadvertance�ou�non,�des�registres�avec

eux�lors�de�leur�prise�de�fonctions�dans�une�nouvelle�juridiction.�Ainsi,�un�ra’¬s�du�tribunal�de

première� instance�de�Homs�a�pu�être�président�du� tribunal�bid®yat�de�eazza�auparavant�et

emporta�peut-être�avec� lui�ce� registre.�Les� registres�ne�mentionnant�pas� le�nom�du� ra’¬s�du

tribunal�en�poste,�il�est�impossible�de�vérifier�cette�hypothèse�qui�semble�par�ailleurs�tout�à�fait

plausible.� «oLes� juges� choisis� et� nommés� [...]� sont� inamovibles.� Ils� ne� peuvent,� sans� leur

consentement�préalable,�être�appelés�à�d’autres�fonctions,�mais�leur�démission�sera�acceptée.�Ils

peuvent,�s’ils�acceptent,�être�transférés�d’une�juridiction�à�une�autre�du�même�degré.�[...]207o»

L’insertion� du� SMBH� n°8-1� pose� plus� problème� car� si� le� transfert� d’un� magistrat� d’une

juridiction�à�une�autre�est�envisageable,�comment�le�juge�du�tribunal�de�commerce�de�Damas�a

pu�changer�d’institutiono?�Ou�alors�cette�intrusion�de�deux�registres�provenant�respectivement

de�eazza� et�de�Damas� est-elleole� fruit�d’une� erreur�de� classement�du�Centre�des�Archives

Historiques�de�Damaso?

Les�variantes�de�la�forme�des�documents�consignés�dans�les�vingt-quatre�registres�issus

du� tribunal�de�première� instance�de�Homs�et� la�variété�de� la�nature�des�affaires�enregistrées

dans�cette�documentation�ne�laisse�pas�place�à�l’analyse�sérielle.�En�effet,�cette�méthode�qui

conduit�à� rassembler�et�quantifier� l’ensemble�des� informations�éparses�sur� l’économie�et� la

société�locale�(monnaie,�notables,�inventaires�des�lieux�intra�et�extra-muros)�est�utilisée�par�les

chercheurs�afin�de�dresser�un�tableau�cohérent�mais�non�exhaustif�des�localités�étudiées.

Mais,�“l’aridité”�des�documents�du�corpus�présenté�ci-dessus�ne�permet�pas�l’utilisation

de�cette�méthode�d’analyse�de�la�documentation.�Les�informations�récoltées�dans�les�documents

ne�formant�pas�un�ensemble�cohérent�quantifiable,�l’analyse�linéaire�et�la�lecture�détaillée�des

documents� furent� le�point�de�départ�de� la�compréhension�de�ce�corpus.�Par�cette�démarche

micro�historique,�des�vecteurs�communs�à�l’ensemble�des�registres�se�sont�révélés.�L’un�de�ces

vecteurs�est� le� lien� inhérent�à� toute�villeoc’est-à-dire� la� relation� interactive�entre�Homs,� sa

campagne�et�les�hommes�de�l’époque�vivant�ou�subissant�les�modes�opératoires�d’une�transition

                                                  
207oG.�Young,�1905, �Vol.oI,�«oMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�‘Nizamiés’,�Chapitre�Premier,�Section�V�«oDes
Magistratso»,�art.on°o48,�p.o173.
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institutionnelle�majeure.�Faire�le�dépouillement�des�documents�ayant�trait�de�près�ou�de�loin�à

la�campagne�a�permis�de�dresser�un�portrait�diffus�du�domaineogéographique�de�compétences

du� tribunal� ainsi�que�de�dresser� en�mosaïque� le�paysage�de�Homs�grâce� aux� informations

transcrites�dans� les�formulaires� juridiques�contenus�dans� les�comptes�rendus�d’audience.�Le

dépouillement�des�documents�relatifs�aux�campagnes�a�mis�en�évidence� l’écrasante�majorité

(environ�70%)�des�documents�concernant�uniquement�la�ville.�Cependant�les�affaires�rurales

demandent�toujours�de�longues�et�complexes�plaidoiries�qui�permettent�de�franchir�le�seuil�des

villages� et� de� saisir� les� relations� qu’entretenaient� les� citadins� avec� les� paysans� et

réciproquement.�Ces� relations� transparaissent�au� travers�de�conflits� légaux�délicats�dont� les

tenants�et�les�aboutissants�témoignent�de�la�confusion�institutionnelle�et�juridique�régnante�à�la

fin�du�XIXe�siècle�à�Homs,�subdivision�administrative�ottomane.

La� complexité� du� règlement� des� conflits� ruraux� m’a� poussé� à� approcher� plus

précisément�les�problèmes�juridiques�ruraux.�Des�litiges�mineurs�poussent�ruraux�et�citadins�à

se�confronter�devant�la�nouvelle�cour�de�justice.�Une�des�questions�majeures�est�de�se�demander

comment� les�locaux�appréhendaient�et�utilisaient�ce� tribunalo?�Enfin,� les�documents�révèlent

une� présence� rurale� indéniable� à� la� ville� par� la� présence� des� paysans� en� conflit� devant� le

président�du�tribunal.�Le�déroulement�des�affaires�laisse�entrevoir�l’utilisation�récurrente�des

codes�de�lois�nouveauxo?�Qui�utilisait�ces�loiso?�Et�commento?

Conclusion

L’inventaire�des�sources�exposé�précédemment�ne�se�veut�pas�exhaustif,�comme�cela�a

déjà�été�évoqué�à�plusieurs�reprises.�Toutefois,�la�présentation�des�sources�ottomanes�et�arabes

accessibles�localement�et�d’une�part�de�la�documentation�occidentale�a�permis�de�faire�le�point

sur�la�diversité�des�sources�relatives�à�Homs�et�sa�région.�Ainsi�constitué,�ce�corpus�hétérogène

trouve�sa�légitimité�dans�ce�sujet�méconnu�ou�mal�connu�de�tous.

En� effet,� aborder� les� relations� entre� la� ville� et� la� campagne� durant� les� dernières

décennies�ottomanes�au� travers�du�cas�du�district�de�Homs�appelait,�avant� tout,�à�dresser�un
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tableau�de� la�ville�et�de�ses�environs.�Dans�cet�objectif�premier,� les�sources�administratives

locales�ne�fournissent�que�quelques�détails�apparemment�abstrus.�De�ce�fait,�la�littérature�arabe

et� occidentale� couvrant� parfois� des� périodes� antérieures� au� XIXe� siècle� ainsi� que� la

documentation�issue�des�correspondances�consulaires�et�diplomatiques�européennes�constituent

un�“outil”�informatif�secondaire�mais�essentiel�permettant�de�replacer�les�acteurs,�mis�en�scène

dans�les�documents�issus�des�organes�institutionnels�locaux,�dans�leur�environnement�naturel�et

économique.

De� plus,� en� l’absence� de� toute� carte� ottomane� permettant� de� localiser� les� lieux

mentionnés�par�l’ensemble�de�la�documentation,�il�a�fallu�recourir�à�la�fois�aux�cartes�issues�des

relevés�effectués�par�les�voyageurs�occidentaux�ayant�traversé�la�région�mais�aussi�au�travail

des�cartographes�de�l’époque�mandataire.

Enfin,�comme�le�corpus�fondamental�de�cette�recherche,�composé�des�24�registres�issus

du�tribunal�de�première�instance�de�Homs,�constitue�non�seulement�une�source�nouvelle�pour

l’histoire�du�Bil®d�Al-b®m,�mais�aussi�une�forme�nouvelle�de�documentation�formelle�ottomane

résultant�des�réformes� institutionnelles�centrales�et�émanant�d’un�organe� judiciaire�nouveau,

l’étude� des� textes� juridiques� et� administratifs� promulgués� par� le� gouvernement� central

représentait�la�condition�sine�qua�non�à�l’approche�et�à�l’analyse�de�cette�documentation.



Chapitre Second�:

De la théorie législative

à la mise en place administrative.
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Introduction

Lorsque� le� gouvernement� ottoman� décide� de� réformer� son� infrastructure� étatique� afin� de

moderniser�et�d’homogénéiser�son�empire,�c’est�le�moindre�mètre�carré�de�son�territoire�qui�change

de�visage,�c’est�toute�la�population�qui�en�vit�les�conséquences�et�fait�vivre�les�changements�édictés

sur�papier.�Aujourd’hui,�les�registres�du�tribunal�de�Homs�livrent�une�image,�un�témoignage�de�ce

moment�que�l’on�peut�définir�comme�l’époque�d’une�transition�institutionnelle�et�juridique�ottomane.

Le�fait�de�se�confronter�à�une�source�nouvelle�(les�si™ill®t�mafkamat�bid®yat�ºimt),�jusqu’à�présent

peu�étudiée�dans�l’historiographie�ottomane,�implique�de�s’interroger�sur�les�modes�de�production�de

cette�archive.�Appréhender�l’archive,�comme�une�scène�où�s’exprimeraient�les�conséquences�réelles

de�la�transformation�législative,�appelait�à�faire�l’étude�de�la�législation�nouvelle�ainsi�que�du�cadre

institutionnel�qui�en�découle.�En�des�termes�plus�simples,�il�était�impossible�de�comprendre�ce�que

représentaient�les�documents�sources�sans�connaître�leur�origine�et�les�raisons�de�leur�existence.�Bon

gré,�mal�gré,�ce�questionnement�amena�à� faire� l’histoire�de�«ll’état�du�droitl1»�ottoman�et�de�sa

transformation�au�XIXe�siècle�afin�de�mieux�revenir�à�la�pratique�de�ce�droit�nouveau�à�l’intérieur�du

plus� petit� degré� hiérarchique� de� l’organe� administratif� juridique� appliquant� les� réformesl:� le

mafkamat�bid®yat�(tribunal�de�première�instance)�de�Homs.�Par�cette�analyse,�le�retour�à�la�cour�de

justice�de�Homs�passait�par�la�connaissance�de�ce�que�représentait�ce�cadre�institutionnel�ottoman

dans� une� région� de�Syrie�Moyenne.�Le� chapitre� qui� suit� a� donc� pour� but� de� décrire� les� cadres

juridiques,�institutionnels�et�administratifs�au�travers�desquels�la�localité�de�Homs�se�transforme�au

rythme� des� lois� et� règlements� divers� nouvellement� promulgués� durant� les� dernières� décennies

ottomanes.�Influencée�ou�non�par�les�idées�européennes,�poussée�ou�non�par�les�pressions�politiques

occidentales,� la�Sublime�Porte� lance�une� série�de� réformes� échelonnées� sur�un�demi-siècle.�Ces

réformes� ont� des� répercussions� territorialeslpratiques� de� première� importance.lQuelles� sont� ces

répercussions�et�comment�se�manifestent-elles�sur�le�terrainl?

                                                  
1
 Voir�à�ce�sujet,�l’article�de�R.�Descimon,�2002,�p.l1615 -1636.��Et�lire�plus�particulièrement�R.�Descimon

lorsqu’il�cite�Gaston�Zeller�à�propos�de�l’histoire�des�institutions,�p.l1628.
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 I. La�réforme�administrative�et�judiciairel:�une�réaction�circonstancielle

«lAyant� été� autorisé� par�Votre�Excellence� [sous-entendu� l’Ambassadeur� de�Grande-

Bretagne]�de� lui�soumettre�mes�observations�par� rapport�à� la� responsive�de�Son�Excellence

Sawas� Pacha2,�concernant�les�nouvelles�lois�de�l’Empire�Ottoman�communiquées

précédemment�aux�Missions�Étrangères�par�la�Sublime�Porte,�je�m’empresse�de�lui�exposer�ce

qui�suit.�On�aurait�certainement�rien�à�redire�par�rapport�aux�principes�généraux�invoqués�par

Sawas�Pacha�au�commencement�de�sa�Circulaire,�si�ce�n’est�que�Son�Excellence�pouvait�se

dispenser� de� les� énoncer,� les� susdits� principes� étant� reconnus� et� admis� par� tout� le�monde

civilisé.�Plus�loin�Sawas�Pacha�affirme�que�trois�réformes�successives�et�fondamentales�se�sont

opérées�dans�la�réorganisation�des�Tribunaux�Ottomans�sans�avoir�jamais�soulevé�la�moindre

objection�ni�observation�de� la�part�des�Puissances.�Cela�est�bien�vrai,�mais�Son�Excellence

s’abstient� d’en� donner� le�motif,� et� le�motif� en� est� que� chaque� fois� que� le�Gouvernement

Ottoman�a�voulu�changer�sa�procédure�et�sa�Législation,�il�a�toujours�eu�pour�règle�de�tenir�au

préalable�à�une�entente�avec�les�Puissances�Étrangères�en�ce�qui�concernait�l’application�de�la

nouvelle�procédure�ou�législation�aux�sujets�étrangers3.l»

En�1880,�les�Puissances�occidentales�et�la�Sublime�Porte�correspondent�abondamment�au

sujet�des�«lréformes� judiciaires4l»,�réformes�qui�se�mettent�rapidement�en�place�et�donnent

                                                  
2
 Sawas�Pacha�est�à�ce�moment-là�ministre�des�affaires�étrangères.

3
 Lettre�expédiée�par�J.C.�Stavridès�et�adressée�à�Sir�Henry�A.�Layard,�Ambassadeur�de�Sa�Majesté�Britannique,

datée� du� 28� février� 1880� à�Péra.�Archives� du�CADN,�Série�ConstantinotplelE,�Carton� n°530l� «lTribunauxl»,
Dossierl:�«lRéformes�Judiciaires�1879-1880l».�L’auteur�de�la�lettre�et�un�certain�Simon�Dahdah�auraient�traduit,�en
1895,�en�français�un�ouvrage�de�jurisprudence�sur�«lles�conditions�exigées�par�la�loi�religieuse�pour�constituer�une
fondation�pieuse� [...]� [qui]� [...]�ont�été�codifiées�et�expliquées.»�Cet�ouvrage�d’Omar�Hilmi�Effendi�est� intitulél
«lIthaf�ul-akhlaf�fi�ahkam-ul-evkaf�[...]l»�et�date�de�1890.�Voir�A.�Ismaïl,�1994,�p.l747.�Voir�également,�G.�Young,
1906,�Vol.lVI,� «lMinistère� de� l’Evkafl»,� p.l112.�Cette� lettre� adressée� à� l’ambassadeur� britannique� a� donc� été
rédigée�par�un�homme�qui�connaît�la�jurisprudence�ottomane�ce�qui�justifie�certainement�que�l’ambassadeur�l’ait
chargé�de�ce�sujet.
4
 Le�dossier�«lTribunauxl»�et�les�sous-dossiers�intitulés�respectivement�«lRéformes�Judiciairesl»�et�«lQuestions

judiciairesl»� -conservés� au� CADN-� rassemblent� en� réalité� une� série� de� missives� concernant� les� changements
législatifs,�administratifs,�judiciaires�établis�par�le�Conseil�de�fian˙¬m®t.
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progressivement�naissance�à�ce�que�l’on�nommera�le�droit�ottoman5.�Cet�échange�épistolaire

pose�un�certain�nombre�de�problèmes,�ou�plutôt�un�problème�à�double�sens.�Tout�d’abord,�il

faut�remarquer�que�le�ministre�ottoman�des�Affaires�Étrangères�tient�au�courant,�par�circulaire,

les�représentations�étrangères�des�nouvelles�lois�en�vigueur�dans�l’Empire,�qu’elles�concernent

les�ressortissants�étrangers�ou�non.�Pourquoi�Istanbul�tient�tant�à�tenir�informées�les�puissances

occidentales�des�réformes�intérieures�à�l’Empirel?�Et�réciproquement�les�puissances�étrangères,

présentes�à�Istanbul,�chargent�des�commissions�de�drogmans�de�traduire�et�de�donner�leur�avis

sur�toutes�les�nouvelles�législations�qui�occasionneraient�les�moindres�changements�dans�la�vie

de�leurs�protégés�(ressortissants�nationaux�ainsi�que�les�dhimmi-s6).�On�peut�comprendre�sans

aucune�difficulté�les�intérêts�des�puissances�à�connaître�les�nouvelles�lois�de�l’Empire�relatives

à� la�situation�de� leurs�nationaux�et�à� leurs� intérêts�commerciauxl;�en�revanche,� l’intérêt�que

portent�les�représentants�des�puissances�aux�moindres�détails�du�droit�privé�et�public�intérieur

suggère�quelques�interrogations.

1°)�Le�contexte�politique�de�l’écriture

Dans�une�missive�adressée�à�l’ambassadeur�de�France�à�Istanbul,�Sawas�Pacha,�ministre

des�Affaires�Étrangères�répond,�en�ces�termes,�au�sujet�des�restrictions�et�remarques�émises�par

son�interlocuteur�européenl:

«lAvant�de�répondre�aux�considérations�contenues�dans�cette�note�[sous�entendue�note

n°20�écrite�par�l’ambassadeur�à�Sawas�Pacha]�et�aux�conclusions�pratiques�qui�en�découlent,�il

importe�que� je�rappelle� ici�certains�principes�qui�sembleraient�ne�pas�avoir�été�assez�pris�en

considération�dans�la�présente�circonstance.�Ces�principes7�se�résument�comme�il�suitl:

                                                  
5
 G.�Young,�1905, � vol.lI,�«lIntroductionl»,�p.lviil:�«lLe�droit�ottoman�peut�se�diviser�en�trois�catégories,

classification�adoptée� ici�comme�commode,�mais�qui�peut�se� justifier�aussi�au�point�de�vue�scientifique,�attendu
que� chacune�de� ces� trois� catégories� a�une� source� et�une� sanction�distinctes.�Ces� trois� catégories�peuvent� être
désignéesl:�-�Droit�canonique�d’Islam�(Chériat)l;�Droit�coutumier�civill;�et�Droit�capitulaire.l»
6
 Dimm¬l:�«�A�non-Muslim�subject�of�the�Ottoman�Empire�or�of�a�Muslim�statel.l»�In�S.lW.lJ.lRedhouse ,�1890,

p.l949.
7
 Référence�directe�aux�principes�évoqués�par�Stavridès,�voir�supra,�chapitre�II,�note�n°l3.�p.l85.
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1°�Le�pouvoir�législatif�est�une�des�prérogatives�fondamentales�de�la�souveraineté�et�s’exerce

dans�les�différents�États�suivant�les�institutions�que�chacun�d’eux�a�adoptéesl;

2°� Tout� État� indépendant� est� libre� de� modifier� son� droit� intérieur� suivant� ses� propres

appréciations� et� de� réorganiser� n’importe� quelle� branche� de� son� gouvernement� sans� que

d’autres�États�aient�le�droit�de�s’en�préoccuper�sauf�le�cas�de�dispositions�contraires�au�droit�des

gens�en�général,�et�aux�stipulations�spéciales�existant�entre�lui�et�les�autres�États.

En�faisant�l’application�de�ces�principes�au�cas�qui�nous�occupe,�on�est�obligé�de�reconnaître

que�le�Gouvernement�Impérial�Ottoman�a�fait�usage�d’un�droit�incontestable�en�modifiant�sa

législation�intérieure�en�ce�qui�concerne�la�distribution�de�la�justice�dans�les�États�de�S.�M.�I.�le

Sultan.�Reste�à�savoir�si�les�modifications�apportées�au�droit�intérieur�ottoman�ont�porté�atteinte

soit�au�droit�des�gens�en�général,�soit�au�droit�international�spécial�de�la�Turquie8.l»

En�1880,� la�plupart�des�nouvelles� lois�sont�rédigées,�publiées,�appliquées�ou�en�voie

d’application�dans�l’ensemble�de�l’Empire�en�langue�ottomane�et�envoyées�auprès�des�divers

consulats�et�ambassades�étrangers�présents�afin�que� la�nouvelle�organisation�prenne�effet� le

plus�promptement�possible.�L’extrait�de�la�missive�de�Sawas�Pacha�donne�le�ton�des�relations

internationales�de�l’époque.�Au�travers�d’un�discours�suffisamment�diplomatique�pour�ne�pas

froisser� les�puissances� étrangères9,�Sawas�Pacha�affirme�avec�fermeté�la�souveraineté�de

l’Empire�soi-disant�défendue�par�les�divers�traités�internationaux�émis�depuis�la�fin�du�XVIIIe

siècle�(1774)�jusqu’au�traité�de�Berlin,�signé�le�13�juillet�1878.�Cette�leçon�de�droit,�adressée�ici

à�l’ambassadeur�de�France,�n’est�en�fait�qu’une�copie�parmi�d’autres�de�la�même�lettre�qui�fut

sans�doute�expédiée�aux�différentes�représentations�étrangères�qui�avaient�critiqué�de�concert�la

législation�nouvelle.�En�effet,�la�lettre�n’est�point�manuscrite�mais�imprimée.�Quelques�blancs

ont�été�laissés�afin�que�Sawas�Pacha�puisse�adresser�la�même�lettre�aux�différents�représentants

concernés.�Sont�inscrits�à�la�main�la�date�d’envoi,�le�nom�du�destinataire,�la�date�de�la�lettre

reçue�par�Sawas�Pacha,�l’objet�du�courrier,�ainsi�que�bien�sûr�la�formule�finale�de�politesse�et�la
                                                  
8
 «lLettre�expédiée�par�la�Sublime�Porte,�Ministère�des�Affaires�Étrangères�à�M.�Fournier,�Ambassadeur�de

France,� le�25� février�1880.l»�Archives�du�CADN,�Constantinople,�SérielE,�Carton�n°l530�«lTribunauxl»,�Sous
dossier�«lRéformes�Judiciaires,�1879-1880l».
9lVoir�I.�Ortayli,�1994,�p.l101,�à�propos�de�«lla�finesse�de�l’art�diplomatiquel»�et�de�«ll’astuce�orientalel»�«ldes
hommes�d’État�ottomanl».
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signature�du�ministre.�Cette�lettre�de�quatre�pages�est�ponctuée�par�le�rappel�de�la�souveraineté

de�l’Empire�comme�pour�affirmer�quelque�chose�mise�en�doute�ou�mal�connue�et�par�le�rappel

que�les�nouvelles�dispositions�législatives�ne�portent�pas�«latteinte�aux�stipulations�spéciales

internationales10l».

Une�souveraineté�ottomane�mise�en�doute,�une�pression�européenne�camouflée�par�les

traités�internationaux,�voici�les�deux�sentiments�importants�qui�dominent�en�cette�fin�de�XIXe

siècle�alors�que� le�gouvernement�ottoman�se�consacre�à� la�modernisation�de�son�État,�par� le

biais�de�réformes�administratives�afin�de�mieux�s’unifier�et�se�centraliser.

«lLa�production� législative�au�XIXe�siècle�a�été� le� résultat�d’une�alchimie�complexe

dans� laquelle� intervenaient� la� bureaucratie,� les� groupes� de� pression,� l’activité� des

parlementaires�spécialisés�ou�des�experts�et�de�manière�sporadique,�les�revendications�de�la�rue

ou�des�mouvements�populaires.�Les�ministères�et� les�organes�consultatifs�placés�auprès�des

gouvernements� ont� continué� à� élaborer� des� textes� en� s’adaptant� au� nouveau� contexte

politique11.l»�Ici,�Halpérin�s’exprime�à�propos�des�écritures�législatives�européennes�durant�le

XIXe�sièclel;�cette�remarque,�toute�européenne�qu’elle�soit,�peut�être�applicable�à�l’expérience

législative�réformatrice�de�la�Sublime�Porte.�En�effet,�les�productions�ottomanes�représentent

également� une� réaction� et� une� adaptation� ottomanes� au� contexte� politique� international� et

national� de� son� époque.�L’utilisation� de� l’expression� -alchimie� complexe-� révèle� toute� la

difficulté�qu’il�y�aurait�à�définir� la�ou� les�causes�directes�et� indirectes�de� la� réorganisation

ottomane.�Le�contexte�politique,�économique�et�social�des�dernières�décennies�ottomanes�est�un

ensemble�d’événements�(militaires,�diplomatiques,�...)�et�de�mouvements�théoriques�de�pensée

ainsi�que�d’actions�de�personnages�non�négligeables�qualifiés�d’«lhommes�des�fian˙¬m®tl».�La

multiplicité�des�causes,�l’enchevêtrement�des�faits�rendent�la�compréhension�du�processus�des

réformes�ambiguë.

Le�rescrit�impérial�de�1839�(Hatti�Cherif�de�Gülkhane)�symbolise�l’entrée�de�l’Empire

dans�les�réformes�par�une�série�de�décisions�désignant�le�passage�de�l’empire�dans�une�ère�de

                                                  
10
 I.�Ortayli,�1994,�p.l101.

11
 J.-L.�Halpérin,�2004,�p.l93.
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changements�où� les�principes�égalitaires�se�veulent�être� la�carte�de� l’unification�de�ce�vaste

domaine.�En�revanche,�les�années�qui�précédèrent�et�celles�qui�suivirent�représentent�une�série

d’événements� politiques,� militaires,� diplomatiques� qui� «lont� pour� traits� essentiels� le

démembrement�progressif�de� l’Empire�ottoman�et� la� rivalité�des�grandes�puissances�en�vue

d’établir� leur�contrôle�ou� leur� influence�sur� l’Europe�balkanique�et� les�pays� riverains�de� la

Méditerranée�orientale�[...]�et�méridionale12.l»�Voici�résumée�en�quelques�lignes,�la�situation

politique�paradoxale�durant�laquelle�sont�rédigées�les�nouvelles�lois�impériales.�Durant�cette

période�se�développe�une� immixtion�grandissante�de� la�politique�étrangère�dans� les�affaires

ottomanes�alors�qu’Istanbul�tente�d’inverser�le�processus�de�désintégration�de�son�territoire.�Il

paraît�ici�essentiel�de�rappeler�l’essence�de�la�série�de�traités�de�paix�que�signe�l’empire�bon

gré,� mal� gré� afin� de� comprendre� dans� quel� climat� la� Sublime� Porte� rédige� une� nouvelle

législation�et�notamment�une�première�et�dernière�constitution�instaurant�de�nouveaux�systèmes

institutionnels.� Autrement� dit,� comment� la� Porte� mène-t-elle� une� guerre� défensive

institutionnelle� et� administrative� afin� de� faire� face� aux� ingérences� occidentalesl?� Par� ces

transformations�bureaucratiques,�l’Empire�ottoman�se�modernise�tout�en�essayant�de�garder�ses

particularités,�de�protéger�son�indépendance,�de�conserver�son�«lottomanitél».

Le� traité�de�Constantinople� (le�12�mars�1854)�marque� l’entrée�en�guerre�de� la�France�et� la

Grande-Bretagne�aux�côtés�du�sultan�ottoman�contre�la�Russie�(Guerre�de�Crimée).�Anglais�et

Français�protègent�l’intégrité�de�l’Empire�ottoman.�En�échange,�le�sultan�s’engage�à�réaliser

des� réformes� égalitaires.�En�1855,� c’est� la� fin�des�hostilités,� les� alliés� rappellent� à� l’ordre

l’Empire� sur� ces� promesses� de�mars� 1854.�Certainement�motivé� par� les� exigences� de� ses

compagnons�de�guerre,�Istanbul�fait�un�pas�de�plus�vers�la�modernisation�et�les�réformeslpar�la

déclaration�de�Hatti�Hümayun�qui�reprend�et�renforce�les�idées�de�l’édit�de�1839.�«lÀ�Paris,�les

puissances�prennent�acte�avec�satisfaction,�della�haute�valeur�de�cette�communication.l[...][Le]

rescrit�de�1856�ne�se�contente�pas�d’introduire�un�certain�nombre�de�réformes�internesl;�il�jette

les�bases�d’une�pénétration�accrue�de�l’influence�occidentale13.l»�Malgré�le�rescrit�impérial,�les

                                                  
12

 R.�Mantran,�1989,�p.l421.
13
 P.�Dumont,�1989,�p.l508.
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puissances�continuent�leurs�intrigues�diplomatiques.�Par�un�traité�en�apparence�favorable�aux

Ottomans,� l’Empire� ayant� échappé� à� la� tutelle� russe� se� retrouve� sous� la� tutelle�du� concert

européen.

Les� réformes� égalitaires� engagées� par� Istanbul� afin� de� maintenir� l’unité� impériale

provoquent�la�montée�de�revendications�nationalistes�et�des�particularismes�(révolte�crétoise�en

1856,�crise�libanaise�en�1860...).�Et�«llorsqu’Abdülhamid�monte�sur�le�trône�[le�31�août�1876],

les�hostilités�dans�les�Balkans�durent�depuis�deux�mois14.l»�Afin�de�régler�entre�autres�les�crises

balkaniques,� la�conférence�de� la�Corne�d’Or� s’ouvre�à� Istanbul.�Le�Ministère�des�Affaires

Étrangères�ouvre�la�première�séance�par�la�promulgation�de�la�Constitution�ottomane�écrite�par

Midhat�Pacha,�qui�«len�profite�pour�énumérer�les�réformes�qui�tiennent�à�cœur.�[...]�[L’]�empire

adoptera� le� système�constitutionnel� [...].�Revu�et�corrigé�par�Abdülhamid,� le�hatt� impérial

devient�un�texte�général�[...].�Il�n’est�plus�question�d’une�constitution,�mais,�en�termes�vagues,

de�réunir�une�"assemblée�générale"�(meclis-i�umumî)15l».

Ainsi,�les�négociations�prévues�échouent�à�Istanbul.�«lPendant�ce�temps,�la�Russie�fait

ses�préparatifs�militaires�et�diplomatiques.�La�guerre�qui�menace�l’Empire�va�éclater,�moins�de

neuf� mois� après� l’accession� d’Abdülhamid� sur� le� trône16.l»�La�guerre�contre�la�Russie

commence� en� avril� 1877.� C’est� un� échec� total� pour� l’Empire.� Abdülhamid� II� dissout

l’assemblée,�c’est� la� fin�de� la�période�constitutionnelle.�Le�congrès�de�San�Stefano� (3�mars

1878)�puis�celui�de�Berlin�(13�juillet�1878)�mettent�un�point�final�à�la�guerre.�Une�fois�de�plus,

l’Empire�sort�de�cet�incident�affaibli�et�amoindri.�Il�perd�entre�autres,�la�Roumanie,�la�Serbie,�le

Monténégro.

L’Empire� dans� ces� nouvelles� frontières� poursuit� les� réformes� que� les� puissances

occidentales�ont�depuis�longtemps�exigé�de�lui,�concernant�particulièrement�l’égalité�entre�les

sujets�ottomans�quelle�que�soit�leur�appartenance�religieuse.�Ces�revendications�occidentales,

poussées�par�les�intérêts�économiques�et�politiques�de�chaque�puissance�dans�les�territoires�de

l’Empire,� sont� non� seulement� concrétisées�mais� aussi� et� surtout� elles� se�mettent� en� place
                                                  
14
 F.�Georgeon,�2003,�p.l59.

15
 F.�Georgeon,�2003,�p.l57-58.

16
 F.�Georgeon,�2003,�p.l61.
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rapidement�et�cela�sans�l’accord�préalable�des�puissances.�L’ambassadeur�de�France�auprès�de

la� Sublime� Porte� note� ce� changement� d’attitude� du� gouvernement� ottoman� vis-à-vis� des

puissances�étrangères�quant�à�la�gestion�étatique�de�son�territoire,�dans�une�lettre�adressée�à�son

interlocuteur�local,�le�ministre�ottoman�des�affaires�étrangères.�«lLes�critiques�autorisées�qui�se

sont�fait�jour,�à�Constantinople,�dès�le�lendemain�de�leur�publication�étaient�de�nature�à�engager

le�ministère�impérial�à�suspendre�l’exécution�jusqu’à�ce�que�les�articles�particulièrement�visés,

furent�soumis�à�une�nouvelle�discussion.�La�Porte�en�a�décidé�autrement�et�je�regrette�qu’elle

ait�envoyé�prématurément�à�ses�valis�des�provinces,�des�ordres�dans�le�sens�d’une�application

immédiate.�[...]�Tel�étant�le�caractère�de�ces�lois�[...],�je�ferai�cette�étude,�en�tenant�compte�du

travail�que�Votre�Excellence�a�bien�voulu�me� transmettre�pour� faire� ressortir� les�avantages

futurs�de�la�réorganisation�judiciaire�si�subitement�décrétée.�[...]�La�Sublime�Porte�sait�que�les

meilleures�réformes�ont�besoin�d’être�préparées�longuement�et�que�les�périodes�de�transition

nécessitent�beaucoup�de�ménagements�et�de�tempéraments�pour�éviter�autant�que�possible�les

froissements�des�intérêts�individuels17.l»�Le�ton�de�l’ambassadeur,�par�opposition�à�la�fermeté

de�Sawas�Pacha18,�laisse�transparaître�la�stupéfaction�et�l’inquiétude�européennes�quant�à�la

vitesse�-utilisation�des�expressions�temporelles�«lprématurémentl»,�«lapplication�immédiatel»,

«lsubitementl»,�«lpréparées�longuementl»-�de�promulgation�et�d’application�des�lois.�De�plus,

les� réformes� ottomanes� vont� plus� loin� puisqu’elles� transforment� entièrement� leurs� cadres

étatiques�et�administratifs�afin�certes�de�moderniser�et�améliorer�l’Empire�mais�surtout�de�tout

centraliser�et�renforcer�ainsi�l’État.

Dans�cet�«lensemble�d’épisodes�marquants-�épisodes�faits�événements,�tissant�la�trame

d’une�histoire-bataille�ou�d’une�histoire-traité-19»,�la�Sublime�Porte�par�des�réformateurs�et�par

l’intermédiaire�du�Haut�Conseil�des�Tan˙¬m®t�créé�en�185420,�constitue�la�législation�ottomane

et�le�cadre�étatique�nouveau�de�son�Empire.

                                                  
17
 «l Lettre�écrite�par�l’ambassadeur�de�France�à�Constantinople,�adressée�au�Ministre�ottoman�des�Affaires

Étrangères,�le�4�janvier�1880�à�Péral».�Archives�du�CADN,�Fonds�Constantinople,�Série�E,�n°�530�«lTribunauxl»,
Sous�dossier�«lRéformes�Judiciaires,�1879-1880l».
18
 Voir�supra,�Chapitre�II,�note�8,�p.l88.

19
 M.�Aymes,�2005,�p.l127.

20
 S.�J.�Shaw�et�E.�K.�Shaw,�1977,�vol.lII,�p.l78-79.
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Du�traité�de�Kütchük-Kaynardja�(1774)�au�traité�de�Berlin�(1878),�les�sultans�successifs

réforment�leur�empire�conformément�aux�attentes�occidentales.�L’arrivée�d’Abdülhamid�II,�que

l’on�pourrait�qualifier�de�despote�éclairé21,�marque�un�tournant�dans�le�suivi�des�réformesl;�c’est

pourquoi�on� a�pris� l’habitude�de� clore� l’épisode�des�Tan˙¬m®t� � lors�de� son�couronnement.

Pourtant,� les� tan˙¬m®t� dans� leur� définition� première,� c’est-à-dire,� «lréorganisationsl»� ou

«lréformesl»�se�poursuivent�mais�semblent�se�détacher�de� l’emprise�occidentale.�Le�dernier

grand�sultan�ottoman�applique� les�réformes�dans� la�mesure�où�elles�consolident� l’Empire�et

ainsi�comme� l’exprime�Sawas�Pacha�c’est�en� toute� souveraineté�étatique�que� la� législation

nouvelle�est� imposée�à� l’ensemble�des� sujets�ottomans�ainsi�qu’aux�puissances�étrangères.

Ainsi,� tout� en� affirmant�que� rien�n’a� changé,� l’Empire�ottoman� impose� les� changements22.

«lDavantage�que� comme� l’affirmation�d’une�discontinuité,� le�verbe�des� tan˙¬m®t�se�décrit

comme�l’invention�d’une�continuité23.l»

����2°)�Les�cadres�théoriques�de�la�réforme

Le�terme�de�«lréformel»�est�généralement�employé�au�pluriel�pour�signifier�l’ensemble

des�changements�administratifs,�judiciaires,�législatifs,�politiques,�économiques�et�sociaux�que

la�Sublime�Porte�entreprend�durant�la�période�qualifiée�de�Tan˙¬m®t�puis�durant�la�période�dite

hamidienne.� Pour� cette� étude,� le� même� terme� mais� au� singulier� pourra� être� employé.� La

réforme�qualifie,�ainsi,�un�mouvement�réformateur�engendré�par�des�hommes�de�leur�temps,

poussés�à�la�fois�par�les�pressions�politiques,�économiques�et�sociales�extérieures�et�intérieures

                                                  
21
 Voir�sur�ce�sujetl:�I.�Ortayli,�1994,�p.l99-108.

22
 Sawas�Pacha�dans�sa�lettre�s’exprime�à�ce�proposl:�«l[...],�la�Sublime�Porte�ayant�déclaré�ne�point�entendre

modifier�les�dispositions�spéciales�en�question�et�ayant�donné�de�tout�temps�et�tout�récemment�encore�les�preuves
les�plus�incontestables�de�son�respect�pour�les�traités,�nous�ne�croyons�pas�qu’il�y�ait�eu�lieu�de�douter�de�sa�bonne
foi�et�de�sa�ferme�décisions�de�maintenir�ses�engagements�internationaux.l»�In�« Lettre�expédiée�par� la�Sublime
Porte,�Ministère�des�Affaires�Étrangères�à�M.�Fournier,�Ambassadeur�de�France,�le�25�février�1880.l»,�in�«lLettre
expédiée�par� la�Sublime�Porte,�Ministère�des�Affaires�Étrangères�à�M.lFournier,�Ambassadeur�de�France,� le�25
février� 1880l»,� Archives� du� CADN,� Constantinople,� Série� E,� Carton� n°l530� «lTribunauxl»,� Sous� dossier
«lRéformes�Judiciaires,�1879-1880l».
23
 M.�Aymes,�2005,�p.l286.�Sur�ce�sujet,�plus�particulièrement�dans�cette�étude,�lire�le�chapitre�sixl:�«�Haut�et

clairl:�lle�verbe�des�réformesl»,�p.l251-294.
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ainsi� que� par� un� désir� de� réorganiser� leur� État� dans� une� direction� à� la� fois� moderne24�et

centralisatrice�selon�le�modèle�de�nombreuses�puissances�étatiques�mais�en�gardant�à�l’esprit

l’idée�d’une�particularité�ottomane.�Les�réformes�passent�par�l’écriture�et�la�mise�en�forme�de

lois,�ordonnances,�décrets,�règlements�et�autres�qui�marquent�les�fondements�nouveaux�de�la

structure�et�de�l’infrastructure�ottomane.�Le�terme�de�tan˙¬m®t�«lrecouvre�une�série�de�réformes

administratives� destinées� à� renforcer� le� centralisme� par� le� moyen� d’un� mouvement� de

codification�plutôt�qu’une� réorganisation� simple� et�ordinaire�du� régime�politique�dans�des

domaines�comme�l’éducation,�la�vie�culturelle�et�l’économie25.l»�Les�changements�de�la�fin�du

XIXe� siècle� ont� donc� pour� principe,� une� réforme� législative,� c’est-à-dire� la� réforme� de

l’ensemble�des�normes�juridiques�qui�redéfinissent�«lles�relations�entre�gouvernants�et�sujets

dans�un�empire�moderne26.l»�Parallèlement,�la�mise�en�pratique�de�la�réforme�se�fait�au�travers

de�différents�cadres�institutionnels�et�administratifs�modernes.

 Conseil�d’État�et�ministère�de�la�Justice

Les�projets�réformateurs�sont�élaborés�au�sein�de�corps�institutionnels�constitués�dès�le

début�du�XIXe�siècle.�En�1838,�est�créé�le�Haut�Conseil�de�la�Justice�(Meclis-i�Vâlâ-yı�Ahkâm-ı

Adliye)27l;�puis�en�1854,�il�est�remplacé�par�le�Haut�Conseil�des�Tan˙¬m®t�qui�était�«lchargé

d’élaborer�la�législation�nécessaire28l».�Il�faut�souligner,�ici�que,�dès�Mahmud�II,�un�ministère

des�plaintes�judiciaires�fut�créé�pour�développer�un�système�judiciaire�séculier�dans�l’Empire

                                                  
24
 Pour�mieux�comprendre�le�sens�de�moderne�ici,�on�peut�se�référer�à�la�définition�de�l’État�moderne�selon

M.lWeber,�1995,�vol.l1,�p.l99l:�«lIl�convient�de�définir�le�concept�d’État�conformément�à�son� type�moderne�-car
par�son�développement�achevé�il�est�absolument�moderne-�mais�également�en�faisant�abstraction�du�contenu�des
fins� variables� que� nous� vivons� précisément� de� nos� jours.� Ce� qui� est� formellement� caractéristique� de� l’État
contemporain,� c’est� une� réglementation� administrative� et� juridique,� modifiable� par� des� lois,� d’après� laquelle
s’oriente� l’entreprise�de� l’activité�de�groupement�de� la�direction�administrative� (également� réglementée�par�des
lois)�et�qui� revendique�une�validité�non� seulement�pour� les�membres�du�groupement� -qui�y� sont�en� substance
incorporés�par�naissance-�mais�aussi�dans�une�large�mesure,�pour�toute�l’activité�qui�se�déroule�dans�les�limites�du
territoire�qu’il�domine�(par�conséquent�conformément�à�l’institution�territoriale).l
25
 I.�Ortayli,�1994,�p. 99.

26
 U.�Makdisi,�2002,�p.l33.

27
 C.lV.lFindley,�1980,�p.l141.

28
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�p.l2.
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qui�se�constituera�sous�la�forme�d’un�réseau�de�tribunaux�séculiers�dits�ni˙®miyya.�Le�ministère

des�Plaintes�judiciaires�devient�le�ministère�de�la�Justice�en�187029.�«lLe�début�réel�du�ministère

ottoman�de�la�Justice�réside�dans�la�séparation�en�1868�du�Conseil�d’État30�(⁄ura-yı�Devlet)�et

du�Conseil�des�Décisions�Judiciaires�(Divan-ı�Ahkâm-�ı�Adliye)31.�Le�responsable�des�affaires

judiciaires�et�ses�subordonnés�disparurent,�en�même�temps,�des�almanachs�du�gouvernement.

Un�ensemble�de� tribunaux�et�de�services�commencèrent�à�se�constituer�autour�� du�nouveau

Conseil�Judiciaire.�Et�à�son�tour,�il�se�transforma�quelques�années�plus�tard�en�ministère�de�la

Justice,�[...]�La�date�exacte�de�ces�faits�n’est�pas�franchement�claire32.l»�Dans�un�tableau�intitulé

«lOrganisation�de�la�bureaucratie�civile�et�ses�relations�avec�le�palais�en�187133l»,�Findley�ne

fait�pas�apparaître�le�Ministère�de�la�Justicel;�seul�le�Conseil�des�Décisions�Judiciaires�(ou�Cour

Suprême�de�Justice)�y�figure.�Alors�que� les� transformations�et�évolutions�administratives�et

                                                  
29
 S.�J.�Shaw�et�E.�K.�Shaw,�1977,�vol.lII,�p.l75.

30
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�p.l3l:�«lLoi�organique�du�Conseil�d’État�(2�avril�1868)l»,�art.�n°l1 er,�p.l4 l:�«lLe�conseil

d’État�est� l’institution�centrale�de� l’Empire�délibérant�sur� les�affaires�administratives�générales.l».�Et,�art.�n°l2,
p.l4l:�«lLe�Conseil�d’État�a�pour�fonctionsl:�1°)�D’examiner�et�de�préparer�tous�les�projets�de�loi�et�de�règlementl;
2°)�De�prononcer�sur�toutes�les�matières�d’administration�publique�comprise�dans�les�limites�de�ses�attributionsl;
3°)� De� statuer� sur� le� contentieux� administratifl;� 4°)� De� connaître� des� conflits� d’attributions� entre� l’autorité
administrative� et� l’autorité� judiciairel;� 5°)� De� donner� son� avis� sur� les� rapports� et� autres� pièces� émanant� des
départements�administratifs�et�relatifs�aux� lois�et�règlements�en�vigueurl;�6°)�de� juger� les�fonctionnaires�dont� la
conduite�sera�déférée�à�sa�connaissance�[...]l;�7°)�De�donner�son�avis�sur�toutes�les�questions�au�sujet�desquelles�il
sera� consulté� par� le�Souverain� ou� par� les�Ministres,� et� d’arrêter� les� améliorations� proposées� par� les�Conseils
Généraux�des�vilayets�et�consignés�dans�leurs�procès-verbaux,�[...].»�Enfin,�l’art.�n°l5,�p.l4,�donne�compétences�au
Conseil�d’État�en�ce�qui�concerne�la�surveillance�de�«ll’application�des�lois�et�règlements�et�à�avertir�à�qui�de�droit,
en�cas�d’exécution�imparfaite�de�ces�lois�et�règlements.l»
31
 Le�règlement�organique�du� Divan-ı�Ahkâm-�ı�Adliye �(ou�Cour�Suprême�de�Justice)�est�promulgué�le�2�mars

1868.�Les�articles�n°1�et�2�du� règlement�organique�de� la�Cour�Suprême�de� justice�définissent� les�domaines�de
compétence�de�cette�cour.�Elle�est�«lchargée�de�statuer�en�tribunal�suprême�sur�toutes�les�constatations�du�ressort
des�lois�civiles�et�commerciales�et�criminelles.l»�et�elle�«la�pour�mission�d’examiner�parmi�les�affaires�civiles�ou
criminelles,�jugées�en�vertu�des�lois�générales�de�l’Empirel:�1°�les�procès�soumis�à�sa�juridiction�régulièrement�et
conformément�à�la�loil;�2°�les�affaires,�qui�déjà�jugées�par�les�tribunaux�civils,�commerciaux�et�criminels,�doivent
régulièrement�être�portées�en�appel�et�dont� l’appel�est� interjeté�par� l’une�des�parties�conformément�à� la� loi,�à
l’exclusionl:�1°�des�affaires�qui�sont�du�ressort�des�tribunaux�du�Chéril;�2°�de�celles�qui�concernent�spécialement
les�communautés�non�musulmanes,�et�3°�des�affaires�commerciales�qui�sont�jugées�par�les�tribunaux�spécialement
chargés�d’en�connaître�[...]l»,�in�G.�Aristarchi�Bey,�1874,�vol.lII,�«lDroit�Public�Intérieurl»,�p.l42.
32
 C.V.�Findley,�1980,�p.l179l:�«lThe�real�beginning�of�the�Ottoman�Ministry�of�Justice�lies�in�the�differentiation�in

1868�of�the�Council�of�State�(⁄ura-yı�Delvet)�� from�the�Council�of�Judicial�Ordonances�(Divan-ı�Ahkâm�Adliye).
Simultaneously,� the� “supervisor� of� judicial� affairs”� and� his� subordinates� disappeared� from� the� government
yearbooks,�an�accretion�of�courts�and�offices�began� to�build�up�around� the�new�Judicial�Council,�and� it,� in� turn,
metamorphosed�a�few�years�later�into�a�Ministry�of�Justice,�[...]�The�exact�course�or�timing�of�these�events�is�not
totally�clear.l»
33
 C.lV.lFindley,�1980,�p.l169,�figure�V.1.
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institutionnelles�concernant�le�domaine�judiciaire�restent�floues�dans�les�années�1870�pour�les

chercheurs,�G.�Young�affirme�que� le�ministère�de� la�Justice�a�été�créé�en�1879.�D’après�un

communiqué�aux�Missions�étrangères,� le� texte�de� loi� fixant� les�cadres�de�ce�ministère�a�été

promulgué�le�29�™um®d®�I�1296�(21�mai�1879)34.�Cela�dit,�il�semble�opportun�d’affirmer�que�la

Cour�Suprême�de�Justice�devait�naturellement�se�transformer�en�ministère�de�la�Justice�puisque

l’article�n°5�du�règlement�organique�de�cette�institution�première�définit�ainsi�la�présidence�de

la�cour�suprêmel:�«lLa�Haute�Cour�sera�présidée�par�un�ministre�qui�aura�le�titre�de�Président�de

la�Haute�Cour�de�Justice35l».l

À�l’instar�de�la�difficulté�majeure�de�définir�finement�les�étapes�chronologiques�précises

de� l’établissement� du� ministère,� les� cadres� théoriques� et� législatifs� des� compétences

juridictionnelles�de�cet�organe�sont�également�délicats�à�mettre�en�évidence.�Contrairement�au

Conseil� d’État� qui� bénéficie� d’une� loi� organique36�complète�et�détaillée,�datée�de�1868,

délimitant�précisément�les�compétences�de�l’organe,�le�règlement�organique�du�ministère�de�la

Justice,� promulgué� en� 1879,� est� composé� d’articles� se� contentant� de� définir� le� personnel

nécessaire�au�fonctionnement�de�l’institution.�Le�règlement�du�ministère�semble�se�fonder�sur

des�lois�promulguées,�a�priori.�Par�exemple,�l’article�n°3�du�règlement�dit�que�«l[le]�Ministre,

dans�l’administration�de�la�justice,�remplit�les�devoirs�fixés�par�la�loi�spéciale�définissant�les

attributions�des�Ministres�de�l’Empire37.l»�Le�ministère�semble�exister�auparavant�comme�si�le

règlement�organique�de�la�Cour�Suprême�de�Justice,�publié�le�2�mars�186838,�constituait�la�base

législative�fondamentale�servant�à�définir�le�domaine�des�charges�relevant�du�futur�ministère.

Conseil�d’État,�ministère�de�la�Justice,�Haut�Conseil�des�tan˙¬m®t�et�autres�conseils�(ma™lis)

judiciaires�et�exécutifs,�qui�«ln’emploient�pas�uniquement�des�spécialistes�du�droit�moderne

mais�aussi�des�membres�des�oulémas39l»,�proposent,�rédigent,�édictent�la�Loi.�«lLa�législation�-

                                                  
34
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lLe�Ministère�de�la�Justice�et�les�tribunaux�‘nizamiés’l»,�p.l159-160.

35
 G.�Aristarchi�Bey,�1874,�vol.lII,�p.l43

36
 Loi�organiquel:�«lToute�loi�créant�les�organes�de�l’État�et�fixant�leur�structure.l»�in�H.�Capitant,�1936,�p.l359.

37lG.�Young,�1905,�vol.lII,�«lMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�Nizamiésl»,�p.l101.
38lG.�Aristarchi�Bey,�1874,�vol.lII,�p.l42-55.
39lM.�Bedir,�2004,�p.l385l:�«lThese�institutions�employed�not�only�scholars�trained�in�modern�laws�but�also
members�of�the�Ulema�class,�[...]l»
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encouragée�par�les�autorités�administratives�centrales-�s’est�introduite�et�a�transformé�le�visage

de�la�vie�des�sociétés�provinciales�avec�une�intensité�inédite�[...]40l»�La�représentation�centrale

institutionnelle�et�administrative�est�mise�en�place�par�la�promulgation�de�nombreux�textes�de

lois.�Cette�même�représentation�est�créée�également�afin�de�produire�du�droit.�Ces�productions

juridiques�sont�de�toutes�sortesl:�arrêts,�ordonnances,�loi,�règlements,�etc.�Les�lois�engendrent

les�organes,�ou� les�organes� engendrent� la� loil?�Peu� importe,� les� faits� sont� là.�Un�nouveau

système�institutionnel�se�met�en�place.

 Les�mouvements�de�codification

Les� deux� parties� inhérentes� à� une� réforme� étatique� sont� présentes� et� évoluent

simultanément.�Les�institutions�centrales�représentatives�élaborent�non�seulement�de�nouvelles

législations�pour�organiser�leurs�cadres�institutionnels�modernes,�mais�aussi�des�codes�de�lois

nouveaux�sont�préparés�puis�promulgués�afin�de�gérer�les�droits�et�devoirs�de�chaque�individu�à

l’intérieur� de� l’Empire.� «lAu� 19e� siècle,� la� rencontre� des� musulmans� avec� les� traditions

intellectuelles�européennes�provoqua�un�certain�nombre�de�changements�sociaux,�culturels�et

intellectuels,� qui� conduisit� à� la� transformation� des� perceptions� dans� divers� domaines,� et

notamment� en� droit41l».�Les�codes�de�lois�séculiers�s’inspirent�directement�du�modèle�de

codification�française,�mais�les�législateurs�ottomans�surent�parfaitement�adopter�ces�repères

étrangers�à�la�particularité�ottomane.�Par�exemple,�le�code�pénal�ottoman,�édicté�en�1858�puis

modifié�et�republié�en�1863,�est�fondé�«lsur�l’égalité�sans�distinction�de�religion42l»�tout�comme

son�prédécesseur�français�(1810).�Cependant,�ce�code�conserve�certaines�particularités�propres

                                                  
40lJ.�Hanssen,�T.�Philipp�et�S.�Weber,�2002�(b),�p.l4l:�«lLegislation� -enforced�by�the�central�administrative
authorities-�penetrated�and�shaped�with�a�previsouly�unknown� intensity�all�aspects�of� life�of�provincial�societies
[...]l»
41
 M.�Bedir,�2004,�p.l378l:�«lThe�Muslim�encounter�with�european�intellectual�traditions�during�the�19th�century

caused�a�number�of�social,�cultural�and�intellectual�changes,�which�in�turn�led�to�the�transformation�of�perceptions
in�many�fields,�including�law�[...]l».
42
 I.�Ortayli,�1994,�p.l103.
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à�l’Empire�que�la�loi�musulmane�(·ar¬±a�et�fiqh)43�régissait�pleinement�avant�les�réformes.�En

effet,�ce�code�pénal,�censé�être�applicable�à� l’ensemble�de� la�population�quelle�que�soit�son

appartenance�communautaire,�s’en�remet�à�plusieurs�reprises�à�la�loi�civile�musulmane�comme

si� certains�délits�ne�pouvaient� être� jugés�que�par� les� lois� traditionnelles44.�D’autres�détails

rappellent� l’ancienne� législation�et� la�particularité�communautaire�ottomane.�Par�exemple� la

peine�prononçant�l’interdiction�des�droits�civiquesl:�l’article�31�du�code�pénal�fait�le�détail�des

niveaux�d’interdiction�existants.�Le� troisième�niveau�consiste�«ldans� la�privation�de� tous� les

droits� civils� et� politiques,� c’est-à-dire� du� droit� de� remplir� un� emploi� public� quelconque

concernant,�soit�l’administration�du�pays,�soit�celle�de�la�communauté�ou�de�la�corporation�à

laquelle�appartient�le�condamné45.l»

Dans�une�même�inspiration,�douze�ans�plus�tard,�le�code�civil�ottoman�est�publié�sous�le

nom�de�Mecelle�le�1er�mufarram�1287�(3�avril�1870).�Afin�de�rédiger�ce�code�fondé�pour�une

grande� partie� sur� la� base� du� droit� sacré� (·ar‘¬)� et� sur� les� interprétations� hanéfites46,�les

législateurs�recueillirent�«lles�opinions�les�moins�contestées,�les�moins�sujettes�à�controverse,�et

[les�rédigèrent]�d’une�manière�suffisamment�claire�pour�que�chacun�puisse�facilement�l’étudier

et�y�conformer� ses�actions47.l»�Ici,�apparaît�le�désir�non�pas�de�recopier�à�la�lettre�les�lois

anciennes�mais�de�les�sélectionner�soigneusement�et�de�simplifier�leur�énoncé.�Par�ce�procédé,

les�réformateurs�intégraient�la�loi�musulmane�dans�une�législation�commune�compréhensible.

C’est�sous� l’ordre�du�sultan�Abd�Al-Azîz,�qu’une�commission�fut�chargée�de�rédiger

cette�œuvre� juridique.�Pour� cela,� les�hommes�de� la� commission� se� sont� réunis� au�Conseil

                                                  
43
 Sur�les�définitions�théoriques�de�la�terminologie�juridique�utilisée�durant�le�XIXe�siècle,�voir�M.�Bedir,�2004,

p.l379.
44
 G.�Young,�1906,�vol.lVII,�«lCode�pénal�ottomanl»,�art.�n°171l:�«lLes�prescriptions�de�la�loi�ne�pouvant�pas

annuler�les�droits�individuels,�l’action�à�exercer�par�les�héritiers�de�la�victime,�si�elle�en�a,�pour�leurs�droits
individuels,�sera,�à�la�demande�de�ceux-ci,�déférée�aux�tribunaux�qui�jugent�d’après�la�loi�du�Chéri.l»,�p.l34.�Sur�le
même�sujet,�voir�également�l’article�n°1du�code�pénal�ottoman,�p.l1.
45
 G.�Young,�1906,�vol.lVII,�art.ln°l31,�p.l6.

46
 G.�Young,�1906,�vol.lVI,�«lCode�civil�ottomanl»,�Texte�CXIIIl:�«lRapport�de�la�ommission�de�rédaction�du

Code�civil,�le�1er�avril�1869.l»,�p.�175l: «lEn�un�mot,�dans�la�rédaction�du�présent�Code,�nous�ne�sommes�jamais
sortis�des�limites�du�rite�hanéfite�et�les�règles�que�nous�y�avons�insérées�sont,�pour�la�plupart�en�vigueur�au
‘Fetwa-Hané’l;�aussi�toute�discussion�à�ce�sujet�devient�inutile.l».
47

 G.�Young,�1906,�vol.lVI,�«lCode�civil�ottomanl»,�Texte�CXIIIl:�«lRapport�de�la�commission�de�rédaction�du
Code�civil,�le�1er�avril�1869.l»,�p.l172l173.
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Suprême�de�Justice,�et�ont�«lconsulté�les�oeuvres�les�plus�autorisées�de�jurisconsultes�hanéfites

traitant�de� la�partie�du�droit� relative�aux� transactions�civiles,� [� ils�en�ont]�extrait� les� règles

concernant�les�transactions�les�plus�usitées�et�les�plus�nécessaires�[...],�et,�sous�la�dénomination

de�Code�civil,�[ils�les�ont]�réunies�en�un�recueil�divisé�en�plusieurs�livres48.l»�Puis�ce�code�fut

soumis� à� l’examen� de� diverses� personnes� compétentes� dont� le� shay¿� ul-isl®m�avant�de� le

promulguer�et�donc�de� le�mettre�en�application.�De�cette�manière,� le�code�civil�reformule�et

complète�la�loi�musulmane�dans�tous�les�domaines,�exception�faite�du�statut�personnel.�Ce�code

séculier�qui� se�veut� l’héritier�de� l’ancienne� législation,�conserve�une�grande�part�des�écrits

juridiques� musulmans� et� se� présente� comme� un� recueil� de� lois� musulmanes� simplifiées,

ordonnées,� sélectionnées� puis� rangées.�Dans� cet� ordre� d’idée,�M.�Aymes� relève� quelques

expressions�typiques�aux�textes�de�la�réforme�qui�sous-tendent�toujours�un�héritage�antérieur

comme�pour� justifier� le� fait�que� la�nouveauté�n’est�pas�née�ex-nihilo.�Il�écritl:�«lUne�brève

traversée�des�archives�ottomanes�d’alors�permet�en�effet�d’établir�avec�quelle�persistance,�au

cœur�du�répertoire�de�légalité�[...]�s’affirme�la�longue�durée�d’une�ancestralité49.l»

L’héritage� lourd�de� la� loi� sacrée�au�cœur�même�d’un�code�civil� se�voulant� séculier

montre�que�la�laïcisation50�de�la�loi�ne�s’est�développée�que�partiellement.�L’une�des�priorités

des�législateurs�du�XIXe�siècle�était�d’ancrer�dans�la�société�ottomane�le�principe�de�l’égalité

des� individus�devant� la� loi51.�Ce�principe,�«lpour�être�applicable�dans�une�société�réunissant

presque� toutes� les� religions,�nécessitait� l’adoption�d’un�modèle� laïque52.l»�La�rédaction�des

nouveaux�codes�et� leur�contenu�révèlent�une� transformation�des�pensées�étatiques�qui�par� la

nécessité�de�modernisation�se�lance�dans�un�processus�de�laïcisation�gouvernementale.�Même�si

                                                  
48
 G.�Young,�1906,�vol.lVI,�«lCode�civil�ottomanl»,�Texte�CXIIIl:�«lRapport�de�la�commission�de�rédaction�du

Code�civil,�le�1er�avril�1869.l»��p.l173.
49
 M.�Aymes,�2005,�p.280.�Mais�aussi�du�même�auteurl:�«lChapitrel�sixl:�Haut�et�clairl:�le�verbe�des�réformes.l»,

p.l251-294.
50
 Laïcisationl:�«laction�d’écarter�tout�esprit�confessionnel.l»l;�la¬citél:�«lprincipe�de�séparation�de�la�société�civile

et�de�la�société�religieuse,�l’État�n’exerçant�aucun�pouvoir�religieux�et�les�Églises�aucun�pouvoir�politique.l»��in
P.lR.lRobert,�2006,�p.l1452.
51
 Ce�principe�est,�ne�l’oublions�pas,�l’une�des�requêtes�faite�par�les�puissances�occidentales�à�l’Empire�dans�les

divers�traités�signés�au�cours�du�XIXe�siècle.
52lI.�Ortayli,�1994,�p.l103.



99

le�pouvoir�des�oulémas�est�peu�à�peu�réduit53�aux�questions�relevant�directement�du�domaine

religieux,�le�rapport�de�la�commission�de�rédaction�du�code�civil�ottoman�mentionne�le�passage

et�la�lecture�de�la�législation�par�le�·ay¿�ul-isl®m54�à�qui�l’on�doit�certainement�demander�son

opinion,� en� tant� que� «ljurisconsulte� suprêmel»55.�De�ce�fait,�afin�d’apaiser�les�réactions

conservatrices,�les�réformateurs�n’hésitent�pas�à�affirmer�que�«lla�dernière�réforme�judiciaire,

sans�modifier�foncièrement� la�situation�[...]�a�sur� les�précédentes� l’immense�avantage�d’être

parfaitement�conforme�au�droit�islamique56.l»�Et�du�point�de�vue�occidental,�les�représentants

des�puissances� lisent�dans�ces�nouveaux�codes� les�copies�parfaites�des�codes�de� législation

française57.�Chacune�des�deux�parties�défend�ses�legs�culturels.

À� ce� propos,� M.� Bedir� réaffirme� l’idée� que� la� Mecelle� (code� civil� ottoman)� est

inséparable�du�droit�hanéfite.�En�revanche,�il�note�que�le�procédé�de�rédaction�du�code�civil

ottoman�est�«ldifférent�du�processus�de�production�de�la�loi�suivie�par�la�tradition�islamique.

L’innovation�de�cette�démarche�consiste�dans� le� fait�que� la� rédaction�de� la�Mecelle�a�suivi

l’établissement�des� tribunaux�séculiers58.l»�La�théorie�de�l’élaboration�du�nouveau�système

judiciaire�est�quasiment�sans�polémiquel:�le�code�civil�s’inspire�de�deux�traditions�juridiques,

l’une� islamique� et� l’autre� occidentale� laïque.� En� revanche,� l’application� du� système� pose

problème�quant� à� la�pratique.�En� effet,�M.�Bedir� et�bien�d’autres� spécialistes�de� l’histoire

                                                  
53lF.�Georgeon,�1995,�p.l13.
54lG.�Young,�1906,�vol.�VI,�p.l178.
55lF.�Georgeon,�2003�p.l23l:�«lLes�Tanzimat�sont�également�une�étape�importante�dans�la�voie�de�la�sécularisation.
Certes,�contrairement�à�une�idée�reçue,�l’Empire�n’a�jamais�été�une�théocratie.�Dans�leur�pratique�du�pouvoir,�les
sultans�ont�fait�place�à�une� législation�d’État�s’écartant�bien�souvent�de�la�loi�religieuse,� la�¤eriat.�Ils�ont�le�plus
souvent� réussi� à� contrôler� la� hiérarchie� religieuse,� y� compris� le� jurisconsulte� suprême,� le� cheikh� ül-islam� ou
«lgrand-muftil»,� généralement� contraint� de� rendre� des� arrêts� ou� sentences� juridiques� (fatw®,�en� turc� fetva)
conformes�aux�volontés�de�l’appareil�politique.l».
56lLettre�expédiée�par�J.C.�Stavridès�et�adressée�à�Sir�Henry�A.�Layard,�Ambassadeur�de�Sa�Majesté�Britannique,
datée� du� 28� février� 1880� à�Péra.�Archives� du�CADN,�Série�ConstantinotplelE,�Carton� n°530l� «lTribunauxl»,
Dossierl:�«lRéformes�Judiciaires�1879-1880l».
57lVoici�les�propos�de�Stavridès�au�sujet�du�code�pénal:�«lAinsi�le�nouveau�code�d’Instruction�Criminelle�n’est
qu’une� traduction� du� code� de� l’Instruction�Criminelle�Française� et� que� le� droit� islamique� n’y� figure� que� par
l’intercalation�en�premier�article�de�ce�codel;�la�loi�du�talion.l»�In�Lettre�expédiée�par�J.C.�Stavridès�et�adressée�à
Sir�Henry�A.�Layard,�voir�chapitre�II,�note�n°l3,�p.l86.
58�M.�Bedir,�2004,�p.l386l:�«lIt�is�true�that�the� Mecelle� �did�not�depart�from�Hanefi� fıkıh.�What�is�important,
however,� is� that� the�method�according� to�which� the�Mecelle� was�produced�was�different� from�method�of� law
production� followed� in� the� Islamic� tradition.�The� innovativeness�of� this� step� is� supported�by� the� fact� that� the
preparation�of�the�Mecelle�followed�the�establishment�of�secular�courts�[...]l»
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politique�et�administrative�ottomane�signalent�la�création�des�tribunaux�séculiers�avant�même�la

rédaction� et� la� promulgation� des� codes59.�L’analyse�d’histoire�du�droit�est�ainsi�présentée

théoriquement.�Or�la�documentation�mettant�en�scène�la�pratique�juridique�durant�la�réforme

montre�que� le� fonctionnement�des� tribunaux� séculiers�n’est� effectif�que�dix� ans�plus� tard.

Théorie�et�pratique�sont,�sur�ce�point,�contradictoires.�Le�Code�civil�est�promulgué�en�1869

alors�que�les�tribunaux�séculiers�ne�sont�mentionnés�dans�les�annuaires�ottomans�qu’à�partir�de

1879/188060.�Certes�la�sécularisation�des�lois�ne�connaît�pas�un�épanouissement�complet�durant

la� fin� du� XIXe� siècle� -les�questions�de� statut�personnel�demeurent�du�domaine�des� cadres

juridiques�et�institutionnels�religieux-,�mais�il�reste�que�«lce�processus�de�modernisation�se�fait

sinon�contre�l’islam,�du�moins�à�côté�de�lui�et�indépendamment�de�lui61.l»

La�législation�codifiée�est�publiée�et�applicable�dans�l’ensemble�de�l’Empire�dès�la�fin

du�siècle.�Les�sujets�ottomans�subissent�ces�changements�et�doivent�s’adapter�aux�nouveaux

chemins�de� la�pratique� judiciaire�dans� tous� les�domaines�de� la�vie�quotidienne�comme� les

transactions�désormais�régies�par�le�code�civil�ou�les�délits�divers�par�le�code�pénal.

Une� autre� législation� fondamentale� change� les� repères� légaux� traditionnels� et

coutumiers�de�l’Empirel:�le�Code�des�Terres�et�de�la�propriété�foncière,�promulgué�le�21�avril

185862.�La�plupart�des�chercheurs�expliquent�l’élan�gouvernemental�de�la�modernisation�par�le

fait�que�l’Empire�ressentit�la�nécessité,�au�XIXe�siècle�de�protéger�son�intégrité�face�aux�défis

multiples�intérieurs�et�extérieurs.�À�partir�de�cette�réflexion,�une�question�se�posel:�quelle�était

l’utilité�et�l’objectif�de�la�réorganisation�foncièrel?

Pour�répondre�à�cette�interrogation,�il�est�nécessaire�de�revenir�sur�la�situation�générale

de� l’Empire.� La� Sublime� Porte,� prise� dans� des� conflits� internationaux� multiples,� dépense

énormément�pour�son�armée�et�donc�«lpour� la�défense�de�son� territoire63.l»�La�centralisation

                                                  
59
 Voir��notamment�M.�Bedir,�2004,�p.l378-401,�C.�V.�Findley,�1980,�450lp.,�et�S.�J.�Shaw�et�E.�K.�Shaw,�1977,

vol.lII,�518lp.
60
 S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l12,�année�1297�(1878/79).

61
 F.�Georgeon,�1995,�p.l13.

62
 G.�Young,�1906,�vol.lVI,�p.l45.

63
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�l’Intérieurl»,�Texte -III,l«lHatti-Chérif�de�Gul -Hané�ou�loi�du�tanzimatl»,

p.l31.
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passe� par� un� besoin� de� renflouer� les� caisses� de� l’État64�afin�que�le�gouvernement�puisse

encourager�le�développement�des�infrastructures�et�des�structures�modernes�de�l’Empire.�Pour

cela,�il�est�nécessaire�de�réorganiser�les�campagnes�qui�symbolisent�la�part�la�plus�importante

des� recettes�de� l’État.�Pour�obtenir�une� collecte�des� impôts�plus�performante� et�donc�plus

lucrative,�les�représentations�ottomanes�doivent�connaître�leurs�territoires.�Ainsi,�en�clarifiant�la

situation�des�statuts�des�terres,�les�institutions�centrales�ont�certainement�l’intention�de�mieux

gérer�l’assiette�régulière�des�impôts.�«lIl�est�donc�nécessaire�que�désormais�chaque�membre�de

la�société�ottomane�soit�taxé�pour�une�quotité�d’impôts�déterminée,�en�raison�de�sa�fortune�et�de

ses�facultés�et�que�rien�au�delà�ne�puisse�être�exigé�de�lui65.l»�Dans�la�remarque�concernant�la

possibilité�d’abus�lors�de�la�collecte�des�impôts,�le�texte�du�rescrit�impérial�fait�référence�aux

exactions�engendrées�par�les�détenteurs�de�l’iltiz®m66.�Dans�le�paragraphe�précédent,�le�rescrit

mentionne� qu’l«lun� usage� funeste� subsiste� encore,� quoiqu’il� ne� puisse� avoir� que� des

conséquences� désastreusesl;� c’est� celui� des� concessions� vénales� connues� sous� le� nom

d’iltizam67.l»

Dès�1839,�le�besoin�se�fait�ressentir�de�modifier�le�système�administratif�régissant�les

terres�et�cela�afin�de�reprendre� le�contrôle�de�la�collecte�des�impôts�qui�est�l’un�des�moyens

étatiques�de�se�procurer�l’argent�nécessaire�aux�dépenses.�Presque�vingt�ans�plus�tard,�par�le

biais�du�code�des�terres,�le�gouvernement�central�réalise�les�modifications�prévues�par�le�rescrit

de�1839�et�réaffirme�le�statut�de�la�propriété�privée.�En�effet,�«len�constituant�une�forme�modèle

unique�de�propriété�sur�les�terres�domaniales�(miri),�qui�remplace�la�dualité�de�la�notion�des
                                                  
64
 Sur�ce�sujet,�voir�notamment�S.�J.�Shaw�&�E.�K.�Shaw,�1977,�vol.lII,�p.l155 -156,�paragraphe�intitulé�«lFinancial

Chaosl».
65
 G.�Young,�1905,�vol.lI,��«lMinistère�de�l’Intérieurl»,�TextelIII�«lHatti -Chérif�de�Gul-Hané�ou�loi�du�Tanzimatl»,

p.l31.
66
 Z.lGhazzal,�1993,lp.l70l:�«lAffermer�l’impôt�sous�la�forme�de�l’ iltiz®m�signifie�vendre�aux�enchères�une�source

de�revenus,�pour�une�période�déterminée,�en�général�une�année�entière.�Chaque�source�de�revenus,�ou�unité�fiscale,
est�soumise�à�un�impôt�fixe�dont�le�droit�à�la�perception�est�annuellement�vendu�aux�enchères�à�un�multazim.�Ce
dernier� joue�donc�un� rôle�d’intermédiaire�entre� les� institutions�de� l’État�et� les� sujets� locaux� (paysans,�artisans
urbains).�En�vertu�du�droit� à� l’iltiz®m�qui�avait�été�octroyé�par� l’État,� le�multazim�devait�percevoir�des�sujets
locaux,�le�m®l�m¬r¬,�l’argent�impérial,�que�ces�derniers�devaient�à�l’État.l»
Sur�l’iltiz®m�avant�et�après�les�réformes,�lire�dans�le�même�ouvrage�le�chapitre�IVl:�«lLa�rente�foncière�et�l’iltiz®m
rurall»,�p. 69-100.�Voir�également,�F.�ºublus,�2005,�p.l39-55.
67
 G.�Young,�1905,�vol.lI,��«lMinistère�de�l’Intérieurl»,�TextelIII�«lHatti -Chérif�de�Gul-Hané�ou�loi�du�Tanzimatl»,

p.l31.
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droits�de�propriété�avec�d’une�part�les�droits�de�propriété�sur�les�revenus�de�la�production�et

d’un�autre�côté� le�droit�de�possession�à�cultiver� la� terre,� le�discours� légal�des� réformes,�qui

connaît� son� apogée�1858� avec� le�Code� des�Terres,� adopte� les� expressions� adéquates�pour

encadrer�le�dernier�modèle�du�droit68.l»

Ainsi�est�aboli,�administrativement,�le�système�d’affermage�de�l’iltiz®m.�De�nouveaux

fonctionnaires�sont�nommés�et�payés�par� l’état.�Ils�sont�chargés�de� la�perception�de� l’impôt.

«lLes�organes�de�la�perception�sont�les�receveurs,�à�pied�et�à�cheval,�qui�seront�nommés�dans

chaque�kaza,�selon�son�étendue�et� le�montant�des� impôts69.l»�C’est�également�au�travers�de

l’élaboration�d’une�catégorisation�des�différents�statuts�des�terres�que�l’administration�ottomane

fixe� légalement� les� tarifs� des� droits� encaissés� par� l’état� sur� les� opérations� foncières.� Par

exemple,�la�législation�organisant�le�ministère�du�cadastre�notifie�que�«lpour�le�transfert�d’un

bâtiment�mulk70�sur�un�terrain�mirié 71,�30�paras�par�mille�sur�le�prix�du�transfert 72.l»�La

codification�des� lois� relevant�de� la� terre�a�entraîné� la�simplification�de� l’assiette�de� l’impôt

foncierl;�la�dîme73�est�devenue�générale�en�province.

Le�code�des�terres�réglemente�ainsi�les�différents�types�de�propriétés�en�vigueur�dans

l’espace�ottomanl;�il�entraîne�également�un�processus�d’enregistrement�systématique�des�titres

de�propriété�auprès�du�ministère�du�cadastre�(Defter-i�Hakânî�Nezareti)�qui�remplace�le�bureau

du� cadastre� (defterhane)� en� 187174.�Cet�organe�est�l’un�des�deux�bureaux�primordiaux

d’enregistrement�à�Istanbul75.�Il�est�constitué�pour�protéger�et�renforcer�les�lois�du�Code�des

Terres,�il�enregistre�toutes�les�terres�et�propriétés�de�chaque�province�et�contrôle�aussi�la�bonne

                                                  
68
 M.�Mundy,�2000,�p.l64l:�«lIn�constructing�a�single�form�of�property�in�miri�(state)�land,�in�lieu�of�dual�property

rights�of�management�of�revenue�production�and�possession�for�cultivation,�the�legal�language�of�the�reforms
culminating�in�the�1858�Land�Code�adopted�the�idioms�previously�employed�to�frame�the�latter�form�of�right.l»
69
 G.�Young,�1906,�vol.lVI,�«lPerception�des�impôtsl»,�p.l266.

70
 G.�Young,�1906,�vol.lVI,�«lCodes�des�Terresl»,�p.l45l:�«lLa�terre�‘mulk’,�propriété�appartenant,�de�la�manière�la

plus�absolue,�aux�particuliers.l».
71
 G.�Young,�1906,�vol.lVI,�«lCodes�des�Terresl»,�p.l45l:�«lLa�terre�‘miri’,�domaine�public,�propriété�de�l’État.l»

72
 G.�Young ,� 1906,�vol.lVI,l«l Ministère�du�Cadastre�(Defter-Khané )l»,�art.ln°l2,�sur�les�frais�d’opérations

immobilières,�p.l109.
73
 G.�Young,�1906,�vol.lV.�«lLa�Dîmel»,�p.l310l:�«lLa�dîme�est�perçue�sur�les�produits�du�soll»

74
 S.lJ.�Shaw�&�E.�K.�Shaw,�1977,�vol.lII,�p.l81�et�p.l217.

75
 C.�V.�Findley,�1989,�p.�70l:�«lFor�reference,�the�figure�also�includes�the�two�major�scribal�agencies�located

elsewhere�in�Istanbul,�the�Treasury�(Bab-ı�Defterî)�and�the�Land�Registry�Office�(Defter�Emaneti).l»
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application�de�l’organisation�moderne.�Ainsi�toute�personne�peut�réclamer�son�bien-fonds�en

apportant�pour�preuve�des�titres�de�propriété�(sanad�t®b‚)�émanant�des�services�cadastraux76.

La�nouveauté� législative� implique� la�réorganisation�de� la�procédure� judiciaire.�De�ce

fait,�des� codes�de�procédure� sont� rédigés�postérieurement.�Les� lois�nouvelles� sont� sous� le

contrôle�vigilant�du�ministère�de�la�justice�qui�veille�au�bon�fonctionnement�de�l’ordre�public

par�le�biais�des�institutions�constituant�le�système�judiciaire�de�l’époque.

3°)�Des�tribunaux�dans�les�provinces

En�sécularisant�la�loi,�le�système�administratif�devait�se�doter�des�organes�judiciaires

compétents.�De�toute�évidence,�les�tribunaux�·ar‘¬�(religieux)�ne�pouvaient�pas�faire�appliquer

les�lois�séculières�nouvelles�régissant�désormais�l’empire.�Seules�«lles�questions�de�divorce,�de

mariage,�de�pension�alimentaire,�d’allaitement,�de� liberté,�d’esclavage,�de� talion,�de�prix�du

sang,�de�prix�d’un�membre�estropié�du�corps�humain�ainsi�que�d’un�fœtus�avorté,�de�partage�de

succession,�d’absence,�de�disparition,�de�testament�et�d’héritages77l»�demeurent�l’apanage�des

tribunaux�traditionnels.

 Le�système�séculier�des�tribunaux

Le�ministère�des�Plaintes�Judiciaires,�créé�en�1838�par�le�sultan�Mahmud�II�était,�dès

lors,�en�charge�de�constituer�une�organisation�séculière�de� tribunaux78l.�Mais�il�faut�attendre

1879�pour�voir�le�règlement�organique�des�mafakim�ni˙®miyya�(tribunaux�de�justice�séculière)

promulgué.�L’étude�du�cadre�juridique�de�ces�nouvelles�instances�judiciaires�prend�donc�pour

point�de�départ�l’année�1879.�Cette�année�se�distingue�par�la�séparation�complète�du�pouvoir

                                                  
76

 S.�J.�Shaw�&�E.K.�Shaw,�1977,�vol.lII,�p.l115.
77
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�la�Justicel»,�«lTribunaux�du�Chéril»,�«lConflit�de�Juridiction�entre

Tribunaux�du�Chéri�et�Tribunaux�‘Nizamié’,�en�statut�personnell»,�[Circulaire�du�Ministère�de�la�Justice],�le�29
mars�1887,�p.l291-292.
78
 S.�J.�Shaw�&�E.�K.�Shaw,�1977,�vol.lII,�p.l75.
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judiciaire� et�du�pouvoir� exécutif79�ainsi�que�par�la�mise�en�place�théorique�des�nouveaux

tribunaux.�Cette�mise�en�place�théorique�est�marquée�par�l’installation�officielle�des�cours�de

justice�ni˙®miyya�dans� l’ensemble�des�circonscriptions�administratives�du�vilayet�de�Syrie80.

Une�fois� le�règlement�promulgué,� il�s’applique�dans� l’ensemble�des�provinces�constituant� le

territoire� ottoman� de� la� fin� du� XIXe� siècle.�En� 1879,�Abdülhamid� II� est� sultan,� l’ère� des

Tan˙¬m®t�est�achevée,�pourtant�les�réformes�entamées�durant�la�période�précédente�prennent

forme�et�se�poursuivent.�Les� tribunaux�séculiers�peuvent�ainsi�être� le�signe�de� la�continuité

politique�ottomane�durant�ce�siècle.�Ils�représentent�également�la�nouveauté�pour�les�usagers.

Les� tribunaux�sont�divisés�en�deux�sections� indépendantes� l’une�de� l’autre� (civile�et

pénale),�correspondant�à�l’application�des�lois�consignées�respectivement�dans�les�codes�civil�et

de�procédure�civile�et�dans� les�codes�pénal�et�de�procédure�pénale.�Dans�certaines� localités

«lchoisies�par�le�Ministère�de�la�justice81l»�vient�s’ajouter�un�tribunal�de�commerce�( mafkama

ti™®r¬).�Mais�en�l’absence�d’une�cour�commerciale�indépendante,�la�section�civile�du�tribunal

juge� les�affaires�commerciales.�Et� les�greffiers�chargés�de� tenir� les� registres�d’audience�des

tribunaux� ni˙®miyya� des� causes� commerciales,� introduisent� ces� affaires� par� la� formulel:

«ltaqqadam�f¬�h®‰i-hi�al-mafkama�bid®yat�ºimt�al-qism�al-ti™®r¬�istid±®�[...]82l».�Ainsi,�à�Homs,

selon� la� formule� introductive�des�comptes� rendus�d’audience�des�affaires�commerciales,� il

n’existe� pas� de� tribunal� de� commerce.� Et,� conformément� à� l’article� n°10� du� règlement

organique� des� tribunaux� ni˙®miyya,� «ldans� les� kazas� où� il� n’y� a� pas� de� Tribunaux� de

Commerce,�les�Tribunaux�de�kazas�jugeront�aussi�les�causes�commerciales,�conformément�au

Code�de�Commerce83.l»�Ici�par�«ltribunaux�de�kazasl»,�il�faut�lire�tribunaux�réglementaires�de

                                                  
79lG.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�la�Justice�et�les�Tribunaux�‘Nizamiés’l»,�p.l159.
80lS®ln®ma�wil®yat�S‚riyya,�vol.�l12,�année�1297�de�l’hégire�(1878/79).
81lG.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�la�Justice�et�les�Tribunaux�‘Nizamiés’l»,�Texte�VIIIl:�«lRèglement
organique�des�Tribunaux�réglementaires�(Nizamiés),�17�juin�1879l»,�art.ln°l6,�p.l168.
82lLa�plupart�des�documents�émanant�du�tribunal� ni˙®miya� de�première�instance�de�Homs�commence�par�la
formule�donnée�ci-dessus�dans�le�texte.�Seule�la�mention�de�la�section�change�en�fonction�de�la�cause�jugée.�Pour
la�présente,�la�formule�estl:�«lUne�plainte�a�été�déposée�auprès�de�la�section�commerciale�du�tribunallde�première
instance�de�Homs»� («ltaqqadam� f¬�h®‰i-hi�al-mafkama�bid®yat�ºimt�al-qism�al-ti™®r¬� istid±®...l»).�Par�exemple
voir�SMBH�2,�doc.l3�(22�novembre�1304/�4�décembre�1888),�p.l3-4.
83
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�la�Justice�et�les�Tribunaux�‘Nizamiés’l»,�Texte�VIIIl:�«lRèglement

organique�des�Tribunaux�réglementaires�(Nizamiés),�17�juin�1879l»,�art.ln°l10,�p.l168.
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première� instance.�La� loi�est�donc�correctement�appliquée�à�Homs�où� le� tribunal�ni˙®miyya

possède�une�section�commerciale�(qism�ti™®r¬)�pour�régler� les�cas�relevant�de� la�compétence

d’un�tribunal�de�commerce.

Également� d’après� la� théorie� législative� et� administrative,� fondatrice� de� l’organe

judiciaire�nouveau,�les�cours�de�justice�séculières�sont�hiérarchisées�en�trois�niveaux.�Du�degré

le�plus�petit�au�plus�grand,�les�tribunaux�ni˙®miya�sont�divisés�en�trois�catégories�organiséesl:�le

tribunal�de�première�instance�(bid®ya),�la�cour�d’appel�(isti’n®f)�et�enfin�au�plus�haut�degré�la

cour�de�cassation�(tamy¬z).�Ces�cours�sont�à�la�fois�sous�la�direction�administrative�du�ministère

de�la�Justice�et�sous�la�présidence�du�président�du�Conseil�d’État84.�Leur�domaine�juridique�de

compétences�s’étend�à� toutes� les�affaires� jugées�selon� les�codes�modernes�civil,�pénal�et�de

commerce.�Tous� les� cas� ne� pouvant� être� jugés� par� les� tribunaux� ·ar‘¬� sont�du� ressort�des

ni˙®miyya-s.�La� loi� semble� tout� à� fait� limpide� sur� ce� point.�Les� instances� traditionnelles

religieuses�ont�le�pouvoir�de�juger�les�affaires�relevant�du�statut�personnel�ainsi�que�les�causes

strictement�religieuses.�Les�nouvelles�institutions�judiciaires�sont�en�charge�du�reste.

Le�modèle�séculier�du�système�est�organisé�dans�l’ensemble�des�tribunaux�dispersés�non

seulement� au� centre� mais� aussi� dans� les� «ldomaines� bien� protégésl»,� selon� l’expression

ottomane,�c’est-à-dire�les�provinces.

 Loi�des�vilayets

La�législation�ottomane�du�XIXe�siècle�est�applicable�sur�l’ensemble�de�l’empire,�donc

dans� toutes� les�provinces�dépendantes�«ldirectement�d’Istanbull»�et� régies�«lpar� le�système

administratif� mis� en� place� par� les� Tanzimat85l».�Le�régime�administratif�des�provinces

correspond� en� fait� aux� lois� sur� les� provinces� promulguées� successivementl:� en� 1864,� la

«ltraduction�officielle�communiquée�aux�Missions86l»l;�en�1867,�lalloi�des�vilayets�tirée�des

                                                  
84lC.�V.�Findley,�1980,�p.l248-249.
85
 F.�Georgeon,�2003,�p.l171.

86
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�l’Intérieurl».�Texte�III2l:�«lLoi�des�vilayets�du�8�novembre�1864.l»,

p.l36-45.
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Archives� de� la� Sublime� Porte87l;�et�en�1871�la�loi�sur�l’administration�des�provinces,

«ltraduction�officielle�communiquée�aux�Missions88l».�Les�deux�premières�éditions�publiées

respectivement� par�G.�Young� et� par�G.�Aristarchi�Bey� sont� parfaitement� identiques.�Que

signifie�cette�double�datationl?�De�quand�date�donc� la� loi�des�vilayetsl?�Quand�a-t-elle�été

rédigée,�promulguée�et�appliquéel?�En�1864�ou�en�1867l?

En�1864,�la�loi�réorganisant�les�provinces�est�rédigée�par�Fuad�Pacha,�Grand�Vizir�en

collaboration�avec�Midhat�Pacha,�alors�gouverneur�de�la�province�de�Ni·�(Serbie).�«lPar�cette

loi,�une�hiérarchie�révisée�des�provinces�et�des�subdivisions�fut�établie.�Le�nom�de�la�province

réorganisée� fut�changé�de�eyalet�en�vilayet,�un�vieux� terme�signifiant�"région"�ou�"natif�du

pays"�qui�était�parfois�appliqué�aux�provinces89.l»�Les�provinces�ou�«ldomaines�bien�protégésl»

selon�la�formule�ottomane,�fournissent�à�l’empire�les�recrues�militaires�ainsi�que�les�revenus

des� recettes� fiscales.�L’importance� budgétaire� du� rôle� des� provinces� oblige� les� dirigeants

ottomans� à� réorganiser� ces� territoires� administratifs� afin� de� mieux� contrôler,� sécuriser,

harmoniser�l’ensemble�de�l’empire.�Ainsi�E.�Rogan�écritl:�«lPour�standardiser�l’administration

ottomane�et�l’état�de�loi,�fut�constituée�une�structure�administrative�et�judiciaire�rationalisée�par

la� loi� sur� la� réforme�des�provinces�de�1864� [...]90l».�La�loi�des�provinces�est�tout�d’abord

expérimentée�dans� la�province�du�Danube� sous� l’égide�de�Midhat�Pacha,�en�1864.�Région

sensible�aux� idées�nationalistes,� il�était�urgent�de� tenter�une�dernière� réorganisation�afin�de

contrôler�les�mouvements�insurrectionnels91.�Après�le�succès�du�Danube,�en�1865�la�loi�est

étendue�à�quatre�autres�vilayets�dont�la�province�de�Syrie92�avec�comme�capitale�Damas.�En

mai�1867,�la�loi�est�officiellement�promulguée�dans�l’ensemble�des�provinces�de�l’Empire�par
                                                  
87
 G.�Aristarchi�Bey,�1874,�vol.lIIl:l�«lDroit�Public�Intérieurl».�Section�troisièmel:�«lLa�Justicel»,�«lLoi�des�vilayets

(1867)l»,�p.l273-289.
88
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�l’Intérieurl».�Texte�III2l:�«lLoi�sur�l’administration�des�vilayets�du�21

janvier�1871.l»,�p.l84.
89lR.�Davison,�1973,�p.l146l:�«lBy�this�law�a�revised�hierarchy�of�provinces�and�subdivisions�was�established.�The
name� of� the� reorganized� province�was� changed� from� eyalet� to� vilayet,� an� older� term� for� “region”� or� “native
country”�that�had�sometimes�been�applied�to�provinces.l»�Également�sur�l’élaboration�de�la�loi,�voirl:�S.�J.�Shaw�&
E.�K.�Shaw,�1977,�vol.lII,�p.l67,�88-89.
90
 E.�Rogan,�1999,�p.l4-5l:�«�To�standardize�Ottoman�administration�and�the�rule�of�law,�a�rationalized

administrative�and�judicial�structure�was�established�in�the�1864�provincial�Reform�Lawl[...]».
91
 R.�H.�Davison,�1873,�p.l151.

92
 S.�J.�Shaw�&�E.�K.�Shaw,�1977,�p.l90.
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Fuad�Pacha93.�La�date�de�1864�correspond�donc�à�l’expérimentation�de�la�loi�sur�les�provinces

dans� la� province� du� Danube.� Et� l’année� 1867� marque� la� généralisation� de� cette� loi� sur

l’ensemble�des�territoires�de�l’Empire.

Au�final,�le�territoire�ottoman�est�divisé�en�vingt-sept�provinces�administratives�ayant

chacune� un� espace� juridictionnel� délimité.� Cette� loi� basée� sur� le� modèle� départemental

napoléonien�divise�chaque�province�en�plusieurs�san™aq-s�(ou�liw®’)� (région)�qui�sont�eux-

mêmes�découpés�en�plusieurs�qa¥®’-s �(district).�«lLe�kaza�se�divise�en�plusieurs�communes

dont�chacune�est�pourvue�d’une�administration�communale�[...].�Les�groupes�de�petits�villages

qui�ne�peuvent�former�des�kazas�indépendants,�à�cause�de�leurs�positions�topographiques,�sont

incorporés�aux�kazas�les�plus�proches�sous�le�nom�de�nahié94.l»�La�subdivision�administrative

(n®fiya)�regroupe�un�ensemble�de�villages.�La�nouvelle�organisation�des�provinces�produit�une

hiérarchie�de� fonctions�et�de�compétences�bureaucratiques.�Cela�entraîne�une�«latomisation

institutionnellel»�qui�divisa�les�responsabilités95.�Ici,�l’expression�«ldiviser�pour�mieux�régnerl»

semble�idéale.�L’Empire�dans�un�désir�de�protéger�l’intégrité�de�son�territoire,�inaugure�la�loi

des�provinces�qui�divise�et�subdivise�administrativement�chaque�espace�ottoman.�La� loi�de

1871� vient� clore� le� sujet� de� la� réorganisation� des� provinces� en� dressant� un� règlement

administratif�qui�complète�celui�de�1864.�En�1871,�la�n®fiya�est�définie�comme�une�nouvelle

division�administrative�regroupant�villages�et�fermes.�Sur�le�modèle�napoléonien,�la�loi�de�1871

prévoit�«lla�création,�entre�le�village�(karye)�et�le�canton�(kaza),�de�l’échelon�des�“communes”

(nahiye)96l».

Tous�les�«ldomaines�bien�protégésl»�sont�ainsi�divisés�selon�ce�concept�pyramidal�de

circonscriptions.� Puis� en� 1879,� le� nouveau� système� judiciaire� vient� se� superposer� sur� la

mosaïque� administrative.�Le� qa¥®’� ,�désormais�dirigé�par�un�q®’imaq®m� (délégué� local�de

l’autorité�ou�sous-gouverneur),�représente�la�plus�petite�unité�judiciaire.�Certes�«lles�Conseils

des� Anciens� dans� les� villages� et� les� Conseils� communaux� dans� les� communes� (nahiés)
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 R.�H.�Davison,�1873,�p.l157
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 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�l’Intérieurl»,�art.ln°l4,�p.l37.

95
 J.�Hanssen,�T.�Philipp�et�S.�Weber,�2002�(b),�p.l12-13.

96
 F.�Georgeon,�2003,�p.l175.
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constituent�des�Tribunaux�de�paix97.l»�Mais�ces�tribunaux�ne�sont�en�fait�que�des�instances�de

conciliation.�En�effet,� ils�«lne�délivrent�pas�de� jugementsl98».�Le�premier�degré�du�système

hiérarchique�des� tribunaux�ni˙®miyya�est�représenté�par� les� tribunaux�de�première� instance.

Dans� chaque�qa¥®’,�on� trouve�un� tribunal�de�première� instance�et�une�cour�d’appel.�� «lLe

Tribunal�de�Ire�Instance�de�chaque�kaza,�chef-lieu�d’un�liva,�juge�en�première�instance,�[...]�les

causes� qui� surgissent� dans� ce�même� kaza,� et� juge� en� appel� les� causes� susceptibles� de� ce

recours99l».�Cet�article�du�règlement�organique�des�tribunaux� ni˙®miyya�définit�les�attributions

de�la�cour�de�première�instance�selon�le�découpage�administratif�de�la�circonscription�nommée

qa¥®’,�définie�préalablement�par�les�lois�sur�les�provinces.�La�juridiction�du�tribunal�et�l’espace

géographique� et� administratif� du� qa¥®’� se� confondent.� Ainsi,� les� tribunaux� séculiers� de

première�instance�pourraient�être�qualifiés�de�tribunaux�de�qa¥®’100.�C’est�dans�ce�paysage�de

circonscriptions�administratives,�que�les�tribunaux�ni˙®miyya�sont�répartis.

Les�nouveaux�organes� judiciaires� régis�par� le�Ministère�de� la� Justice�appliquent� les

codes�de� lois�élaborés�au�préalable.�Aux�côtés�des� tribunaux�séculiers,� les� tribunaux�·ar‘¬�se

chargent�de�régler�les�affaires�relevant�de�sa�compétence�(comme�celles�du�statut�personnel)�à

l’intérieur� de� l’unité� administrative,� qa¥®’.�Ainsi,� dans� une�même� juridiction,� tribunal� de

première�instance,�cour�d’appel�et�tribunal�religieux�se�partagent�les�affaires.

 II. La�réforme�et�Homs

Homs,� localité� de� Syrie� Moyenne,� connaît� la� présence� ottomane� depuis� l’entrée� de

SelimlIer�en�1516�par� l’une�des�portes�occidentales�de� la�ville.�Cette�porte� fut�par� la� suite

condamnée�sous�les�ordres�de�ce�même�sultan�et�elle�prit�le�nom�de�«lmasd‚dl».�De�1516�à�la

fin�du�XIXe�siècle,�l’administration�ottomane�gère�la�ville�par�l’intermédiaire�du�gouverneur�de
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 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�Justice�et�des�Tribunaux�‘nizamiés’l»,�TextelVIIIl:�«lTribunaux
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 Cette�expression�est�d’ailleurs�utilisée��par�G.�Young,�1905,�vol.�I,�«lMinistère�de�la�Justice�et�les�Tribunaux

‘Nizamiés’l»,�«lRèglement�organique�des�Tribunaux�réglementaires�(Nizamiés),�17�juin�1879l»,�art.ln°l10,�p.l168.
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la�province�dont�elle�dépend.�Mais�de�quelle�province�dépend�Homsl?�De�1516�jusqu’à�la�fin�du

XIXe�siècle,�Homs�est�ballottée�entre�la�province�de�Syrie�et�celle�de�Tripoli.�Ces�rattachements

provinciaux�successifs�font�la�singularité�de�la�région�homsiote.�Sous�la�tutelle�de�telle�ou�telle

province,�les�notables�et�élites�de�Homs�maîtrisent�le�destin�administratif�et�politique�de�leur

ville�malgré�la�présence�ottomane.�À�la�fin�du�XIXe�siècle,�à�l’égal�de�toutes�les�autres�villes�et

régions�de�Syrie,�Homs�connaît�une�nouvelle�emprise�ottomanel:� la�bureaucratie�provinciale

impériale.

1) ����Chronique�d’un�rattachement�administratif

En� 1865,� l’administration� ottomane� «ldivise� la� Syrie� en� deux� provinces� (qui� sont

désormais�appelées�vil®yet)�Alep�et�Damas101.l»�La�province�dont�le�centre�administratif�est

Damas�prend� le�nom�officiel�de�Wil®yat� S‚riyya.�Le�découpage�administratif�de�1865� fait

perdre�à�la�province�syriennel�le�Liban�et�Dayr�al-Z‚r�(localité�de�l’est�syrien�sur�les�bords�de

l’Euphrate)�qui�deviennent�des�territoires�quasi-indépendants.�À�partir�de�cette�date,�Homs�est

définitivement� rattachée�à�sa�voisine�Hama,�chef-lieu�de� liw®’�(ou�san™®q)�et�ainsi�elle�fait

partie� intégrante�de� la�Wil®yat�S‚riyya.�En�1873,�c’est�au� tour�de�Jérusalem�de�prendre�son

indépendance�vis-à-vis�de�Damas.�«lFinalement�en�1888,�Wil®yat�S‚riyya�est�encore�divisée�en

deux�provinces,�une�province�côtière�avec�Beyrouth�pour�capitale,�et�une�province�intérieure

qui�reste�administrée�par�Damas,�et�qui�continue�de�s’appeler�Wil®yat�S‚riyyal102».

Si� l’organisation� provinciale� interne� de� la� Wil®yat� S‚riyya� est� limpide� après� la

promulgation� des� lois� successives� sur� les� provinces,� il� n’en� est� pas� ainsi� de� la� période

antérieure.�La�carence�de�sources�ottomanes�et� locales�et�d’études�scientifiques�sur� la�Homs

d’avant�les�réformes�n’a�pas�permis�d’effectuer�une�description�exhaustive�de�la�situationl;�mais

il� semble�essentiel�d’avoir�une� idée�générale�de� l’aventure�administrative�homsiote�afin�de
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 M.�L.�Gross,�1979,�vol.l1,�p.l2-3.
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 M.�L.�Gross,�1979,�vol.l1�p.l3l:l:�«lFinally,�in�1888,�Wil®yat�S‚riyyal�was�again�divided�into�two�provinces,�a
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mieux�appréhender�le�processus�d’intégration�ou�de�rejet�par�les�Homsiotes�de�la�réorganisation

moderne.

Dès� les�débuts�de� l’Empire,� les�villes�de�Hama�et�de�Homs�oscillèrent�entre�diverses

provinces.�«lAprès�la�conquête�de�Selim�Ier,�deux�provinces�(eyalet)�furent�créées�dans�le�Bil®d

al-`®ml:�Alep�et�Damas.�Dans�cette�circonscription,�Hama�et�Homs� formèrent�un� seul� liva

dépendant�de�l’eyalet�de�`®m.�[...]�En�1521,�le�sultan�Sulaym®n�Ier�fit�diviser�la�région�en�trois

provincesl:�Alep,�Tripoli�et�Damas.�Le�liva�de�Hama�et�Homs�fut�rattaché�à�l’eyalet�de�Tripoli

[...]�Par�la�suite,�à�une�date�inconnue�(entre�1531�et�1544),�Hama�et�Homs�devinrent�des�chefs-

lieux.�Le�liva�de�Hama�[fut]�rattaché�à� l’eyalet�d’Alep�[...]103l»�Et�Homs�continue�d’osciller,

deux�siècles�durant,�entre�la�province�de�Damas�et�celle�de�Tripoli.�Dans�la�chronique�de�M.�Al-

Makk¬,�cette�fluctuation�provinciale�homsiote�entre�Tripoli�et�Damas�se�fait�ressentir.�Durant

les�années�décrites�par�Al-Makk¬,�Homs�dépend�de�Tripoli.�De�ce�fait,�un�certain�Ibr®h¬m�Ad®

mutasallim104,�accompagné�du� muft¬� �et�d’autres�notables�de�la�ville,�se�rend�régulièrement

auprès� de� leur� gouverneur� (b®·®)� à�Tripoli105.�Et�lors�du�changement�de�gouverneur,�les

dignitaires�de�Homs�se�rendent�à�Tripoli�chez�le�b®·®�™ad¬d�(le�nouveau�pacha).�Par�cette�visite

formelle,� les� administrateurs�homsiotes� font� acte�d’allégeance� au�gouverneur�de�Tripoli106.

Cette�reconnaissance�de� l’autorité�administrative�ne�signifie�cependant�pas�que�Homs�rompt

toutes�relations�avec�Damas.�L’influence�et�l’autorité�damascènes�se�lisent�tout�au�long�de�la

chronique�d’Al-Makk¬,�notamment�dans� le� rôle� incontournable�que� joue� le�gouverneur�de

Damas� en� tant� que� responsable� du� pèlerinage107.�En�1708,�Al-Makk¬�écrit 108l:�«lL’officier
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 C.�Shindo,�2005,�p.164.
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 A.-K.�Rafeq,�1966,�p.l12 -13l:�«lDuring�the�period�under�study�the�term� mutasllim�was�applied,�in�the�province
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 Sur�ce�sujet,�A.-K.�Rafeq,�1966,�p.l4,�écritl:�«lºamah�and�ºimt,�mentionned�(...)�as�liw®s�in�the�province�of

Tripoli�were�m®lik®nes�attached�to�the�governor�of�Damascus�in�their�capacity�as�commanders�of�the
pilgrimage.l».
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 M.�Al-Makk¬,�1987,�p.l112,�folio�n°l167.
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chargé�de� l’enregistrement�est�venu�chez� le�sayyid� ‘Abd�Al-Raf¬m,�et� il�a�pris� la�™ardal109».

L’organisation�du�pèlerinage�annuel�se�fait�à�Damas,�mais�les�pèlerins�venus�du�nord�passent

obligatoirement�par�Homs� avant�de� rejoindre� la� caravane�damascène.�Un�officier� est�donc

chargé�de�rassembler�une�escorte�de�Homs�à�Damas.�De�Homs,�la�caravane�rejoint�Damas,�où

se�déroule�la�dernière�phase�des�préparatifs�du�pèlerinage.�L’autorité�de�Damas�se�fait�sentir

également�par� l’attitude�du�mutasallim�vis-à-vis�du�gouverneur�de�Damas�lors�de�sa�visite�à

ºasya.�En�1688,�ºamza�B®·®,�b®·®�Al-`®m�se�rend�à�ºasya�(à�trente�kilomètres�environ�au�sud

de�Homs)�dans�la�maison�(d®r)�d’Ibr®h¬m�Ad®�accompagné�de�ses�femmes�et�de�ses�hommes.�Il

y�interdit�le�pillage�et�le�vol.�À�ce�moment-là,�le�mutasallim�ne�se�trouvait�pas�chez�lui,�il�rentre

donc�à�ºasya�pour�accueillir�le�gouverneur�et�pour�présent,�il�lui�offre�des�provisions.�M.�Al-

Makk¬� ajoute� qu’Ibr®h¬m� se� sortit� très� bien� de� cette� situation� par� la� grâce� de� Dieu.� Les

expressions�(telles�«lil�en�finit�[de�ce�péril]�en�bien,�en�bonne�santé�et�en�paixl»)110�employées

par� l’auteur� de� la� chronique� permettent� aux� lecteurs� de� comprendre� que� les� visites� du

gouverneur�de�Damas�et�de�sa�cour�ne�se�passent�pas�toujours�aussi�bien.�De�la�même�manière

que�le�mutasallim�de�Homs�fait�allégeance�au�gouverneur�de�Tripoli,�il�s’assure�également�de

bonnes�relations�avec�le�b®·®�de�Damas�par�un�accueil�parfait.

Le�rattachement�politique�et�administratif�de�Homs�à�Damas�apparaît�en�fond�dans� les

comportements�des� administrateurs�des�deux�villes.�L’autorité�damascène� sous-jacente� sur

Homs�à� l’époque�de�M.�Al-Makk¬�est�définitivement�validée�officiellement�à� l’époque�des

Tan˙¬m®t.

Le�responsable�de�la�ville�a�désormais�le�titre�de�q®’imaq®m111�et�il�est�en�charge�non

seulement�de�la�ville�mais�de�l’ensemble�de�sa�circonscription�administrative�dont�le�chef-lieu

                                                  
109
 ©ardal:�«lAn�escort�of�cavalryl;�especially,�the�escort�of�Arab�horsemen�that�accompanies�the�Mekka

pilgrimsl»,�«lEscorte�de�cavaliers,�et�plus�particulièrement�l’escorte�de�cavalier�arabe�accompagnant�les�pélerins�à
La�Mecquel»,�in�S.�J.�W.�Redhouse,�1890,�p.l654.
110
 M.�Al-Makk¬,�1987,�p.l3,�folio�n°l1l:�«l[...]�wa�qaddama�la-hu�‰a¿¬ra,�wa�lakan�fata�yanfad�amr�Allah,�a‘®nahu

Allah�ha‰i�al-·ad®’¬d,�wa�¿alat®-ha�min-h®�bi-¿ayr�wa�‘®fiaya�wa�sal®mal[...]».
111
 G.�Young,�1905,�Vol.lI,�«lMinistère�de�l’Intérieurl»,�«lAdministration�des�Kazasl»,�art.�n°43,�p.l41 -42l:�«lDans

chaque� Kaza� un� kaimakam� nommé� par� le� Gouvernement� Impérial,� est� chargé� de� l’administration� civile,� des
finances� et� de� la� policel;� il� relève� directement� du�mutessarif� du� sandjak.�Ses� fonctions� consistent� à�mettre� à
exécution� les�ordres�émanant�du�Gouvernement� Impérial,� les�Instructions�qui� lui�sont�adressées�par� le�vali�et� le
mutessarif�et�à�appliquer�toutes�les�décisions�de�la�justice,�dans�la�limite�de�ses�pouvoirs.l»
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est�Homs.�En�d’autres�termes,�il�remplace�le�q®¥¬�qui�était�responsable�de�l’administration�de�la

juridiction.�En�effet,�afin�de�réduire�la�mainmise�des�juges�sur�le�territoire�du�qa¥®.�«l[...]�le

⁄ehülislam� Me¤rebzade� Mehmed� Arif� Efendi� (1854-8),� membre� actif� des� oulémas

réformateurs,�lance�une�séries�de�réformes�du�système�judiciaire�·ar‘¬.�En�avril�1855,�un�ordre

relatif�à� la�conduite�et�aux�honoraires�des�kadı�et�des�naibs�est�édicté.� Il� fait� référence�à� la

question�des�honoraires�excessifs�dans� le�préambule�et� il� révèle�deux� raisons�au�problème.

Premièrement,�l’ordre�reconnaît�que�la�plupart�des�juges�corrompus�sont�des�juges�de�nahiyes

dont�les�postes�sont�affermés�(iltiz®m)�par�des�juges�de�kazas.�Et�ils�commettent�probablement

des�actes�illégaux��dans�le�but�de�collecter�la�somme�qu’ils�doivent.�La�deuxième�raison�est�que

depuis�que�certains�naibs�sont�directement�nommés�par� les� titulaires�de�charges� (mansıb�et

mai¤et),�il�est�reconnu�que�les�naibs�peuvent�prélever�des�honoraires�illégaux.�Ici�encore,�il�est

reconnu�que�cette�association�n’est�qu’injustice112.l»�«lSi�le�système�judiciaire�fut�une�part

essentielle�de� l’administration�des�provinces,�ce�sont� les� réformes�provinciales�de�1864�qui

apportèrent� les� changements� fondamentaux� au� système� judiciaire� religieux.�Alors� que� les

réformes� de� 1855� furent� menées� à� l’initiative� du� ⁄eyhülislam,� cette� série� de� réforme� est

conduite�par�la�Sublime�Porte113.l»�Après�la�réorganisation�du�système�administratif,�judiciaire

et�fiscal,�le�q®¥¬�se�retranche�dans�sa�cour�et�le�q®’imaq®m,�fonctionnaire�ottoman�nommé�par�le

gouvernement�central,�devient� responsable�de� la�mise�en�application�des� réformes�dans�son

district.

                                                  
112
 Sur�le�sujet�lirel:�J.�Akiba,�2005,�p.l47 -48l:�«lThe�next�⁄eyhülislam�Me¤rebzade�Mehmed�Arif�Efendi�(1854 -8),

a� leading�member�of� the�reformist�ulema,� launched�a�series�of�reforms� in� the�sharia� judiciary.�In�April�1855�an
order�was�issued�concerning�the�conduct�and�fees�of�kadıs�and�naibs,�wich�mentionned�the�question�of�excessive
fee�collection�in�the�preamble�and�pointed�to�two�reasons�for�the�problem.�First,�the�order�acknowledged�that�most
of�the�corrupt�judges�were�judges�of�nahiyes�whose�post�were�farmed�out�(iltizam)�by�the�judges�of�larger�kazas.
They�purportedly�committed�unlawful�acts� in�order� to�collect� the�sum� they�owed.�The�� second� reason�was� that
since�some�of�the�naibs�were�appointed�directly�by�the�holders�of�mansıb�or�mai¤et,�these�‘unknown’�naibs�were
apt�to�charge�illegal�fees.�Here�again,�being�unknown�is�associated�with�injustice.l»
113
 J.�Akiba,�2005,�p.l52l:�«lAs�the�judicial�system�was�an�essential�part�of�the�provincial�administration,�it�was�the

provincial�reforms�beginning�in�1864�that�brought�more�fundamental�changes�to�the�sharia�judiciary.�Whereas�the
reforms� in� 1855�were� carried� out� on� the� initiative� of� the�⁄eyhülislam’s�Office,� these� series� of� reforms�were
initiated�by�the�Sublime�Porte.l»
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2) ������������Maf®kim���������Homs���

D’après�le�témoignage�de�M.�Al-Makk¬,�au�XVIIIe�siècle,�la�cour�du�tribunal�de�Homs

se�déplaçait�dans�les�villages�et�y�réglait�des�litiges.�«lNous�avons�témoigné�avec�un�groupe�de

musulmans�au�village�de�Kafr�M‚s®114�en�faveur�du� f®™™�D¬b�Ibn�‘Ay‚r�que�le� ·ay¿�Afmad�du

village�de�Kafr�M‚s®� s’est�porté�garant� financièrement�par�une�caution�équivalente�à�cinq

buffles�et�à�vingt-quatre�rafll115�de�beurre�( samn),�pour�une�durée�de�cinq�mois�qui�viennent�de

s’écouler.�Cela�a�été�enregistré�le�mercredi�8�™um®d®�I�(année�1110�de�l’hégire)116l».�L’affaire

est�résolue,�le�procès-verbal�est�rédigé�sur�place.�À�la�fin�du�XIXe�siècle,�plaignant�et�défendeur

se�seraient�rendus�auprès�du�tribunal�à�Homs,�centre�de�la�juridiction.�En�effet,�sur�l’ensemble

des� documents� émanant� du� tribunal� de� Homs� aucun� document� ne� décrit� un� quelconque

déplacement�des�fonctionnaires�de�la�justice�pour�juger�une�affaire�aussi�importante�soit-ellel:�la

cour�ne�se�déplace�plus�sur�les�lieux�du�litige.

 Genèse�d’une�institution�judiciaire

Lors� de� la� mise� en� place� du� nouveau� tribunal� -mafkamat�bid®yat-�de�Homs� en

1879/1880� -d’après� les� almanachs� de� la� province117-,�le�tribunal�religieux�existait�depuis

longtemps�déjà.�Pourtant�dans�des�s®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya118,�aucune�mention�n’est�faite�de

cet� organe� judiciaire� avant� le� volume� daté� de� 1899/1900119.�Comment�se�présente�la

réorganisation�judiciaire�dans�ces�sources�officiellesl?�Et�pour�quelles�raisons�le�tribunal�·ar‘¬

ne� figure-t-il�pas�dès� les�premiers�annuairesl?�De�1868�à�1879,� l’organisation� judiciaire�et

                                                  
114lKafr�M‚s®�est�situé�au�sud�ouest�de�Homs�entre�Homs�et�un�village�de�plus�grande�importance�nommé�Qutayr.
D’après�les�volumes�n°31�et�32�datés�respectivement�de�1899/1900�et�1901/02�des�s®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya�,�Kafr
M‚s®�se�situe�à�3h30�de�marche�de�Homs,�p.l392�et�p.�393.
115lA.�Barthélémy,�1935,�p.l284l:�Raflll:�«l3�kg�202�gr.l»
116lM.�Al -Makk¬,�19 87,�p.115,�folio�n°l104l:�« `ahadn®�nafna�wa�™am®‘at�min�al-muslim¬n�f¬�¥¬‘at�Kafr�M‚sa,
¥am®n�mal®n�wa�‰ummat�¥am®n�al-™®m‚s®t�al-¿amsat,�al-‘arba‘at�wa� ‘a·r¬n� rafll� samn,� il®�ma¥¬�¿amsat�a·hur
tam¥¬�min� t®r¬¿-hi�adn®,�k‚n�ana�al-¿amsat�a·hur� tam®m�al-sanat,�furira� f¬�nah®r�al-arba‘at� f¬� ˚am®niyat�ayy®m
¿alat�min�·ahr�™um®d¬�al-awl®.l»
117lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�n°12,�année�1297�h.�(1879/80),�p.l205.
118lM.�Al-Makk¬,�1987,�évoque�à�plusieurs�reprises�le�tribunal�religieux�de�la�ville.
119lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l31,�année�1317�h.,�(1899/1900),�p.�205.
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administrative� du� qa¥®’� est� encore�vacillante.�La� réorganisation�des� tribunaux� est� à� l’état

préparatoire�et�le�règlement�organique�créant�officiellement�les�tribunaux�séculiers�n’a�pas�été

promulgué.� Le� volume� daté� de� 1868/1869� des� s®ln®m®t� ne� fournit� aucun� détail� sur� les

institutions�administratives�en�place�à�Homs.�Seuls� les�prénoms�et� titres�des� fonctionnaires

chargés�de�la�ville�tel�le�q®’imaq®m�sont�mentionnés120.

Les�volumes�suivants�sont�plus�détaillés�et� font�état�de� la�présence�de�deux�organes

nommés�le�ma™lis�da‘®w®�et�le�ma™lis�id®ra.�Le�premier�est�chargé�des�plaintes�et�le�second�de

l’administration�du�qa¥®’.�Dès�1869/1870121,�le� ma™lis�al-da‘®w®� est�institué�«lconformément

au�règlement�organique�des�vilayetsl»�qui�stipule�qu’l«lil�y�aura�dans�chaque�arrondissement

(caza)�un� tribunal�qui�prendra� le�nom�de�medjlissi-daavi122.l»�Le�conseil�des�plaintes�et�le

conseil�administratif�sont�parfois�gérés�par�des�fonctionnaires�différents�comme�en�1869/1870l:

le�q®’imaq®m�préside�le�conseil�administratif�et�un�n®’ib123�est�chargé�du�conseil�des�plaintes 124.

L’année�1871/1872�rassemble� les�deux�organes�en�un�seul,�nommé�ma™lis� id®ra�wa�da‘®w®

présidé�par�le�q®’imaq®m125.�Cela�peut�être�le�signe�d’une�régression�de�la�mise�en�place�de�la

bureaucratie� locale�séculière�ou�encore� la�manifestation�officielle�de� l’absence�d’un�nombre

suffisant�de� fonctionnaires�compétents�durant�cette�année.�Alors�qu’en�1871/72,� la�mise�en

place�de�l’organisation�institutionnelle�homsiote�est�marquée�d’une�pause,�en�1872/1873126,�les

deux�organes�réapparaissent� indépendamment�comme�en�1869/70.�Puis�cette�organisation�se

maintient� jusqu’à� la�création�du� tribunal�ni˙®miyya�de�première� instance.�L’année�1297�de

l’hégire� (1879/80)� marque� la� mise� en� place� officielle� du� mafkamat� bid®yat� Homs� et� la

disparition�du�conseil�des�plaintes127.�L’efficacité�de�l’application�des�réformes�est�immédiate.

                                                  
120lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l1,�année�1285�h.�(1868/69),�p.l53-54.
121lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l2,�année�1297�h.�(1869/70).
122�G.�Aristarchi�Bey,�1874,�vol.lII,�«lDroit�public�intérieurl»,�«lCirculaire�adressée�par�le�Grand�vezir�à�tous�les
gouverneurs�généraux�des�provinces.l»,�p.l300.
123�N®’¬bl:�«lOne�who�takes�a�turn�of�duty�with�others.�A�judge-substitute�of�canon�law.l»�In�S.�J.�W.�Redhouse,
1890,�p.l2069.
124lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l2,�année�1286�h.�(1869/70),�p.l94-95.
125lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya ,�vol.l3,�année�1288�h.�(1871/72)�p.l82.�Soulignons�immédiatement�le�fait�que�le
volume�noté�n°l3�est�daté�de� l’année�1288�de� l’hégire�alors�que� le�volume�n°2�est�daté�de�1286.�Le�volume�de
l’année�1287�a�peut-être�été�perdul?�À�moins�qu’il�n’ait�jamais�existél!
126
 S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l4,�année��1289�h.�(1872/73),�p.l100.

127
 S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l12,�année�1297�h.�(1879/1880),�p.l205.
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Le� règlement�organique�des� tribunaux� séculiers� est�promulgué� en� juin�1879.�La� référence

officielle�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs�par�les�annuaires�ottomans�ne�signifie�pas

pour�autant� le� fonctionnement� réel�de� l’organe� judiciaire�nouveau.�L’existence�du� tribunal

traditionnel�est�littéralement�passée�sous�silence,�comme�pour�affirmer�que�désormais�l’autorité

judiciaire�est�uniquement�laïque.�Les�oulémas�et�fonctionnaires�des�institutions�traditionnelles

n’ont�pas�à�être�cités�dans�les�nouvelles�institutions�dépendantes�des�ministères�de�la�justice�et

de�l’intérieur.�L’installation�d’un�organe�judiciaire�nouveau�suppose�non�seulement�un�cadre

législatif�et�administratif� théorique� fondateur,�mais�aussi�un�cadre�pratique,�c’est-à-dire�des

locaux�accueillant�les�nouveaux�fonctionnaires�et�les�usagers.

 Les�différentes�cours�dans�la�Cour.

L’instance�judiciaire�est�connue�dans�sa�formulation�bureaucratique,�mais�il�reste�encore

à�connaître�les�lieux�dans�lesquels�se�déroulaient�les�procès�de�chacun�des�organes�formant�le

nouveau� système� institutionnel.�Une� question� se� posel:� comment� repérer� le� ou� les� lieuxl?

Chacune� des� instances� possédait-t-elle� des� locaux� particuliersl?� Et� où� et� comment� se

répartissaient-ils�dans�la�villel?�Il�semble�qu’un�mafkama�était�déjà�dans�la�ville�et�que�le�désir

de�l’application�rapide�des�réformes�par�les�gouvernants�impliquait�nécessairement,�du�moins

au�départ,� l’utilisation�de� constructions�préexistantes.�Au� tournant�du�XVIIe� et� du� XVIIIe

siècles,�M.�Al-Makk¬�situe�approximativement�le�tribunal�de�la�ville.�Il�note�qu’en�1692/1693,

fut�construit�le�hammam�Al-—ad¬r�à�côté�du�mafkama128�en�même�temps�que�furent�construites

les�boutiques�autour�de�la�grande�mosquée�Al-N‚r¬129.�Ce�hammam��se�situe�au�cœur�du�marché

des�±aflfl®r¬n�(herboristes)�c’est-à-dire�au�nord�de�la�ville�intra�muros,�juste�à�côté�de�la�grande

mosquée130.�Le�tribunal,�à�l’époque�d’Al-Makk¬�se�situe�donc�au�nord�ouest�de�la�ville.�Mais

qu’en�est-il�à� la�fin�du�XIXe�sièclel?�Le�bâtiment�abrite-il�toujours�le�tribunal�·ar±¬l?�Et�est-il

devenu�commun�à�toutes�les�institutions�judiciaires�de�la�villel?
                                                  
128
 M.�Al-Makk¬,�1987,�folioln°l357,�p.l227.

129
 M.�Al-Makk¬,�1987,�folioln°l51�et�52,�p.l36.

130
 Voir�annexe�3,�«lHoms�intra-murosl»,�p.l364,�carte�n°l10�et�11,�p.l365�et�366.
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�Les�documents�consignés�dans�le�registre�du�tribunal� ·ar±¬�de�la�ville�à�la�fin�du�XX e

siècle� peuvent� débuter� par� plusieurs� types� d’expressions� introductives131.�Et�la�formule

introductive�de�certains�des�documents�consignés�indique�que�l’affaire�se�tient�«lau�glorieux

conseil�religieux�siégeant�au�tribunal�·ar‘¬�de�Homs�rattachés�au�liw®’�de�Hama�de�l’honorable

wil®yat�S‚riyya132l».�Une�autre�phrase�protocolaire�note�que�«lnotre�maître�et�seigneur�le� f®kim

·ar‘¬� [siégeant]�à� l’honorable�et� lumineux�conseil�·ar‘¬�du� tribunal�·ar‘¬�de�Homs133l»�jugea

l’affaire�concernant�telle�et�telle�personne.�Ces�deux�exemples�viennent�confirmer�l’existence

du� bâtiment� du� tribunal� religieux� dans� la� ville� de�Homs.�Cependant,� rien� n’indique� où� le

bâtiment�était�situé.�Ce�lieu�est�certainement�connu�de�tous�et�la�localisation�précise�du�tribunal

n’apporterait�aucune�information�essentielle�à�l’acte�enregistré.

D’un�autre�côté,�les�registres�émanant�du�tribunal�de�première�instance�qui�rassemblent

à�Homs�les�cas�traités�par�les�cours�civiles,�pénales�et�commerciales�présentent�des�allusions

comparables�à�la�présence�d’un�bâtiment�dénommé�mafkama�où�siègent�les�différentes�cours.

Voici�le�préambule�consacré�à�chaque�compte�rendu�d’audience�consigné�dans�les�registres�du

nouveau� tribunall:�«lUne�plainte� a� été� soumise� au� tribunal�de�première� instance�de�Homs,

section�civile134l»�ou�pénale�ou�encore�commerciale�en�fonction�du�type�d’affaires�présentées.

Bien�que� l’ensemble�des� annuaires�de� la�province�mentionne� la�présence�d’un� tribunal�de

commerce�(mafkama�ti™®riyya),�l’absence�de�registres�issus�du�tribunal�de�commerce�durant�la

même�période�et�le�regroupement�systématique�des�affaires�civiles�et�commerciales�dans�les

mêmes�registres�prouvent�que�les�procès�commerciaux�sont�jugés�auprès�du�tribunal�séculier�de

première� instance.�De�plus,� la�mention�précisant� la� section� (qism)�dans� laquelle�est� traitée

l’affaire�montre�que�le�tribunal�niz®m¬�de�Homs�se�compose�de�trois�sections�indépendantes.

Les� locaux�du� tribunal� réglementaire�de�première� instance�abritent�donc� trois�cours� (civile,

                                                  
131

 Rappelons�ici�que�l’unique�registre�issu�du�tribunal�religieux�de�Homs�consigne�des�documents�enregistrés
entre�août�1893�(date�de�signature�du�premier�document)�et�mars�1896�(date�du�dernier�document).
132
 SM`Hl:�«l Bi-ma™lis�al-·ar‘iyya�al-dar®’�al-mun‘aqad�bi-mafkama�ºimt�al-·ar‘iyya��mulfaq®t�liw®’�ºamah

min�a‘m®l�wil®yat�S‚riyya�al-™al¬la�[...]�»
133

 SM`H:�«lSayyidun®�wa�mawl®n®�al-f®kim�al -·ar‘¬�bi -ma™lis�al-·ar‘�al -·ar¬f�al-munawwar�bi-mafkama�ºimt
al-·ar‘iyya�[...]�»
134

 La�formule�introductive�«l taqqadam�h®‰ihi�al -mafkama�bid®yat�ºimt�qism�fuq‚q¬� [ou� ™az®’¬�ou�encore
ti™®r¬]l»�se�retrouve�inlassablement�au�début�de�chaque�document�des�SMBH.
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pénale�et�commerciale).�À�ce�niveau-là�de�l’enquête�sur�les�lieux�où�était�exercée�la�justice,�il

semble�que�les�bâtiments�judiciaires�étaient�au�nombre�de�deux�maximuml:�le�tribunal�·ar‘¬�et�le

tribunal�ni˙®miyya.

De�1868�à�1899,�le�tribunal�·ar‘¬�n’est�pas�mentionné�dans�les�almanachs�provinciaux135,

comme�si�une�seule� institution� judiciaire�contrôlait� l’ensemble�des� instances�du�systèmel:� le

ma™lis� al-da‘®w®� jusqu’en�1878/1879�qui�est� remplacé�par� le�mafkamat�bid®yat�Homs�dès

1879/1880136.�Le�fait�d’éluder�la�présence�du�tribunal�religieux�peut�être�interprété�de�plusieurs

manières.�D’une�part,� le�gouvernement�ottoman�dans�un�élan�de� laïcisation�montre�par�cette

omission�volontaire�la�supériorité�du�système�séculier.�Il�est�peut-être�envisageable�de�penser

également�que�les�fonctionnaires�en�charge�des�s®ln®m®t�devaient�se�contenter�de�dresser� la

liste� des� institutions� séculières� et� non� des� institutions� sous� la� tutelle� de� la� représentation

religieuses�en� l’occurrence� le�·ay¿�al-isl®m.�Enfin,�en�observant�les�s®ln®m®t�de� la�province

datés�respectivement�de�1317�et�de�1318�de�l’hégire�(1899/1900�et�1900/01)137,�on�remarque

que�les�membres�des�deux�institutions�sont�notés�minutieusement�mais�que�seule�la�présence�du

président�du� tribunal�de�première� instance� est�mentionnée.�La� charge�de�q®¥¬�ou�de�n®’ib

responsable�du�mafkama� ·ar±iyya�est�éludée.�Le�président�du� tribunal�séculier�est�désigné

comme�ra’¬s�n®’ib,�or�dans�les�comptes�rendus�d’audiences�du�tribunal�séculier�il�est�dénommé

uniquement�par�son�titre�de�président�(ra’¬s).�Un�individu�orné�des�titres�de�ra’¬s�n®’ib�efend¬

pourrait�donc�être�à� la� fois�président�du� tribunal�ni˙®m¬�et�na’¬b�du� tribunal�·ar±¬.�De�cette

manière,�les�fonctionnaires�chargés�de�rédiger�les�annuaires�vont�à�l’essentiel.�En�1899/1900,�la

ville�de�Homs�compte�sans�doute�un�nombre�suffisant�d’hommes�de�loi�compétent�permettant

de� former� deux� cours� indépendantes.� Ainsi,�il� paraît� vraisemblable� que� durant� les� années

antérieures,�les�cours�réglementaire�et�religieuse�furent�animées�par�les�mêmes�personnes,�d’où

l’inutilité�de�mentionner�la�présence�évidente�du�tribunal�·ar±¬.�Ainsi�les�membres�du�tribunal

religieux�et�du�conseil�des�plaintes�puis�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs�se�sont�de
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 S®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya,�volumes�1�à�32.
136

 S®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya,�vol.�nl11�et�12,�années�1296�h.�et�1297�h.�(1879�et�1979/1880).
137

 S®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya,�vol.�nl31�et�32,�années�1317�h�et�1318�(�1899/1900�et�1900/1901).
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toute�évidence�installés�dans�un�local�déjà�conçu�afin�d’exercer�la�justicel:�le�tribunal�de�Homs

signalé�par�Al-Makk¬.

Le�registre�n°17,�daté�de�1911,�vient�conforter�cette�hypothèse.�Ce�registre�contient�neuf

documents�intercalés�grossièrement�au�centre�du�registre138�sur�des�feuilles�blanches�de�tailles

différentes.�Ces�documents�sont�des�actes�de� succession.�Hélas,�à�aucun�moment,� le� scribe

mentionne� le�nom�du� tribunal�dans� lequel�ont�été�établis�ces�actes.�Et� le� tribunal�ni˙®miyya

n’est� pas� compétent� en� matière� de� statut� personnel.� À� partir� de� cette� constatation,� deux

hypothèses�sont�envisageables.�La�première�laisse�penser�que�le�tribunal�de�première�instance

de�Homs�empiète�sur�les�compétences�du�tribunal�·ar‘¬.�Or�le�fait�que�ces�feuilles�volantes�ont

été� rattachées� au� registre� rend� les� actes� enregistrés� sur� ces� feuilles� nuls139.�La�deuxième

hypothèse�met�en�avant�les�bâtiments.�Le�tribunal�est�institué�en�1879/1880�mais�rien�n’indique

qu’un�nouveau�bâtiment� fut�construit�à�cet�effet.�Les�mêmes� locaux�abritent�donc�ancien�et

nouveau� tribunal.�Le� fonctionnaire�chargé�d’archiver� les�documents�serait-il� responsable�de

cette� confusionl?� Ou� encore,� les� registres� et� documents� retrouvés� dans� un� même� lieu,

certainement�dans�les�murs�du�tribunal�de�Homs�avant�qu’il�soit�déplacé140,�ont�été�enregistrés

sous�le�titre�de�si™ill�mafkamat�·ar±iyya�ºimt�sans�même�soupçonner�un� instant� la�pluralité

fonctionnelle�de�ce�bâtiment�durant�la�fin�de�la�période�ottomane.

Le�tribunal�est�un�lieu�connu�de�tous�dans�la�villel;�la�nouvelle�justice�n’aurait�eu�aucun

avantage� à� changer� les� lieuxl:� dans� la� perspective� ottomane� des� réformes,� l’ordre� n’a� pas

réellement�changé.�Le�système�a�simplement�évolué.�Les�habitudes�des�Homsiotes�restent�donc

ainsi� les�mêmes.�D’ailleurs,�M.�c.�ºusayn�Ad®,�dans�son�ouvrage�consacré�aux� travaux�des

ingénieurs�homsiotes�dans�leur�ville�durant�les�dernières�décennies�ottomanes141�ne�mentionne

nullement� la� construction� d’un� tribunal� lorsqu’il� aborde� le� domaine� de� l’évolution� de

l’administration,�de�l’architecture�et�des�marchés�durant�les�réformes�ottomanes.
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 SMBH�17,�documents�p.l271-280.�Ces�documents�ne�portent�aucune�date.
139

 Je�tiens�à�rappeler�ici�que�sur�la�page�de�garde�de�chaque�registre�est�noté�scrupuleusement�le�nombre�de�pages
contenues�dans�le�registre�et�donc�authentifiées�par�le�président�de�la�cour.�Ainsi,�des�documents�rattachés
postérieurement�au�registre�ne�peuvent�être�certifiés�authentiques.
140lLe�tribunal�actuel�de�Homs�se�situe�à�l’extérieur�de�B®b�H‚d,�juste�en�face�du�sérail,�nommé� al-sar®ya�al-™ad¬d
qui�fut�construit�en�1886.�M.�c.�ºusayn�Ad®,�2005,�Madina�ºimt�...,�p.l151.
141lM.�c.�ºusayn�Ad®,�2005,�323lp.
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Le�postulat�de�départ�considérant�que� le�mafkama�de�Homs�a�abrité� l’ensemble�des

cours�du�système�judiciaire�ottoman�et�que�ce�lieu�n’a�pas�changé�de�place�est�donc�confirmé.l

Et,�le�tribunal�du�qa¥®’�de�Homs�est�ainsi�situé�en�plein�cœur�(non�loin�de�la�grande�mosquée

Al-N‚r¬)�de� la�ville�chef-lieu�du�district�où� les�hommes�de� loi�délibèrent�sur� tous� les� litiges

ayant�eu�lieu�à�l’intérieur�de�sa�juridiction�provinciale.

����3°)�Fonctionnaires�et�fonctions�du�tribunal

Le�processus�de�modernisation�de� la� réforme� législative�et� juridique�a�entraîné�une

nouvelle�configuration�locale�de�la�représentation�judiciaire�dans�l’ensemble�des�provinces�de

l’Empire.�L’exemple�de�Homs�a�permis�de�montrer� la�mise�en�place�de� trois�cours�venant

restreindre�les�compétences�des�q®¥¬-s�traditionnels�exerçant�au�sein�du�ma™l¬s�·ar‘¬.�Le�tribunal

ni˙®miyya�de�Homs�est�institué�immédiatement�après�la�promulgation�du�règlement�organique

des�organes�judiciaires�séculiers.�Ce�tribunal�de�première�instance�est�censé�rendre�la�justice

selon�les�codes�de�lois�rédigés�durant�la�période�des�Tan˙¬m®t.

 Les�hommes�du�tribunal

«lLes�employés�de�Tribunaux�Nizamiés�sont�obligés�de�rester�tous�les�jours�au�moins

cinq�heures�dans�les�tribunaux,�exceptés�les�jours�fériés.�Par�conséquent�les�chefs,�une�fois�dans

six�mois,�auront�le�soin�de�dresser�une�liste�indiquant�le�degré�d’assiduité�des�employés�et�d’en

donner�connaissance�à�ces�derniers,�et�d’en�afficher�une�copie�dans�la�salle�de�l’audience142.l»

Qui�sont�donc�ces�hommes�de�lois�devant�faire�preuve�d’assiduité�au�tribunall?

Chaque�cour�doit�être�dirigée�par�un�président�qui�connaît�à�la�fois�la�loi�sacrée�et�la�législation

nouvellel;�car�«�toute�la�législation�ottomane�s’inspire�des�préceptes�du�Droit�Sacré�et�[...],�dans

les� procès� civils,� il� faut� recourir� à� ces� préceptes� pour� résoudre� une� foule� de� questions

                                                  
142
 G.�Young,�1906,�vol.lVII,�«lLe�Code�de�Procédure�Civilel»,�Titre�IIl:�«lRèglements�intérieursl»,�art.�n°5,

p.l175.
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incidentes143l».�Dans�le�domaine�de�la�propriété�par�exemple,�la� Mecelle�était�censée�fournir

une� formulation�générale�et�valable�pour� tous�de� la�notion�de�propriété�privée.�� Mais�«lles

injonctions�du�droit�privé�musulman�étaient� telles�qu’elles�étaient�complémentaires�du�droit

administratifl»�qui�englobait�une�grande�part�du�droit�de�la�propriété�(contrat,�transaction...).

Cela�«lmontre�le�caractère�spécifique�du�discours�légal�ottoman�et�des�champs�du�pouvoir�que

le�discours�exprime.�Et�plus�particulièrement,�au�XIXe�siècle�et�dès�les�débuts�de�l’Empire,�les

juristes� qui� étaient� engagés� dans� l’interprétation� et� la� formulation� des� préceptes� de� la� loi

musulmane� étaient� également� responsables� de� la� formulation� du� k®n‚n,� ou� de� la� loi

administrative144.l»�Quelques�juristes�traditionnels�ont�été�les�fondateurs�des�lois�séculièresl;

mais�l’ensemble�des�hommes�de�lois�de�l’Empire�formés�aux�rouages�de�la�justice�traditionnelle

allaient-ils�désormais�être�chargés�du�bon�fonctionnement�du�système�ni˙®miyyal?

Les�prémices�d’une�école�de�droit�datent�de�1869�-c’est-à-dire�dix�ans�avant�la�mise�en

place�officielle�du�système�séculier�des�tribunaux-�avec�la�formation�d’une�classe�de�droit�au

Ministère�de�la�Justice.�«lLes�leaders�des�Tanzimat,�[...]�préconisèrent�la�création�d’une�école

de�droit�qui�enseignerait�des�matières� juridiques�modernes� telles� la�Mecelle� et� le�Code�des

Terres� (Arazi� Kanunu)�en�plus�des�kanuns� ottomans.� Ce� projet� fut� réalisé� en� 1874� avec

l’établissement�d’une�nouvelle�école�de�droitl:�Mekteb-i�Hukuk145.l»�Mais�les�débuts�réels�des

études�de�droit�qui� forment� les�nouveaux� fonctionnaires�de� la� justice� sont� représentés�par

l’ouverture�de�l’École�de�Droit�en�langue�turque�en�1880�à�Istanbul.�Les�futurs�juges�et�avocats

poursuivent�un�cursus�de�quatre�années.�Ils�y�étudient�la�législation�nouvelle�(Mecelle,�code

pénal,�code�du�commerce,�droit� international,�droit�administratif,�etc.)�et� la� théorie�du�droit

                                                  
143
 G.�Young,�1906,�vol.lVI,�«lLe�Code�Civil�Ottomanl»,�Texte�CXIIIl:�«lRapport�de�la�Commission�de�Rédaction

du�Code�civill»,�p.l170.
144
 H.�Islamo™lu,�2000,�«lProperty�as�a�Contested�Domainl...l»,�p.l10-11l:�«l[...]�the�Mecelle�was�expected�to

introduce�a�general�formulation�of�private�property�and�rules�of�transactions�for�private�property,�or�rules�of
contracts.�[...]�To�the�extent�that�injunctions�of�an�Islamic�“private�law”�crystallized,�they�were�complementary�to
the�rulings�of�administrative�law.�This,�in�turn,�points�to�the�specific�character�of�the�Ottoman�legal�discourse�and
the�power�fieds�that�this�discourse�embodied.�Most�significantly,�in�the�nineteenth�century�and�since�the�inception
of�the�empire,�the�jurists�who�were�engaged�in�the�interpretation�and�the�formulation�of�the�precepts�of�Islamic�law
were�also�respponsible�for�the�formulation�of�kanun,�or�adminstrative�law.l»
145lM.�Bedir,�2004,�p.l383l:�«lThe� Tanzimat�leaders�[...]�advocated�the�creation�of�a�school�of�law�that�would�teach
modern�legal�subjects,�e.g.�Mecelle�and�Land�Law�(�Arazi�Kanunu),�in�addition�to�Ottoman�kanuns,�a�project�that
was�realized�in�1874�with�the�establishment�of�a�new�school�of�law,�the�Mekteb-i�Hukuk.l»
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musulman146.�Les�«ldiplômés�de�l’École�auront�le�droit,�après�avoir�fait�un�stage�de�trois�mois

auprès�d’un�Tribunal�civil�et�de�trois�mois�dans�les�tribunaux�pénaux�ou�de�commerce,�d’être

nommés� membres� des� tribunaux� de� IrelInstance,� juges� d’instruction� et� adjoints� de

procureurs147.l»�Les�«ldiplômés�[ont]�la�préférence�pour�tous�les�emplois�judiciaires�et�[ont]

seuls� le� libre� exercice�de� la�profession�d’avocat148.l»�Le�cadre�de�formation�des�nouveaux

fonctionnaires�mis�en�place�en�1880,� il� faut�donc�attendre�1884�pour�espérer� rencontrer� les

premiers�diplômés.�Qui�se�charge�donc�des�premiers�dossiers�d’affaires�des�tribunaux�séculiers

lors�de�leur�installation�officiellel?

En� comparant� l’organisation� interne� du� conseil� des� plaintes� (ma™lis� al-da‘®w®)�en

1879149�avec�celle�du�tribunal�de�première�instance�en�1879/80 150,�des�similitudes�non

négligeables�de�noms�apparaissent.�Le�nouvel�organe�judiciaire�est�composé�de�cinq�employés

dont� trois�étaient�déjà�au� service�du�conseil�des�plaintes� l’année�précédente.�D’une�part� le

conseil�des�plaintes�s’évapore�avec�l’installation�du�tribunal�de�première�instance�et�d’autre�part

les�fonctionnaires�de� l’organe� judiciaire�disparu�sont�en�partie�réemployés�dans� l’institution

récemment� inaugurée.�Cette� remarque� sur� la� réorganisation� judiciaire�et� institutionnelle�de

Homs�vient�compléter�et�conforter�les�propos�de�M.�Mundy�au�sujet�du�qa¥®’�de�‘Ajlun,�situé

actuellement�en�Jordanie�mais�intégré�durant�la�période�étudiée�au�Wil®yat�S‚riyya.�Fondant

également�sa�réflexion�sur�les�almanachs�provinciaux,�elle�note�que�le�chef�du�village�(mu¿t®r)

de� Makhraba� «létait� en� 1878-1880� l’un� des� quatre� membres� élus� du� conseil� des� plaintes

(meclis-i�de’âvî)�du�district,�qui�est�devenu,�en�1879-1880,� le�Tribunal�de�Première�Instance

(bidâyet� mahkemesi).�Ce�conseil�était� l’un�des�deux�organes�au�niveau�du�kazâ�où� les�élus

régionaux� travaillaient,� ensemble,� avec� les� fonctionnaires� permanents.� [...]� Le� conseil

administratif�[ma™lis�id®r¬],�comme�son�frère�le�conseil�judiciaire�[ma™lis�da‘®w®],�[...]�était�un

organe� où� les� représentants� élus� localement� se� joignaient� aux� membres� nommés� par

                                                  
146lG.�Young,�1905,�vol.lII,�«lInstruction�Publiquel»,�Titre�XXXIXl:�«lÉcole�de�Droitl»,�p.l382-384.
147lG.�Young,�1905,�vol.lII,�«lInstruction�Publiquel»,�Titre�XXXIXl:�«lÉcole�de�Droitl»,�p.l384.
148lG.�Young,�1905,�vol.lII,�«lInstruction�Publiquel»,�Titre�XXXIXl:�«lÉcole�de�Droitl»,�p.l383.
149lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l11,�année�1296�h.�(1879),�p.l100.
150lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l12,�année�1297�h.�(1879/80),�p.l102.
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l’administration� centrale� auprès� du� gouvernement� local151.l»�Ce�réemploi�des�anciens

fonctionnaires�paraît�fort�surprenant�au�vu�des�exigences�des�lois�nouvelles�en�ce�qui�concerne

la� formation�de�nouveau�corps�de� juristes.�Cependant,� la�volonté�d’appliquer� rapidement� la

réforme�judiciaire�implique�la�nécessité�de�faire�appel�aux�anciens�fonctionnaires�et�notamment

ceux�du�conseil�des�plaintes�qui�étaient�déjà�en�charge�de�délibérer�selon�les�nouveaux�codes�de

lois.�Une�seconde�remarque�peut�être�faite�à�ce�sujet.�L’Empire,�réformateur,�dans�son�idée�de

réunifier�son�territoire,�devait�sans�doute�compter�sur�les�élus�locaux�pour�aider�les�nouveaux

fonctionnaires�nommés�au�niveau�central�à�faire�appliquer�les�réformes.�L’ordre�ne�pouvait�être

maintenu,�localement�dans�les�provinces�éloignées�du�pouvoir,�que�par�l’intégration�des�locaux

dans� les� instances�nouvelles.�Pour� toutes�ces� raisons,� le�ma™lis�da‘®w®�peut� être� considéré

comme� l’organe� transitoire�où�s’exerçait� la� justice�séculière� localement,�entre� l’élaboration

d’un�nouveau�système�juridique�et�administratif�et�l’installation�des�maf®kim�ni˙®miyya.�La

laïcisation�de�la�justice�s’impose�progressivement�par�l’intermédiaire�des�fonctionnaires�locaux.

 Les�tâches�des�juristes

Une� fois� les� cadres� institutionnels� en� place,� les� fonctionnaires� du� nouveau

système�judiciaire�se�partagent�les�tâches,�selon�la�distribution�des�compétences�de�chaque�cour

établie�par�la�législation.�Auprès�du�tribunal�traditionnel,�étaient�présentées�«ldes�questions�de

divorce,�de�mariage,�de�pension�alimentaire,�d’allaitement,�de� liberté,�d’esclavage,�de� talion

(kissas),�de�prix�du�sang�(diyet),�de�prix�d’un�membre�estropié�du�corps�humain�ainsi�que�d’un

fœtus� avorté,� de� partage� de� succession,� d’absence,� de� disparition,� de� testament� et

                                                  
151lM.�Mundy,�2004�(a),�p.l227 -228l:�«lAhm ad�Efendi�al-‘Azzam�[...]�served�at�this�time�(1878 -1880)�as�one�of
four�elected�members�on� the� judicial�council� (meclis-i�de’âvî)�of� the�district,�which� in�1879-1880�became� the
Court�of�First�Instance�(bidâyet�mahkemesi).�This�council�was�one�of�two�bodies�at�the�kazâ�level�where�elected
regional�leaders�worked�together�with�appointed�officials.�[...]�The�administrative�council,�like�its�sister�the�judicial
council,� [...],�was� a�body�on�which� figures� elected� from� the� locality� joined� appointed�members�of� the� central
administration�in�local�government.l»



123

d’héritage152.l»�À�cela,�il�faut�ajouter�les�dossiers�concernant�des�biens-fonds� waqf�(fondation

pieuse),�qui�de�par� leur�essence� religieuse� sont�du� ressort�de� la� justice� ·ar‘¬.�C’est�dans�sa

compétence�au�sujet�des� fondations�pieuses�que� le� juge153�du�tribunal�traditionnel�de�Homs

délivre,�le�22�mufarram�1313�(�15�juillet�1895),�un�document�certifiant�(fu™™a)�la�propriété�de

six�cousins�de�la�famille�Al-Qatt®ba�sur�une�maison�(d®r)�fondée�en�waqf�et�située�«lau�cœur

du�quartier�de�la�ville�de�Homs�dans�le�quartier�de�B®b�Al-Draybl»�(«lal-d®r�al-w®qi‘a�b®flin

mad¬nat�ºimt�bi�mafallat�B®b�al-Draybl»).�«lTous�les�six�sont�bénéficiaires�du�waqf�de�leur

grand-pèrel»�(«l™am¬‘u-hum�min�murtaziq¬�wa�mustafiqq¬�waqf�™addi-himl»),�Zakariyya�Al-

Qatt®ba154.�Ici,�le�tribunal� ·ar‘¬� de�Homs�est�compétent,�en�vertu�du�fait�que�le�document

délivré� relève� non� seulement� d’un� d®r�enregistré� comme� waqf�mais� aussi� d’un� type� de

succession.�Dans�la�rédaction�d’actes�de�natures�différentes�(actes�de�succession,�mariage...)�du

ressort�du�tribunal�traditionnel,�le�n®’ib�joue�le�rôle�d’un�notaire.�«lComme�notaire,�il�intervient,

authentifie,� interprète,� et� sanctionne� tous� les� contrats� comme� vente,� louage,� mariage,

succession.� Le� cadi� veille� sur� les� orphelins.� Il� surveille� la� gérance� des� biens� wakfs155.l»

Toutefois,�le�tribunal�traditionnel�ne�représente�pas�uniquement�l’étude�notariale�de�Homs.�Les

habitants� du�qa¥®’�s’en� remettent�également�au�mafkama� ·ar±iyya� pour� régler� des� litiges

touchant�de�près�ou�de�loin�le�statut�personnel�de�l’individu.�En�fait,�le�n®’ib�juge�des�affaires

de�famille,�cas�de�divorce�par�exemple.�Mis�à�part� les�crimes�de�sang,� les�disparitions�et� le

talion,�le�tribunal�traditionnel�s’est�transformé�en�organe�judiciaire�spécialisé�dans�le�droit�de�la

famille�et�du�statut�personnel.�Les�documents�émanant�du�registre�·ar‘¬�couvrent� les�années

1893�à�1896,�le�tribunal�·ar‘¬�fonctionne�dans�le�cadre�de�ses�nouvelles�attributions.�Mais�afin

                                                  
152lG.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�‘Nizamiés’l»,�TitrelXVIIl:�«lTribunaux�du
Chéril»,� Texte� XVII3,� «lConflit� de� Juridiction� entre� Tribunaux� du� Chéri� et� Tribunaux� ‘Nizamié’,�� en� statut
personnel.�Circulaire�du�Ministère�de�la�Justicel»,�p.l291-292.
153lG.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�‘Nizamiés’l»,�TitrelXVIIl:�«lTribunaux�du
Chéril»l:�«lLes�seuls�Kadis�proprement�dits,�sont�les�deux�kadiaskers�et�le�Stamboul�kadissil;�mais�aujourd’hui�le
mot�kadi�est�employé�pour�les�juges�(naïbs).l»,�p.l289,�notel1.�Désormais,�le�terme�de�juge�concernant�le�mafkama
·ar‘iyya�sera�synonyme�de�n®’ib.
154lSM`H,�doc.l536,�(22� mufarram�1313/l15�juillet�1895),�p.l390l:�«l Qayd�fu™™a�mut®daqat�waqf�Al-Qatt®ba�min
mafallat�B®b�Al-Draybl».
155lMalinjoud,�1926,�p.l36.
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d’établir�la�composition�de�ce�tribunal,�il�faut�se�contenter�d’une�source�postérieure�au�registre

exploité�issu�de�cette�institutionl:�les�volumes�31�et�32�des�annuaires�provinciaux156.

Ces�deux�annuaires�font�état�de�quatre�membres,�exception�faite�du�n®’ib�du�tribunal

qui�n’est�pas�mentionné157.�Cette�omission,�sans�nul�doute�volontaire,�semble�marquer�le�fait�de

l’évidence158.�Le�tribunal� ·ar±¬�ne�peut�pas�fonctionner�en�l’absence�de�son� n®’ib�qui�de�toute

évidence� tient� également� le� rôle� de� président� de� la� cour� réglementaire� :� le� «lra’¬s� n®’ib

efend¬l159».�Ce�procédé�consistant�à�éluder�le�nom�du�chef�d’un�organe�se�confirme�en

comparant�le�relevé�institutionnel�de�Hama.�Lorsque�les�fonctionnaires�chargés�de�la�rédaction

de�ces�deux�s®ln®m®t�tardifs�dresse�le�tableau�administratif�de�Hama�ils�enregistrent�également

quatre�membres�présents�au�tribunal�·ar±¬�de�la�ville�sans�indiquer�la�présence�du�n®’¬b.�Cette

technique� des� «loublis� évidentsl»� se� lit� également� au� niveau� supérieur� de� la� hiérarchie

judiciaire.�En�effet,�Hama,�chef�lieu�du�san™®q�chapeautant�en�l’occurrence�le�qa¥®’�de�Homs

connaît�des�institutions�hiérarchiquement�supérieures�à�celles�présentes�dans�sa�voisine�du�sud.

Dans� l’annuaire�n°31160,�en�abordant�la�juridiction�administrative�de�Hama,�on�trouve�un

conseil�de�Justice�(«ld®’ira� ‘adliyyal»)�divisé�en�deux�sections�civile�et�pénale�(«lfuq‚ql»�et

«l™az®’l»)�qui�sont�présidées�par�deux�personnes�distinctes.�Le�président�de�la�section�civile�est

qualifié�de�ra’¬s�na’ib�efend¬�et�celui�de� la�section�pénale�est�nommé�précisément�ra’¬s� ·ay¿

Mufammad�Am¬n�Efend¬161.�Juste�au -dessous�de�ces�deux�personnages�est�notée,�au�milieu�de

l’encadré�réservé�au�conseil�de�Justice,�la�présence�d’un�procureur�général.�L’enregistrement�de

cette�charge�au�centre�de�l’encadré�marque�le�fait�que�cet�individu�est�en�charge�dans�les�deux

sections162.�La�composition�du�tribunal�de�première�instance�de�Hama�d’après�la�même

                                                  
156
 S®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya,�vol.l31�&�32,�années�1899/1900�et�1900/01.�Rappelons�ici�que�le�volume�31�est�le

premier�volume�relevant�la�présence�du�mafkama�·ar±iyya.l
157
 S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l31,�annéel1901/1902,��p.l205.

158
 Voir�infral,�«lLes�différentes�cours�dans�la�Courl»,�p.l115-119.

159
 S®ln®ma�wil®yat�S‚riyya,�vol.l31,�annéel1901/1902,�p.l202.

160lLe�s®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,� vol.l31,�annéel:�1901/1902�est�toujours�pris�ici�pour�illustrer�mes�propos�mais�je
tiens�à�noter�que� les�mêmes�descriptions�et�analyses�pourraient�être� faites�à�partir�du�volume�n°l32�qui� lui�est
strictement�identique.
161lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l31,�année�1901/1902,�p.l196.
162lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l31,�année�1901/1902,�p.l196.
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s®ln®ma,� met� le� premier� greffier� («lb®·163�k®tib l»)�en�tête�et�au�centre�de�la�liste�des

fonctionnaires�de�l’institution.�Le�premier�greffier�est�donc�responsable�des�sections�civile�et

pénale�du�tribunal.�Serait-il�donc�possible�d’imaginer�que�le�tribunal�de�première�instance�de

Hama�est�dirigé�par�un�greffierl?�Pourtant� le� règlement�organique�des� tribunaux�ni˙®miyya

spécifie�quel:�«lLes�Tribunaux�des�kazas�se�composent�d’un�président�et�de�deux�juges.l»�Le

qa¥®’�de�Hama�connaît�lui�aussi�un�président�et�deux�juges.�Le�ra’¬s�n®’ib�efend¬�de�la�section

civile�du�conseil�de�Justice,� le�ra’¬s�`ay¿�Mufammad�Am¬n�� de� la�section�pénale�du�même

conseil.�Formellement,�le�na’¬b�président�dirige�le�tribunal�mais�«len�cas�d’empêchement�du

président,� ses� fonctions� sont� exercées� par� le� plus� ancien� juge,� et� celles� du� juge� appelé� à

remplacer�le�président,�ou�empêché�lui-même,�par�le�premier�greffier164.l»�C’est�certainement

par�manque�de�personnel�compétent�que� les� responsables�du� tribunal�du�qa¥®’�de�Hama�se

voient�également�nommés�à�des�fonctions�juridico-administratives�dans�le�cadre�d’institutions

relevant�de�la�position�administrative�de�Hama,�chef-lieu�de�qa¥®’�et�de�liw®’.�Les�membres�des

organes�judiciaires�semblent�être�désignés�dans�les�annuaires�de�province�qu’une�seule�foisl;�ils

sont� sans� doute� mentionnés� dans� leur� fonction� hiérarchiquement� supérieure.� Le� poste� de

président�du�tribunal�de�première�instance�existe�donc�au�moins�administrativement�même�si�la

personne�nommée�à�cette�fonction�doit�certainement�se�consacrer�à�une�fonction�supérieure�qui

l’empêche�de�jouer�son�rôle�de�président�et�de�juge�du�tribunal.�Dans�le�district�de�Homs,�le

président�du�tribunal�séculier�et�le�n®’ib�du�tribunal�·ar±¬�sont�sans�doute�incarnés�par�la�même

personne�faute�de�trouver�deux�personnes�compétentes�pour�prendre�en�charge�ces�deux�postes.

Comme�à�Hama,� le�président�et� le�n®’ib�des�cours�homsiotes�sont�une�seule�personne�et�sa

présence�n’est�soulignée�que�dans�l’encadré�réservé�au�tribunal�de�première�instance.�Est-ce�à

dire�que� la� fonction�de�président�du� tribunal�de�première� instance�du�qa¥®’� est� considérée

comme�hiérarchiquement�supérieurel?

                                                  
163lB®·l:�«lHead,�chief,�principall»�«lChefl»,�in�S.�J.�W.�Redhouse,�1890,�p.l325.
164lG.�Young,�1905,�vol.lII�«lMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�‘Nizamiés’l»,�Texte�VIIIl:�«lTribunaux
réglementaires.� Règlement� organique.l»,� SectionlIIl:� «lDes� Tribunaux� Civils,� Commerciaux� et� Criminels� de
Première�Instance.l»,�p.l169,�art.ln°l21.
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Ainsi,� il�est�possible�de�supposer�que� jusqu’en�1899/1900,� les�hommes�de� lois�du

ma™lis�da‘®w®�puis�du�mafkamat�bid®yat�Homs�étaient�également�employés�auprès�du�tribunal

traditionnel.�Une� étude� sur� la� région�d’Irbid� a�montré� le�double� emploi�des� juristes�par� la

comparaison�des�noms�des�membres�du�tribunal�·ar±¬� indiqué�dans� les�registres�de�ce�même

tribunal�avec�les�noms�du�tribunal�de�première�instance�d’Irbid�mentionnés�dans�les�s®ln®m®t

du�Wil®yat�S‚riyya165.�Le�cas�de�Homs�paraît�comparable�malgré�l’absence�de�possibilité�de

comparaison�des�membres�du�tribunal�·ar±¬�cités�dans�les�registres�de�cette�même�institution.�En

effet,�on�peut�remarquer�que� la�nécessité�d’enregistrer� la�présence�du� tribunal�·ar‘¬�dans�les

annuaires�est�ressentie�au�moment�où�les�fonctionnaires�sont�mis�en�poste�dans�l’une�des�deux

cours�de�Homs.�Seul�le�président�n®’ib�semble�conserver�sa�double�charge.

�De�1879/l1880�jusqu’au�début�dulXX e�siècle,�le�tribunal�de�première�instance�de

Homs�est�toujours�présidé�par�une�seule�et�même�personnel;�en�revanche�à�Hama,�chef-lieu�du

san™®q,�le�tribunal�séculier�est,�dès�sa�création,�divisé�en�deux�sections�(d®’ira)�civile�et�pénale

qui�sont�chacune�présidée�par�deux�fonctionnaires�nommés�respectivement�«lra’¬s�(président)

n®’ibl»� pour� le� civil� et� «lra’¬sl»� pour� le� pénal.�La� formation� du� tribunal� bid®yat� évolue

progressivement�selon�les�annuaires�en�fonction�certainement�de�la�fréquentation�du�tribunal

par�les�habitants�de�la�juridiction.�En�1879/l1880,�le�tribunal�de�Homs�est�composé�du�président

(ra’¬s�n®’ib)166�et�de�quatre�autres�membres�répartis�soigneusement�en�deux�colonnes.�Sur

chaque�colonne,�se�trouvent�deux�membres�-un�musulman�et�un�chrétien-l;�chacune�de�ces�deux

colonnes�semble�distinguer�les�membres�du�tribunal�en�deux�sections�comme�à�Hama,�civile�et

pénale.�Un�incident�survient�dans�la�constitution�du�tribunal�durant�les�années�1300�et�1301�de

l’hégirel�(1882/1883�et�1883/1884)167.�Les�volumes�concernés�présentent�alors�le�tribunal�de

première� instance�de�Homs�en�une� seule�colonne�comprenant� le�président�n®’ib�et�7�autres

fonctionnaires.�La�division�civile� -�pénale�aurait-elle�disparu�à�ce�moment-làl?�Les�années

suivantes�� nous� retrouvons� la� présentation� en� deux� parties� verticales� et� le� nombre� de

fonctionnaires�du�tribunal�évolue�lentement�jusqu’à�se�stabiliser�au�nombre�de�cinq�employés
                                                  
165
 H.�c.�Ab‚�Al-`a±ar,�1995,�p.l242-243.

166
 S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l12,�année��1879/80,�p.l205.

167
 S®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya,�vol.l15�&�16,�années�1882/83�et�1883/84,�p.l227�&�p.179.
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par�section.�Le�président�juge�du�tribunal�pourrait�donc�être�responsable�pour�toutes�les�affaires

portées� devant� la� cour� traditionnelle� ainsi� que� devant� les� cours� civiles� et� pénales� de� la

juridiction.

En�matière�civile,� les�affaires� traitées�en�première� instance�concernent�des� litiges

opposant� tous� les� habitants� de� la� juridiction� sur� des� questions� de� contrat� de� location,� de

délimitation�de�terre,�de�dette�impayée,�de�titre�de�propriété,�etc.�En�matière�criminelle,�le�juge

tranche� des� contraventions� et� des� délits� mineurs� ayant� eu� lieu� dans� sa� juridiction.� Il� fait

également�«lprocéder�à�l’instruction�préliminaire�des�crimes168.l»�Auprès�du�tribunal� ni˙®m¬,�le

juge� rend� des� jugements� selon� les� nouveaux� codes� de� lois� mettant� fin� aux� litiges� entre

particuliers.�En�revanche,�à�la�lecture�des�annuaires,�Homs�connaît,�depuis�l’année�1878/1879,

un� tribunal� de� commerce� (mafkama� ti™®ra)� dont� la� composition� interne� est� tout� à� fait

indépendante�de�l’autre�organe�judiciaire�nouveau.�Dès�sa�création�et�cela�jusqu’en�1900/1901,

le�tribunal�de�commerce�est�composé�d’un�président�et�de�six�autres�membres.�Les�mentions

des�membres�sont�partagées�en�deux�colonnes�mettant�en�évidence�la�composition�pratique�du

tribunal.�«lTout�Tribunal�de�Commerce,�n’ayant�qu’une�chambre,�sera�composé�d’un�président,

de�deux�juges�permanents�et�de�deux�juges�temporaires,�ayant�chacun�voix�délibératives169.l»

Ce�tribunal�se�présente�officiellement�comme�une�cour�totalement�autonome�mais�la�pratique

semble�être� tout�à� fait�différente.�En�effet,� les�greffiers�du� tribunal�de�première� instance�de

Homs�prennent�soin�d’enregistrer�les�affaires�relatives�au�pénal,�ce�qui�est�une�preuve�en�soi�du

fonctionnement�quasi�indépendant�de�la�section�pénalel;�en�revanche�les�registres�consignant

les�affaires�civiles�sont�agrémentés�de�nombreux�comptes�rendus�d’audiences�ayant�eu�lieu�à�la

section� commerciale� («ltaqqadam� li-h®‰ihi� al-mafkama� bid®yat� ºimt� qism� al-ti™®ri¬170»).

Ainsi,�le�tribunal�de�commerce�de�Homs�semble�donc�représenter�une�fiction�administrative.

                                                  
168
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�la�Justice�et�Tribunuax�‘Nizamiés’l»,�Texte�VIIIl:�«lTribunaux

réglementaires.�Règlement�organique.l»,�SectionlIIl:�«lDes�Tribunaux�Civils,�Commerciaux�et�Criminels�de
Première�Instance.l»,�p.l169,�art.ln°l20.
169
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�la�Justice�et�Tribunuax�‘Nizamiés’l»,�Texte�XIIIl:�«lTribunaux�de

Commerce�et�Juridiction�Commercialel»,�p.l227,�art.ln°l8.
170
 De�nombreux�documents�des�SMBH�consignant�les�affaires�civiles�sont�en�fait�des�documents�relevant�de�la

section�commerciale.�Se�reporter,�annexe�n°l5l:�«lInventaire�des�registres�émanant�des�organes�judiciaires�de�Homs
exploités�dans�le�cadre�de�cette�étudel»,�p.l�371-373.
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«lDans�les�districts�où�il�n’y�aurait�pas�de�Tribunaux�de�Commerce,�les�Conseils�qui�y�seraient

régulièrement� institués�pour� l’examen�des�affaires�civiles,�seront�provisoirement�chargés�de

juger�aussi� les�contestations�de�Commerce,�en�se�conformant,�dans�ce�cas,�au�Code�et�à� la

Procédure�de�commerce171.l»��Les�documents�contenus�dans�les�registres�du�tribunal�empêchent

d’affirmer�que�les�greffiers�du�tribunal�de�commerce�et�ceux�de�la�cour�civile�étaient�employés

dans� les�deux�organes.�En�effet,� les�greffiers�ne� signaient�pas� les�documents�et� il�est�donc

impossible�de�connaître� les�noms�de�ces�derniers.�En� revanche,� le� suivi�calligraphique�des

documents�montre�qu’un� seul� scribe� a� retranscrit� les� affaires� civiles� et� commerciales.�Ces

remarques�confirment�la�non�réalité�de�l’existence�d’un�tribunal�de�commerce�autonome.�Cour

civile�et�cour�de�commerce�ne�forment�qu’un�seul�et�même�corps.�La�vision�de�l’administration

ottomane� en� charge� des� annuaires� est� une� vision� officielle,� certifiant� sur� papier� la� bonne

application�des�réformes.

 L’interférence�juridictionnelle

La�section�civile�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs�est�compétente�sur�l’ensemble

de�la�juridiction�définie�administrativement�par�la�notion�de�qa¥®.�Ses�limites�sont�définies�dans

les� codes� et� règlements� législatifs� divers.� Dans� le� règlement� organique� des� tribunaux

ni˙®miyya,�les�législateurs�se�contentent�de�mentionner�le�fait�quel:�«lLa�chambre�civile�connaît

des�causes�civiles,�la�section�criminelle,�des�contraventions�et�des�délits,�elle�fait�procéder�aussi

à�l’instruction�préliminaire�des�crimes172.»�À�ce�point�de�la�définition,�les�affaires�du�ressort�de

cette�cour�demeurent�insaisissables.�Un�autre�article�du�règlement�précise�que�les�tribunaux�de

première� instance�«lsont� tenus�de� rejeter� les� causes�qui�ne� sont�pas�de� cette�nature� [sous-

entendue�civilel]�et�d’indiquer�aux�parties�la�nécessité�de�recourir�au�tribunal�compétent.173l»

Ces�éléments�juridiques�délimitant�la�compétence�de�la�section�civile�du�tribunal�n’apportent
                                                  
171
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�‘Nizamiés’l»,�Texte�XIIIl:�«lTribunaux�de

Commerce�et�Juridiction�Commercialel»,�p.l226,�art.ln°l1.
172
 G.lYoung,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�‘Nizamiés’l»,�Section�IIl:�«lDes�Tribunaux

Civils,�Commerciaux�et�Criminels�de�Première�Instancel»,�art.ln°l20,�p.l169.
173
 G.�Young,�1906,�vol.l1,�art.ln°7,�p.l168.
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finalement� que� des� précisions� sur� ce� qu’elle� n’est� pas.� En� retournant� à� une� définition

occidentale�du�droit�civil,�on�peut�lire�que�le�droit�civil�est�«lune�branche�du�droit�objectif.�Au

sens�large,�[il�est]�synonyme�de�droit�privél;�et�au�sens�étroit,�[il�est�la]�partie�fondamentale�du

droit�privé�comprenant�les�règles�relatives�à�l’état�et�à�la�capacité�des�personnes,�à�la�famille,�au

patrimoine,�à�la�transmission�des�biens,�aux�contrats�et�obligations174.l»�Or,�la�conception�du

droit�ottoman�restreint�les�attributions�de�la�cour�séculière�civile�en�confiant�toutes�les�affaires

relevant�du�statut�personnel�au�tribunal�·ar‘¬l.�Comment�ces�deux�organes�se�partageaient-ils�les

compétences�civilesl?�La�difficulté�à�«ldistinguer�la�compétence�des�Tribunaux�du�Chéri�d’avec

celle�des�Tribunaux�chargés�d’appliquer�les�nouvelles�lois175l»�est�ressentie�dès�la�rédaction�du

code�civil.�Et�les�prémices�du�fonctionnement�du�nouveau�système�judiciaire�ottoman�mettent

en�lumière�les�conflits�juridictionnels�découlant�de�cette�difficulté�théorique.

Une�circulaire�du�conseil�des�ministres�(1868),�une�décision�du�Conseil�d’État�(1873)�et

deux�circulaires�du�Ministère�de�la�Justice�(1877�et�1887)�tranchent�des�«lconflits�de�juridiction

entre�Tribunaux�du�Chéri�et�Tribunaux�‘Nizamié’l».�La�circulaire�de�1868�traite�de�questions�de

successionsl;� la�décision�du�Conseil�d’État� règle�un�problème�de�dommages� et� intérêts,� la

circulaire�de�1877�concerne�des�conflits�relatifs�aux�biens-fonds�enfin�celle�de�1887�porte�sur

des�questions�de� statut�personnel176.�Premièrement,�ces�textes�juridiques�ont�l’avantage�de

montrer�que� les�organes�gouvernementaux�prennent�des�positions� tranchées� en�matière�de

conflits�juridictionnels�entre�les�institutions�traditionnelles�et�les�instances�judiciaires�nouvelles.

Ces�prises�de�positions�sous-tendent�que�les�règlements�définissant�les�compétences�de�chacune

sont�l’objet�de�polémiques.�Tout�d’abord�il�faut�noter�que�le�règlement�organique�des�tribunaux

ni˙®miyya�ne�définit�en�aucune�manière�les�compétences�de�ceux-là.�Ensuite,�seule�la�circulaire

de�1887�est�postérieure�à�l’ouverture�pratique�des�tribunaux�séculiers.�Ces�derniers�soulevaient

dès�leur�conception�des�controverses.
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 G.�Young,�1906,�vol.lVI,�«lCode�Civil�Ottomanl»,�«lRapport�de�la�Commission�de�Rédaction�du�Code�Civil
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 G.lYoung,�1905,�vol.lI,�«lLe�Ministère�de�la�Justice�et�les�Tribunaux�‘Nizamiés’l»,�p.l291-293.
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Deuxièmement,�les�deux�circulaires�émanant�du�Ministère�de�la�Justice�permettent�de

définir� le� cadre� des� compétences� des� nouveaux� tribunaux.� «lSont� de� la� compétence� des

tribunaux�‘nizamié’�les�affaires�commerciales,�les�affaires�pénales,�les�questions�d’intérêts�non

composés,�de�dommage-intérêts�légaux,�d’affermage�et�de�contrats.�Toute�autre�question�sera

examinée�par�les�Tribunaux�du�Chéri�si�les�parties�en�cause�y�consentent,�et�autrement�par�les

Tribunaux�‘nizamié’177.l»�Il�est�décidé�que�«lles�tribunaux�civils�seront�compétents�pour�tous

différends�entre�les�habitants�des�villages�[...]�et�[en�particulier]�au�sujet�de�limites�ainsi�que

pour�tout�autre�procès�au�sujet�des�terres»�exception�faite�des�différends�relatifs�aux�biens�waqf

(biens�de�mainmorte)�178l.

En�matière�de�statut�personnel,�la�circulaire�ministérielle�offre�une�certaine�flexibilité.

La� fin�du� texte�de� loi�notifie� le� fait�que�si� les�parties�en�cause� refusent�d’être� jugées�par� le

tribunal�religieux,�ils�peuvent�recourir�au�tribunal�ni˙®miyya.�L’exemple�du�document�contenu

dans�le�registre�n°17�daté�de�1911�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs�peut�illustrer�cette

possibilité.�D’une�part,�la�présence�de�ce�document�peut�être�le�signe�de�l’utilisation�d’un�seul

lieu�pour�les�trois�instances�judiciaires�homsiotes�de�la�fin�du�XIXe�siècle,�comme�cela�a�été

évoqué� précédemment.�D’autre� part,� ces� trois� pages� documentaires� relatives� à� une� affaire

d’héritage�entre�les�membres�d’une�famille�composée�de�la�mère�(épouse�du�défunt)�et�de�ses

quatre� enfants� mineurs179�peut�être�le�signe�du�désir�familial�de�régler�cette�affaire

séculièrement.� L’en-tête� du� document� étant� complètement� déchiré,� il� ne� reste� plus� de� ce

document�que�l’inventaire�faisant�le�partage�de�l’héritage.�Aucune�information�n’apparaît�pour

justifier�la�présence�de�ce�cas�unique�dans�son�genre�dans�les�registres�du�tribunal�séculier�de

Homs�mais�cette�intrusion�peut�être�analysée�comme�une�application�pratique�de�la�circulaire

ministérielle�autorisant�le�recours�au�tribunal�séculier�si�les�parties�le�désirent.�Cette�remarque
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souligne�l’entrave�légale�que�les�nouvelles�institutions�judiciaires�représentent�pour�la�justice

traditionnelle�dont�les�compétences�sont�déjà�fortement�restreintes.

Le�contexte�pratique�homsiote�révèle�également�à�quel�point� il�est�délicat�de�délimiter

précisément�les�attributions�du�tribunal�·ar‘¬�et�de�son�q®¥¬.�Le�15�décembre�1893,�le�tribunal

·ar‘¬�de�Homs�prononce�un�jugement�sur�une�affaire�de�disparition.�En�effet,�ce�cas�concerne�la

disparition�d’un�âne�dans�le�qa¥®’�d’Al-Nabak,�trois�ans�auparavant�(«lbi-anna�fuqida�min-hu

mun‰u�˚al®˚a�sin¬nl»).�Le�plaignant�et�propriétaire�de�l’animal�disparu�prétend�avoir�retrouvé

son�âne�sur�les�terres�d’Al-Rastan,�village�du�qa¥®’�de�Homs180.�Cette�plainte�portée�devant�le

tribunal�·ar‘¬�apparaît�comme�un�non-sens.�Pourquoi�cette�affaire�qui�n’a�de�lien�ni�avec�des

questions� de� statut� personnel,� ni� avec� un� bien� waqf� peut-elle� être� jugée� par� le� tribunal

religieuxl?�La�réponse�se�trouve�dans�l’utilisation�du�terme�«ldisparul»�(fuqida).�Ni�le�code�civil

ni� le� code� pénal� ne� prévoient� de� clauses� concernant� une� disparition.� Or� la� circulaire

ministérielle181�mentionne�clairement�que�le�domaine�des�disparitions�est�du�ressort�du� ·ar‘¬.�À

qui�appartient�cet�ânel?�Voilà�la�question�réelle�à�laquelle�le�juge�(n®’ib)�du�tribunal�religieux

doit�répondre.�Si�l’âne�appartient�réellement�au�villageois�d’Al-Nabk,�l’accusé�d’Al-Rastan�a

donc�subtilisé�l’âne.�Cela�relèverait�en�toute�logique�du�pénal.�Le�prévenu�déclare�quant�à�lui

avoir� acheté� légalement� («lbil-·ir®’al-·ar±¬l»)� à� un� certain� Mufammad� ø®lid� Al-Fa±‚r¬

originaire�du�quartier�Al-ºamidiyya� (mafallat� Al-ºam¬diyya)�présent� avec� lui� au� conseil

[sous-entendu�·ar±¬]�(«lal-f®¥ir�ma±a-hu�bil-ma™lisl»).�Ce�dernier�avait�lui-même�acheté�cet�âne

au�ºa™™�Mafm‚d�Bin�Ibr®h¬m�S®l®m‚n,�originaire�du�village�d’Al-Rastan�qui�avait�lui�aussi

fait�l’acquisition�de�cette�bête�à�un�certain�Mufammad�±Al¬�fiaqflaq�originaire�d’Al-Rastan.�Les

deux�villageois�sont�aussi�présents�au�tribunal�et�le�dénommé�fiaqflaq�affirme�que��cet�âne�est�né

dans�sa�propriété,�de�son�ânesse�noire�(«lnati™a�f¬�mulki-hi�min�fim®rati-hi�al-sawd®’l»).�Ainsi

après�avoir�entendu�le�défendeur�et�ses�témoins,�le�juge�tranche�en�faveur�du�villageois�d’Al-

Rastan.�L’affaire�demeure�une�disparition�et�le�tribunal�religieux�est�donc�compétent.
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Les�attributions�de�chacun�des�organes�judiciaires�de�la�fin�du�XIXe�siècle�sont�assez�mal

définies� dans� la� législation� fondatricel;� en� revanche� l’expérience� pratique� de� conflits

juridictionnels� a� pour� conséquence� un� renforcement� des� cadres� de� compétences� par� la

promulgation�de�circulaires�et�ordonnances�a�posteriori.�Alors�que�cette�organisation�judiciaire

institutionnelle�peut�paraître� confuse� aux�yeux�du� lecteur�d’aujourd’hui,� les�usagers� et� les

fonctionnaires� de� l’époque� semblent� connaître� parfaitement� les� compétences� de� chaque

institution.�En�effet,�dans�l’ensemble�des�documents�des�cours�homsiotes,�les�affaires�renvoyées

d’une�cour�à�une�autre�sont�l’exception.�Et�elles�sont�généralement�consignées�dans�les�registres

de�la�section�pénale.�Dans�ces�cas,�les�demandeurs�semblent�invoquer�des�délits�fictifs,�afin�de

légaliser� quelques� acquisitions� foncières.� Ainsi,� les� renvois� de� cas� d’une� cour� à� l’autre

paraissent�plutôt�à�une�volonté�des�usagers�plutôt�que�le�signe�d’une�erreur.

La�justice�ottomane�est�en�place�à�Homs�et�les�dysfonctionnements�semblent�rares.�Les

débuts�de� l’organisation� judiciaire�séculière�sont�marqués�par� la�multiplication�des� rouages

bureaucratiques�gérés�par�un�groupe�restreint�de�fonctionnaires�dont�les�tâches�professionnelles

sont�souvent�diversifiées.�Le�q®¥¬�par�exemple,�«ldont�la�fonction�première�est�judiciaire,�se

détache�d’emblée,�et�semble�a�priori�concentrer�de�nombreuses�fonctions�de�gestion�urbaine,

même�si�ses�attributions,�très�larges�au�début�du�siècle,�ont�subi�des�restrictions�au�cours�des

différentes� réformes� ottomanes.l[Le� q®¥¬]�est�souverain�en�dernière� instance�en�matière�de

statut�personnel,�d’inspection�du�waqf,�de�contrôle�des� transactions� foncières,�des�poids�et

mesures,�des�permis�de�construire.�Sa�fonction�de�chef�du�mahkeme�(tribunal)�lui�octroie�en

outre�une�capacité�de�contrôle�sur� les�conflits� fiscaux,� la�sécurité�publique,� les�marchés,� le

partage�de�l’eau,�quelle�que�soit�la�religion�des�parties�concernées182.l»�En�effet,�la�fonction�de

juge�(n®’ib)�des�cours�·ar±¬yya�a�été�restreinte�avec�l’inauguration�du�système�judiciaire�séculier

mais�la�période�des�balbutiements�de�la�réforme�est�caractérisée�par�la�division�des�fonctions�du

tribunal� en� plusieurs� sections,� chacune� d’elles� ayant� ses� attributions� spécifiques.� Mais� la

volonté�ottomane�de�voir�une�mise�en�place�efficace�et�rapide�de�sa�nouvelle�organisation�afin

d’opérer�une�rupture�définitive�avec�l’ordre�ancien�a�pour�conséquence�le�réemploi�des�anciens
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fonctionnaires� judiciaires�et�administratifs.�Par�ce� renouvellement� institutionnel,� les�anciens

administrateurs� ont� désormais� plusieurs� titres� qui� correspondent,� en� fait,� aux� fonctions

rassemblées�sous�un�seul�titre�avant�la�période�des�Tan˙im®t.

 III. ����Aborder�l’espace�administratif

Jusqu’à�ce�point�de�l’étude,�la�juridiction�de�Homs�a�été�évoquée�à�de�multiples�reprises

comme� s’il� s’agissait� d’une� entité� administrative� découpée� sur� un� espace� géographique

cohérent� et� dont� les� limites� sont� connues� de� tous� parce� qu’elles� sont� immuables� et

historiquement�fixes.�Après�avoir�décrit� le�contexte�des�rouages� institutionnels�d’un� tribunal

compétent�sur�une�juridiction�présupposée,�le�moment�est�venu�de�se�poser�une�question�dont�la

réponse�peut�paraître�évidente�mais�ne� l’est�pasl:�quelle�est� la� juridiction�de�compétence�du

tribunal�séculier�de�Homsl?

1) ������Qu’est-ce�qu’un��������qa¥®’l������:�le�cas�de�Homsl?

Le�19�juillet�1904,�le�consul�général�de�Belgique�en�Turquie�d’Asie�définit�les�limites

administratives�de�la�province�syrienne�en�ces�termesl:�«lLe�vilayet�de�Syrie,�chef-lieu�Damasl:

100�000�kilomètres�carrés�et�955�000�habitants,�avec�les�villes�importantes�de�Homs,�Hama�et

Baalbeck183.l»�Les�limites�de�la�province�de�Damas�sont�souvent�décrites�de�la�sortel;�chacun

évoque�les�grande�villes�du�vilayet�qui�constituent�des�circonscriptions�administratives�connues

de�tous�sous�les�noms�de�mutatarrifiyya,� liw®’,�ou�san™®q,�ou�encore�qa¥®’.�L.�Gross,�qui�a

consacré�sa�thèse�à�la�province�de�Damas�de�1860�à�1909,�décrit�avec�dextérité�les�découpages

administratifs� successifs� et� les� utilisations� que� peuvent� en� faire� les� locaux� et� le

gouvernement184.�Cependant,�à�force�de�croire�que�les�frontières�d’un�canton,�d’un�district�sont

évidentes� puisqu’elles� sont� le� fait� de� l’administration� elle-même,� la� carte� de� la� division

                                                  
183�Rapport�Consulaire�Belge,�«lConsulat�Général�de�Belgique�en�Turquie�d’Asie,�19�juillet�1904l»,�MIOMl99,
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administrative�concernée�fait�défaut.�Alors,�comment�peut-on�faire� la� lecture�d’un�ensemble

déterminé�dont�les�contours�restent�inconnus�ou�flousl?

Le�qa¥®’�est�une�subdivision,�nommée�par�Aristarchi�Beyl:�canton185.�Ce�canton�dépend

d’une� circonscription� administrative� hiérarchiquement� supérieurel:� le� san™®q.�Le�qa¥®’

regroupe�«lplusieurs�communes�dont�chacune�est�pourvue�d’une�administration�communale�[...]

Les�groupes�de�petits�villages�qui�ne�peuvent�former�des�cazas�indépendants,�à�cause�de�leur

position�topographique,�sont�incorporés�aux�cazas�les�plus�proches,�sous�le�nom�de�Nahié186.l»

«lDans� les� villes� et� villages,� cinquante�maisons,� au�moins,� forment� un� quartier� et� chaque

quartier�forme�une�circonscription�communale187.l»�L’article�n°4�des�dispositions�générales�de

l’organisation� des� provinces� notifie� clairement� que� le� canton� représente� un� ensemble� de

communes�rattachées�administrativement�au�chef-lieu�de�la�circonscription�nommée�également

qa¥®’.�Le�chef-lieu�est�une�ville,�en�l’occurrence�Homs.�La�suite�de�l’article�expose�le�fait�que

des�groupes�de�petits�villages�ne�pouvant�constituer�un�qa¥®’�sont�rattachés�au�qa¥®’�le�plus

proche�sous� le�nom�de�n®fiya.�La�n®fiya�est�donc�comprise� ici�comme�un�groupement�de

plusieurs�bourgs�de�petite� taillel:� la�commune188.�Et,�le�canton�de�Homs�rassemble�donc�un

certain�nombre�de�communes�qui�sont�elles-mêmes�composées�de�plusieurs�villages.�L’article

n°5�sème�la�confusion,�car�une�n®fiya�est�définie�dans�cet�article�comme�un�groupement�de

cinquante�maisons.�Ainsi�une�n®fiya�peut�également�représenter�un�quartier.

D’autre�part,� les� s®ln®m®t� ‘um‚m¬yya� (annuaires� généraux)� de� l’Empire� décrivent

officiellement�chaque�division�impériale�et�provinciale.�Selon�la�loi�des�vilayets189,�la�division

nommée�san™®q�chapeaute�le�qa¥®’.�Quel�est�donc�le�san™®q�de�rattachement�pour�Homsl?�Les

fonctionnaires�ottomans�chargés�de�l’élaboration�des�annuaires�ottomans�classent�le�qa¥®’�de

                                                  
185�G.�Aristarchi�Bey,1874,�vol.�II,�«lLoi�des�Vilayets�(1867)l»,�art.�n°l3,�p.273.�De�plus,�il�faut�préciser�ici�que�la
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Homs�dans�le�san™®q�de�Hama.�Ce�classement�est�identique�dans�l’ensemble�des�huit�volumes

consultés�des�s®ln®m®t�‘um‚m¬yya190.�Le�rattachement�administratif�de�Homs�à�Hama�au�sein

de� la� province� de� Damas� paraît� donc� incontestable191.�La�loi�des�vilayets�est�une�source

législative�censée�définir� les�cadres�administratifs�applicables�dans� l’Empirel;�elle� fait�donc

naturellement� abstraction�des� changements�pratiques.�À� ce�point�de� l’enquête,� le�qa¥®’�de

Homs�a�été�défini� théoriquement�dans�ses�cadres� législatifs�et�administratifs.�Les�annuaires

généraux,�les�recensements�ottomans�ainsi�que�l’ensemble�des�sources�locales�et�occidentales

exploitées�par� les�historiens�spécialistes�de� l’Empire� fournissent�des� informations�multiples

concernant�l’ensemble�des�circonscriptions�administratives�ottomanes�et�plus�particulièrement

sur�l’entité�qa¥®’.

En�revanche,�les�limites�réelles�demeurent�insaisissables�comme�si�tracer�des�frontières

administratives�n’était�d’aucune�utilité�pour�les�contemporains.�L’étude�présentée�ici�part�de

l’hypothèse�que�le�canton�de�Homs�est�rattaché�à�Hama�dans�la�province�de�Damas�malgré�les

doutes� imposés� par� les� informations� contradictoires� fournies� dans� les� sources� officielles

centrales.�Les�difficultés�rencontrées�dans� l’application�de� la�réforme�administrative�dans� le

canton�de�Homs�et� les� tâtonnements�des�premières�enquêtes�de� terrain� rendent�complexe� la

tâche�de�l’historien�avide�de�précisions�et�de�détails�qui�lui�permettraient�de�mieux�définir�son

étude�dans�un�cadre�géographique�et�administratif.�Les�débuts�de�la�bureaucratie�ottomane�ont

multiplié�les�sources�utilisables�et�de�ce�fait�les�informations�divergentes�se�sont,�elles�aussi,

accrues.

D’où� la� question� essentielle� permettant� d’établir� le� contexte� spatial� de� ce� cadre

théoriquel:�comment�matérialiser�ces�remaniements�administratifsl?

                                                  
190

 Ces�huit�volumes�datent�respectivement�de�1892/93,�1896/97,�1897/98,�1901/02,�1904/05,�1906/07�&�1911/12.
191

 L’expression�«lparaît�incontestablel»�a�été�utilisée�ici�en�rappel�des�propos�tenus�dans�le�chapitre�premier
«lRépertoire�des�sourcesl»�au�sujet�de� la�«lDocumentation�officielle�centralel»,�p.l56-57.�Le�dernier�recensement
ottoman�(1906/07)�contredit�les�annuaires�généraux�et�les�annuaires�de�la�province�de�Damas.�Voir�également�K.
H.�Karpat,�1985,�p.�134-135�&�p.164-165.
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2) �����Homs,�un��������qa¥®’��������bien�défini���192���l?�����

Ni� la� cartographie� ottomane� ni� la� cartographie� occidentale� n’ont� élaboré� de� carte

administrative�de� la�région.�Les� limites�des�diverses�subdivisions�formant� l’Empire�après� la

promulgation�de�la�loi�sur�les�vilayets�restent�donc�une�représentation�géographique�abstraite.

Les� s®ln®m®t�de� la�Wil®yat�S‚riyyal� sont,� jusqu’à� ce� jour,� les� seules� sources� fournissant

quelques�renseignements�précis�concernant� la�délimitation�des�circonscriptions�ottomanes�et

notamment�du�qa¥®’.�Ces�annuaires�provinciaux�sont�à�cet�égard�des�témoins�pragmatiques�de

la�mise�en�place�des�subdivisions�provinciales�et�plus�particulièrement�de�la�formation�du�qa¥®’

de�Homs.�Ils�sont�le�fruit�des�enquêtes�de�terrain�effectuées�par�des�fonctionnaires�ottomans

dans�la�province�de�Damas.�Ce�type�de�source�représente�la�prise�de�conscience�ottomane�de

«lla�nécessité�de�l’enquête�localel».�En�effet,�«lil�faut�observer�la�province,�parce�qu’elle�seule

peut�faire�advenir�-et�donc�rendre�vrai-�le�projet�politique�bâtil193»�à�Istanbul.�La�complexité�des

lois�publiées�par�l’Empire�transparaît�donc�au�cœur�de�la�présentation�des�annuaires�officiels�de

la�province.

Les�s®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya�présentent� la� toile�de� fond�pratique�de� l’ensemble�des

subdivisions� et� des� institutions� administratives� composant� la� province.� De� 1869/70� à

1900/1901,� le�qa¥®’�de�Homs� figure�dans�ces�annuaires�comme�subdivision�de� la�province

rattachée� directement� à� Hama.� Les� volumes� les� plus� anciens� présentent� une� simplicité

administrative�étonnante�révélatrice�du�début�laborieux�de�la�transformation.�Puis�au�tournant

du� vingtième� siècle,� les� fonctionnaires� ottomans,� chargés� de� l’élaboration� des� annuaires

provinciaux,�entrent�dans�les�détails.�Ainsi,�dans�les�volumes�datés�de�1317�(1899/1900)�et�de

1318�(1900/1901),�se�trouve�l’inventaire�des�villages�formant�les�qa¥®-s,�alors�que�jusque-là�les

fonctionnaires�en�charge�des�almanachs�de� la�province�n’avaient�en�aucune�façon�dressé�un

                                                  
192
 Le�développement�qui�va�suivre�aura�pour�appui�les�cartes�successives�du�qa¥®�de�Homs�après�les�réformes�de

la�réorganisation�provinciales�ainsi�que�les�listes�des�localités�du�qa¥®’�tirées�des�s®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya.�(Voir
annexes�n°l1,�cartes�2�et�3�intitulée�respectivement�«lRépartition�administrative�des�villages�dans�le�qa¥®’�de�Homs
en�1899/l1900l»�et�«lRépartition�administrative�des�villages�dans�le�qa¥®’�de�Homs�en�1900/�1901l»,�p.l355�et
356l)�et�annexe�n°l4l:�Répartition�administrative�des�villages�du�qa¥®’�de�Homs�d’après�les�annuaires
provinciauxl»,�p.l367-370.
193

 M.�N.�Bourguet,�2001,�p.l59.
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tableau,� même� approximatif,� de� ce� que� représentait� chaque� division� administrative� de� la

province194.

Les� volumes� 31� et� 32,� datés,� respectivement� de� 1899/1900� et� 1900/1901,� donnent

chacun�une� liste�de�131� toponymes� (Homs�non�compris)� répartis�sur�plusieurs�subdivisions

administratives.�L’annuaire�datant�de�1899/1900195�divise�les�131�villages�(voir�fig.1)�sur�deux

nafiya-s�et�sur�la�ville�de�Homs�centre�du�qa¥®’l(«lmarkaz�qa¥®’�ºimt�qataba196�sı l»l)197.�En

effet,�deux�communes�sont�constituées�à�l’intérieur�du�district�de�Homs.�Celle�dite�de�Qutayr

est�de� toute�évidence�sous� l’autorité�directe�du�village�du�même�nom�situé�au�sud-ouest�de

Homs198.�La�seconde�est�nommée�dans�la� s®ln®ma�n°l31�de�la�manière�suivantel:� Iki�qap‚l¬

n®fiya�sı.�Cette�expression�signifie�littéralement�la�“n®fiya�des�deux199�portes200”.�Or,�on�peut

remarquer�dans�les�volumes�n°l31�et�32�des�annuaires�provinciaux�que�chaque�appellation�de

n®fiya�correspond�à�un�village� tel�Qutayr,�Buwayr,�etc.�De�plus,�aucun�village�de� la�région

porte�le�nom�de�Iki�Qap‚l¬,�et�Homs�comporte�sept�portes.�Aussi,�en�prenant�en�considération,

d’une�part�les�nombreuses�erreurs�de�transcriptions�des�noms�de�villages�par�les�fonctionnaires,

(ils�notent�par�exemple�Ray®q�au� lieu�de�Ray®n,�Tast¬n�au� lieu�de�Tisn¬n,�ºamidiyya�pour

                                                  
194�S®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya,�32�volumes�couvrant�les�années�1868/1869�à�1900/1901.
195

 S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l31,�année�1899/1900,�p.l390-393.�Voir�annexe�n°l5l:�«lRépartition
administratives�des�villages�du�qa¥®’d’après�les�annuaires�provinciaux�n°l31�(année�1899/1900)�et�n°l32�(année
1900/1901)l».�Voir�également�infra,�fig.�1l:�«lRépartition�administrative�du�qa¥®’�en�1899/1900)l»,�p.l116.�Enfin
se�reporter�à�annexe�1,�carte�n°l2�«lQa¥®’�de�Homs�en�1899/1900).
196� Qatabal:�«la�town,�a�boroughl»�In�S.lJ.lW.lRedhouse,�1890,�p.l1456.�Le�mot�«l qatabal»�est�un�terme�de�la
langue�turque�ottomane.�Dans�le�contexte�de�l’annuaire�de�la�province�de�Syrie,�qataba�désigne�la�ville�de�Homs
en�tant�que�centre�du�qa¥®’.�Il�faut�ajouter�ici�la�définition�que�donne�G.�Young�à�ce�terme�lorsqu’il�traduit�la�loi�de
1877� sur� les� municipalités� provinciales.� G.� Young,� 1905,� vol.lI,� «lMinistère� de� l’Intérieurl»,� Chapitre� VIIl:
«lMunicipalités�Provinciales.l»,�art.�n°l1,�p.l70l:�«lUn�Conseil�municipal�sera�constitué�dans�chaque�ville�(chechir)
ou�petite�ville�(kassaba).�Les�attributions�des�municipalités�des�nahiés�seront�fixées�par�une�loi�spéciale.l»�Homs
est� donc� une� petite� ville,� où� est� constitué� un� conseil�municipal� «lbal®diyya�ma™lisl»� qui� est� recensé� dans� les
annuaires�de�la�provincel�depuis�1871/1872,�s®ln®ma�wil®yat�S‚riyya,�vol.l3,�année�1871/1972,�p.l82.
197�S®ln®ma�wil®yat�S‚riyya,�vol.l31,�1899/1900,�p.l390.
198�G.lYoung,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�l’Intérieur.l»,�Textel�IIIl:�«lRèglement�sur�l’administration�des�Cercles
communaux� (Nahiés).�17�mars�1877.l»,�art.ln°l5,�p.l85l:�«lSi� le�Cercle�communal�comprend�un� seul�village,� il
prend� le�nom�de�ce�villagel;�mais�quand� il�est�composé�de�plusieurs�villages,�et�d’autres�habitations� isolées,� il
prend�le�nom�du�plus�grand�qui�est�aussi�le�chef-lieu�du�Cerclel;�[...]l»
199lIkil:�«lTwol»,�in�S.lW.lJ.lRedhouse,�1890,�p.l302.
200lQap‚l:�«lA�door,�a�gatel»,�in�S.lW.lJ.lRedhouse,�1890,�p.l1435.
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ºam¬diyya�Al-Akr®d...201),�d’autre�part�que�le�terme�de�qap‚202�peut�également�désigner�la�Porte

(gouvernement� d’Istanbul),� enfin� que� la� n®fiya� mentionnée� précédemment� se� trouve� à

l’extrême� sud-est� du� qa¥®’�sur� les� terres�de� la�b®diya� (domaine� des� steppes)� où� la� grande

majorité� des� terres� est� de� statut� domanial� (m¬r¬),� on� peut� suggérer� que� cette� commune

correspond� aux� terres� appartenant203�directement�au�gouvernement�central.�Dans�cette

hypothèse,�il�faut�lire�icil:�Eyke204�qap‚l¬�n®fiya�sı ,�donc�“ n®hiya�des�possessions�de�la�Porte”

ou�encore��“n®fiya�dont�le�propriétaire�est�la�Porte”.

D’après�son�identification�nominale,�cette�commune�semble�dépendre�directement�du

gouvernement�central.�Pourtant,�elle�fait�bien�partie�de�la�zone�du�district�de�Homs.�Les�huit

villages�qu’elle�regroupe�sont�situés,�comme�nous�l’avons�mentionné,�à�l’extrême�sud-est�de�la

zone�administrative�de�Homs.�Elle�pourrait�donc�marquer�la�frontière�du�contrôle�administratif

ottoman.�La�zone�qu’elle�couvre�se�distingue�par�le�peu�de�villages�qui�s’y�trouvent�recensés.

Enfin,�cette�n®fiya�se�situe�dans�la�zone�steppique�qui�est�la�région�privilégiée�des�nomades�où

les�Ottomans�tentent�durant�toute�la�période�étudiée�d’imposer�leur�autorité205.

�Enfin,�la�zone�administrative�regroupant�le�plus�grand�nombre�de�villages�situés

circulairement�autour�de�Homs�est�chapeauté�par�le�chef-lieu�de�qa¥®’�lui-même.�Ces�villages

sont� sous� l’autorité� directe� de� Homs� certainement� «len� raison� de� leur� proximité� avec� le

siège206l»�du�centre�administratifl:�la�«lpetite�villel»�(«lqatabal»)207�de�Homs.

Le�volume�suivant�du�s®ln®ma�provincial�(1900/1901)208�recense�un�nombre�identique

de�villages,�mais�la�répartition�des�villages�par�n®fiya�a�changé.�En�effet,�il�répartit�les�mêmes

                                                  
201lPour�choisir�une�désignation�fixe�des�villages,�nous�avons�comparé�la�liste�fournie�par�les�deux�annuaires
provinciaux,� dont� la� transcription� des� noms� varie,� avec� les� appellations� villageoises� mentionnées� par� les
fonctionnaires� du� tribunal� de� première� instance� de� Homs.� Enfin,� pour� une� dernière� vérification,� nous� avons
comparé� les�différentes�données�avec� la� transcription�donnée�par� les�F.lF.lL.� in�Syrie.�Répertoire�alphabétique,
1945,�212lp.�Enfin,�si�lorsqu’un�doute�subsistait,�nous�avons�noté�les�deux�appellations.�Voir�annexe�n°l5.
202lQap‚l:�«lAn�Office�of�the�governmentl;�especially,�the�Central�Office�at�Constantinoplel;�also,�a�governor’s
house�in�a�provincel»,�in�S.lW.lJ.�Redhouse,�1890,�p.l1435.
203lL¬�(ou�l‚)l:�«lSuffix�added�to�substantivesl:�to�signify�possession�of�that�which�they�indicate.l»�in�ibid,�p.l1641.
204lEykel:�«l�An�owner,�possessor,�holder.l»,�S.lW.lJ.�Redhouse,�1890,�p.l302.
205�Voir� infra�chapitre�IIIl:�«lHoms�une�ville�mal�connuel»,�II�«lDe�l’urbain�au�rurall:�extension�de�la�ville�et
arrière-pays.l»,�3°)�«lFavoriser�les�campagnesl»,�p.l200-214.
206�M.�Aymes,�2005,�p.l351.
207

 Se�reporter�supra�à�la�note�n°l196,�p.l137.
208�S®ln®ma�wil®yat�S‚riyya,�vol.l32,�année�1900/1901,�p.l391-394.
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131�qarya-s�sur�5�n®fiya-s�(fig.l2).�Durant�cette�année,�la�qataba�de�Homs�n’impose�plus�sa

tutelle� directe� sur� les� villages� les� plus� proches.�Elle� n’est�mentionnée� que� comme� repère

géographique� et� administratif� de� l’ensemble� des� cinq� communes� dépendantes� de� Homs,

chef-lieu� de� qa¥®’.�Parmi�ces�cinq�n®fiya-s� figurent� les�deux�n®fiya-s� citées� pour� l’année

1899/1900�et�trois�nouvelles�communes�dans�lesquelles�sont�répartis�les�92�villages�qui�étaient

l’année�précédente�sous�la�tutelle�directe�de�la�ville�de�Homs.
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Nombre�de�villages�par��������n®hiya�������dans�le��������qa¥®’��������de�Homs�d’après�les�������s®ln®m®t

n°31�et�32�de�la�Wil®yat�S‚riyya

Figure 1: Répartion administrative des villages du qada' 

de Homs en 1899/1900

Qasaba (Ville de Homs)

Nahiya de Qusayr

Eyke Qapûlî Nâhiya si

92

31

8

Figure 2: Répartition administrative des villages du qada' 

de Homs en 1900/1901

Nâhiya de Ghûr

Nâhiya de Buaîr

Nâhiya de Dayr Fûr

Nâhiya de Qusayr

Eyke Qapûlî Nâhiya si

70

31 8 14 8



141

En� comparant� ces� données� avec� celles� de� l’almanach� général� de� l’Empire� daté

1901/1902209,�on�remarque�une�différence�non�négligeable.�En�effet,�cet�annuaire�note�que�le

qa¥®’�de�Homs�est�composé�de�109�villages� répartis�sur�cinq�circonscriptions�communales.

Deux�sources�officielles,�élaborées�d’après�des�enquêtes�locales,�se�contredisent.�Que�s’est-il

passél?� Des� villages� auraient-ils� disparu� entre� temps210l?�Les�fonctionnaires�ottomans

responsables�de� l’élaboration�de� l’annuaire�du�vilayet�de�Syrie�n’auraient-ils�pas� fourni� les

renseignements�exacts�concernant�le�nombre�de�villages�du�district�à�Istanbull?�Cette�question

sans�réponse�met�en�lumière�les�balbutiements�de�la�bureaucratie�ottomane,�dont�les�rouages

semblent�être�encore�déficients.

Selon�les�s®ln®m®t�n°31�et�32�de�la�province,�en�un�an,�la�distribution�administrative�est

remaniée�sans�que�la�taille�du�qa¥®’�n’ait�changé.�Les�131�localités�(Homs�non�compris)�font

partie�intégrante�du�qa¥®’�de�Homs�mais�l’organisation�administrative�interne�varie.

La� deuxième� répartition� est� d’ailleurs� le� signe� du� rapprochement� de� l’autorité

administrative� dans� les� campagnes.� «lIl� est� entendu� que� les� villages� formant� un� Cercle

communal�ne�pourront�être�éloignés�de�l’endroit�qui�sera�choisi�comme�chef-lieu�que�de�trois

heures�au�plus211.l»�Or�parmi�les�92�qarya-s�qui�se�trouvaient�sous�la�tutelle�directe�de�la�qataba,

certaines�sont�situées�à�six�ou�sept�heures�de�marche�de�Homs,�tel�le�village�de�Kafr�L®h®�qui�se

trouve� dans� la� région� montagneuse� du� nord-ouest� de� Homs212.�L’article�de�loi�énoncé

précédemment�date�de�1877,�mais�il�faut�attendre�1900/1901�pour�qu’il�soit�appliqué�à�Homs.

Ces� changements� étudiés� sur�une�période�de�deux� ans�montrent� toute� la�difficulté�que� les

administrateurs�locaux�avaient�à�appliquer�les�lois�de�la�réforme�qui�fut�amendée�à�plusieurs

reprises.�En� effet,�non� seulement� la� loi� sur� les�vilayets� connaît�plusieurs� étapes,�mais�des

                                                  
209lS®ln®mat�±Um‚m¬,�année�1319�h.�(1901/1902).
210lEn�réponse�à�cette�question,�il�faut�noter�que�l’ensemble�des� s®ln®m®t�±um‚m¬ �(au�total�huit�volumes�datés
respectivement�de�1310lh.l(1892/93),�1314lh.l(1896/97),�1315lh.l(1897/98),�1319lh.l(1901/02),�1322lh.l(1904/05),
1323lh.l(1905/06),� 1324lhl(1906/07).�&� 1329lh.l(1910/11)� compte� inlassablement� 109� villages� répartis� sur� les
deux� de� Qutayr� et� des� possessions� de� la� Porte� de� 1310lh.l(1892/93)� à� 1315lhl(1897/98),� et� répartis� sur� cinq
n®fiya-s� référencées� dans� les� annuaires� provinciaux� de� 1319� hl(1901/02).� à� 1329lhl(1910/11).� On� peut� donc
constater�la�stabilité�de�la�distribution�administrative�des�villages�à�partir�de�1315�h.�soit�en�1901/1902.
211lG.lYoung,�1905,�vol.lI,�Titre�IIIl:�«lMinistère�de�l’Intérieur.l»,�Textel�IIIl:�«lRèglement�sur�l’administration�des
Cercles�communaux�(Nahiés).�17�mars�1877.l»,�art.ln°l3,�p.l84.
212lS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.l31,�annéel1899/1900,�p.l391.�Voir�annexe�n°l1,�cartes�2�et�3,�p.l355�et�356.
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règlements�viennent�aussi�compléter�les�carences�de�la�loi�sur�les�provincesl;�enfin�certaines

lois�abrogent�les�précédentes.�Par�exemple,�un�«larticle�spéciall»�concernant�les�municipalités

rend� caduques� les� lois� précédentes.� Les� «ldispositions� des� lois� des� vilayets� ainsi� que� les

instructions�concernant�les�devoirs�et�attributions�des�fonctionnaires�des�vilayets�et�des�divers

bureaux�du� chef-lieu�de� la�province� en�opposition� aux�dispositions�de� la�présente� loi� sont

abrogées.�Les�règlements�relatifs�à�la�formation�des�Conseils�municipaux�et�à�leurs�attributions

contraires�à�la�présente�loi�sont�de�même�abolis213.l»

Ce� dédale� de� lois� et� autres� textes� législatifs� réglementant� la� nouvelle� administration� des

provinces�de�l’Empire�ne�facilite�certainement�pas�la�tâche�des�nouveaux�fonctionnaires�nommé

localement.� L’analyse� de� la� répartition� des� villages� du� qa¥®’� de� Homs� a� dévoilé� les

tâtonnements�administratifs�de� la�nouvelle�bureaucratie�homsiote.�De�plus,� les�changements

effectués�dans�le�découpage�du�qa¥®’�en�deux�ou�cinq�n®fiya-s�révèlent�également�la�volonté

ottomane� de� toujours� mieux� contrôler� son� territoire.� Enfin,� la� division� administrative� de

proximité�permet� aux�villageois�de� se� rendre�plus� facilement� au� centre� administratif�de� la

commune.� Les� affaires� sont� donc� ainsi� réglées� aux� plus� petits� niveaux� hiérarchiques

institutionnels� et� administratifs� (Conseils�des�Anciens,�Conseils� communaux,� tribunaux�de

paix)214.�Les�compétences�sont�redistribuées�et�les�contrées�les�plus�éloignées�du�centre

administratif�et�donc�les�représentants�de�l’autorité�ottomane�sont�mieux�contrôlés.

C’est�au�travers�de�cet�«locéanl»�législatif�et�administratif�que�le�district�de�Homs�prend

forme� et� se� transforme� pour� finalement� ressembler� à� une� nébuleuse� de� circonscriptions

administratives� hiérarchisées.� La� loi� découpe� l’unité� géographique� pour� former� des

regroupements�administratifs�artificiels�au�gré�des�désirs�unificateurs�de�l’empire.

                                                  
213
 G.�Young,�1905,�vol.lI,�«lMinistère�de�l’Intérieurl»,�Chapitre�VIIl:�«lMunicipalités�Provinciales�(5�octobre

1877,�supplément�I.�11�novembre�1886,�supplément�II.�15�septembre�1890.),�p.l69.
214
 Voir�articles�2�à�5�du�règlement�organique�des�tribunaux�réglementaires,�in�G.�Young,�1905,�vol.lI,�p.l167.
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3) �����Administration,�juridiction,�compétencesl:�les�tribunaux�dans�le��������qa¥®’������.

Concernant�les�instances�judiciaires�présentes�dans�les�circonscriptions�provinciales,�les

traducteurs�des�lois�ottomanes�tels�G.�Young�ou�encore�G.�Aristarchi�Bey�ont�pris�l’habitude

d’employer�l’expression�«ltribunaux�de�kazal»�pour�les�désigner.�Ce�raccourci�pose�plusieurs

problèmes.�D’une�part,�ces�auteurs�traduisent�les�nouvelles�lois�de�l’Empire�qui�n’évoquent�que

partiellement�les�institutions�traditionnelles�tel�le�tribunal�religieux.�D’autre�part,�l’expression

«ltribunaux�de�kazal»�élude�l’éventail�des�instances�en�place�dans�la�localitél:�tribunal�religieux,

tribunaux�séculiers,�tribunaux�de�commerce.�Enfin,�cette�formule�signifie-t-elle�que�l’ensemble

de�ces�cours�de�justice�sont�en�charge�de�toutes�les�affaires�se�déroulant�dans�la�circonscription

administrative�qa¥®’l?

La�ville�de�Homs�et�les�131�localités�formant�le�qa¥®’�de�Homs� représentent�ainsi� le

territoire�relevant�de�la�compétence�des�tribunaux�locaux�(tribunal�·®r‘¬,�ni˙®m¬�civil�et�pénal,

tribunal�de�commerce).�La�loi�des�provinces�de�1867,�en�décrivant�«l’administration�judiciaire

du�Cazal»,�définit� le�cadre�des�attributions�de�q®¥¬l:�«lDans�chaque�caza,�un�cadi�statue�sur

toutes� les�questions�du� ressort�du� cher’i,� sans� intervenir�dans� les�procès� régis�par� les� lois

civiles215.l»�Selon�les�lois�de�1855,�réglant�le�statut�des� n®’ib-s,�«lles�postes�de�juges�furent

classés�en� fonction�de� l’importance�et�de� la� taille�de�chaque�kaza216.l»�Les�compétences�du

tribunal� religieux�couvrent�ainsi� l’ensemble�de� la�circonscription�dans� laquelle� le�n®’ib�est

nommé.�L’espace�juridictionnel�des�tribunaux�séculiers�est�également�défini�par�la�législationl:

«lLe�Tribunal�de�Ire�Instance�de�chaque�kaza,�chef-lieu�d’un�liva,�juge�en�première�instance,�[...]

les�causes�qui�surgissent�dans�ce�même�kaza�[...]217l».�Les�24�registres�du�tribunal�de�première

instance�(sections�civile,�pénale�et�commerciale)�de�Homs�rendent�compte�de�l’application�de�la

loi�délimitant�sa�compétence�à�l’ensemble�du�qa¥®’�de�Homs.�Les�différentes�affaires�portées

devant�cette� instance�mettent� toujours�en�scène�au�minimum�une�des�parties�appartenant�au

                                                  
215lG.�Aristarchi�Bey,�1874,�vol.lII,�«lLoi�des�vilayetsl»,�p.l282.
216�J.�Akiba,�2005,�p.l48l:�«lThe�post�of�judges�were�classified�according�to�the�importance�and�scale�of�each
kaza.l»� Ici,� l’auteur� s’appuie� sur� l’article�4�du� règlement�concernant� les�n®’ib-s.�pour�une�version� française�de
l’article,�lirel:�G.lAristarchi�Bey,�1874,�vol.lII,�«lRèglement�touchant�les�Naibsl»,�p.l321.
217�G.�Young,�1905,�vol.lIl:�«lRèglement�organique�des�tribunaux�réglementairesl»,�p.l169,�art.�n°l23.
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qa¥®’� de� Homs.� Cette� information� est� transcrite� clairement� dans� les� documents� lors� de

l’introduction�normative�de�chaque�compte�rendu�d’audience�afin�de�présenter�les�parties�en

litigesl:�«lun� tel� fils�d’un� tel�originaire�de� tel�village�appartenant�au�qa¥®’�de�Homs218l»�ou

encore�«lun�tel�fils�d’un�tel�habitant�tel�quartier�situé�dans�la�ville�de�Homs219».�Les�formules

utilisées�varient�selon�que�la�personne�concernée�est�originaire�de�la�ville�ou�simple�résident.�Le

scribe�note,�en�effet,�précisément� la� situation,�ainsi� il� transcrit� l’identité�d’une�personne�X

originaire�d’un�quartier�(«lmin�ah®l¬�mafallatl»)�ou�simple�résidant�(«lmuq¬m�mafallat).�Cette

manière�d’identifier�les�personnes�permet�peut-être�à�la�cour�de�mieux�cerner�les�personnages

en�conflit.�Toujours�dans�un�objectif�d’identification�précise,�certains�détails�viennent�parfois

s’ajouter�dans�la�présentation�des�parties�en�mentionnant�la�profession�ou�l’origine�ethnique�de

la�personne.�D’autres�indices�marquent�le�domaine�géographique�d’action�du�tribunal.�Parmi

ces� indices� l’un�d’eux�est� récurrent�dans� les�conflits� touchant�directement� la�campagnel;� il

s’agit� de� la� localisation� de� la� terre� en� litige.� Par� exemple� dans� un� document,� le� greffier

mentionne�quel:�«lla�parcelle�de�terre�nommée�terre�Al-Madrasa�fait�partie�des�terres�du�village

de� `in·®r220».�Ici,�le�scribe�n’a�pas�souligné�l’appartenance�du�village�de�`in·®r�au� qa¥®’

comme�si�ce�village�était�connu�de�tous�les�contemporains.�De�plus�le�demandeur�appartient�à

la� famille�At®s¬,�une�des� familles�de�notables�de�Homs.�Le�demandeur�est�de�Homs�et� ses

propriétés�foncières�sont�connues�des�locaux.�`in·®r�appartient�donc�forcément�au�qa¥®’.�Dans

d’autres�affaires�concernant�des�toponymes�méconnus�administrativement,�l’écrivain�localise

de�la�même�manière�les�parcelles�concernées�en�rajoutant�que�ce�lieu�appartient�au�qa¥®’�de

Homs� (t®bi‘a�qa¥®’�ºimt).�Les� toponymes�connus�des� fonctionnaires�ottomans�et�donc�de

l’ensemble�de� la�population� locale� sont�en�général� les�villages� répertoriés�dans� la� liste�des

villages�dressée�dans�les�annuaires�de�province.�Les�autres�localités�de�moindre�importance�sont

rattachées�administrativement�aux�villages�les�plus�prochesl;�ainsi�ces�bourgs�ne�sont�plus�que

des� lieux� dits� que� les� fonctionnaires� du� tribunal� doivent� replacer� géographiquement� et

                                                  
218

 «lX�ibn�X�min�®h®l¬�qaryat�X�al-t®bi‘a�qa¥®’�ºimtl»
219

 «lX�ibn�X�al-sakin�f¬�mallahat�X�al-maw™‚da�f¬�mad¬nat�ºimtl»
220

 SMBH�1�doc.l16l�(24�mars�1302/5�avril�1886):�«lqifl‘at�ar¥�tusamm®�ar¥�al-madrasa�hiya�min�ar®¥¬�qaryat
`in·®rl»,�p.�16.
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administrativement.�Les�registres�plus�tardifs�comme�le�registre�n°16�du�tribunal�de�première

instance�de�Homs�change�de�présentation�formelle.�L’en-tête�de�chaque�document�donne� les

renseignements�nécessaires�afin�de�situer�les�lieux�du�litige�immédiatement.�En�effet,�sous�la

forme�d’un� titre,� le�scribe� inscrit�rapidement�en�haut�du�document� le�nom�du�village�ou�des

villages�concernés�en�juxtaposant�à�côté�de�chacun�d’entre�eux�leur�statut�administratif�(n®fiya,

mud¬riyya)221.�Au�début�du�XXème�siècle,�la�précision�administrative�est�avancée,�et�la�notion�de

commune� semble� complètement� assimilée.� Les� relais� administratifs� sont� plus� proches

qu’auparavant.�Désormais,�les�villages�sont�non�seulement�dépendants�du�qa¥®’�mais�aussi�de

leur�n®fiya�qui�représente�ainsi�un�centre�de�la�bureaucratie�de�proximité.

L’opération�de�localisation�des�lieux�permet�aux�employés�et�aux�usagers�du�tribunal�de

justifier�leur�recours�auprès�du�tribunal�de�qa¥®’.

La� description� de� l’espace� administratif� dans� laquelle� l’étude� présente� trouve� son

contexte�a�permis�de�donner�les�contours�approximatifs�de�la�juridiction�d’où�est�issu�le�corpus

des�sources�fondamentales�à�cette�étude.�L’espace�défini�administrativement�et�la�juridiction�de

compétence�de�chaque�instance�judiciaire�locale�se�superposent�presque�parfaitementl;�seules

les�unités�habitées�les�plus�petites�disparaissent�dans�la�mise�en�place�de�la�liste�nominative�des

villages� appartenant� à� la� circonscription.�Cet� espace� a� été� délimité� bureaucratiquement� et

l’élément�qa¥®’�de�Homs�ne�représente�pas�une�entité�culturelle�particulière.

Conclusion

Lois,�règlements,�ordonnances�élaborés,�rédigés,�promulgués�par�une�élite�réformatrice

(ou�hommes�des�Tan˙¬m®t)�au�sein�de�la�Sublime�Porte�ont�lancé�l’ensemble�de�l’Empire�dans

un�processus�total�de�modernisation�et�de�centralisation�de�système�administratif�qui�conduit

peu�à�peu�à� la�naissance�d’une�bureaucratie�ottomane.�La� réforme� institutionnelle�est�ainsi

appliquée�à�l’ensemble�des�provinces�par�l’intermédiaire�de�fonctionnaires�ottomans�formés�à

                                                  
221
 SMBH�16.�Ce�registre�couvre�l’année�1908.
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Istanbul.�Les�propos�précédents�ont�montré�comment� les� législations� fondatrices�avaient�dû

subir� de� multiples� rectifications� afin� de� s’adapter� aux� circonstances� locales.� La� réforme

institutionnelle�présente�en�fait�une�série�de�réformes�successives�fixant�les�nouveaux�cadres

administratifs.� L’application� des� lois� nouvelles� et� le� fonctionnement� de� la� bureaucratie

naissante�localement�est�officiellement�immédiatel;�mais�les�changements�quasi�annuels�dans

l’organisation� interne� des� institutions� nouvelles� du� qa¥®’� de�Homs� sont� les� témoins� des

difficultés�pratiques�de�l’application�de�la�réforme.�Les�divergences�des�informations�contenues

dans� les� sources� impériales,� locales� et� étrangères� sont� la� preuve� non� seulement� des

balbutiements�douloureux�de�ce�“nouvel�état�des�droits”�mais�aussi�du�manque�de�coordination

des�nouvelles� instances�ottomanes�chargées�de�faire�appliquer� les�réformes�et�de�renseigner

Istanbul�sur�l’état�des�provinces.

C’est�dans�ce�contexte�que�Homs�devient� le� laboratoire�d’une�étude�historique�de� la

mise�en�pratique�locale�du�système�administratif�et�institutionnel.�De�l’échelle�centrale�à�la�plus

petite�échelle�villageoise�du�qa¥®’�de�Homs,�la�bureaucratie�ottomane�nouvelle�se�met�en�place

en� s’appuyant� à� la� fois� sur� les� anciens� fonctionnaires� locaux� et� sur� les� nouvelles� élites

administratives�formée�à�Istanbul.



Chapitre Troisième �:

Homs, une localité mal connue
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Introduction

«pConformément�au�déterminisme�géographique,�agir�sur�l’espace,�modeler�le�cadre�de

vie�de�la�population,�impliquait�nécessairement�une�transformation�de�tout�le�système�social1.p»

À� l’instar�de� l’instauration�des�départements�en�France�durant� la�période�napoléonienne,� les

réformes�ottomanes�de�la�fin�du�XIXème�siècle�changent�les�sociétés�de�l’Empire�qui�s’adaptent

aux� nouveautés� institutionnelles� imposées� par� Istanbul.� À� l’échelle� locale,� Homs,

villepmoyenne�pourrait�passer� au� travers�des� réformes� sans� en� ressentir� les� conséquencesp;

cependant� la�volonté� impériale�de�mieux�contrôler�son� territoire� fait�parvenir� les�échos�des

réformes�stambouliotes�dans�les�lieux�les�plus�reculés�de�son�territoire.�Dans�cette�perspective,

la�nouvelle�circonscription�homsiote�rattachée�à�la�wil®yat�S‚riyya�peut�être�considérée�comme

un�espace�réduit,�éloigné�du�pouvoir�central,�où�la�bureaucratie�ottomane�s’impose.�Les�sources

officielles�centrales�ont�permis�de�délimiter�approximativement�l’espace�administratif�de�Homs,

espace�dans� lequel�vivent� les�acteurs�des�sources.�Ce�cadre�spatial� représente�également�un

ensemble�urbain�et�rural�où�les�institutions�nouvelles�se�concrétisent�dans�des�bâtiments�et�avec

des�fonctionnaires�locaux.�Cet�espace�administratif�aux�frontières�floues�doit�être�décrit�afin�de

visualiser�les�rapports�sociaux,�administratifs,�économiques,�etc.�dans�leur�cadre�géographique

naturel�et�humain.

«pLa�ville� est�un� territoire�particulier�ou�une� combinaison�de� territoiresp;� elle� repose,

d’autre� part,� qu’il� s’agisse� de� ses� besoins� quotidiens,� de� ses� sources� d’alimentation� et� de

revenus,�de�domination�ou�de�services,�sur�un�jeu�d’attraction�et�de�rayonnement�à�l’extérieur.

Elle�organise�un�territoire�ou,�plus�simplement,�un�système�de�relations,�dont�les�caractères�et

les�limites,�construction�politique,�ou�administrative,�aire�de�marché,�zones�d’action�restent�à

préciser2.p»�La�ville�est�donc�constituée�d’un�territoire�à�définir,�d’une�organisation

                                                  
1�M.-N.,�Bourguet,�2001,�p.p264.
2pM.�Roncayolo,�1997,�p.p19.
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institutionnelle� et� de� services,� de� zones� d’activités� commerciales� et� de� lieux� sociaux� et

culturels.�Cette�définition�théorique�a�le�mérite�de�présenter�promptement�les�différents�aspects

d’une�ville;�mais� la�réalité�du� terrain�homsiote�en�fin�de�période�ottomane�ne�permet�pas�de

répondre�exhaustivement�à�cette�description.�Une�interrogation�apparaît�immédiatementp:�quel

est� le� territoire�ou� les� territoires�de�Homsp?�Territoire�administratif,� territoire�géographique,

territoire�économique,�territoire�politique...

Décrire�la�ville�de�Homs�et�sa�campagne�durant�cette�période�de�bouleversements�présente

plusieurs� difficultés� dues� à� la� carence� des� sources� concernant� les� siècles� précédents,� au

caractère�contradictoire�des�sources�du�XIXe�siècle,�au�peu�d’intérêt�que� les�chercheurs�ont

porté�à�cette�circonscription,�et,�enfin,�à�l’état�de�destruction�quasi�totale�dans�lequel�se�trouve

la�ville�actuellement.

L’article�de�N.pElisséeff�intitulé�«pºimxp»�dans�l’Encyclopédie�de�l’Islam�est�révélateur�de

la�situation�historiographique�de�la�ville�durant�la�période�ottomane.�En�effet,�sur�les�six�pages

de�cet�article,�seule�une�demi-page�est�consacrée�à�la�période�ottomane,�de�la�prise�de�la�ville

par�Selim� Ier� le�27� septembre�15163�jusqu’à�la�fin�de�l’occupation�égyptienne.�N.�Elisséeff

choisit�de� faire�complètement�abstraction�des�dernières�décennies�ottomanes�en�notant� tout

simplementp:�«pAprès�1840�la�ville�retomba�sous�l’autorité�ottomane4.p»�Depuis�cet�article�daté

de�1971�où�l’étude�de�la�période�ottomane�était�alors�un�champ�nouveau�de�l’histoire,�aucun

nouvel�article�de�l’encyclopédie�a�été�publié�sur�Homs.

Pour� toutes� ces� raisons,� il� a� fallu� survoler� et� collecter� les� moindres� indications

descriptives� sur� la� ville� et� sa� campagne� au� travers� de� sources� tout� autant� multiples� que

diversifiées.� Les� récits� des� voyageurs� occidentaux,� les� notices� des� chroniques� arabes,� les

rapports� ou� correspondances� des� consuls� et� diplomates� européens,� ainsi� que� les� travaux

archéologiques�et�topographiques5�du�début�du�XX e�siècle�fournissent�au�sujet�de�Homs�des

informations�diverses,�plus�ou�moins�détaillées,�mais�bien�souvent�contradictoires.�Certains

                                                  
3pM.�Ip¤irli,�1986,�p.p120p:�«p[...],�during�the�Egyptian�campaign,�in�19�September�1516,�Hama�and,�in�27
September�1516,�Homs�were�annexed�by�Selim�I�to�the�Ottoman�Empire.p»
4�N.�Elisséeff,p1971,�p.p409-415.
5�De�ce�type�de�travaux,�deux�références�sont�notablesp:�M.pVanpBerchem�et�E.pFatio,�1914-1915,�344pp.�et
R.pDussaud,�1927,�632pp.
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commentaires�sont�empreints�d’une�lourde�subjectivité�à�l’égard�de�cette�ville,�comme�si�après

l’enchantement�de�la�visite�de�lieux�tels�que�Damas,�Alep,�ou�même�Hama,�Homs�ne�pouvait

faire�figure�que�de�ruines�inintéressantes.�Sur�cette�opinion�très�négative�de�Homs,�les�propos

de�Mme�la�princesse�de�Belgiosojo�en�1858�sont�caractéristiquesp:�«pHoms�est�une�vieille�ville

arabe,�où�le�plus�faible�rayon�de�la�civilisation�occidentale�n’a�pas�encore�pénétré.�Rien�n’y�est

beau,�car�les�habitants�ne�se�soucient�ni�de�beauté�ni�d’élégance.�Pourvu�que�les�marchés�soient

tolérablement� fournis,�que� l’eau�des� fontaines� coule� et� conserve� sa� fraîcheur,�que� les� rues

étroites�offrent�un� abri� contre� l’ardeur�du� soleil,�personne�ne� souhaite� rien�de�plus6.p»�Les

propos�précédents�sont�non�seulement�révélateurs�de� l’impression�négative�de� l’auteur�mais

aussi�et�surtout�ils�représentent�l’exemple�typique�d’une�vision�centrée�sur�l’Europe.�D’autres

occidentaux�sont�plus�positifs�mais� la� tendance�générale�est�plutôt�retenue.�D’autre�part,� les

documents� émanant� de� la� diplomatie� occidentale� présentent� une� opinion� pratique� et

économique�des�lieux�qui�rendent�les�propos�descriptifs�plus�neutres.

Quant� aux� personnages� locaux7,�ils�sont�eux�aussi�très�évasifs.�Ils�connaissent

parfaitement� leur�ville.� Il� leur�est�donc� inutile�de� la�décrire�dans� ses�détails.�Par�exemple,

l’unique� chronique� écrite�par�un�notable�de�Homs8�durant�la�période�ottomane�n’était�pas

destinée�à�dresser�le�portrait�de�la�ville�et�de�sa�juridiction�mais�plutôt�à�démontrer�la�fidélité

des�notables�de�la�ville�à�l’Empire.

De�cette�multiplicité�de�détails� infimes�relatifs�à�Homs,� je�propose�dans�ce�chapitre�de

dresser�l’état�des�lieux�du�territoire�homsiote�durant�les�dernières�décennies�ottomanes,�période

où�les�réformes�renversent�l’équilibre�urbain�des�villes�arabes�traditionnelles.

                                                  
6�Mme�la�princesse�de�Belgiojoso,�1858,�p.p344.
7�J’entends�ici�par�«plocauxp»,�l’ensemble�des�écrivains�des�sources�locales,�c’est-à-dire�à�la�fois�les�auteurs
potentiels�de�chroniques�ou�journal�de�Homs�et�les�scribes�des�tribunaux�de�Homs�qui�ne�retranscrivent�quasiment
aucune�description�des�lieux.
8�M.�Al-Makk¬,�1987,�306pp.
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 I. Homs�une�ville�de�la�Syrie�Moyenne

Lorsque�les�érudits�locaux9�abordent�leur�ville,�ils�la�décrivent�comme�une�entité�à�part

entière,�détachée�de�son�environnement.�Les�Homsiotes�connaissent�la�région,�et�n’ont�-semble-

t-il-�aucun�besoin�de�replacer�leur�ville�dans�son�contexte�géographique�naturel.�Et�les�étrangers

parcourant�les�routes�de�la�région�syrienne�se�rendent�à�Homs�l’espace�de�quelques�heures�ou

de�quelques�jours.�«pNous�passâmes�par�deux�villes�nommées�Aman�et�Emps10p».�Cependant,

leur�description�reste�toujours�évasive,�lacunaire�et�même�souvent�presque�inexistante�comme

si�Homs�était�une�étape�obligatoire,�un� lieu�de�passage�avant�d’atteindre�des� localités�plus

prestigieuses.�Les�étrangers�sont�rares�dans�la�ville.�Homs�apparaît�ainsi�comme�une�ville�étape

connue�uniquement�pour�ces� repères�géographiquesp;�elle�est�«pun�nœud�de�communication

reliant�la�Syrie�septentrionale�à�la�Syrie�méridionale11p».

1) Une�situation�géographique�contrastée

«pHams,�à�dix�heures�de�Hama,�appartient�à� l’une�des�parties� les�plus� intéressantes�de

Syrie.�Cette�ville�est,�selon�le�Hadis,�un�lieu�de�bénédiction�et�l’une�des�cités�du�Paradis.�[...]

On�boit�généralement�à�Hams�l’eau�de�l’Assi.�À�l’ouest�de�la�ville�est�un�lac�dans�lequel�on

pêche�du�poisson�d’une�espèce�toute�particulière12.p»�Cet�ouvrage�à�l’usage�des�pèlerins�a�été

élaboré�par�ordre�du� sultan.�À� l’occasion�de�chaque� traversée�d’une�ville�ou�d’un�paysage

précis,�M.�Edib� décrit� posément� les� lieux.�Cette� description� de�Homs� et� de� sa� campagne

présente�un�grand� intérêt�à�plusieurs�égards.�D’une�part,�elle�a� le�mérite�d’être�ottomane�et

d’avoir�été�produite�peu�avant�la�période�étudiéep;�d’autre�part,�elle�représente�l’unique�exemple

                                                  
9�La�plupart�des�publications�consacrées�à�Homs�sont�le�fruit�d’études�d’érudits�locaux�qui�ont�formé�une
association�pour�l’histoire�de�leur�ville�(Al-©am‘iyya�al-t®r¬¿iyya�bi-ºimx).�Les�travaux�menés�par�ces�historiens
locaux,�membres�de�l’association,�sont�publiées�dans�une�revue�intitulée�«�Mpa™alla�al-bah˚�al-t®r¬¿iyyap»�depuis
1979.
10�J.�Chesneau, �1887,�p.p110.�Rappelp:�le�voyage�a�été�effectué�en�1548.�Notons�que�les�noms�de�Aman�et�Emps
signifient�respectivement�Hama�et�Homs.
11�A.�Guiné,�1975,�p.p71.
12�M.pEdib,�1994,�p.p109.
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contemporain�de�neutralité�-exception�faite�des�aspects�religieux-�voire�même�d’engouement

pour�la�région.

M.�Edib�présente�la�région�de�Homs�commep:�«pl’une�des�parties�les�plus�intéressantes�de

Syrie13p».�Si�l’on�considère�que�ces�propos�sont�justifiés,�ne�faut-il�pas�connaître�les�raisons�de

cet�atout�majeurp?

Le�qa¥®’�de�Homs,� situé� à�mi-chemin� entre�Damas� et�Alep� au� cœur�de� la�vallée�de

l’Oronte,�se�divise�d’ouest�en�est�en� trois�grands�domaines�physiques�et�humains�distinctsp:

«pLes�plaines�du�bassin�de�Homs�(Al-Maamoura),�pays�des�sédentaires�et�des�culturesp»�puis

«ples� montagnes� et� les� dépressions� de� l’Est,� (Al-Badia),� pays� des� oasis� et� des� pasteurs

nomadesp»�et�enfin�«ple�plateau�du�Hamad,� région�désertique,�pays�de�parcours�des�grands

nomades.14p»�La� ma‘m‚ra�est�à�l’ouest�de�la�ville�de�Homs�et�s’étend�du�nord�au�sud�sous�la

forme�d’un�«pcouloir�de�plaines15p»�borné�par�les�montagnes�alaouites�(©abal�Anx®riyya)�et

«pplus�spécialement�[par]�la�masse�des�coulées�volcaniques�constituant�la�partie�Sud�Ouest�de

ces�montagnesp».�Légèrement� plus� au� sud,� cette� limite� naturellep«pcontinue� en� suivant� les

hauteurs�du�seuil�basaltique�de�la�trouée�de�Tripoli�Homs�qui�sépare�les�montagnes�alaouites�au

Nord�de�la�chaîne�du�Liban�au�Sud16.p»�Le�domaine�de�la�b®diya�est�à�l’est�de�la�ma‘m‚ra,�il�est

composé�de�«pplaines�alluvialesp»�et�d’un�«pbloc�montagneux�de�calcaire�secondaire17p.»�Le

plateau� du�Hamad� est� situé� plus� à� l’est� dans� la� région� de�Palmyre18.�Cette�zone�orientale

appartenant�au�Pays�de�Homs�décrit�par�le�géographe�A.�Naaman�ne�fait�cependant�pas�partie

de� la�circonscription�administrative�du�qa¥®’�de�Homs�de� la� fin�du�XIXe� siècle.�Mais� les

populations�nomades�pastorales�de�cette�région� jouant�un�rôle�économique�sur� le�marché�de

Homs,�il�semblait�nécessaire�d’en�présenter�quelques�traits�généraux.

Les�trois�parties�géographiques�constituant�la�région�administrative�homsiote�actuelle�se

distinguent�par�plusieurs�aspects�naturels�et�notamment�par� le� taux�d’humidité�dont�chacune

                                                  
13pM.pEdib,�1994,�p.p109.
14pA.�Naaman,�1951,�p.p4.
15pM.�Al-Dbiyyat,�1995,�p.p35.
16pA.�Naaman,�1951,�p.p1.
17pA.�Naaman,�1951,�p.p6.
18pVoir�carte,�A.�Naaman,�1951,�fig.p1p:�«pLa�carte�physique�du�pays�de�Homsp»,�p.pvi.�Annexe�n°�1,�p.p353,�carte
n°p1,�p.p354.
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d’entre�elles�bénéficie.�Le�couloir�nord-sud�de�la�ma‘m‚ra�profite�entre�autres�de�nombreuses

nappes�phréatiques�accessibles19�ainsi�que�des�eaux�du�fleuve�Oronte�qui�prend�sa�source�dans

les�montagnes� libanaisesp:�Liban�et�Anti-Liban.�«pCes�chaînes,�comme�de�puissantes�digues,

contiennent� les� sables� du� désertp;� elles� condensent� sur� leurs� flancs� l’humidité� de� la� mer,

produisent�la�pluie,�emmagasinent�en�de�vastes�réservoirs�les�eaux�et�les�neiges,�et,�finalement,

les�restituent�sous�forme�de�sources,�de�lacs�et�de�rivières.�Sans�le�Liban�et�l’Antiliban,�l’Oronte

[...]�n’exister[ait]�pasp;�en�d’autres�termes,�il�n’y�aurait�pas�de�Syrie20.p»�Jusqu’à�son�arrivée�aux

pieds�des�montagnes,� l’Oronte�n’est�qu’p«pun�oued�de�montagne�entre� tant�d’autres21p»,�puis

«pbrusquement�[il�se�transforme�en]�un�puissant�torrent�aux�eaux�claires22p»�ensuite�le�fleuve

«ps’extravase�en�un�lac�marécageuxp;�c’est�le�lac�de�Homs,�au�contact�des�premières�coulées

basaltiques�descendues�du�Nord�et�formant�un�barrage.p[...]23p».�De�la�digue�du�lac�de�Homs

construite�en�pierres�basaltiques,�matériau�typique�de�construction�de�la�ville�de�Homs24,�«ptrois

canaux�en�terre�[partent].�Deux�d’entre�eux�irriguaient�des�terres�des�villages�situés�à�quelques

kilomètres�de�là,�alors�qu’un�troisième�canal,�le�plus�important,�conduisait�l’eau�jusqu’à�Homs

et�cela�sans�la�moindre�prise�intermédiaire25.p»�De�ce�canal,�«pl’Oronte�s’échappe�vers�le�Nord�à

travers� le�plateau�basaltique�de�Homs� [...]� il�s’encaisse�à�nouveau�dans�des�gorges�désertes

jusqu’à�ce�qu’il�atteigne�[...]�Restan26.p»�Au -delà�du�village�d’Al-Rastan,�l’Oronte�sort�de�la

région�de�Homs�en�direction�de�Hama�et�finit�son�parcours�aux�alentours�d’Antioche.

Cette�immense�plaine�est�aussi�arrosée�par�un�taux�moyen�annuel�de�pluviométrie�de�600

millimètres� alors� que� que� sa� voisine� Hama� «pn’en� reçoit� que� 350pmm27p».�Les�propos�de

N.pÉlisséef�ont�été� rectifiés�par�M.pAl-Dbiyat�qui� relève�des� taux� inférieursp:�450�mm�pour

Homs�et�347�mm�pour�Hama28.�Ces�chiffres�représentent�une�mesure�globale�sur�l’ensemble�de

                                                  
19pM.�Al-Dbiyyat,�1995,�p.p35-36.
20�Professeurs�de�Notre-Dame�de�France�à�Jérusalem,�1922,�p.p568.
21pJ.�Weulersse,�1940,�p.p16.
22�J.�Weulersse,�1940,�p.p17.
23�J.�Weulersse,�1940,�p.p17.
24pL.�Brossé,�1923,�p.p234-240.
25pT.�Boissière,�2005,�p.p95.
26pJ.�Weulersse,�1940,�p.p17.
27pN.�Elisséeff,�1971,�p.p409.
28pM.pAl-Dbiyat,�1995,�p.p35-36.
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la�région�homsiote.�Or�cette�région�présente�plusieurs�espaces�contrastés�dont�le�cadre�naturel�et

humain�varie� selon�des�conditions�climatiques�particulières.�N.pN.�Lewis�dans� son�ouvrage

intitulé�Nomads�and� settlers� in�Syria�and� Jordan,�1800-1980,�précise� la�situation�des�zones

steppiques�de�l’est29.�Il�note�que�les�zones�de�la�bordure�ouest�de�la� b®diya�connaissent�un�taux

de�pluviométrie�d’environ�350�mm�par�an�et�«pqu’une�grande�variété�de�produits�agricoles

hivernale�et�estivale�y�pousse�sans�irrigation.p»�Tandis�que�dans�les�zones�«poù�le�taux�annuel

varie�entre�300mm�et�250mm,�certains�[produits]�poussent�sans�irrigation�exception�faite�du�blé

et�de�l’orgep30».�F.pMétral�note�qu’il�s’agit�d’p«pune�zone�semi-aride�où�la�culture�sèche�(blé�et

orge)�peut�éventuellement�se�pratiquer�avec�des�rendements�très�irréguliers31.p»�Encore�plus�à

l’est,� le� taux� de� pluviométrie� chute� à� approximativement� 200�mm,� «pla� plupart� des� terres

demeurent�en� jachère32.p»�Le�domaine�steppique�situé�à�l’est�de�la�ville�et�donc�à�l’est�de

l’Oronte� en� direction� de�Palmyre� (Tadmur),� constitue� une� sorte� d’obstacle� écologique� au

peuplement.�La�répartition�des�villages�dans�le�district�de�Homs�est�significative�de�ce�choix

humain�d’installation�dans�les�zones�humides33.

Ces� zones� dotées� de� sols� «pd’alluvionnements� meubles� (cailloux,� galets,� matériaux

intimement�mélangés�avec�de� la� terre),� [qui]� forment�un�support�meuble,�perméable�et� très

fertile,� entre� des� terrains� basaltiques� et� des� marnes� crayeuses� à� l’Est34p»,�intéressèrent�les

archéologues� et� autres� érudits35�pour�son�peuplement�ancien�et�les�géographes�pour�son

environnement� naturel.� En� revanche,� les� aspects� remarquables� de� ce� cadre� géographique

                                                  
29pN.pN.pLewis,�1987,�249pp.
30pN.pN.pLewis,�1987,�p.p1p:�«p[...]�can�a�wide�range�of�winter�and�summer�crops�be�grown�whithout�irrigation.�[...]
Where� the�annual�average� is�between�300�mm�and�250�mm� little� is�grown�without� irragation�except�wheat�and
barley,�[...]p»
31pF.pMétral,�1996,�p.p89.
32pN.pN.�Lewis ,�1987,�p.p1p:�«p�[...]�and�towards�the�200�mm�line�barley�predominates�and�much�of�the�land�is�left
fallow.p»
33pVoir�carte�de�N.N.�Lewis,�«pThe�districts�of�Hama�and�Homs�in�the�first�third�of�the�nineteenth�centuryp»�in
Nomads�and�Settlers,�1987,�p.p18�(Voir�annexe�n°p1,�carte�n°p4,�p.p356).�Cette�carte�a�été�constituée�d’après�la�liste
des�villages�dressée�par�E.�Smith�en�1838p;�in�E.�Robinson�&�E.�Smith,�1841,�vol.p3.
34pD.�Homsi,�1977,�p.p17-18.
35�Voir�ici�entre�autres�les�travaux�de�R.�Dussaud�sur�la�topographie�antique�et�médiévale,�de�M.�Van�Berchem,�etc.
De�nombreux�érudits� locaux�se�sont�également� intéressés�aux�époques�anciennes�de� la�villep;�voir� les�nombreux
articles�publiés�sur� le�sujet�et�notamment�dans� les�articles�des�différents�contributeurs�de� la�Ma™alla�al-bah˚�al-
t®r¬¿¬yya�depuis�1979.



155

n’attirèrent�l’attention�ni�des�historiens�ni�des�voyageurs�du�XIXe�siècle�qui�se�sont�concentrés

sur� des� descriptions� urbaines� autant� du� point� de� vue� social,� architectural,� administratif,

économique�et�politique.

C’est�en�circulant�de�ville�en�ville�que�les�étrangers�se�retrouvent�presque�par�hasard�à

Homs.�Les�uns�parcourent�la�route�est-ouest�qui�relie�Palmyre�à�Tripoli,�les�autres�la�route�nord

-sud�qui� joint�Alep�à�Damas.�«pPour�aller�à�Homs,�Hama�ou� toute�autre�ville�entre�Alep�et

Damas,�les�caravanes�passaient�par�Palmyre,�et�de�là�à�Homs,�le�long�d’une�large�route�qui�est

encore�marquée�par�des�bornes� romaines36.p»�Homs�est�ainsi�une�étape�incontournable�pour

l’ensemble�des�caravanes�venant�de� l’est,�elle�apparaît�comme�un�carrefour�des�routes�de� la

soie,�comme�le�point�de�connexion�des�échanges�commerciaux�de�la�régionp:�un�lieu�que�tout�le

monde�traverse�sans�jamais�s’y�arrêter.�Cette�«pville�charmante�dont�les�environs�sont�plaisants,

les�arbres�verts,�les�rivières�pleines37p»�reste�ainsi�dans�l’ombre�des�autres�villes�de�la�Syrie.

2) Entrer�dans�la�ville

«pLa�ville�de�Tripoli�est�reliée�à�Homs�et�Hama�[...]p;�le�trajet�se�fait�en�onze�heures�de

Tripoli�à�Homs�et�en�cinq�heures�de�Homs�à�Hama�[...].[...],�on�suivra� la�vallée�du�Nahr-el-

Kebir�jusqu’à�l’entrée�de�la�Békaïa�ou�Bockée�que�l’on�traversera,�suivant�une�ligne�parallèle�à

la�routep;�on�continue�ensuite� la�vallée�du�Nahr-el-Softa,�jusqu’à� la�petite�vallé�du�Ouedi-el-

Adjar�que� l’on� suivra�en� remontant� les�collines�dont� le�centre�est� le�village�de�Karabet-el-

Hammam�à�l’altitude�de�400mp:�on�descend�ensuite�par�une�large�vallée�vers�le�lac38,�que�l’on

côtoie,� passant� au� pied� des� collines,� et� l’on� arrivera� à� la� ville� de� Homs39.p»�Ville�que

                                                  
36pC.pP.pGrant,�1937,�p.40p:�«p�To�get�to�Homs,�Hama�or�any�city�between�Aleppo�and�Damascus,�caravans�went
through�Palmyra,�and�thence�to�Homs,�along�a�broad�highway�which�is�still�well�marked�by�Roman�milestones.p»
37�Ibn�Baflfl‚fla, �1995,�p.p426.�Il�voyage�et�écrit�son�journal�de�route�dans�les�années�1325 -1350�et�il�traverse�à�trois
reprises�la�Syrie.�Voirp:�J.�Sourdel-Thomine,�1971,�p.p758-759.
38�L.�Brossé,�1923,�p.p234 -235p:�«pLe�lac�de�Homs�[...]�est�appelé�par�le s�indigènes�Bahret-el-Qaflflîné,�du�nom�du
village� le�plus� important�de�son�voisinage�et�proche�de�sa� rive�orientale.� [...]�Une�piste�praticable�aux�voitures
permet�d’atteindre�depuis�Homs� l’extrémité�Nord�de�cette�nappe�d’eau�et� le�barrage,�qui�se� trouve�à�environ�12
kilomètres�de�la�villep.»
39pA.pChopard,�«pProjet�de�tracé�d’une�voie�ferrée�d’un�mètre�d’écartement�de�Tripoli�à�Homs-�Hamah-Alep-
Biredjik�et�renseignements�sur�le�trafic�de�la�ligne.�Devis�approximatif�de�l’établissement�d’une�voie�ferréep»,�in
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M.pC.pF.pVolney�décrit�ainsi�brièvementp:�«�[En]�entrant�dans� la� terre�habitée,�nous� trouvons

d’abord�Homs,� l’Emesus�des�Grecs,�située�sur� la�rive�orientale�de� l’Oronte.�Cette�ville� jadis

place�forte�et�très�peuplée,�n’est�plus�qu’un�assez�gros�bourg�ruiné40p».

 Enceinte�et�portes41

«pArrivés�au�faubourg�méridional�de�ºomx�nous�inclinons�à�gauche,�laissant�la�citadelle�à

main� droite.� Halte� sur� place� au� sérail,� près� du� nouvel� hôtel� du� gouvernement.� [...]� Nous

campons�tout�près�de�là,�dans�la�cour�de�la�maison�de�M.�Bambino,�consul�de�France42.p»

La�ville�de�«pHoms,� l’ancienne�Emesse,�est�enfermée�dans� l’enceinte�d’une�muraille43

dont�la�circonférence�est�de�trois�miles44p».�Et�elle�est�dominée�par�une�citadelle�construite�sur

un�tell�au�sud-est.�La�dernière�étape�de�M.�Berchem�et�E.�Fatio�avant�leur�entrée�dans�Homs�est

le�village�de�Tell�b‚r45.�Ils�entrent�donc�par�la�porte�sud-ouest�de�la�villep:�B®b�Turkm®n.�Cette

porte� comme� les� six� autres� portes� de� la� ville� est� «pen� fer,� très� élevée,� d’aspect� grandiose

[...],[et]flanquée�de�tours�robustes�et�fortifiées46.p»�L’une�de�ces�tours�composant�l’enceinte�de

la�ville�est�encore�debout�et�a�été� transformée�en�mosquée�-™®mi‘�Al-Arba±¬n-�qui�se�trouve

dans� le�quartier�ancien�encore�nommé�B®b�H‚d,�dans� l’angle�nord-ouest�de� la�ville.�De�ces

remparts�qu’Ibn�Jubayr�décrit�en�1185�comme�étant�«ptrès�solides47p»,�il�ne�reste�désormais�plus

qu’une�vingtaine�de�mètres�à�B®b�H‚d,�perdus�dans�les�aménagements�urbains�modernes.�Déjà

à� l’époque�des�voyages�de�VanpBerchem�et�E.pFatio,� l’enceinte�avait�presque�«pentièrement

disparup;� seuls� les� noms� des� portes� [avaient]� survécu,� marquant� l’emplacement� qu’elles
                                                                                                                                                                

Constantinople,�Série�E,�Carton�n°411p:�«pChemin�de�ferp»,�Dossier�n°2p:�«pProjets�en�Syriep»,�1887,�(Archives�du
CADN).�A.�Chopard�était�capitaine�de�frégate�en�retraite�et�officier�de�la�légion�d’honneur.
40pM.pC.pF.�Volney,�1959,�p.p�330.�Volney�est�à�Homs�en�1783.
41Voir�N. -S.�Al-Zahr®w¬�et�M.�Al-Siba‘¬,�1992,�p.p23.�Carte�intituléep:�«pMu¿aflafl�asw®r�wa�abw®b�mad¬nat�ºimx
kam®�k®nat�‘®m�1840.p»�Et,�voir�annexe�n°p3,�cartes�n°�10,�p.p365�et�n°p11,�p.p366p,�).
42M.�Van�Berchem�&�E.�Fatio,�1914-1915,�p.p48.
43pDe�ces�murailles,�il�ne�reste�aujourd’hui�que�quelques�mètres�au�nord -ouest�de�la�ville�dans�le�quartier�de�B®b
H‚d.�Voir�carte�de�la�ville�annexe�n°p3,�carte�n°�11,�p.�366.
44pB.�Poujoulat,�1841,�p.p33.
45pCe�village�est�situé�juste�au�nord�ouest�du�Lac�de�Qaflfl¬na�ou�lac�de�Homs.�Voir�annexe�n°p1,�cartes�n°p2�et�3,
p.p355�et�356.
46IbnpJubayr,�1995,�p.p281-282.
47IbnpJubayr,�1995,�p.p281.
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occupaient�autrefois48.p»�L’ensemble�des�études�historiques�sur�la�ville�de�Homs�par�des�érudits

de�la�région�trace�le�plan�de�l’aménagement�urbain�et�décrit�les�destructions�et�restaurations�des

fortifications�de� la�ville49�depuis�la�naissance�de�la�ville�durant�la�période�antique�jusqu’en

184050.�D’après�les�historiens�de�Homs,�les�fortifications�de�la�ville�sont�en�place�jusqu’en

1840.�Que�s’est-il�passé�par�la�suitep?�En�1855,�J.pY.�Porter�note�que�la�ville�est�entourée�«pde

murs�modernes�à�l’exception�de�la�partie�située�à�côté�de�la�citadelle.p»�Il�remarque�également

que�ces�murs�sont�«ptout�juste�suffisants�pour�contrôler�une�incursion�inattendue�de�bédouins

agressifs51.p»�J.pY.pPorter�découvre�la�citadelle�et�les�fortifications�qui�lui�sont�juxtaposées

presque�entièrement�détruites.�Lors�de�l’occupation�égyptienne�de�Homs,�Ibrâhim�Pacha52�«pfait

sauter� [la� citadelle]�pour�punir� les�habitants�de� leur� rébellion53.p»�La�notice�touristique�de

K.pBaedecker�est�la�dernière�description�des�muraillesp:�«pElle�a�une�enceinte�fortifiée,�avec�des

fossés,�d’environ�une�demi-lieue�de�circonférence54p».�Les�récits�postérieurs�font�état�de�la�ruine

de� ces� dernières� et� notamment� la� deuxième� édition� du� manuel� à� l’usage� du� voyageur� de

K.pBaedecker,� datée� de� 1912,� note� la� présence� de� restes� des� anciennes� fortifications55.�La

destruction�complète�de�l’enceinte�de�Homs�a�eu�donc�lieu�entre�1893�et�1912;�mais�aucune

source�ni�aucun�ouvrage�ne�précise�à�quel�moment�et�dans�quelles�circonstances,�cela�s’est

produit.

Par�ailleurs,�la�ville�est�ouverte�sur�l’extérieur�par�sept�portes.�B®b�Al-Sib®‘�est�adossée�à

                                                  
48pM.pVan�Berchem�et�E.pFatio,�p.p164-165.
49pM.pAl-b®flir,�1979,�p.�128.�Dans�cet�article,�il�rappelle�les�destructions�que�Homs�a�subies�en�1157�après�un�fort
tremblement�de�terre.
50pVoir�en�autresp:�N.�S.�Al-Zahr®w¬�et�M.�Al-Sib®‘¬, � 1992,�«pIntroduction�historiquep»,�p.p2�et�l’ensemble�du
premier�chapitre�du�même�ouvrage,�p.p�15-55.�Mais�encore,�M.pe.�ºusayn�Af®,�2005,�p.p17-50.�Dans�cet�ouvrage,
l’auteur�est�censé�faire�la�descritpion�de�Homs�durant�les�dernières�décennies�ottomanesp;�toutefois�la�description
qu’il�fait�de�la�structure�générale�de�la�ville�(enceinte,�portes,�citadelle)�est�identique�à�celle�que�N.pS.pAl-Zahr®w¬
et�M.pAl-Sib®±¬�proposent�pour�les�périodes�antérieures�à�1840.
51pJ.pY.�Porter,�1855,�vol.p2,�p.p346p:�«pIt�is�encompassed�with�modern�walls,�with�the�exception�of�the�side�next�the
castle,�but�they�are�only�sufficient�to�check�a�sudden�incursion�of�wild�Bedawîn.p»
52pIbr®h¬m�B®·®�fils�de�Muhammad�‘Al¬�B®·®�est�gouverneur�d’Égypte�.�Chargé�de�la�conquête�de�la�Syrie�par
l’Égypte,�il�entre�dans�Homs�le�9�juillet�1832�pour�une�durée�de�huit�ans.�Les�auteurs�de�Homs�s’accordent�à�dire
qu’il�transforma�la�citadelle�de�Homs�en�dépôt.�Voir�N.S.�Al-Zahr®w¬�et�M.�Al-Siba‘¬,�1992,�p.p13p;�M.pe.�ºusayn
Af®,�2005,�p.p21.�Lire�également�M.�I.�As‘ad,�1984,�p.p374-376,�à�propos�de�la�conquête�de�Homs�par�les�troupes
égyptiennes.
53pK.�Baedecker,�1893,�p.p378.
54pK.�Baedecker,�1893,�p.p378.
55pK.�Baedecker,�1912,�p.p364.
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la�paroi�ouest�de�la�citadelle�et�ouvre�en�direction�de�Damas.�B®b�Al-Drayb�située�au�sud-est

dans�les�quartiers�chrétiens.�B®b�Tadmur,�au�nord-est,�marque�le�début�de�la�route�de�Palmyre

comme�l’indique�son�nom.�B®b�Al-S‚q�(ou�B®b�Al-Mad¬na56)�et�b®b�H‚d�se�trouvent�au�nord-

ouestp;�la�première�représente�à�la�fois�le�début�de�la�route�de�Hama�et�l’entrée�et�la�sortie�des

produits�du�s‚q�principal� situé� autour�de� la�mosquée� la� plus� importante� de� la� ville.�Cette

organisation� urbaine� rappelle� les� propos� d’A.� Raymond� au� sujet� de� «pla� répartition

radioconcentrique�des�activités�économiques�aussi�bien�que�résidentielles57p»�des�villes�arabes�à

l’époque�ottomane.�Le�centre�urbain�y�est�animé�par� la�zone�des�activités�commerciales�et

artisanales� qui� s’étend� autour� d’un� site� religieuxp:� la� grande� mosquée,� en� l’occurrence� la

mosquée�Al-N‚r¬.�Enfin,�B®b�Al-Masd‚d�et�B®b�Al-Turkm®n�sont�au�sud-ouest�de�la�citadelle.

L’appellation�b®b�Al-Masd‚d,�qui�signifie�«pporte�obturéep»,�a�été�fermée�par�Selim�1er�après

qu’il�fut�entré�dans�Homs�par�cette�porte�en�1516.�Elle�ne�fut�apparemment�jamais�rouverte.

Elle�est�aujourd’hui� la�seule�porte�encore�présente�dans� la�villep;� les�autres�ne�sont�que�des

toponymes�permettant�de�localiser�les�quartiers�de�la�Homs�intra�muros58.

 La�division�des�quartiers�dans�la�ville�intra�muros

Les�cartes�cadastrales�établies�par�les�services�de�M.�C.�Duraffourd�en�1926�divisent�le

cœur�de�la�ville�en�huit�quartiers59.�La�dénomination�de�ces�zones�cadastrales�correspond�aux

appellations� traditionnelles�de�certains�quartiers�anciens.�Au�XIXe�siècle,�auprès�du� tribunal

séculier� de� Homs,� le� scribe� identifie� les� parties� prenantes� de� l’affaire� en� déclinant� leurs

prénoms�et�noms�ainsi�que�leur�origine�ou�leur�domicile,�leur�appartenance�communautaire�et

leur�nationalitép:�«pful®n�bin�ful®n�muslim�(max¬h¬)�‘u˚m®n¬�min�ah®l¬�(muq¬m)�mahallat�...»�(un

tel,� fils� d’un� tel,� musulman� (ou� chrétien),� originaire� (résident)� du� quartier...p).� La� notion

                                                  
56pM.�Al-Makk¬,�1987,�p.p131,�folio�n°198.�Ici,�l’auteur�situe�B®b�Al-Mad¬na�à�côté�de�la�mosquée�Al-N‚r¬.
57pA.�Raymond,�1995,�p.p327.
58pCe�paragraphe�est�tiré�d’une�recherche�universitaire�intituléep:�«pAu�croisement�de�l’histoire�urbaine�et�de
l’histoire�socialep:� la�ville�de�Homs�durant� les�dernières�décennies�ottomanes.p»�J’ai�effectué�cette�étude�dans� le
cadre� du�DEAp:� «pMondes� africain,� arabe� et� turcp»� à� l’Université� d’Aix-Marseille� I,� soutenu� en� 2002� sous� la
direction�de�MpM.�J.-P.�Pascual�et�N.�Michel.�Voir�p.p29�et�p.p52.
59pVoir�annexe�n°p3,�carte�n°p11,�p.p366.
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d’adresse� ne� correspond� pas� ici� à� la� formulation� occidentale.� L’adresse� est� uniquement

l’appartenance�ou� le�fait�d’habiter� tel�ou� tel�quartier�de� la�ville60�ou�encore�tel�ou�tel�village

dépendant� du� qa¥®’� de� Homs.� Ici,� ce� n’est� pas� l’adresse� du� domicile� qui� importe,� mais

d’identifier� la�personne.�Le�quartier�est�un� trait�de� l’identification,�de� l’appartenance�à�une

communauté�citadine�particulière.

Également�«pgrâce�à� la�précision�de�ces�procès-verbaux,� il�est�possible�de� recenser� le

quartier� de� résidence� de� chaque� individu� cité� en� fonction� de� son� appartenance� à� une

communauté�religieuse.p©am®l�al-D¬n�et�—al¬ba�al-‘Ax¬y®t¬�sont�des�lieux�où�l’on�retrouve�une

forte�concentration�de�chrétiens.�Le�quartier�de�©am®l�al-D¬n�est�situé�à�l’est�de�la�rue�Ab‚�al-

H¨lp;�traversant�la�ville�intra-muros�de�part�en�part�du�nord-ouest�au�sud-est�[de�la�citadelle],

cette� rue� trace� une� sorte� de� frontière� entre� les� quartiers� essentiellement�musulmans� et� les

quartiers�à�majorité�chrétienne.�La�rue�—al¬ba�al-‘Ax¬y®t¬�est�située�dans�le�quartier�de�B®b�al-

Drayb� -selon� les� délimitations� de� M.� C.� Durrafourd-� à� l’ouest� du� quartier� précédemment

localisé.�Le�secteur�Est�regroupe�la�plupart�des�églises�de�la�ville,�qu’elles�soient�orthodoxes�ou

catholiques61.�En�effet,�les�neuf�églises�de�Homs�sont�réparties�sur�quatre�quartiers� intra-muros

de�l’ouest�à�l’est62:�B®b�Al-Sib®‘,�Ban¬�Al-Sib®‘,�©am®l�Al-D¬n�(quartier�de�forte�concentration

chrétienne,� on� y� trouve� recensées� trois� églises� orthodoxes)� et� enfin� B®b� Al-Drayb63p.�De

manière�plus�générale,�les�lieux�de�culte�chrétien�sont�localisés�autour�de�·®ri‘�(rue)�Ab‚�H‚l.

                                                  
60pCette�forme�d’identification�ne�relève�pas�d’une�formule�généralisée�pour�l’ensemble�des�documents�émanant�de
l’administration�judiciaire�ottomane.�I.�Grangaud,�2002,�p.p99,�note�pour�Constantine�au�XVIIIe�siècle,�d’après�les
registres�de�décèsp:�«pUne� adresse,� c’est�d’abord� la�maison� et� son�nom.�Cette� seule� information�peut� suffire� à
désigner�un�lieu�d’habitation.p»�Elle�écrit�également,�p.p98,�que�«pla�logique�qui�prévaut�à�l’énoncé�des�adresses,�si
elle� fait� globalement� peu� de� place� à� la� notion� de� quartier,� introduit� par� contre� un� ensemble� d’éléments
d’appréciation� visant� à� déterminer� des� emplacements.p»� À� titre� de� comparaison,� on� peut� remarquer� que� la
formulation�de� l’adresse�des� individus� cités� au�parquet�du� tribunal� séculier�de�Homs� est� identique� à� celle�du
tribunal�religieux�de�Homs�pour�la�même�époque.�En�revanche,�l’expression�consacrée�à�l’identification�auprès�du
tribunal�de�première�instance�de�eazza�diffèrep;�le�scribe�note�ici�uniquement�le�fait�que�la�personne�est�d’origine
ou�habite�la�ville�de�eazza�sans�préciser�de�quel�quartier.�Sur�ce�dernier�cas,�il�faut�rappeler�que�le�registre�indexé
Mahkama� bar‘iyya� ºimx� n°p3� est� en� réalité� un� registre� du� tribunal� séculier� de� première� instance� de� eazza.
L’énoncé�de�l’adresse�semble�dépendre�des�habitudes�des�administrateurs�locaux.
61pK.�Baedecker,�1912,�p.p363 -364,�note,�à�cet�égard,�que�la�communauté�grecque�possède�«pune�église, �un�couvent
et�des�écoles�de�garçons�et�de� fillesp»�et�que� les� Jésuites�détiennent�«pune�église,�un�couvent,�des�écoles,�ainsi
qu’un�hôpital�et�une�pharmacie.p»
62�N.�S.�Al-Zahr®w¬,�1995�(a),�p.p91,�113-115,�130-133,�162,�176,�182,�289,�296.
63pVoir�annexe�n°p3,�carte�n°p11,�p.p366.
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Les�édifices�chrétiens�se�répartissent�sur�les�zones�du�quart�sud-est�de�la�ville.�En�revanche,�les

«p21�minarets�en�forme�de�tours�carrées�construites�en�basalte64p»�s’élèvent�dans�l’ensemble�de

la�ville�sans�distinction�de�quartier.

Ces� indications� font�apparaître�un� repli�de� la�communauté�chrétienne�dans�un�secteur

résidentiel�précis�de�la�villep;�toutefois,�la�lecture�des�procès-verbaux�tirés�du�mahkamat�bid®yat

ºimx�laisse�entrevoir�une�certaine�perméabilité�dans�cette�ségrégation.�Le�quartier�de�©am®l

al-D¬n,�que�l’on�pourrait�qualifier�de�chrétien,�abrite,�minoritairement�certes,�des�musulmans.

La� famille�Al-Zahr®w¬,� famille�musulmane�d’a·r®f� (descendants�du�prophète)�originaire�de

Homs65,�est�originaire�de�ce�quartier.�Et�leur�présence�pèse�encore�aujourd’hui�dans�ce�quartierp;

en�effet,� leur� immense�demeure� familiale,� le�Qaxr�al-Zahr®w¬,�s’élève�au�cœur�des�espaces

privilégiés�des�chrétiens�de�Homs.�D’autres�familles�musulmanes�qui�ne�sont�pas�forcément

originaires�du�quartier�y�possèdent�aussi�des�biens.�Ainsi,�la�mosquée�Al-Fa¥®’il,�construite�en

1079�de� l’ère�chrétienne�est�un�waqf�de� la� famille�fiulaym®t66.�Elle�se�situe�juste�à�côté�de

l’église�Umm�Zinn®r67.p»68

À�l’intérieur�des�quartiers�résidentiels,�les�rues�apparaissent�sinueuses�et�un�grand�nombre

d’entre�elles�donne�naissance�à�des�rues�fermées�ou�impasses.�Or,�comme�le�note�J.-C.David

pour� la�ville�d’Alep,�«ple�quartier�est�constitué�d’un�nombre�variable�de�groupes�primaires

d’unités�d’habitation�desservies�par�une�même�impasse.�Chaque�groupe�primaire,�relativement

indépendant,�peut�être�plus�homogène�que�l’ensemble�du�quartier�et�être�habité�de�préférence

par�l’une�ou�l’autre�des�communautés.�[...]�Les�actes�de�fondations�waqf,�comme�les�registres

des� tribunaux,� donnent� souvent� pour� préciser� les� limites� d’un� bien� fond,� le� nom� des
                                                  
64pK.�Baedecker,�1912,�p.p364.
65pL.pBottini,�1999,�p.p371 -372.�Dans�cet�article,�L.pBottini�précise�que�cette�famille�descend�de�l’Imam�al-ºusayn
et�que�son�installation�à�Homs�date�du�XVe�siècle.
66�N.�S.�Al-Zahr®w¬,�1995p(a)p:�«p wa�f¬�si™ill�al-mahkama�al-·ar‘iyya�bi-‘unw®n� -qayd�i±l®m�Muhammad�N®x¬r
filaym®t�al-mutawall¬�‘al®�waqf�™®mi‘�Al-Fa¥®’il�mu’arra¿�f¬�al-awal�min�rab¬‘˚®n¬�1311hp»�(«pDans�le�registre�du
tribunal�religieux,�[on�trouve]�sous�le�titre�enregistrement�du�jugement�de�Muhammad�N®xir�filaym®t�le�mutawall¬
du�waqf�de�la�mosquée�Al-Fa¥®’il,�le�1er�rab¬‘�II�1311�(12�octobre�1893).p»�p.�173.�Le�document,�auquel�N.�S.�Al-
Zahr®w¬�fait�référence,�a�déjà�été�mentionné�dans�le�chapitre�premier�de�cette�étude�à�l’occasion�de�la�présentation
du�registre�·ar‘¬.�Il�s’agit�du�SMbH�Doc�n°p86.�Ce�document�émanant�du�tribunal�confirme�la�continuation�de�la
gérance�de�la�waqfiyya�créée�en�1215,�jusqu’à�la�fin�du�XIXe�siècle.
67�N.�S.�Al-Zahr®w¬,�1995p(a),�p.p167 -172.�D’après�l’histo rien�homsiote,�ce�lieu�de�culte�s’appelait�à�l’origine� Dayr
Laqafl®�et�était�une�partie�de�la�waqfiyya�des�filaym®t.�Cette�église�prit�le�nom�de�Um�Al-Zinn®r�en�1852.
68�V.�Guéno,�2005,�p.p220-221.
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propriétaires� des� parcelles�mitoyennes� aux� quatre� points� cardinaux.�En� fait� les� propriétés

peuvent�se�trouver�adossées�de�part�et�d’autre�d’une�limite�de�groupe�primaire�ou�de�quartier�et

ne�pas�faire�partie�de�la�même�unité69.p»

Les�documents�du� tribunal� séculier�de�Homs� relatifs� à�des� litiges� concernant� le�non

paiement�de�loyers�(¬™®r)�ou�de�non�remboursement�de�dettes�ou�lettre�de�change�(kambiy®la)

localisent� tout� comme�dans� les� registres� alépins,� les� biens-fonds� en� litige� par� rapport� aux

bâtiments�ou�voies�(route,�habitation�appartenant�à�telle�ou�telle�personne)�les�entourant.�Dans

cette�description,� l’objectif�est�de�délimiter� strictement� la�parcelle�qui� sera�éventuellement

saisie.�Par�exemple,�dans�un�compte-rendu�d’audience�daté�du�11�octobre�1302�(23�octobre

1886),� un� bien� foncier� hypothéqué� (istirhna70)�équivalent�à�six� q¬r®t�de�la�totalité�d’une

habitation�(d®r)�située�dans�le�quartier�de�©am®l�Al-D¬n�et�appartenant�à�un�chrétien�originaire

du�même�quartier�est�localisé�de�la�manière�suivantep:�«pces�limites�sont�au�sud�(qiblatan)�le�d®r

©ur™us�bin�Sama‘®n,�à�l’est�(·arqan)�la�route,�au�nord�(·am®lan)�le�d®r�d’�Ibr®h¬m�bin�©ur™us�et

à�l’ouest�(farban)�le�d®r�de�‘Abd�Al-Q®dir�Al-Dr‚b¬71.p»�Les�voisins�sud�et�est�sont�de�toute

évidence� des� chrétiensp;� le� prénom� de�©ur™us� est� usité� uniquement� par� les� communautés

                                                  
69�J.-C.�David,�1990,�p.p155.
70

 La�traduction�des�termes�“p rahnp”�et�“p istirahnp”�pose�certains�problèmes�dans�le�contexte�pratique�des�procès
relatifs�à�une�kambiy®la�non�honorée�ayant�lieu�auprès�de�la�setion�commerciale�du�tribunal�de�première�instance
de�Homs.�R.�Dozy,�1881,�p.p563-564,�définit� le� terme�de�“prahnp”�de� la�manière�suivantep:�«phypothèque,�chose
hypothéquéep»� ,et� le� terme�de� “pistirahanp”� par� «pgagep».�Selon� la� terminologique� juridique� française,� le� gage
représente�un�objet�mobilier�ou�une�valeur�garantissant�l’exécution�d’un�engagement�établi�entre�deux�personnes,
alors�que�l’hypothèque�consiste�en�une�sûreté�constituée�sur�un�bien�immeuble.�Or,�dans�la�documentation�issue�du
tribunal�de�Homs�relative�à�une�kambiy®la,�le�terme�“pistirahanp”�peut�représenter�soit�un�bien�mobilier�(bétails,
bijoux�ou�autre)�soit�un�bien�immobilier�(pièce�d’une�habitation,�terrain...).�D’autre�part,�G.�Young,�1906,�vol.pVI,
«pCode�civil�ottomanp»,�Livre�Vp:�«pDu�nantissement�ou�gage,�dispositions�préliminairesp»,�p.p266,�traduit�l’article
701� ainsip:� «p‘Rehn’� est� détenir,� en� regard� d’un� droit,� un� objet� affecté� à� l’acquittement� de� ce� droit.p»� Mais
l’art.pn°p711,�p.p267,�stipule�que�«p[...]�La�mise�en�gage�d’un� terrain�en�comprend� les�arbres�avec� les�fruits�et� les
plantations�qui�s’y�trouvent�[...]p».�Par�ailleurs,�G.�Young�choisit�d’utiliser�le�terme�d’hypothèque�uniquement�pour
le� cas� d’hypothèque� sur� les� terres� domaniales.� Mais,� dans� ce� cas,� il� ne� donne� pas� la� terminologie� ottomane
correspondante.� G.pYoung,� 1906,� vol.pVI,� «pDefter-Khanép»,� Chapitre� IIp:� «pDu� droit� du� possesseur� de� terres
domaniales� de� les� hypothéquer� pour� dettes.p»,� p.p98-99.� Enfin,� dans� le� cas� particulier� de� la� lettre� de� change,
G.pYoung�utilise� le� terme�“caution”�pour�exprimer� le�bien�garantissant� le� remboursement�de� la�kambiy®la.�G.
Young,� 1906,� vol.pVII,� «pCode� de� commercep»,�Titre�Vp:� «pLettre� de� changep»,� p.p62-68.�Dans� cette� situation
confuse�de� choix�de� la� terminologie,�nous�utiliserons� indifféremment� les� terme�d’hypothèque� et�de�gage�pour
traduire�le�terme�“istirahn”�qui�est�utilisé�dans�la�documentation�locale..
71�SMBH�1,�doc�n°32,�(11�octobre�1302/p23�octobre�1886),�p.p24p:�«p hud‚duh®�qiblatan�d®r� ©ur™us�bin�Sam‘®n
·arqanp�al-flar¬q�·am®lan�d®r�� Ibr®h¬m�bin�©ur™us�wa�farban�d®r�� ‘Abd�Al-Q®dir�Al-Dr‚b¬.p»�Ce�document�est�un
compte-rendu�d’audience�relatif�à�une�affaire�d’endettement�impliquant�deux�chrétiens�homsiotes.
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chrétiennes.�En�revanche,�le�mur�ouest�est�mitoyen�de�la�maison�d’un�membre�d’une�famille�de

notables�musulmans�homsiotesp:�Al-Dr‚b¬.�Cette�localisation�parmi�d’autres�pourrait�être�lue

comme�la�confirmation�de�l’existence�d’espaces�résidentiels�mixtes,�mais�la�configuration�du

tissu�urbain,�telle�que�l’a�décrite�J.-C.�David�montre�que�cette�hypothèse�ne�peut�véritablement

être� soutenue.� L’éventualité� d’une� sociabilité� inter-communautaire� au� sein� des� espaces

habitables�ne�peut�donc�pas�être�confirmée.�Et,�au-delà�d’une�ségrégation�communautaire,�le

regard�que�porte�K.�Baedecker�du�haut�de� la�citadelle�sur� la�ville�rappelle� le�cloisonnement

familial�à�l’intérieur�de�maisons�dont�«pla�plupart�sont�entourées�de�murs72.p»

Enfin,� les� récits�d’audience�mettant�en�scène�des�conflits� financiers�entre�chrétiens�et

musulmans� prouvent� que� les� individus� et� donc� les� acteurs� des� deux� communautés� se

rencontrent�et�s’échangent�des�services�et/ou�s’affrontent�au� travers�de�contrats�divers.�Les

échanges� sociaux� et/ou� économiques� se� font� à� l’extérieur� de� l’habitat.� Afin� d’établir� des

relations�commerciales�ou�financières,�les�individus�se�sont�côtoyés.�Quels�sont�donc�les�lieux

de�rencontrep?

 Homsp:�ville�sociale,�ville�marchande73.

«pLes�rues�des�anciens�quartiers,�presque�entièrement�bâtis�en�basalte,�sont�pavées74.p»�La

cartographie� ne� témoigne� en� rien� de� l’aspect� architectural� de� ces� ruesp;� en� revanche,� la

confusion�dans�le�tracé�des�rues�dues�à�la�forte�densité�de�ces�dernières�au�nord-ouest�de�la�ville

permet�de�différencier�les�quartiers�résidentiels�des�zones�d’activités�commerciales.�À�Damas,

Alep,�Le�Caire�et�dans�la�plupart�des�villes�arabes,�tout�comme�à�Homs,�«ples�centres�urbains

regroupaient,� dans� une� région� généralement� nettement� délimitée,� la� plus� grande� partie� de

l’outillage�économique75.p»

• Asw®q�Homs�intra-muros

Cette�zone�à�Homs�est�à�cheval� sur�plusieurs�quartiers,�d’après� le�cadastre�de�1926p:

                                                  
72pK.�Baedecker,�1912,�p.p364
73pVoir�annexe�n°p3,�carte�2.
74pK.�Baedecker,�1912,�p.p364.
75pA.�Raymond,�1989�(b),�p.p194.
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F®¿‚ra,�b®b�H‚d�ainsi�que� le�nord-ouest�du�quartier�de�Ban¬�Al-Sib®’.�Aux�abords�des�deux

portes�nord�de�la�ville�-B®b�Al-S‚q�(partie�nord�de�la�ville)�et�de�B®b�H‚d-�et�donc�entourant

les�murs�de� la�grande�mosquée,� la� zone�des�marchés� se�distingue.�Le� s‚q� est�«precouvert

d’arcades�en�plein�cintre76p».�La�rue�la�plus�large�du�marché�est�couverte�par�un�toit�de�fer�alors

que�les�étroites�ruelles�du�s‚q�de�la�laine�(s‚q�al-x‚f)�et�du�marché�des�produits�féminins�(s‚q

al-nis®’)� sont� couvertes� par� une� construction� en� dur� et� aérées� à� espace� régulier� de� petits

fenestrons� laissant� passer� la� lumière.� Ainsi� cet� ensemble� couvert� rassemblant� différents

marchés�est�souvent�nommé�«ps‚q�masq‚fp»�(marché�couvert).

Le�s‚q�masq‚fp�se�situe�dans�la�zone�des�activités�commerciales�de�la�Mosquée�Al-N‚r¬.

Les�rues�qui� le�composent�sont�spécialisées�dans� la�vente�et�parfois�dans� la�fabrication�d’un

produit.�Les�métiers�les�plus�nobles,�les�orfèvres�par�exemple�se�trouvent�adossés�aux�murs�de

la�grande�mosquée�comme�il�est�de�coutume�selon�«pla�structure�radioconcentriquep»�de�la�ville

arabe77.�Ce�quartier�de�l’activité�commerciale�et�artisanale�concentre�une�vingtaine�de� s‚q.�On

trouve�entre�autresp:�le�s‚q�des�femmes�(nis®’)78,�celui�de�la�laine�( x‚f),�celui�des�parfumeurs

(‘aflfl®r¬n),� celui� du� coton� (qufln),� celui� des� couturiers� (¿ayy®fl¬n),� celui� des� cordonniers

(as®kifa)79,�ainsi�que�le� s‚q�de�la�soie�(har¬r)80,�sans�oublier�les�marchés�aux�légumes�( ¿u¥®r�ou

ha·¬·)81.�Ces�marchés�se�répartissent�hiérarchiquement�autour�de�la�grande�mosquée�et

communiquent�tous�les�uns�avec�les�autres.�Au�total�les�fonctionnaires�ottomans�comptabilisent

pour�les�années�1288�(1871/1872)�et�1289�(1872/1873)�de�l’hégire�1737�boutiques,�7�hammams

et�un�¿®n.82

                                                  
76pK.�Baedecker,�1912,�p.p364.
77�A.�Raymond,�1997,�p.p78.
78�M.�Al-Makk¬�évoque�au�sujet�de�ce�marché�de�marchandises�destinées�aux�femmes�la�présence�d’un�gardien
(h®ris�s‚q�al-nis®’).�In�M.�Al-Makk¬,�1987,�p.p14.
79�M.�Al-Makk¬,�1987,�p.p219,�folio�n°p344.�Dans�son�inventaire�des�marchés�de�la�ville�M.�e.�ºusayn�Af®�évoque
la�présence�d’un� s‚q�nommé�«ps‚q� al-zar®biliyyap»,� in�M.�e.�ºusayn�Af®,�2005,�p.p110.�Or,�zarbul� siginifiep:
«p«pp1°�Chaussure�à�talons�hautsp»�Syr.�Moy.�«p2°�gros�souliers�de�paysansp»p»,�pin�A.pBarthélémy,�1935,�p.p310.�De
plus,� l’éditeur�de� la�chronique�de�M.�Al-Makk¬,�±Umar�Na™¬b�Al-±Umar,�note�dans�son� index�des�noms�de� lieux
que� le�s‚q� al-as®kifa�se�situe�comme� les�autres�marchés�au�cœur�de� la�ville,�mais�que�par� la�suite� il�changea�de
nomp;�M.�Al-Makk¬,�1987,�p.p290.�S‚q�al-zar®biliyyap�et�s‚q�al-as®kfa�sont-ils�un�seul�et�même�marché�spécialisé
dans�la�fabrication�et�la�vente�de�chaussuresp?
80�Voir�M.�e.�ºusayn�Af®,�2005,�p.�107-110.
81�Au�sujet�de�la�répartition�des�boutiques�et�corps�de�métiers�dans�la�ville�lirep:�J.-P.�Pascual,�2001,�p.p177-199.
82�S®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya,�vol.pn°p3�(1871/1872)�et�n°p4�(1872/1873).
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• Les�¿®n-s�homsiotesp:�un�débat�d’érudits�locaux

Alors�que�les�autorités�ottomanes�ne�repèrent�qu’un�seul�caravansérail�(¿®n�ou�funduq)

à� l’intérieur�de� la�ville�dans� les�années�1870,�Al-Makk¬�dans� son� journal�daté�du�début�du

XVIIIe�siècle�en�évoque�troisp:�le�¿®n�Al-±U·r,�le�¿®n�Al-©ad¬d�et�¿®n�Al-Sab¬l83.�Mais�l’auteur

de� la� chronique� ne� fournit� aucun� repère� géographique� permettant� de� localiser� ces� trois

bâtiments,�s’il�s’agit�réellement�de� trois�¿®n-s�distincts�les�uns�des�autres�et�non�pas�de�trois

appellations�différentes�pour�un�seul�et�même�édifice.�D’autre�part,�N.�S.�Al-Zahr®w¬�et�M.�Al-

Sib®±¬�dans�leurs�descriptions�de�la�ville�de�Homs�durant�l’époque�ottomane,�repèrent�quant�à

eux�trois�¿®n-sp:�le�¿®n�Al-©ind¬�(situé�entre�la�mosquée�al-N‚r¬�et�B®b�Al-S‚q),�le�¿®n�±Abd

Al-ºam¬d�al-Dr‚b¬�(localisé�à�l’extérieur�de�B®b�H‚d)�ainsi�que�le�¿®n�Al-±U·r�(B®b�H‚d)84.

Les�deux�historiens�locaux�localisent�très�approximativement�les�lieux�et�ne�fournissent�aucun

détail�concernant�la�date�de�construction�de�ces�caravansérails.�En�regroupant�les�informations

de�Al-Makk¬�et�celles�des�érudits�homsiotes,�le�nombre�total�de�caravansérails�à�l’intérieur�et�à

l’extérieur�des�murailles�de�la�cité�s’élèvent�à�cinq.�Mais�la�carence�de�repères�géographiques�et

chronologiques�et�les�divergences�des�données�qui�surgissent�dans�les�ouvrages�des�différents

auteurs�nous�laissent�dubitatifs�sur�l’ensemble�des�informations�collectées.�En�effet,�l’éditeur�de

la�chronique�de�M.�Al-Makk¬�repère�grossièrement�deux�des�trois�¿®n-s�mentionnés.�Ainsi�il

note�que�le�¿®n�al-Sab¬l�se�trouve�dans�la�mahalla�al-ºam¬diyya85,�or�ce�quartier�n’existe�pas�au

XVIIIe�siècle86.�De�plus,�B.�Poujoulat�remarque�qu’en�1841,�«pHoms�n’occupe�pas�tout�l’espace

entouré� de� murs87.p»�Enfin,�N.pS.pAl -Zahr®w¬�critique�les�informations�données�par

±U.pN.pAl-±Umar.� Il� écrit� que� le� ¿®n�Al-Sab¬l� appartient� à� la� famille�Al-D®l®t¬� et�qu’il� est

attaché�à�la�mosquée�appartenant�au�waqf�de�la�même�famille,�à�laquelle�est�adossé�un�haw·�où

furent�construites�postérieurement�50�boutiques88.

                                                  
83�M.�Al-Makk¬,�1987,�folios�n°p389,�397,�181et�156.
84�N.�S.�Zahr®w¬�et�M.�Al-Sib®‘¬�ºimx,�1992,�p.p146-147�et�p.�36-39.�Et�N.�S.�Zahr®w¬,�1995�(a),�p.p187.
85�U.�N.�Al-±Umar�in�M.�Al-Makk¬,�1987,�p.p291.
86�Ce�quartier�se�situe�directement�à�l’extérieur�de�la�muraille�nord�à�proximité�de�la�grande�mosquée�Al-N‚r¬.�Il
fut� construit� à� partir� de� 1860.�Voir� N.� S.pAl-Zahr®w¬,� 2001,�p.p67.�Se� reporter� également� supra� pour� plus� de
détailsp:�troisième�chapitre,�«pL’extension�urbainep»,�p.p178-183.
87�B.�Poujoulat,�1841,�p.p34.
88�N.�S.pAl-Zahr®w¬,�2001,�p.p67�&�N.�S.pAl-Zahr®w¬,�1995�(a),�p.p258-260.
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Il�faut�encore�noter�sur�cette�polémique�du�nombre�de�caravansérails�présents�dans�la

ville�de�Homs�que� les�noms�des�¿®n-s�cités�par� les�uns�et� les�autres�sont�considérablement

différents,�sauf�unp:�le�¿®n�Al-±U·r.�Mais�encore�deux�appellations�fournies�par�les�historiens�de

Homs�correspondent�à�des�noms�de� familles�connuesp:�al-Dr‚b¬�et�al-©ind¬.�Lorsque� ±Abd

Al-ºam¬d�Al-Dr‚b¬� rachète�des� terres�et�autres�biens-fonds�dont� le�¿®n� susmentionné�à�un

membre�de�la�famille�Al-At®s¬�et�une�personne�de�la�famille�filaym®t89,�il�change�certainement

les�noms�des�immeubles�acquis.�Ainsi�naît�le�¿®n�±Abd�Al-ºam¬d�Al-Dr‚b¬.�Ces�informations

confuses� et� l’état� de� destruction� de� l’ensemble� des� lieux� cités� empêchent� de� trancher

véritablement� ce� débat.�En� revanche,� une� hypothèse� se� dessine� assez� clairementp:� un� seul

caravansérail�se�trouve�dans�l’enceinte�de�la�ville.�En�effet,�d’une�part,�les�almanachs�ottomans

enregistrent�pour� les�années�1871-1873� la�présence�d’un� seul�¿®n�dans�la�ville�intra-muros,

d’autre�part�le�¿®n�dit�Al-±U·r�est�le�seul�localisé�par�N.pS.pAl-Zahr®w¬�et�M.p±U.pAl-Sib®±¬�à

l’intérieur�de� l’enceinte90.�Les�deux�autres� ¿®n-s�mentionnés�par�les�historiens�de�Homs�se

trouvent�à�l’extérieur�de�l’enceinte,�mais�dans�les�limites�de�la�ville�du�XIXe�sièclep;�ils�sont

sans�doute�des�constructions�de�la�fin�de�l’Empire.

La�présence�de�ces�trois�caravansérails�dans�la�Homs�des�dernières�décennies�ottomanes,

tous�localisés�dans�les�quartiers�nord-ouest�de�la�ville,�marque�le�dynamisme�économique�de�ce

lieu� d’échange.� Toutefois,� le� nombre� de� ces� caravansérails� dans� la� ville� paraît� infime� en

comparaison�avec�les�229�¿®n-s�signalés�pour�Alep91�et�les�149�caravansérails�damascains 92.�La

faible�quantité�de�caravansérails�est�sans�doute�caractéristique�de�villes�moyennes�et�petites.

En�effet,�dans�ces�bâtiments,�«ples�étrangers�à�la�ville,�en�particulier�les�commerçants�de

passage,� [...]� venaient� s’établir� dans� les� caravansérails� comme� dans� des� hôtels,� et� [...]� y

disposaient� à� la� fois� d’écuries� pour� leurs� animaux� de� transport,� de� magasin� pour� leurs

marchandises�et�de�logements�pour�eux-mêmes93.p»�À�ces�derniers,�il�faut�ajouter�des�hôtels�de

                                                  
89�N.�S.�Zahr®w¬�et�M.�Al-Sib®‘¬,�1992,�p.p32.
90pN.�S.�Zahr®w¬�et�M.�Al-Sib®‘¬,�1992,�p.p52.
91pA.�Raymond,�1985,�p.p46.�La�faible�quantité�de�caravansérails�est�sans�doute�caractéristique�de�villes�moyennes
et�petites.
92pN.pQas®flil¬,�1986,�p.p110.
93pA.�Raymond,�1985,�p.p320.
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type�occidental�nommés�locanda94.�D’après�K.�Baedecker,�il�existe�«pdeux�misérables�locanda

où� l’on� est� pas� nourri95.p»�Ces� funduq-s�pouvaient�également�accueillir�annuellement�les

pèlerins� se� rendant�ou� revenant�de�La�Mecque.�Ainsi,�durant� la�période�du�pèlerinage,� les

auberges� et� les�¿®n-s� se� remplissaient�et� les�activités�commerçantes�homsiotes�devaient� se

multiplier.�Mais�après�l’ouverture�du�canal�de�Suez�en�1869,�les�pèlerins�choisissent�plutôt�la

route�maritime�plus�courte�et�plus�sûre�que�la�route�terrestre�passant�par�Homs�et�Damas96.�À�la

fin�du�siècle,�les�pèlerins�de�passage�dans�la�ville�sont�moins�nombreux.

• Un�¿®n�al-har¬r�hors�les�murs.

Enfin,�à�ces�¿®n-s� il�faut�ajouter�un�édifice�ayant� la�même�architecture�mais�portant� le

nom�particulier�de�qayx®riyya97.�En�effet,�N.�S.�Al-Zahr®w¬�mentionne�la�présence�de�ce

bâtiment�dans�une� fiche�descriptive�d’un�commerçant�de� la�ville�qui�possède�un�atelier�de

tissage�d’«étoffe�dont�la�chaîne�est�faite�de�fils�de�soie�et�dont�la�trame�pest�composée�de�fils�de

soie�et�de�fils�d’or�(nas¬™� al-maqxab)98p»�situé�juste�en�face�de�la�«p qayx®riyyat�al-har¬r p»99.

L’érudit�homsiote�semble�distinguer� le�¿®n�de� la�qayxariyyap;�en�effet�lors�de�la�description

qu’il�fait�de�la�ville,�il�ne�fait�aucune�allusion�à�ce�caravansérail�de�la�soie.�Pourtant,�il�n’oublie

pas�de� signaler� trois�¿®n-s100.�De�plus,�il�utilise�précisément�l’expression�«p qayx®riyyat�al-

har¬r101».�Ce�type�d’édifice�représente�le�deuxième�centre�économique�de�la�villep;�il�s’agit

d’une� «pconstruction� fermée� par� les� portes� où� étaient� vendues� les� marchandises� les� plus

précieuses�(en�particulier�les�étoffes)102p».

Il�faut�ajouter�que�la�qayx®riyya�de�Homs�se�situe,�d’après�N.�S.pAl-Zahr®w¬,�à�l’extérieur

des�murailles�dans�le�s‚q�al-habb�(marché�aux�grains)�localisé�juste�au�nord�de�la�mosquée�Al-

                                                  
94pLocandap:�«phôtelp;�auberge,�restaurant.p»�In�A.�Barthélémy,�1935,�p.p770.�Voir�égalementp:�«p L‚kand®t�Dima·qp»
in�N.pQas®flil¬,�1986,�p.p111.
95pK.pBaedecker,�1912,�p.p363.
96�Pour�Damas,�sur�ce�même�sujet,�lire�N.pQas®flil¬,�1986,�p.p164-165.
97�N.�S.�Zahr®w¬�signale�une� qayx®riyya�(ou�caravansérail�de�la�soie)�située�dans�le� s‚q�al-habb.�In�N.�S.�Zahr®w¬,
1997,�p.p188.
98�A.�Barthélémy,�1935,�p.p661.
99�N.�S.�Zahr®w¬,�1997,�p.p188
100�N.�S.�Zahr®w¬�&�M.�Al-Sib®‘¬,�1992,�p.p146-147�et�p.p36-39.
101�N.�S.�Zahr®w¬,�1997,�p.p188
102�A.�Raymond,�1985,�p.p233.
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N‚r¬�et�non�loin�de�B®b�Al-S‚q103.�Cette�localisation�qui�paraît�contradictoire�si�l’on�considère

que�les�produits�les�plus�précieux�devaient�être�bien�protégés�et�donc�généralement�entreposés�à

l’intérieur�de�l’enceinte�des�villes�et�proches�de�la�grande�mosquée,�a�cependant�été�confirmée

par�plusieurs�chercheurs104.�De�plus,�il�faut�rappeler�que�la�mosquée�principale�de�Homs�se�situe

à�la�lisière�de�la�muraille�et�à�l’entrée�commerciale�de�la�ville.�Enfin,�le�choix�de�l’emplacement

de�la�qayx®riyya�devient�compréhensible�lorsque�l’on�prend�en�compte,�d’une�part,�le�fait�que�la

soie�grège� est�une�production� agricole�venue� à�Homs�des� régions�montagneuses� alaouites

situées�au�nord-ouest�de� la�villep;�d’autre�part,�qu’après� le�développement�de� l’industrie�du

textile�par�les�Occidentaux,�les�soieries�tissées�localement�sont�principalement�destinées�à�la

population�rurale�du�district.�À�ce�sujet,�D.�Chevallierp�écrit�:�«p[L]a�production�marginale�des

Alaouites�persista�par�sa�médiocrité�même�et�garda�un�certain�équilibre�grâce�à�son�débouché

intérieur,�grâce�aux�courtiers�de�Homs�et�aux�métiers�à�bras�des��villes�syriennes.�[...]�À�Homs,

l’activité�d’un�courtier�du�khân�de�la�soie�commence�au�petit�jour,�quand�les�paysans�arrivent�à

la�ville.�Son� local� se�compose�de�deux�petites�pièces�voûtées105.p»�La� qayx®riyya� de�Homs

représente�ainsi� le�point�de� rencontre�de� la�société� rurale�paysanne�et�du�monde�� urbain�de

l’artisanat.

L’ensemble�de�ces�édifices�commerciaux�se�situent�tous�dans�les�zones�commerciales�au

nord-ouest�la�ville,�délimité�par�la�rue�Ab‚�Al-‘A‚f�traversant�la�ville�du�nord�au�sud�et�reliant

la� route�de�Hama�à�celle�de�Damas�et�par� la� rue�Ab‚�Al-�H‚f.�Les�commerçants�étrangers

logeaient�donc�dans�la�zone�marchande,�mais�à�distance�des�quartiers�résidentiels.�L’étranger�ne

pénétrait�la�ville�que�dans�son�espace�économique.

Cette�«pzone�centrale�des�marchés�est�fortement�liée�à�la�mosquée�principale106p»,�en

l’occurrence� la� mosquée�Al-N‚r¬.�Dans� ce� quartier� foisonnent� non� seulement� les� édifices

                                                  
103�Le�marché�des�grains�ou�place�des�grains�se�transformera�en� s‚q�al-d™a™�(marché�de�la�volaille).�Ce�dernier�fut
dernièrement�fermé�suite�aux�menaces�de�la�grippe�aviaire�en�2006.
104�N.�S.�Zahr®w¬,�1997,�p.p188�et�M.pAl-Dbiyat,�1995,�p.p185.
105�D.�Chevallier,�1982,�p.p148-149.
106�A.�Raymond,�1995,�p.p326.
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monumentaux�tels�qu’une�takiyya,�un�hammam�(hammam�Al-—af¬r)107,�la�grande�mosquée 108,

mais�aussi�des�boutiques�de�proximité�tel�un�four�juxtaposé�à�la�takiyya�ou�des�habitations�(d®r)

ou�encore�des�cafés,�faisant�pour�certains�partie�du�waqf�de�la�grande�mosquéep:�Al-©®mi‘�Al-

N‚r¬109.�Les�administrateurs�des�waqf�sont�chargés�de�la�gestion�de�ces�fondations�et�notamment

de�leur�entretien.�Ainsi,�à�l’occasion�du�décès�de�l’employé�chargé�du�curage�du�puit�(mua‘zzil)

de� la� grande� mosquée,� M.� Al-Makk¬� note� dans� la� même� phrase� que� ce� dernier� est

immédiatement�remplacé�par�son�fils110.�L’entretien�du�puit�se�poursuit�grâce�à�l’efficacité�des

administrateurs� du� waqf111.p�Les�notables�de�la�ville�s’impliquent�également�dans

l’aménagement� urbain� par� la� constitution� de� fondations� pieuses� privées� au� bénéfice� des

membres�de�leur�propre�famille.�Ainsi�le�waqf�symbolise�une�source�de� revenus� inaliénable

pour�la�famille�de�son�fondateur.�Un�acte�enregistrant�le�jugement�de�l’affaire�du�waqf�de� la

famille�filaym®t112�est�un�exemple�typique�d’investissements�familiaux�impérissables.�Ce� waqf

a�été� fondé�en�1315p;�plus�de�500�ans�plus� tard,�en�1894,� les�descendants�du� fondateur� se

rendent� au� tribunal� religieux� de� Damas� pour� réaffirmer� leur� droit� aux� bénéfices� du�waqf

familial.

C’est�dans�cette�zone�d’activité�commerciale�que�les�liens�se�créent�et�se�rompent�en

fumant�du�tabac�dans�un�café�comme�celui�qui�se�trouve�en�face�de�l’échoppe�du�vendeur�de

tabac�(tutun™¬)113.

3) L’espace�et�l’homme

Durant� le�XIXe�siècle,�l’une�des�préoccupations�des�gouvernements�occidentaux�fut�de

                                                  
107�K.�Baedecker,p1912,�p.p364p:�«pDu�sommet�[de�la�citadelle]�on�voit�21�minarets�[...]�et�20�coupoles�de�divers
établissements�de�bainsp».
108�Takiyyap:�«pCouvent�des�derviches�tourneurs.�Dervicheriep»,�in�A.�Barthélémy,�1935,�p.p89.
109�M.�Al-Makk¬,�1987,�p.p74.
110pM.�Al-Makk¬,�1987,�p.p94.
111pR.pPeters,�2003,�p.p65p:�«pWamfp:�Droit�musulman,�l’acte�de�fondation�d’une�institution�charitable,�d’où
l’institution�elle-même.�[...]�L’essentiel,�pour�quiconque�a� l’intention�d’accomplir�une�pieuse�action,�est�qu’il�ou
elle� déclare� qu’une� partie� de� ses� biens� immobiliers� est� désormais� inaliénable� et� qu’il� ou� qu’elle� désigne� des
personnes�ou�des�services�publics�comme�bénéficiaires�de�leurs�revenus�[...]p».
112pSMbº,�doc.�n°186,�(12�octobre�1893)p:�«pQayd�i‘l®m�waqf�™®mi‘�al-Fa¥®’¬lp».
113pM.�Al-Makk¬,�1987,�p.p13.
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comptabiliser� sa� population� afin� de� mieux� la� connaître.� La� France,� par� exemple,� connaît

l’établissement�progressif�du�bureau�de�la�statistique,�entre�la�fin�de�l’Ancien�Régime,�avec�le

«pbureau�pour� recueillir� les�divers�dénombrementsp»,� jusqu’au�mois�de� fructidor�de� l’an� IX

(septembre�1799)�où�«pl’estampille�du�nouveau�bureau�de�la�statistique�est�apparue114p».�Durant

cette�période,�des�administrateurs�s’interrogeant�sur�une�nouvelle�définition�de� la�ville,�qui

abolirait�définitivement�l’idée�que�la�ville�se�définit�«ppar�ses�murs115p»,�se�tournent�entre�autres

vers�l’approche�statistique.�Dans�ce�cas,�«ple�nombre�des�hommes�fait�la�ville,�mais�il�reste�à

préciser�le�seuil�-immuable�ou�variablep-�qui�sépare�ville�et�non-ville116.p»�Divers�recensements

ont� lieu�et�chaque�pays�établit� ses�propres� seuils�et� ses�propres�définitions�comprenant� les

aspects� démographiques� (seuil�de� population� agglomérée),� institutionnels,� économiques� et

administratifs.

 Les�débuts�de�la�statistique�démographique

«pLes�Ottomans�développèrent�[quant�à�eux]�un�système�assez�efficace�pour�compter�la

population� ottomane,� seulement� un� quart� de� siècle� après� l’introduction� des� procédures� de

recensement� aux� États� Unis� d’Amérique,� en� Grande-Bretagne� et� en� France117.pLe�sultan

Mahm‚d� II� (1808-1839)� lança� un� recensement� en� 1826.�Après� ce� premier� dénombrement

enregistrant� les� foyers� de� l’Empire� ottoman� et� non� les� individus,� plusieurs� tentatives� de

recensements�se�sont�succédé�sans�résultats�complets�pour�l’ensemble�de�l’Empire.�C’est�dans

son�élan�de�modernisation�que�le�gouvernement�ottoman�ressent�le�besoin�de�«pconnaître�ses

ressources�humaines�et�donc�ses�capacités�financières118p».�À�titre�d’exemple,�Midhat�B®·®,�en

tant�que�gouverneur�de�la�province�du�Danube,�impose�le�recensement�de�sa�province�afin�de

                                                  
114pM.-N.�Bourguet,�p.p101.
115pJ.-L.pPinol,�1991,�p.p11.
116pJ.-L.Pinol,�1991,�p.p13.
117pS.pJ.�Shaw,�1978,�p.�325p:�«pIn�fact,�the�Ottomans�did�developp�a�reasonably�efficient�system�for�counting�the
empire’s� population� only� a� quarter� century� after� census� procedures� were� introduced� in� the� United� States� of
America,�Great�Britain,�and�France.p»
118pK.pH.�Karpat,�1978,�p.p241p:�«pCentralization�forced�it�to�assume�new�administrative�responsabilities�which
depended�on�an�accurate�knowledge�of�the�empire’s�human�and�financial�ressources.p»
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mieux�en�connaître�ses�ressortissants�pour�ainsi�parer�aux�«purgences�de�toutes�sortes,�politiques

et�policières,�militaires�et�économiques119p».�Pour�cela,�«pdes�fonctionnaires�allèrent�de�maison

en�maison�afin�de�consigner�le�nombre�de�personnes�par�foyer,�leur�âge,�leur�situation�familiale,

leur�métier�et�leurs�biens-fonds120.p»

Il�faut�attendre�le�recensement�de�1881/82-1893�pour�lire�les�résultats�du�recensement�par

personne� de� la� population� ottomane.� K.� H.� Karpat� publie� l’ensemble� des� recensements

ottomans�et�notamment�ceux�de�1881/82-1893�et�celui�de�1914121�qui�englobent�les�chiffres

démographiques�de�l’Empire�ottoman�province�par�province122.�Le�dénombrement�par�province

est�détaillé�par�san™aq�et�par�qa¥®’�et�divise� la�population�entre� les�différentes�confessions

religieuses123�présentes�dans�chaque�district�en�distinguant�hommes�et�femmes.

Ces�recensements�ne�sont�pas�les�seules�preuves�de�l’intérêt�que�la�Sublime�Porte�portait

au� dénombrement� de� sa� population,� depuis� le� début� des� réformes� (tan˙¬m®t).� «pLe

gouvernement�nomma�après�1839p:�des�inspecteurs�au�ministère�de�la�population�(nüfus�nazırıs)

dans�les�provinces�(eyalets),�des�fonctionnaires�chargés�du�recensement�de�la�population�(nüfus

memurs)�dans�les�sanjaks�et�les�kazas,�et�des�officiers�d’état-civil�(mukayyids)�pour�enregistrer

naissances,� décès� et� pour� établir� des� listes� (cedvels)� mentionnant� le� nombre� total� de� la

population�par�district124.p»�Enfin�«pen�1881/82,�est�établie�une�administration�générale�de�la

                                                  
119�M.-N.�Bourguet,�2001,�p.p53.
120�K.pH.�Karpat,�1978,�p.p245p:�«pOfficials�went�from�house�to�house�to�note�the�number�of�people�in�a�household,
their�age,�marital�status,�occupation,�and�real�estate�properties.p»
121pS.pJ.�Shaw,�1978,�p.p336p:�«pLe�dernier�recensement�de�la�population�ottomane,�publié�le�14�mars�1914,�[...]
n’était�pas�basé�sur�une�nouvelle�enquête�globale,�mais�il�consistait�simplement�en�des�modifications�du�rapport�de
1906� sur� la�base�des� informations�envoyées�par� les� recensements�officiels� locaux�durant�cet� intervalle�de�huit
ans.p»�«pThe�Ottoman�Census�System� and�Population�1831-1914.p»�«pThe� final�census�of�Ottoman�population,
issued�on�14�March�1914,�[...],�was�not�based�on�a�new�overall�survey,�but�simply�involved�modifications�in�the
1906� report� on� the� basis� of� the� information� sent� in� by� the� local� census� officials� during� the� intervening� eight
years.p»
122pK.pH.�Karpat,�1985,�p.p122-190.
123pAucune�différence�n’est�faite�entre�les�divers�rites�musulmans�existant�dans�l’empire,�l’Empire�ottoman�se�veut
sunnite.�Les�druzes�ne�sont�pas�non�plus�distingués�des�musulmans.�En�revanche,�chaque�minorité�confessionnelle
chrétienne�est�identifiée.
124pK.pH.�Karpat,�1978,�p.p245 -246p:�«pConcomitant�with�this�interest�in�po pulation�matters,�the�government
appointed�after�1839p:�nüfus�nazırıs�(inspector-�ministers�of�population)�in�the�eyalets�(provinces),�nüfus�memurs
(population� officials)� in� sanjaks�and�kazas,�and�mukayyids� (registrars)� to� record� births� and� deaths� and� to
periodically�compile�cevdels�(lists)�indicating�the�total�number�of�people�in�each�district.p»
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population� (Nüfus-u� Umumi� Idaresi)� attachée� au� Ministère� de� l’Intérieurp125».�L’objectif

principal� de� cette� série� d’initiatives� pratiques� permettant� un� recensement� efficace� de� la

population�lancée�par�la�Sublime�Porte�est�d’augmenter�les�recettes�de�l’impôt�afin�de�remplir

les�caisses�étatiques�vidées�par�les�dépenses�de�guerre.

Malgré�la�rigueur�administrative�qui�semble�entourer�le�travail�du�recensement�ottoman,

une�marge�d’erreur�subsiste�mais�ne�dépasserait�pas,�semble-t-il,�les�6�à�10%�pour�les�localités

éloignées126.�Et,�selon�J. -L.�Arnaud,�«p[la]�mise�en�série�[des�données�publiées�]�et�le�calul�du

taux�d’accroissement�annuel�de�chaque�groupe�confessionnel�montrent�qu’ils�ne�présentent�pas

toutes�les�garantie�de�validité.�Plusieurs�variations�sont�difficilement�explicablesp;�par�exemple,

la�croissance�de�7,8p%�du�nombre�de�musulmans�entre�1887/1888�et�1888/1889�et�la�baisse�de

10p%�des�non-musulmans�six�ans�plus�tard,�mouvements�qui�constituent�des�exceptions�dans�les

séries,�sont�autant�de�signes�qui�témoignent�de�l’incertitude�des�données127.p»

Homs� est� située�non� seulement� loin�d’Istanbul,�mais� aussi�de� sa� capitale�provinciale

Damas.�De�plus,�elle�est�le�chef-lieu�d’une�vaste�circonscription�composée�de�131�localités128.

Les�résultats�du�recensement�de�Homs�doivent�donc�être�tardifs.�De�quand�date�précisément�le

chiffre�de�53p401�habitants�pour�le�district�Homsp?�Une�réponse�approximative�est�donnée�par

K.pH.pKarpatp:�«pOn�peut�affirmer�que�les�recensements�de�la�plupart�des�territoires�ottomans

dans� les� Balkans,� l’Anatolie,� et� la� Syrie� (incluant� la� Jordanie,� la� plupart� du� Liban,� et� la

Palestine)�furent�presque�achevés�en�1888/89129.p»

Pour� les�années�antérieures,�aucun� recensement�officiel�n’a�été�effectué.�En� revanche,

certains�auteurs�occidentaux,�toujours�avides�de�connaître�les�chiffres�de�population�des�lieux

qu’ils�visitent�ou�qu’ils�occupent,�prennent�soin�de�donner�quelques�estimations.

                                                  
125pK.pH.�Karpat,�1978,�p.p246p:p«pIn�1881/82�it�secured�the�establishment�of�a�General�Population�Administration
(Nüfus-u�Umumi�Idaresi)�attached�to�the�Ministry�of�Interior�[...]p».
126pK.pH.�Karpat,�1978,�p.p256.
127
 J.-L.�Arnaud,�2001�(b),�p.p182.

128pVoir�annexe�n°p1,�cartes�n°p2�et�3,�p.p355�et�356.
129pK.pH.�Karpat,�1985,�p.p33p:�«p�It�is�safe�to�assume�that�the�censuses�of�most�of�the�Ottoman�territories�in�the
balkans,� Anatolia,� and� Syria� (inclusive� of� Jordan,� most� of� Lebanon,� and� Palestine)� were� almost� finished� by
1888/89.p»
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 Les�estimations�occidentales�et�le�recensement�ottoman�de�1881/2-1893

En�1837,�B.�Poujoulat�remarque�que�Homs�«pn’occupe�pas�tout�l’espace�entouré�de�mursp;

[et� que]� le� côté� oriental� de� la� cité� ne� présente� que� des� décombres130.p»�En�effet,�sous

l’occupation�égyptienne,�la�ville�fortifiée�de�Homs�n’est�pas�entièrement�aménagée�et�«pquinze

mille�musulmans�et�cinq�mille�chrétiens131p»�y�habitent.�P.�Léon�voyage�en�Syrie�en�1864,�pour

Homsp;�il�«pcompte�20p000�habitants�dont�17p000�sont�chrétiens�grecs132.p»��Les�deux�voyageurs

s’accordent� sur� les� chiffres�de� la�population�de�Homspbien�que� la�proportion�de� chrétiens

homsiotes� estimée�par�Léon� soit� tout� à� fait�démesurée.�En�1893,�K.pBaedecker� reprend� le

chiffre�de�20p000�habitants�«pparmi�lesquels�il�y�a�beaucoup�de�chrétiens�(grecs-orthodoxes,�et

une�communauté�protestante�ayant�une�école)133.p»�Si�l’on�considère�que�les�chiffres�fournis�par

Baedecker,�Léon�et�Poujoulat�sur�une�durée�de�cinquante�ans�sont�relativement�exacts,�on�peut

se� demander� ce� que� signifie� “Homs”.� Poujoulat� et� Baedecker� considéraient-ils� Homs� à

l’intérieur�de�ses�murailles,�ou�Homs�et�ses�extensions�hors�murs,�ou�encore�Homs�districtp?

Beaudin,�interprète�au�consulat�de�France�à�Damas�en�1842,�note�que�le�district�de�Homs�est

composé�de�71�villages�et�que�sa�population�s’élève�à�40p000�habitants�dont�8p000�chrétiens�et

32p000�sunnites134.�Sur�ce�point,�quelques�remarques�s’imposent.

D’une�part�les�estimations�proposées�par�B.pPoujoulat,�puis�plus�tardivement�par�P.pLéon

et�K.�Baedecker�correspondent,� sans�doute,�au�nombre�d’habitants�de� la�ville� intra-muros.

D’autre�part,�la�n®hiya�de�Homs�référencée�par�Beaudin�ne�semble�pas�correspondre�aux�limites

géo-administratives�du�qa¥®’�de�Homs�tel�qu’il�est�défini�après�la�promulgation�de�la�loi�des

provinces� de� 1867135.�La� n®hiya�de�Homs�décrite�par�Baudin�représente�une�subdivision

administrative�du�san™aq�et�couvre�seulement�71�villages.�Durant�cette�période,�Homs�est�donc

                                                  
130pB.�Poujoulat,�1841,�letrre�n°25�(datée�du�19�octobre�1837),�p.p34.
131pB.�Poujoulat,�1841,�letrre�n°25�(datée�du�19�octobre�1837),�p.p36.
132pP.�Léon,�1865,�p.p179.
133�K.�Baedecker,�1893,�p.p378.
134�Dépêche�de�Beaudin,�datée�du�4�juin�1842p:�«pStatistiques�religieuses�du�Pachalik�de�Damasp»,�in�Archives�du
Ministère�des�Affaires�Étrangères,�Correspondance�Consulaire�et�Commerciale�Française,� folio�n°p93-94.�Cette
dépêche�est�citée�par�Z.�Ghazzal,�1993,�p.p38-39.
135�Se�reporter�au�deuxième�chapitre,�«pLe�cas�de�Homsp»,�p.p133-135.
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une�n®hiya�dépendante�d’un�san™aq�(ou�liw®’)�rattaché� le�plus�fréquemment�à�Damas136.�En

effet,�les�huit�années�d’occupation�égyptienne�(1832-1840/41)�ont�laissé�quelques�empreintes

non�seulement�sociales,�fiscales�(introduction�d’un� impôt�par� têtep:� le�farda137),�mais�aussi�et

surtout�administratives138.�Les�Égyptiens�découpent�les�provinces�en�trois�circonscriptions

hiérarchiques� les� unes� par� rapport� aux� autresp:� wil®ya,�san™aq�et�n®hiyap.� Les� réformes

égyptiennes� anticipent� les� tan˙¬m®t� des� dernières� décennies� ottomanes� qui� définissent

spécifiquement� le� terme� de�n®hiya� comme� étant� la� subdivision� de� qa¥®’139.�La�hiérarchie

provinciale� administrative� est� désormaisp:� wil®yat,�san™aq,� qa¥®’� et�n®hiya.�La�n®hiya

égyptienne�de�Homs�est�plus�petite�que� le�qa¥®’�ottoman�de�la�Homs�de�la�fin�du�sièclepqui

englobe�131�villages.

On� peut� également� se� demander� pourquoi,� en� période� de� croissance� démographique

générale�due�à�de�meilleures�conditions�sanitaires,�à�une�croissance�économique�urbaine�qui

entraîne�un�exode�rural�massif,�mais�aussi�à�une�chute�du�taux�de�mortalité140,�Homs�n’a�connu

aucune�croissance�démographique.�«pEn�1800,�Damas�ne�comptait�qu’environ�80p000�habitants.

Mais�pendant�la�période�égyptienne,�on�atteignait�déjà�les�110p000,�pour�arriver�à�120p000�en

1850,�150p000�à�la�fin�des�années�1870,�et�plus�de�250p000�à�la�veille�de�la�Première�Guerre

mondiale141.p»

Pour� Homs,� les� sources� diplomatiques� et� consulaires� britanniques� donnent� des

estimations�de�population�à�partir�de�1901.�Les�années�précédentes,�les�allusions�à�la�ville�ne

sont�là�que�pour�signaler�le�tracé�du�chemin�de�fer�reliant�Damas�à�Hama�et�Tripoli�à�Hama.

                                                  
136�Voirp�infrap,�deuxième�chapitre,�«pChronique�d’un�rattachement...p»,�p.p109-112.
137�B.�Doumani,�1995,�p.p46p:�«p[...]�as�well�as�collecting�a�new�head�tax,�the� ferdet�to�be�paid�in�cash�by�all�adults
malesover�the�age�of�fifteenp».
138�Sur�ce�sujet,�lirep:�D.�Douwes,�2000,�p.p188-210.
139pF.pBabinger,�1993,�p.p906p:�«pvocable�employé�dès�le�IX e/XVe�siècle�dans�l’administration�de�l’empire�ottoman
pour� désigner� les� subdivisions� d’un� wil®yat� ou� province,� mais� c’est� plus� tard� qu’il� est� devenu� un� terme
spécifiquement� réservé� à� la� subdivision� d’un� ma¥®’� ou� ma˙®� qu’on� peut� comparer� approximativement� à
l’arrondissement� français�et�qui�est�placé�sous� l’autorité�d’un�m®’imam®m,� tandis�qu’elle�est�administrée�par�un
mud¬r.p»
140pZ.�Ghazzal,�1993,�p.p37.
141pS.�Weber,�2005,�p.p179.�À�titre�de�comparaison,�voir�les�chiffres�donnés�par�J. -L.�Arnaud,�2001�qui�remarque
qu’�«pen�1886� la�population� [de�Damas]�ne�devait�pas�excéder�126p000�personnes.p»� (p.p191)�Dans�cet�article,
l’auteur� fait� une� analyse� critique� des� différents� recensements� ottomans� et� des� décomptes� effectués� par� les
voyageurs�étrangers�tel�Beaudin�ou�encore�J.-L.�Porter�de�la�population�de�Damas�à�la�fin�du�XIXe�siècle.
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Homs�paraît�être�l’emplacement�idéal�d’une�gare�à�mi-chemin�entre�Damas�et�Alepp;�cependant

elle�reste�aux�yeux�des�consuls�britanniques�une�ville�du�rien.�En�1901,�les�choses�changent,

Homs�compte�55p000�habitants�et�elle�est�plus�riche�que�Hama�qui�compte�60p000�habitants142.

Jusqu’en�1906,�les�estimations�sont�identiquesp;�en�1907�Homs�compte�60p000�habitants143�puis,

un� an�plus� tard,� la�population� est� évaluée� à�70p000� âmes,� alors�que�Hama�ne� connaît�pas

d’évolution�des�chiffres�de�sa�population�depuis�1901�144.�Enfin,�en�1911�le�consul�britannique

de�Beyrouth�note�que� la�population�homsiote�s’élève�à�50p000� individus,�alors�que�celle�de

Hama�est�de�60p000145.�Les�chiffres�fournis�par�les�Britanniques�varient�entre�50p000�et�70p000

habitants�à�Homs�durant�la�première�décennie�du�XXe�siècle.�Ces�estimations�paraissent�à�peu

près�cohérentes�par�rapport�aux�chiffres�de�1888/89�délivrés�par�le�gouvernement�ottoman�pour

le� recensement�de�1881/82-1893.�Seule� la�décroissance�marquée�par� le�consul�de�Beyrouth

paraît�en�contradiction�avec� le�mouvement�général�des�villes�de� la� région.�De�plus,� il� faut

remarquer�que�les�Britanniques�annoncent�toujours�prudemment�leurs�résultats�en�employant

des� formules� verbales� au� conditionnel� («pshould� be� putp»)� ainsi� que� des� adverbes

d’approximation�(«paboutp»)146.�Cette�prudence�britannique�révèle�sans�doute�le�fait�que�les

recensements�sur�lesquels�ils�se�fondent�ne�sont�que�peu�fiables.

Enfin,�le�qa¥®’�abrite�53p401�habitants�d’après�le�recensement�de�1881/82-93�et�122p217

habitants� d’après� le� recensement� de� 1906/7147.�Du�premier�au�second�recensement,�la

population�du�district�de�Homs�aurait�donc�plus�que�doublé,�ce�qui�est�extrêmement�douteux.

Dans�cette�perspective,�les�estimations�britanniques�successives�entre�1901�(55p000�âmes)�et

1911� (50p000� âmes)� et� les� chiffres� fournis� par� K.pBaedecker� en� 1893� (20p000� habitants)

correspondent�à�la�ville�de�Homs�uniquement.
                                                  
142pBritish�Diplomatic�and�Consular�Reports�of�Turkey.�Trade�of�Damascus.for�the�year�1901 ,�Livretpn°2832,
1902p:�«pIt�has�a�population�of�about�55p000�while�that�of�Hamah�should�be�put�at�60p000.�Hama,�though�less�rich
than�Homs�[...]p»,�p.p22.
143� British�Diplomatic�and�Consular�Reports�of�Turkey.�Trade�of�Damascus.for�the�year�1907 ,�Livretpn°p4080,
1908.�Ces�estimations�sont�données�sous�la�forme�d’un�tableau�récapitulatif�sur�la�deuxième�de�couverture.
144� British�Diplomatic�and�Consular�Reports�of�Turkey.�Trade�of�Damascus.for�the�year�1908 ,�Livretpn°p4293,
1909,�p.p2.
145�British�Diplomatic�and�Consular�Reports�of�Turkey.�Trade�and�Commerce�of�Beirut�and�Coast�Syria�for�the
year�1911,�Livret�n°p4863,�1912p:�«pSketch�Map�of�the�Consular�District��of�Beirutp»,�voir�annexe�n°p2,�p.p362..
146�Voir�infra�,�chapitre�III,�note�n°p142�de�cette�page.
147�K.pH.pKarpart,�1985,�p.p134-135�et�p.p164-165.
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 Le�dernier�recensement�ottoman

Les�enquêteurs�ottomans�recensent�en�1905/06,�122p217�habitants�dans�le�qa¥®’�de�Homs.

Cette�dernière�enquête�pose�plusieurs�problèmes.�Tout�d’abord,�K.pH.pKarpat�mentionne,�dans

son� tableau� récapitulatif� du� recensement� de� la� population� ottomane� de� 1906/07,� la

circonscription�de�Homs�comme�étant�sous� la� tutelle�de� la�province�de�Tripoli148.�Enfin,�en

comparant� les�deux� tableaux�résumés�des�recensements�de�1882/83-1893�et�1906/7,�on�peut

constater�que� l’enquête�de� la� fin�du� siècle�note� la�présence�d’une� communauté� chrétienne

importante�(11p910�chrétiens�tous�rites�confondus)�alors�que�le�recensement�postérieur�évalue�le

nombre�de�chrétiens�à�7�personnes�de�rite�grec�orthodoxe�-sans�compter�la�présence�nouvelle�de

107�étrangers-�et�2207�juifs.�Or,�le�recensement�de�1882/83-1893�ne�comptabilise�aucun�juif

dans�le�district.�Lors�du�dernier�recensement,�les�Chrétiens�auraient�disparu�laissant�place�à�une

centaine�de�familles�juives.�De�toute�évidence,�l’enquête�de�1906/7�effectuée�en�trois�mois�au

lieu�de�plusieurs�années�comme�par�le�passé149,�semble�avoir�été�négligée�ou�du�moins�semble

contenir�de�nombreuses�erreurs.

L’explosion�démographique�du�tournant�du�siècle�ne�paraît�pas�exceptionnelle�par�rapport

à� la�croissance�démographique�que�connaît� l’ensemble�des�villes�durant�cette�période150.�En

revanche,� le� rattachement�administratif�� de�Homs�à�Tripoli�ne�correspond�pas�aux�données

d’une�autre�documentation�officielle�ottomanep:� les�s®ln®m®t�±um‚miyya.�Les�deux�volumes

des�annuaires�généraux�ottomans�datés�respectivement�de�1906/07�et�de�1913/1914151�classent

Homs�comme�qa¥®’�du�san™aq�de�Hama�qui�est,�lui,�rattaché�à�la�province�de�Damas.�De�plus,

les�annuaires�provinciaux�de�Beyrouth�signalent�Tripoli�comme�san™aq�dépendant�de� cette

                                                  
148�K.pH.pKarpat,�1985,�p.p164-165p:�«pSummary�of�Census�of�Ottoman�Population,�1906/7�(continued)p».
149�K.pH.pKarpat,�1985,�p.p35p:�«pThe�porte�decided�to�finish�the�census�in�three�months�instead�of�taking�several
years�as�in�the�pastp.»
150�Lirep�parmi�d’autres:�A.�Raymond,�1974,�p.p183 -193.�K.�Hidemistu,�2003,�p.p118 -121.�À�titre�de�comparaison,
J.-L.�Pinol,�1991,�230pp.
151�S®ln®m®t�‘um‚miyya,�volume�,�année�1324�h.�(1906/07)�et�volume�de�l’année�1329ph.�(1913/14).
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province152.�Le�dernier�volume�des� s®ln®m®t�wil®yat�fiar®blus �date�de�1896/97 153.�Pour�les

années�suivantes,�le�dépouillement�des�volumes�de�la�province�de�Beyrouth�permet�de�retrouver

la�circonscription�de�Tripoli.�En�1906/7,�la�province�de�Tripoli�a�disparu�au�profit�de�celle�de

Beyrouth.� «pPour� réagir� contre� la� politique� des� Tanzimat� qui� a� favorisé� l’éclosion� d’un

patriotisme�syrien�à�base�territoriale�-�le�vilayet�de�Syrie�est�l’un�des�seuls�à�porter�le�nom�d’une

région�géographique� et�historique-,�Abdülhamid�poursuit� le�démantèlement�de� la�«pgrande

Syriep».�En�1887,�à� l’époque�du�grand�vizirat�de�Kâmil�Pacha,� il�en�détache�une�nouvelle

province,� celle� de� Beyrouth,� avec� cinq� sancak,� Lattaquié,� Tripoli,� Beyrouth,� Acre� et

Naplouse154.p»

Enfin,�l’apparition�soudaine�d’une�communauté�juive�et�la�disparition�presque�totale�des

chrétiens�de�la�région�relève�de�l’absurdité�ou�du�moins�de�l’incohérence.�Certes,�le�XIXe�siècle

connaît�de�grands�mouvements�de�population�au�sein�des�communautés�religieuses�minoritaires

dans� l’ensemble� des� territoires� de� l’Empirep;� mais� l’éradication� totale� de� la� communauté

chrétienne�de�Homs�reste�hors�de�propos.�Et�les�registres�du�tribunal�ni˙®miyya�de�première

instance� de� Homs� prouvent� tout� à� fait� le� contraire.� Les� 24� registres� issus� de� cet� organe

judiciaire�couvrant�les�années�1886-1919�confrontent�non�seulement�les�habitants�chrétiens�et

musulmans� du� qa¥®� de� Homs� mais� aussi� aucun� juif� n’apparaît� dans� ces� comptes� rendus

d’audience�mettant�en�conflit�l’ensemble�de�la�population�du�district.�Les�juifs�semblent�absents

de�cette�région,�à�moins�qu’aucun�d’entre�eux�n’ait�comparu�devant�le�tribunal�durant�33�ans.

En� effet,� le� scribe� du� tribunal� décrivant� l’identité� des� parties� en� litige� dans� la� phrase

introductive�du�document,�transcrit�systématiquement�l’appartenance�religieuse�et�la�nationalité

de�chacune�des�parties� intervenant�à� l’audiencep:�� «ptaqaddam� li-h®‰ihi�al-mahkama�bid®yat

ºimx� istid‘®�min� im¥®’� ful®n� ibn� ful®n�mas¬h¬� (muslim)� ‘u˚m®n¬�min�ah®l¬�mad¬nat�ºimx� (

qaryat� ful®n� tabi‘�qa¥®’�ºimx)p»� («pA�été�déposée�dans�ce� tribunal�de�première� instance�de

Homs�une�requête�par�X,�fils�de�X,�chrétien�(ou�musulman)�ottoman�originaire�de�la�ville�Homs

(du�village�X�appartenant�au�district�de�Homs)p».�Or,�les�greffiers�homsiotes�ne�mentionnent

                                                  
152�S®ln®m®t�wil®yat�Bayr‚t,�5�volumes�datés�respectivement�de�1902/03,�1903/04,�1904/05,�1906/07.
153�S®ln®m®t�wil®yat�fir®blus,�volume�de�l’année�1312�r‚m¬�(année�financière�ottomane)�(1896/1897).
154�F.�Georgeon,�2003,�p.p185-186.
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jamais�la�présence�d’un�plaignant�ou�d’un�défendeur�de�confession�juive.

Par�devant� la� cour�de� justice� séculière� installée� au� cœur�de� cette�ville�moyenne,� les

Homsiotes�issus�de�toutes�les�corporations�professionnelles�et�de�tous�quartiers,�appartenant�au

deux�communautés�religieuses�présentes�se�confrontent�à�des�hommes�de�justice,�fonctionnaires

de�l’Empire�qui�ont�pour�devoir�de�trancher�en�faveur�de�la�loi�sur�des�affaires�concernant�des

litiges�commerciaux,�des�litiges�fonciers�ou�encore�des�délits�mineurs.�Ce�tribunal�ayant�pour

territoire� l’ensemble�du� territoire� administratif�nommé�qa¥®’�de�Homs� reçoit� également� la

population�venue�de�l’extérieur�de�la�ville�pour�défendre�ses�droits.

 II. De�l’urbain�au�ruralp:�extension�de�la�ville,�jardins�ou�campagne

«pC’est�une�simple�variation�de�substance�qui�détermine�la�distance�séparant�la�qariya�ou

la�balda�de�la�madina155.p»�Cette�observation�relative�aux�villes�du�Sahel�tunisien,�telles�Sfax�et

Sousse,�peut�être�reprise�pour�Homs�en�changeant� légèrement� la� terminologie�employée.�En

d’autres�termes,�repérer�la�distance�qui�existe�entre�la�ville�(mad¬na)�et�la�campagne�(r¬f),�ou

encore�tracer�une�ligne�frontière�séparant�le�r¬f��de�la�mad¬na� relève�d’une�réflexion�théorique

dont� le�postulat�de�départ�serait�de�diviser�un�espace�déterminé�en�deux�mondesp:� le�monde

citadin�et�le�monde�rural.�Mais�qu’en�est-il�sur�le�terrainp?

1°)�Faubourgs�et�bas®tin�à�Homsp:�ville�ou�campagnep?

«pLorsque� l’on� regarde�une� carte� représentant�Homs� et� ses� environs�dans� les� années

1930-1940,�on�ne�peut�que�constater�l’importance�de�la�surface�des�jardins�par�rapport�à�celle

de� la�ville.�La� superficie� totale�de� la�ville� était� alors�de�430�hectares�pour�une�population

estimée�à�100p000�habitants156.�Ayant�dépassé�ses�remparts�aux�cours�des�deux�précédentes

décennies,�elle�s’étendait�alors�essentiellement�le�long�de�la�route�de�Hama�au�nord�et�de�celle

                                                  
155�T.�Bachrouch,�1986,�p.p212.
156�En�1945,�le�service�de�géographie�des�Forces�Françaises�du�Levant�comptait�précisément�101p000�habitants
pour�la�ville�de�Homs.�VoirpRépertoire�alphabétique,�1945,�p.p78.
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de� Damas� au� sud.� L’extension� de� la� ville� vers� l’ouest,� bien� qu’amorcée,� avait� été

provisoirement�stoppée�par�la�voie�de�chemin�de�fer�Alep-Tripoli,�laissant�donc�les�jardins�à

bonne�distance157.p»

Aujourd’hui,�du�centre�de�Homs�au�bord�du�lac�de�Qaflfl¬na,�les�villages�anciens�ont�cédé

la�place�à�une�série�de�nouveaux�quartiers�formant�en�quelque�sorte�la�banlieue�sud-ouest�de

Homs�où�des�habitats�précaires,�des�remises�de�mécaniciens�et�autres�sont�alignés�le�long�de�la

route�et�cachent� les�paysages� ruraux�de� la�plaine.�En�arrivant�au� lac,�une� seule� impression

demeurep:�plus�on�se�rapproche�du�lac�plus�l’aspect�du�bâti�se�dégrade�comme�si�les�populations

les�plus�pauvres,�sans�doute�d’origine�rurale,�n’avaient�pas�pu�atteindre�les�rues�asphaltées�de�la

ville.

 L’extension�urbaine

L’extension� urbaine� s’est� produite,� de� toute� évidence,� au� moment� où� la� croissance

démographique� fait� exploser� les� chiffres� de� la� population� urbaine� et,� ainsi,� transforme

rapidement� le� tissu�urbain158�durant�les�décennies�postérieures�aux�réformes�provinciales�de

1864�jusqu’à�la�fin�de�l’autorité�ottomane159

À� partir� de� la� loi� sur� les� provinces� de� 1864� et� de� ses� amendements� en� 1871,� les

institutions�urbaines�se�multiplient�et�les�fonctionnaires�se�spécialisent.�On�voit�par�exemple�la

formation� d’un� conseil� municipal� consacré� «pà� l’administration� urbaine� dans� tous� ses

domaines160p».�Le�conseil�municipal�( baladiyya�ma™lis )�et�le�conseil�administratif�de�la�ville

(id®ra�ma™lis),�constitués�pour�la�première�fois�en�1870/71,�se�partagent�les�tâches�de�la�gestion
                                                  
157�T.�Boissière,�2005,�p.p42.
158pÀ�propos�de�Damas�durant�la�même�période�S.�Weber,�2002,�p.p147p:� «pde�nouveaux�aménagements�urbains
furent�constitués�et�de�nombreux�quartiers�furent�fondés�tels�Muh®jir¬n,�±Af¬f,�‘Arn‚s,�Shuhad®’,�ºij®z,�Bar®mka
et�Qax®‘)p»�«p[...]�new�urban� areas�were� settled� and�whole�quarters�of� the� city� founded� (like�Muh®jir¬n,� ±Af¬f,
±Arn‚s,� Shuhad®,� ºij®z,� Bar®mka� and� Qax®’).p»� Et,� J.pL.pArnaud,� 2001� (b),� p.p47p:� «ple� faubourg� du� Mîdân,
organisé�en�direction�du�sud,�[...]�a�longtemps�été�comme�le�principal�vecteur�de�croissance�de�l’agglomération,�les
extensions�de�la�fin�du�dix-neuvième�siècle�sont�orientés�dans�d’autres�directions.�C’est�en�particulier�vers�l’ouest,
c’est-à-dire�vers�Beyrouth,�à�la�faveur�de�l’ouverture�d’une�route�carrossable�entre�Damas�et�cette�ville�en�1863,
que�l’agglomération�s’étale�plus�largement.p»
159pS.�Weber,�2002,�p.p148.
160pS.�Weber�et�notamment,�2005,�p.p181-182.
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urbaine� soit� selon� les� ordres� venus� d’Istanbul,� soit� selon� les� instructions� du� gouverneur

provincial�ou�encore�parfois�de�leur�propre�chef161.

En�1912,�K.�Baedecker�constate� les�changements�dans� la�structure�urbaine�homsiotep:

«pAu�Nord�de�la�citadelle�s’étend�la�partie�principale�de�la�ville.�Les�nouveaux�quartiers,�à�l’Est,

au�Sud�et�à�l’Ouest�sont�construits�pour�la�plupart�avec�des�briques�de�glaisep;�aux�alentours�se

trouvent�des�cimetières�musulmans162.p»�Le�secteur�situé�au�nord�de�la�citadelle�qualifié�par�K.

Baedecker�de�«ppartie�principale�de� la�villep»� représente� la�zone� regroupant� l’ensemble�des

activités� économiques� et� la� plupart� des� bâtiments� publics� anciens� et� nouveaux.�Alors� que

d’après�les�notices�des�guides�touristiques�de�Baedecker�datées�respectivement�de�1893�et�de

1912,�Homs,�qui�était�encore�confinée�dans�ses�enceintes�protectrices,�s’agrandit�à� la�fin�du

siècle,�en�1912�la�ville�s’étend�désormais�à�l’extérieur.�Des�informations�diverses�provenant�des

sources� à� la� fois� locales� et� occidentales� montrent� pourtant� que� Homs,� cité� ottomane,� se

développe�au�crépuscule�du�XIXe�siècle.

Parmi� les� nouveaux� quartiers� évoqués� par� K.� Baedecker� en� 1912,� on� remarque� des

aménagements�urbains�situés� juste�au�nord�de� la�grande�mosquée.�Ce�secteur�d’urbanisation

apparaît�sur�les�plans�cadastraux�établiss�par�M.pC.pDuraffourd�en�1926,�sous�l’appellationp:�Al-

ºam¬diyya.�Cette�dénomination� rappelle� le� règne�de�Abdülhamid,� le�sultan�bâtisseur163.�Un

compte�rendu�d’audience�relatif�à�une�dette�non�remboursée�entre�un�plaignant�originaire�de

Hama�et�un�défendeur�homsiote�signale�l’existence�de�ce�quartier�dès�1886.�En�effet,�la�partie

en� cause� est� identifiée� comme� sujet� ottoman�musulman� originaire� (min� ah®l¬)�du�quartier

(mahalla)�Al-ºam¬diyya�et�la�moitié�d’une�maison�appartenant�au�débiteur�et�localisée�dans�ce

même�quartier�représente� le�bien�hypothéqué�garantissant� le�remboursement�de� l’emprunt164.

Alors�que�ce�dernier�document�révèle�l’existence�de�ce�quartier�comme�un�espace�résidentiel,

d’autres�affaires�traitées�par�les�fonctionnaires�du�tribunal�montrent�sa�fonction�commerciale.�À

                                                  
161pS.pWeber,�2005,�p.p185-186.
162pK.pBaedecker,�Syrie�et�Palestine,�1912,�p.p364.
163�Lirep:�F.�Georgeon,�2003,�p.p349-355.
164�SMBH�1,�Doc.�n°p1,�p.p1,�(5�mars�1302/17�mars�1886).�D’autres�documents�contenus�dans�les�registres�du
tribunal� de� première� instance� viennent� confirmer� l’existence� dans� les� années� 1880� de� ce� quartier� grâce� à� la
localisation�des�biens�fonciers�en�litige�et�grâce�à�l’identification�des�personnes�présentes�au�tribunal.
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titre�d’exemple,� les�six�boutiques�(dak®k¬n)�hypothéquées� lors�de� la�rédaction�d’un�billet�de

créance�(sanad�mustahaqq)�entre�deux�Homsiotes�originaires�(«pmin�ah®l¬p»)�respectivement�du

quartier�de�B®b�Al-Drayb�et�de�la�mahallat�B®b�Tadmur�en�1898,�se�trouvent�dans�le�quartier

Al-ºam¬diyya165.�Le�débiteur,�résident�de�B®b�Tadmur�(nord -ouest�de�la�ville� intra-muros),�est

propriétaire�d’échoppes� situées�dans� la�bande� formée�des�constructions�nouvelles� longeant

l’extérieur�de�la�muraille�nordp:�al-mahallat�Al-ºam¬diyya.

Cette�zone�semble�donc�constituée�à�la�fois�d’espaces�résidentiels�et�de�lieux�symbolisant

l’activité� commercialep:� des� boutiques.�Les� échoppes� précédemment�mentionnées� peuvent

signaler�deux�types�de�zonesp:�un�marché�de�quartier�ou�le�prolongement�de�la�zone�principale

des�s‚q-s�de�Homs.�L’hypothèse�du�prolongement�de�l’activité�commerçante�au-delà�des�murs

peut� s’expliquer� par� le� fait� que� ce� quartier� apparaît� comme� une� zone� intermédiaire� entre

l’intérieur�et�l’extérieur�de�la�ville166.�Ainsi,�cet�espace�prolonge�les�lieux�de�l’échange�de�la

partie�commerçante�située�nord-ouest�avant�de�se�transformer�en�quartier�de�résidences.

Et,�par�sa�position�géographique�à�l’entrée�nord�de�la�ville�en�provenance�de�Hama�ou

encore�d’Alep,� la�mahallat�Al-ºam¬diyya�ressemblait�aux�faubourgs�alépins�décrits�par�J.-C.

David�et�N.pBeyhum.�«pCes�quartiers�périphériques�de�contact�avec�le�monde�rural�jouent�aussi

un�rôle�de�filtre�et�d’étape�préparatoire�dans�l’intégration�à�la�ville�et�l’accession�à�un�niveau

supérieur�de�la�citadinitié.�Ils�sont�donc�théoriquement�un�espace�de�«pfabricationp»�continue

des�citadins�à�partir�d’immigrants�ruraux167.p»�En�effet,�ce�nouveau�quartier�de�Homs�longe�la

muraille�nord�de�la�ville�et�regroupe�actuellement�une�majorité�chrétienne.�Situé�juste�au�nord

des�quartiers�intra-muros�où�la�population�homsiote�chrétienne�de�la�ville�est�installée,�on�peut

se�demander�si�la�population�du�quartier�Al-ºam¬diyya�est�issue�soit�des�familles�habitant�des

quartiers� nord� intra-muros� comme� le� quartier� de� ©am®l� Al-D¬n,� soit� des� villages� de� la

campagne�homsiote.

Toujours�sur� la� route�de�Hama,�mais�plus�au�nord,� se� situe� le�mausolée�de�ø®lid� Ibn

Wal¬d�qui�est�entouré�peu�à�peu�de�constructions�nouvelles.�Après�1869,�le�village�de�Sayyidn®

                                                  
165�SMBH�4,�Doc.�n°p12,�p.p25-27,�(2�novembre�1316/15�novembre�1900)
166�Voir�annexe�n°p3,�cartes�n°p2�et�3,�p.p355�et�356.
167�J.-C.�David�et�N.�Beyhum,�1992,�p.p197.
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ø®lid�devient�un�quartier�d’habitations�(«phay� sukk®niyyap»)168�de�la�ville.�Une�fois�la�ville

parvenue�au�mas™id�construit�autour�du�tombeau,�le�site�est�agrandi�et�restauré�en�1882.�Puis,

en�1900,�il�est�transformé�en�grande�mosquée�(™®mi±�ø®lid�Ibn�Al-Wal¬d)169.�Dans�les�registres

du�tribunal�de�première�instance�de�Homs�ainsi�que�dans�les�annuaires�ottomans,�cet�espace�est

encore�désigné�comme�un�villagep:�qaryat�Sayyidn®�ø®lid170.�Ce�lieu�se�développe�peu�à�peu�et

en�1914-1915,�M.pVan�Berchem�et�E.pFatio�parlent�de�«pfaubourg�nord�de�la�ville171.p»

Au�nord-ouest,�l’extension�est�également�visible�en�1912.�Ce�nouvel�espace�est�avant�tout

un�centre�administratif�où�ont�été�construits�des�édifices�publics�nouveaux�et�où�de�larges�rues

liant�le�centre�commercial�aux�organes�administratifs�sont�percées.�Centre�commercial�et�centre

administratif� local� forment� désormais� un� seul� et� même� quartier� constitué� à� la� fois� de� la

multitude�de� ruelles�des�marchés� traditionnels�et�«pde�grandes�artèresp»�et�de�«pquartiers�en

damierp».�Les�«pnouvelles�normes�d’urbanismep»172�apparaissent�à�Homs.�Le�nom�d’une�de�ses

rues�est� typique�de� l’installation�de�bâtiments�symbolisant� l’autoritép:�·®ri‘�al-sar®ya�(rue�du

sérail)173.�L’emplacement�du�nouveau�sérail�à�l’extérieur�de�B®b�H‚d�est�repérable�sur�les�cartes

d’époque�mandataire�par�le�dessin�d’une�large�parcelle�au�nord�ouest�de�la�grande�mosquée.�Il

est�entouré�de� jardins�aménagés�dans�une�parcelle� triangulaire�bordée�au�nord�par� la�rue�du

sérail�et�au�sud�par�·®ri‘�al-s®qiya�(rue�du�canal)174.�Le�nouveau�sérail�est�construit�en�1886,�en

pierres�basaltiques� et� recouvert�d’un� toit�de� tuiles175.�M.�e.�ºusayn�Af®�ajoute�à�titre�de

comparaison�que�le�nouveau�sérail�de�Damas�est�édifié�en�1900176�sur�le�modèle�architectural

                                                  
168�M.�G.�ºusayn�Af®,�2005,�p.p227.
169pM.�G.�ºusayn�Af®,�2005,�p.p224-242.
170
 Voir�cartes�n°�2�et�3,�annexe�n°p1.

171pM.�Van�Berchem�&�E.�Fatio,�1914 -1915,�p.p48p:�«pDépart�devant�le�mausolée�de�Khalid,�situé�dans�le�faubourg
nord�de�la�ville.p»
172pP.�Dumont,�1989,�p.p492-493.
173pM.pC.pDuraffourd,�Ville�de�Homs.�Circonscription�I,�B®b�H‚d,�section�I,�1926
174pSur�le�plan�cadastral,�Circonscription�I,�B®b�H‚d,�section�I,�Duraffourd�1926,�on�peut�lire�«pRue�du�Manzar
Jamilp»,�c’est-à-dire�de� la�rue�du�beau�paysage.�Le�plan� indique�également� le� tracé�du�canal�de� l’Oronte�d’où� le
nom�de�«prue�du�canalp»,�sous�la�chaussée�précédemment�évoquée.
175pM.pe.pºusayn�Af®,�2005,�p.p151-152.
176pAu�sujet�de�la�construction�du�sérail�de�Damas,�lire�les�travaux�de�S.�Weber�et�notamment,�S.�Weber,�2005,
p.p199p:�«pC’est�par� la�municipalité�que� l’administration�des�Postes�et�des�Télégraphes� fut�dotée�d’un�bâtiment,
construit� sur� le� côté� nord� de� la� place� Mar™a� en� 1300/1882-83.� [...]� Ces� nouveaux� bâtiments� relevaient
vraisemblablement�d’une�coopération�entre�administrations�et�municipale�et�provinciale.�C’était�aussi�peut-être�le
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du�d®r� al-huk‚ma�de�Homs.�De�plus,�ce�nouveau�bâtiment�public�de�Homs�est� l’oeuvre�de

l’ingénieur�homsiotep:�Al-b®·®�muhandis�Muhammad�An¬s�bin�al-h®™™�ºusayn�Af®�177.�Suite�à

la� construction� de� ce� bâtiment� public,� cet� ingénieur� supervise� les� projets� sur� plan� et� la

construction�de�grandes�demeures�comme�la�d®r�de�‘Abd�Al-ºam¬d�Al-Dr‚b¬�qui�se�trouve�sur

la�·®ri‘�al-s®qiya�(aujourd’hui,�rue�‘Abd�Al-ºam¬d�Al-Dr‚b¬)178.�Le�percement�de�larges�rues

reliant�le�centre�des�activités�commerciales,�pour�la�plupart�aux�mains�des�notables�homsiotes,

permet�à�ces�derniers�de�s’installer�aux�marges�de�la�ville.�«pDésormais,�il�est�possible�d’habiter

à� la�périphérie�des�villes,�où� les�faubourgs�résidentiels�font� leur�apparition.�L’habitat�urbain

porte�aussi� la�marque�de�ces�évolutions.�À�côté�des�maisons�ottomanes� traditionnelles,�des

maisons� modernes� à� plusieurs� étages� font� leur� apparition.179p»�Parmi�les�habitants�de�ce

nouveau�quartier,�on� retrouve� le�muft¬� éphémère�de�Homs,�évoqué�précédemment�pour� sa

traduction�de�la�Mecelle.�En�effet,�la�zone�dénommée�par�N.�S.�Al-Zahr®w¬,�Al-Bufflasiyya�se

situe�précisément�au�cœur�de�l’extension�urbaine�au-delà�de�B®b�H‚d180.�Al-�muhandis181,�al-

·ay¿�ø®lid�Al-At®s¬�investit�dans�cette�zone�dans�les�années�1878�et�construit�une�demeure�en

pierre�de�deux�étages.�Toute�la�partie�nord�et�nord�ouest�de�Homs�s’est�donc�transformée�en�un

centre� urbain� réunissant� activités� commerciales,� édifices� publics� religieux� musulmans,

bâtiments� administratifs� symbolisant� l’autorité�ottomane� et� la�modernisation� ainsi�que�des

quartiers�résidentiels�où�s’installent�des�notables�ottomans.

En�revanche,�les�nouveaux�aménagements�de�l’est,�auxquels�K.�Baedecker�fait�référence

en�1912,�sont�plus�délicats�à�dater.�D’après�le�tracé�des�plans�cadastraux,�l’extension�de�l’est�se

situe�au� sud�de� la�muraille�Est� longeant�et�prolongeant� le�quartier�d’habitation�de�B®b�Al-

                                                                                                                                                                

cas�pour�ce�qui�concerne�l’administration�foncière�(d®’irat�al-aml®k�as-sulfl®niyya�ou�al-ar®¥¬�as-sinn¬yya,�en�1900)
et�vers�1910�du� siège�de� la�police,�ainsi�que�du�nouveau�saray� (1318/1900-01),�qui,�d’après� ¡bi·/�bih®b¬,�a�été
construit�par�l’ingénieur�municipal�Muhammad�Ba·¬r�Efend¬p».
177�M.pe.pºusayn�Af®,�2005,�p.p151-154�&�N.�S.�Al-Zahr®w¬,�1995�(a),�p.p71-72.
178�M.pe.pºusayn�Af®,�2005,�p.p151-154�&�N.�S.�Al-Zahr®w¬,�1995�(a),�p.p71-72.
179�F.�Georgeon,�1989,�p.p553.
180�N.S.�Az-Zahr®w¬,�1997,�p.p252-254.
181�D’après�M.�e.�ºusayn�Af®,�ce�personnage�est�également�ingénieur,�employé�au� ma™lis�al-balad¬� de�Homs,
mais� les� sources�officielles�ottomanes� (S®ln®m®t� Wil®yat� S‚riyya)� � ne� font� aucune� mention� de� sa� présence.
L’information� fournit� par� cet� auteur� impliquerait� que� cet� ingénieur,� au� courant� des� projets� d’urbanisation
modernes,�aurait� investi�dans�cette� région� rurale� sachant�qu’elle� se� transformerait�en�quartier� résidentiel.�Lire,
M.pe.�ºusayn�Af®,�2005,�p.p86-89.
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Drayb.� L’alignement� des� parcelles� et� de� rues� relativement� larges� évoque� un� quartier

d’habitation.�Ce�dernier� fut�peut-être�construit� lors�de� la�venue�de�paysans�originaires�des

villages�de�l’est�Homs�tels�Zaydal�ou�Fayr‚za182.�Cette�hypothèse�confirmerait�ainsi�les�propos

de�K.�Baedecker�sur� la�construction�de�nouveau�quartier�en�glaise�qui�est�plus� typique�des

constructions�villageoises.

Une�plainte�déposée�le�26�novembre�1886�au�sujet�d’une�demande�de�paiement�de�loyer

d’une�boutique�nous�informe�sur�la�présence�de�7�locaux�commerciaux�et�d’un�café�à�côté�du

tombeau�(maq®m)�du�«pcompagnon�‘Amr�b.�Ma‘ad�b.�Yakrib�al-Zubayd¬183p»,�nommé�dans�le

document�Sayyidn®�‘Amr,�localisé�dans�le�village�de�B®b®�‘Amr,�au�sud�ouest�de�la�ville�sur�les

rives�de�l’Oronte.�Cet�espace�de�sociabilité�rappelle�la�zone�urbaine�des�activités�commerciales

mais�situé�dans�un�village�à�une�heure�de�marche�de� la�ville184.�B®b®�‘Amr�est�«pun�de�ces

villages�proches�qui�cultivent�ce�que�l’on�pourrait�appeler�“le�terroir�de�la�ville”,�par�opposition

avec�la�campagne�plus�lointaine,�sur�laquelle�l’emprise�de�[la�ville]�est�moins�immédiate185.p»

Ces�rives�de�l’Oronte�où�les�notables�de�Homs�emmenaient�les�visiteurs�de�passage�«pau�milieu

des�moulins186p»�après�la�prière�de�l’après -midi�(«p ba‘d�xal®t�al-˙uhrp »)�au�XVIII e�siècle 187

semblent�avoir�profité�d’aménagements�urbains�où� les�citadins�pouvaient�se�rendre�dans� les

campagnes�aux�abords�de�la�ville�autour�d’un�café.

 Le�monde�des�jardins

Le�titre�même�de�cette�étude�tend�à�montrer�une�dichotomie�stricte�entre�la�campagne�et�la

ville.�La�distinction�faite�par�J.-Y.�Gillon�entre�les�villages�proches�et�les�villages�plus�lointains,

s’appuie�sur� l’influence�qu’exerce� la�ville�sur� les� localités�qui� l’entourent�et�qui�forment�un

ensemble�administratif�dont�la�ville�est�le�centre.�Selon�cet�auteur,�la�région�de�Homs�pourrait

                                                  
182pVoir�annexe�n°p1,�cartes�n°p2�et�3,�p.p355�et�356.
183�Gillon�J.-Y.,�1993,�p.p46.
184pS®ln®mat�wil®ya�S‚riyya,�vol.p32,�année�1900-1901,�p.p392.
185pJ.-Y�Gillon,�1993,�p.p45.
186pM.pAl-Makk¬,1987,�p.p39,�foliopn°p54�et�p.p95,�foliopn°p139.
187pM.pAl-Makk¬,�1987,�p.p197,�folio�n°p308.
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donc�être�divisée�en�trois�espacesp:�la�ville�elle-même,�«ple�terroir�de�la�villep»�et�la�campagne

plus�lointaine188.

À�la�fin�du�XIXe�siècle,�les�représentants�de�la�justice�locale,�en�présentant�les�participants

à�une�audience�du�tribunal,�définissent�trois�types�d’habitants�du�qa¥®’p:�le�citadin�(«pmin�ah®l¬

ºimxp»),�le�villageois�(«pmin�qaryap»),�le�bédouin�(«pmuq¬m�bil-b®d¬yap»�ou�«pmin�±arabp»).�Le

lieu�d’origine�ou�de�résidence�représente�le�référent�de�l’individu.�De�ces�trois�catégories,�se

dégagent�deux�modes�de�viep:�les�sédentaires�habitant�la�ville�ou�les�villages�environnants�et�les

nomades� parcourant� la� steppe.� D’autre� part,� toujours� dans� la� documentation� émanant� du

tribunal,�l’indication�du�statut�social�ou�professionnel�rappelle�quant�à�lui�la�différence�entre�le

propriétaire�(«px®hib�ar®¥¬p»),�l’exploitant�(«pfall®hp»)�et�le�jardinier�(«pal-bust®n¬p»).�Quelle�est

donc�la�différence�entre�le�fall®h�et�le�bust®n¬p?

• Ar¥�ou�bust®np?�Fall®h�ou�bust®n¬p?

Il� faut� également� souligner� l’éventail� des� termes� désignant� des� parcelles� de� terres

destinées�à� l’exploitation�agricolep:�ar¥,�mazra±a,�bust®n,� ™an¬na,�h®k‚ra.�Cette�terminologie

diversifiée�est�révélatrice�du�«pmonde�agricole�dans�sa�variété189.p»�Le�monde�des�campagnes

représente�le�monde�des�espaces�cultivablesp;�espaces�qui�connaissent�leur�propre�spécificité�en

fonction�de�leur�localisation�continentale,�provinciale,�régionale,�etc.

À� Homs,� les� acteurs� locaux� définissent� généralement� leurs� terres� de� deux� manières

différentesp:�«par¥p»�et�«pbust®np»�(littéralement�jardin).�Le�premier�terme�désigne�«ple�terrain,�le

sol190p»,�c’est -à-dire�une�terre�agricole.�Cette�définition�reste�vague�et�ne�nous�permet�pas�de

comprendre�pourquoi,�en�faisant�l’inventaire�de�leurs�biens�fonciers�agricoles,�les�homsiotes

s’efforcent�de�souligner�la�différence�entre�un�«pterrainp»�agricole�et�un�bust®np?

Le�dictionnaire�de�A.pBarthélémy�permet�de�préciser�la�terminologie.�Il�écritpque�le�bust®n

est�un�«pgrand�potagerp;�[un]�grand�verger191p».�Le�jardin�se�distingue�donc�par�la�nature�de�la

production�qui�y�est�cultivée.�H.pGerber,�pour�Jérusalem�durant�la�même�période,�distingue�trois

                                                  
188�J.-Y�Gillon,�1993,�p.p45.
189�M.�Gribaudi�et�A.�Blum,�1990,�p.p1373.
190�A.�Barthélémy,�1935,�p.p6.
191

 A.�Barthélémy,�1935,�p.p43.
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types�de� jardins�en�fonction�de� la�valeur�marchande�des�produits�cultivés�et�de� leur�système

d’irrigationp:�«ples�potagersp(h®k‚ra),� les�vergers�non� irrigués192�et�enfin�les�vergers�irrigués

(bust®n)193p».�D’après�J.pReilly,�«pla�Gh‚ta�damascène�[quant�à�elle]�est�cultivée�selon�des

cercles�concentriques�marquant�une�réserve�décroissante�d’eau194.p»�Donc�à�Damas,�les�terres

les�plus� irriguées�correspondent�à�«pune�double�culture�qui�combine�fruits�et� légumes195p».�Il

s’agit�de�jardins�de�cultures�maraîchères.�Les�terres�un�peu�moins�arrosées�représentent�la�zone

des�vergers�et�de�la�culture�céréalière,�puis�se�trouvent�les�oliveraies�dans�des�zones�d’irrigation

intermittente�et�enfin,�en�se� rapprochant�de� la�steppe,�on� trouve�vignes�et�céréales196.�Ainsi,

l’analyse�de�J.�Reilly�sur�les�jardins�de�la�Gh‚fla�damascène�révèle�l’importance�de�l’irrigation

des� terres�qui�définit� le� type�d’agriculture� consacré� à� chaque�parcelle.�Dans� les� jardins�de

Homs,�situés�sur�les�bords�de�l’Oronte,�«pdominent�noyers,�grenadiers,�abricotiers�et�amandiers,

vignes�et�figuiers,�au�milieu�de�peupliers�en�haies� le� long�des�rigoles�d’irrigationp;�entre� les

arbres�s’étendent�des�parcelles�de�maïs,�de�fèves�et�de�pois,�et�surtout�de�légumes�qui�jouent�un

si�grand�rôle�dans�l’alimentation�estivalep:�tomates,�aubergines�et�cornes�grecques,�courgettes,

piments�et�laitues197.p»

La�localisation�des�bas®t¬n�dans�les�documents�émanant�du�tribunal�de�première�instance

de�Homs�confirme�l’importance�de�l’irrigation�dont�bénéficie�chaque�terre.�Les�bust®n�de�Homs

sont�systématiquement�localisés�sur�une�berge�irriguée�(«pz‚rp»)198�et�au�moins�une�des�limites

de� chaque� jardin� est�marquée�par� les� eaux�de� l’Oronte� (le� fleuve� lui-même�ou�une�de� ces

dérivations�artificielles)199.

                                                  
192

 Pour�ces�vergers�non�irrigués,�l’auteur�ne�donne�aucune�traduction.
193pH.�Gerber,�1985,�p.p204p:�«pThe�lands�of�this�village�were�grouped�in�various�categories�according�to�their
market�value,�as�followsp:�kitchen�gardens�(h®k‚ra),�unirrigated�fruit�gardens,�fruit�gardens�(bust®n)p».
194pJ.�Reilly,�1987,�p.p176p:�«p[...]�the�Damascus�Ghûta�was�cultivated�in�concentric�circles�that�marked�a�decreasing
supply�of�water.p»
195
 J.�Reilly,�1987,�p.p176p:�«pDouble�culture�which�combined�fruit�and�végétable�cultivation.p»

196pJ.�Reilly,�1987,�p.p176.
197�A.�Delpech,�F.�Girard,�G.�Robine,�M.�Roumi,�1997,�p.p168.
198pT.�Boissière,�2005,�p.p43p:�«pLa�zone�[des�jardins]�est�quadrillée�par�un�dense�réseau�de�chemins,�de�sentiers�et
de�canaux�et�divisée�en�douze�secteurs�ou�berges� irriguées�(z‚r/azw®r)�correspondant�en�fait�à�autant�de�canaux
secondaires�partant�du�canal�principal�ou�de�canaux�primaires�partant�directement�de�l’Oronte.p»
199pÀ�titre�d’exemple,�dans�un�document�daté�du�21�octobre�1889,�le�scribe�délimite�un�jardin�de�la�manière
suivantep:�«pal-bust®n�al-k®’in�bi-z‚r�Al-Muft¬��¿®ri™�ºimx�al-mahd‚d�qiblatan�ar®¥¬�ºam®da�bin�R®ma�Ba™ah®�wa
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Les� jardins,�nommés� h®k‚ra200� ou� bust®n,�de�Jérusalem,�Damas,�Qousseir,�Hama�ou

encore�ceux�de�Homs�ont�chacun�leur�propre�particularité�mais�ils�ont�tous�pour�point�commun

de�se�situer�dans�des�zones�irriguées�proches�de�la�ville.

Les�bas®t¬n�se�distinguent�donc�des�«pterres�agricolesp»�(«par®¥¬p»)�non�seulement�par�leur

type�de�culture�mais�aussi�par�le�système�d’irrigation�dont�ils�bénéficient.�En�d’autres�termes,�le

ar¥� est� une� terre� agricole� non� irriguée.� Et� par� conséquent,� comme� il� ressort� des� sources

étudiées,� le�fall®h�exploite� la� terre�agricole�non� irriguée�et�habite� la�campagne�alors�que� le

bust®n¬�cultive�des�jardins�irrigués�de�culture�intensive�(bas®t¬n)�et�habite�généralement�la�ville.

 L’importance�des�jardins�à�Homs.

En�1862/1863,�un�auteur�anonyme�affirme�que�«pplus�de�500�jardinsp»�se�trouvent�sur�les

bords�de�l’Oronte201.�Et�selon�l’étude�récente�de�T.�Boissière 202,�ils�se�répartissent�sur�une�bande

nord-sud�délimitée�à�l’est�par�la�muraille�ouest203�et�à�l’ouest�par�la�zone�des�plaines�situées�au

pied�des�contreforts�montagneux.�À�une�heure�de�marche�de�B®b�Turkm®n,�ce�sont�les�jardins

de�B®b®�±Amr�qui�marquent�la�limite�sud�des�z‚r-s204.�De�forme�allongée,�les�jardins�s’étalent

jusqu’aux� environs�de�B®b�H‚d�où� ils� entrent�«pen� contact� avec� la�ville�du�nord-ouest�de

l’avenue�du�Sérail205pp».�Enfin,�les�bust®n�homsiotes�s’étendent�plus�loin�vers�le�nord�le�long�du

                                                                                                                                                                

·arq®n�bust®n�ºan�±Im®d�Al-D¬n�wa�·am®l®n�Al-±§x¬�wa�farb®n�haxat�bust®n�bayt�ear‚f.p»��(«pLe�jardin�se�trouve
dans� la�z‚r�Al-Muft¬�à�l’extérieur�de�Homs,�il�est�délimité�au�sud�par�les�terres�de�ºam®da�bin�R®ma�Ba™ah®,�à
l’est�par� le� jardin�de�ºan�±Im®d�Al-D¬n,�au�nord�par� l’Oronte�et�à� l’ouest�par�une�partie�du� jardin�de� la�famille
ear‚fp»).�In�SMBH�2�doc�n°p53,�p.p54-56,�(9�octobre�1305/21�octobre�1889).
Afin�de�localiser�l’espace�nommé�z‚r�Al-Muft¬,�se�reporter�à�la�carte�de�T.�Boissière,�«pLes�secteurs�� (z‚r-s)�de�la
zone�des�jardins�de�Homs.p»,�annexe�n°p1,�carte�5.�T.�Boissière,�2005,�p.p44.�Les�z‚r-s�évoquées�dans�les�registres
du� tribunal� ni˙®miyya� de� Homs� correspondent� aux� appellations� des� z‚r-s� contemporaines� évoquées� par� T.
Boissière.�Contrairement�à�certains�toponymes�urbains,�la�zone�des�jardins�ne�connaît�pas�de�changement�de�noms.
200�ºak‚ra�(pl.� haw®k¬r)p:�«pPetit�champ�contigu�à�la�maison�d’habitation,�courtilp»,�in�A.�Barthélémy ,�1935,�p.p168.
Ce�terme�employé�généralement�pour�la�Palestine�est�également�usité�à�Damas.�En�revanche,�le�terme�consacré�à
ces�jardins�à�Homs�par�les�homsiotes�de�la�fin�de�l’époque�ottomane�estp:�«pbust®np».�Bust®n�(pl.�bas®t¬n)p:�«pGrand
potagerp;� grand� vergerp»,� in�A.�Barthélémy,� 1935,� p.p43.�Le� terme� de� hak‚ra�est�également�employé�pour� les
jardins�de�Qousseir,�gros�bourg�situé�dans�le�district�de�Homs.�Voirp:�T.�Boissière,�1995,�p.p69-80.
201pAnonyme,�1867,�p.p1090p:�«ple�nombre�de�jardins�dépasse�les�500p»,�«pal-±adad�taz¬d�±an�500�bust®np».
202pT.�Boissière,�2005,�479pp.
203pM.�Al-Makk¬,�1987, 204pSMBH�1�doc.�n°p161,�p.p164 -166�(22�juin�1304/4�juillet�1888),�SMBH�4�doc.pn°p7�(11
octobre�1316/24�octobre�1900),�et�autres.
205pT.�Boissière,�2005,�p.p43.
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fleuve,�«pà�l’ouest�du�mausolée�de�ø®lid�Ibn�Wal¬dp»�(«pfarb®n�sayyidn®�ø®lidp»)206�et�encore

plus�loin�sur�la�route�d’Al-Rastan�et�de�Hama207.

Cette�description�de�la�répartition�spatiale�des�jardins�sur�les�rives�ouest�et�est�de�l’Oronte

laisse� imaginer� l’homogénéité�d’une� zone� entièrement� consacrée� aux� cultures�maraîchères

intensives.�Pourtant,�deux�documents�tirés�des�registres�du�tribunal�et�datés�respectivement�de

1886� et�1888,� témoignent�du� contraire.�D’une�part,�deux�parcelles�de� terres�usurpées� sont

situées�à�l’ouest�du�moulin�(«pfl®h‚np»)�øar¿ar,�entre�l’Oronte�et�un�canal�secondaire208�sur�les

terres�du�village�de�Muh®™ariyya209.�Ces�deux�parcelles�sont�dites�(«p ar¥�al -bust®np»)�et�sont

plantées�de�10�mesures�de�blé� («p±a·ara� miqd®r� hanflap»).�D’autre�part,�un� autre�document

mentionne�la�présence�d’une�parcelle�de�terre�non�irriguée�(«par¥p»)�située�au�milieu�des�jardins

de�Z‚r�B®·®� («pbayna� bas®t¬n�Z‚r�B®·®p»)210.�Enfin,�le�5�novembre�1698,�M.�Al-Makk¬�et

d’autres�notables�locaux�sont�les�témoins�d’une�vente�de�biens�fonciers�entre�deux�notables�de

Homs.�Les�biens�sont�composés�d’un�jardin�(«pbust®np»),�d’une�terre�(«par¥p»)�et�d’un�moulin

(«pflah‚np»)211.�Jardin,�terrain�et�moulin�semblent�se�situer�dans�un�même�espace.

La� zone� privilégiée� des� jardins� paraît� donc� traditionnellement� parsemée� de� terres

agricoles�non� irriguées�ou�du�moins,�moins� irriguées.�Ainsi,�au�cœur�des�vergers�de�Homs,

apparaissent�des�parcelles�plantées�de�cultures�sèches�(le�blé�par�exemple).�Mais�aussi,�dès�le

début�du�XVIIIe�siècle,�la�parcelle�de�jardin�fait�l’objet�de�transactions�entre�citadins�tout�autant

que� la� terre� («par¥p»)� et� le� moulin� («pfl®h‚np»).� Sa� valeur� marchande� est� sans� doute� non

négligeable.

                                                  
206pSMBH�1�doc.�n°p149,�p.p150-152�(19�février�1303/2�mars�1888).
207pSMBH�1�doc.pn°p53,�p.�56-60�(16�décembre�1302/28�décembre�1886).
208pSMBH�1�Doc.pn°53,�p.�56 -60�(16�décembre�1302/28�décembre�1886)p:�«p w®qi±¬n�farb®n�t®h‚na�øar¿ar�bayna
Al-±Ax¬�wa�al-s®qiyyap».
209pSMBH�1�Doc.pn°53,�p.�56 -60�(16�décembre�1302/28�décembre�1886)p:�Ce�village�se�situe�à�2�heures�de�marche
au�nord�de�Homs�et�fait�partie�de�la�n®hiya�de�D‚ayr�d’après�les�S®ln®m®t�Wil®yat�S‚riyya,�n°�31�et�32.�Or,�selon
la�carte�établie�par�le�Service�de�Géographie�des�F.pF.pL.pL.�en�1942,�les�moulins�à�eau�(ou�norias)�se�situent�dans
cette�zone� (voir�annexe�n°p1�carte�n°p2�et�3,�p.p355-356).� Il�ne�serait�donc�pas�surprenant�de� trouver�un�moulin
associé�à�une�noria�dans�une�région�de�terres�cultivées�en�blé.�Le�système�d’élévation�de�l’eau�des�norias�pouvait
également�permettre�de�mouvoir�les�meules�du�moulin�à�grain.�À�propos�des�norias,�lire�A.�Delpech,�F.�Girard,�G.
Robine,�M.�Roumi,�1997,�240pp.�et�T.�Boissière,�2005,�479pp.�et�plus�particulièrement� le�chapitre� II� intitulép:�«p
Systèmes�et�structures�traditionnels�d’irrigation.p»,�p.p95-113.
210pSMBH�4�Doc�n°p7,�p.18-19�(11�octobre�1316/24�octobre�1900).
211pM.pAl-Makk¬,�1987,�p.p73,�foliopn°105.
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La�valeur�marchande�des� jardins� se�confirme�par� l’achat�d’un�bust®n�en�1810�par�un

dignitaire� damascain,� Al-º®™™� Nax‚h� B®·®� Al-±A˙em212.�Ce�jardin�fait�partie�d’un� waqf

appartenant�à�une�grande�famille�de�notables�homsiotes�(Al-Sib®±¬).�«pLe�jardin�(ar¥�bust®n)�Al-

Fahm�connu�sous�le�nom�de�(al-musamm®�bi-)�terre�Al-Sib®‘iyyap»�est�situé�«pà�l’extérieur�de

la�ville�de�Homs�(¿®r¬™�mad¬nat�ºimx)�sur�les�bords�de�l’Oronte�(al-w®qi‘�‘al®�nahr�Al-Urunfl)

et�arrosé�par�le�canal�(·arbu-h®�min�s®qiya213)p».�Lors�de�l’achat�du�jardin�par�le� w®l¬�de�Damas

à�‘Abd�Al-Fat®h�Efendi�Al-Sib®‘¬,�bénéficiaire�du�waqf�de�son�grand-père�(«pwaqf�™addi-hip»),

la�terre�est�séparée�de�ses�plantations214.�Alors�que�la�terre�demeure� waqf,�les�plantations�ont�le

statut�de�mulk�(propriété�privée).�Par�cet�acte�de�vente�se�perpétue�le�système�de�location�(hikr)

de�ce�jardin.�De�ce�fait,�le�changement�de�propriétaire�n’implique�pas�de�changement�réel�sur�le

terrain�et�le�bust®n�continuera�d’être�cultivé�selon�les�conditions�antérieures.�L’investissement

du�notable�damascain�dans�un�des� jardins�de�Homs�suggère� la� rentabilité� financière�de�ces

espaces.� L’exemple� d’achat� par� ce� Damascain� représente� toutefois� l’exception� dans� la

documentation�juridique�ottomane.

En�effet,�moins�de�5%�des�documents�consignés�dans�les�registres�du�tribunal�séculier�de

première�instance�de�Homs�(mahkamat�bid®yat�ºimx)�mentionnent�des�jardins.�L’ensemble�des

comptes�rendus�d’audience�relatifs�aux�bas®t¬n�témoigne�uniquement�de�l’existence�de�jardins

extérieurs�à�la�ville.�On�sait�pourtant�par�ailleurs�que�des�jardins�existent�à�l’intérieur�même�de

la�ville215,�mais�ces�derniers�doivent�peut-être�être�intégrés�dans�des�transactions�d’habitation

comprenant�un�espace�cultivable.�Au� tribunal�séculier�de�Homs�à� la� fin�du�XIXe�siècle,� les

jardins�sont� l’objet�soit�de�dissensions�entre�propriétaires�et�exploitants216�soit�d’hypothèque

                                                  
212pºu™™a�datée�du�1 er� ·awwal�1225�(30�octobre�1810),�Index�de� hu™™a� ,�«p‰p»,�doc.�n°3.�Centre�des�Archives
Historiques�de�Damas.
213pS®qiyap:�«pA�small�irrigation�channelp»,�in�S.�J.�W.�Redhouse,�1890,�p.p1029.
214�«p˘uma�afxala�al-ar¥�wa�al-fir®s�bil-·ir®’�al-·ar±¬�li-™an®b�[...]�Efend¬-n®�Al-ºa™™�Nax‚h�B®·® p»�in�ºu™™a�datée
du�1er�·awwal�1225.
215�M.�Al-Makk¬�évoque�une� ™an¬na�(jardin�de�plus�petite�taille�que�le� bust®n)�se�situe�«psous�les�remparts�( tahta�al-
s‚r)215.�Rien�n’indique�dans�quelle�partie�de�la�ville�cet�espace�se�situe,�mais�on�peut�imaginer�qu’il�se�situe�dans�la
partie�ouest�de�la�ville�où�les�canaux�d’irrigation�approchent�la�ville.
In�M.�Al-Makk¬,�T®r¬¿�ºimx,�1987,�p.p32,�foliopn°p45.
216�SMBH�1�Doc.�n°161,�p.p164 -166�(22�juin�1304/4�juillet�1888), �SMBH�4�Doc.�n°7,�p.p18 -21(11�octobre�1316/24
octobre�1900).�Ces�deux�affaires�mettent�en� litige�propriétaires�et� locataires�des� terres.�Les�bas®t¬n�évoqués�se
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après�endettement.�La�pratique�courante�de�la�saisie�de�biens�selon�les�lois�régissant�la�lettre�de

change�(kambiy®la)217�révèle�une�fois�de�plus�la�valeur�marchande�des�jardins�de�Homs.�De

plus,� le� pourcentage� faible� des� affaires� aboutissant� à� une� saisie� de� bust®n�est� sans�doute

également�révélateur�de�la�bonne�situation�financière�des�petits�propriétaires�exploitant�la�terre.

À�moins�que�cette�quasi-absence�de�conflits�concernant�des� jardins�soit� tout�simplement� le

signe�d’une� situation� juridique� claire�de� ces� espaces.�«pComme� tous� les� jardins�urbains� et

périurbains�de�Syrie,�ceux�de�Homs�[...]�[font]�partie�de� la�catégorie�des� terres�mamluké�ou

mulk218.p[...]�Ces�zones�de�jardins�[sont]�réputées�pour�offrir�les�mêmes�assurances�et�les�mêmes

facilités�de�gestion�que� les�biens� immeubles�urbains�bâtis.�Bien�que�ne� représentant�pas�de

surfaces� considérables,� elles� [constituent]� cependant� l’une�des�destinations� privilégiées� de

l’investissement�citadin219.p»

Contrairement�aux�terres�de�culture�extensive�dites�plus�éloignées�de�la�ville220,�les�jardins

étaient�traditionnellement�des�terres�de�statut�foncier�mulk�(propriété�privée)�appartenant�à�des

notables�citadins.�Or,� les� terres�mulk� relèvent�de� la�compétence�du� tribunal�·ar±¬�dont�nous

n’avons�pu�consulter�qu’un�seul�volume.�Par�conséquent,�la�plupart�des�conflits�exposés�devant

la� cour� réglementaire� de� Homs� sont� relatifs� à� des� terres� domaniales� (m¬r¬).� Ainsi,� la

documentation�issue�du�mahkama�ni˙®miyya�Homs�demeure�quasiment�muette�sur�la�situation

des�jardins�et�de�leurs�jardiniers.

                                                                                                                                                                

situent�dans�les�deux�cas�dans�une�zone�nomméep:�«pZ‚r�B®·®p»�qui�se�trouvent�sur�les�terres�du�village�de�B®b®
±Amr.
217pG.pYoung,�1906,�vol.pVII,�«pDe�la�saisiep».�Art.p271p:�«pTout�créancier ,�en�vertu�de�titres�authentiques�ou�privés
se�trouvant�en�sa�possession,�peut�faire�saisir,�jusqu’au�payement�de�sa�créance,�les�biens�immobiliers�du�débiteur,
se�trouvant�entre�les�mains�de�celui-ci�ou�d’un�tiers.�S’il�n’y�a�pas�de�titre�en�la�possession�du�créancier�et�que�le
tribunal�est�convaincu�de�la�réalité�de�la�créance��par�la�production�d’écrits�dignes�de�foi�et�de�preuves�puissantes,
la�saisie-arrêt�est�permise�sur�la�base�de�la�somme�évaluée�et�appréciée�de�la�créance.�(C.fr.�557,�558.)p»�p.p220
218p«pMilkp»p:�Propriété�privée�absolue.
219pT.�Boissière,�2005,�p.p48-49.
220pUne�fois�de�plus,�Homs�constitue�l’exception�qui�empêche�toute�généralisation�sur�la�descritpion�des�villes
arabes�ottomanes�et�de� leurs� terroirs.�Les� terres�non� irriguées�apparaissent�à�Homs� le� long�de� la�partie�sud�de� la
muraille.�En�sortant�de�Homs�par�l’une�des�portes�de�la�ville,�B®b�Al-Sib®±,�les�citadins�se�trouvent�immédiatement
au�milieu�de�terres�agricolesp:�karm�±inab�(plantations�de�raisins)�et�ces�terres�appartiennent�pour�la�plupart�à�des
habitants�des�quartiers�sud�de� la�ville�comme� le�quartier�de�B®b�Al-Drayb�situé�au�nord�de�cet�espace�agricole
(SMBH�1pDoc.�4,�p.p5,�18�mars�1302/30�mars�1886).�Aussi,�d’autres�contentieux�exposés�auprès�de� la�cour�de
justice�sont�relatifs�aux�terres�agricoles�situées�juste�à�la�sortie�est�de�la�ville�(B®b�Tadmur)�(SMBH�2�Doc�n°p23,
p.p29-35,�30� février�1306/14�mars�1891).�Exception� faite�de� la�zone�de� l’extension�urbaine�du�nord-ouest�de� la
ville,�Homs�est�entourée�de�zones�agricoles�multiples�dès�que�l’on�en�franchit�la�sortie.



190

Les� jardins�de�Homs�forment�donc�une�zone�d’exploitation�particulière.�Leur�situation

géographique,�leur�système�d’irrigation,�leurs�productions�et�techniques�agricoles,�leur�statut

foncier�et�leur�propriétaire�citadin�font�de�ces�jardins�des�espaces�ruraux�originaux�situés�aux

abords�directs�de�la�ville.

 Citadins�à�la�campagne�et�ruraux�à�la�villep:�lieux�de�sociabilité

Les�fonctionnaires�du�tribunal�séculier�de�la�ville�sont�quotidiennement�rassemblés�à�la

cour�afin�de�mettre�fin�à�divers�contentieux�entre�citadins�et�ruraux.�Comment�et�où�les�parties

prenantes�aux�audiences�se�sont�rencontrées�avant�de�s’affronter�devant�la�courp?

Dans�les�registres�émanant�de�l’institution�judiciaire�séculière�locale,�les�affaires�faisant

intervenir�le�monde�rural�présentent�des�litiges�complexes� toujours�très�longs�à�résoudre.�La

complexité�des� cas� relatifs� à� la� campagne� transparaît�par� la� longueur�des� comptes� rendus

d’audiencep;�certains�documents�comportent�plus�de�six�pages�de�délibérations�transcrites�par�le

scribe.�Un�sondage�effectué�dans� le�registre�n°1�a�montré�que�sur�155�causes� traitées�par� la

section�civile�du�tribunal�(qism� h‚q‚q¬),�43�seulement�concernent� la�campagnep:�27,7p%�des

affaires� réglées�par� la� cour� sont�des� litiges� ruraux.�Et�de� ces� contentieux,� trois� sur�quatre

mettent� en� conflit� des� citadins� avec� des� ruraux.� Mais� ces� 43� documents� représentent

effectivement�81�pages�sur�les�199�pages�constituant�le�registre.�La�campagne�compose�donc

40,7%�du�si™ill.�Ces�43�procès�sont�le�reflet�de�la�relation�directe�existant�entre�monde�rural�et

monde� urbain.� Ils� sont� le� résultat� d’affaires� conclues� entre� gens� de� la� ville� et� gens� de� la

campagne.�Comment�et�où�ces�affaires�se�sont-elles�concluesp?

En�suivant�le�cours�de�l’Oronte�et�le�chemin�des�jardiniers�venant�vendre�leur�produit�à�la

ville,�des�lieux�de�sociabilité�susceptibles�de�rassembler�des�gens�de�tout�horizon�apparaissentp:

marchés�et�lieux�d’agréments.�Dans�les�quartiers�de�l’ouest,�par�exemple,�où�se�concentrent�les

activités� commerciales� de� la� ville,� on� trouve� notamment� les�marchés� aux� légumes� où� les

jardiniers�viennent�vendre�leurs�produits221.�C’est�également�au�nord�de�la�ville� intra-muros�que

                                                  
221pVoir�T.�Boissière,�2005,�p.p119-122.
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se�situe� la�place�du�blé�où,�en�1109�de� l’hégire�(1697/1698)�furent�construites�de�nouvelles

boutiques�(x®rat�±am®rat�al-dak®k¬n�al-™id®d�f¬�s®hat�al-hanfla)222.�D’après�N.pS.�Al-Zahr®w¬,�ce

lieu�est�situé�non�loin�de�la�grande�mosquée,�à�l’intérieur�de�l’enceinte�fortifiée�dans�le�s‚q�du

cuivre�(�s‚q�al-nahh®s¬n).�Il�ajoute�que�cette�place�était�nommée�s‚q�al-haflab�(marché�du�bois�à

brûler)�ou�s‚q�al-habb�(marché�aux�grains)223.�Cet�endroit�doit�de�toute�évidence�rassembler

deux�marchés�différentsp:�en�hiver,�on�y�vend�apparemment�du�bois�de�chauffe�et�en�été,�saison

des�moissons,�la�place�se�transforme�en�marché�aux�grains.�Cette�place�représente�ainsi�le�point

de� départ� de� spéculations� diverses� entre� producteurs� et� négociants� des� cultures� sèches.

Également�à�l’intérieur�des�murailles,�se�trouvent�les�marchés�aux�fruits�et�légumes,�tel�le�s‚q

al-ha·¬·224,�mais�aussi�les�marchés�de�l’artisanat�dépendant�directement�de�la�production�rurale

tel�le�s‚q�al-x‚f�(marché�de�la�laine)225.�Ici�doivent�se�nouer�et�se�dénouer�les�diverses�lettres�de

change�faisant�foi�de�l’endettement�de�chacun.�L’ensemble�des�marchés,�tous�situés�à�l’ouest�de

la� ville� réunissant� ruraux� et� citadins� sont� généralement� composés� de� boutiques

vraisemblablement�de�petites�tailles�et�d’un�ou�plusieurs�cafés�(qahwa)�tel�le�café�du�marché�de

la�laine�qui�porte�le�nom�significatif�de�qahwat�al-x‚f226.�De�cette�remarque,�on�peut�avancer

l’hypothèse� de� rencontres� entre� producteurs� venus� de� la� campagne� et� citadins� dans� les

boutiques�de�Homs,�ou�encore�sur�les�places�du�marché�mais�aussi�dans�les�cafés227,�lieux�de

sociabilité� où� chacun� s’assied� autour� d’un� café,� pour� fumer228�et�parfois�même�jouer�aux

dames229.

Ces�lieux�de�rencontres�ne�sont�pas�uniquement�situés�à�l’intérieur�de�la�ville.�Lors�d’une

                                                  
222pM.�Al-Makk¬,�1987,�p.p67,�folio�n°p97.
223�N.pS.pAl-Zahr®w¬,�2001,�p.p70-71.
224pCette�zone�commerciale�maraîchère�se�situe�au�nord -ouest�de�la�ville�non�loin�de�la�demeure�principale�de�la
famille�At®s¬,�légèrement�plus�au�sud�de�la�zone�commerciale�principale.�Voir,�N.�S.�Al-Zahr®w¬,�1992,�p.p53-54�et
T.�Boissière,�2005,�p.p119-122.
225pLe�marché�de�la�laine�juste�au�sud�du�quartier�de�B®b�H‚d�et�au�nord�du�quartier�de�¯ar�Al-Maf®ra.�Voir�N.�S.
Al-Zahr®w¬,�ºimx,�1992,�p.p143.
226pN.�S.�Al-Zahr®w¬,�1992,�p.p143-144.�Tableau�intitulé,�«pLes�cafés�intra-murosp».
227�Les�cafés�de�Homs�sont�des�établissements�anciens.�L’un�d’entre�eux�est�d’ailleurs�signalé�comme�étant�une�des
sources�de�revenues�du�waqf�de�la�«pTekye�Rustem�Pa¤ap»�dès�le�XVIe�siècle.�In�M.�Ip¤irli,�1986,�p.p142.
228pAl-Makk¬,�1987p:�«pDurant�ce�mois�également,�le�vendeur�de�tabac�( al-tutun™¬)�mourut�devant�la�porte�du
café.p»�p.p13,�folio�n°p15.
229pAl-Makk¬,�1987p:�«p�Le�vendredi,�il�joue�aux�dames�( bil-fl®b)�dans�le�café.p»�p.p7,�folio�n°p7.�L’échoppe�du
vendeur�de�tabac�se�situe�peut-être�juste�en�face�du�café.
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audience,�deux�citadins�réclament�le�loyer�d’une�des�sept�boutiques�qu’ils�ont�acheté�cinq�mois

auparavant.� Il� s’agit� de� sept� boutiques� et� d’un� café� («pk®mil� sab±a� dak®k¬n� ma±a� qahwa)

localisés�en�face�du� tombeau�de�Sayyidn®�±Amr230.�Les�sept�boutiques�et�le�café�se�trouvent

donc�dans�le�village�de�B®b®�±Amr231,�situé�sur�les�bords�de�l’Oronte�au�sud -ouest�de�la�ville.

D’autres�lieux�de�consommation�se�trouvent�sur�les�rives�de�l’Oronte�où�les�citadins�se�rendent

sans�aucun�doute�durant�l’été�et�où�les�notables�doivent�rencontrer�leurs�interlocuteurs�ruraux

pour� y� conclure� des� contrats� de� location� (sanad� ¬™®r)� ou� encore� des� lettres� de� créance

(kambiy®la).� Les� documents� des� registres� du� tribunal� séculier� de� Homs� ne� font

malheureusement�pas�allusion�à�d’autres�cafés�de�ce�type�mais�la�chronique�de�M.�Al-Makk¬232

et� le�guide�de�voyage�de�K.�Baedecker�confirment�cette� tradition�des�notables�homsiotes�se

rendant�sur�les�bords�de�l’Oronte�où�se�situent�«pplusieurs�cafés233p».

Paysans� et� bédouins� viennent� vendre� leurs� productions� à� la� ville� dans� les� différents

marchés�spécialisésp;�et�les�riches�citadins�se�rendent�à�la�campagne�pour�y�conclure�des�affaires

ou�y�contrôler�leurs�propriétés.�Les�abords�de�la�ville�semblent�représenter�les�lieux�privilégiés

de�l’échange�«pville-campagnep».�Les�murailles�de�la�ville�sont�perméables�de�l’extérieur�vers

l’intérieur�et�réciproquement.�Homs�est�une�ville�de�campagne�dépendante�de�ses�terres�fertiles

tout� comme� son� immense� zone� rurale� dépend� de� son� centre� administratif,� industriel� et

économique.�La� frontière� entre� zone�urbaine� et� zone� rurale�ne� semble�pas� être�une�notion

connue�des�contemporains�de�la�Homs�de�la�fin�de�l’Empire.�Au�final,�la�terre�et�ses�intérêts

économiques�forment�le�point�commun�entre�gens�de�la�campagne�et�gens�de�la�ville.

2°)�Habiter�la�campagne

Entre� la�fin�du�XIXe�siècle�et�le�début�du�siècle�suivant,�la�population�de�la�ville�et�de

                                                  
230pSMBHp1�Docpn°p47,�p.p48-49�(8�janvier�1302/20�janvier�1887).
231�J. -Y.pGillon,�1993,�p.p45 -46p:�«pB®b®�±Amr�était�atteint�vers�midi�[...]�Sa�mosquée,�modeste�mais�de�très
ancienne�origine,�doit�sa�notoriété�toute�relative�au�tombeau�de�l’éponyme�du�lieu,�le�compagnon�±Amr�b.�Ma±d�b.
Yakrib�al-Zubayd¬.p»�Tout�comme�pour�désigner�le�tombeau�de�ø®led�Ibn�Al-Wal¬d,�les�locaux�emploient�jusqu’à
aujourd’hui�l’expression�«psayyidn®p»��juxtaposé�au�prénom�du�personnage�vénérép.
232pM.�Al-Makk¬,p1987,�306pp.
233pK.�Baedecker,�1912,�p.p364.
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l’ensemble�du�district�de�Homs�a�doublé.�On�a�remarqué�précédemment,�d’après�les�estimations

respectives�de�K.�Baedecker�en�1893�puis�en�1912234�et�des�fonctionnaires�ottomans�chargés�du

recensement�démographique�de�l’Empire�en�1881/2-1893�et�en�1905/6235,�que�la�population�du

district�vivant�à� la�campagne� représente�environ�60%�de� la�population�du�qa¥®’.�40%�de�la

population�habitent�cette�ville�construite�en�basalte�et�dont�l’�«porganisation�spatiale�[...]�[est]

semblable�à�celle�de�beaucoup�d’autres�villes�arabo-musulmanes,�avec�son�réseau�de�ruelles

étroites� et� sinueuses,� ses� passages� couverts,� ses� nombreuses� impasses� semi-privées� et� ses

grandes�rues�rectilignes�permettant�de�passer�rapidement,�en�coupant�à�travers�le�dense�tissu

urbain,�d’une�porte� à� l’autre.�On� [peut]�distinguer�deux� types�d’habitations� correspondant

grossièrement� aux� principaux� ensembles� sociaux� y� résidantp:� quelques� hautes� demeures

fortifiées�qui�appartenaient�aux�familles�de�grands�notables�et�les�maisons�basses�où�habitait

une�population�de�condition�aisée�ou�plus�modeste.�Ces�dernières�maisons�étaient�construites

en�pierres�noires�de�basalte�ou,�plus�rarement,�en�terre�[...]236p».�Si�ces�maisons�pour�«pla�plupart

entourées�de�mursp»�sont�d’un�type�connu�des�spécialistes�de�l’architecture�de�la�région,�qu’en

est-il�de� l’habitation�des� campagnes�ottomanes� et�plus�particulièrement�de� la� campagne� si

peuplée�de�Homsp?�Les�boutiques�et�le�café�mentionnés�dans�le�village�de�B®b®�±Amr237�sont-ils

eux�aussi�construits�en�pierres�basaltiquesp?

Alors� que� les� sources� utilisées� pour� cette� étude� ne� font� aucune� allusion� à� l’habitat

villageois,�certaines�sources�occidentales�en�dévoilent�divers�aspectsp:� les�étrangers�au�pays

découvrent� des� modes� de� constrction� originaux� qu’ils� se� doivent� de� décrire� même

partiellement.

 Techniques�de�construction�et�litholologie

Avant�d’entrer�dans�les�détails�de�l’habitat�villageois,�une�description�géologique�des�sols

                                                  
234pLes�guides�de�K.�Baedecker�annoncent�le�chiffre�de�20p000�habitants�en�1893�et�de�50p000�habitants�en�1912
pour�la�ville�de�Homs.�Voirp:�K.�Baedecker,�1893,�p.p378�et�K.�Baedecker,�1912,�p.p363.
235�K.pH.pKarpat,�1985,�p.p134 -135�&�p.p164 -165.�En�1881/2 -1893,�la�po pulation�du� qa¥®’�est�évaluée�à�53p401
habitants,�puis�le�recensement�de�1905/6�donne�les�chiffres�de�122p217�habitants.
236�T.�Boissière,�2005,�p.p129.
237�SMBHp1pDoc�n°47,�pp.p48-49�(8�janvier�1302/20�janvier�1887).



194

composant� le� district� est� nécessaire� afin� d’analyser� et� de� comprendre� les� techniques� de

construction�employées�dans�l’arrière�pays�homsiote.

En�effet,�de�Tell�Kalakh238�à�l’ouest�du�lac�de�Homs�et�en�remontant�le�long�de�la�route

Homs-Hama� jusqu’au� village� d’Al-Rastan,� le� sol� est� composé� de� coulées� basaltiques

désagrégéesp;� les� surfaces�y� sont� rocheuse�ou� terreusep:� la�ma’m‚ra�ou�plaine�du�bassin�de

Homs,�pays�des�sédentaires�et�des�cultures.�Au�sud�de�cet�espace�géographique�(du�village�de

Danha�situé�à�quelques�kilomètres�au�nord�du�lac�de�Homs�jusqu’au�village�de�Tell�Al-b‚r),

«ple�sol,�de�plus�en�plus�aride,�est�couvert�de�gros�blocs�de�basalte�noir239p»�Enfin,�du�côté�est�de

la�ville�en�partant�du�lac�de�Homs,�jusqu’au�début�des�vastes�plateaux�désertiques,�s’étalent�des

terrains�d’alluvionnements,�de�conglomérats,�de�grés�et�de�cailloutisp:�la�b®diya�ou�montagnes

et�dépressions�de�l’est,�le�pays�des�oasis�et�des�pasteurs�nomades240.

Ainsi,�lorsqu’en�1895,�M.�Van�Berchem�et�E.�Fatio�effectuent�leur�«pVoyage�en�Syriep»,

ils�découvrent�la�région�dans�sa�diversité�lithologique�et�archéologique.�Et�tout�au�long�de�leur

chemin,�ils�tiennent�un�journal�de�bord�décrivant�point�par�point�les�sites�qu’ils�traversent�jour

après�jour241.�Ils�pénètrent�dans�le� qa¥®’�de�Homs�par�l’ouest.�Du�Krak�des�Chevaliers,�situé�à

l’ouest�de�Homs�sur� la�route�de�Tripoli�et�appartenant�au�district�(san™®q)�de�Tripoli,� ils�se

dirigent�vers�«pºadède,�village�et�relais�de� la�diligencep;� les�maisons�sont�bâties�en�basaltes

noires,�dont� le� sol�est�couvert�de�Tell�Kalakh� jusqu’à�ºömx242.p»�Non�seulement�cette�note

décrit�le�matériel�de�construction�employé�dans�ce�petit�village�de�l’ouest�homsiote,�mais�elle

donne�aussi�l’explication�logique�du�choix�matériel.�L’ensemble�du�plateau�basaltique�doit�être

vraisemblablement�bâti�de�maison�en�pierres�noires,�pierres�que�l’on�trouve�en�grand�nombre

dans�cette�zone.�En�descendant�du�Krak�des�Chevaliers�vers�Homs,�ils�font�une�étape�au�village

                                                  
238�Tell�Kalakh�se�situe�juste�au�sud�du�Krack�des�Chevaliers,�il�représente�la�frontière�ouest�du�plateau�basaltique
couvrant�la�région�de�la�fin�du�massif�montagneux�libanais�jusqu’à�la�ville�de�Homs�marquant�la�limite�entre�zones
humides�et�zones�sèches.
239�M.�Van�Berchem�et�E.�Fatio,�1914-1915,�p.p48.
240�A.�Naaman,�1951,�vol.p1,�p.1-7.�Voir�plus�particulièrementp:�«pCarte�lithologique�du�pays�de�Homsp»,�p.p4.
241�M.�Van�Berchem�et�E.�Fatio,�1914-1915,�t.pII,�fascicule�n°p2,�«pIntroductionp».
242�M.�Van�Berchem�et�E.�Fatio,�1914 -1915,�p.p46.�Le�village �que�les�auteurs�nomment�ºadède�est�en�fait�le�village
de�ºadida�Al-±Ax¬.�Il�est�situé�sur�les�rives�de�l’Oronte�au�sud�ouest�de�Homs.�Voir,�S®ln®ma�Wil®yat�S‚riyya,�vol.
n°p31�et�32.
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de�øirbat�T¬n243�d’où�ils�peuvent�apercevoir�les�bords�sud -ouest�du�lac�de�Homs.�De�ce�village,

ils�poursuivent� leur� itinéraire�vers� le� sud-est� en�direction�de�Tell�Al-b‚r� en�passant�par� le

village�de�Danha,�pour�enfin�rejoindre�Tell�Al-b‚r�situé� juste�au�nord�de� la�digue�du� lac�de

Homs,�sur�les�rives�de�l’Oronte244.�«pPlusieurs�maisons�de�ce�village,�bâties�en�pisé,�ont�un�toit

en� forme� de� ruche� d’abeilles.� C’est� la� première� fois� que� nous� observons� ce� dispositif

caractéristique�des�villages�de�la�vallée�de�l’Oronte�moyenp;�nous�le�retrouvons�souvent,�jusque

près�d’Alep245.p»�Il�faut�remarquer�ici�l’emploi�du�substantif�«pplusieursp»�qui�laisse�supposer

que�la�plupart�des�autres�maisons�étaient�encore�bâties�en�basalte.�La�présence�de�maisons�en

pisé�rappelle�les�constructions�du�sud�et�de�l’est�homsiotes.

Au�village�de�Tell�Al-b‚r,�une�nouvelle�technique�de�construction�naîtp:�le�pisé.�Sur�cette

technique�locale�de�construction,±Abd�Al-Rah¬m�Kana±®n,�dans�son�ouvrage�anthropologique�et

ethnologique�sur�le�village�de�Dayr�Ba±alba246�dont�il�est�originaire,�écrit�que�les�maisons�de�son

village�sont�construites�de�boue�(fl¬n),�de�paille�(teben),�de�bois�(¿a·ab),�de�roseaux�(qaxab)�et

d’herbes�poussant�aux�bords�de�l’Oronte�(«phaflap»)247.�Puis�il�poursuit�en�expliquant�le�procédé

de� fabrication�des�briques� (leben)�à�base�de�terre�(tur®b),�et�d’eau�(m®’).�Ces�briques248� sont

ensuite�séchées�au�soleilp;�cette�fabrication�n’a�donc�lieu�que�pendant�l’été249.�Ces�maisons�de

pisé�des�régions�sud�et�est�de�Homs,�bâties�d’un�chaînage�de�bois,�rempli�de�briques�crues,

rappellent� les� maisons� paysannes� palestiniennes� décrites� par� T.� Canaan� comme� celles� de

Jéricho�et�d’autres�villages�de� la�plaine�méditerranéenne250.�Et,�comme�M.pS.pAl-Q®sim¬ 251�le

constate�pour�Damas,�cette�technique�de�construction�simple�et�peu�coûteuse�est�typique�des

                                                  
243�M.�Van�Berchem�et�E.�Fatio,�1914 -1915,�p.p47.�Ce�village�se�situe�à�mi �chemin�entre�le�Krak�des�Chevaliers�et
la�ville�de�Homs.�Il�est�au�cœur�du�qa¥®�de�Homs.�Sur�la�carte�d’époque�mandataire�(voir�carte�annexe�n°p1,�carte�2
et�3)�et�dans� les� registres�du� tribunal�de�première� instance�de�Homs� (voir�par�exemple,�SMBHp1�Doc.�n°21,�p.
23-25�(19�juillet�1302/31�juillet�1886),�il�est�nommép:�ºirbat�T¬n�Mahm‚d.
244�M.�Van�Berchem�et�E.�Fatio,� Voyage�en�Syrie ,�1914-1915,�p.p48.�Pour�suivre�plus�clairement�le�chemin
emprunté�par�Van�Berchem�et�Fatio,�se�reporter�à�l’annexe�n°p1,�cartes�n°p2�et�3,�p.p355�et�356..
245�M.�Van�Berchem�et�E.�Fatio,�1914-1915,�p.p48.
246�Ce�village�est�situé�à�environ�5�kilomètres�à�l’est�de�Homs.
247�Cette�herbe�sert�peut-être�à�la�la�fabrication�du�«ptebenp».
248�Ces�briques�sont�façonnées�en�carré�:�20�×�20�×�10�cm.
249pA.�Al-R.�Kana±®n,�1998,�p.p31-34.
250pT.pCanaan,�1932,�p.�222-247�et�1933,�p.p1-83.�Lire�plus�particulièrement�les�p.p29-33�du�vol.pXII.
251pM.pS.pAl-Q®sim¬�et�K.�Al-Azem,�1960,�vol.p1,�p.p51-52�&�p.p144-145.
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habitations�modestes.� Il�faut�compléter�ces�propos�en�souligant� l’importance�du�choix�de� la

technique�en�fonction�des�matériaux�présents�localement.�En�effet,�la�situation�économique�des

propriétaires�de� la�construction�ne�semble�pas�être�à�Homs� le�facteur�décisif�du�choix�de� la

technique.� La� présence� de� ces� constructions� villageoises� de� pisé� est� ainsi� le� signe� d’une

nouvelle�qualité�de�solp:�celle�des�terres�de�l’est�de�Homs.�Tell�Al-b‚r�marque�la�limite�naturelle

des�solsp:�les�deux�techniques�de�construction�y�coexistent.

Par�la�suite,�les�voyageurs�rentrent�dans�Homs�et�en�sortent�par�le�nord�au�niveau�de�ce

qu’ils�nomment� le� faubourg�nord,� rappelant� l’extension�urbaine�du�nord�de� la�ville�dès� les

années�1880.�Le�point�de�départ�est�le�mausolée�de�ø®lid�Ibn�Al-Wal¬d.�De�là,�ils�se�rendent�à

±Azz�Al-D¬n� situé�au�nord-est�non� loin�du�village�de�Dayr�F‚r.�En�chemin,� ils�découvrent

notamment�le�village�important�de�Ma·r®fa,�où�«ples�huttes�[...]�sont�bâties�en�pisé�et�en�forme

de� ruche�d’abeilles252.p»�Les�habitations�du�nord -est�sont�désignées�par�M.pVanpBerchem�et

E.pFatio� comme� étant� des� huttes.� Le� terme� de� “hutte”� évoque� un� abri� nettement� plus

rudimentaire� que� le� terme� commun� de� “maison”.� Cette� construction� précaire� laisse� un

sentiment�d’instabilité�de�cette�zone�où�les�villages�font�régulièrement�les�frais�des�incursions

bédouines.�Cette� technique�de�construction� se� retrouve�dans� tous� les� lieux�habités�de� l’est

homsiote�comme�dans�le�village�chrétien�de�Zaydal�où�«pun�magasin�de�paille253�construit�en

terre254p»�fut�transformé�par�la�suite�par�la�communauté�catholique�en�chapelle.�Les�églises

étaient�généralement�construites�«pen�pierres�et�en�bois255p»�mais�la�nécessité�d’un�lieu�de�culte

catholique� semble�avoir�poussé� les�habitants�de�Zaydal�à�convertir�ce�bâtiment� servant�«pà

                                                  
252pM.�Van�Berchem�et�E.�Fatio,�1914-1915,�p.p49.
253pA.�Martineau,�1902,�p.p220p:p«ppLorsque�la�terre�est�reposée,�on�l’ensemence�en�céréales,�dont�la�paille�nourrit
les�bêtes�pendant�l’hiverp».�La�présence�du�magasin�de�paille�au�village�de�Zaydal�confirme�la�double�activité�des
villages�de�l’est�homsiotep:�l’exploitation�agricole�des�cultures�sèches�produisant�les�farines�alimentaires�de�la�ville
et�l’élevage,�nourri�de�fourrage�sec�dans�une�zone�pauvre�en�pâturages,�servant�à�la�fois�à�la�fabrication�artisanale
locale�des�produits�laitiers,�des�laines�et�des�cuirs�mais�aussi�à�l’approvisionnement�en�viande�des�villes.
254p«pCopie�d’un�rapport�de�M.�Bambino�au�sujet�des�Syriaques�de�Zeydalp»,�lettre�datée�de�18�août�1864�et
adressée� par� l’agent� consulaire� de� France� à� Homs� et� Hama� au� consul� français� de� Damas.� Cette� lettre� décrit
partiellement�cette�construction�de�pisé�pour�les�édifices�publics�du�village�afin�de�raconter�dans�les�détails�le�litige
communautaire� que� connaît� ce� village� à� ce� moment-là.� CADN,� Ambassade� de� Constantinople,� Série� D
(Correspondance�consulaire),�Carton�n°p6.
255p«pCopie�d’un�rapport�de�M.�Bambino�au�sujet�des�Syriaques�de�Zeydal.�Annexe�n°p2�à�la�dépêche�n°p27,
Deuxième� extrait� des� registres� du� tribunal� de� Homs.p»� CADN,� Ambassade� de� Constantinople,� Série� D
(Correspondance�consulaire),�Carton�n°p6.
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emmagasiner�la�paillep».�Bâtir�une�église�de�pierres�et�de�bois�aurait�coûté�beaucoup�plus�cher

et� aurait� demandé� nettement� plus� de� temps.� Enfin,� une� fois� arrivés� à� ±IzzpAl-D¬n,

M.pVanpberchem�et�E.�Fatio�découvrent�un�«phameau�[renfermant]�plusieurs�maisons�de�pierre

en�ruine256.p»

 Villages�habités,�villages�désertés

D’ouest� en� est�dans� le�qa¥®’� de� Homs,� la� géographie� naturelle� variep;� et� les� locaux

s’adaptent�à�leur�environnement.�Productions�agricoles,�techniques�de�construction,�modes�de

vie�sont�soigneusement�appropriés�aux�sols�et�au�micro-climat�de�chaque�région.�Au�fil�du�récit

de�voyage�de�M.�Van�Berchem�et�Fatio,� la�découverte�matérielle�des�sites�nous�montre�une

occupation� ancienne� continue� de� la� campagne� homsiote.�Mais� qu’en� est-il� au�moment� du

passage� des� deux� observateursp?� Les� deux� hommes� en� quête� d’inscriptions� anciennes� ne

cherchent�pas�à�décrire� la�Syrie�ottomane.�En� revanche,�certains� voyageurs� occidentaux257

décrivent� la� région� et� ses� villages� et� notent� quelques� remarques� pertinentes� sur� l’état� des

localités�traversées�et�sur�leurs�habitants.�Par�exemple,�le�village�de�J‚s¬h258,�situé�à�environ�34

kilomètres�au�sud�de�Homs259�dont�«ple�sol�entourant�le�village�est�fertile,�dont�un�canal�dérivé

de�l’Oronte�apporte�l’eau�en�abondance�pour�l’irrigation�fut�reconstruit�par�Ibrahîm�Pasha,�et�il

y� implanta� une� colonie� de� paysans260p».�Durant�l’occupation�égyptienne 261,�le�village�est

reconstruit.�Par�qui�a-t-il� été�détruitp?� J.-L.�Porter262�explique�que�le�village�fut�à�nouveau

abandonné�comme�d’autres�nombreux�villages�à�cause�de�l’avancée�des�bédouins263.

                                                  
256pM.�Van�Berchem�et�E.�Fatio,�1914-1915,�p.p50.
257pR.pF.pBurton�et�C.pF.pTyrwhitt-Drake,�1872,�vol.p1,�p.p347-348�etpvol.p2,�p.p222-224.
258�J.-L.�Porter,�1855,�volp2,�p.p335-336,�transcrit�le�village�de�J‚s¬h�de�la�manière�suivantep:�«pJûsyp»
259�Voir�annexe�n°p1,�cartes�n°p2�et�3,�p.p355�et�356.
260�J.-L.�Porter,�1855,�vol.p2,�p.p336.
261�De�1833�àp1840,�la�Syrie�est�occupée�par�l’Égypte.�Ibr®h¬m�B®·®�est�gouverneur�de�Syrie,�de�Cilicie�et�du
Hedjaz.�Voir�R.�Mantran,�1989�(b),�p.p447-449.
262�J.-L.�Porter,�1855,�vol.p2,�p.p336.
263�N.pN.�Lewis,�1995,�p.p52,�écrit�à�ce�proposp:�«pQuand�Ibrahim�Pasha�partit,�il�y�eut�un�sérieux�changement�et�les
années�1840�furent�une�période�de�mauvaise�administration,�d’incursions�bédouines,�de�dissensions�et�d’agitation
dans�différentes�parties�du�pays.�De�nombreux�villages�qui�avaient�été�ré-occupés�sous�son�gouvernorat�et�d’autres
furent�à�nouveau�désertés.p»
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À�ce�terme�de�l’enquête,�il�faut�se�demander�quelle�est�la�proportion�des�villages�touchés

par�ce�phénomène�d’abandon�ou�de�destruction.�En�1838,�E.�Smith�dresse�la�liste�des�villages

de� la�région�de�Homs�en�précisant�pour�chacun�d’entre�eux�s’ils�sont�habités�ou�désertés.�Il

compte�73�villages�dans� les�environs�de�Homs�dont�seulement�37�habités.�Les�villages�sont

divisés�en�deux�groupesp:pd’une�part,�les�localités�situées�à�l’ouest�de�l’Oronte�et�d’autre�part,

celles�localisées�à�l’est�du�même�fleuve.�Plus�précisément�encore,�49�villages�sont�localisés�à

l’est�de�Homs�mais�uniquement�7�d’entre� eux� sont�habités.�Tandis�qu’à� l’ouest,� la�plaine

comprend�24�villages�dont�4�seulement�sont�inhabités264.�Mais�cet�inventaire�des�lieux�ne�prend

pas�en�compte�l’ensemble�du�qa¥®’p;�il�n’est�donc�pas�exhaustif�pour�le�cadre�géographique�et

administratif� de� cette� étude.�Toutefois,� il� donne� une� image� significative� de� l’implantation

humaine�dans� la� région�marquée�par�une� ligne�nord-sud�nommée�par�N.pN.pLewisp:�«pThe

Desert�line265p».�Cette�ligne�partage�la�région�en�deuxp:�l’ouest�habité�et�l’est�inhabité.

À�la�fin�de�l’Empire�Ottoman,�la�région�connaît�une�croissance�démographique�à�la�fois

dans� la� campagne� et� dans� la� ville.�Les� villages� désertés� du� début� du�XIXe� siècle� sont-ils

réoccupésp?�Sur�la�carte�administrative�des�villages�du�qa¥®�établie�d’après�la�liste�ottomane

officielle�des�noms�de�villages�de�chaque�circonscription�administrative,�on�peut�remarquer�que

sur�les�131�localités�répertoriées�seulement�24�se�trouvent�à�l’est�de�la�route�joignant�Damas�à

Hama.�18%�des�villages�recensés�se�trouvent�à�l’est�de�la�ligne�nord-sud�ou�The�Desert�Line.

L’occupation�du�sol�du�district�de�Homs�est� inégalep;� la�majorité�des�habitants�du�qa¥®’�se

concentre�dans�la�zone�où�les�conditions�climatiques�sont�plus�tempérées.�Le�village�de�J‚s¬h,

pourtant�situé�sur�une�dérivation�de�l’Oronte�et�à�proximité�du�chemin�de�fer�reliant�Rayak�à

Hama,�connaît�également�des�abandons� répétitifs.�Les�conditions�naturelles�ne� sont�pas� les

seules� causes� du� déséquilibre� de� l’occupation� des� terres� du� district.� Les� conflits� locaux

dévastent� les� villages,� les� soldats� et� les� bandits� causent� des� ravages,� la� sécheresse� et� les

invasions�provoquent�des�désastres,�les�exactions�des�collecteurs�d’impôts�ruinent�les�paysans,

                                                  
264pE.�Smith�in�E.�Robinson�et�E.�Smith,�1841,�vol.p3.�Voir�annexe�n°p1,�carte�n°p4,�p.p357p:�«pThe�districts�of�Hama
and�Homs�in�the�first�third�nineteenth�centuryp»,�carte�tirée�de�N.pN.pLewis,�1987,�p.p18.
265pN.pN.pLewis,�1987,�p.p15p:�«pThis�expression�‘the�desert�line’�was�used�to�denote�the�boundary�or�transition
between�this�and�the�regularly�cultivated�area�inhabited�by�village-dwelling�farmers.p»
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les�bédouins�effectuent�des�razzias�régulières�et�les�paysans�ne�bénéficient�d’aucune�protection

contre�ces�«pfléauxp»266.

Face�à�ces�différentes�calamités,�certains�s’enfuient�dans�d’autres�villages�ou�à�la�ville,

provisoirement�ou�définitivement.�Les�villages�de� l’est�et�du�sud�forment�ainsi�une�sorte�de

front�agricole267�qui,�selon�les�périodes�et�les�saisons,�avancent�ou�reculent�d’est�en�ouest.

Mais�ce�rôle�dévastateur�des�bédouins�n’est�pas�le�seul�qu’ils�jouent.�Les�bédouins�représentent

également�une�composante�essentielle�de�la�vie�régionale.�En�effet,�durant�la�saison�sèche,�les

bédouins�se�rapprochent�des�plaines�de�l’ouest�pour�y�trouver�des�pâturages�pour�leur�troupeaux

et�par� la�même�occasion,�vendent� leurs�produits� et� s’approvisionnent�dans� les�marchés�de

Homs.�Ainsi,�«ples�bazars�de�Homs�fournissent,�non�seulement�aux�villages�de�la�plaine�et�de�la

montagne,� mais� encore� aux� Arabes� qui� parcourent� les� immenses� plaines� du� Deir,� et� qui

viennent� apporter� sur� les� marchés� les� beurres,� fromages� et� laines� de� leurs� innombrables

troupeaux.�Les�populations�arabes�qui�ne�quittent�pas�le�territoire�environnant�sont�évaluées�à

25p000�âmes,�entre�Homs�et�Hama,�et�les�tribus�errantes�qui�viennent�chaque�année�vendre�leurs

produits,�à�la�saison�chaude,�sont�estimées�à�45�ou�65p000�âmes268.p»�Les�bédouins�représentent

ici�une�force�économique�non�négligeable�localement,�malgré�la�crainte�qu’ils�répandent�leur

mode�de�vie�nomade�et�de� leurs�exactions�multiples� lors�de� leurs�déplacements�pastoraux�et

commerciaux.�Bédouins,�paysans�et�citadins�forment�un�marché�économique�local�où�chacun

d’entre�eux�représente�un�élément�essentiel�et�dépendant�des�autres.�Néanmoins,�la�fuite�des

paysans� sédentaires�des�villages�de� la�b®diya� provoque� l’abandon� des� terres� agraires.�Cet

abandon� est�un�manque� à�gagner�pour� le�gouvernement�ottoman�qui� a�besoin�de� réserves

céréalières� et� de� rentes� d’argent.� Aussi,� les� autorités� ottomanes� prennent� des� mesures

restrictives.

Par�exemple�en�mai�1864,�le�mutasallim� (lieutenant�gouverneur)�de�Homs� interdit�aux

«pSbaa�d’entrer�à�Homs�pour�faire�leurs�provisions�[�et�empêche]�tout�commerce�avec�eux.�Une

                                                  
266pN.pN.�Lewis,�1989,�p.p12-13.
267pN.pN.�Lewis,�1989,�p.p13.
268p«pAppréciations�de�Mr�Schroeder,�Consul�Général�d’Allemagne�à�Beyrouth�sur�une�ligne�Damas-Alep.p»,�in
Archives�du�CADN,�Ambassade�de�Constantinople,�Série�E,�Dossier�n°p411p:�«pProjets�en�Syriep»,�janvier�1893.
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semblable�prohibition�faite�sans�aucun�motif�de�plainte�contre�une�tribu�aussi�puissante�que�les

Sbaa,�aura�pour�conséquences�de�nouveaux�pillages�et�l’interruption�de�toute�communication

entre�Homs�et�Damas269.p»�Cette�lettre�montre�l’ampleur�du�problème�auquel�sont�confrontées

les� autorités� ottomanes.�Afin� de� protéger� les� exploitations� agricoles� de� l’est� et� du� sud� du

district,�il�faut�prendre�des�mesures�restrictives�contre�les�nomades.�Mais�les�nomades�sont�un

interlocuteur� intéressant�pour� les�commerçants�de� la�ville�à�qui� ils�vendent�et�achètent�des

produits�et�avec�qui�ils�contractent�des�lettres�de�change270.�Enfin,�les�mesures�prises�contre�les

nomades�ont�pour�conséquence� le� retour�des�exactions�bédouines�qui�peuvent�aller� jusqu’à

empêcher�la�circulation�entre�Homs�et�Damas.�Le�communiqué�du�consul�date�de�1864.�À�cette

époque� le�seul�moyen�de�communication�entre�Homs�et�sa�capitale�de�province�est� la�route

carrossable.�La�route�n’est�plus�sûre�et�la�circulation�des�produits�et�des�hommes�s’arrête.�Le

déficit� commercial,�provoqué�par� la� rupture�des� communications,� est� sans�doute� au�moins

équivalent� aux� conséquences� économiques� des� razzias� bédouines.� Quelles� sont� donc� les

solutionsp?

3°)�Favoriser�les�campagnes

En�novembre1878,�Midhat�Ba·a�est�nommé�gouverneur�de�la�wil®yat�S‚riyya.�Il�déclare

officiellement� avoir� «ppour� ambition� de� doubler� les� revenus� de� province271p»�en�faisant

appliquer�les�réformes�et�en�mettant�en�place�une�meilleure�gestion.�«pDans�ce�but,�il�propose

                                                  
269p«pLettre�n°p4�du�Consul�de�France�à�Damas�à�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinople�au�sujet�de�la�situation
du�paysp»�datée�du�13�mai�1864.�In�archives�du�CADN,�Ambassade�de�Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°p6.
270pEn�1886,�un�Homsiote�porte�plainte�contre�Qad‚r�fils�de�Rama¥®n�appartenant�à�la�tribu�des�Arabes�d’Ab‚�—ayf
«pactuellement�présent�dans�le�qa¥®’p»�pour�une�dette�non�remboursée�dont�la�kambiy®la�est�arrivée�à�échéance.�La
tribu�à�laquelle�appartient�le�défendeur�est�une�grande�tribu�de�la�région�de�Salamiyya.�Il�est�dit�être�actuellement
présent� dans� le� district� de� Homsp;� sa� tribu� est� donc� l’une� de� ces� tribus� nomades� campant� autour� de� Homs
uniquement�durant� la�saison�estivale.�Le�défendeur�est�absent�à� l’audience,�ce�qui�n’est�pas�surprenant.�Mais� la
question�estp:�est-ce�que�les�autorités�locales�ont�les�moyens�de�faire�comparaître�cet�homme�devant�la�justicep?�Ce
compte�rendu�d’audience�est�issu�du�SMBH�1,�doc�n°�39,�p.p40-41�(25�octobre�1302/6�novembre�1886).�Voir�en�ce
qui�concerne�l’origine�de�la�tribu�dite�de�Ab‚�—ayfp:�R.pTrend,�1996,�Appendices�I,�p.�236.�D’autres�documents�des
registres�du�tribunal�de�Homs�font�référence�à�des�dettes�non�acquittées�par�des�bédouins�auprès�des�citadins,�et�les
défendeurs�sont�systématiquement�absents�du�tribunal.�Les�audiences�sont�toujours�reportées.
271�E.pRogan,�1999,�p.p72p:�«p[...]�set�out�the�ambitious�goal�of�doubling�the�province’s�revenues.p»
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de�recoloniser�les�régions�dévastées�(estimées�à�30�ou�40%�des�terres�agraires�de�Syrie)272.p»

Ainsi�l’économie�agricole�connaîtra�un�renouveau.�Afin�de�réaliser�son�objectif,�Midhat�Ba·a

sera�«pfavorable�à�tout�projet�de�colonisation�d’agriculteurs273p».

 Contrôler�les�bédouins

Afin�de� repeupler� les�villages�et�de�cultiver� les�sols� fertiles�de� la�b®diya,�les�autorités

ottomanes�doivent�avant�tout�sécuriser�le�pays,�c’est-à-dire�l’ensemble�des�villages�frontières

«pentre� la�zone�cultivée�sédentaire�ma±mûra�et�la�zone�de�nomadisation�sous�le�contrôle�des

tribus� bédouines� bâdiya274p».�Dans�ces�villages�confrontés�régulièrement�aux�incursions

bédouines,�des�troupes�de�l’armée�régulière�ou�des�bashı�bözük�venus�de�Damas�campent�afin

de�protéger�routes,�villageois�et�villages275.

Dans� son� récit�de�voyage,� la�princesse�de�Belgiojoso�décrit� l’un�de� ces� campements

destinés�à�protéger� les� limites�de� la�zone�désertique,� localisé�au�village�d’Al-Rastan.�«p�Le

village,�situé�sur�une�hauteur,�est�un�de�ces�villages�dont�chaque�maison,�entourée�d’un�mur

aussi�élevé�que�la�maison�elle-même,�ne�présente�au�dehors�ni�portes�ni�fenêtres.�On�n’aperçoit

aux�alentours�aucune� trace�de�végétations,�et� les�habitants�m’apprirent� tristement�que� leurs

récoltes�seraient�infailliblement�détruites�et�pillées�par�les�Arabes�des�montagnes,�s’ils�avaient

l’imprudence�de� les� attitrer�par� l’espoir�du�butin.pUn�khan,�occupé�par�un�détachement�de

bachi-bozouk276�(mauvaises�têtes�ou�têtes�fêlées)�est�situé�au�pied�de�la�hauteur�que�couvre�le

village.�C’est�auprès�de�ce�khan�que�nous�déployâmes�nos�tentes�pour�la�nuit.�La�rivière�qui

arrose�les�jardins�de�Hama�passe�sous�les�murs�du�khan,�et�sous�la�protection�de�cette�espèce�de

fort�un�spéculateur�hardi�a�osé�semer�des�pastèques�sur�les�bords�du�fleuve.�Un�pont�assez�bien

construit�est�jeté�sur�la�rivière�à�quelques�pas�du�khanp;�mais,�à�l’exception�de�cinq�à�six�tâches

                                                  
272�S.�Shamir,�1968,�p.p364p:�«pFor�this�purpose�he�proposed�that�devastated�areas�(amounting�in�his�estimate�to
thirty�to�forty�percent�of�the�agricultural�lands�of�Syria)�be�resettled.p»
273�E.pRogan,�1999,�p.p72p:�«p[...]�favorably�inclined�to�any�project�to�settle�cultivator�[...]p»
274pF.�Métral,�1996,�p.p90.
275�A.-K.�Rafeq,�1984,�p.p386.
276p«pBashı�Bözükp:�An�irregular�soldier,�or,�a�civilian.p»�In�J.pW.pRedhouses,�1890,�p.p325.
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de�verdure�le�long�du�rivage,�toute�la�scène�a�un�caractère�de�désolation�en�parfaite�harmonie

avec�celui�des�redoutables�voisins�dont�le�pays�est�infesté277.p»�Le�village�de�Al-Rastan�n’est�pas

désertép;�en�revanche,�les�habitants�ont�cessé�d’y�cultiver�afin�de�ne�pas�attirer�l’attention�des

bédouins�toujours�prêts�à�s’approvisionner�même�par�la�force�dans�les�exploitations�agricoles.

La�présence�du�¿®n�décrit�par�l’auteur�montre�à�la�fois�un�sentiment�de�sécurité�qui�permet�aux

gens�du�village�de�rester�dans�le�village,�et�la�crainte�généralisée�d’attirer�l’attention�des�Arabes

de� la� steppe�par�des�cultures�biens� soignées.pL’implantation�des�Bashı�Bözükp�à�Al-Rastan

montre� l’importance� de� la� localisation� de� ce� village� situé� non� seulement� à� la� lisière� du

«pdomaine�des�bédouins278p»,�mais�aussi�et�surtout�sur�la�route�de�la�caravane�du�pèlerinage.�Les

pèlerins�y�faisaient�souvent�halte�avant�de�continuer�leur�chemin�en�direction�de�Damas,�point

de�départ�de�la�caravane�damascaine�vers�les�lieux�saints�de�l’Islam279.

«pDans�ces�zones�de�passage�et�de�mouvement,� le�rapport�au�sol,�mobile,�fluctuant�en

fonction�des�saisons,�des�conditions�climatiques,�des�rapports�de�force�entre�les�groupes280p»�se

traduit�parfois�par�des�mesures�répressives�des�autorités�contre�les�tribus�nomades�insoumises.

«pLe�Caïmakam�de�Homs�et�Mustafa�Pacha�Général�de�brigade�ont�fait�une�expédition�contre�le

Sbaa,�ne�les�ayant�pas�rencontrés,�disent�les�uns,�n’ayant�pas�voulu�les�rejoindre�parce�qu’ils

étaient�trop�nombreux,�suivant�une�versionp;�ils�se�sont�rabattus�sur�les�tribus�amies�auxquelles

ils� ont� enlevé� leurs� troupeaux281.p»�D’après,�N.pN.pLewis�et�E.�Rogan�entre�autres 282,�la

modernisation�de�l’armée�et�de�l’appareil�administratif�durant�le�dix-neuvième�siècle�permet

aux�autorités�ottomanes�de�faire�progresser�le�front�agricole�durant�le�dernier�quart�de�ce�siècle.

Pourtant,�la�lettre�du�consul�de�France�en�1866�évoque�l’infériorité�du�corps�de�l’armée�de�la

province� par� rapport� aux� puissantes� tribus.� La� correspondance� consulaire� française� laisse

apparaître,� des� années� 1864� jusqu’à� la� fin� de� l’Empire,� une� lutte� incessante� entre� le

                                                  
277�Mme�la�princesse�de�Belgiojoso,�1858,�p.p345-346.
278pF.pMétral,�1996,�p.p89.
279pC.�Establet�&�J.-P.�Pascual,�1998,�p.p11.
280pF.�Métral,�1996,�p.p90.
281p«pLettre�n°23,�du�Consul�de�France�à�Damas�au�Consul�Général�de�France�à�Beyrouthp»,�le�13�septembre�1866.
In�Archives�d�CADN,�Correspondance��du�Consulat�de�Damas.
282pVoirp:�N.pN.pLewis,�1995,�p.p51 -53,�N.pN.�Lewis,�1989,�p.p25,�E.�Rogan,�1999,�p.p69,�72�et�94�et�F.�Métral, �,
1996,�p.p91.



203

gouvernement�central�représenté�par�l’armée�et�les�bédouins.

À� cela� il� faut� ajouter� la� difficulté� que� les� autorités� ottomanes� rencontrent� avec� les

populations�des�montagnes�de� l’ouest�de�Homs�qui� se� livrent�à�des�«pactes�de�brigandages

réguliers283p»�dans�les�villages�de�la�plaine.�Malgré�les�efforts�du�gouvernement,�le�rapport�de

force�semble�déséquilibré,�dans�cette�situation�d’insécurité�permanente.�Dans�cette�région�où

«pcomme�partout�ailleurs�dans�l’Empire,�la�production�agricole�et�le�commerce�constituent�la

plus�grande�ressource�de�revenus284p»,�les�autorités�provinciales�se�retrouvent�dans�l’incapacité

de�rémunérer� leurs� troupes.�«pLes�affaires�sont�mortes,� le�prix�des�céréales�ne� laisse�plus�de

profit,� tandis� que� les� impôts� deviennent� chaque� année� plus� onéreux,� le� pays� est� dans� la

misère285.p»�Et�le�dénuement�dans�lequel�se�trouve�l’élément�militaire�rend�les�soldats

«pdangereuxp:�dans�les�endroits�écartés,�[ils�sont�redoutés]�à�l’égal�des�malfaiteurs286.p»

Malgré�la�politique�répressive�ottomane,�l’ordre�et�la�sécurité�demeurent�un�mythe.�Les

bédouins�continuent�de�semer� la� terreur�dans� les�villages�de� l’est�et�obligent� les�villageois�à

payer�une� taxe�de�protection�ou,� littéralement,� le�paiement� fraternel� (¿uwa)287.�Les�paysans

sédentaires�qui�osent� refuser� le�paiement�de� la�¿uwa� aux�bédouins�voient�«pleurs�villages

dévastés,�leurs�troupeaux�enlevés�sans�que�les�troupes�[viennent]�à�temps�à�leurs�secours288.p»

Les� limites�des�mesures,�prises�par� les�autorités�pour�imposer� la�sécurité,�sont�marquées.�La

répression�ne�suffit�pasp;�il�faut�trouver�une�autre�politique�ou�du�moins�compléter�la�politique

de�l’ordre�et�de�la�sécurité�par�des�compromis.

                                                  
283p«pLettre�n°13,�du�Consul�de�France�à�Damas�au�Consul�Général�de�France�à�Beyrouthp»,�le�27�février�1867.�In
Archives�du�CADN,�Correspondance�du�Consulat�de�Damas.
284pM.pE.pKabadayı,�2005,�p.p228p:�«pas�anywhere�else�in�the�Empire,�agricultural�production�and�trade�constituted
the�major�sources�of�income�[...].p»
285p«pLettre�n°p15�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�le�chargé�d’Affaires�de�la�République�Française�à
Constantinople�au�sujet�du�mécontentement�des�troupes�turques.�Communiqué�au�départementp»,�le�15�juin�1888.
In�Archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°15.
286p«pLettre�n°p15�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�le�chargé�d’Affaires�de�la�République�Française�à
Constantinople�au�sujet�du�mécontentement�des�troupes�turques.�Communiqué�au�départementp»,�le�15�juin�1888.
In�Archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°15.
287pA.-K.pRafeq,�1984,�p.p387-388�et�E.�Rogan,�1994,�p.p39.
288p«pLettre�n°p3�du�Consul�de�France�à�Damas�adressée�à�M.�le�ministre�des�Affaires�Étrangères�(M.�Drouyn�de
Lhuis�à�Paris)p»,�le�12�février�1863.�In�Archives�du�CADN,�Série�Correspondance�du�Consulat�de�Damas.
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 Repeupler�la�b®diya,�deux�solutions.

La� conciliation,pentre� coercition,� concession,� colonisation� et� sédentarisation,� est� la

formule�qui�paraît�le�mieux�convenir�aux�conditions�de�l’Empire.�Par�cette�politique,�la�Sublime

Porte� vise� à� la� fois� à� sécuriser� les� territoires� non� contrôlés� et� à� «pconserver� le� niveau� de

production� suffisamment�élevé�pour�approvisionner� les�villes,� les�armées�et� les�pèlerins�en

ressources�de�bases289.p»�L’objectif�principal�de�cette�politique�conciliatrice�est�de�nourrir�et

protéger�sa�population�afin�d’agrandir�le�domaine�agricole.

Au�début�de�l’année�1893,�des�chefs�bédouins�et�druzes�consentent�finalement�à�se�rendre

à�Istanbul�pour�négocier�quelques�accords�avec�la�Sublime�Porte.�L’un�des�chefs�bédouins�se

rend�auprès�du�Sultan�Abdülhamid�II.�C’est�le�·ay¿�Sattam�Châlan,�«pgrand�chef�des�Arabes

Rouala�qui� forment�une�branche� très� importante� et� très�nombreuse�de� la�grande� tribu�des

Anézésp:�on�a�évalué�le�nombre�de�ses�tentes�à�dix�mille.�Tous�les�ans,�pendant�l’hiver�et�au

printemps,� les�Roualas�viennent�camper�sur� la� limite�du�désert�et�se�déploient�depuis�Homs

jusqu’au�sud-est�du�Hauran.�� [...]�Ils�paient�au�Gouvernement,�à�titre�d’impôt�sur�les�bestiaux

(Idad)�et�de�droit�de�vaine�pâture�une�redevance�annuelle�d’environ�50p000�piastres,�soit�à�peu

près�onze� à�douze�mille� francs290.p»�La�tribu�des�±Anazah�est�la�tribu�la�plus�puissante�de

Syrie291.�Elle�cause�la�plupart�des�troubles�et�des�exactions�dans�la�région�de�Homs 292,�pourtant

la�branche�dite�des�Rwala� semble�déjà�être�plus�ou�moins� soumise�à� Istanbul.�En�effet,�en

payant�l’impôt�à�l’État�ottoman,�la�tribu�reconnaît�l’autorité.�Abdülhamid�II�développe�les�liens

et�les�tentatives�d’entente�avec�les�tribus�rebelles.�Il�négocie�avec�eux�leur�soumission.�Sattam

se�rend�à�Istanbul�et�offre�des�chevaux�au�sultan�et�s’engage�«pà�renoncer�aux�mœurs�de�ses

pères�et�à�rendre�sa� tribu�sédentaire�en� l’attachant�au�sol�par� l’agriculture.p»�En�échange,� le

                                                  
289�M.pE.pKabadayı,�2005,�p.p228p:�«pone�of�the�authorities’�main�aims�was�to�keep�production�levels�high�enough
to�supply�the�cities,�the�armies�and�the�pilgrims�with�the�basic�necessities.p»
290p«pLettre�n°p3,�du�Consul�de�France�à�Damas�à�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinople�au�sujet�des�voyages
de� divers� chefs�Bédouins� et�Druzes� à�Constantinoplep.�Communiqué� à�Parisp»,� le� 7� janvier� 1893.� In�CADN,
Constantinople,�Série�D.,�Dossier�n°p18.
291pN.pN.pLewis,�1987,�p.�6-12.
292pA.-K.pRafeq,�1984,�p.p388.
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sultan� le�promeut�«p� au�grade�de�Mir-Miran293�(pacha).p» 294�La�note�du�consul�de�France�à

Damas�révèle�une�facilité�étonnante�dans�la�soumission�de�cette�grande�tribu.�Mais�le�fait�de

promouvoir� le�chef� tribal�au�rang�de�notabilité�civile�n’est�pas�uniquement�symbolique.�Les

bédouins�anoblis�deviennent�ainsi�des�fonctionnaires�potentiels�de�l’appareil�administratif�des

villages� réoccupés.� De� plus,� la� sédentarisation� des� nomades� passe� également� par

l’enregistrement�des�terres�de�vaines�pâtures�des�bédouins�comme�des�propriétés�privées�grâce

«paux�efforts�ottomans�pour�gagner�la�reconnaissance�du�Code�des�Terres�de�1858295p»�par�les

Bédouins.�Une�fois�les�terres�du�domaine�collectif�des�bédouins�(d¬ra)�enregistrées�au�nom�des

chefs�de�tribus,�ces�derniers�deviennent�des�propriétaires�terriens�contribuant�à�l’augmentation

du�potentiel�agricole�de�la�région.

La�politique�hamidienne�et�plus�particulièrement�la�politique�de�Midhat�B®·®�vis-à-vis�des

bédouins�n’est�pas�si�limpide�qu’il�y�paraît.�En�effet,�sédentariser�les�bédouins�signifie�à�la�fois

résoudre�en�grande�partie�les�problèmes�d’insécurité�locale�et�augmenter�la�production�agricole

des�terres�négligées�pendant�des�décennies.�De�plus,�la�négociation�avec�certaines�tribus�aboutit

à� se� créer� des� alliés� en� provoquant� des� dissensions� au� sein� d’un�même� groupe� tribal.�La

politique�ottomane�pourrait�se�définir�ici�de�la�manière�suivantep:�diviser�pour�mieux�régnerp!

Enfin,�lorsque�certains�chefs�tribaux�acceptent�d’enregistrer�leurs�domaines�de�vaines�pâtures

en�propriété�privée,�ils�se�soumettent�aux�lois�fiscales�ottomanes�et�deviennent�donc�ainsi�sujets

de�l’Empire�au�même�titre�que�le�reste�de�la�population.

L’enregistrement�de� la�propriété�de� terres�par� les�nomades� fait�naître�ou� renaître�des

villages.�Selon�E.�Rogan,�cinq�villages�bédouins� se�constituent�entre�Amman�et�Karak.�En

1900,�l’almanach�de�la�Wil®yat�S‚riyya�mentionne�ces�cinq�localités296.�Pour�le�qa¥®’�de�Homs,

le�même� annuaire�ne� fait� aucune�mention�de� l’apparition�de�villages�bédouins.�Les� tribus

nomades�parcourant�la�zone�steppique�du�district�et�ayant�accepté�les�conditions�ottomanes�se

                                                  
293p«pB®s�M¬r�m¬r®np:�titre�civil�de�b®·®p»,�in�S.pJ.pW.ppRedhouse,�1890,�p.p434.
294p«pLettre�n°p3,�du�Consul�de�France�à�Damas�à�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinople�au�sujet�des�voyages
de� divers� chefs�Bédouins� et�Druzes� à�Constantinoplep.�Communiqué� à�Parisp»,� le� 7� janvier� 1893.� In�CADN,
Constantinople,�Série�D.,�Dossier�n°p18.
295pE.�Rogan,�1999,�p.p85p:�«pOttoman�efforts�to�gain�Bedouin�acceptance�of�the�1858�Land�Law�[...].p»
296pE.�Rogan,�1999,�p.p90.
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sont�sans�doute� installées�dans�certains�villages�abandonnés,�nombreux�dans� la� région.�Les

services�de� renseignements�de� la�marine�britannique�notent�en�1920�dans�un�manuel�sur� la

Syrie�que�des�«pvillages�prospères�entourant�les�deux�villes�[sous�entendu�Hama�et�Homs]�sont

habités�par�des�Arabes,�des�Turkmènes�et�des�Tcherkesses297.p»�Les�villages�du�district�sont

donc�occupés�non�seulement�par�des�locaux,�mais�aussi�par�des�bédouins�sédentarisés�et�enfin

par�des�étrangers.�Qui�sont�ces�Turkmènes�et�ces�Tcherkessesp?�D’où�viennent-ilsp?

Dans�un�climat�d’insécurité�et�de�mal�être�économique,�de�nombreuses�localités�ont�été

désertées�et�certains�habitants�ont�même�fait�le�choix�d’émigrer.�De�la�ville�de�Homs�et�de�ses

environs� 40p000� personnes� sont� parties� en� Amérique298,�d’autres�semblent�avoir�choisi�le

chemin� de� l’émigration� organisée� par� la� Sublime� Porte� vers� l’Anatolie.� D’après

M.pE.pKabadayı,�500�personnes�sont�transférées�de�Syrie�centrale�vers�Dobrudja,�puis�elles�sont

installées� dans� des� villages� du� district� de�Haca™lu�Pazarcik� dans� les� années� 1843-1844299.

D’autre�part,�en�1860,�les�Tcherkesses�fuient�le�Caucase�lors�de�l’avancée�des�Russes�dans�cette

régionp;�des�centaines�de�milliers�de�Tcherkesses�se�réfugient�dans�les�territoires�européens�de

l’Empire300.�Puis,�en�1877/78,�la�Russie�est�en�guerre�contre�l’Empire,�les�Tcherkesses�sont

conduits�hors�des�Balkans.�«pCette�expulsion�prend�une�forme�officielle�dans�le�Traité�de�Berlin

dont�les�termes�bannissent�les�Tcherkesses�de�Turquie�en�Europe.�À�cette�époque,�une�nouvelle

vague� d’immigrants� afflue� du� Caucase� et� du� Turkménistan� vers� l’Est� de� l’Anatolie� pour

échapper�au�pouvoir�russe301.p»�Tandis�que�l’Anatolie�supporte�difficilement�cette�augmentation

de�la�population,�les�marges�désertiques�de�la�province�syrienne�sont�quasiment�désertées.�Le

gouvernement� ottoman� poursuit� donc� sa� politique� de� colonisation� des� terres� fertiles� non

exploitées�et�organise�le�déplacement�des�réfugiés�vers�la�Syrie.�«pDes�allègements�d’impôts

sont� accordés� à� certains� villages� ou� groupes� de� villages.� Les� difficultés� auxquelles� sont

                                                  
297pGeographical�Section�of�the�Naval�Intelligence�Division,�Naval�Staff,�Admiralty,�1920,�p.p355p:�«p[...]
prosperous�villages�surrounding�theses�two�cities�are�inhabited�by�Arabs,�Turkomans�and�Circassians.p»
298pA.�Ruppin,�1916,�p.p193.
299pM.pE.pKabadayı,�2005,�p.p225.
300pE.�Rogan,�1999,�p.p72.
301pE.�Rogan,�1999,�p.p72 -73p:�«pThe�expulsion�was�formalized�in�the�Treaty�of�Berlin,�the�terms�of�w hich�banned
the�Circassians�from�the�Turkey�in�Europe.�At�this�time,�new�waves�of�immigrants�flowed�into�Eastern�Anatolia
from�the�Caucasus�and�Turkmenistan�to�escape�Russian�rule.p»
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confrontées� les�villageois�à�proximité�des�zones�nomades� sont�prises�en�considérationp;� les

villages�turkmènes�de�l’est�de�la�route302,�au�total�six,�paient�150� fur·�par�fadd®n,�soit�75� fur·

de� moins� que� ceux� situés� à� l’ouest� de� la� route303.p»�L’un�de�ces�villages�turkmènes�est

mentionné� dans� les� registres� du� tribunal� séculier� de� première� instance� de� Homs,� section

commerciale.�Un�citadin�chrétien�de�Homs�porte�plainte304�contre�un�villageois�musulman�pour

dettes�non�acquittées.�Le�greffier�note�que�le�défendeur�est�originaire�du�village�de�º®rat�Al-

Turkm®n�(littéralement�«pquartier�des�Turkmènes).�La�plainte�date�du�9�juillet�1886,�le�village

appartient�au�district�de�Homs�(«pt®bi±�qa¥®’�ºimxp»)�mais�ni�la�liste�des�villages�du�district

émanant�des�annuaires�ottomans�de�1900/01�et�1901/1902305,�ni�le�Répertoire�des�Lieux�Habités

de�Syrie306�ne�mentionnent�ce�village.�Il�semble�impossible�de�localiser�º®rat�Al-Turkm®n�de

façon�précisep;�mais�on�peut�émettre�l’hypothèse�qu’il�se�situe�à�l’est�de�l’axe�routier�nord-sud

ou�plus�précisément�à�l’est�de�l’Oronte.

La� réhabilitation�des�villages�à� la�marge�des�zones�bédouines�permet�d’augmenter� la

surface�agricole�de�l’Empire�et�plus�particulièrement�de�la�Wil®yat�S‚riyya.�Dans�ces�terres�non

irriguées,�les�rendements�sont�plus�aléatoires�et�les�paysans�des�cultures�sèches�connaissent�plus

de� difficultés.� C’est� pourquoi,� une� faveur� particulière� est� également� accordée� aux� terres

spécialisées� dans� les� cultures� sèches� (blé,� orge,� millet)� plus� exposées� aux� intempéries

climatiques,� telle� la� sécheresse� et� aux� invasions� de� sauterelles307.�Ces�parcelles�de�terres

bénéficient�donc�d’allégements� fiscaux�qu’elles�soient�exploitées�par�des�Bédouins,�par�des

paysans�locaux�ou�par�des�paysans�nouveaux�venus.�L’essentiel�est�de�favoriser�la�croissance

économique�par�une�production�agricole�suffisante.

«pAprès�une�période�initiale�d’exemption�pour�faciliter�l’installation,�les�réfugiés�payèrent

des� taxes� régulières� au� Trésor� Public.� En� bref,� Tcherkesses,� Turkmènes� et� Tchétchènes

                                                  
302pRoute�nord-sud�Alep,�Hama,�Homs,�Damas.
303pN.pN.�Lewis�et�D.pDouwes,�1992,�p.p277p:�«pPreferential�tax�treatment�was�given�to�certain�villages�or�groupe�of
villages.�The�difficulties�facing�villagers�close� to� the�nomadic�zone�were�given�some�recognitionp;� the�Turkman
villages�to�the�east�of�the�road�,�six�in�number,�paid�150�q.�per�fadd®n,�75�q.�less�than�those�west�on�the�road.p»
304pSMBH�1�Doc�n°p40,�p.p41-42,�(27�juin�1305/9�juillet�1889).
305pS®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya,�vol.�n°p30�et�31.
306pSyrie.�Répertoire�alphabétique,�1945.
307pN.pN.�Lewis�et�D.pDouwes,�1992,�p.p267.
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devinrent�une�partie�du�pouvoir,�liés�à�l’état�par�la�forme�la�plus�fiable�de�sujetion308.p»

 Augmenter�la�production�agricole

La�politique�de�colonisation�des�terres�abandonnées�ou�négligées�a�pour�but�d’encourager

la�production�agricole.�En�effet,�tout�comme�en�Europe�et�en�France�particulièrement,�l’Empire

Ottoman�du�XIXe�siècle�reste�un�empire�à�dominante�agricole�et�rurale309.�Le�développement�de

l’agriculture�semble�donc�être�la�clé�des�marchés�mondiaux.�L’Empire�doit�étendre�la�superficie

des�terres�cultivées�pour�obtenir�de�meilleurs�rendements.�Pour�cela,�il�ne�s’agit�pas�uniquement

de�repeupler� les� terres�désertées�mais�aussi�d’assurer�un�équilibre�de�vie�à� l’ensemble�de� la

population.�En�d’autres�termes,�il�faut�attacher�les�paysans�à�leurs�sols.�Désormais,�«pville�et

village�doivent�supporter�le�poids�de�l’impôt�équitablement.�Les�fellâhs�doivent�être�protégés

du� pillage� des� nomades,� des� usuriers� étrangers,� de� la� corruption� des� fonctionnaires,� et� de

mültezims310.p»

L’une�des�grandes�réformes�de�l’Empire�a�pour�but�d’augmenter�les�recettes�de�l’État�en

établissant�un�nouveau� régime� fiscal311�et�en�créant�un�corps�de�fonctionnaires�chargés�de

collecter�l’impôt312.�De�cette�manière,�l’Empire�met�fin��au�régime�corrompu�«pdes�concessions

vénales�connues�sous� le�nom�d’iltiz®m313.p»�Cette�réforme�proposée�dès�1839�dans�le�Hatti-

Chérif�est�«préalisée�pendant�les�années�1839-1842�et�la�perception�se�[fait]�alors�au�moyen�de

                                                  
308pE.�Rogan,�1994,�p.p46p:�«pAfter�an�initial�period�of�exemption�to�facilitate�settlement,�the�refugees�paid�regular
taxes�to�the�state.�In�sum,�the�Circassians,�Türkmen�and�Chechen�were�instant�constituents�of�the�Ottoman�order,
subjects�bound�to�the�state�by�the�most�reliable�of�loyalties.p»
309pSur�la�situation�économique�de�la�France,�lire�entre�autresp:�J.-C.�Asselain,�1984,�p.p138-141.
310pS.�Shamir,�1968,�p.p364p:p«pTown�and�village�should�bear�the�burden�equally.�The� fellâhs�should�be�protected
from�pillaging�nomads,�foreign�usurers,�corrupt�officials,�and�mültezims.p»
311pG.�Young, �1905,�vol.pI,�«pMinistère�de�l’Intérieurp»,�Texte�IIIp:�«pHatti -Cherif�de�Gul-Hané�ou�loi�du�Tanzimat.
Le�3�novembre�1839.p»,�p.p31p:�«pQuant�à�l’assiette�régulière�et�fixe�des�impôts,�il�est�très�important�de�régler�cette
matière,�car� l’État,�qui�est�pour� la�défense�de�son� territoire,� forcé�à�des�dépenses�diverses,�ne�peut�se�procurer
l’argent�nécessaire�pour�ses�armées�et�autres�services�que�par�les�contributions�levées�sur�ses�sujets.p»
312pG.�Young,�1906,�vol.pV,�«pPerception�des�impôtsp»,�Texte�XCIVp:�«pPerceptions�des�impôts,�règlement�du�17
mars�1902.p»,�art.�n°p3,�p.p266p:�«pLes�organes�de�la�perception�sont�les�receveurs,�à�pieds�et�à�cheval,�qui�seront
nommés�dans�chaque�kaza,�selon�son�étendue�et� le�montant�des� impôts.�Les� fonctions�de� receveur�en�chef�sont
remplies�dans�les�kazas�par�le�plus�habile�des�receveurs.p»
313pG.�Young,�1905,�vol.pIp:�«pMinistère�de�l’Intérieurp»,�Texte�IIIp:�«pHatti -Cherif�de�Gul-Hané�ou�loi�du�Tanzimat .
Le�3�novembre�1839.p»,�p.p31.
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receveurs�du�fisc314p».�L’abolition�de�l’affermage�par�le�Hatti -Cherif�est�prononcée.�Mais,�de

nombreux�amendements�à�la�loi�de�l’affermage�eurent�lieu�(en�1853�après�la�guerre�de�Crimée

puis�en�1856�avec�les�réformes�du�Hatti-Humayoun,�à�titre�d’exemples).�En�1877,�l’affermage

est�à�nouveau�supprimé,�la�dîme�est�remplacée�par�un�impôt�foncier.�En�1885,�l’affermage�est

rétabli.� À� partir� de� cette� date,� «pil� n’[est]� plus� question� de� son� abolition� mais� de� son

amélioration315.p»�De�1885�à�la�fin�de�l’Empire�de�nombreuses�lois�modifiant�le�système�de

perception� de� la� dîme� sont� promulguées.� Le� projet� le� plus� en� faveur� est� celui� «pd’une

conversion�de�la�dîme�en�impôt�foncier316p»p;�il�ne�connaît�toujours�pas�d’application�au�début

du�XXe�siècle.�«pBien�que� l’iltizam�soit�officiellement�aboli�à�plusieurs�reprises,� il�continue

d’être�pratiqué�dans�toute�la�Syrie317.p»�L’affermage�de�l’impôt�est�une�tradition�ancienne�dans

l’Empire� et� malgré� les� réformes� successives� abolissant� ou� améliorant� l’affermage,� «ples

villageois,�en�général,�n’ont�pas�voulu�profiter�des�moyens�que�leur�offrait�la�loi�de�1889�pour

échapper�aux�fermiers318.p»

Au� niveau� local� également,� les� gouverneurs� de� provinces� tentent� d’améliorer� les

conditions�des�systèmes�de�gestion�provinciale,�de�diminuer�les�charges�fiscales�des�ruraux�afin

de�redresser� l’économie� locale.�Midhat�B®·®,�gouverneur�de� la�province�de�Syrie�de�1878�à

1880,� propose� l’allègement� de� l’impôt� dans� les� campagnes� afin� de� relancer� l’agriculture.

D’après�le�gouverneur,�il�existe�trop�de�taxes�différentes�en�Syrie�(la�dîme�ou�u·r,�l’impôt�sur�la

propriété�ou�verghi,�la�taxe�sur�le�bétail�ou��afn®m,�la�taxe�d’exemption�du�service�militaire

pour�les�musulmans�ou�badal,�des�droits�divers�ou�rus‚m®t,�les�charges�dues�au�cadastre�ou�fl®b‚

et�bien�d’autres).�Afin�de�résoudre�le�problème�de�la�multiplicité�des�taxes�et�donc�d’encourager

la�production�agricole�et�ainsi�de�faire�rentrer�de�meilleures�recettes�dans�les�caisses�de�l’État,�il

suggère�d’unifier�le�système�fiscal,�d’abolir�le�badal�et�le�verghi�sur�les�maisons.�Ainsi,�seules

subsisteraient�les�taxes�sur�la�terre�et�les�taxes�sur�le�revenu,�mais�la�Sublime�Porte�refuse�cette

                                                  
314pG.�Young,1906,�vol.pV,�«pDîmesp»,�p.p305.
315�G.�Young,�1906,�vol.pV,�«pDîmesp»,�p.p307.
316�G.�Young,�1906,�vol.pV,�«pDîmesp»,�p.p309.
317pS.pShamir,�1968,�p.p365p:�«p«pThe� iltizam,�though�several�times�officially�abolished,�was�still�practised
throughout�Syria�[...]p»
318�G.�Young,�1906,�vol.pV,�«pDîmesp»,�p.p308.
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réforme319.�Durant�les�dernières�décennies�ottomanes,�les�taxes�les�plus�lourdes�continuent�de

peser�sur�les�paysans.

La� multiplicité� des� lettres� et� rapports� concernant� le� développement� agraire� dans� la

documentation�émanant�de�la�correspondance�consulaire�de�Damas�montre�que�cette�question

est�sans�cesse�reformulée�sans�trouver�réellement�de�solution.�En�1868,�le�consul�de�France�à

Damas� rapporte� à� son� ambassadeur� la� création�de� comices� agricoles�dans� certains� centres

importants�de�population.�Des�terres�en�friche�sont�mises�en�culturep;��dans�certaines�localités

abandonnées,� des� arbres� forestiers� ou� fruitiers� et� plus� particulièrement� des� mûriers� sont

plantés320.�Ce�rapport�sur�l’état�des�terres�agricoles�en�Syrie�met�en�évidence�la�nécessité�de

développer� l’agriculture� dans� l’ensemble� des� territoires� agricoles� de� la�Syrie.�Les� fermes

agricoles� collectives� sont� l’une� des� solutions� au� développement� agraire� de� la� région.�Les

produits�de�ces�plantations�c’est-à-dire� le�bois�(bois�de�chauffe�ou�bois�de�construction),� les

fruits�(fruits,�fruits�secs,�pâtes�de�fruits)�et�la�soie�grège,�tout�comme�la�production�céréalière

(blé,�orge,� sésame,� sorgho,�etc.),� le�bois,� les� fruits,�et� la� soie� sont� les�produits�destinés�en

priorité�à� l’exportation321.�Il�est�donc�nécessaire�de�produire�plus.�Une�«psociété�de�crédit

agricole�est�[créée]�dans�le�but�d’arriver�à�éteindre�les�dettes�écrasantes�des�villages.�[...]�Des

mesures� propres� à� encourager� et� développer� l’agriculture� [sont� prises]p:� création� et

établissements�de�foires�rurales�et�agricoles.p»

À�Homs,�une�succursale�de� la�banque�agricole�est�créée�en�1891/92322.�En�1900,�le�tribunal

séculier�de�la�ville�enregistre�une�série�de�plaintes�déposées�par�la�banque�agricole�contre�des

Homsiotes�chargés�de�percevoir�la�dîme�(±u·r)�de�certains�villages.�Par�exemple,�deux�hommes

                                                  
319pS.�Shamir,�1968,�p.p364-365.
320p«pRapport�sur�la�Session�du�Conseil�Général�du�Vilayet�(1867 -1868).�Du�Consulat�de�France�à�Damas�à�M.
l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinoplep»p;�Rapport�daté�du�28�février�1868.�in�Archives�du�CADN,�Série�D,
Dossier�n°p8,�Lettre�n°38.
321pLe�consul�de�France�est�chargé�de�dresser�annuellement�un�rapport�intitulé�«pMouvement�général�du�commerce
de�Damasp»p;�dans�ce� rapport,� il� fait� l’inventaire�des�produits� importés�en�Syrie�et�des�produits�exportés.�Pour
chaque�produit,�il�note�sa�provenance�exacte�et�son�acheteur.�Par�exemple,�la�totalité�de�la�soie�produite�en�Syrie
est�vendue�à�la�France.�Voir�à�titre�d’exemplep:�«pLettre�n°p30,�Du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�l’Ambassadeur
de� la� République� Française� à� Constantinople� (M.� Cambon).� Mouvement� général� du� commerce� de� Damas� en
1894.p»�In�CADN,�Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°p19.
322�S®lnamat�wil®yat�S‚riyya ,�vol.�n°p22,�année�1307�de�l’année�financière�(1891/1892).�Première�mention�de�la
Banque�Agricole�dans�l’ensemble�des�qa¥®’�du�san™aq��de�Hama.
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originaires�du�quartier�de�¯®hir�Al-Maf®ra�sont�accusés�de�ne�pas�avoir�payé�à�la�caisse�de�la

banque�agricole�le�man®fi±323�et�le� ma±®rif324�du�village�d’Al-Mb®rkiyya,�situé�à�l’est�du�lac�de

Qaflflina325.�La�Banque�agricole�est�créée�afin�de�remplacer�les�usuriers�et�favoriser�l’agriculture.

La�Banque�prête�de�l’argent�aux�cultivateurs,�et�collecte�une�part�des�impôts�qui�est�par�la�suite

redistribuée�dans�des� institutions�étatiques�chargée�du�développement�agraire.�En� revanche,

«ples�procès� surgis�du� service�des�prêts�consentis�par� la�Banque�agricole� seront�considérés

comme�urgents�et�seront�instruits�en�ordre�avant�tous�ceux�inscrits�précédemment�au�rôle326.p»

Cet�article�du�règlement�organique�de�la�Banque�dévoile�un�organe�de�prêts�à�la�fois�généreux

et�intransigeant�avec�sa�clientèle.�Cette�loi�explique�également�le�fait�que�les�procès�intentés�par

la�banque�agricole�de�Homs�ont� tous� lieu�durant� le�mois�de� juin�1900.�Endettés�ou�mauvais

payeurs�de� taxes,� les�plaignants� se� retrouvent� tous�devant� le� tribunalp;� la� série�de�plaintes

déposées�par�la�banque�montre�la�permanence�de�l’endettement�paysan.

Pourtant,�en�1910,� le�consul�général�de�France�en�Syrie�note�que�«ples�produits�du�sol

syrien,�malgré�les�conditions�défavorables�de�production,�suffisent�non�seulement�aux�besoins

du�pays,�mais�encore�à�l’exportation�de�quantités�considérables327p».�Les�efforts�fournis�par�les

gouverneurs�successifs�de�la�province�semblent�avoir�porté�leurs�fruits.�Le�consul�général�de

France�en�Syrie�poursuit�en�expliquant�les�faiblesses�de�l’agriculture�localep:�«pLa�situation�de

                                                  
323pG.�Young,�1906,�Vol.pV,�«pBanque�Agricolep»,�art.�n°1,�p.p342p:�«pUne�banque�agricole�vient�de�remplacer,�à
l’état�permanent,�les�caisses�d’utilité�publique�dont�les�droits�appartiendront�à�cette�institution.p»�Young�ajoute�en
notep:� «pLes� caisses� d’utilité� publique� (manafı� sandik)� furent� établies� en� 1868.� Ces� caisses� n’avaient� pas
d’Administration�spéciale�et�étaient�surveillées�par�les�autorités�localesp;�elles�faisaient�des�avances�d’abord�à�12%
ensuite� à� 10%� et� plus� tard� à� 9%� pour� un� terme� de� un� an.p»� In� Young,� 1906,� Vol.pn°pV,� titrep� Cp:� «pBanque
Agricolep»,�note�n°p1,�p.p342.
324pAl-Ma±®rifp:�«pL’instruction�publiquep»,�in�A.�Barthélémy,�1935,�p.p523.�Dans�le�contexte�de�cette�audience�du
tribunal�de�Homs,�ma±®rif�signifie�ici�la�part�de�la�dîme�(0,5�%)�revenant�à�l’Instruction�publique.�G.�Young,�1906,
Vol.pn°pV,� titrep�Cp:� «pBanque�Agricolep»,� art.� n°2,� p.p342p:� «ppLa�Banque� agricole� est� fondée� [...]� pour� servir
d’intermédiaire� aux� opérations� financières� concernant� l’agriculture� qu’elle� doit� favoriser.p»� En� note� Young
expliquep:�«pEn�outre�de�ses�revenus�propres,�la�Banque�agricole�perçoit�aussi,�dans�les�localités�où�il�n’y�a�pas�de
comptable�de�l’Instruction�publique,�de�la�part�de�la�dîme�revenant�à�l’Instruction�publique�[...]�ainsi�que�la�taxe
d’exonération�de�prestation� [...],�et�paye� les� frais�d’écoles�agricoles�et�des� fermes�modèles.�Elle�est�également
chargée�de� l’encaissement�de�quelques� revenus�du�Ministère�de� l’Agriculturep»,� in�G.�Young,�Corps�de�Droit
Ottoman,�1906,�Vol.pn°pV,�titrep�Cp:�«pBanque�Agricolep»,�notepn°p2,�p.p342.
325pSMBH�4�doc.�n°p3�(16�juin�1316/29�juin�1900),�p.p7-9.
326pG.�Young,�1906,�Vol.pn°pVp:�«pBanque�Agricolep»,�art.pn°p33,�p.p348.
327pConsul�Général�de�France�en�Syriep:�«pRapport�sur�le�mouvement�commercial�du�port�de�Beyrouth�en�1910p»,�le
31� mars� 1910� à� Beyrouth.� In� archives� du� CADN,� Constantinople,� Série� E,� Dossier� n°� 525p:� «pAffaires
Commerciales.p»
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l’agriculture�est�restée�jusqu’à�ce�jour�stationnaire.�Cet�état�de�choses�est�dû�à�plusieurs�causes

en� tête�desquelles� il�convient�de�signaler� le�manque�de�bras�occasionné�par� l’émigration,� le

manque�de�capitaux�et�d’outillage�agricole328.p»�«pL’emploi�de�moyens�primitifs�en�matière�de

culture�et� l’incurie�des�agriculteurs�pour� tout�ce�qui�concerne� les�progrès�scientifiques�sans

lesquels�il�sera�toujours�impossible�de�soutenir�la�concurrence�avec�d’autres�pays329p»�est�donc

le�défaut�majeur�noté�inlassablement�par�les�consuls�de�France�en�Syrie.�Cependant,�plusieurs

efforts�sont�faits�aux�niveaux�technique�et�biologique.

Dans� le� secteur� scientifique,� le� règlement�organique�de�1898�de� la�Banque�Agricole

indique� que� les� bénéfices� de� l’institution� seront� redistribués.�Une� part� est� consacrée� «pau

développement�agricole�des�vilayetsp»�et�l’autre�part�est�«pmis[e]�à�disposition�du�Ministère�du

Commerce�et�des�Travaux�Publics�qui�l’affectera�à�l’adoption�des�mesures�propres�à�préserver

les�bestiaux�contre� les�épizooties,�à� l’amélioration�de� la� race�bovine�et�à� la�commande�des

semences�dont�la�culture�serait�profitable�à�l’agriculture�du�pays330p».

Et� au� niveau� technique,� des� mesures� notables� sont� prises� afin� d’agrandir� les� zones

d’irrigation.�«pÀ�la�fin�du�XIXe�siècle,�avant�la�réoccupation�et�l’exploitation�récentes�de�ces

terres,�les�vallées�des�cours�d’eau�étaient�transformées�en�marécages�et�en�jonchères,�jadis�lieux

de�pâturage�pour�les�troupeaux�moutonniers�des�Nomades.�Les�nouveaux�occupants�se�sont�mis

immédiatement�à�cultiver�les�céréales�sur�la�terre�sèche�des�plaines,�car�il�fallait�reconstituer�le

réseau�d’irrigation�et�défoncer� la� terre�des�vallées�avant�de�pouvoir�entreprendre� la�culture

irriguée�et�les�plantations.pLes�premiers�travaux�d’irrigation�ont�été�effectués�là�où�les�sources

paraissent� les� plus� nombreusesp;� ils� ont� consisté� en� une� dérivation� de� l’eau� grâce� à� une

topographie� favorable�dans� les�vallées�à�pente� suffisante,�au�moyen�de�canaux� latéraux�en

légère�déclivité�irriguant�la�bande�étroite�de�terre�entre�le�canal�de�dérivation�et�le�lit�principal

                                                  
328pConsul�Général�de�France�en�Syriep:�«pRapport�sur�le�mouvement�commercial�du�port�de�Beyrouth�en�1910p»,�le
31� mars� 1910� à� Beyrouth.� In� archives� du� CADN,� Constantinople,� Série� E,� Dossier� n°� 525p:� «pAffaires
Commerciales.p»
329p«pLettre�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�l’Ambassadeur�de�la�République�Française�à�Constantinople�(M.
Cambon).� Mouvement� général� du� commerce� de� Damas� en� 1894p»,� le� 10� juin� 1895.� In� archives� du� CADN,
Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°p19,�Lettre�n°p30.
330pG.�Young,�,�1906,�Vol.pn°pV,�«pBanque�Agricolep»,�art.pn°p39,�p.p349.
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du�cours�d’eau331.p»

Cette� partie� consacrée� au� développement� de� la� campagne� syrienne� et� plus

particulièrement� de� la� zone� désertique� aux� environs� de� Homs� est� presque� entièrement

constituée�sur�la�base�de�sources�occidentales,�en�raison�de�la�carence�des�sources�locales�sur�ce

sujet.�La�politique�de�développement�agricole�et�de�sécurisation�de� la�région�par� la�Sublime

Porte� semble� avoir� été� menée� en� vain� d’après� la� volumineuse� correspondance� consulaire

française.� Sur� ce� point,� il� ne� faut� pas� oublier� l’engagement� politique� et� économique� des

Français�et�des�Occidentaux�en�général�qui�se�dévoile�dans�leurs�productions�écrites.�Lorsque�le

consul�de�France�n’hésite�pas�à�soulever�le�problème�de�l’ignorance�paysanne�ottomane�et�les

techniques�primitives�d’exploitation�des�sols,�il�a�pour�intention�d’attirer�les�capitaux�français

dans� la�province.�Le� sous-développement� syrien�devient�ainsi�un�prétexte�pour�vendre�des

machines�agricoles�fabriquées�en�France.�Quelques�remarques�des�consuls�laissent,�cependant,

apparaître�les�craintes�françaises�face�aux�avancées�technologiques�des�infrastructures�du�pays

et�à�la�concurrence�européenne.�Par�exemple,�en�1895,�le�consul�de�France�à�Damas�insiste�sur

le� fait�que� les� importations�de�coton� filé� sont� toujours�de�provenance�anglaise,�allemande,

italienne,�belge�et�suisse.�La�France�est�tenue�à�l’écart�de�ce�marché.�Pour�remédier�à�l’absence

française,�les�représentants�nationaux�sur�place�ont�«penvoyé�au�Musée�commercial�de�Lille,

parmi�d’autres�échantillons,�les�types�de�coton�filé�employé�par�l’industrie�de�Damas,�et�[ils

souhaiteraient]�voir�[leurs]�filatures�prendre�part�à�la�fourniture�de�cet�article332p».

L’Empire�Ottoman�et�plus�particulièrement�la�Syrie�et�le�Liban�sont�un�marché�essentiel

pour�les�Français�qui�envisagent�déjà�l’occupation�de�ce�territoire.�Les�consuls�de�France�ne

cessent�de�rappeler�à�leurs�négociants�et�industriels�nationaux�que�«pl’inauguration�de�la�voie

ferrée�qui�parcourra�une�région�des�plus�fertiles�et�suffisamment�peuplée333p»�est�imminente.

Le� consul� de� France� écrit� clairementp:� «pNotre� commerce� national� aurait� intérêt,

                                                  
331�A.�Naaman,�1951,�vol.pI,�p.p205-206.
332p«pLettre�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�l’Ambassadeur�de�la�République�Française�à�Constantinople�(M.
Cambon).�«pMouvement�général�du�commerce�de�Damas�en�1894p»� rédigée� le�10� janvier�1895.� In�archives�du
CADN,�Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°p19,�Lettre�n°p30.
333p«pLettre�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�l’Ambassadeur�de�la�République�Française�à�Constantinople�(M.
Cambon).�«pMouvement�général�du�commerce�de�Damas�en�1894p»� rédigée� le�10� janvier�1895.� In�archives�du
CADN,�Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°p19,�Lettre�n°p30.
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croyons-nous,�à�se�procurer�des�modifications�économiques�qui�peuvent�résulter�de�la�création

des�chemins�de�fer�en�Syrie�et�du�développement�qu’ils�sont�appelés�à�donner�aux�transactions

commerciales334.p»

 III. La�modernité�dans�le�qa¥®’

Sous�les�pressions�occidentales,�la�Sublime�Porte�se�lance�dans�un�processus�de�réformes

dans�les�divers�domaines�afin�de�maintenir�ou,�plutôt,�de�relancer�son�économie�et�de�garder

une�place�prépondérante� sur� le�marché� international�de� l’échange.�L’Empire� est� en�guerre

contre� la�Russie,� l’État�a�besoin�de� remplir� les�caisses�du� trésor�pour�subvenir�aux�besoins

d’une�population�en�pleine�croissance.�La�guerre�coûte�cherp;� il� faut�nourrir� les� troupes.�De

plus,�la�perte�de�nombreuses�provinces�ottomanes�d’Europe�oblige�la�Porte�à�se�concentrer�sur

l’Anatolie�et�sur�les�provinces�arabes.

L’encouragement�étatique�dans�le�domaine�de�l’agriculture�en�vue�de�l’exploitation�de

la�quasi-totalité�des� terres� fertiles�du� territoire�ottoman�est� l’un�des�maillons�essentiels�à� la

croissance� économique.� En� effet,� la� production�� agraire� ne� représente� pas� seulement� les

ressources�nourricières�du�pays,�mais�elle�est�également� la� source�d’approvisionnement�en

matières� premières� pour� la� plupart� des� industries� locales.� Progrès� agricoles� et� progrès

industriels�sont�intimement�liés�l’un�à�l’autre335.

1°)�Le�dynamisme�industriel

«pLa�plupart�des�industries�syriennes�dépendent�plus�directement�de�l’usage�de�produits

agricoles.�Cela� inclut� quelques� fabriques� de� soie� à� l’extérieur� du�Mont�Liban� et� d’autres

fabriques�de�cigarettes,�de�liqueurs,�de�chaussures�ou�encore�de�vins�et�spiritueux.�De�plus,�il

                                                  
334p«pLettre�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�l’Ambassadeur�de�la�République�Française�à�Constantinople�(M.
Cambon).�«pMouvement�général�du�commerce�de�Damas�en�1894p»� rédigée� le�10� janvier�1895.� In�archives�du
CADN,�Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°p19,�Lettre�n°p30.
335pR.�Owen,�1981,�p.p261.
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faut�compter�une�centaine�de�plantes�servant�à� la� fabrication�du�savon,�plusieurs�moulins�à

grain�et�entre�660�et�800�pressoirs�à�huile�d’olive336.p»

 Le�textile

Les�propos�de�R.�Owen�sont�relatifs�au�développement�alépin�et�damascain�des�années

1880p;�dans�le�cas�plus�particulier�de�Homs,�ville�moyenne�de�second�rang,�dont�l’économie

semble�avant� tout�fondée�sur� l’exploitation�agricole,� la�documentation�officielle�britannique

révèle�la�naissance�ou�plutôt�le�développement�d’une�industrie�du�textile�de�la�soie�et�du�coton�à

l’aube�du�XXe�siècle.�La�soie�est�produite�dans� les�environs�de�Homs� (dans� les�montagnes

alaouites337)�et�plus�intensivement�dans�le�Mont�Liban�grâce�aux�plantations�de�mûriers

permettant�l’élevage�du�ver�à�soie.�Le�coton,�quant�à�lui,�est�planté�dans�les�environs�d’Alep�et

sur�la�côte�syrienne.�Coton�et�soie�sont�vendus�à�la�ville�par�l’intermédiaire�de�courtiers�citadins

qui�approvisionnent�les�artisans�de�la�ville.�«pÀ�Homs,�l’activité�d’un�courtier�du�khân�de�la

soie�commence�au�petit�jour,�quand�les�paysans�arrivent�à�la�ville.p»338.�Ces�produits�agricoles

représentent�ainsi�une�matière�première�essentielle�dans�la�vie�artisanale�de�la�Homs�du�début

du�XXe�siècle.

Jusqu’en�1900,�la�situation�économique�de�Homs�ne�fait�l’objet�d’aucun�commentaire

dans� les� rapports� consulaires� et�diplomatiques�britanniques.�La�ville�n’y� est� évoquée�qu’à

l’occasion�de�rapports�sur�le�tracé�du�chemin�de�fer�en�projet.�Homs�est�une�ville�de�transit�où�la

seule� industrie� remarquable�semble�être� le� tissage�du�coton.�En�1901,� le�consul�britannique

Richards�rapporte�que�«pHoms�et�Hama�sont�des�villes�prospères�et�[qu’elles�représentent]�les

                                                  
336�R.�Owen,�1981,�p.p263p:�«pMost�other�Syrian�industries�depended�more�directly�on�the�use�of�agricultural
materials.�These�included�the�few�silk�factories�outside�Mount�Lebanon�and�other�factories�for�making�cigarettes,
licorice,�shoes�and�wine�and�spirits.�In�addition,�there�were�upwards�of�a�hundred�soap�plants,�many�steam�mills
and�between�600�and�800�olive�oil�presses.p»
337�D.�Chevallier,�1982,�p.p148.
338�D.�Chevallier,�1982,�p.p149.
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centres� importants�du� tissage�de� la�soie339p».�Toujours�d’après�Sir�Richards,�Homs�est�moins

peuplée�que�sa�rivale�Hama,�mais�elle�est�la�plus�riche,�«pgrâce�à�son�abondante�production�de

grains,� de� fruits� et� grâce� à� ses� riches� terres� de� pâturage340.p»�Ainsi,�à�Homs�le�taux�des

exportations� demeure� plus� élevé� que� celui� des� importations� durant� la� fin� de� la� période

ottomane.�En�revanche,�Homs�est�moins�importante�que�Hama�dans�l’industrie�du�tissage.�La

richesse� de� Homs� provient� de� son� agriculture.� Puis,� en� 1902,� une� nouvelle� situation� est

présentée�par�le�consul�britanniquep:�«pHoms�est�le�centre�de�tissage�de�coton�(et�de�la�soie�dans

une�certaine�mesure)�le�plus�important�dans�toute�la�Syrie�et�la�Palestine.�Il�existe�5000�métiers

à�tisser341�dans�Homs�dont�la�productivité�annuelle�dépasse�1p500p000�pièces�d’étoffes 342.p»�En

1903,� le�rapport�britannique�confirme� les�données�du�rapport�précédent.�L’agent�britannique

écrit�alors�que�Homs�est�essentiellement�un�centre�industriel�du�coton343.

En�un�an,�Homs�passe�du�statut�de�ville�prospère�mais�de�second�rang�en�comparaison

avec�Hama,�au�statut�de�centre�le�plus�important�de�tissage�de�la�région.�Que�s’est-il�passép?

Selon� R.pOwen,� l’augmentation� des� rendements� agricoles� de� la� soie� et� du� coton� entraîne

l’augmentation�du�nombre�de�métiers�à� tisser,�qui�a�pour�conséquence� la�multiplication�du

nombre�d’ouvriers� tisserands.�La� capacité�productive�de� la�ville� s’accroît344.�Cette�analyse

économique� doit� toutefois� être� complétée.�Les� locaux� investissent� sans� aucun� doute� dans

l’industrie�du�tissage�car�elle�est�rentable.�Certes,�l’accroissement�de�la�production�agricole�de

la�matière�essentielle�à�la�fabrication�permet�de�produire�plusp;�cependant,�il�ne�faut�pas�oublier

                                                  
339pTrade�of�Damascus�for�the�year�1901.�British�Diplomatic�and�Consular�Reports ,�Livret�n°p2832,�1902,�p.p22p:
«pBoth�Homs�and�Hamah�are�prosperous�flourishing�towns�[...],�which�is�the�most�important�silk-weaving�centre�in
Syria.p»
340pTrade�of�Damascus�for�the�year�1901.�British�Diplomatic�and�Consular�Reports ,�Livret�n°p2832,�1902,�p.�22p:
«p[...]�its�abundant�grain�crop,�fruit�crop,�and�rich�pasture�land,�[...].p»
341pLe�chiffre�de�5p000�métiers�à�tisser�est�tout�à�fait�contestable.�D’autres�sources�fournissent�des�estimations
différentes.�De�plus,�l’existence�de�5p000�métiers�à�tisser�dans�Homs�ne�signifie�pas�qu’ils�fonctionnaient�tous�en
même�temps.�De�plus�les�métiers�étaient�souvent�spécialisés.�Par�exemple,�les�métiers�à�tisser�de�la�soie�différaient
de�ceux�du�coton.�Voir�sur�ce�sujet,�C.�Issawi,�1966,�p.�221.
342pTrade�of�Damascus�for�the�year�1902.�British�Diplomatic�and�Consular�Reports ,�Livret�n°p3059,�1903,�p.p19p:
«pHoms� is� the� most� important� cotton� (and,� to� a� certain� extent,� silk)� weaving� center� in� the� whole� Syria� and
Palestine,�having�as�many�as�5p000�looms,�of�which�annual�output�may�be�rockened�at� p1500�000�pieces�of�cloth
[...].p»
343�Trade�of�Damascus�for�the�year�1903.�British�Diplomatic�and�Consular�Reports,�Livret�n°p3266,�1904,�p.p16.
344�R.�Owen,�1981,�p.p261.
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le� rôle�de� la�demande�dans� le�domaine�commercial�et�donc� industriel�et�agricole.�De� toute

évidence,�les�Homsiotes�développent�cette�industrie�sous�la�pression�d’une�forte�demande�de

produits�textiles.�«pLa�ville�de�Homs�est�renommée�pour�ses�beaux�tissus�et�ses�broderies�or�fin,

argent� et� argent� doré.� Le� nombre� des� métiers� de� tissage� avait� diminué� dans� une� énorme

proportionp;� depuis� l’établissement� de� la� route� carrossable,� ils� reprennent� leur� rang345.p»

L’évocation�du�développement�des�voies�de�communication�rappelle�l’importance�du�transport

des�marchandises�permettant�d’acheminer�la�production�vers�l’extérieur.�Pourtant,�d’après�D.

Chevallier,�«pla�spécialité�de�Homs�est� la�fabrication�[de� tissus]�principalement�destinés�aux

femmes� et� servant� également�de�voile�de� tête� aux�paysans�villageois� lors�des� événements

familiaux346.p»�Ainsi,�la�production�des�tisserands�de�Homs�serait�donc�vendue�localement�aux

paysans�des�environs�se� rendant�dans� les�marchés�homsiotes�pour�y�vendre� leur�production

(fromage,� lait,� laine,� ...)�et�pour�y�acheter� l’artisanat�urbain.�� L’amélioration�des�moyens�de

transport�ne� semble�donc�pas�avoir�un� lien�direct�avec� le�développement�de� l’industrie�du

textile�homsiote.�En�revanche,�les�manufactures�libanaises�couvraient,�par�leur�production,�le

marché� de� l’exportation.�Les� filatures� lyonnaises� installées� au�Liban� détournèrent� la� soie

libanaise� des� métiers� à� tisser� syriens� et� «ppar� contrecoup,� cette� spéculation� poussa� la

sériciculture�de�la�Syrie�du�Nord�à�se�développer�aussi,�mais�pour�subvenir�à�la�consommation

intérieure� [...]�La�sériciculture� libanaise�était�donc�entièrement�soumise�aux� fluctuations�du

marché�mondial�de� la� soie,� tandis�que� la� seconde,�bien�que� stimulée� indirectement�par� la

conjoncture�économique�internationale,�restait�cantonnée�à�des�façons�traditionnelles�pour�des

besoins�locaux347.p»

Durant�les�dernières�décennies�ottomanes,�Homs�comme�l’ensemble�des�autres�villes�et

districts� de� l’Empire,� est� en� pleine� croissance� démographiquep;� cette� augmentation� de� la

population�créait�sans�doute�la�demande,�à�la�satisfaction�des�courtiers�de�la�soie�et�du�coton.

L’industrie�homsiote�du� textile�en�pleine�expansion�n’intéresse�guère�que� les�Britanniques

                                                  
345p«pAppréciation�de�M.�Schroederp»,�1893.�In�archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�E,�Dossier�n°411,
«pProjets�en�Syrie.p»
346pD.�Chevallier,�1982,�p.p151.
347pD.�Chevallier,�1982,�p.p147-148.
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avides�de�connaître�parfaitement� les�conditions�du�marché�des�ventes�de� son�coton� filé�en

provenance� de� Manchester.� Cela� explique� certainement� l’austérité� de� la� correspondance

consulaire�française�sur�cette�industrie�locale,�alors�que�cette�même�documentation�se�concentre

sur�l’industrie�du�textile�libanais�où�les�négociants�français�ont�le�monopole�de�la�fabrication�et

de�la�commercialisation.

 Production�céréalières�et�minoterie

Une�autre�production�agricole�locale�fait,�à�l’unanimité,�l’objet�des�intérêts�occidentaux

dans� la� documentation� consulaire� et� diplomatiquep:� la� céréaliculture.� Belges,� Français,

Britanniques�portent� tous�une�attention�particulière�sur� la�production�céréalière�de� la�Syrie.

«pLes�deux�régions�du�Hawrân�et�de�la�Bekaa�sont�souvent�évoquées�de�concert�lorsqu’il�est

question� [...]� de� l’approvisionnement� de� Damas� en� denrées� alimentaires� ou� de� la

commercialisation�des�céréales�dans� le�Bil®d�al-b®m�à� l’époque�ottomane348p».�En�revanche,

comme� il�est�de�coutume,�Homs�et�sa�région�demeurent� les�oubliés�de� la�recherche�et�de� la

plupart�des�sources.�Ce�n’est�qu’en�prenant�garde�aux�brèves�remarques�concernant�la�situation

économique�du�pays�dans� la�documentation�occidentale,� en�dépouillant� soigneusement� les

almanachs�ottomans�de�la�province�et�en�se�plongeant�dans�la�documentation�juridique�locale,

qu’apparaît�le�rôle�sans�nul�doute�primordial�de�l’agriculture�céréalière�dans�la�région.

Comme�cela�a�été�évoqué�précédemment,� le� territoire�de�Homs�est�constitué�pour�sa

moitié�de�terres�non�irriguées�mais�suffisamment�arrosées�pour�être�propices�à�la�culture�sèche.

D’autre�part,�la�politique�de�repeuplement�des�zones�de�la�b®diya�du�qa¥®’�sert�non�seulement�à

contrôler�et�limiter�les�ravages�provoqués�par�les�bédouins�et�donc�à�sécuriser�le�réseau�routier

de�la�région,�mais�aussi�à�favoriser�l’activité�agricole�par�l’exploitation�de�l’ensemble�des�terres

fertiles.�De�nombreux�conflits�ruraux�portés�devant�la�cour�de�justice�de�Homs�concernent�des

terres�plantées�de�plantations�diverses�(karm349)�ou�de�céréales�comme�le�blé�( hanfla)�ou�l’orge

                                                  
348�B.�Marino,�2005,�p.p179.
349�Rappelp:�le�karm�peut�représenter�tout�autant�des�plantations�de�vignes,�d’oliviers�et�autres.
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(·a±¬r)350.�L’exploitation�céréalière�dans�la�région�est�également�mentionnée�dans�les�rapports

consulaires�britanniques�et�belges�ainsi�que�dans�la�correspondance�consulaire�et�diplomatique

française.�Lorsqu’en�1902,�le�consul�Richards�évoque�la�prospérité�de�la�ville�de�Homs,�il�fait

référence�à�la�production�agricole�de�la�région�et�notamment�à�sa�richesse�céréalière.�De�1901

jusqu’à�la�chute�de�l’Empire,�l’ensemble�des�livrets�britanniques351�souligne�l’importance�de�la

production� textile� et� de� la� production� céréalière� du� qa¥®’� de� Homs.� Le� consul� général

Drummond-Hay�écrit�pour�l’année�1905�que�«ples�exportations�de�grains�sont�principalement

de�l’orge�et�[qu’]on�estime�la�récolte�pour�Homs�et�Hama�à�environ�50p000�tonnes�en�1905�dont

environ�30p000� tonnes�sont�acheminées�à�Beyrouth,�et� le� reste�est�exporté�vers� l’Europe�ou

consommé�localement352.p»�Du�côté�consulaire�français,�les�remarques�sont�toujours�beaucoup

plus�pessimistes�sur�la�production�locale.�En�effet,�l’ensemble�des�rapports�français�concernant

le�mouvement�commercial�de�Damas�rappelle�toujours�la�faiblesse�du�taux�des�exportations�des

céréales,�tout�en�notant�rapidement�que�la�production�céréalière�syrienne�suffit�à�nourrir�le�pays

et�permet� l’exportation.�À� titre�de�comparaison,� rappelons�que,�durant� la�même�période,� la

production�céréalière� italienne�est� insuffisantep;�«pl’Italie�doit� [donc]� importer�des�quantités

importantes�(3�millions�de�quintaux�en�1875)353p»�de�céréales.�L’Italie�se�concentre�alors�sur

l’agriculture�commerciale,�tel�l’élevage�du�ver�à�soie.�«pÀ�la�fin�du�XIXe�siècle,�l’exportation�de

la�soie�représente�de� loin� la�plus�grande�valeur�marchande�[...]�En�revanche,�sous� l’effet�de

l’ouverture�des�marchés,�les�surfaces�en�blé�sont�en�diminution354.p»�La�Sublime�Porte,�dans�sa

politique�liant�étroitement�agriculture,�industrie�et�commerce,�présente�des�atouts�indéniables

face� à� certains� de� ses� concurrents.�L’Empire� ottoman� représente� pour� de� nombreux�États
                                                  
350pVoir�entre�autresp:�SMBH�1�Doc.�n°p3�(18�mars�1302/30�mars�1886),�p.p3�&�SMBH�1�Doc.�n°p49�(17�décembre
1302/29�décembre�1886),�p.p50-51.�Ces�documents�mettent�en�avant�deux�affaires�ayant� trait� indirectement�à� la
production� céréalièrep;�dans� les�deux� cas� les� céréales�proviennent�du�village�de�Ma·rafa,� situé�dans� la�b®diya
homsiote.�Voir�carte,�annexe�n°p1,�cartes�n°p2�et�3,�p.p355�et�356.
351pDe�1902�à�1914,�une�vingtaine�de�rapports�consulaires�et�diplomatiques�sont�publiés�par�le�Foreign�Office
britannique.�Ces�livrets�concernent�soit�le�commerce�de�la�province�de�Damas,�soit�le�commerce�de�Beyrouth�et�de
la�côte�syrienne.
352� Trade�of�Beirut�and�the�coast�of�Syria�for�the�year�1905 .�British�Diplomatic�and�Consular�Reports ,�Livret
n°p3569,�1906,�p.p4p:�«pThe�grain�exports�consist�principally�of�barley,�and� it� is�estimated� that�Homs-Hama�crop
amounted� in�1905� to�about�50p000� tons,�of�which�30p000� tons�were�conveyed� to�Beirut,�and�either�exported� to
Europe�or�consumed�locally,�[...].p»
353�R.pBourrigaud,�2005,�p.p101
354�R.pBourrigaud,�2005,�p.p101.
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européens�un�grenier�à�grains.�Ainsi,�le�Consul�Général�de�France�en�Syrie�résidant�à�Beyrouth

«p[a]� l’honneurp»� de� communiquer� au� département� «pqu’un� Iradé� Impérial� a� sanctionné� la

décision� interdisant� l’exportation�de� la� farine�que� le�� Conseil�administratif�du�Vilayet�avait

prisep[...]� pour� combattre� la� disette� en� Syrie355.p»�Sur�cette�affaire�une�série�de�quatre

télégrammes� en� l’espace� de� 17� jours� (du� 2� novembre� date� du� premier� télégramme� au� 19

novembre�1907)�sont�échangés�entre�Paris�et� le�consulat�de�France�en�Syrie.�La�rapidité�du

courrier�et� la�multiplication�des� informations�concernant� l’interdiction�de� l’exportation�des

farines�ottomanes�montre� l’importance�de� la�céréale�syrienne�sur� les�marchés�mondiaux.�En

période�d’abondance,� les�céréales�cultivées�en�Syrie� sont� soit�consommées� sur� le� territoire

ottoman,�soit�exportées�vers� l’Europe�sous�forme�de�farine.�Le�marché�de� la�céréale�appelle

donc�l’industrie�minotière.

Quant� à� la� production� homsiote,� d’après� les� consuls� britanniques,� une� partie� est

consommée� sur� place� et� l’autre� acheminée� vers� le� Liban.� Les� céréales� doivent� donc� être

transformées�en�farine�dans�les�moulins�de�la�région.�Les�volumes�n°p3�(année1871/72)�et�n°p4

(année�1872/73)�des�s®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya�consignent�une�sorte�d’inventaire�sous�la�forme

d’un�tableau�par�qa¥®’�dans�lequel�sont�répertoriésp:�la�répartition�des�foyers�démographiques

de� la�ville�par� communautés� religieuses,� le�nombre�de�villages� appartenant� au�district,� les

bâtiments� des� services� publics� ou/et� religieux� présents� dans� la� ville� ainsi� que� les� lieux

symbolisant�l’activité�économique�tels�les�fours,�les�échoppes,�les�¿®n�ainsi�que�les�moulins.

Pour�le�qa¥®’�de�Homs,�l’administration�ottomane�comptabilise�24�moulins356�(dekırman357).�Ici,

rien�n’indique�s’il�s’agit�de�moulins�à�grains�ou�de�moulins�à�huile.�Or,�d’après�le�manuscrit�sur

l’histoire�et�la�géographie�de�Homs�entre�1862/1863,�il�y�a�environ�10�moulins�(«pfl®h‚np»)�dans

les� jardins�sur� les�bords�de� l’Oronte358.�En�dix�ans,�le�nombre�de�moulins�aurait -il�plus�que

doublép?�Quel�que�soit� leur�nombre�-10�ou�24-�ces�moulins�doivent�sans�doute�avoir�chacun

                                                  
355�«pCommuniqué�au�Département�du�Consul�Général�de�France�en�Syrie�au�sujet�de�l’interdiction�des�farines.
Lettre� n°p157p»� datée� du� 19� novembre� 1907.� In� archives� du�CADN,�Constantinople,�Série�E,�Dossier� n°p520,
Affaires�Commerciales,�Affaires�diversesp:�Céréales.
356�S®ln®m®t�Wil®yat�S‚riyya,�vol.pn°p3,�p.p259�&�S®ln®m®t�Wil®yat�S‚riyya,�vol.pn°p4,�p.p154.
357�«pDekırmanp:�A�millp»,�S.pJ.pW.pRedhouse,�1890.
358�Anonyme,� Kit®b�al-dal®lat... ,�1867,�p.p1093p:�«ples�moulins�de�Homs�situé�sur�l’Oronte�sont�[au�nombre�de]�10
environp»�«pflaw®h¬n�ºimx�al-maw™‚d�±al®�Al-±§x¬�nahwa�±a·ara�flaw®h¬np».
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leur�particularité�soit�en�ce�qui�concerne�la�taille�de�la�mouture,�fine�ou�grossière,�soit�le�type�de

céréales�broyées� (blé,�orge,�sésame,�maïs,�millet).�De� la� fin�du�XIXe�siècle� jusque�dans� les

années�1940,�N.�S.�Al-Zahr®w¬�dénombre�31�moulins359�et�il�explique,�d’après�ses�souvenirs

d’enfance�dans�les�années�1940,�que�les�grains�étaient�transportés�dans�des�sacs�très�tôt�le�matin

vers� les� moulins360.�Les�moulins�décrits�sont�tous�localisés�sur�les�bords�de�l’Oronte�et

fonctionnent� certainement� grâce� à� la� force� hydraulique.�L’un� d’entre� eux� est� nommé� «ple

moulin�de�la�noriap»�(fl®h‚nat�al-n®±‚ra),�il�se�trouve�précisément�dans�la�Z‚r�Al-N®±‚ra�sur�les

bords�de�l’Oronte,�le�long�de�la�dérivation�nommée�Al-Mim®s�(nord-ouest�de�la�ville)�et�juste�à

côté�de� la�noria�se� trouve�un�moulin�connu�sous� le�nom�de�«pmoulin�des�septp»�(fl®h‚nat�al-

sab±a),�parce�qu’il�fonctionne�avec�sept�meules�tournantes361.�Les�norias�servent�à�irriguer�les

terres�à�proximité�du�fleuve,�«pcertaines�norias�fonctionn[ent]�par�paire�de�manière�à�alimenter

le�même�secteur�sur�deux�niveaux�différents,�une�petite�servant�à�l’irrigation�des�jardins�situés

sur�les�berges,�une�plus�grande�à�celle�des�parcelles�supérieures362p».

Contrairement�à�Hama,�Homs�n’est�pas�connue�pour�ses�norias�aujourd’hui�disparues,

mais�les�toponymes�intégrant�le�terme�de�n®±‚ra�prouvent�cependant�l’existence�passée�de�ces

constructions.�De�plus,� la�minoterie�n’est�pas�une� industrie�nouvelle�dans� le�district,�mais

l’accroissement�des�rendements�céréaliers�durant�la�fin�du�XIXe�siècle�entraîne�sans�doute�un

développement�de�cette�industrie.�M.�Al-Makk¬,�dans�son�journal�du�début�du�XVIIIe�siècle,�fait

le� récit�de� chaque� restauration,� construction�ou�opération�d’entretien�des�moulins363.�Il�en

évoque� huit,� tous� situés� sur� les� bords� de� l’Oronte� où� les� notables� invitent� leurs� hôtes� de

marque364.�Les�moulins�apparaissent�ici�comme�la�fierté�des�Homsiotes.�Ils�sont�édifiés�en� waqf

privé�et�appartiennent�aux�grandes�familles�homsiotes365,�tels�les�At®s¬.�La�construction�d’un

                                                  
359�Le�chiffre�de�31�moulins�semble�démesuré�par�rapport�aux�chiffres�annoncés�par�les�fonctionnaires�ottomans.
On�peut�certes�imaginer�que�quelques�moulins�furent�construits�par�la�suite.�Toutefois,�il�faut�remarquer�que�N.�S.
Al-Zahr®w¬�décrit�plusieurs�fois�le�même�moulin�sous�des�appellations�différentes.
360�N.pS.pAl-Zahr®w¬,�1997,�p.�64.
361�N.pS.pAl-Zahr®w¬,�1997,�p.p102.�Les�propos�rapportés�ici�sont�tirés�d’un�document�émanant�du�tribunal� ·ar±¬�de
Homs�daté�24�avril�1911.�Ce�document�appartient�aux�archives�privées�de�l’auteur�susmentionné.
362�T.�Boissière,�,�2005,�p.p106.
363�M.pAL-Makk¬,�1987,�p.p86,�93,�98,�197,�253�et�autres.
364�M.pAL-Makk¬,�1987,�p.p95�et�autres.
365pM.pAl-Makk¬,�1987,�p.p98,�folio�n°p144�&�p.�86,�folio�n°p125.
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moulin�est�certainement�coûteuse,�mais�les�bénéfices�sont�sans�nul�doute�très�intéressants.�Les

notables�n’investissent�pas�sans� raison.�La�minoterie�est�une�activité�essentielle�et� lucrative

dans� le� marché� de� la� céréale.� Soulignons� que� les� At®s¬� possèdent� de� nombreuses� terres

céréalières�dans�la�région�de�Homs�et�plus�particulièrement�au�sud�de�la�ville,�à�l’est�du�lac�de

Qaflflina.�En�1934,�la�stratégie�économique�de�la�famille�est�encore�efficacep;�trois�membres�de

cette�famille�investissent�dans�l’achat�d’un�moulin�à�six�meules�situé�dans�village�de�Quxayr366,

non�loin�des�terres�enregistrées�à�leur�nom�dès�la�fin�du�XIXe�siècle367.�Ainsi,�ils�contrôlent�tous

les�secteurs�de�la�chaîne�économique�et�commercialep:�du�produit�brut�agricole�au�produit�fini

commercialisable.

Les�deux�principales�industries�présentes�à�Homs�sont�directement�liées�à�la�production

agricole�de�la�région.�Les�manufactures�de�tissage�profitent�de�l’élevage�du�ver�à�soie�dans�la

région�ouestp;�les�moulins�de�Homs�bénéficient�à�la�fois�de�la�présence�des�eaux�de�l’Oronte�et

des� plaines� céréalières� du� district.� La� fin� du� XIXe� siècle� semble� être� marquée� par� un

développement�économique�important�dans�la�région.�Les�Occidentaux�s’intéressent�désormais

à�cette�cité�ottomane�jusque-là�négligée.�La�Syrie�moyenne�est�pénétrée�par�les�flux�du�marché

mondial.� Homs� qui� ne� présente� aucun� intérêt� pour� les� voyageurs� occidentaux,� représente

désormais�une�place�incontournable�pour�les�investissements.

2°)�La�modernisation�technique

«pDe�tout�temps,�Homs-Hama�a�été�considéré�comme�un�poste�d’observation�important

qui� surveille� les�Ansariés� à� l’ouest� et� les�bédouins�Anézés� à� l’est.�Mais� à� aucun�moment

l’opportunité�pour�nous�d’y�avoir�un� représentant�ne� s’est� faite� sentir�d’une�manière�aussi

                                                  
366pN.�S.�Al-Zahr®w¬,�1997,�p.p74.
367pVoir�SMBH�1�Doc�n°p16�(24�mars�1302/5�avril�1886).�Dans�ce�document,�deux�frères�At®s¬�revendiquent�leur
droit�de�propriété�sur�des�terres�appartenant�au�village�de�§bil�situé�au�sud�de�Homs,�à�mi-chemin�entre�Homs�et
Al-Quxayr.�Un�autre�document,�SMBH�1�Docpnp21�(19�juillet�1302/31�juillet�1886),�fait�référence�à�une�propriété
des�At®s¬�� localisée�dans�le�village�de�Zaybaq,�situé�au�nord�ouest�de�la�ville.�D’après�M.�Al-Makk¬,�1987,�p.p98,
folio�n°p144p:�Le� ·ay¿� ±Al¬� fils� du� ·ay¿�ºasan�At®s¬�Z®da� construit� le� fl®h‚n� al-mazra±a,�situé�sur� la� route�de
Tartous,� donc� au� nord� ouest� de� la� ville.� Nous� verrons� plus� loin� comment� les� notables� de� Homs� entrent� en
possession�de�parcelles�de�terres�(Chapitre�V).



223

urgente�qu’aujourd’hui.�La�construction�du�chemin�de�fer�qui�sera�livré�au�mois�de�juin�et�les

difficultés� journalières� qui� s’élèvent� entre� ouvriers� et� patrons� rendent� indispensables� la

présence�d’un�agent�français�que�réclame�d’ailleurs�énergiquement�le�développement�de�nos

intérêts�économiques�et�politiques�dans�cette�région368.p»

L’ambassadeur�de�France�intervient�en�son�nom�auprès�de�son�ministère�afin�de�rétablir

le�poste�de�l’agent�consulaire�français�à�Homs�et�Hama�vacant�depuis�1895,�date�du�départ�de

l’agent�français�pour�Beyrouth�comme�drogman.�La�France�et�la�Russie�sont�les�deux�seules

nations�à�posséder�une�agence�consulaire�dans�la�région.�La�France�fut�la�première�à�obtenir

l’assentiment�de� la�Sublime�Porte�pour�créer�ce�poste�à� la�fin�de� la�Guerre�de�Crimée369.�En

1895�déjà,�le�consul�de�France�en�Syrie�soulignait�l’importance�de�la�présence�française�à�Homs

et�Hama�suite�au�projet�de�voie�ferrée�reliant�Damas�à�Hama.

La� concession� de� la� construction� de� la� voie� de� chemin� de� fer� Damas-Hama� et

Prolongements�(ou�D.pH.�P.)�a�été�confiée�à�une�compagnie�française�en�1890p:�la�Société�des

Batignoles� qui� devient� plus� tard� la� Société� des� Chemins� de� Fer� Hauran-Damas-Hama� et

Prolongements.�La�construction�dure�huit�ans.�Le�16�août�1902,�«pl’embranchement�qui�part�de

la�station�Rayak�(dans�la�Bekaa)�sur�la�ligne�de�Beyrouth�à�Damas,�pour�aboutir�à�la�ville�de

Hama�en�passant�par�Homs,�est�entrée�en�exploitation370.p»�Britanniques�et�Français�ne�cessent

d’évoquer�le�projet�du�tracé�de�chemin�de�fer�en�Syrie�dans�leurs�notes�consulaires�officieuses

et�officiellesp;�la�réalisation�du�projet�encourage�les�négociants�et�les�politiques�occidentaux�à

développer� leur� emprise� commerciale� respective� dans� la� région.� Une� course� aux

investissements�financiers�est�lancée�avant�même�l’inauguration�de�la�ligne.�La�création�d’une

ligne�de�chemin�de�fer�traversant�la�Syrie�permet�de�faciliter�le�transport�des�marchandises�qui

était�jusque-là�onéreux,�notamment�pour�les�produits�lourds,�tels�les�tuiles,�les�briques,�le�bois
                                                  
368p«pLettre�de�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinople�à�Son�Excellence�M.�Delcapé,�Ministre�des�Affaires
Étrangères� au� sujet� de� l’Agence� Consulaire� à� Homs� et� Hamap»,� le� 22� février� 1902.� In� archives� du� CADN,
Constantinople,�Série�E,�Dossier�45,�Affaires�Commerciales,�Sous-Dossierp:�«pVice�consulat�de�Homs,�Hama�et
Lattaquié.�Transformations.
369p«pNote�du�Consul�Général�de�France�en�Syrie�à�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinoplep»�datée�du�26
décembre� 1895.� In� archives� du� CADN,� Constantinople,� Série� E,� Dossier� 45,� Affaires� Commerciales,� Sous-
Dossierp:�«pVice�consulat�de�Homs,�Hama�et�Lattaquié.�Transformations.
370p«pLettre�n°37�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinoplep»�datée�du�18�août
1902.�In�archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�E,�Dossier�419p:�«pChemin�de�ferp».
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etc.�Les�diplomates�français�rappellent�sans�cesse�que�le�chemin�de�fer�reliant�le�Hauran�aux

plaines�de�Syrie�moyenne�et�au�port�de�Beyrouth�aura�pour�conséquence�le�développement�des

transactions�commerciales371.

«pL’eau�étant�abondante,�les�terrains�au-dessous�de�la�ville�étant�plats,�l’emplacement�de

la�gare�sera� facile�à�choisir.�Nous�proposons�de� l’établir�à� l’Est�de� la�ville.� [...]�En�quittant

Homs�on�contournera�la�ville�à�droite�et�on�se�dirigera�sur�le�village�de�Deir-Balaba’�remontant

directement�en�ligne�droite�jusqu’au�gros�village�de�Er-Restan,�sur�les�bords�de�l’Oronte,�rive

droite372.p»�Homs�est�non�seulement�desservie�par�les�routes�carrossables�parcourues�par�des

diligences�transportant�personnes�et�marchandises,�mais�aussi�par�des�lignes�de�chemin�de�fer.

La�ville�devient�le�carrefour�de�tous�les�moyens�de�transport.�La�plaine�de�Homs�où�l’on�cultive

«ptoutes�les�céréales,�les�graines�oléagineuses,�les�fruits�et�légumes373p»�est�désormais�un�pôle

d’exploitation�commerciale,� le�carrefour�des�échanges� régionaux�et�mondiaux.�Les�villages

alentour� traversés� également� par� la� ligne� de� chemin� de� fer,� profitent� de� cette� nouvelle

infrastructure.�Leur�production�peut�être�directement�acheminée�vers�Homs�où�«ptoutes� les

productions�[du�district�de�Homs]�sont�expédiées�sur�Tripoli�où�elles�s’embarquent�pour�leur

lieu�de�destination374.p»�Il�ne�manque�rien�à�Homs,�ville�située�à�l’intérieur�des�terres,�elle

dispose�d’un�port�à�onze�heures�de�route�en�diligence.�«pLa�route�de�Tripoli�est�reliée�à�Homs�et

Hama�par�une�belle�route�carrossable,�construite�avec�les�capitaux�des�habitantsp;�cette�route�est

très�bien�entretenue375.p»�Homs�et�Tripoli�sont�tellement�proches�l’une�de�l’autre�qu’en�1907,�un

Tripolitain�dénommé�Moustapha�Ezzedine�projette�de�construire�une�ligne�de�tramway�entre�les

                                                  
371p«pLettre�n°p30�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinople.�Mouvement
général�du� commerce�de�Damas� en�1894p»,� le�10� juin�1895.� In� archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�D,
Dossier�n°p19.
372p«pAppréciations�de�Mr�Schroeder,�Consul�Général�d’Allemagne�à�Beyrouth�sur�une�ligne�Damas-Alep.p»
Janvier�1993.�In�Archives�du�CADN,�Ambassade�de�Constantinople,�Série�E,�Dossier�n°411p:�«pProjets�en�Syriep».
Cette�prose�est�datée�de�janvier�1893.
373�«pAppréciations�de�Mr�Schroeder,�Consul�Général�d’Allemagne�à�Beyrouth�sur�une�ligne�Damas-Alep.p»
Janvier�1993.
374pidem
375�«pLettre�n°30�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinople.�Mouvement
général�du� commerce�de�Damas� en�1894p»,� le�10� juin�1895.� In� archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�D,
Dossier�n°p19.



225

deux�villes376.�Le�projet�ne�sera�jamais�réalisép;�mais�les�négociants�tripolitains�ne�renoncent

pas.�«p[I]nquiets�de�voir,�depuis�l’ouverture�de�la�ligne�Rayak-Alep,�décroître�de�jour�en�jour

l’importance�des� transactions�commerciales�de� leur�place,� [ils]�se�sont�mis�d’accord�en�ces

derniers�temps�pour�rechercher�en�commun�les�moyens�de�préserver�cette�échelle�de�la�ruine

qui�la�menace.p»�Ainsi,�les�notables�tripolitains�se�sont�décidés�à�demander�à�la�Sublime�Porte

«pla�concession�d’une�voie�ferrée�qui�relierait�Tripoli�à�Homs377.p»�À�l’instar�des�Anglais�et�des

Français�sans�oublier�les�Allemands,�les�locaux�sont�soucieux�de�développer�les�infrastructures

du� transport�pour�poursuivre,�voire�pour� accroître� le�nombre�de� transactions�nationales� et

internationales.�La�voie�reliant�Homs�à�son�port�est�finalement�entreprise�par�la�Compagnie�du

chemin�de�fer�Damas-Hama�et�Prolongements�en�1910378.�La�décision�française�de�construire

cette�ligne�est�révélatrice�de�l’inquiétude�de�la�France�de�voir�la�société�allemande�s’emparer�du

marché� alépin� si� elle� achève� la� construction� de� la� ligne� Bagdad-Alep-Alexandrette� avant

l’arrivée�de� la� ligne�française� jusqu’à�Alep.�La�France�veut�contrôler� l’ensemble�du�marché

syrien.�À�la�fin�du�XIXe�siècle�et�au�début�du�XXe�siècle,�les�données�du�commerce�ont�changé,

le�réseau�des�communications�est�devenu�un�point�essentiel�de�la�dynamique�économique�de

chaque�région.�Les�distances�se�sont�raccourcies�et�le�handicap�du�coût�d’acheminement�des

marchandises� a� trouvé� une� solutionp:� le� chemin� de� fer.�Toutefois,� la�modernisation� a� une

conséquence�négative�directe�pour�les�négociantsp:�la�concurrence�s’en�trouve�décuplée.

Afin�de�conserver�ou,�plutôt,�d’obtenir�une�place�de�rivale�dans�le�monde�nouveau�du

commerce,�l’Empire�Ottoman�n’hésite�pas�à�financer�de�nombreux�projets�d’amélioration�des

infrastructures.�«p[L]es�projets�d’aménagements�qui�dépassent�l’échelle�urbaine,�pour�intéresser

l’échelle�régionale,�sont�menés�par� le�gouvernement�central�et�par�son�représentant� local,� le

                                                  
376p«pNote�confidentielle�du�Vice�Consul�de�France�à�Tripoli�de�Syrie.�Lettre�n°12p»�datée�du�22�juin�1907.�In
archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�E,�Dossier�n°423,�Sous-dossierp:�«pAffaires�Diverses�Tripoli-Homs.p»
377p«pCommuniqué�au�département�n°p88,�du�Consul�de�France�en�Syrie�à�M.�Boppé,�chargé�d’affaires�de�la�France
à�Constantinoplep»� le�5� juillet�1907�à�Beyrouth.�In�archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�E,�Dossier�n°p423,
Sous-dossierp:�«pAffaires�Diverses�tripoli-Homsp».
378p«pLettre�du�Consul�de�France�à�Alep�à�M.�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinoplep»�datée�du�8�novembre
1909.��Et�«pLettre�intituléep:�Réseau�Syrienp»�datée�du�16�juin�1909.�In�archives�du�CADN,�Constantinople,�Série
E,�Dossier�n°�423,�Sous-dossierp:�«pAffaires�Diverses�Tripoli-Homsp».
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gouverneur379.p»�Et,�symboliquement,�N®˙im�B®·®,� w®l¬�de�la�province�syrienne,�inaugure�la

voie�ferrée�reliant�Damas�à�Homs�en�passant�par�la�Bekaa�en�1902380.�Le�développement�routier

et� ferré�de� la�Syrie� est�une� affaire�non� seulement� économique� et� commerciale,�mais� aussi

politique.

Le�démantèlement�de�l’Empire�se�fait�sentirp;�la�Sublime�Porte�emploie�tous�les�moyens

pour�échapper�à�son�sortp;�la�France�et�l’Angleterre�projettent�déjà�le�partage�de�la�région.�La

France� ne� veut� pas� perdre� la� région� syro-libanaise.� L’Angleterre� est� en� réalité� son� seul

concurrent�potentiel.

Quoiqu’il�en�soit,�grâce�ou�à�cause�des�nouvelles�données�économiques�et�politiques

dans�le�monde,�la�Sublime�Porte�modernise�son�territoire�aussi�bien�dans�les�domaines�agricole

et�industriel�que�technologique�et�administratif.�«pLe�Conseil�administratif�du�chemin�de�fer�a

mis�en�lumière�le�réveil�agricole�du�pays�entre�Rayak�et�Hamap;�la�culture�y�va�grandissantp».

La�croissance�économique�en�découle,�la�population�augmente,�le�pays�se�modernise�et,�pour

gérer�cette�effervescencep,�la�bureaucratie�ottomane�se�met�en�place.

3°)�Les�services�publics�du�XIXe�siècle

Tout�comme�les�réformes�de�1780�à�Livourne�avaient�eu�pour�«pprincipal�objectif�[...]

de�régénérer�l’État�toscan381p»p;�les�réformes�ottomanes�des�dernières�décennies�impériales�se

traduisent� «ppar� [la]� poussée� de� l’intervention� centrale� et� [la� naissance� de]� cadres

bureaucratiques382.p»

Dans� les� 32� volumes� des� almanachs� de� la� wil®yat� S‚riyya� couvrant� les� années

1868/69-1900/1901,� les� fonctionnaires�ottomans�ont� soigneusement� inventorié� les�organes

institutionnels,�administratifs,�éducatifs�et�même�financiers�de�chaque�division�et�subdivision

                                                  
379pY.�Avci�et�V.�Lemire,�2005,�p.p100.
380p«pLettre�n°37�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinoplep»�datée�du�18�août
1902.��In�archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�E,�Dossier�n°�419p:�«pChemin�de�ferp».�Voir�également�annexe
n°p3,�«pSketch�Map�of�the�Consular�District�of�Beirutp.p»
381�S.�Fettah,�2005,�p.�42.
382�S.�Fettah,�2005,�p.�42.
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administrative�composant�la�province.�Cette�source�est�une�sorte�de�recensement�de�l’ensemble

des�institutions�publiques�présentesp;�elle�ne�donne�aucun�commentaire�ni�appréciation.�Austère

au�premier�abord,�une�fois�minutieusement�dépouillées,�les�s®ln®m®t�provinciales�révèlent�les

secrets� des� balbutiements� bureaucratiques� de� chaque� qa¥®’.�En� s’intéressant�au�district�de

Homs,�ville�de�troisième�rang�administratif�dans�la�province,�on�peut�relever�les�priorités�de�la

réforme�ottomane�dans�les�provinces�arabes�et,�plus�particulièrement,�dans�des�villes�moyennes

de�l’Empire.�La�Sublime�Porte,�par�la�constitution�d’annuaires�aussi�détaillés,�prend�le�contrôle

de�son�territoire�par�la�connaissance�des�insuffisances�et�des�qualités�de�chaque�recoin�de�son

espace�géographique.

De�1868/69�à�1872/73,�les�bases�du�cadre�administratif�du�district�ne�varient�pasp;�seuls

apparaissent�quelques�changements�internes.�Conseil�d’administration�(ma™lis�id®ra),�conseil

des�plaintes� (ma™lis�da±®w®),�conseil�municipal�(bal®diyya�ma™lis)�et� tribunal�de�commerce

(ti™®rat� mahkama)� forment� les� quatre� piliers� de� l’administration� ottomane� du� qa¥®’.�En

1873/74,�un�nouveau�poste�est�créép:� le� fl®b‚�mam‚r�(chargé�du�cadastre)383.�Cette�institution

existait�dès�1868/1869�au�niveau�supérieur�de�la�division�administrativep:�le�san™®q�ou�liw®’�de

Hama384.�Cinq�personnes�sont�désormais�chargées�du�cadastre�du�district�de�Homs.�Cette

création,�comme�toute�autre�création�administrative,�est�certainement�la�réponse�à�une�carence.

Le�problème�du�statut�et�de�la�délimitation�des�terres�est�important.�La�répartition�des�terres�est

une�priorité�du�gouvernement.�De�plus,�l’application�du�code�des�terres�(promulgué�en�1858)

dépend�des�institutions�locales.�Et,�les�débuts�tâtonnants�de�la�mise�en�place�de�l’administration

nouvelle�apparaissent�dans�cette�documentation.�pEntre�1875/76�et�1878/79,�le�poste�du�chargé

du� cadastre� n’est� plus� recensé.� Puis,� en� 1879/80,� l’almanach� datant� du� programme� de

développement�du��gouverneur�réformateur�Midhat�B®·®�marque�l’apparition�définitive�de�deux

administrations�essentielles�dans�la�politique�de�développement�économique�de�la�provincep:�le

bureau�de�l’enregistrement�du�fl®b‚�(fl®b‚�kit®b)�et�un�poste�de�collecteur�d’impôt�(tahx¬ld®r)385.

Comme�nous� l’avons�vu�précédemment,� la�faiblesse�économique�de� la�province�semble�être

                                                  
383pS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�5,�année�1290�de�l’hégire�(1873/74).
384pS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�1,�année�1285�de�l’hégire�(1868/69).
385pS®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�11,�année�1296�de�l’hégire�(1879/80).
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due,� d’une� part,� aux� mauvais� rendements� de� l’agriculture,� d’autre� part,� à� la� collecte� peu

fructueuse�des� impôts386.�Les�deux�nouveautés�administratives�répondent�parfaitement�à�ces

déficiences.�Dès�l’année�suivante387,�elles�sont�réaménagées�en�un�seul�organe,�la�charge�des

droits� divers� (rus‚m®t� ma’m‚r)� qui� est� divisée� en� deux� postesp:� le� collecteur� d’impôts

(tahx¬ld®r)� et� les�membres� indépendant� (ma’m‚r¬n�mutafarriq388),�peut-être�chargées�de�la

propriété�privée.�À�cette�réorganisation�vient�s’ajouter�le�tribunal�séculier�de�première�instance

qui�est�compétent,�notamment,�dans�les�affaires�de�statut�des�terres,�de�propriété�et�de�location.

Le�but�est� toujours�de�renflouer� les�caisses�de� l’Étatp;�en�1881/82,�un�bureau�du� trésor�(m®l

qalamı)�est�mis�en�place389.�La�bureaucratie�se�complique,�le�pouvoir�central�est�de�plus�en�plus

présent�dans� la� régionp;� le�qa¥®’�de�Homs�possède�d’ailleurs�un� fonctionnaire�chargé�de� la

n®hiya�de�Quxayr�depuis�1880/81.�L’autorité�ottomane�pénètre�la�campagne.�En�1884/85,�deux

autres�nouvelles� institutions� confirment� l’intérêt�porté� à� l’agriculture,� à� l’éducation� et� à� la

collecte�des� impôts�et�notamment�de� la�dîmep:� la�succursale�de� la�caisse�de� la�part�de�dîme

revenant� à� l’instruction� publique� (ma±®rif� ·i±ba)390�et�la�commission�agricole�( zir®±at

qum¬s¬‚n)391.�Deux�ans�plus�tard,�la�commission�agricole�est�transformée�en�chambre�de

l’agriculture�(zir®±at�‚flah),�un�service�d’état�civil�est�ouvert�(n‚f‚s�id®ra)�et�désormais�le�district

compte�deux�n®hiya-s.�Et�dans�chacune�de�ces�deux�n®hiya-s,�un�fonctionnaire�chargé�de�sa

gestion�est�nommé392.�L’autorité�ottomane�est�toujours�plus�pesants�dans�le� qa¥®’p;�les�organes

gérant�de�près�ou�de�loin�le�développement�agricole�se�multiplient.�Les�services�de�collecte�de

l’impôt� sont� épaulés� par� un� service� d’état� civil� enregistrant� la� population� locale� et� plus

particulièrement� les� personnes� imposables.� Le� cadre� administratif� servant� l’économie

(commerce�et�agriculture)�se�complètep;�durant�les�années�suivantes,�l’administration�du�fl®b‚

                                                  
386�Voir�en�autres,�S.�Shamir,�1968,�p.p363-367.
387�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�12,�année�1297�de�l’hégire�(1880/81).
388�Mutafarriqp:�«pSeparatedp;�subdivisedp;�scattered.� Zi±®mit�mutafarriqip:�A�peculiar�superior�fief�not�subject�to�the
local�authoritiesp»�in�S.�W.�J.pRedhouse,�1890,�p.p1714.
389�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�13,�année�1298�de�l’hégire�(1881/82).
390�Voir�note�n°p323,�p.p212�de�ce�chapitre.
391�S®ln®matpwil®yat�S‚riyya,�vol.�16,�année�1301�de�l’hégire�(1884/85).
392�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�18,�année�1303�de�l’hégire�(1886/87).
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(fl®b‚�id®ra)393,�la�chambre�du�commerce�( ti™®rat�‚flah )394,�la�succursale�des�terres�impériales

(ar®¥¬�saniyya�·i±bat),�la�commission�des�biens�fonciers395�sont�créés.�Et�enfin,�en�1891/92,�la

banque�agricole� (zir®±a�b®nq)396�est�officiellement�en�place.�L’installation�progressive�d’un

réseau�d’organes�favorisant�l’économie�et�l’agriculture�montre�la�préoccupation�première�des

politiques�ottomans.�Développer�l’agriculture�est�le�point�de�départ�de�l’activité�commercialep;

la� fusion�de� la�chambre�de�commerce�et�de� la�chambre�de� l’agriculture�en�1897/98397�est�la

preuve�du�lien�étroit�qui�existe�entre�le�développement�agricole�et�la�dynamique�commerciale.

Parallèlement�à�la�mise�en�place�de�l’armature�administrative�agricole�et�commerciale,

le�qa¥®’�de�Homs�est�doté�de�services�publics�spécialisés�dans�la�communication�et�dans�les

transports.� Dès� 1874/75,� deux� personnes� sont� employées� au� service� des� postes� et� du

télégraphe398.�Avec�ce�service�public,�l’Empire�ottoman�non�seulement�se�modernise,�mais

aussi�et�surtout�étend�son�autorité�sur�l’ensemble�de�son�territoire.�Ainsi,�le�télégramme�brise

une� barrière� entre� le� sultan� et� ses� sujets.� Le� télégraphe� devient� un� organe� de� la� sécurité

publique.�Il�est�d’une�importance�considérable�du�point�de�vue�administratif,�judiciaire�et�fiscal.

Poste�et�télégraphe�sont�à�la�fois�le�signe�de�la�modernisation�technique�du�pays�et�l’instrument

de�la�centralisation�du�pouvoir399.�Ils�sont�l’œil�et�la�voix�du�sultan.

Dix�ans�plus�tard,�lors�de�la�mise�en�route�de�la�construction�de�la�voie�ferrée�D.pH.pP.,

une�commission�des�moyens�de�transport�militaire�(was®’ifl�naqliyya�±askariyya�q‚misi‚n)�est

instituée�dans�le�district.�Le�gouvernement�veut�tout�contrôlerp;�chaque�aménagement�moderne

et�projet�de�développement�nécessite�un�organe�de� surveillance.�La� sécurité�du�pays� et� la

centralisation� du� pouvoir� apparaissent� ici� comme� la� deuxième� priorité� des� gouverneurs

réformateurs.�En� février�1879,�Midhat�Ba·a,�avec� l’assentiment�de� la�Sublime�Porte,�avait

procédé�au�recrutement�de�nouveaux�policiers�compétents�et�instruits�qui�percevaient�des�soldes

plus�élevées�que�les�anciens.�Midhat�Ba·a�avait�constitué�également�une�nouvelle�gendarmerie

                                                  
393�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�19,�année�1304�de�l’hégire�(1887/88).
394�S®ln®m®t�Wil®yat�S‚riyya,�vol.�20,�année�1305de�l’hégire�(1888/89).
395�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�21,�année�1306�de�l’hégire�(1889/90).
396�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�23,�année�1307�de�l’hégire�(1891/92).
397�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�29,�année�1315�de�l’hégire�(1897/98).
398�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�6,�année�1291�de�l’hégire�(1874/75).
399�E.�Rogan,�1995,�p.�2-3.
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(™andarma)400.�Dix�ans�plus�tard,�la�police�( b‚l¬s�·i±ba)�prend�place�à�Homs.�A-t-il�fallu�dix�ans

aux�autorités�pour�former�les�nouveaux�employés�à�la�sécurité�du�paysp?�Ou�est-ce�à�dire�que�la

population� grandissante� de� Homs,� les� tentatives� de� sédentarisation� des� bédouins� et

l’implantation�nouvelle�de�Turkmènes�et�autres�dans� le�pays�appellent�désormais�à�plus�de

surveillancep?

Une�fois�l’agriculture,�l’industrie401�et�le�commerce�dynamisés,�l’économie�relancée,�la

sécurité�établie�dans�la�région,�le�gouvernement�s’intéresse�à�l’assistance�publique�en�créant�à

Homs�une�caisse�des�orphelins�(ayt®m�xund‚q).

Du�premier�annuaire�au�dernier�volume,� le�nombre�de�pages�et�de�détails�augmente.

Ainsi,� cette� production� officielle� est� le� reflet� de� la� naissance� de� la� bureaucratie� et� de� la

multiplication�du�personnel�administratif�ottoman�had-hoc.�Pour�faire�fonctionner�cet�univers

administratif,�il�faut�des�gens�instruits�ou�du�moins�alphabétisés.�L’Empire�a�désormais�besoin

de�former�une�génération�capable�de�faire�fonctionner�les�instruments�de�la�modernisation.�Le

district�de�Homs,�dès�1871/1872,�compte�19�écoles,�dont�15�sont�des�makt®b�ru·diyya�(écoles

secondaires).�Ces�19�makt®b�regroupent�692�élèves�au�total.�L’intérêt�pour�l’éducation�semble

être� assez� restreint.�Seuls� les� almanachs�3�et�4� rappellent� la�présence�des� écoles402.�Il�faut

attendre�ensuite� l’annuaire�de� l’année�1897/98�pour�découvrir� les�noms�du� responsable�des

écoles� du� district� et� du� principal� professeur403.�Enfin,�une�école�de�fille�est�créée�en

1899/1901404.

L’éducation� n’est� qu’un� élément� secondaire� dans� la� modernisation� du� qa¥®’�où� la

perspective�agricole�et�commerciale�est�la�priorité.�«pJusqu’aux�années�1870,�les�réformateurs

ottomans�avaient�porté�leur�attention�sur�l’enseignement�supérieur�et�professionnel.�Ils�avaient

négligé� l’enseignement�primaire�et� secondaire� [...]�Pourtant,�quelques�écoles�modernes,� les

                                                  
400�S.�Shamir,�,�1968,�p.p368-370.
401�Une�chambre�de�l’industrie�est�mise�en�place�en�1898/1899.�Voir� S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�30,�année�1315
de�l’hégire�(1898/99).
402�S®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya,�vol.�3,�année�1288ph.(1871/72)�et�vol.p4,�année�1289ph.�(1872/73).
403�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�29,�année�1315ph.�(1897/98).
404�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.p31,�année�1317ph.�(1899/1900).
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rü¤diyes��avaient�été�établies�depuis�1839405.p»�Homs�bénéficie�de�l’installation�de�ces�écoles,

mais�les�almanachs�ottomans�mettent�en�avant�les�réformes�encourageant�l’économie�plus�que

l’éducation.�De� plus,� tout� comme� dans� le� reste� de� la� province,�Homs� possède� des� écoles

étrangères�tenues�par�les�communautés�religieuses�chrétiennes406.�Si�les�autorités�ottomanes�ne

semblent� porter� qu’un� intérêt� limité� à� l’enseignement,� les� occidentaux� s’y� investissent

complètement.�Former� les� jeunes�ottomans�est�une�manière�de�se�créer�des�alliés�au�sein�du

pays.�Dans�le�domaine�de�l’éducation�également,�la�concurrence�naît�entre�influence�française

(catholique)�et�influence�anglaise�(protestante)�407.�Le�Français�est�la�langue�de�la�diplomatie�et

du�commerce�à�cette�époque,�et�les�diplomates�français�tiennent�à�sauvegarder�cette�supériorité

linguistique.

Du� côté� ottoman,� des� organes� officieux,� tel� le� journal� arabe�musulman�Beyrouth,

encourage�«pla�jeunesse�syrienne�[à�étudier]�la�langue�turque�qui�lui�permettrait�d’occuper�des

emplois�dans�l’administration�ottomane.�[...]�Ainsi�parle�la�feuille�officieuse,�en�dévoilant,�avec

maladresse,� les� intentions� peu� bienveillantes� des� autorités� territoriales� vis-à-vis� de� nos

établissements�d’éducation.�Car�il�n’y�a�pas�à�s’y�tromper,�c’est�nous,�et�nous�seuls,�que�l’on

vise�dans�cet�article.�En�effet,�le�français�est�la�seule�langue�étrangère�répandue�dans�le�pays,�la

langue�véritablement�usuellep;�cela�est�si�vrai�que�les�écoles�rivales�sont�obligées�de�l’enseigner,

sous�peine�de�se�voir�abandonnées�par�leurs�élèves408.p»

Au�point�de�vue�agricole,�commercial,�administratif,�éducatif,�l’Empire�Ottoman�lutte

pour�conserver�son�rang�de�grande�puissance.�Les�pressions�internes�et�externes�ont�fait�naître

un�groupe�de�réformateurs�qui�ont�permis� la�modernisation�des�villes�et�campagnes� les�plus

reculées.

Conclusion

                                                  
405�E.pKuran,�1983,�p.p146.
406pK.�Baedecker,�1912,�p.p364.
407pLire�en�autres�A.-R.�Abu-Husayn,�1995,�p.p1-18.
408�«pLettre�n°p18�du�Consul�de�France�à�Damas�à�M.�le�Chargé�d’Affaires�de�la�République�Française.p»�datée�du
20�juin�1888.�In�archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°17.
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Par�ses�atouts�naturels�et�géo-spatiaux,�Homs,�ville�moyenne�de�second� rang

économique�et�de�troisième�rang�administratif,�représente�un�espace�propice�à�l’application�des

réformes.�Du�tableau�de�cette�ville�ressort�une�sorte�de�modèle�de�la�ville�moyenne�ottomane

réformée.�Toutefois,� il� faut� souligner�une� fois�de�plus�que� la�particularité�géographique�de

Homs�a�certainement�favorisé�un�certain�type�de�développement.�L’application�des�réformes

dans�une�ville�portuaire�comme�Tripoli�a�sans�nul�doute�vu�un�développement�d’équipements

urbains�techniques�et�administratifs�différents�ou�complémentaires.�Cela�dit,�la�description�de�la

cité� homsiote� et� de� son� territoire� a� permis� de� constater� l’effort� de� la�Sublime�Porte� dans

l’ensemble�de� l’Empire.�Les�multiples�monographies�dont� les�grandes�villes� telles�qu’Alep,

Damas,�Beyrouth,�Le�Caire,�Istanbul�et�bien�d’autres�ont�fait� l’objet,� laissaient� l’impression

d’une�réforme�ottomane�concentrée�sur� les�«pvilles�clésp»�de� l’Empire.�Pourtant,�en�étudiant

cette�contrée�plus�modeste,�on�a�pu�constater�l’impact�des�Tan˙¬m®t�dans� l’ensemble�de�son

vaste�empire,�toutefois�fort�diminué�depuis�la�signature�des�différents�traités�de�paix.�L’Empire

privé�d’une�part�de�ses�provinces�européennes�s’intéresse�aux�provinces�arabesp;�les�multiples

défis� occidentaux� le� poussent� à� se� moderniser� dans� tous� les� domaines.� Les� réformateurs

ottomans�n’oublient�aucun�des�aspects�essentiels�au�développement�de�leur�État.�Pour�cela,�de

nombreuses�initiatives�relatives�à�connaissance�et�au�contrôle�du�territoire�sont�lancées�tels�les

recensements�démographiques�et� les�annuaires�provinciaux.�Homs,� la�ville�négligée�par� les

voyageurs�est�dans�la�tourmente�des�réformes.�Ses�terres�diversifiées�sont�exploitées�afin�d’en

tirer�une�meilleure�productivité,�les�nouvelles�institutions�administrent�la�ville�et�sa�campagne.

Le� développement� agricole� accompagné� de� la� modernisation� institutionnelle� et� technique

renforce�le�rôle�stratégique�de�la�ville�en�tant�que�carrefour�commercial.�Commerce�et�industrie

sont�en�plein�essor�localement,�régionalement,�nationalement�voire�même�internationalementp:

Homs�sort�de�ses�murailles.

Entourée�d’un�paysage�agricole�multiple�caractérisé�à�l’ouest�par�les�terres�irriguées�où

culture�maraîchère�et�minoterie�dominent�et�à� l’est�par� la�steppe�céréalière�ou�domaine�des

cultures�sèches�et�des�bédouins�pasteurs,�la�ville�paraît�autosuffisante.�Des�zones�rurales�vers�la

ville� et� inversement,� les� échanges� et� les� capitaux� circulentp;� Homs� est� inséparable� de� sa



233

campagne,�de� son� cadre� naturel.�Mais,� le� centre� urbain� représente� également� le�débouché

unique�de� la�production�rurale.�Les�relations�ville-campagne�sont�prépondérantes�dans�cette

contrée.� Les� urbains� investissent� dans� l’univers� rentable� de� l’agriculture� et� les� paysans

comptent�sur� les�subventions�urbaines�privées.�Le�monde�moderne�est�dans� les�campagnesp;

l’attrait�du�profit�oblige�chaque�sujet�ottoman�à�s’adapter�aux�données�nouvelles409.

                                                  
409�À�ce�sujet,�E.�Weakley�dans�son�article�intitulé�«p�Report�ont�the�Conditions�and�Prospects�of�British�Trade�in
Syriap»�décrit�la�modernisation�de�l’agriculture�dans�la�région�en�1911.�Dans�cette�descripiton,�il�note�qu’p«pun�petit
dépôt�à�grain�fut�ouvert�à�Homs�dans�l’intention�d’en�ouvrir�d’autres�à�Alep,�Beyrouth�et�Damas�dans�le�courant�de
l’année�1911.p»�De�plus,� lorsqu’il�évoque� la�mécanisation�de� la�campagne�et� l’installation�de�pompes�à�eau,� il
souligne�que�2�ou�3�pompes�à�eau�ont�été�retrouvées�à�Homs�et�à�Hama.�Lire�C.�Issawi�(éd.),�1966,�p.�276-286.
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Introduction

Depuis�le�XVIe�siècle,�l’Empire�ottoman�se�présente�comme�le�garant�de�la�justice.�Le

sultan�et�ses�représentants�définissent�leur�légitimité�politique�en�jouant�le�rôle�de�protecteur

des�sujets�de�l’Empire�contre�toute�forme�d’oppression1.�Cette�justice�s’incarne�au�travers�de

nombreux� traités� de� droit� et� textes� de� loi� mélangeant� à� la� fois,� droit� musulman� (·ar¬±a),

jurisprudence� émanant� des� muft¬�et�plus�particulièrement� les�q®n‚nname� (ou� «nrecueil� de

lois2n»)�rédigés�en�langue�ottomane 3.�«nLe�terme�de�‘ kanun’�signifie,�à�l’origine,�la�loi

administrative�émanant�du�gouverneur.�Dans� le�contexte�ottoman,� il� fait� référence�aux� lois

édictées�par�le�sultan,�appelées�kanunnames.�[Ces�lois]�sont�généralement�du�domaine�du�droit

public� (matières� administrative,� pénale� et� fiscale)4.n»�B.nErgene�introduit�sa�réflexion�sur

l’interprétation�de�la�justice�ottomane,�par�le�préambule�du�q®n‚nname�de�1519�inaugurant�la

province�de�Tripoli�soigneusement�délimitée�par�l’autorité�nouvellen:�celle�du�sultan�ottoman.

Le�préambule�du�q®n‚nname�est�en�araben;�tous�les�sujets�de�la�province�doivent�en�connaître�le

contenu5.�Durant�cette�période,�Homs�fait�partie�de�la�province�de�Tripolin;�elle�est,�dès�1519,

sous�la�bienveillante�justice�ottomane.�Pourtant,�plus�de�quatre�cents�ans�après�la�conquête�de�la

Syrie� par� les� Ottomans,� les� spécialistes� ont� tendance� à� toujours� rappeler� l’injustice� et

l’oppression�du�gouvernement�d’Istanbul.�Ici,�le�titre��de�l’ouvrage�de�D.nDouwes,�«nLa�Syrie

Ottomane,�une�histoire�de�justice�et�d’oppressionn»6,�est�tout�à�fait�révélateur�de�cette�vision

atténuant�assez� radicalement� les�pratiques�de�cette�valeur� fondatrice�de� l’autorité�ottomane.

                                                  
1nB.nA.nErgene,�2001,�p.n52-87.
2nL.�Pierce,�,�2006,�p.n73n:�«nbook�lawn».
3nG.�Young,�1905,�vol.�I,�«nMinistère�de�l’Intérieurn»,�Texte�IIIn:�«nHatti-Chérif�de�Gul -Hané�ou�loi�du�Tanzimat,�le
3�novembre�1839n»,�p.n29n:�«nles�préceptes�glorieux�du�Koran�et�les�lois�de�l’Empire.n».
4nM.�Bedir,�2004,�p.n381n:�«nThe�word�‘ kanun’�originally�signified�administrative�rulings�issued�by�a�governor.�In
the�Ottoman�contexte,�it�refers�to�the�rules�issued�by�the�sultan,�called�kanunnames,�usually�in�the�field�of�public
law�(administrative,�penal�and�fiscal�matters).n»
5nB.nA.nErgene,�2001,�p.n53.
6nD.�Douwes,�2000,�244np.
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Ainsi,� l’image� du� souverain� absolu� et� despotique,� et� plus� particulièrement� celle

d’AbdülhamidnII�«nsurnommé�le�sultan�“rouge”7n»�,�a�été�décrite�par�de�nombreux�auteurs 8n;�en

revanche,�la�figure�charismatique�«nd’un�sultan�justiciern»�n’a�été�que�peu�abordée.�Sultan�rouge

ou�sultan�justicier,�il�ne�s’agit�pas�ici�d’évaluer�le�niveau�de�justice�et�d’oppression�mais�plutôt

de�s’interroger�sur�le�désir�toujours�reformulé�depuis�l’avènement�des�Ottomans�sur�le�trône,�de

jouer�le�rôle�du�bienfaiteur9,�de�bon�administrateur�de�la�justice.

L’article� de� B.nA.� Ergene,� l’ouvrage� de� D.� Douwes� et� de� nombreuses� autres� études

s’arrêtent�au�début�du�XIXe�siècle.�La�date�de�1800�marque�la�fin�d’une�période�de�trois�siècles

de�règne�ottoman�que�l’on�nomme�parfois�l’âge�classique�ottoman.�Lors�de�la�déclaration�du

rescrit� impérial�de�1839�pour� l’ensemble�de� l’Empire�et�à� la�fin�de� l’occupation�égyptienne

pour� la� province� syrienne,� la� Sublime� Porte� tourne� la� page� et� entre� dans� l’histoire� des

transformations,�l’histoire�des�réformes.�Les�cadres�progressivement�élaborés�pendant�les�trois

premiers�siècles�sont�désormais�inefficaces�voire�même�obsolètesn;�les�règles�imposées�par�les

sultans� successifs� ne� sont� plus� adaptées� ou� plus� appliquées10n;�un�dysfonctionnement�dans

l’ordre�social�ottoman�est�apparu.�Au�XIXe�siècle,� l’Empire� réaffirme�sa�volonté�de� justice.

L’objectif�des�Tan˙¬m®t�consistait�donc�«nà�prendre�des�mesures,�appelées�garanties,�en�faveur

des� individus,� comme� la� légalité�des� impôts,� la� lutte� contre� le�gâchis�des�deniers�publics,

l’inviolabilité�de�la�vie�et�de�la�propriété.�Par�ces�moyens,�on�voulait�adoucir�les�inconvénients

d’un�régime�despotique.�Il�s’ensuit�d’ailleurs�que� le�Tan˙¬m®t�était�qualifié�par�d’aucuns�de

“despotisme� éclairé”,� à� l’instar� du� régime� de� Frédéric� le� grand11n».�Dans�cet�univers�de

réaménagements�institutionnels,�les�anciennes�lois�sont�réajustées,�de�nouvelles�lois�s’ajoutent

                                                  
7nF.�Georgeon,�2003,�p.n13.
8nVoir�notammentn:�A.�Çırakman,�2001,�p.n49-68,�S.�Faroqhi,�1999,�p.n144-203.
9nG.�Young,�1905,�vol.�I,�«nMinistère�de�l’Intérieurn»,�Texte�IIIn:�«nHatti-Chérif�de�Gul -Hané�ou�loi�du�Tanzimat,�le
3�novembre�1839n»,�p.n36n:�«nLes� faveurs� impériales�dont� je�vous� ai� fait�part� jusqu’ici�ont� été�un� effet�de�ma
bienveillance,�continuez�à� les�mériter.�Elles�sont�un� témoignage�éclatant�de� l’intérêt�que� je�porte�à�mon�peuple,
[...]n».
10nG.�Young,�1905,�vol.�I,�«nMinistère�de�l’Intérieurn»,�Texte�IIIn:�«nHatti-Chérif�de�Gul -Hané�ou�loi�du�Tanzimat,
le�3�novembre�1839n»,�p.n30n:�«nDepuis�150�ans,�une�succession�d’accidents�et�des�causes�diverses�ont�fait�qu’on�a
cessé�de� se� conformer� au�Code� sacré�des� lois� et� aux� règlements�qui� en�découlent,� et� la� force� et� la�prospérité
antérieures�se�sont�changés�en�faiblesse�et�en�appauvrissementn:�c’est�qu’en�effet�un�Empire�perd� toute�stabilité
quand�il�cesse�d’observer�ses�lois.n»
11nI.�Ortayli,�1994,�p.n99.
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au�corpus�des�textes�de�droit�ottoman,�de�nouveaux�organes�judiciaires�sont�mis�en�place,�de

nouveaux�agents�de�l’État�apparaissent�qui�sont�censés�suivre�cet�ordre�nouveau�grâce�à�des

codes�de�lois�et�règlements�divers�émanant�directement�d’Istanbul.

Dans�ce�chantier�à�l’échelle�impériale,�l’échelon�inférieur�du�qa¥®’�de�Homs�représente�un

laboratoire�de�la�modernisation.�Le�monde�rural�sur�lequel�pèsent�les�plus�lourdes�charges�est

pénétré�par� la�modernité�administrative�et� judiciaire.�Les� lois�promulguées� sont�appliquées

localement.� Et� la� documentation� judiciaire� fournit� ici� un� échantillon� d’instants� dans

l’application� du� nouvel� ordren;� des� éclairages� ponctuels� de� la� pratique� judiciaire� par� les

membres�de�la�cour�ainsi�que�par�les�ressortissants�de�la�division�administrative�sur�laquelle

rayonne�la�compétence�du�tribunal�réglementaire.

Dans�cette�réflexion,�Homs�et�son�univers�rural�vivent�l’expérience�du�changement.�Justice

ou�oppression,� les�Homsiotes�se�présentent�au� tribunal�ni˙®m¬�de�première� instance�de� leur

juridiction�comme� ils�se�présentaient�auparavant�au�conseil�des�plaintes� (ma™lis�al-da±®w®).

Dans� cette� sphère� institutionnelle� nouvelle,� les� comportements� humains� locaux� ont-ils

réellement�changén?

 I. L’ambiguïté�du�Code�des�Terres�et�de�la�Mecelle

Dans�les�sociétés�rurales�ottomanes,�le�Code�des�Terres�promulgué�en�185812�ainsi�que

d’autres�textes�de�lois�ou�règlements�organiques�plus�tardifs�mais�corrélatifs�à�ce�dernier,�tels�la

loi�des�vilayets�(1864)�et�ses�amendements,�les�lois�du�code�civil�(1869)�concernant�la�vente�ou

la�location�des�biens,�le�règlement�du�Defter-ø®na�(bureau�du�cadastre)�en�1871,�la�loi�sur�les

dîmes� (1889),� le� règlement�organique�de� la�Banque�Agricole� (1898)� etc.,� sont� la�cause�de

changements�administratifs�et�légaux.

«nDu� point� de� vue� d’une� idéologie� politique� moderne,� les� réformes� juridiques� et

législatives�du�XIXe�siècle�ottoman�élaborent�les�droits�individuels�à�la�propriété�privée�par�une

transformation�progressive�des�statuts� légaux,�établis�depuis� longtemps,�gérant� les�différents
                                                  
12nG.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terres�et�de�la�propriété�foncière�daté�du�21�avril�1858n»,�p.n45.
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types� de� propriété13.n»�Ici,�les�propos�de�M.�Mundy�se�fondent�sur�l’évolution�et�les

changements�de�la�jurisprudence�hanéfiten;�d’autres�auteurs�expliquent�l’évolution�du�statut�des

terres�également�à�partir�de�ces�textes�théoriques�sans�approcher�les�réalités�sur�le�terrain14.�Sur

ce� thème,� les� comptes� rendus�d’audience� issus�du� tribunal�ni˙®miyya�de�Homs� offrent� un

regard�plus�pratique�ou,�du�moins,�plus�proche�du�vécu�de�ces�changements� légaux�par� les

sujets�ottomans.�Afin�d’éclairer� la�documentation�du� tribunal,� il� a� fallu� aborder� les� textes

législatifs.�Mais�ces�lois�ne�sont�qu’une�théorie�à�appliquer.�Comment�la�nouvelle�législation

s’est-elle�imposée�sur�les�sociétés�ruralesn?�A-t-elle�changé�la�répartition�cadastrale�des�terres

de�Homsn?�A-t-elle�profité�aux�exploitants�comme�le�revendique�le�gouvernement�ottoman�dès

le�lancement�officiel�des�réformes15n?

1°)�Au�carrefour�du�droit�islamique�et�de�la�loi�séculièren:�la�notion�de�propriété.

Le�droit�islamique�(fiqh)�se� fonde�sur� le�statut� légal�des� terres�établi�depuis� la�conquête

musulmanen;�il�distingue�notamment�entre�la�propriété�privée�(mulk)�des�sujets�musulmans�et

des� sujets� de� communautés� religieuses� non� musulmanes.� Musulmans� et� non� musulmans

peuvent�être�propriétaires�de�biens�fonciersn;�le�régime�fiscal�est�le�seul�aspect�qui�différencie

les�deux�catégories�de�propriétaires.�Les�premiers�paient� la�dîme�(±u·r)n;�les�autres�paient�le

revenu�sur�la�terre�(¿ar®™)16.�Le�droit�individuel�de�la�propriété�privée�absolue,�c’est -à-dire�le

                                                  
13nM.�Mundy,�2004�(b),�p.n144n:�«nAnd�with�regard�to�modern�political�ideology,�the�nineteenth -century�Ottoman
reform� of� law� and� rule� elaborated� individual� rights� to� private� property� by� a� gradual� transformation� of� long
established�legal�idioms�governing�different�types�of�property.n»
14nLire�par�exemplen:�B.�Johansen,�1988,�143np.�K.�Cuno,�1995,�p.n121-152.
15nG.�Young,�1905,�vol.�I,�«nMinistère�de�l’Intérieurn»,�TextenIIIn:�«nHatti -Chérif�de�Gul -Hané�ou�loi�du
Tanzimat.n»,�p.n31.
16�Al-Maws‚±a�al-fiqhiyya,�1984,�p.n102n:�«nLa�différence�entre�[entre�le� ±u·r�et�le� ¿ar®™]�est�que�le� ¿ar®™�est�basé
sur�la�propriété�de�la�terre�(raqabat�al-‘ar¥)�alors�que�le�±u·r�repose�sur�les�revenus�commercialisables.n»
M.� Mundy� et� R.� Saumarez� Smith,� 2007,� p.n11n:� «nLors� de� la� Conquête� Musulmane,� le� statut� religieux� de� la
personne� sous� lequel� les� propriétaires� étaient� inscrits� [...],� définissait� la� nature� des� taxes� imposées� sur� leur
propriétén:�‘ushr�(la�dîme)��était�réservée�aux�Musulmans�et�la�plus�élevée�(kharaj)�était�le�système�[fiscal]�des�non
Musulmans� [...]n».� «nAt� the� Muslim� conquest� the� personal� religious� status� under� which� owners� entered� the
dominion�of�Islam�defined�the�nature�of�tax�obligation�on�their�landed�propertyn:�‘ushr�(the�tithe)�being�restricted
to�Muslims�and�the�much�higher�kharaj�the�rule�for�non-�Muslims[...]n».
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droit� réel�et�perpétuel�sur�des�biens�corporels� tangibles,�est�donc�une�notion�ancienne�de� la

tradition�musulmane.

À�la�fin�de�la�domination�mamelouke�naît�une�nouvelle�catégorie�foncière�afin�de�répondre

aux�nécessités�du�momentn:�la�propriété�étatique.�Cette�catégorie�ne�figure�d’ailleurs�pas�dans�la

jurisprudence�islamique.�Elle�est�le�résultat�d’un�long�processus�de�l’évolution�de�la�doctrine

hanéfite�et�des�pouvoirs�mamelouk�et�ottoman.�Les�juristes�reconnus�par�la�doctrine�hanéfite,

tel�Ibn�Humam�(XVe�siècle),�justifient�le�passage�de�terres�sous�la�propriété�du�Trésor�et�donc

de� l’État�par� la�mort�de�multiples�paysans�propriétaires�égyptiens� sans�héritiers� laissant�de

nombreuses�terres�à�l’abandon.�Le�transfert�d’un�certain�nombre�de�terres�sous�la�propriété�du

Trésor�public�devient� ainsi� la�norme17.�Et�ces�terres�sont�concédées�sous�la�forme�d’ iqt®±

(concessions�administratives)18.

Selon,�B.�Johansen,�«ncette�tendance�atteint�son�apogée�sous�le�gouvernement�ottoman�de

Mehmed� II�qui�dans� les�années�1470,�essaie�de� ‘sultaniser’� l’ensemble�des� terres�arables�y

compris� [les� terres]� awq®f.� Il� reconnut� uniquement� les� vergers,� les� vignobles� et� autres

plantations�comme�propriétés�privées�et�comme�fondations�pieuses�(awq®f).�Toutes�les�terres

arables�furent�considéréesncomme�propriété�domaniale�(m¬r¬)19n».�L’arrivée�des�Ottomans�en

Égypte�et�en�Syrie�est�marquée�par�la�mutation�des�terres�appartenant�au�Trésor�public�en�terres

domaniales.�Le�terme�ottoman�m¬r¬�fait�son�apparition�dans�les�provinces�arabes�en�1516n;�dans

ce�contexte�«nles�muftis�impériaux�ottomans�tentent�de�trouver�une�solution�cohérente�entre�la

doctrine� hanéfite� légale� et� les� pratiques� administratives� ottomanes� développées� durant� les

                                                  
17�M.�Mundy�et�R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.n11-13.
18�Rappelons�toutefois�que�le�système�des� iqfl®±�n’est�pas�une�nouveauté.�Voirn:�A.nM.nEddé,�1999,�p.n279n:�«n
L’iqfl®±�est�un�mode�de�concession�foncière�ou�administrative�[...].�Très�schématiquement,�on�peut�dire�qu’à�partir
du� Xe� siècle,� l’iqfl®±� représentait� une� concession� par� l’État� de� ses� droits� fiscaux� sur� une� terre� (¿ar®™)�à�un
bénéficiaire�[...].�Les�terres�restaient�juridiquement�aux�mains�de�leurs�propriétaires�et�le�muqfla±�devait�au�début
verser�la�dîme�[...].�Progressivement,�les�muqfla±,�de�plus�en�plus,�des�militaires,�en�vinrent�à�ne�plus�payer�la�dîme.
L’iqfl®±�devint� le�solde�d’un�émir� [...].�À� l’époque�seldjouqide,� le�système�s’étendit�considérablement.�Les� iqfl®±
devinrent� de� plus� en� plus� nombreux,� de� plus� en� plus� grands� et� de� plus� en� plus� durables,� tentant� à� devenir
héréditaires,�notamment�sous�les�Zenguides.n»
19�B.�Johansen,�1988,�p.n81n:�«nThis�tendency�reached�its�climax�under�the�Ottoman�ruler�Mehmed�II�who�tried�in
the�1470s� to� ‘sultanise’� all� arable� land� including� those�of� auq®f.�He� recognised�only�onchards,�vineyards�and
plantations�as�private�property�or�pious�foundations�(auq®f).�All�arable�lands�were�considered�to�be�state�property
(m¬r¬).n»
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conquêtes�de� l’Anatolie,�des�Balkans�et�de� la�Hongrie20.n»�Peu�à�peu,�les�sultans�ottomans

concèdent�ces�terres�domaniales�sous�la�forme�de�revenus�fiscaux�à�des�militairesn:�les�t¬m®r-s.

Les�paysans�se�trouvent�ainsi�sous�l’autorité�directe�d’administrateurs�militaires�ottomans�à�qui

ils�doivent�non� seulement�payer� les� taxes�mais�aussi�demander� l’autorisation�de� transférer,

vendre�leur�possession�foncière21.�Les�paysans�sont�ainsi�soudés�à�leurs�terres�et�dépendants

d’un�intermédiaire�imposé�par�l’État.�Le�principe�de�la�jurisprudence�hanéfite�«nNulle�terre�sans

taxe22n»�devientn:�“Nulle�terre�sans�taxe�ni�administrateur”.

Du�XVIe�siècle�à�la�proclamation�du�rescrit�impérial�de�Gul-Hané�en�1839,�la�situation�des

terres�m¬r¬�et�de�ses�administrateurs�évolue.�«nLes�oulémas�laissent�le�kanun�(loi)�et�la�pratique

administrative�définir�la�puissance�des�administrateurs�civils�et�militaires23.n»�Et�peu�à�peu,�les

administrateurs� de� terres� domaniales� concédées� se� transforment� en� véritables� seigneurs

autonomes24.�Au�XIXe�siècle,�iqfl®±�et�t¬m®r�ont�presque�entièrement�disparu�et�ont�laissé�place�à

l’iltiz®m�(affermage�de�l’impôt)25.�Dans�ce�système,�selon�Z.nGhazzal,�«nles�fermiers�de�l’impôt

(multazim)�[sont]�des�agents�de�l’Étatn[...].�Et,�dans�la�plupart�des�cas,�ces�multazim-s�sont�[des

notables�(a±y®n)]26n».�Ces�concessions�de�terres�ont�généralement�lieu�sur�des�terres�domaniales

(m¬r¬).�Ainsi�les�multazim-s�ne�peuvent�acquérir�officiellement�et�formellement�la�propriété�de

ces� terres,�mais� les�bénéficiaires�des� fermes�de� l’impôt�«nexploitant�à� la� fois� la� terre�et� les

paysans�[...]�pour�que�leur�affaire�[soit]�rentablen»�se�confondent�à�de�réels�propriétaires.

                                                  
20nM.�Mundy�et�R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.n11-13.
21nM.�Mundy�et�R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.n14.
22nB.�Johansen,�1988,�p.n7n:�«nWhereas�European�feudalism�recognised�the�maxim�‘ Nulle�terre�sans�seigneur ’,�the
Hanafite�jurists�adhered�to�the�principle�‘Nulle�terre�sans�taxe’.n»
23nM.�Mundy�et�R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.n23n:�«nThe�ulema�left�to�the� kanun�and�administrative�practice�the
detailed�definition�of�the�powers�of�the�military�and�civil�administrators�of�land.n»
24nLire�F.�ºubluv,�2005,�p.n39-55.
25nVoir,�Z.�Ghazzal,�2007,�p.n92.�Sur�le�système�de�l’ iltiz®m�dans�la�province�de�Tripoli�aux�XVII e�et�XVIII e

siècles,�liren�notammentn:�F.�ºubluv,�2005,�p.n39-55.�Le�passage�du�système�de� l’iqfl®±�au�système�de�l’iltiz®m�au
milieu� du� XVIIe� siècle� entraîne� des� changements� administratifs,� économiques� et� sociaux� importants� pour� F.
ºubluv�alors�que�M.�Mundy�et�R.�Saumarez�Smith�n’évoquent�pas�cette�mutation�comme�si�le�système�de�l’iltiz®m
était�simplement�le�résultat�d’un�glissement�de�terminologie.�M.nMundy,�R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.n28.
26nZ.�Ghazzal,�2007,�p.n92n:�«n�the� multazims�were�the�state -appointed�agents�[...]�In�many�cases,�however�those
multazims�were�from�the�a±y®n�stauts�group�[...]�Because�land�was�formally�state-owned,�the�a±y®n-multazims�did
not�own�the�lands�[...].n»
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Durant� les� deux� siècles� précédents� les� tan˙¬m®t,� les� débats� jurisprudentiels� hanéfites

concernant� les� concessions� de� terres,� de� revenus� fiscaux� et� d’administration� des� terres

domaniales�se�poursuivent.�Suite�à�ces�débats�et�à�divers�kanuname�édictés�par�la�Porte,�«nle

cultivateur�apparaît� fréquemment�au�milieu�du�XVIIIe� siècle,� [...]� comme�un� “actionnaire”

d’une�propriété�publique�liée�au�village.�Il�n’est�pas�rare�que�le�village,�et�non�l’administrateur,

s’occupe�de�la�répartition�de�l’impôt27.n»�Le�système�de�l’ilti˙®m�(affermage�de�l’impôt)�semble

donc�arriver�à�sa�finn;�l’évolution�de�la�loi�et�de�la�jurisprudence�sème� la�confusion�dans�les

statuts� juridiques�de� la� terren.�«nL’application� abusive� et� arbitraire�de� l’affermage�d’impôt,

épuisa� l’exploitation� agricole� et� ébranla� la� structure� traditionnelle�des� çiftlik�des�raiyet,�la

possession�usagère�des�paysans�ottomans.�Les�grandes�possessions�terriennes�se�formèrent�aux

dépens�de� la�dépossession�des�paysans�par� le�mécanisme�d’endettement� sur� les�payements

fiscaux�et�l’arbitraire�des�classes�possédantes�ottomanes.�Un�nombre�important�de�paysans�sans

terres�à�la�recherche�de�subsistance�devait�accepter�les�conditions�précaires�et�arbitrairement

imposées�de�la�location�agricole�ou�du�travail�saisonnier�chez�les�gros�possesseurs�terriens28n».

De�plus,�la�situation�politique�de�l’Empire�vis-à-vis�des�grandes�puissances�pousse�le�sultan

à� la�guerre.�Pour�cela� il� faut� remplir� les�caisses�de� l’État,�et�donc�multiplier� les� recettes�de

l’impôt.�Non� seulement� les� exactions� des�multazim-s,� les� incursions�bédouines�mais�aussi

l’énorme�poids�des�taxes�diverses�pesant�sur�les�terres�font�fuir�les�paysans.�L’Empire�se�doit�de

revoir� son� système� foncier� défaillant.�La�France� abolit� la� féodalité� après� les�mouvements

révolutionnaires� en�une�nuitn;� et� le�Sultan�ottoman�déclare� la� fin�de� l’iltiz®m�et�promet� le

réajustement�des�impôts�dans�son�rescrit�en�1839.�De�cette�déclaration�découlent�la�rédaction�et

la�promulgation�du�Code�des�terres�(1858)�qui�rend�aux�paysans�leurs�droits�d’usufruitier�sur

les�terres�dites�m¬r¬.�Propriétaire�de�terre�mulk,�fondateur�de�terre�waqf�(bien�de�mainmorte)�et

                                                  
27�M.�Mundy�et�R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.n38n:�«n[...]�by�the�middle�of�the�eighteenth�century�the�cultivator�[...]
frequently�appears�as�a�shareholder�in�an�‘estate�of�administration’�vested�in�the�village�corporation.�It�is�often�not
the�land�administrator�but�the�village�that�manages�the�distribution�of�taxation.n»
28�L.�Belardi,�1983,�p.n252.
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exploitant�de� terre�domaniale,�chacun�reçoit�un� titre�“possessoire”29n:�le� sanad�fl®b‚ .�Ce�titre

certifie-t-il�la�propriétén?�Ou�la�possessionn?�Ou�encore,�les�deux�à�la�foisn?

2°)�Codification�ou�confusionn:�le�mulk�et�le�m¬r¬�dans�la�loi.

Au�XIXe�siècle,� les� réformes� législatives�entraînent�un�mouvement�de�codification.�Les

codes�élaborés�sont�censés�harmoniser�et�clarifier�la�loi�en�toutes�matières�dans�l’ensemble�de

l’Empire.�Ainsi� le�code�des� terres� (ou�code�de� la�propriété� foncière)30,�promulgué�en�1858,

débute�par�une�classification�légale�des�terres�en�cinq�statuts�distincts.

�«nLa�terre�est�classée,�en�Turquie,�en�cinq�catégories�comme�suitn:

1°�La�terre�‘mulk’,�propriété�appartenant�de�la�manière�la�plus�absolue,�aux�particuliers.

2°�La�terre�‘m¬r¬’,�domaine�public,�propriété�de�l’État.

3°�La�terre�‘mevkoufé’,�bien�de�mainmorte,�non�sujette�à�la�mutation.

4°�La�terre�‘metrouké’,�laissée�(pour�l’usage�du�public).

5°�La�terre‘mévat’�morte31.n»

«nLes�cinq�catégories�de� terre�mentionnées� [....]�ne� représentent�que� trois� formes�de

propriétén:�d’État,�de�propriété�privée,�de�fondation�religieuse32.n»�De�plus,�à�la�fin�de�l’article�2

qui�décrit�précisément�les�quatre�sortes�de�terres�mulk�existantes,�les�rédacteurs�du�code�des

terres�notent�que�«nla�législation�et�la�procédure�relatives�à�ces�quatre�sortes�de�terres�mulk,�se

trouvant�dans�les�livres�de�jurisprudence�religieuse�(fiqh)�ne�seront�pas�traitées�ici33.n»�Le�code

des� terres� est� donc� complété� par� le� code� civil� promulgué� plus� tardivement.� Ce� dernier

réglemente� la�vente,� la� location,� le� transfert�des�biens�privés� et� traite� ainsi�une�part�de� la

législation�relative�aux�terres�mulk34�même�si�cette�catégorie�n’est�mentionnée�qu’une�seule�fois

                                                  
29�A.�Minkov,�2000,�p.�68-71.
30�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terresn»,�p.n45-83.
31�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terresn»,�art.nn°n1,�p.n45.
32�L.�Belardi,�1983,�p.n258.
33�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terresn»,�art.nn°n2,�p.n46.
34�H.nIslamo™lu,�2000,�p.n10n:�«n[...]�the� Mecelle�was�expected�to�introduce�a�general�formulation�of�private
property�and�rules�of�transactions�for�private�property,�or�rules�of�contracts.n»
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dans�ce�code35.�De�plus,�il�faut�souligner�qu’il�en�est�de�même�pour�les�terres�de�statut� waqf

(fondations�pieuses)�qui�relèvent�aussi�de�la�jurisprudence�islamique.�De�ce�fait,�les�tribunaux

·ar±¬�restent�compétents�sur�des�litiges�relatifs�à�des�biens�mulk�et�waqfs.�Seuls�les�contentieux

concernant�les�terres�domaniales�sont�réglés�auprès�des�cours�réglementaires�qui�sont�chargées

de� faire� appliquer� les� lois�nouvelles�grâce� au� code�des� terres,� aux� règlements� émanant�du

service�cadastral�(Defter-ø®na)�mais�aussi�en�s’appuyant�sur� la�Mecelle� (Code�Civil).�C’est

pourquoi�dans�cette�étude� fondée�principalement�sur� la�documentation�émanant�du� tribunal

réglementaire�de�première� instance�de�Homs,� la�catégorie�m¬r¬�sera�privilégiée�et� les� terres

mulk�seront�abordées�partiellement�pour�rendre�compte�de�quelques�conflits�relatifs�à�la�pleine

propriété�de�la�terre36.�La�primeur�accordée�aux�terres�domaniales�trouve�ses�justifications�dans

les�objectifs�ottomans�de�retrouver�leur�puissance�sur�leur�territoire.�De�plus,�ces�terres�autrefois

aux�mains�des�multazim-s,�semblent� représenter�une�des�causes�du�malaise�économique�de

l’Empire.�Les�réformateurs�ottomans�mettent�donc�l’accent�sur�les�terres�de�statut�m¬r¬�et,�par�la

codification�de�ces�statuts�fonciers,�ils�réaffirment�une�notion�bafouéen:�le�droit�d’usage37.�Ainsi,

ils� renforcent� les� droits� du� possesseur� (ou� usufruitier)� de� la� terre� am¬r¬ya.�Selon� les� lois

nouvelles,�le�possesseur�de�la�terre�est�donc,�en�toute�vraisemblance,�l’exploitant�du�sol�et�il

possède�désormais�le�droit�d’usufruit,�exprimé�dans�la�documentation�du�tribunal�de�Homs�sous

l’expressionn:�«ntaht�tavarruf�de�telle�personnen».

«nLe� droit� de� l’usufruitier� dans� le� droit� actuel� [...]� est� un� droit� viager� auquel� le

législateur� reconnaît� la� qualité� de� droit� réel,� c’est-à-dire� opposable� à� tous,� y� compris� au

propriétaire.�Il�allait�de�même�de�tous�les�baux�agricoles�de�l’ancienne�France,�qui,�sous�des

modalités�très�diverses�de�fermage�ou�de�métayage,�rendaient�le�cultivateur�indélogeablen:�son

droit� à� cultiver� la� terre� allouée� était�non� seulement� à�vie,�mais� encore� transmissible� à� ses
                                                  
35�G.nYoung,�1906,�vol.nVI,�«nCode�Civiln»,�Livre�In:�«nDe�la�vente.�Dispositions�préliminaires�des�termes
juridiques� relatifs�à� la�venten»,�art.nn°n125n:�«n‘Mulk� se�dit�de�cette�chose�dont�on�peut� faire� sa�propriété,�qu’il
s’agisse�d’un�objet�ou�seulement�de�ses�fruits.n»
36�La�catégorie�des�terres�‘mevkoufé’�ou� waqf�foncier�n’apparaissant�à�aucun�moment�dans�la�documentation
émanant� du� tribunal� réglementaire� de� première� instance� de� Homs,� ne� sera� pas� traitée� ici.� Au� sujet� de� cette
catégorie�dans�le�Bil®d�Al-b®m�à�la�fin�du�XIXe�siècle,�lire�notamment�la�thèse�de�M.�Sroor,�2005,�490np.
37�Les�usufruitiers�des�terres� m¬r¬� étaient�contraints�de�payer�des�taxes�et�d’obtenir�l’autorisation�des� multazims
pour� transférer� leurs� terres.� Avec� la� promulgation� du� code� des� terres,� les� usufruitiers� obtiennent� des� droits
quasiment�équivalents�à�ceux�des�propriétaires.
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héritiers38.n»�Les�terres�domaniales�du�sultan�sont�également�transmissibles�non�seulement�par

héritage�mais�aussi�par�la�location�et�la�vente.�Le�droit�d’usage�semble�se�transformer�en�droit

de�propriété� le�plus�absolu�à�condition�qu’il� respecte� la� législation.�Par�exemple,� le� titre�de

possesseur� peut� être� perdu� par� un� exploitant� laissant� ses� terres� en� déshérence39.�Par�ces

restrictions,� la�Sublime�Porte�veut�garantir� la�mise�en�valeur�de� la�quasi-totalité�des� terres

impériales.�Par�les�lois�sur�le�transfert�des�terres�m¬r¬,�les�terres�de�ce�type�connaissent,�si�j’ose

dire,�deux�propriétairesn:� le� sultan� et� le� titulaire�du� titre� “possessoire”� (sanad� fl®b‚).�Cette

proposition�de�description�des�zones�am¬r¬ya-s�rappellent�les�concessions�de�fief�anglais�où�«nle

seigneur�conserve�des�droits�sur�le�fief,�dont�celui�de�le�reprendre�dans�certaines�conditions,�de

prélever�des�droits�en�cas�de�transmission�héréditaire,�etc.�[...]�La�concession�est�en�principe

perpétuelle,�la�possibilité�de�transmission�héréditaire�est�admise�et,�enfin�le�vassal�peut�aliéner

son�fief�ou�une�partie�de�celui-ci.�Il�y�a�alors�deux�titulaires�de�droits�sur�la�même�terre.�[...]�Au

seigneur�qui�a�concédé� le� fief� revient� le�domaine�direct�ou�éminent,�au�vassal�qui� l’a� reçu

revient� le� domaine� dit� utilen[...]40n».�Les�modalités�décrites�par�A.�Testart�montrent�une

ressemblance�indéniable�avec�non�seulement�la�législation�nouvelle�des�terres�m¬r¬�mais�aussi

avec�l’ancien�système�tellement�combattu�du�m®lik®ne41,�instauré�vers�la�fin�du�XVII e�siècle

afin�«nde�rapprocher�les�intérêts�du�fermier�de�l’impôt�avec�ceux�du�cultivateur42n».�Quelle�est

donc�la�différence�entre�l’ordre�ancien�et�les�cadres�nouveaux�des�concessions�foncièresn?

Pour� assurer� la� rupture� avec� le� système� de� l’affermage� de� l’impôt,� les� législateurs

introduisent�des�clauses�restrictives�quant�à�l’acquisition�des�terres�domaniales.�«nLa�possession

de�ces�sortes�d’immeubles�s’acquerra,�dorénavant,�moyennant�la�permission�et�la�concession�de

                                                  
38�A.�Testart,�2003,�p.n212.
39�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCodes�des�terres�et�de�la�propriété�foncièren»,�art.nn°n9n:�«nLes�terres�miri�susceptibles
de�culture�et�de�labour�pourront�recevoir,�directement�ou�indirectement,�par�voie�de�louage�ou�de�prêt,�toutes�sortes
de�cultures,� telles�que�blé,�orge,�riz,�‘boïa’�(garance),�et�autres�grains.�Elles�ne�pourront�rester� incultes,�à�moins
d’excuses�valables,�déterminées�au�titre�(déshérence)�et�dûment�constatées.n»
40�A.�Testart,�2003,�p.n213.
41�Il�est�important,�toutefois,�de�rappeler�ici�que�le� m®lik®ne�n’est�pas�un�fief�à�l’occidentale,�mais�une�ferme�de
l’impôt�à�vie.
42�M.�Mundy�et�R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.n21n:�«nto�bind�the�interest�of�the�tax�farmer�to�that�of�the�cultivator
more�closely.n»
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l’agent�ad�hoc�du�Gouvernement43.n»�De�plus,�«nla�totalité�des�terres�d’une�commune�ou�d’un

canton�ne�peut�être�concédée,�en�bloc,�à�l’ensemble�de�ses�habitants,�ou�bien,�par�voie�de�choix,

à�un�ou�deux�d’entre�eux.�Ces�terres�sont�concédées�à�chaque�habitant�séparément,�et�on�lui�fait

remise�d’un� titre�possessoire�(tapou),�établissant�son�droit�de�possession44.n»�Les�législateurs

s’en�remettent�donc�à�la�fidélité�d’agents�directement�nommés�par�la�Porte�et�qui�sont�chargés

d’éviter�l’accaparement�des�terres�d’un�ou�plusieurs�villages�par�une�seule�et�même�personne.

Ainsi�“les�anciens�maîtres�du�sol”�(v®hib�al-ar®¥¬)45��du�régime�de�l’ ilitiz®m�ne�peuvent�plus

prendre� possession� de� vastes� étendues� de� parcelles� domaniales� et� ils� sont� donc� amenés� à

disparaître�naturellement.�Désormais�deux�sortes�d’individus�possèdent�respectivement�deux

catégories�distinctes�de�biens�fonciers.�Les�possesseurs�ayant�un�titre�fl®b‚�possèdent�des�terres

m¬r¬�par�droit�d’usage� (tavarruf)�et� les�propriétaires�de� terres�mulk� sont�désignés�dans� les

comptes� rendus�d’audience�du� tribunal�de�Homs�par� l’expressionn:� v®h¬b� aml®k.�C’est�cette

différence�subtile�qui�sème�la�confusion�entre�mulk�et�m¬ri�à�partir�de�la�deuxième�moitié�du

XIXe�siècle.�P.�Sluglett�et�M.�Farouk-Sluglett�écrivent�à�propos�de�la�Syrie�que�«nla�distinction

entre�mulk�et�m¬ri�est�devenue�considérablement�confuse�dans�la�pratique�si�ce�n’est�pas�dans�la

loi46.n»�Après�la�rédaction�des�nouvelles�lois,�les�statuts�sont�définis�strictement�et�la

terminologie�employée�pour�décrire�les�acquéreurs�de�chaque�type�de�terres�s’est�précisée.�À�la

lecture�du�Code�des�Terres,�les�caractéristiques�de�chaque�catégorie�foncière�sont�parfaitement

distinctes�les�unes�des�autres.�Cependant�la�longueur�des�procès�de�la�section�civile�du�tribunal

réglant�des�contentieux�mettant�en�jeu�la�possession�des�terres�par�les�parties�concernées,�laisse

l’impression� d’une� confusion� locale� quant� à� l’application� des� lois� nouvelles� et� quant� à� la

distinction�entre�possesseur�et�propriétaire47.�C’est�ce�que�l’on�pourrait�qualifier�de�confusion

dans�la�pratique�des�nouvelles�codifications.�Le�chercheur�abordant�la�documentation�judiciaire
                                                  
43�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terresn»,�art.nn°n3,�p.n46.
44�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terresn»,�art.nn°n8,�p.n48.
45�M.nMundy�et��R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.n23-25.
46�P.�Sluglett�et�M.�Farouk -Sluglett,�1984,�p.n413n:�«n[...]�the�distinction�between� mulk�and�m¬r¬�lands�in�Syria�had
become�considerably�blurred�in�practice�if�not�in�law.n»
47�O.�Zeller,�1995,�p.n88n:�«nLa�propriété�et�la�possession�diffèrent,�en�ce�que�tel�est�possesseur�d’une�chose,�qui
n’en� est� pas� le� propriétaire,� et� au� contraire,� souvent� le� propriétaire� n’a� pas� la� possession� de� la� chose� qui� lui
appartient.�[...]�Tout�repose�donc� ici�sur� la�distinction�entre� la�propriété�directe�ou�propriété�retenue�et�propriété
utile,�non�sans�possibilités�de�confusion�de�vocabulaire.n»



246

du�tribunal�concernant�les�campagnes�se�perd�dans�le�dédale�de�la�terminologie�employée�à�la

fois�par�les�juristes�et�par�les�intéressés.�Mais�est-ce�à�dire�que�les�acteurs�du�tribunal�se�perdent

eux-mêmes� dans� la� nouveautén?� La� difficulté� des� membres� du� tribunal� de� Homs� à� régler

certains�litiges�est-elle�réellement�le�signe�de�la�confusion�dans�la�pratique�juridiquen?�Ou�est-

elle�simplement�le�reflet�des�multiples�intérêts�que�représentent�les�vastes�étendues�de�terres

domaniales�dans�la�régionn?

3°)�La�loi�nouvellen:�un�exercice�administratif�pratique

Au� travers�de� la�documentation�émanant�du� tribunal�ni˙®m¬�de�première� instance�de

Homs,�les�lois�prennent�sens.�À�l’occasion�des�diverses�audiences�«nles�acteurs,�y�compris�les

différentes� administrations� étatiques,� s’affrontent� les� uns� aux� autres48n».�Plaignants�et

défendeurs�venus�d’horizons�géographiques�et�sociaux�diversifiés�(campagne,�ville,�marchand,

notable,�paysan,�bédouin)�se�retrouvent�devant�les�“hommes�de�loi”�et�revendiquent�chacun�à

leur�manière�leurs�droits.�Les�wak¬l-s�(mandataires)�de�chaque�partie�défendent�les�intérêts�de

leurs�clients�en�s’appuyant�sur�les�codes�de�lois�récemment�rédigés�et�promulgués.�Les�juristes

du�XIXe�siècle�sont�censés�connaître� l’ottoman49�ainsi�que�la�langue�parlée�localement.�Ces

mesures�institutionnelles�sont�prises�sans�aucun�doute�dans�l’objectif�de�régler�des�problèmes

d’interprétation.�Il�s’agit�désormais,�non�seulement�de�connaître�les�sociétés�sur�lesquelles�ils

exercent�leur�compétence,�mais�aussi�de�comprendre�les�moindres�ressorts�judiciaires�émanant

des� nouveaux� textes� de� lois� rédigés� en� ottoman� et� pas� toujours� traduits� dans� les� langues

                                                  
48�H.nIslamo™lu,�2000,�p.n11n:�«n�[...]�to�introduce�a�sense�of�law�in�which�multiple�actors,�including�the�different
state�agencies,�confronted�each�others�[...]n»
49�S.nJ.nW.nRedhouse,�1890,�p.n2147n:�«n Wak¬ln:�An�attorney,�an�agent,�a�representative,�a�substitue.n»�Mais
G.nYoung� traduit� ce� terme� par� «navocatn».� G.� Young,� 1905,� vol.nI,� «nMinistère� de� la� Justicen»,� Titre� Xn:
«nAvocatsn»n,� Loi� datant� d’octobre� 1302� (1886),� p.n184n:� «nAttendu� que� la� loi� accordant� le� privilège� exclusif
d’exercer� la�profession�d’avocat�à�ceux�qui�ont�obtenu�un�permis�a�été�dans� la�pratique� la�cause�d’abus,�est�que
cette�loi�est�contraire�aux�dispositions�de�la�Medjellé,�pour�ces�motifs�et�se�basant�sur�les�«nmazbatasn»�du�Conseil
d’État�et�du�Conseil�des�Ministres,�un� Iradé� sous�date�du�20�Zilhi�1303� (7� septembre�1302/1886)�a�abrogé�ce
privilège� sauf�pour� les�affaires�pénales.n»�Après�ce�protocole,� l’articlenn°n1�précise� les�nouvelles�qualifications
demandées�aux�avocats.�Art.nn°n1,�p.�185n:�«nÀ�partir�de� la�promulgation�du�présent� règlement,� l’exercice�de� la
profession�d’avocat�auprès�des�tribunaux�nizamiés�de�l’Empire�est�réservé�aux�avocats�qui�ont�obtenu�Diplôme�de
l’École�de�Droit.n»�L’article�n°n6�stipule�que�«nl’examen�n’est�pas�public.�Il�est�oral�et�se�fait��en�langue�turque.n»,
p.n186.
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provinciales,�en�l’occurrence�l’arabe�dans�le�district�de�Homs.�Et,�il�ne�faut�pas�oublier,�comme

l’a� montré� G.� Veinstein,� que� «nl’administration� interne� de� l’Empire� se� heurtait� [...]� aux

problèmes�de�la�pluralité�des�langues,�compte�tenu�de�la�multiplicité�de�celles�pratiquées�par�les

diverses�composantes�de�ce�vaste�empire�pluri-ethnique50.n»

Ceux�sont�ces�employés�du�tribunal,�mais�aussi�les�hommes�chargés�des�services

administratifs�de�la�ville,�comme�les�préposés�à�l’enregistrement�des�terres�(ma’m‚r� fl®b‚�ou

k®tib�fl®b‚)�qui�sont�supposés�faire�appliquer�les�droits�de�la�propriété�de�tout�individu.

En�effet,�dans� les�procès�portant�sur�des� terres�«nmulkn»�ou�«nam¬riyyan»,�les�parties

revendiquant�la�propriété�ou�la�possession�et,�parfois�les�deux�à�la�fois,�apportent�au�parquet�la

preuve� de� leur� droitn:� le� sanad� fl®b‚.� Les� terres� ont� été� enregistrées� localement� par� les

représentants�du�bureau�du� cadastre,�dont� la�présence� est�définitivement� confirmée�depuis

1878/79�dans�le�qa¥®’�de�Homs51.�Les� sanad�fl®b‚� sont�de�plusieurs�typesn:�ceux�«naccordés�en

fonction�des�catégories�de� la� terren»,�ceux�«naccordés�en�fonction�du�motif�du� transfertn»,�et

enfin�certains�«nflab‚-s�sont� temporaires�et�d’autres�sont�permanentsn»52.�Les�deux�premières

catégories�apparaissent�à�l’intérieur�des�documents�du�tribunal�de�Homs.�La�première�catégorie

met� l’accent�sur� la�distinction�qui�existe� juridiquement�et�administrativement�sur� les� terresn:

fl®b‚�de�terres�domaniales�(m¬r¬),�fl®b‚�de�terres�waqf�enfin�fl®b‚�de�propriété�privée�(mulk).�Les

premiers�représentent�le�titre�d’usufruitier�(tavarruf)�d’une�personne�sur�une�terre�domanialen;

alors�que�le�titre�possessoire�mulk�correspond�à�un�titre�de�propriété�privée.�Dans�ce�dernier

cas,�il�est�parfois�désigné�dans�les�documents�du�tribunal�réglementaire�de�Homs�comme�sanad

mulkiyya� et� son� titulaire� est� qualifié� de� v®hib� aml®k� (propriétaire� de� biens� privés).� La

détermination�du� statut�des� terres� auprès�des� juristes� semble�donc� sans� confusion� aucune.

Toutefois,�les�juges�et�wak¬l-s�du�mahkama�font�régulièrement�appel�à�un�employé�du�service
                                                  
50�G.�Veinstein,�2001,�p.n65.
51�Au�sujet�du�service�du�cadastre�de�Homs,�voir�chapitre�III�de�cette�étude,�p.n226 -229.�Et�à�titre�de�comparaison,
lire�M.�Mundy�et�R.nSaumareznSmith,�2007,�qui� remarquent� les�mêmes�balbutiements�quant�à� l’installation�des
services�du�cadastre�dans� le� liw®’�du�Hauran�et�plus�précisément�à� Irbid,�chef� lieu�du�qa¥®’�de�±Ajlun.Voir�M.
Mundy�et�R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.n68.�Les�hésitations�de� la�modernisation�de� l’administration�homsiote�ne
sont�donc�pas�une�exception�et�elles�sont�révélatrices�d’une� tendance�générale�dans�l’ensemble�de�la�province�et
peut-être�dans�l’ensemble�des�provinces.
52�A.�Minkov,�2000,�p.n69 -76n:�«nTapu�types�according�to�land�categories.n»,�«nTapu�title�according�to�reason�of
issuance.n»,�«nTemporary�and�permanent�Tapus.n».
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du�cadastre.�Celui-ci�peut�être�également�membre�du�tribunal�(«nahad�a±¥a’�h®‰ihi�al-mahkama

wa�k®tib�al-fl®b‚)�ou�parfois,�si�besoin�est,�il�peut�être�la�personne�qui�s’est�chargée�de�rédiger�le

titre�possessoire�lors�de�l’enregistrement�de�la�terre53.

L’intervention�des�experts�du�service�cadastral�auprès�de� la�cour�permet�d’entrevoir

quelques� processus� de� l’enregistrement� des� terres� et� comment� une�même� terre� est� parfois

enregistrée�plusieurs� fois.�Un� litige54�opposant�un�citadin�et�certains�villageois�à�d’autres

villageois�met�en�évidence�le�transfert�des�terres�du�village�de�Buwayda�Al-barqiyya.�Les�terres

conflictuelles� sont� des� terres� am¬riyyan;� les� terres�de� ce�village� semblent� enregistrées�par

parcelles�au�nom�de�chaque�villageois�exploitant.�Trois�villageois�et�un�Homsiote�ont�cédé�leurs

sept�lots�de�terre�(sab±a�qifla±�ar¥)�à�un�certain�±Abd�Al-ºam¬d�Al-Drub¬,�notable�de�la�ville�de

Homs.�Quelques�mois�plus� tard,� trois�autres�villageois�portent�plainte�contre� le�bénéficiaire

citadin.�La� légalisation�du� transfert�des� terres� a� été� certifiée� conforme�par� le�préposé� aux

certifications�(attestations)�du�tribunal�(«nmuvaddaqa�min�flaraf�muharrir�muq®wal®t�h®‰ihi�al-

mahkaman»)n;�mais�le�wak¬l�des�plaignants�réfute�cette�transaction�selon�l’article�45�du�code�des

terres�(q®n‚nama�ar®¥¬)55�et�appelle�à�témoin�les� mu¿t®r-s56�des�villages�alentours.�Ces�derniers

confirment�la�possession�de�ces�terres�domaniales�par�les�villageois�contestataires�et�les�limites

précises�nord,�sud,�est�et�ouest�des�sept�lots�transférés.�Employés�du�cadastre�et�mu¿t®r-s�des

villages� deviennent� ainsi� des� témoins� officiels� dans� l’affaire.� Après� une� audience,

                                                  
53�Lors�de�l’introduction�de�l’employé�du� fl®b‚,�le�greffier�précise�toujours�les�fonctions�exactes�du� k®tib�fl®b‚� en
tant�qu’intervenant�à�l’audience.�Il�peut�être�par�exemple,�membre�du�tribunal�chargé�de�la�certification�conforme
des� documents� et� en� même� temps� greffier� au� service� de� l’enregistrement� des� terres� («nmuvadaqqa� min� flaraf
muharrir�muq®wal®t�h®‰ihi�al-mahkama�Muhammad�¯®hir�Efend¬�Al-Sib®±¬�k®tib�al-fl®b‚�h®‰ihi�al-mahkama�bil-
da±w®� al-®t¬� ‰ikru-h®n»).� Parfois,� il� s’agit� tout� simplement� de� l’un� des� scribes� du� service� cadastral� («nahad
ma’m‚r¬n�al-fl®b‚n»).
54�SMBH�1�Doc.nn°n61�(9�juin�1302/21�juin�1886),�p.n45-47.
55�G.nYoung,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terres�et�de�la�Propriété�Foncièren»,�art.nn°n45,�p.n58n:�«nSi�le�possesseur�de
terrains�sis�dans� la�circonscription�d’une�commune�en�a� fait� le� transfert�à�une�personne� résidant�dans�une�autre
commune,�les�habitants�de�celle�où�se�trouvent�lesdits�terrains,�et�auxquels�ils�pourraient�être�nécessaires,�ont�une
année�durant,� la�faculté�de�réclamer�en� leur�faveur� l’adjudication�de�ce� terrain�au�même�prix�que�celui�auquel� il
aura�été�vendu.n»
56�G.�Young,�1905,�vol.nI,�«nMinistère�de�l’Intérieurn»,�Texte�IIIn:�«nLoi�des�vilayets�du�8�novembre�1864.n»,�art.n54,
p.n42n:�«nDans� chaque�Commune,�deux�moukhtars� sont� élus�par� chaque� communauté,� [...]�Toute� communauté
contenant�moins�de�vingt�maisons�n’a�droit�d’élire�qu’un�seul�mukhtar.n»�et�art.n56,�p.n43n:�«nLes�moukhtars,�sont
dans� les�communes,� les�agents�de� l’administration.�Les�affaires�municipales,�dans� les�communes�font�partie�des
attributions�des�moukhtars,�chacun�en�ce�qui�concerne�la�communauté�dont�il�est�délégué.n»
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vraisemblablement�longue�-le�document�compte�deux�pages�et�demie�pour�une�seule�et�même

audience-�le�président�du�tribunal�prononce�finalement�le�jugement�en�faveur�des�plaignants�et

les�terres�doivent�“revenir�aux�villageois”.�Le�témoignage�des�mu¿t®r-s�et�l’article�du�code�des

terres� ont� permis� de� justifier� les� droits� des� villageois.�Les�mu¿t®r-s� jouent� ici� le� rôle� de

représentants�de�la�communauté�rurale�du�district.�Il�ne�s’agit�pas�ici�de�défendre�un�cas�isolé,

mais�de�lutter�pour�conserver�les�droits�de�chaque�communauté�villageoise.�Aussi,�le�préposé�à

l’enregistrement�des�terres�devra�à�nouveau�établir�un�sanad�fl®b‚.�Transfert�par�héritage�ou�par

vente,� les� titres� possessoires� sont� écrits� après� chaque� changement� de� possesseurs� ou� de

propriétairesn;�ces� titres�font�office�de�certificat�de�propriété.�Non�seulement,� la�citation�des

k®tib-s�flab‚,�mais�aussi�la�notification�exacte�des�articles�de�loi�sur�lesquels�les�wak¬l-s�appuient

leur�plaidoirie�et�d’après�lesquels�le�ra’¬s�(président)�de�la�cour�prononce�son�jugement,�sont

essentielles�dans�la�procédure�judiciaire

L’affaire�évoquée�précédemment�est�un�cas� finalement� très�classique�concernant� les

conflits�de�propriété�des�terres�dans�la�circonscription�de�Homs,�mais�le�déroulement�de�cette

affaire�montre�quelques�particularités� tout�à� fait� intéressantes.�D’une�part,�ce�compte� rendu

d’audience�contient�un�nombre�élevé�d’articles�cités,�au�total�sept�dont�un�seulement�est�issu�du

code�des�terres.�D’autre�part,�sur�l’ensemble�des�documents�relatifs�à�des�affaires�mettant�en

cause� la�possession�du�droit�d’usage�des� terres�domaniales57,�seule�une�infime�partie�de�ces

derniers�évoque�directement�des�articles�du�code�des�terres.�Dans�ces�documents,�ce�code�est

noté�précisément�«nq®n‚n®mat� al-ar®¥¬n»,�et�il�est�généralement�utilisé�par�des�villageois�qui

sont� dans� ces� cas,� la� partie� plaignante.� Comptes� rendus� d’audiences,� procès-verbaux,

confirmations� de� décisions� et� jugements� sont� systématiquement� rédigés� par� les� greffiers

présents�lors�des�procès�et�rendent�compte�des�moindres�détails�survenant�dans�la�procédure.

                                                  
57�Ces�documents�ont�été�consignés�dans�les�registres�de�la�section�civile�du� mahkamat�bid®yat�Homs .�Sur�les�18
registres�consultés�émanant�du�tribunal�de�Homs,n11�sont�issus�de�la�section�civile.�Cinq�registres�sont�constitués
de� comptes� rendus� d’audience� ou� de� procès� verbaux� et� les� six� autres� renferment� des� jugements� ou� des
confirmations� de� décisions.� Les� cinq� registres� mentionnés� précédemment� constituent� la� base� de� l’étude� des
documents� relatifs�aux� litiges� ruraux�de� la� section�civile�du� tribunal.�Ce�choix�a�été�effectué�pour�des� raisons
pratiquesn:�les�jugements�et�confirmations�de�décisions�ne�donnent�quasiment�aucun�détail�sur�le�litige�lui-même�ni
sur�le�déroulement�de�l’affaire.
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Chaque�parole�et�fait�sont�notés�avec�minutien;�les�décisions�du�président58�de�la�cour�ainsi�que

certaines�plaidoiries�des�wak¬l-s�sont�accompagnées�et�appuyées�par�la�mention�d’articles�tirés

des�nouveaux�codes.�Les�codes�civil�et�de�procédure�civile�sont�les�plus�fréquemment�cités.�Les

articles� mentionnés� sont� généralement� relatifs� à� l’absence� d’une� partie,� souvent� la� partie

défenderesse,� à� la� vente,� ou� encore� à� la� location� des� terres.� Les� usufruitiers� des� terres

domaniales� font� toujours� indirectement� référence� au� code� des� terres,� mais� les� lois� sont

mentionnées�et�entendues�comme�si�elles�étaient�d’anciennes�coutumes.�Les�paysans�rappellent

toujours�que�les�terres�litigieuses�sont�en�leur�possession�depuis�des�générations�et�qu’ils�n’ont

jamais�cessé�de�les�cultiver.�Or�un�amendement�à�l’article�n°n47�du�code�des�terres�précise�que

le�transfert�des�terres�à�un�autre�possesseur�est�possible�uniquement�si�les�terres�demeurent�en

«nnon-rapport�pendant�trois�années�consécutives59n».�Mais�le�retour�à�la�codification�des�terres

m¬r¬�est�négligé�au�profit�de�lourdes�références�aux�lois�définissant�le�transfert�des�biens�privés.

Par� cette� domination� des� articles� émanant� du� code� civil,� les� droits� du�mulk� apparaissent

supérieurs�aux�droits�d’usufruit�(tavarruf)�sur�les�terres�m¬r¬,�malgré�l’intention�des�législateurs

de�rendre�au�droit�d’usage�toute�sa�valeur.

Dans� le�cas�du�mahkamat� bid®yat�Homs,�«n[l]a�majorité�des�conflits�concernent� les

terres�m¬r¬.�Cependant,�le�sens�du�droit�de�tavarruf�(usage)�sur�les�terres�m¬r¬�s’est�radicalement

transformé�[...]�[L]es�droits�de�tavarruf�sont�considérés�comme�[les�droits]�de�la�propriété�à�la

fois�par� les�usufruitiers,� les� institutions�administratives�officielles� locales�et�centrales�et�� les

cours�d’instance60.n»

                                                  
58�La�totalité�des�documents�consignés�dans�l’ensemble�des�18�registres�émanant�du�tribunal�réglementaire�de
Homs� font� systématiquement� référence� à� présence� du� ra’¬s� (président).�Les� termes�de�n®’ib� �et�de�q®¥¬�y�sont
inexistants.�L’unique� registre�consulté�émanant�du�mahkama� ·ar±¬�de�Homs�désigne,�quant�à� lui,� le� juge�de�ce
tribunal�par�la�formule�respectueuse�suivanten:�«nsayyidu-n®�wa�mawl®-n®�al-h®kim�al-·ar±¬n».�Enfin,�la�mur®sala
(correspondance)� émanant� du� q®¥¬� ±askar� d’Anatolie� consigné� au� début� de� ce� même� registre� mentionne� la
nomination�du�n®’ib��de�ce�tribunal.
59�G.nYoung,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terres�et�de�la�Propriété�Foncièren»,�supplément�à�art.nn°n67,�p.n64n:�«n[...]
tout�champ�qui�ne�sera�pas�cultivé�directement�par�le�possesseur,�ou�indirectement�par�voie�de�prêt�ou�de�louage,�et
qui�restera�en�non�rapport�pendant�trois�années�consécutives,�sera�soumis�à�la�formalité�du�tapou�que�le�possesseur
soit�sur�les�lieux,�ou�en�voyage�dans�une�contrée�éloignée.�Si�l’ancien�possesseur�désire�l’acquérir�de�nouveau,�ce
champ� lui� sera� laissé�moyennant� le� tapou�de� sa�valeur.�S’il�n’en� fait�pas� la�demande,� ce� champ� sera�mis� aux
enchères,�et�adjugé�au�plus�offrant.n»
60�Y.�Terziba¤o™lu,�2005,�p.n299n:�«nThe�majority�of�the�conflicts�take�place�on� m¬r¬� (state)�land.�However,�the
meaning�of� tavarruf� �(use)�rights�on�m¬r¬�land�had�[...]�been� transformed�radically�[...].[...]� the�rights�of� tavarruf,
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4°)�La�propriété�des�étrangers�dans�le�q®n‚n

Dans�les�registres�étudiés,�aucun�document�impliquant�un�étranger�ne�figure.�Pourtant,

quelques�années�auparavant,�dans�la�région,�une�affaire�mobilise�les�efforts�du�consul�français�à

Damas.

«nJe�veux�parler�des�difficultés�chaque� jour�croissant�opposées�aux�propriétaires�de

terrains�non�Musulmans�et�protégés�étrangers.�Les�propriétaires�de�cette�catégorie�sont�assez

nombreux�en�Syrie.�Actifs,�habiles�et�ayant�des�capitaux�à�leur�disposition,�ils�se�sont�hâtés�de

profiter�des�droits�que�leur�conférait�la�loi�du�19�Sepher�1284�[22�juin�1867].�En�cela�ils�ont�été

tout�d’abord�secondés�par�les�paysans�eux-mêmes,�qui,�pressurés�par�les�agents�de�l’autorité

locale,�étaient�heureux�d’échapper�désormais�aux�exactions�en�participant�aux� immunités�de

leurs�nouveaux�maîtres.�Aussi�est-ce�surtout�à�ce�dernier�motif�qu’il�faut�attribuer�les�conditions

exceptionnellement�avantageuses�auxquelles�les�sujets�et�protégés�étrangers�ont�conclu�l’achat

de�leurs�terrains.�Mais�c’est�également�à�ce�motif,�sans�doute,�qui�a�conduit�l’autorité�locale�à

regretter�des�concessions�[...]�à�des�Européens�ou�des�protégés�européens.�[...]�On�ne�saurait

donc�s’étonner�des�obstacles�que�les�Étrangers�ont�rencontré�soit�dans�la�prise�de�possession,

soit�dans�l’exploitation�de�leurs�propriétés61.n»

En�effet,�la�signature�d’un�protocole�d’accord,�en�date�du�7�vafar�1285�(30�mai�1868)62,

concernant�les�sujets�français�a�mis�à�exécution�les�principes�de�l’Iradé�Impérial�du�13�vafar

1284�(16� juin�1867)�qui�«n[concède]�aux�Étrangers� le�droit�de�posséder�des�Immeubles�dans

l’Empire�ottoman63n».�Ce�texte�officiel�fut�transmis,�après�traduction,�aux�ambassades�et

consulats�étrangers�par�note�verbale64.�Cette�loi�est�le�résultat�de�longues�négociations 65�entre�la

                                                                                                                                                                

[...]were� treated�more� and�more� like�private�ownership�both�by� those�who�held� those� rights� and�by� local� and
central�state�agencies,�as�well�as�by�the�courts.n»
61n«nLettre�n°19�du�Consul�de�Syrie�à�Damas�à�M.�L’ambassadeur�de�France�à�Constantinople�sur�la�situation�dans
la� circonscription� de� Damas� des� propriétaires� de� terrains,� non-rayasn»,� datée� du� 18� avril� 1872� à� Damas.� In
Archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°9.
62nG.�Young,�1905,�vol.nI,�«nDroit�de�propriété�immobilières�des�Étrangers.n»�p.n335.
63nG.�Young,�1905,�vol.nI,�«nDroit�de�propriété�immobilières�des�Étrangers.n»�Texte�XXn:�«nLoi�concédant�aux
Étrangers�le�droit�de�posséder�des�Immeubles�dans�l’Empire�Ottomann»,�p.n337-345.
64�G.�Young,�1905,�vol.nI,�«nDroit�de�propriété�immobilière�des�Étrangers.n».�Texte�XXn:�«nLoi�concédant�aux
Étrangers�le�droit�de�posséder�des�Immeubles�dans�l’Empire�Ottomann»,�p.n337.
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Sublime�Porte�qui� craignait� l’augmentation�de� la�pénétration�occidentale� et� les�puissances

étrangères�qui�défendaient� jalousement� leurs�privilèges�accordés�par� les�capitulations66.�La

lettre�citée,�écrite�par�le�consul�de�France�à�Damas�à�l’Ambassadeur�de�France�à�Constantinople

évoque�l’habileté�des�protégés�français�se�lançant�rapidement,�une�fois�la�permission�obtenue

d’acquérir�des�propriétés,�dans� l’achat� en� toute� légalité�des�biens� fonciers� sur� le� territoire

impérial.

Pourtant� trois�ans�avant� la�promulgation�de� la� loi�accordant�aux�étrangers� le�droit�de

propriété,�un�certain�Fadul�Bambino,�de�nationalité�française,�vice-consul�de�France�à�Homs�et

Hama�envoie�une�dépêche�à�son�supérieur�hiérarchique.�Afin�de�porter�aide�à�ce�dernier,� le

consul�de�France�à�Damas�envoie�à�son�tour�un�courrier�au�gouverneur�de�Syrie,�lui�signalant

que�«nles�Caïmakams�de�Homs�et�Hama�[...]�ont�signifié�[à�Fadul�Bambino],�par�ordre�[du�w®l¬]

qu’il�ne�pouvait�posséder�aucune�propriété�en�Turquie�et�qu’il�n’eût�plus�à�les�administrer67.n»

Afin�de�donner�plus�de�vigueur�à�ces�propos,�le�consul�affirme�le�fait�que�son�vice-consul�de

Homs�possède�pour�ses�terres�des�titres�de�propriété�réguliers.�Enfin,�il�enjoint�le�gouverneur�de

cesser�les�entraves�faites�par�ses�représentants�à�Homs�afin�que�F.�Bambino�puisse�poursuivre

ses� travaux�agricoles.�Le�consul�ajoute�que� la�dépossession�de�F.�Bambino�entraînerait�«nde

grands�dommages�pour�l’amélioration�de�ces�propriétés�à�laquelle�il�travaille�depuis�plusieurs

années.n»� Le� vice-consul� de� France� possède� donc� légalement� des� propriétés� dans� sa

circonscription�et�cela�depuis�plusieurs�années.�Comment�a-t-il�pu�obtenir�ces�titres�de�propriété

avant�la�loi�de�1867n?

                                                                                                                                                                
65nG.�Young,�1905,�vol.nI,�«nMinistère�de�l’Intérieurn»,�Texten:�«nHatti -Chérif�de�Gul -Hané�ou�loi�du�Tanzimat,�le�3
novembre�1839n»,�p.n34.�Dès�1839,�dans� le�Rescrit� Impérial�de�Gul-Hané� ,� le�Sultan�ottoman� insinue�envisager
d’accorder�le�droit�de�propriété�aux�étrangers.�Ainsi�le�sultan�dit�avoir�ordonné�que�«nparfaite�sécurité�fut�octroyée
désormais�à�tous�mes�sujets,�Musulmans�ou�Rayas,�dans�leur�vie,�leur�honneur�et�leurs�propriétés.n»
En�1856,�dans�Hatti-Humayoun,�le�Sultan�Ottoman�réaffirme�l’intention�du�gouvernement�ottoman�d’accorder�ce
droit� aux� étrangers� et� aux� non-musulmans.� G.� Young,� 1905,� vol.nII,� «nCultes.� Privilèges� Judiciaires� des
Communautés�Non-Musulmanes.n»,�Texten:�«nPrivilèges�des�Communautés�non-musulmanes,�Hatti-Humayoun,�le
18� février� 1856.n»,� p.n8n:� «nComme� les� lois� qui� régissent� l’achat,� la� vente� et� la� disposition� des� propriétés
immobilières�sont�communes�à�tous�les�sujets�de�mon�Empire,�il�pourra�être�permis�aux�étrangers�de�posséder�des
propriétés�foncières�dans�mes�États,�en�se�conformant�aux� lois�et�règlements�de�police,�en�acquittant� les�mêmes
charges�que�les�indigènes�et�après�des�arrangements�auront�lieu�avec�les�Puissances�étrangères.n»
66nSur�les�intentions�des�rédacteurs�de�cette�loi,�liren:�R.�Kark,�1991,�p.n72.
67n«nOrdre�n°n69�de�Monsieur�Hecquard�Consul�de�France�à�Damas�à�Monsieur�le�Gouverneur�Général.n»�daté�du
17�octobre�1864�à�Damas.�In�Archives�du�CADN,�Correspondance�Consulaire,�Registre�n°17.
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L’affaire�est�complexen;�et�malgré�les�échanges�épistolaires�entre�le�gouverneur�de�la

province� (w®l¬)� en�personne,� le� consul�de�Damas� et� le�vice-consul�de�Homs�des� éléments

informatifs�manquent�afin�de�comprendre�l’origine�du�problème.�Et�seuls�les�titres�de�propriété

possédés�par�le�vice-consul�de�Homs�semblent�être�la�clé�de�ce�litige.�Selon�A.-K.nRafeq,�Fadul

Bambino,�sa�famille�et�d’autres�Français�possèdent�«ndes�plantations�et�terres�cultivables�dans

quatre�villages� [...]� [n:n]�Umm�Sharshuh68,�Bigata,�Suwayda,�et�Jiblaya 69.n»�Toujours�d’après

A.nK.nRafeq,�qui�fonde�ses�propos�sur�des�documents�tirés�des�registres�du�tribunal�de�Hama�en

1871,�F.�Bambino�et�d’autres�enregistrent�officiellement�leurs�propriétés�en�1871�d’après�les

nouveaux�règlements�du�fl®b‚70.

Or,�en�1867,�F.�Bambino�répond�au�consul�de�France,�qui�lui�avait�demandé�trois�ans

auparavant�des�«ncopies�de�[ses]�titres�de�propriété71n»,�au�sujet�de�ses�propriétés.�Dans�cette

lettre,�il�affirme�que�«n[...]�grâce�à�l’équité�de�S.�Ex.�le�Valy,�[lui�et�d’autres�sujets�étrangers�ont

été]� reconnu[s]� par� une� sentence� solennelle� émanée� de� son� grand� tribunal� administratif,

légitimes�possesseurs�de�ces�propriétés72.n»�Le�cas�de�F.�Bambino�et�d’autres�étrangers�a�donc

fait�l’objet�d’une�procédure�judiciaire�auprès�des�instances�ottomanes,�suite�à�la�loi�de�1867.

Les� problèmes� de� propriété� sont� réglésn;� les� étrangers� peuvent� donc� poursuivre� leurs

investissements�dans�la�région�en�toute�légalité.

Pourtant,� les�documents�émanant�du� tribunal�de�Hama�sont� le� résultat�d’une�plainte

portée�contre�l’illégalité�de�l’acquisition�des�terres�de�notre�protagoniste73.�Que�s’est-il�passé

                                                  
68nUmm�Sharshuh�(Um�bar·‚h)�est�le�seul�village�appartenant�réellement�au� qa¥®’�de�Homs.�Il�est�situé�au�nord�de
Homs,�à�l’ouest�de�l’Oronte�et�au�sud-ouest�d’Al-Rastan.�Sur�les�trois�autres�villages�mentionnés�par�A.nK.�Rafeq,
seuls�deux�ont�été�repérésn:�Celui�de�Suwayda�qui�figure�dans�la�liste�des�villages�situés�dans�le�qa¥®’�de�Hama�et
qui�se�trouve�au�Nord-Ouest�d’Al-Rastan�sur�la�route�de�Hama.�Et�celui�de�Jiblaya�qui�se�trouve�à�l’ouest�de�Homs
et�à� l’Est�du�Krack�des�Chevaliers� (Qal±at�Al-ºusn).�Voir�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.�31�et�vol.�32,�années
1317h.�(1899/1900)�et�1318�h.�(1900/1901)n;�et�Syrie,�répertoire�alphabétique�des�noms�de�lieux�habités,�1945.
69nA.-K.nRafeq,�2000,�p.n221n:�«nThe�property�owned�by�Fadul�Bambino,�his�family,�and�the�other�Fren ch�persons
consisted�of�plantations�and�arable�lands�in�four�villages�in�the�région�of�Hims,�[...].�The�four�villages�were�Umm
Sharshuh,�Bigata,�Suwayda,�and�Jiblaya.n»
70nA.-K.nRafeq,�2000,�p.n220-221�et�note�n°57.
71�«nOrdre�n°n70�de�Monsieur�Hecquard�Consul�de�France�à�Damas�à�Monsieur�le�Consul�de�France�à�Hama.n»�daté
du�19�octobre�1864�à�Damas.�In�Archives�du�CADN,�Correspondance�Consulaire,�Registre�n°17.
72�«nLettre�n°n43�du�Vice�Consulat�de�France�à�Homs�et�Hama�à�Monsieur�le�Gérant�du�Consulat�de�France�à
Damasn»,�datée�du�16�septembre�1867.�In�Archives�du�CADN,�Constantinople,�Série�D,�Dossier�n°n8,
73nA.-K.nRafeq,�2000,�p.n220-221
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entre�1867�et�1871n?�La�décision�du�tribunal�administratif�n’a-t-elle�pas�suffi�à�enregistrer�ces

terres�en�bonne�et�due�formen?�Comment�a-t-il�pu�acheter�des�terres�plusieurs�années�avant�la

promulgation�de�la�loin?�Sous�un�prête-nom74�ou�sous�une�autre�identitén?

En� fait,�«nF.�Bambino�est�né�en�Syrie,� il�est�employé�par� les�Français�comme�agent

consulaire�à�Tripoli�et�puis�à�Hama�en�1840.�[...]�Durant� les�émeutes�socio-économiques�de

1860,�Fadul�Bambino�défend�le�consulat�français�de�Damas.�Afin�de�promouvoir�le�statut�de

Fadul�Bambino�auprès�des�autorités�locales,�il�est�élevé�au�rang�de�vice�consul�de�France�le�16

mars� 1853� à� l’agence� de� Homs� et� Hama� [...]75n»�Dans�cette�perspective,�il�est�possible

d’envisager�le�fait�que�le�vice�consul�de�Homs�et�Hama�ait�fait�l’acquisition�de�ses�propriétés�en

sa�qualité�de�sujet�ottoman.�Or�«nen�1860,�le�Gouvernement�Ottoman�ordonna�que�tous�ceux�qui

renonceraient�à�la�nationalité�ottomane�devaient�quitter�le�pays,�vendre�leurs�immeubles�et�se

voir�privés�des�droits�d’hérédité76.n»

Pour� les� consuls� de� France� successifs,� les� ressortissants� étrangers� et� plus

particulièrement�français,�ont�acquis�leurs�terres�de�la�manière�la�plus�régulière�possible.�Ainsi,

le�représentant�de� la�France�en�Syrie�présente�systématiquement�ces�nouveaux�propriétaires

subissant�le�joug�des�autorités�locales�alors�que�la�population�paysanne�semble�échapper�aux

exactions� des� propriétaires� et� usuriers� ottomans� en� exploitant� les� terres� appartenant� aux

                                                  
74nCertaines�personnes�acquirent�des�biens�avant�la�loi�en�les�enregistrant�sous�des�noms�ottomans.�«nAprès�la
publication� de� la� loi,� le� Journal� Officiel� invita� les� étrangers� à� enregistrer� officiellement� sous� leur� nom� les
propriétés�qu’ils�possédaient�sous�les�noms�empruntés�et�ceci�gratuitement�pendant�une�année�après�la�publication
de�la�loi,�après�quoi�la�taxe�de�tapu�devrait�être�prélevée�obligatoirement�comme�s’il�s’agissait�de�l’acquisition�de
nouveaux�biens.n»�In�L.�Belardi,�1983,�p.�p.n257.
75nA.-K.nRafeq,�2000,�p.�222n:�«nBorn�in�Syria,�Faddul�was�employed�by�the�French�as�consular�agent�in�Tripoli
and�then�in�Hamah�in�1840.�[...]�During�the�socioeconomic�riots�in�Damascus�in�1860,�Faddul�defended�the�French
Consulate� in�Damascus� [...]�To�promote� the� standing�of�Faddul�Bambino�before� the� local� authorities,�he�was
elevated�on�16�March�1853�to�the�rank�of�French�vice-consul�in�the�agency�of�Hims�and�Hamah.n»
76�G.�Young,�1905,�vol.�II,�Titre�XXXIIIn:�«nNationalitén»,�p.n224.�Le�droit�successoral�confirme�cette�restriction
par�une�loi�promulguée�le�21�février�1883.�G.�Young,�1905,�vol.�I,�Titre�XIXn:�«nDroit�Successoral.�Capacité�d’un
sujet�ottoman�naturalisé�étranger�de�succéder�aux�immeubles.nLoi�du�21�février�1883n»n,�art.nn°n1�et�2,�p.n332.�«nLes
individus� sujets� ottomans� de� naissance� qui� ont� changé� de� nationalité� avant� la� promulgation� de� la� loi� sur� la
nationalité�ottomane�et�auxquels� la�S.�Porte,�aux� termes�des� traités,�a�reconnu�et�confirmé� la�sujétion�étrangère,
ainsi�que�ceux�qui�ont�changé�de�nationalité�après�la�publication�de�la�susdite�� loi,�pourront�bénéficier�de�tous�les
droits� inscrits�dans� la� loi�du�7�Sef�1284,�qui�concède�aux�étrangers� le�droit�de�propriété� immobilière.� [...]�Les
individus�qui,�sans�avoir�obtenu�l’autorisation�du�Gouvernement�Impérial,�ont�changé�de�nationalité�et�qui�par�ce
fait� ont� perdu� le� droit� de� nationalité,� ne� peuvent� jouir� dans� l’Empire� Ottoman� du� droit� de� propriété� et� de
succession.n»�F.�Bambino�aurait-il�été�naturalisé�français�sans�en�obtenir�l’autorisation�préalablen?
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étrangers.�De�nombreuses�lettres�du�consul�de�Damas�adressées�à�l’ambassadeur�de�France�à

Constantinople� témoignent� toutefois� de� la� multiplicité� des� problèmes� que� connaissent� les

propriétaires� étrangers� sur� place.�Dans� cette� documentation,� le� gouvernement� ottoman� est

toujours�accusé�de�nuire�aux�étrangers�par�pure�jalousie�ou�par�peur�de�l’influence�européenne.

En� revanche,� les�propriétaires� français� sont� eux�décrits� en� tant�que�victimes�d’un� système

politique�où�les�exactions�sont�à�l’ordre�du�jour.�Pourtant,�le�récit�de�F.�Bambino�au�sujet�des

vexations�qu’il�subit�de�la�part�de�l’autorité�locale�laisse�transparaître�une�autre�réalité.�Il�écritn:

«nHalo�Pacha�a�tellement�menacé�nos�paysans�fidèles�et�encouragé�les�récalcitrants�qu’il�a�fini

par� les�soulever� tous�et� les� révolter� tous�contre�nous.n»�Parmi�ces�paysans�si�heureux�de�se

savoir�désormais� sous� l’aile�protectrice�des� immunités�accordées�aux�étrangers,� il�demeure

quelques� récalcitrantsn!� Si� peu� nombreux� soient-ils,� ces� séditieux� créent� de� nombreux

problèmes�à�F.nBambino�et�à�d’autres�étrangers�propriétaires�en�Syrie�comme�les�Deschamps,

les�Eddé,�etc.

 II. La�maîtrise�de�la�procédure

Les�registres�du�mahkamat�bid®yat�de�Homs�ne�font�aucune�allusion�aux�contentieux�des

propriétaires�étrangers�qui�sont�jugés�de�toute�évidence�par�les�tribunaux�·ar±¬77.�En�effet,�les

étrangers�sont�en�possession�de�terres�mulk.�Or,�«nla�législation�et�la�procédure�civile�relatives

[aux� terres� mulk],� se� trouvent� dans� les� livres� de� jurisprudence� religieuse78.n»�De�ce�fait,

propriétaires�étrangers�et�propriétaires�ottomans�se�rendent�au�tribunal�·ar±¬�dont�ils�dépendent

afin�de� régler� leurs�contentieux�concernant� leurs�biens-fonds�privés.�Toutefois,�chaque� fois

qu’un� conflit� met� en� jeu� de� près� ou� de� loin� des� biens� immobiliers�m¬r¬,� les�affaires� sont

directement�portées�devant�les�cours�ni˙®miyya-s�où�les�possesseurs,�tous�sujets�ottomans�sans

exception,�défendent�leurs�droits�récents�ou�ancestraux�devant�cette�cour.

                                                  
77�Voir�A.nK.nRafeq,�2000,�p.�175-239.
78�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terres.n»,�art.nn°n2,�p.n46.
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1°)�Une�mise�en�scène�judiciaire

Dès�la�formule�protocolaire�introductive�des�documents,�le�lecteur�entre�dans�l’univers

de�la�norme�juridique�stricte.�Aucune�trace�d’improvisation�ne�ressort,�ni�même�une�manière�ou

un� style� propre� à� un� greffier� particulier.�De� document� en� document,� seule� la� calligraphie

change.�Ainsi,�la�main�du�scribe�semble�changer�sans�qu’il�y�ait�substitution�de�personne�ou

plutôt�d’esprit.�Le�protocole�veut�que� l’introduction�commence�ainsi79n:�«nUne�requête�a�été

soumise� auprès�de� ce� tribunal� sous� le�numéro�X�par� l’intermédiaire�d’un� tel,� fils�d’un� tel

musulman�(ou�chrétien)�ottoman�originaire�(ou�résidant)�de�Homs�(ou�du�village�X�appartenant

au�district�de�Homs)�à�la�date�X.�La�requête�susmentionnée�contient�que�...80».�Le�scribe�chargé

de�consigner�ces�affaires�ne�peut�en�aucun�cas�formuler�cette�phrase�d’une�autre�manière.�De�ce

fait,�une�formule�introductive�telle�que�“Un�tel�fils�d’un�tel,�originaire�de�Homs,�a�soumis�une

requête�dans�ce�tribunal�sous�le�numéro�X�le�jour�X”�ne�peut�avoir�valeur�légale.�En�effet,�d’une

part,�l’importance�est�donnée�à�la�légalité�de�la�procédure81�entamée�par�une�personne.�D’autre

part,�la�législation�exigeant�une�identification�complète82�des�parties�prenantes�dans�l’affaire�a

pour� conséquence� l’emploi� du� passif� afin� de� ne� pas� perdre� l’information� essentielle� au

déroulement� de� la� procéduren:� la� requête.�L’écriture� est� donc� figée� dans� le� formulaire� du

tribunal�de�Homs�mais�également�dans�les�autres�tribunaux�réglementaires�de�la�région83.�Cette

                                                  
79�Il�existe�trois�formules�introductives�protocolaires�marquant�le�commencement�d’un�compte�rendu�d’audience.
La�formule�présentée�ici�représente�environ�80%�des�documentsn;�les�deux�autres�formules�sont�équivalentes,�seul
change�le�verbe�principal�de�la�phrase.
80�«nTaqaddama�li-h®‰ihi�al-mahkama�±ar¥h®l�min�im¥®’� X�al-muslim�(�ou� al-mas¬h¬)�al-±u˚m®n¬�min�ah®l¬� (ou�min
sukk®n)�mad¬nat�ºimv� (ou�qaryat�X�al-t®bi±a�qa¥®’�ºimv)�mu’arra¿�X� bi-n‚mir‚�X.�Yata¥amman�al-±ar¥h®l�al-
ma‰k‚r�[...]n»
81�G.�Young,�1906,�vol.nVII,�«nCode�de�procédure�civilen»,�Tire�IIIn:�«nDe�la�manière�dont�les�procès
commencentn»,�Chapitre�1ern:�«nDes� requêtes.n»,�art.nn°n15,�p.n177n:�«nToute�demande�doit�être�présentée�par�une
requête.n»
82�G.�Young,�1906,�vol.nVII,�«nCode�de�procédure�civilen»,�Tire�IIIn:�«nDe�la�manière�dont�les�procès
commencentn»,�Chapitre�1ern:�«nDes�requêtes.n»,�art.nn°n16,�p.n177n:�«nLa�requête�doit�contenir�la�date�du�jour,�mois
et� ann;� les� noms,� prénoms,� profession� et� domicile� du� demandeur� et� du� défendeurn;� la� nationalité� de� la� partie
étrangère�dans�le�cas�où�l’une�des�parties�n’est�pas�sujet�ottomann;�[...]n»
83�Comme�je�l’ai�signalé�dans�le�chapitre�I�de�cette�étude,�un�registre�du�tribunal�de�première�instance�de�eaza�s’est
glissé� inopinément� dans� le� corpus� des� registres� mentionnés� Mahkama� bar±¬� ºimv� au� Centre� des� Archives
Historiques�de�Damas.�La�lecture�de�ce�corpus�de�sources�a�non�seulement�révélé�des�registres�de�tribunaux�dits
ni˙®miyya�bid®yat�ºimv�et�un�registre�émanant�du�mahkama�ni˙®miyya�bid®yat�eazza.�Une�erreur�de�classement
offrit�l’occasion�de�comparer�les�documents�émanant�d’un�même�organe�institutionnel�dans�deux�villes�différentes
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formule�s’alourdit�parfois�par�la�présence�de�plusieurs�plaignants�qui�doivent�être�tous�cités�et

identifiés� les�uns�après� les�autres�ou�encore�par� la�présence�d’un� représentant� légal�qui�est

chargé�de�porter�plainte�au�nom�du�plaignant�et�d’en�suivre�l’affaire�auprès�du�tribunal.�Cette

personne�est�identifiée�de�la�manière�suivanten:�al-wak¬l�al-ni˙®m¬�‘an�flaraf�X84.�Il�devient�ainsi

le�fondé�de�pouvoir�du�ou�des�demandeurs.�Par�ce�procédé,�le�plaignant�s’adresse�à�la�cour�par

l’intermédiaire�de�son�mandant�qui�devient�en�quelque�sorte�son�porte-parole.�L’introduction

s’achève�par�un� résumé�de� la� raison�de� la�plainte� et� enfin�par� la�présentation�de� la�partie

défenderesse.

Après� l’exposé� du� cadre� général� du� litige� (acteurs,� lieu,� motif),� le� style� normatif

administratif�se�transforme�en�un�récit�décrivant�les�faits�ayant�conduit�à�la�plainte.�Le�scribe

passe� de� la� présentation� protocolaire� à� l’action� administrative� et� judiciaire.� La� première

démarche� engagée� par� les� membres� du� tribunal� est� de� convoquer� les� deux� parties� à� une

audience� dont� la� date� est� fixée� au� préalablen:� «nSelon� ce� qui� précède,� les� feuilles� de

“convocation”�(awr®q�al-da±watiyya)�ont�été�rédigées�pour�les�deux�parties�et�le�procès�a�été

fixé�le�jour�X�(jour�de�la�semaine,�date,�mois,�année)�à�l’heure�X�(généralement�le�matin�entre�8

ou�9�heures).�Et�elles�ont�été�transmises�aux�deux�parties85n».�En�fonction�de�la�date�du�dépôt

officiel�de�la�requête,�et�du�lieu�de�domicile�des�parties�prenantes,�les�administrateurs�fixent�la

date�de�la�première�audience86.

                                                                                                                                                                

de� la�wil®yat� S‚riyya.� La� terminologie,� les� expressions,� la� présentation� sont� identiques.� Seuls� divergent� les
toponymes�et�la�dénomination�officielle�du�tribunaln:�mahkamat�bid®yat�ºimv�ou�mahkamat�bid®yat�eazza.
84�G.�Young,�1906,�vol.nVII,�«nCode�de�Procédure�Civilen»,�Titre�IVn:�«nDes�plaidoiriesn»,�Chapitre�IIn:�«nDe�la
comparution� des� parties� et� de� l’instruction� de� la� cause.n»,� art.nn°n44,� p.n182n:� «nLes� parties� à� comparaître� à
l’audience�au�jour�fixé�seront�appelées�par�l’huissier�audiencier�dans�l’ordre�de�l’enregistrement�de�leur�demanden:
ils�seront�entendus�s’ils�plaident� leurs�causes�personnelles�ou�celle�de� leur�mandantn;�dans�ce�dernier�cas,� leurs
procurations�seront�déposéesn;�le�fondé�de�pouvoir�nommé�à�l’audience�sera�inscrit�au�bas�de�la�requêten;�[...].n»
85�«nFa-±alay�taharrarat�al-awr®q�al-da±watiyya�lil -flarafayn�wa�ta±ayyana�li -muh®kamati-him�al-yawm�al-ful®n¬ � al-
w®qi±�(date)�al-s®±a�al-ful®niyya.nWa�taballafat�lil-flarafayn.�»
86�G.�Young,�1906,�vol.nVII,�«nCode�de�procédure�civile.n»,�Titre�IIIn:�«nDe�la�manière�dont�les�procès
commencent.n»,�art.nn°n23,�p.n178-179n:�«nCiter�les�parties�par-devant�le�tribunal,�c’est�désigner,�suivant�l’ordre�de
l’enregistrement�des� requêtes,� le� jour�où� elles� seront� jugées� et� leur� signifier� l’acte�d’invitation,� c’est-à-dire� la
citation�(Ishhar�poussoulassi).n»�&�art.nn°n31,�p.n180n:�«nDans�tous�les�cas,�excepté�dans�les�affaires�importantes�et
urgentes,�si� le�domicile�de� la�partie�à�citer�est�dans� la�ville�ou� le�‘kassaba’�où�se� trouve� le� tribunal,� le�délai�fixé
dans� l’acte�d’invitation�ne�pas�être�moins�de� trois� jours,�à�partir�du� jour�de� la�signification.�Si� le�domicile�de� la
personne� est� hors� de� la� ville� ou� du� ‘kassaba’,� c’est-à-dire� dans� un� village� ou� dans� un� autre� kaza� ou� liva,� on
augmente�d’un�jour�pour�chaque�distance�de�six�heures�depuis�le�domicile�de�la�personne�jusqu’au�tribunal�où�elle
est�assignée�pour�comparaître.n»
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En�comparant,�la�date�de�dépôt�de�la�requête87�et�la�date�de�la�première�audience�dans

les�registres�de�comptes�rendus�d’audience�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs�à�diverses

dates,�on�constate�que�de�1885/1886� (date�de�dépôt�de� la� requête�du�premier�document�du

premier� registre�du� tribunal)�à� l’aube�du�XXe�siècle,� le�délai�de� la�procédure�administrative

conduisant�à�l’invitation�puis�à�la�comparution�des�parties�à�l’audience�tend�à�se�réduire.�Des

années�1885/86� (1301�du�calendrier� fiscal�ottoman)� jusqu’à�1898/99� (1315),� les�plaignants

doivent�attendre�entre�un�mois�et�un�mois�et�demi�avant�de�voir�leur�affaire�portée�devant�la

cour88.�À�partir�du�registre�daté�de�1316�(1900/01),�les�audiences�ont�lieu�entre�dix�et�quinze

jours�après� la�date�de�dépôt.�Il�a�fallu�quinze�ans�de�pratique�aux�employés�du� tribunal�afin

d’accélérer�le�processus�d’enregistrement,�convocation�et�ouverture�de�l’audience.

«nLe�jour�susmentionné,�l’audience�est�ouverte�en�présence�du�président�et�de�la�cour�(hay’a89),

le�plaignant�X�a�assisté�et�le�défendeur�a�assisté�(ou�n’a�pas�assisté)90.n»�Le�“conteur”,�incarné

par�la�main�du�scribe91,�qui�suit�un�récit�bien�ordonné�et�formel,�semble�disparaître�derrière�les

                                                  
87nIl�est�nécessaire�de�souligner�ici�que�certains�documents�ne�mentionnent�pas�cette�date�comme�par�négligence�ou
par�oubli.
88nCertaines�affaires�connaissent�une�attente�plus�longue,�comme�le�cas�exceptionnel�du�SMBHn1�Doc.nn°20�dont�la
plainte�a�été�déposée�officiellement�le�1er�m®rs�1301�(13�mars�1885)�et�dont�la�première�audience�n’a�eu�lieu�que�le
20�tam‚z�1301�(1er�août�1885).�Quatre�mois�et�demi�se�sont�donc�écoulés�entre�le�dépôt�de�la�plainte�et�la�première
audience.�Cette�affaire� implique�deux�commerçants�de�Homs,� le�motif�est�une�dette� impayée�et,�de�ce� fait,� le
plaignant�demande�la�saisie�des�biens�gagés�du�débiteur.�L’affaire�est�réglée�en�une�seule�audience.�Aucun�détail
ne�peut�expliquer� le� retard�de� la�procédure�administrative.�Faut-il� imaginer�qu’il� s’agit�d’une� simple�erreur�de
transcription�d’une�des�deux�datesn?�L’utilisation�de�deux�calendriers�(calendrier�de�l’hégire,�calendrier�par�année
financière,�m®liyya)�ne�facilite�certainement�pas�la�tâche�des�secrétaires�du�tribunal.
89n«nHay’atn:�A�constituted�body�or�assembly.n»�In�S.nJ.nW.nRedhouse,�1890.��On�peut�regretter�ici�l’absence�de
détails,�dans�les�sources,�qui�permettraient�de�connaître�la�composition�exacte�de�cette�cour.
90n«nFa-f¬�al-yawm�al-mu±ayyan�futihat�al-™alsa�bi -hu¥‚r�al-ra’¬s�wa�al-hay’a�ha¥®ra�al-mudda±a �X �wa�ha¥ara� (ou
lam�yah¥ar)�al-mudda±a�±alay-hi�Y...n»
91nG.�Young,�1905,�vol.nI,�Titre�VIIn:�«nLe�Ministère�de�la�Justice�et�les�Tribunaux�Nizamiés.n»,�Titre�VIIIn:
«nTribunaux�réglementaires�(Nizamié),�règlement�organique�(Techkilat).n»,�Chapitre�In:�«nDes�Tribunaux�de�Paix,
Civils,�Criminels�et�de�Commerce.n»,�Section�IIn:�«nDes�tribunaux�Civils,�Commerciaux�et�Criminels�de�Première
Instance.n»,�art.nn°n14,�15,�16�et�17,�p.n169n:�«nLes�Tribunaux�de�kazas�se�composent�d’un�président�et�de�deux
juges.�Les� attributions� du� président� et� des� juges� du�Tribunal� sont� déterminées� par� le� règlement� intérieur� des
tribunaux.�L’un�des� juges�remplit� les�fonctions�de�greffier�en�chef�du�Tribunal�et� l’autre�procède�à� l’instruction
préliminaire�des� crimes,� à� l’interrogatoire�des�prévenus� et� soumet� ses� rapports� au� tribunal.�Auprès�de� chaque
Tribunal�de�kaza,�il�y�a,�sous�la�désignation�de�premier�et�second�greffiers,�deux�employés�chargés�des�expéditions
et�des�enregistrements.[...]n»�Dans�cette�série�d’articles,�on�remarque�que� l’un�des� juges�du� tribunal�est�greffier.
Mais� les�seconds�greffiers�chargés�simplement�de� l’enregistrement�des�documents�divers�émanant�du� tribunal�et
donc�du� juge�ne�sont�peut-être�que�des�copistes.�Dans�cette�perspective,� les� juges�seraient� les�conteurs� réels�de
l’audience�qui�dicteraient�scrupuleusement�ce�que�doit�noter�le�scribe.�Dans�les�audiences�des�tribunaux�actuels�de
Syrie,�cette�pratique�existe�encoren;� le� juge�y� répète�mot�à�mot� les�paroles�des� intervenants�afin�que� le�greffier
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rideaux�du�document�et�les�acteurs�principaux�de�l’audience�font�ainsi�leur�entrée�sur�la�scène

judiciaire.�Ce�moment�est�souvent�marqué,�dans�la�présentation�du�document,�par�le�début�d’un

paragraphe� détaché� distinctement� de� l’introduction.� L’entrée� dans� la� cour� est� organisée

minutieusementn;�les�parties�sont�déjà�présentes�et,�à�tour�de�rôle,�entrent�le�président�de�la�cour

puis� la�cour�constituée�certainement�de� juristes92.�Le�nombre�de�ces�personnes�n’est�jamais

connu.�La�primeur�est�donnée�aux�hommes�de�loi�qui�sont�censés�faire�appliquer�la�loi�et�donc

rendre�justice.

Dès�la�mise�en�place�des�protagonistes,�le�récit�de�l’affaire�prend�alors�l’allure�d’un�récit

d’actions�où�les�membres�du�tribunal�et�les�deux�parties�vont,�chacun�à�leur�tour�et�de�manière

très�ordonnée,� jouer� leur�propre�rôle.�En�cas�de�manquements�à� la�procédure,�ou�de�preuves

défaillantes,�ou�encore�d’absence�de�l’une�des�parties�en�cause93,�l’instruction�est�suspendue�et

l’audience�est� reportée�à�une�date�ultérieure94.�Immédiatement�après�cette�mention,�le�récit

reprend� son�cours,� les�acteurs�entrent�de�nouveau� rituellement�dans� la�cour,�etc.�Certaines

instructions�sont�suspendues�à�plusieurs�reprises�et�dans�un�même�document�on�peut�lire�de�jour

en� jour� l’évolution� du� dossier.� Les� allusions� aux� ajournements� successifs� de� l’audience

semblent�ponctuer�le�déroulement�de�l’affaire�comme�si�l’on�passait�d’un�acte�à�un�autre.�Les

plaidoiries� respectives� des� parties� prenantes� forment,� quant� à� elles,� des� sortes� de� scènes

d’improvisation�à�l’intérieur�de�chaque�acte.�La�partie�demanderesse�est�systématiquement�la

                                                                                                                                                                

consigne�les�affaires�sous�la�dictée�du�juge.�Le�greffier�joue�alors�un�rôle�de�plume�uniquement.�Au�tribunal�ni˙®m¬
de�Homs,�le�greffier�a-t-il�un�rôle�plus�développén?
92nCertaines�audiences�sont�toutefois�ouvertes�en�présence�uniquement�du�président�ou�uniquement�de�la�cour.
Cette� absence� de� l’un� ou� de� l’autre� corps� judiciaire� pourrait� éventuellement� souligner� l’ouverture� de� deux
audiences�concomitantes�dans�deux� institutions� judiciaires�distinctes�présentes�dans� la�ville.�Cela�vient�conforter
l’hypothèse�réitérée�à�plusieurs�reprises�de�la�double�ou�triple�fonction�exercée�par�les�membres�du�tribunal.
93nLorsque�la�partie�défenderesse�ne�se�présente�pas�au�tribunal,�le�président�de�la�cour�nomme�un�représentant
légal�nommé�d’office� (wak¬l� musa¿¿ar)� qui� est� chargé� de� représenter� la� partie� défaillante� et� de� constituer� un
dossier� ou� d’effectuer� une� enquête� permettant� la� défense� de� son� client.�G.�Young,� 1906,� vol.nVII,� «nCode� de
procédure�civile.n»,Titre�Vn:�«nDes�jugements�de�première�instance.n»,�ChapitrenIIn:�«nDes�jugements�par�défautn;n»,
art.nn°n144n:�«nSi�le�défendeur�désobéit�et�refuse�de�comparaître�le�tribunal�lui�enverra�à�trois�jours�d’intervalle�une
deuxième,�puis,�en�cas�de�non�comparution,�une�troisième�citation,�par�laquelle�le�tribunal�signifiera�au�défendeur
que� si� ce� dernier� ne� comparaît� pas,� en� personne� ou� en� fondé� de� pouvoirs,� il� désignera,� sur� la� réquisition� du
demandeur,�quelqu’un�pour�le�représenter�et�qu’il�entendra�l’instance�et�les�conditions�du�demandeur.�Toutefois�si
le� défendeur� n’habite� pas� la� même� localité� où� siège� le� tribunal,� les� délais� à� comparaître� seront� augmentés
conformément�à�la�règle�admise.n»
94�«nWa�ta’a¿¿arat�al-muh®kama�bi-™alsa�yawm�al-X�(jour�de�la�semaine�date�mois�et�année�et�heure).n»
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première�à�prendre�la�parole.�Chaque�plaidoirie�est�introduite�par�une�question�du�président�qui

orchestre�l’intervention�de�chacune�des�parties.�Le�scribe�retranscrit�l’instruction�du�procès�par

un�discours�indirect�redonnant�vie�à�ces�instants�passés.�Le�début�d’une�plaidoirie�commence

inlassablement�par�l’intervention�du�président�qui�interroge�le�plaignant�ou�le�défendeur�sur�les

raisons�de� la� requête.�La� réponse�de� la�partie� interrogée�suit� instantanément95.�Plaignant�ou

défendeur� tente�ainsi�de�convaincre� la�cour�par�un�discours� rythmé�par�des�argumentations

appuyées�directement�ou�indirectement�sur�les�nouveaux�codes�de�lois,�ou�encore�par�la�citation

de� témoins96,�ainsi�que�par�des�preuves�écrites 97�que�l’on�présente�selon�une�gestuelle

normative98.�D’audience�en�audience,�les�plaidoiries�s’enchaînent�comme�si�chacune�des�deux

parties� se� répondait�par�voix� interposée�et�par� l’organisation�du�président�qui�est� le� seul�à

pouvoir�intervenir�directement�dans�le�déroulement�de�l’audience.�Il�en�est�le�chef�d’orchestre.

Le� procès� se� conclut,� bien� évidemment,� par� la� sentence� de� la� cour� qui� est� aussi

présentée� selon�une� formule� typique�où� seuls� les�articles�des�codes�pris�en�compte�dans� la

décision,�la�détermination�du�coupable�et�la�possibilité�ou�l’impossibilité�d’un�recours�en�appel

varient.�«nDe�ce� fait,�ont�été� rendus� la�décision�et� le�verdict� (condamnation)�confirmant� la

somme�due�au�plaignant,�et�le�défendeur�doit�rendre�la�somme�de�1265�fur·�au�plaignant,�en

conformité�avec�l’article�79�du�Code�Civil,�dès�à�présent�et�avant�tout,�et�[cela�a�été�décidé]

d’un�commun�accord�publiquement�et�catégoriquement�sans�recours�en�appeln;�et�comme�il�se

doit�les�frais�[de�justice]�qui�ont�été�pris�au�plaignant�doivent�être�transférés�à�la�partie�accusée

(en� tort).�Et�en�vertu�de�cela,�est�rédigé�ce� jugement�par� le� tribunal�de�première� instance�de

                                                  
95�«nSa’ala�al-ra’¬s�min�al-mudda±a�±an�al-da±w®�a™®ba�flibqan�istid±®�al -s®lif�al-‰ikrn»n:�«nLe�président�interrogea�le
plaignant�au�sujet�de�la�plainte,�et�il�répondit�conformément�à�la�plainte�précédemment�évoquée�[...]n»
96�Les�témoignages�peuvent�être�apportés�indistinctement�par�des�fonctionnaires�de�l’État�comme�les�préposés�à
l’enregistrement�du�fl®b‚,�ou�par�des�personnes�possédant�des�éléments�informatifs�à�l’instruction�de�la�cause.�Dans
le�cas�de� l’intervention�de� l’employé�du� fl®b‚,�ce�qui�est� très�fréquent�dans� les�affaires�portées�devant� la�section
civile�de�la�cour�pour�des�litiges�relatifs�à�la�possessions�des�terres,�son�témoignage�fait�office�d’expertise.
97�Les�preuves�écrites�sont�des�documents�officiels�tels�des�titres�de�procurations�( sanad� wak®la),�des�titres
possessoires� (sanad� fl®b‚)� ou� des� contrats� de� location� (sanad� ¬™®r),� ou� encore� des� reconnaissances� de� dettes
(kambiy®la)�etc.
98�Chaque�fois�qu’une�des�parties�apporte�une�pièce�écrite�comme�preuve�tangible�auprès�de�la�cour,�elle�sort�le
document�et�le�prend�dans�ses�mains�comme�pour�montrer�l’existence�et�la�certification�matérielle�de�ses�propos.
Le� scribe� transcrit� cette� gestuelle� d’une� manière� systématiquement� identiquen:� «nwa� abraza� min� yadi-hi
kambiy®lan»n:�«net�il�montra�avec�sa�main�la�reconnaissance�de�detten»�ou�tout�autre�document.
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Homs99.n»�Cette�sentence�datée�du�23�décembre�1889�a�été�choisie�à�titre�d’exemple.�Mais

comme�il�a�déjà�été�évoqué�précédemment,�l’annonce�de�la�sentence�par�le�tribunal�est�toujours

transcrite�par�le�greffier�selon�cette�formule�juridique�stricte�employant�la�même�terminologie

et�la�même�structure�grammaticale.�La�simplicité�de�l’affaire�du�document�n°n69�fait�seulement

que� la�sentence�est�rapidement�exposée,�un�seul�article�de� loi�est�évoquén;� il�fait�référence�à

l’aveu�du�défendeur.�Le�verdict�est� immédiat�car�«nl’aveu�fait�pleine�foi�contre�celui�qui� l’a

fait100.n»

Un�compte�rendu�d’audience�débute�par�une�requête�déposée�au�tribunal�et�s’achève�par

le� jugement� de� ce�même� tribunal.�Le�mahkamat� bid®yat� Homs� est� le� théâtre� des� litiges,

négociations,�concessions�ayant�lieu�dans�la�circonscription�relevant�de�sa�compétence.

2°)�La�face�documentaliste�du�processus�judiciaire

Les�registres�des�tribunaux�ottomans�sont�composés�de�documents�de�diverses�naturesn;

dans�certains�mah®kim�·ar±iyya,�des�registres�consignent�uniquement�des�actes�(qayd�hu™™a)

alors�que�d’autres�contiennent�seulement�des�enregistrements�de�jugements�(qayd�i±l®m)101.�Au

tribunal�ni˙®miyya�bid®yat�Homs,�les�scribes�constituent�également�divers�types�de�registres.

Sur�les�vingt-quatre�registres�issus�de�cette�institution,�certains�émanent�de�la�section�civile�et

commerciale�et�les�autres�de�la�section�pénale.�Dans�ces�deux�sections,�on�retrouve�trois�types

de� registres�différents�par� leur�nature�ou�par� leur�présentationn:� les� registres�consignant�des

comptes�rendus�d’audience,� les�registres�contenant� les�décisions�ou� jugements�rendus�par� la

cour�et�enfin�ceux,�plus� tardifs,�élaborés�sous� la� forme�d’un� tableau� résumant� le�motif�et� le

                                                  
99�SMBH�2ndoc�n°n69�(11�décembre�1305/23�décembre�1889)�n:�«n U±fliya�al-qar®r�wa�al-hukm�bi -˚ub‚t�al-mablaf
al-mudda±®�bi-hi�wa� qadri-hi� alf�wa�ma’¬tayn�wa� ¿amsa�wa� sitt‚n� fur·� bi-‰immat�al-mudda±®� ±alay-hi�wifqan
li-m®dda�79�min�al-ma™alla�al-±adliyya�h®liyan�awliyan�wa�™®hiyan�qafl±¬yan�bil-ittif®q�fayr�q®bil� lil-isti’n®f�wa
inna�yav¬r�a¿a‰a�tatamat�al-rus‚m�min�al-mudda±®�wa�li-hi�al-ru™‚±�±al®�al-flaraf�al-fayr�muhaqq�bin®’an�±alay-hi
taharrara�h®‰ihi�al-i±l®m�min�mahkamat�bid®yat�ºimv.n»
100nG.�Young,�1906,�volnVI,�«nCode�civil�ottomann»,�art.nn°n79,�p.n183.
101nVoir�T.�Miura,�2001,�p.n113-150.�Se�reporter�également�au�chapitre�premier�de�cette�étude.
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jugement�en�quelques�lignes102.�Le�corpus�des�registres�de�l’institution�homsiote�est�incomplet,

mais� la� disparité� des� documents� consignés� et� les� exigences� des� règlements� intérieurs� des

tribunaux�révèlent� la�pratique� locale�de� l’enregistrement.�Selon� le�code�de�procédure�civile,

«ndans�chaque�tribunal,�il�y�aura�à�tenir�six�registresn:n1°nRegistre�des�requêtes�[...]n;�2°nRegistre

des�ajournements�[...]n;�3°nRegistre�des�actes�[...]n;�4°nRegistre�des�décisions�[...]n;�5°nRegistre

des�jugements�[...]n;�6°nRegistre�des�revenus�[...]103n».�Tout�d’abord,�il�faut�remarquer�que�sur

ces� six� types� de� registres� seuls� deux� d’entre� eux� sont� représentés� dans� notre� corpusn:� les

registres�de�décisions�et�les�registres�de�jugements104.�De�toute�évidence,�les�registres�conservés

aujourd’hui�pour� les�cours�ni˙amiyya�de�Homs�ne� représentent�qu’une�partie�des� registres

constitués�par� les�greffiers.�De�plus,� le� type�dominant�des�registres�consultés�n’apparaît�pas

comme�un� type�de� registre�à� tenir�d’après� le�Code�de� la�Procédure�Civilen:� les� registres�de

comptes� rendus� d’audience.� Partant� de� là,� l’hypothèse� d’une� initiative� locale� à� rédiger� a

posteriori�des�rapports�de�l’ensemble�des�audiences�ayant�eu�cours�aurait�pu�être�formulée,�mais

la� lecture� d’un� registre� du� mahkamat� bid®yat� eazza� a� révélé� la� même� pratique.� Le

gouvernement�central�promulgue�des�lois,�mais�ces�règlements�ne�sont�pas�toujours�appliqués

dans� leur� intégralité.�L’exercice� juridique�de� l’enregistrement�des�audiences�successives�est

certainement�la�réponse�à�une�nécessitén:�le�fonctionnement�des�rouages�institutionnels105.

Les� registres�de� type�1� et�3106�auraient�été�d’une�utilité�incontestable�afin�de�mieux

comprendre�les�coulisses�de�l’audience.�Malheureusement�aucune�trace�de�ces�registres�n’a�été

repérée�pour�le�qa¥®’�de�Homs.�Il�a�donc�fallu�croiser�plusieurs�éléments�d’informations�fournis

par�des�documents�et�des�sources�épars�afin�de�dévoiler�une�partie�de�l’élaboration�du�dossier.
                                                  
102�Voir�annexe�n°n5,�p.n371-373.
103�G.�Young,�1906,�vol.nVII,�«nCode�de�procédure�civile.n»,�Titre�IIn:�«n�Règlements�intérieurs.n»,�art.nn°n6,�p.n175.
104�Voir�annexe�n°n5,�p.n371-373.
105�Soulignons�que�l’enregistrement�des�audiences�se�poursuit�jusqu’à�la�fin�de�l’Empire�ottoman,�cependant�les
registres�les�plus�tardifs�montrent�tout�de�même�une�tendance�à�une�consignation�rapide�des�affaires.�Les�registres
se�transforment�en�tableau�où�seules�les�informations�essentielles�sont�notées.
106�G.�Young,�1906,�vol.nVII,�«nCode�de�procédure�civile.n»,�Titre�IIn:�«n�Règlements�intérieurs.n»,�art.nn°n6,�p.n175n:
«n[...]�1°nRegistres�des�requêtes�dans�lequels�sont�inscrits�les�dates�des�pétitions�et�des�takrirs,�les�noms�et�prénoms
du�demandeur�et�du�défendeur,�leur�nationalité,�leurs�domiciles,�l’objet�de�la�demande,�les�noms�et�prénoms�des
huissiers,�la�date�où�les�pétitions�et�takrirs�sont�arrivés�au�tribunaln;�le�tout�sera�enregistré�l’un�après�l’autre�sous
des�numéros�continusn;� [...]�3°�Registre�des�actes,�dans� lequel�seront� inscrits�à� l’instant� tous� les�actes�et�pièces
remis�par� les�parties�au� tribunal,�avec� le�nombre,�espèce,�date�et�résumé.�Ces�pièces�une�fois�enregistrées�seront
signées�par�le�président�et�le�greffier�[...]n»
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Les� documents� consignés� dans� les� registres�du� tribunal� de� première� instance� de� Homs

représentent�des� instants�d’une� longue�procédure� administrative� et� judiciaire�où� les�pièces

principales�du�dossier�sont�sous-entendues�ou�directement�montrées�au�cours�d’une�plaidoirie.

Dans�le�déroulement�d’une�procédure�judiciaire,�plusieurs�dossiers�sont�constitués�au�préalable

afin�d’ouvrir�la�procédure,�de�juger�l’affaire�en�connaissance�de�cause,�mais�aussi�et�surtout�afin

d’obtenir� gain� de� cause.� Les� parties� prenantes� d’une� affaire� rassemblent� les� pièces� et

témoignages�essentiels�par� l’intermédiaire�ou�non�d’un�représentant� légal.�Au�final,� il�s’agit

d’élaborer�la�meilleure�plaidoirie�possible.

Les�dossiers�constitués�par� les�membres�de� la�cour�n’apparaissent�quasiment�pas�au

travers� de� la� documentation� consultée.� En� revanche,� au� cours� des� plaidoiries� successives

transparaissent�des�éléments�constitutifs�des�dossiers.�Chaque�élément�des�dossiers�respectifs

des�parties�prenantes�est�induit�dans�les�discours�de�chacunn:�comme�la�demande�d’une�enquête

de� terrain� (ka·f)107,�la�vente�(«nX� b®±a...n»),�l’achat�(«nX� a·tara�... n»)�ou�l’échange

(«ntabaddaln®n»)�de�tel�bien,�les�contrats�de�location�(sanad�¬™®r),�les�reconnaissances�de�dettes

signées�en�bonne�et�due�forme�par�le�créancier,�le�débiteur�et�un�cautionnaire�(kambiy®la� ...),

les�titres�possessoires�(sanad�fl®b‚),�les�contrats�d’ayants�droits�(sanad�mustahaqq).�L’ensemble

des�sanad®t�ainsi�que�les�kambiy®l®t� utilisées�par� l’une�ou� l’autre�des�parties� sont� toujours

montrés�publiquement�à�l’audience.�Ce�n’est�pas�le�cas�des�ventes,�achats�et�échanges�de�biens.

Ce� type�de�documents�ne� représente-t-il�pas�une�pièce�valable�à� l’élucidation�de� l’affairen?

Pourtant� ces� transactions� sont�décrites�par� les�plaidants� afin�de�prouver� la� légalité�de� leur

situation.

Le�� 9�mars�1308�(21�mars�1892),�un�villageois�d’Al-Rastan�a�porté�plainte�auprès�du

tribunal�contre�un�autre�villageois�du�même�village108.�Le�demandeur�«ndéclare�qu’Ahmad�bin

Muhammad�originaire�du�village�d’Al-Rastan�musulman�ottoman�a�coupé�des�peupliers� lui

appartenantn;� et�de� ce� fait� il�demande� sa� convocation� et� sa�pénalisation� en� accord� avec� la

procédure� et� l’ordren».�La� requête� est� ici� constituée�uniquement�d’une�mise� en� accusation

                                                  
107�La�demande�d’une�enquête�( ka·f)�est�généralement�demandée�par�le�président�de�la�cour�ou�encore�par�son
assesseur�en�l’absence�de�ce�dernier.
108�SMBH�5nDoc.nn°n2,�(16�mars�1308/28�mars�1892).
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verbale�contre� le�second.�D’après� la�notification�du�scribe,�aucun�document�officiel�n’a�été

soumis� au� parquet.� Comment� le� demandeur� peut-il� donc� prouver� la� propriété� des� biens

endommagésn?�Cependant�l’absence�de�pièce�justificative�aux�propos�du�demandeur�n’empêche

pas�l’ouverture�d’une�procédure�judiciaire.�Ainsi,�une�semaine�plus�tard109,�«nle�lundi�16�mars

1308�(28�mars1892)�étaient�présents�le�demandeur�et�le�défendeur�et�en�présence�de�l’assesseur

(al-wak¬l�al-mu±®win),�commença�l’instruction�publique�de�la�procéduren».

L’assesseur�interrogea�le�demandeur�sur�sa�requête.�Ce�dernier�«nréponditn:�"le�défendeur�me

coupa� 80� pieds� de� peupliers� et� 12� figuiers� sans� en� avoir� le� droitn;� ainsi� je� demande� sa

pénalisation�et�leur�valeur�implique�leur�estimation."�L’assesseur�ditn:n"�je�demande�en�premier

ordre�l’enquête�(al-ka·f)�sur�les�arbres�évoqués�et�sur�leur�coupe�[...]."n»�Le�dossier�d’enquête

est�donc�entrepris�sur�la�demande�de�l’assesseur.�L’audience�n’est�cependant�pas�ajournée�en

attendant�les�résultats�de�l’enquête�sur�les�arbres�et�sur�leur�coupe,�c’est-à-dire�sur�la�propriété

des�arbres�et�sur� les�faits.�La�parole�est�donnée�au�défendeur.�«nLes�peupliers�prétendument

coupés�sont�mes�peupliers.�Et�cela�parce�que� le�marais�susmentionné�dont� les�arbres�ont�été

coupés�est�mon�marais.�nLe�jour�d’avant,�j’avais�échangé�(tab®daltu)�avec�le�demandeur�mon

marais�et�en�échange,� il�me�donna�ce�marais�et�chacun�de�nous�eut� l’usufruit�(tavarruf)�des

arbres�du�marais�que�nous�nous�étions�échangés�en�accord�avec�la�valeur�de�chaque�marais�des

marais�susmentionnés.�Et�désormais,�son�but�est�de�venir�à�bout�de�moi.�Il�a�obtenu�de�moi

l’achat�de�mon�marais�pour�la�somme�de�500�fur·�etnj’ai�obtenu�de�lui�l’achat�de�son�marais

pour�la�somme�de�501�fur·�et�je�lui�ai�donné�le�fur·�supplémentaire�au�prix�de�mon�marais�en

présence�d’un�grand�nombre�de�personnes�originaires�du�village�dont�ºa™™�Q®sim�ºamd®n,

øal¬l�bin�Muhammad� ‘A·¬r�et� ‘Ab‚d�Ra·¬d�et�d’autresn».�Le�défendeur� lui�aussi�ne� fournit
                                                  
109�Le�village�d’Al-Rastan�est�situé�à�mi�chemin�entre�Homs�et�Hama.�Les�volumes�31�et�32�des� S®ln®m®t�wil®yat
S‚riyya� indiquent�qu’Al-Rastan�se�situe�à�4�heures�de�marche�de�Homs,�donc�du� tribunal.�Selon� l’article�31�du
Code�de�Civile�Procédure,�«nle�délai�fixé�ne�peut�pas�être�moins�de�trois�jours,�à�partir�du�jour�de�la�signification.
Si�le�domicile�de�la�personne�est�hors�de�la�ville�ou�liva,�on�agmente�d’un�jour�pour�chaque�distance�de�six�heures
depuis� le�domicile�de� la�personne� jusqu’au� tribunal�ou� elle� est� assignée�pour� comparaître.n».�Entre� la� requête
déposée�le�9�mars�1308�et�l’ouverture�du�procès�une�semaine�s’est�écouléen:�trois�jours�réglementaires,�une�journée
en� plus� pour� se� rendre� au� tribunal.�Au� total� quatre� jours,� pourquoi� a-t-il� fallu� attendre� une� semainen?�Faut-il
supposer�que�la�cour�n’était�pas�libre�les�jours�précédentsn?�La�cour�pénale�se�réunit-elle�uniquement�le�lundin?
S®ln®m®t�wil®yat�S‚riyya,�vol.�n°n31�et�32,�année�1317nh.�(1899/1900)�et�année�1318nh.�(1900/01).�Et,�G.�Young,
1906,�vol.nVII,�«nCode�de�Procédure�Civilen»,�Titre�IIIn:�«nDe�la�manière�dont�les�procès�commencent.n»,�Chapitre
IIn:�«nDe�la�manière�dont�les�parties�sont�citées.n»,�art.nn°n31,�p.n178.
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aucun� document� officiel� mais� il� évoque� la� présence� de� témoins� certifiant� la� transaction.

L’affaire� change� de� sujet.� S’agit-il� réellement� d’une� transactionn?� Est-ce� un� achat� ou� un

échange110n?�À�qui�appartiennent�les�arbres�et�les�maraisn?

«nDe�ce�fait,�l’assesseur�ditn:�"Je�demande�donc�le�renvoi�de�cette�requête�auprès�de�la�section

civile."� Et� le� demandeur� ditn:� "Ce� qu’a� dit� le� défendeur� en� ce� qui� concerne� l’échange

(al-mub®dala)�n’est�pas�vrai.�L’arrangement�(muq®wala)�entre�nous�s’est�produit�de�la�manière

dont� je� l’ai�expliquée�[précédemment]�et�il�n’a�pas�eu�lieu"n».�L’un�des�deux�ment,�seule�la

section�civile�pourra,�après�enquête,�répondre�aux�questions�de�la�propriété.

«nPuis,�le�président�annonce�la�clôture�du�procès.�De�ce�fait,�la�délibération�de�ce�procès�est�la

suivante.�Il�apparaît�des�renseignements�[donnés]�par� les�deux�protagonistes,�que� la� requête

susmentionnée�n’est�ni�un�délit�mineur�(al-™unha)�ni�une�grosse�affaire�(al-qab®ha111)112�mais

c’est�une�requête�du�ressort�de�la�section�civile.�Aussi,�la�décision�est�prise�le�16�mars�1308

(1892)�de�supprimer�l’affaire�en�cours�de�la�section�pénale�et�qu’une�première�délibération�sera

transmise�à�la�section�civile.�Et�si�elle�confirme�la�“non-véracité”�de�l’échange�susmentionné

alors�elle�retourne�à�la�section�pénale�afin�de�déterminer�le�droit�de�la�propriété�selon�l’article

175�du�code�de�la�procédure�pénale113�et�cela�doit�être�compris�par�les�deux�parties.�De�ce�fait,

est�enregistrée�ici�la�déclaration�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs�le�17�mars�1308�(29

mars�1892)n».�Aucune�preuve�tangible�n’a�été�fournie�au�tribunal�de�la�section�pénale�afin�de

délibérer�sur�ce�casn;� l’affaire�doit�être� traitée�par� la�section�civile�de�ce�même� tribunal�qui

définira�officiellement�la�propriété�de�chacun�des�deux�paysans.�Et�la�procédure�amènera�sans

aucun�doute�à�l’enregistrement�formel�des�propriétés�de�chacun�s’il�s’agit�de�propriété�mulk�et

                                                  
110�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�civil�ottoman.n»�,�Livre�In:�«nDe�la�vente.�Dispositions�préliminaires�des�termes
juridiques�relatifs�à�la�vente.n»,�art.nn°n105,�p.n185n:�«nLa�vente�(beï)�est�le�contrat�par�lequel�on�échange�une�chose
contre�une�autre.n»
111� Qabahan:�«nBeing�base,�ugly,�shamefuln;�uglinessn;�vilainy,�baseness,�crimen;�harm,�detriment,�damagen;
imperfection,�deficiencyn;�inconveniencen»��«nÊtre�bas,�laid,�indigne,�laideur,�infamie,�� ignominie,�crimen;�faire�du
tort,�détriment,�dommagen;�imperfection,�déficience,�inconvénientn»,�in�F.nSteingass,�1930,�p.n951.
112�Ici,�une�autre�traduction�est�envisageablen:�«nla�requête�susmentionnée�ne�relève�ni�du�correctionnel�( ™unha)�ni
du�criminel�(qabaha).n»�Mais,�nous�avons�choisi�ici�celle�qui�reste�la�plus�proche�du�texte�original.
113�G.�Young,�1906,�vol.nVII,�«nCode�de�Procédure�Pénalen»,�Titre�In:�«nDes�tribunaux�de�simple�police�et�de�police
correctionnelle.n»,�Chapitre�IIn:�«n�Des�tribunaux�en�matière�correctionnelle.n»,�art.nn°n175,�p.n254n:�«nSi�le�fait�n’est
réputé�ni�délit�ni�contravention�de�police,� le� tribunal�annulera� l’instruction,� la�citation�et� tout�ce�qui�aura�suivi,
renverra�le�prévenu,�et�statuera,�sur�les�demandes�en�dommages�et�intérêts.n»
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de�droit�de�possession�si�ces�terres�sont�des�terres�de�statut�m¬r¬.�L’affaire�est�assez�surprenante

non�pas�par� sa�nature�mais�par� la�pauvreté�voire-même� l’absence�des�preuves� fournies�par

chacune�des�parties.�Dans�l’ensemble�des�affaires�relatives�à�la�propriété�traitées�par�le�tribunal,

au�moins�une�des�deux�parties�est�en�possession�de�titres�possessoires�ou�de�contrats�officiels.

Ici,� la�plainte�déposée�est�du� ressort�de� la� section�pénalen;� les� titres�de�propriété�ne

semblent�donc�pas,�à�première�vue,�constituer�des�preuves�justificatives�du�délit.�Mais�une�fois

la�position�du�défendeur�exposée,� l’affaire�se� trouble.�La�section�ne�peut�pas� juger�ce�délit

mineur� en� l’absence� de� document� confirmant� la� possession� des� terres� par� l’une� des� deux

parties114.�Les�documents�prouvant�l’achat�ou�la�vente�de�biens�fonciers,�ou�encore�des�titres,

possessoires�délivrés�par� l’administration� impériale,�permettraient�de�résoudre� l’affaire.�Ces

pièces�doivent�être�élaborées�si�elles�n’existent�pas,�ou�renouvelées�si�l’état�de�la�propriété�a

changé.�La�section�civile�du� tribunal�est�donc�chargée�de�résoudre� l’affaire,�de�délimiter� les

biens�de�chacun.�Enfin,�après�l’enquête,�la�décision�de�la�section�civile�doit�confirmer,�ou�non,

s’il�y�a�eu�délit�de�coupe�d’arbres.

L’affaire�présentée�précédemment�montre�l’importance�accordée�aux�titres�de�propriété

qui�sont�exposés�et�montrés�publiquement�à�l’audience.�Les�comptes�rendus�d’audience�de�la

section�civile�décrivent�ainsi�de�façon�systématique�la�présentation�des�documents�impériauxn:

il�prit�dans�sa�main�le�contrat�(«nwa�abraza�bi-yadi-hi�al-sanadn»).�Si�les�marais�évoqués�sont�de

statut�m¬r¬,�le�possesseur�de�la�terre�«npeut,�avec�l’autorisation�des�autorités,�la�transférer�à�qui�il

veut,�à� titre�gratuit�ou�pour�un�prix�convenu.�Le� transfert�accompli�sans� l’autorisation�et� la

participation�des�autorités�est�nul.�La�validité�du�droit�de�possession�de�l’acquéreur�demeure

subordonnée�à� l’assentiment�des�autorités,�[...]115n».�En�revanche,�si�les�marais�sont�de�type

mulk,�«nle�vendeur�doit�obtenir�un�certificat�(ilmou-haber)�de�l’Imam�ou�du�Moukhtar�de�son

quartier,�certifiant�qu’il�est�vivant�et�que�la�propriété�lui�appartient,�et,�après�avoir�obtenu�un

                                                  
114�G.�Young,�1906,�vol.�VI,�«nCode�civil�ottomann»,�Livre�XVn:�«nDes�preuves�et�du�serment�dispositions
préliminaires.n»,�Titre�IIIn:�«nDe� la�prééminence�des�preuves.�Du�serment�déféré�aux�deux�parties.n»,�Chapitre�In:
«nDes�contestations�sur� la�détention�d’une�chose.n»,�art.nn°n1754,�p.n431n:�«nLa�détention�en�matière� immobilière
doit�être�établie�par�des�preuves.n»
115�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terres.n»,�Livre�In:�«nDomaine�Publicn»,�Chapitre�IIn:�«nTransfert�(firagh)
des�terres�miri.n»,�art.nn°n36,�p.n55-56.
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‘kochan116’�du�tahrir�nemour�s’il�y�a�en�un,�il�aura�recours�au�Conseil�administratif�de�l’endroit

et�déclaration�sera�faite�par�le�vendeur�et�par�l’acheteur�ou�par�leurs�mandataires�légaux�que�la

vente�est�légale,�réelle�et�irrévocable,�en�présence�du�naïb�et�du�Commis�du�Defter-Khané�ou

des�tapousn;�et�après�avoir�été�accepté�par�les�parties�l’acte�sera�enregistré,�légalisé�et�scellé�par

le�Conseil.� [...]�Un�certificat� imprimé�provisoire� sera�préparé�constatant� la�vente�et� livré�à

l’acheteur,�[...]117n».

Que�les�marais�du�village�d’Al-Rastan�soient�des�terres�domaniales�sous�la�jouissance

des�deux�plaidants�ou�qu’ils� soient� leurs�biens� fonciers�privés� respectifs,� la� transaction�qui

paraît� avoir� eu� lieu� entre� ces� deux� personnes� aurait� dû� être� accompagnée� des� documents

attestant� la� possession� ou� la� propriété� des� terres� par� les� susmentionnés� et� d’autorisations

officielles.�Ni� l’un� ni� l’autre� des� plaidants� ne� présente� de� documents� écrits� concernant� la

propriété� ou� la�possession� de� ces�marais.�La� transaction� aurait-elle� eu� lieu� entre� les� deux

personnages�sans�le�concours�des�autorités�publiquesn?�Dans�ce�cas,�leur�échange�est�nul.�Alors

pourquoi� la� plainte� a� lieun?� Quelques� supputations� peuvent� être� évoquées� à� l’égard� des

motivations� de� chacune� des� parties� à� intenter� un� procès.� Le� demandeur� confirme� en� fin

d’audience� qu’il� y� a� eu� un� arrangement� entre� lui� et� le� défendeur.� Quel� était� donc� cet

arrangement�dont�le�demandeur�n’avait�fait�aucune�évocation�a�priori�lors�de�sa�requêten?�Une

partie�des�éléments�permettant�la�compréhension�de�l’affaire�est�manquanten;�cependant�on�peut

remarquer� que� la� réalité� du� contexte� dans� lequel� se� situe� le� litige� relève� d’un� problème

d’enregistrement�des�terres�de�manière�formelle.�Dès�1873/74,�un�employé�au�service�du�fl®b‚

(ma’m‚r� fl®b‚)118�est�présent�à�l’échelle�du� qa¥®’�puis�en�1879/80,�un�bureau�de

l’enregistrement�du�fl®b‚�(kit®b�fl®b‚)119�et�enfin�un�bureau�de�l’administration�cadastrale�( fl®b‚

id®ra)� en� 1887/89120�et�un�bureau�des�biens�fonciers�impériaux�( ar®¥¬�saniyya�·i±ba )�en

                                                  
116�«n Q‚ch®nn:�The�stump�or�stock�of�counterfoils�of�a�book�of�formsn;�also,�a�single�counterfoiln»�«nSouche�ou
ensemble�des�talons�d’un�registren;�également�un�simple�talonn»�in�S.nJ.nW.�Redhouse,�1890,�p.n1481.�«nQ‚ch®nn:
Souche.�Daftar�q‚ch®nn:�Registre�à�souche.n»�In�D.�Kélékian,�1911,�p.n977.
117�G.�Young,�1906,�vol.nV,�«nMinistère�du�Cadastre�(Defter -Khané)n»,�Texte�CV 3n:�«nDefter -Khané,�titres�des
immeubles�mulk,�(en�pleine�propriété).�Loi�du�10�septembre�1874.n»,�art.nn°n11netn12,�p.n101-102.
118�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.n5,�année�1290nh.�(1873/74).
119�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.n11,�année�1296nh.�(1879/80).
120�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.n19,�année�1304nh.�(1887/88).
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1889/1890121�sont�ouverts.�Ces�institutions�sont�«nresponsables�de�l’enregistrement�de�toute

terre�abandonnée�ou�non�déclarée.�Et�si�les�membres�[de�ces�institutions]�dissimulent�une�chose

quelconque,�ils�sont�jugés�responsables122.n»

Tous�les�services�nécessaires�à�l’enregistrement�légal�des�terres�du�qa¥®’�de�Homs�sont

en�place�au�moment�du�litige�des�marais.�Pourquoi�n’ont-ils�pas�enregistré�correctement�leurs

transactionsn?�Espèrent-ils�des�décisions�du�tribunal�la�légalisation�de�leur�transaction�ou�tout

simplement� la�confirmation�de� leur�acquisition�respective�par� l’obtention�de�nouveaux� titres

délivrés�par�les�services�du�cadastre�portant�le�monogramme�impérial�(tufra)123�évoquée�dans

de�nombreux�procès�de� la�section�civilen?�«nLa�confirmation�visuelle�de� la�souveraineté�du

sultan�prenait�la�forme�de�son�monogramme�(tufra)�qui�apparaissait�sur�toutes�les�constructions

publiques�achevées�à�son�époque124.n»�Les�nouveaux�titres�de�propriétés 125�et�les� sanad-s� fl®b‚

des� terres� domaniales126�délivrés�par�les�services�cadastraux�portent�également�le�sceau

impérial127.�Et�par�voie�de�conséquences,�«nles�bérats�impériaux�et�les�inscriptions�des�livres�du

Defter-Khané�étant�indemnes�de�toute�fraude�font�foi�en�justice128.n»

Enquêtes,�pièces� justificatives�de� toutes� sortes� (acte�de�vente,�de� location� et� autres

contrats),� reconnaissances� de� dettes� forment� les� éléments� constitutifs� de� tous� les� dossiers

                                                  
121�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.n5,�année�1306nh.�(1889/90).
122�M.�Mundy�et�R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.n70n:�«n�[...]�responsible�for�declaring�all�abandoned�or�undeclared
landsn;�should�its�members�conceal�anything,�they�would�be�held�responsible.n»
123�S.�Deringil,�1998,�p.n27n:�«nLe�motif�central�de�l’écusson�était�la�couronne�du�Sultan,�surmonté�par�le�sceau�ou
tufra�du�souverain� régnant.�Ce�dernier�était� flanqué�de�deux� lourds�volumes,� l’un�symbolisant� la� loi� islamique
⁄eriat,�et�l’autre�les�codes�modernes�de�lois�(ahkam-ı�¤eriyye�ve�nizamiye’yi�cami�kitab).n»�«nThe�central�motif�in
the�shield�was�‘the�exalted�crown�of�the�Sultan’,�topped�by�the�seal�or�tu™ra�of�the�regnant�ruler.�This�was�flanked
by� two�heavy� tomes,�one�symbolizing� Islamic� law,�⁄eriat,�and� the�other�modern� law�codes�(ahkam-ı�¤eriyye�ve
nizamiye’yi�cami�kitab).n»
124�S.�Deringil,�1998,�p.n29n:�«nThe�visual�confirmation�of�the�sultan’s�sovereignty�took�the�form�of�his�monogram
(tufra)�which�appeared�on�all�public�works�completed�in�his�time.n»
125�G.�Young,�1906,�vol.�VI,�«nMinistère�du�cadastre.�(Defter -Khané)n»,�Texte�CV 3n:�«nDefter -Khané,�titres�d es
immeubles�mulk�(en�pleine�propriété).n»,�Chapitre�Iern:�«nÉmission�de�nouveaux� titres.n»,�art.nn°n1,�p.n100-101n:�«n
De�nouveaux�titres�avec�le�Chiffre�Impérial�(toughra)�en�tête�seront�livrés�pour�toutes�les�propriétés�mulk�dans�les
villes,�villages�et�nahiés�et�désormais�la�possession�de�mulk�sans�titre�est�interdite.n»
126�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nMinistère�du�cadastre.�(Defter -Kané)n»,�Texte�CV 2n:�«nDefter -Khané,�titres
possessoires�(tapou)�pour�mirié�et�mevkoufé.n»,�art.nn°n14,�p.n96n:�«nLes� tapous� imprimés�qui�seront�délivrés�aux
détenteurs�de�terres�portent�en�tête�le�Toughra�Impérial�imprimé�et�font�mention�tant�du�sandjak�et�du�village�où
les�terres�sont�situées�que�des�limites�et�du�nombre�des�hectares.n»
127�Voir�également,�A.�Minkov,�2000,�p.n65-101.
128�G.�Young,n1906,�vol.nVI,�«nCode�civil�ottomann»,�Livre�XVn:�«nDes�preuves�et�du�serment�dispositions
préliminaires.n»,�Titre�IIn:�«nDes�preuves�littérales�et�des�présomptions.n»,�art.nn°n1737,�p.n428.
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relatifs� à� la� possession� de� biens.� Cependant,� il� faut� noter� que� certaines� preuves� même

divulguées�lors�des�audiences�sont�les�pièces�maîtresses�d’une�cause.�Un�sanad�fl®b‚�portant�la

signature�impériale�est�jugé�supérieur�à�un�sanad�fl®b‚�sans�le�sceau�du�sultan.

Les� plaidants� et� leurs� représentants� légaux� connaissent� parfaitement� les� lois

hiérarchisant� la�documentation�officielle�et�n’hésitent�pas�à�se�procurer�et�présenter� le�plus

d’arguments�possible�pour�appuyer�leur�cause.

3°)�Rigidité�législative�et�rouages�institutionnels�labiles.

La�plupart�des�procès�ruraux�ayant�lieu�au�tribunal�de�première�instance�de�Homs�sont

le�résultat�de�contrats�de�toutes�sortes�passés�entre�propriétaires�citadins�ou�encore�créanciers

citadins,� et� les� paysans� villageois.�Mais,�malheureusement,� l’opacité� de� la� documentation

exploitée�ne�fournit�aucun�renseignement�sur�les�contrats�d’exploitation�liant�propriétaires�et

paysans.�Aussi,�les�seuls�contrats�évoqués�dans�les�sources�sont�la�location�(«n¬™®rn»)�et�la�dette

(«nkambiy®lan»�par�exemple).�De�plus,�rien�n’indique� les�conditions�afférentes�au�contrat�de

location,�qui�auraient�permis�de�mieux�définir�les�relations�“ville-campagne”�quant�à�la�mise�en

valeur�des�terres.�Enfin,�il�faut�rappeler�la�part�importante�des�contrats�oraux�tel�le�«nvulh129n»,

dans�les�campagnes�plus�particulièrement,�justifiant�ainsi�le�“silence”�de�la�production�écrite�de

ce�tribunal�à�ce�sujet.

Parmi� les� procès� ruraux,� seuls� quelques� litiges� ayant� trait� à� des� problèmes� de

délimitation�de� terres�ou�à�des�délits�mineurs�sont�portés�devant� la�cour�par� les�ruraux�eux-

mêmes.� En� effet,� les� demandeurs� sont� dans� la� majorité� des� cas� des� notables� homsiotes

réclamant� un� loyer� ou� une� dette� impayés.� Les� villageois� sont� donc,� selon� la� procédure,

convoqués�au� tribunal�à�une�date�préalablement�définie�par� les�employés�du� tribunal�où� ils

doivent� se� confronter� à� leurs� accusateurs.� En� faisant� abstraction� d’un� grand� nombre� de

                                                  
129�S.nW.nJ.�Redhouse,�1890,�p.n1183n:�«n� —ulhn:�A�compromise,�an�amicable�arrangement.n»�«nCompromis,
arangement�à�l’amiable.n»
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documents�établissant� la�culpabilité�des�défendeurs�par�des� jugements�par�défaut130,�on�peut

remarquer�que�l’ensemble�des�procès�dressés�contre�des�villageois�ne�connaît�qu’une�sentence

inévitablen:� le� soi-disant� mauvais� payeur� doit� rembourser� ou� encore� céder� ses� biensn;� le

villageois�n’est�jamais�dans�son�droit�(al-flaraf�al-fayr�muhaqqa).�Les�paysans�se�déplacentn;�ils

se�défendent�seuls�ou�par�l’intermédiaire�d’un�représentant�légal�parfois�commis�d’office�(wak¬l

ni˙®m¬�mussa¿ar)131.�Pourtant,�ils�n’ont�aucune�chance.�Pourquoi�se�rendent -ils�donc�au

tribunal132n?�Les�notables�connaissent-ils�mieux�le�droitn?�Sur�ce�point,�E.�Claverie�et�P.

Lamaison�constatent�des�faits�identiques�dans�la�région�du�Gévaudan�du�XVIIe�au�XIXe�sièclen:

«nLe�plus�souvent,�les�notables�s’attaquent�aux�paysans�qui�recourent�aux�prêts,�par�nécessité,�et

dont� les�défenses�sont�moins�efficaces133.n»�Les�notables�de�Homs�jouent�également�le�rôle

d’usuriers�et�traînent�les�agriculteurs�devant�la�cour.�Usuriers�ou�propriétaires�de�biens�fonciers

agricoles,�les�notables�se�confrontent�régulièrement�à�la�main�d’œuvre�rurale.

Le�31� juillet�1886,� le�greffier� enregistre� le� compte� rendu�d’audience�d’une� affaire,

particulièrement�intéressante�par�la�richesse�des�détails�fournis,�des�enregistrements�cadastraux

successifs�de�deux�fermes�(mazra±®tayn)�situées�au�nord-ouest�de�Homs�dans�un�village�nommé

Al-Zaybaq�sur� terres�de�øirbat�Al-©a·am®t134.�Exceptionnellement,�les�enregistrements� t®b‚

                                                  
130�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�civil�ottomann»,�Livre�XVIn:�«nDes�jugements,�dispositions�préliminaires.n»,
Titre�IIn:�«nDes�jugementsn»,�Chapitre�IIn:�«nDes�jugements�par�défautn»,�art.nn°n1833,�1834,�1835�et�1836,�p.n444n:
«nLe� défendeur� est� invité� à� comparaître� devant� le� tribunal� à� la� requête� du� demandeur.� Le� défendeur� qui� ne
comparaît� pas� en� personne� ou� qui� ne� constitue� pas� un� mandataire� doit� être� forcé� à� comparaître.� Lorsque� le
défendeur�ne�comparaît�ni�en�personne�ni�par�un�mandataire�et�qu’il�soit� impossible�de� l’amener�par�devant� le
tribunal,� on� doit� sur� la� demande� du� demandeur� lui� envoyer� trois� citations� à� des� jours� différents,� et� lui� faire
connaître�qu’en�cas�de�non�comparution�le�juge�nommera�un�mandataire�pouvant�défendre�les�droits�du�défaillantn;
il� entendra� la� prétention� du� demandeur� et� les� preuves� par� lui� fournies� en� présence� de� ce�mandataire,� le� juge
prononcera� son� jugement� si� les�prétentions�du�demandeur� sont�prouvées�et� lui�paraissent� justifiées.� [...]n»�Voir
également�sur� les�modalités�de�citation�à�comparaître�au� tribunal�et� sur� le� refus�de�comparutionn:�F.�J.�Ziadeh,
1996,�p.n305-315.
131�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�civil�ottomann»,�art.nn°n1791,�p.n438n:�«nOn�appelle�‘vékîli�moussakhar’�le
défenseur�nommé�d’office�par�le�juge�pour�représenter�le�défendeur�qu’on�a�pas�pu�faire�comparaître.n»
132�Cette�question�a�déjà�été�formulée�par�N.�Michel,�2000,�p.n126.�Mais�dans�le�cadre�de�cet�article,�la�réflexion
part�de� la�constatation�du�faible�pourcentage�que�représentent� les�documents�du� tribunal� local�mettant�en�conflit
des�paysans�et�c’est�«nen�examinant�non�seulement� leur�contenu,�mais� leurs�manques�et� leurs�silences,�que�nous
comprendrons� pourquoi� les� paysans� allaient� ou� n’allaient� pas� voir� le� juge.n»�Dans� cette� étude,� la� question� de
l’intervention�des�paysans�auprès�de�la�cour�de�Homs�est�issue�de�l’étonnante�présence�des�paysans�devant�la�cour
de�Homs.
133�E.�Claverie�et�P.�Lamaison,�1982,�p.n123.
134�SMBH�1�Doc.�n°�21,�p.n23-25�(19�juillet�1302/31�juillet�1886).
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présentés� par� chacune� des� parties� devant� la� cour,� dévoilent� explicitement� les� failles� de

l’administration� judiciaire�ottomane.�Dans�cette�affaire,�deux�notables�damascains� -�bam±at

Z®da�Sa±®dtlu�Ahmad�Raf¬q�B®·®�et�son�associé�Quwatl¬�Z®da�Sayyid�±Abd�Al-ean¬�Efend¬

demandent� le�paiement�du� loyer�d’une�année�entière�à�quatre�paysans�originaires�du�village

d’Al-Zaybaq.�Parmi�ces�défendeurs,�seul�l’un�d’entre�eux�est�mis�en�accusation�directe�et�est

présent�à� l’audiencen:�Darw¬·�K®f¬,� le�mu¿t®r135�du�village�d’Al-Zaybaq.�Chacun�des�deux

plaignants� est� représenté� par� un� wak¬l.� Ces� deux� mandataires� sont� non� seulement� les

représentants�légaux�des�deux�plaignants�dans�cette�affaire,�mais�ils�sont�également�chargés�de

gérer� les� biens� situés� dans� le� district� de� Homs,� des� deux� notables� originaires� de� Damas

(«nDima·q�Al-b®mn»).�Ces�deux�wak¬l�sont�des�notables�homsiotes136.�Darw¬·�K®f¬�est�paysan

mais�aussi�fonctionnaire�ottoman,�chargé�entre�autres,�du�signalement�de�toutes�les�terres�non

enregistrées,�dans� le�village�d’Al-Zaybaq.� Il� représente,�dans�ce�document,� les� trois�autres

personnes� inculpées� formant� la� partie� défenderesse� qui� a� mandaté� pour� cette� requête� un

représentant�légal�(«nwak¬l�ni˙®m¬�[...]�bi-h®‰ihi�al-da±w®n»)�nommé�±Abd�Allah�Efend¬�fils�de

±Abd�Al-Q®dir�Efend¬�Al-©andal¬.�Ce� personnage,� une� fois� de� plus,� a� le� titre� d’efend¬�et

appartient�aux�grands�lignages�de�Homs.

                                                  
135�G.�Young,�1905,�vol.nI,�«nMinistère�de�l’Intérieurn»,�Texte�IIIn:�«nLoi�sur�l’administration�des�vilayets,�21�janvier
1871n»,�«nAdministration�des�Sandjaks� et�des�Nahiésn»,�Chapitre� IIn:�«nAdministrations�des�Kazas� (cantons)n»,
«nAttributions� et� devoirs� des� Moukhtarsn»,� art.nn°n60,� p.n59-60n:� «nLes� moukhtars� doivent� publier� dans� leurs
villages�respectifs�les�lois,�règlements�et�ordonnances�du�Gouvernement�qu’ils�recevront�à�cet�effet�par�l’entremise
du�mudirn;�percevoir� les� revenus�publics�conformément�aux�décisions�des�Conseils�des�Anciens�et�d’après� les
bordereaux�de�répartition�qui�leur�seront�envoyés�par�le�mudirn;�signifier�à�qui�de�droit�les�citations�de�comparution
et� d’informer� le� Gouvernement,� par� l’entremise� de� l’huissier,� du� jour� où� la� personne� actionnée� pourra
comparaîtren;�prendre�garantie�des�personnes�à�qui� le�Gouvernement�demanderait�un�cautionnementn;�signifier�à
temps�les�protêts�et�les�saisies-arrêtsn;�délivrer,�conformément�au�mode�usité�,�des�certificats�pour�la�livraison�des
feuilles�de�routen;�informer�le�mudir�à�temps�du�nombre�des�naissances�et�des�décès�de�leur�village�ou�ferme�et�des
personnes�qui�après�leur�mort,�auront�laissé�des�héritiers�mineurs�ou�absentsn;�aviser�immédiatement�le�mudir�des
rixes�et�des�meurtres�qui�pourraient�survenir�dans�leur�village�et�de�concourir,�dans�la�mesure�du�possible,�pour�que
les�coupables�soient�livrés�entre�les�mains�de�l’autoritén;�donner�avis�au�nahié�des�terres�‘makhloul’�et�des�terres
cachées�ainsi�que�des�propriétés�pour�lesquelles�les�formalités�du�transfert�n’ont�pas�eu�lieu,�et�des�constructions
entreprises�contrairement�au�règlement�respectifn;�surveiller�la�conduite�des�gardes�champêtres�et�forestiers�et�des
autres� préposés� à� la� police� de� la� commune,� nommés� par� le�Conseil� des�Anciensn;� et� enfin� exécuter� tout� acte
d’administration�dont�ils�seraient�chargés.n»
136�L’un�se�nomme�Na™¬b�Efend¬�Al-Rif®±¬�et�le�second�Muvflaf®�Efend¬�Rasl®n.�Non�seulement�les�deux
personnages�ont�le�titre�d’efend¬�,�mais�les�familles�Al-Rifa±¬�et�Rasl®n�sont�aussi�connues�pour�être�des�familles�de
notables�de�la�ville.
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Les� affaires� de� loyers� impayés� sont� récurrentes� dans� les� registres� du� tribunal� de

première�instance,�mais�elles�sont,�généralement,�rapidement�réglées.�Le�litige�concernant�les

terres�de�©a·am®t�est�longuement�discuté�par�de�longues�plaidoiries�où�les�représentants�légaux

des�deux�parties�dévoilent�ostensiblement�les�divers�contrats�prouvant�la�juste�cause�de�chacune

des�deux�parties.�Darw¬·�K®f¬�est�accusé�de�non-paiement,�pour�cela� il� risque�son�statut�de

mu¿t®r,�pourtant�il�continue�de�revendiquer�son�droit�à�ne�pas�payer�sans�réfuter�toutefois�le�fait

d’avoir� signé� un� contrat� de� location� d’une� durée� d’un� an� avec� les� propriétaires� par

l’intermédiaire�de�leurs�chargés�d’affaires�sur�place.�D’après�la�partie�défenderesse,�les�terres

concernées�sont�du�domaine�impérialn:�elles�sont�des�terres�de�statut�m¬r¬�et�elles�appartiennent

officiellement�et�légalement�aux�gens�du�village�d’Al-Zaybaq�qui�se�partagent�l’exploitation�de

ces�terres�sans�contestation�ni�opposition�et�ceci�depuis�leurs�parents�et�leurs�grands-parents137.

«nLe�fondement�légal�selon�lequel�la�terre�devrait�être�enregistrée,�comme�une�indivision�et�non

comme� une� parcelle� individuelle� définie� dans� l’espace,� était� la� possession� usufruitière

commune�(bil-i¤tirak-i� tasarruf),� la�constatation�d’une� telle� interprétation�étant� l’expression

transcrite�occasionnellement�en�fin�de�la�colonne�des�remarques�du�registre�[du�fl®b‚]�apposé

sur�certains�actes�d’enregistrement,� ‘mü¤â,�c’est-à-dire� ‘en� indivision’,�ou� appliqué� sur�des

transaction�de�parts,�‘hisse-i�¤ayia’,�‘un�lot�indivis’138.n»�Et�de�ce�fait,�les�quatre�inculpés�paient

les�impôts�(amw®l�al-wirk‚�wa�al-±u·r139)�pour�le�Trésor�impérial�(al-¿az¬na�al-±®mira).

                                                  
137�SMBH�1�doc.nn°n21,�p.n23n:�«n al-ar®¥¬�al-ma‰k‚ra�™ami±u -h®�bi -tavaruf�ah®l¬�qaryat�Al-Zaybaq�min�d‚n
mu±®ra¥a�wa�l®�mum®ni±�ittav®l�‰®lika�al-yawm�min�ab®’i-him�wa�a™d®di-himn».
138�M.�Mundy�et�R.�Saumarez�Smith,�2007,�p.�71n:�«nThe�legal�basis�on�which�land�could�have�been�so�registered,
as�shares�but�not�as�plots� individually�defined� in�space,�was� joint�usufructuary�possession�(bil-i¤tirak-i�tasarruf),
the�acknowledgement�of�such�an�interpretation�being�the�phrase�occasionally�written�final�comments�coloumn�of
the�register�against�certain�entries,�‘mü¤â’,� i.ne.n‘in� indivision’,�or�against� the�share� transacted,� ‘hisse-i�¤ayia’,� ‘a
share�in�indivision’.n»
139�G.�Young,�1906,�vol.nV,�«nDîmesn»,�p.n303n:�«n[...]�les�propriétaires�des�terres�décimales�ne�payaient�que�la
dîme,�qui�fut�de�10%�sur�les�produits�de�la�culture�et�de�20%�sur�les�produits�naturels,�les�propriétaires�des�terres
tributaires�payaient� la�redevance�(kharatch-i-érazi)�composée�non�seulement�d’un� impôt�fixe�(verghi)�mais�aussi
d’un�impôt�proportionnel�sur�le�produit,�semblable�à�la�dîme�et�qui�variait�selon�les�circonstances�de�15%�jusqu’à
50%.�Cette�organisation�disparaissait�peu�à�peu�et,�au�commencement�du�XIXme,�tout�terrain�payait�la�dîme�de�15%
à�50%�ainsi�qu’un�impôt�foncier.�Enfin�les�réformes�du�Tanzimat�abolissaient,�en�1840�d’abord,�la�distinction�entre
les�terres�décimales�payant�la�dîme�et�les�terres�tributaires�payant�le�verghi,�en�soumettant�tout�terrain�également
aux�deux�impôts,�et�mettaient�fin�ensuite�à�l’exemption�de�tout�impôt�dont�avaient�joui�jusqu’�alors�les�immeubles
bâtis�en�vertu�d’un�décret�du�Calife�Omar.n»�Et,�Z.�Ghazzal,�1993,�p.n95n:�«nEn�plus�du�m¬r¬�ou�±u·r,�1/10e�payable
en�nature,�et�du�rasm�fl®b‚�qui�donne�droit�à�la�«npossessionn»�des�terres,�une�nouvelle�taxe�fut�imposée�en�sus�avec
la�promulgation�du�Code�de�1858n:�il�s’agit�du�verghi�(écrit�wirk‚��en�arabe,�et�«nwergonn»�dans�la�correspondance
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Les�villageois�sont�donc�les�usufruitiers�des�terres�et�cela�est�inscrit�dans�le�registre�du

Cadastre�(«ndaftar�al-fl®b‚n»)n:�les�deux�fermes�de�øirbat�Al-©a·am®t�sont�de�statut�m¬r¬,�donc

domaniales.�«nLes�terres�d’Al-Zaybaq�et�d’Al-©avam®t�sont�enregistrées�pour�l’ensemble�des

habitants� en� vertu� des� termes� des� documents� portant� la�Tufra140n».�D’après�les�plaidoiries

successives� du� représentant� légal� de� Darw¬·� K®f¬,� elles� sont� possédées� collectivement

(mu·®±)141�par�les�villageois�d’Al-Zaybaq�même�si�ce�terme�n’est�pas�formulé 142.�Comment

peuvent-elles�faire�l’objet�d’une�location�par�des�notables�damascainsn?�Le�chargé�d’affaire�de

l’un�des�plaignants�plaide�directement�devant�la�cour�et�déclare�que�ces�terres�sont�la�propriété

privéende�son�mandant�et�de�son�associé:�«nL’ensemble�des�deux�fermes�(mazra±atayn)�a�été

partagé�à�part�égale�par�moitié�au�plaignant�concerné�et�à�son�associé�Quwatl¬�ibn�Z®da�Sayyid

±Abd�Al-ean¬�Efend¬�selon�la�wak®la�réglementaire�enregistrée�comme�il�est�de�coutume�dans

le�mulk�[...]�et�cela�depuis�seize�ans�en�vertu�des�documents�du�fl®b‚�impérial�(«nawr®q�al-t®b‚

tufran»)�conservées�par�le�mandant143n».

Comme�il�est�traditionnel�dans�les�audiences�du�tribunal�de�Homs,�le�plaignant�est�le

premier�à�prendre� la�parole�après� la�présentation�à� la�fois�des�chefs�d’inculpation�contre� les

villageois� d’Al-Zaybaq� et� des� documents� certifiant� l’achat� légal� aux� enchères� («nbil-

muz®yadan»)144�des�terres�par�les�notables.�La�partie�défenderesse�oppose�son�avis�en�exposant

                                                                                                                                                                

consulaire�française)�qui�est�une�sorte�d’n«nimpôt�fonciern»�équivalent�au�4/1000e�de�la�valeur�des�terres�soumises�à
la�dîmen:�le�±u·r�(ou�m¬r¬)�faisait�approximativement�les�2/3,�et�le�verghi�le�1/3�du�total�des�anciennes�rentes�telles
qu’elles�étaient�perçues�avant�le�code�de�1858.n»
140�SMBH�1�Doc.nn°n21,�p.n23n:�«n Taflwibat�±alay -him�ar®¥¬�Al-Zaybaq�wa�Al-©a·am®t�±al®�±um‚m�al-ah®l¬
bi-m‚™ib�awr®q�flufra.n»
141�Sur�la�définition�des�terres�dites�mu·®±,�lire�notammentn:�B.�Schaebler,�2000,�p.�241-307.
142�Dans�ce�document�la�possession�indivise�d’une�terre�est�expliquée�sans�être�nommée.�En�revanche,�d’autres
comptes� rendus� d’audience� du� tribunal� de� Homs� où� les� parties� en� litiges� utilisent� la� terminologie� juridique
applicable�à�ce�type�de�terren:�le�mu·®±.
143�SMBHn1�Doc.n21,�p.n23n:�«n bi-hasab�al-wak®la�al-ni˙®miyya�al-musa™™ala�inna -hu�min�al-™®r¬�f¬�mulk�al-
muwakkil� al-m‚m®� ilay-hi� wa� ·ar¬ku-hu� Quwatl¬� Z®da� Al-Sayyid� ±Abd� Al-ean¬� Efend¬� [...]� mun®vafatan
bayna-hum®�li-kull�min-him®�al-nivf�™am¬±�mazra±at�Al-©a·amatn[...]nmin�muddat�sitta�±a·ar�sana�bi-mu™ib�awr®q
al-fl®b‚�al-flufra�al-mahf‚˙�bi-yad�al-muwakkil.»
144�G.�Young,�1906,�vol.�VI,�«nMinistère�du�cadastre�(Defter -Khané)n»,�Texte�CVn:�«nDefter -Khané,�titre�des
immeubles�mulk,� (en�pleine�propriété).n»,�Chapitre� IIn:�«nProcédure�pour� l’aliénation,� succession,�hypothèque,
etc.n»,�art.nn°n15,�p.n102n:�«nLes�biens�mulk�de�ceux�décédés�sans�héritiers�et�intestats�seront�vendus�aux�enchères
au�plus�offrant�à�l’instar�des�terres�mirié�vacantes�(mahloul)�et�le�prix�sera�versé�au�Defter-Khané.n»�La�vente�des
terres�m¬r¬� peut� être� effectuée� par� le� biais� de� la� vente� aux� enchères� et� cette� vente� est� gérée� par� le� conseil
administratif�du�district�compétent,�en�l’occurrence�le�qa¥®’�de�Homs.�Sur� la�question�des�modalités�de� la�vente
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la� situation�de� ces� terres� comme�m¬r¬� et� leur� perpétuelle� exploitation� année� après� année.

L’abandon�des�terres�peut�être�un�motif�valable�pour�déposséder�les�agriculteurs145,�il�est�donc

du� devoir� du� mandataire� de� Darw¬·� K®f¬� de� souligner� l’exploitation� continue� des� terres

contestées�afin�de�prouver�l’illégalité�du�transfert�de�ces�terres�aux�notables�damascains.�Puis�il

poursuit�en�expliquant�que�«nquelques�années�après� le�paiement�du� fl®b‚�des�terres146,�un�des

employé�du�fl®b‚�Ibr®h¬m�Efend¬�Al-Sib®±¬�vendit�la�terre�aux�notables�bam±a�Z®da�et�Quwatl¬

Z®da�et� sur� l’ensemble� il�vendit�un�côté�des� terres� litigieuses�d’Al-©a·am®t�par�erreur147n».

Lorsque� les�gens�d’Al-Zaybaq�prennent� connaissance�de� cette� transaction� accidentelle,� ils

portent�plainte�auprès�de� l’honorable�wil®ya�(«nal-wil®ya�al-™al¬lan»).�L’affaire�est�renvoyée

auprès�du�mutavarrif�du�liw®’�de�Hama�et�du�conseil�administratif� local�(«nal-ma™lis�al-id®r¬

al-mahalliya)�de�Homs�qui�consulte�le�registre�impérial��de�Hama�(«ndaftar�¿®q®nat�al-liw®’n»).

L’enquête�confirme�les�enregistrements�successifs�des�terres�aux�villageois�comme�m¬r¬�puis

aux� notables� de� Damas.� Et� lorsque� l’on� interrogea� l’employé� chargé� du� cadastre� ayant

enregistré�ces�terres�à�deux�reprises,�il�répondit�que�cela�s’était�«nproduit�malgré�luin»�(«nsahwan
                                                                                                                                                                

aux� enchères,� liren:�G.�Aristarchi�Bey,�1873,� vol.nI,�«nSection�Deuxième� (du�Droit�Privé).�Droit�Civil�Spécial.
Première�Division�Droit�de�Propriété�Foncière.�I.�Propriété�Foncière�en�Général�(excepté�le�dominium�plenum�des
particuliers� et� les� terres�vacoufs,�proprement�dites.),�B)�Mise� aux� enchères�des� terres�domaniales�dévolues�de
l’État.�N°n19n:�Ordonnances�Vézirielle�concernant� les� formalités�de� la�mise�aux�enchères�des� terres�domaniales
dévolues�à�l’État.n»,�p.�220-221.
145�G.�Aristarchi�Bey ,�1873,�vol.�I,�«nSection�Deuxième�(du�Droit�Privé).�Droit�Civil�Spécial.�B)�Mise�aux�enchères
des�terres�domaniales�dévolues�de�l’État.�N°n19n:�Ordonnances�Vézirielle�concernant�les�formalités�de�la�mise�aux
enchères�des�terres�domaniales�dévolues�à�l’État.n»,�p.�220n:�«n[...]�la�vente�aux�enchères�de�terres,�lesquelles�font
retour�à� l’État�soit�à�défaut�de�personne�ayant-droit�au� tapou�soit�à� la�suite�de�renonciation�à�ce�droit�de�qui�de
droit,�et�peuvent�être�vendues�aux�enchères,�est�faite�par�le�conseil�administratif�de�l’arrondissement�[...].n»�et�G.
Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terresn»,�Chapitre� IVn:�«nConcession�des� terres�miri� tombées�en�déshérence
(mahloul)n»,� art.� 68,� p.n64n:� «n[...]� tout� champ� qui� ne� sera� pas� cultivé� directement� par� le� possesseur,� ou
indirectement�par�voie�de�louage�et�qui�restera�en�non�rapport�pendant�trois�années�consécutives�,�sera�soumis�à�la
formalité� du� tapou,� que� le� possesseur� soit� sur� les� lieux,� ou� en� voyage� dans� une� contrée� éloignée.�Si� l’ancien
possesseur�désire� l’acquérir�de�nouveau,�ce�champ� lui�sera� laissé�moyennant� le� tapou�de�sa�valeur.�S’il�n’en�fait
pas� la�demande,�ce�champ� sera�mis�aux�enchères,�et�adjugé�au�plus�offrant.n»�Voir�également�art.nn°n71�et�72,
p.n65-66.
146nLe�preneur�de�possession�foncière�paie�une�taxe�d’entrée�(«n rus‚m�fl®b‚ n»)�pour�son�lot�de�terres�indivises�lors
de�l’enregistrement�cadastral�officiel.�G.�Young,�1906,�vol.�VI,�«nMinistère�du�Cadastre�(Defter�Khané)n»,�Texte
CV2n:�«nDefter-Khané,�titres�possessoires�(tapou)�pour�mirié�et�mevkoufé.n»,�art.nn°n6,�p.n95n:�«n�Celui�qui�devient
possesseur�de�terres�paye�à�titre�de�frais�cinq�pour�cent�sur�le�prix�de�la�venten;�en�cas�de�fausse�déclaration�pour
payer� moins� de� frais,� on� en� évalue� et� fixe� le� prix� impartialement� et� perçoit� les� frais� en� proportion� à� cette
évaluationn;�de�même�en�cas�de�vente�gratuite�des�terres.n»
147nSMBHn1�Doc.n21,�p.n23n:�«n �inna -hu�ba±d�i™r®’�al-fl®b‚�bi -k®m�sana�ahad�m®’m‚r¬n�al-fl®b‚�Ibr®h¬m�Efend¬
Al-Sib®±¬�ba±a�il®�al-‰uw®t�bam±a�Z®da�wa�Quwatl¬�Z®da�wa�min�al-™umla�b®±a�™an®b�min�mazra±at�©a·am®t�al-
mudda±a�bi-h®�bil-falafl.n»
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min-hu148n»).�Ainsi,�on�donne�l’ordre�de�rendre�la�taxe�d’enregistrement�de�la�propriété

(«nal-rus‚m�al-fl®b‚n»)�aux�deux�plaignants.

L’affaire�devrait�être�close,�les�preuves�sont�intangiblesn;�ces�terres�sont�la�possession

des� paysans� et� donc� le� procès� n’a� pas� lieu� d’être.� Pourtant,� le� président� préfère� ajourner

l’audience.� Six� jours� plus� tard,� l’affaire� est� reprise.� La� parole� est� redonnée� à� la� partie

défenderesse�et�aux�plaignants�successivement.�La�dernière�plaidoirie�est�celle�des�mandataires

légaux�des�notables�déclarant�avoir�acheté�ces�terres�au�Trésor�Impérial�et�qu’ils�ont�donc�le

droit� le�plus�strict�de� la� louer�à�qui� ils�désirent.�Enfin� le�président�et� la�cour�prononcent� le

verdict�par�la�confirmation�de�la�propriété�aux�notables�damascains.

Les�plaignants�fournissent�des�documents�officiels�prouvant� leur�propriété�privée�sur

ces� terres� et� les� paysans� apportent� d’autres� documents� tout� autant� officiels� certifiant� leur

possession� sur� les�mêmes� terres.�Les� documents� des� parties� respectives� portent� chacun� le

monogramme�du�sultan.�Or�«nles�bérats�impériaux�et�les�inscriptions�des�livres�du�Defter-Khané

étant�indemnes�de�toute�fraude�font�foi�en�justice149.n»�Comment�les�employés�du�cadastre�ont-

ils�pu�enregistrer�plusieurs�fois�les�mêmes�terresn?�L’employé�du�cadastre�avoue�avoir�entériné

la�vente�de�ces�terres�malgré�luin!�Or�l’aveu�est�une�preuve�majeuren;�de�plus�cet�aveu�est�fait

verbalement�par�un� fonctionnaire�ottoman.�Cet�enregistrement�semble�avoir�eu� lieu�sous� la

contrainte.�Si�cela�est�le�cas,�cet�acte�officiel�est�donc�défaillant�voire-même�illégal.�Mais,�cette

possible� défaillance� du� système� administratif� du� qa¥®’ � de� Homs� n’est� pas� prise� en

considération,�la�raison�est�donnée�aux�notables.

Dans�cette�affaire�exceptionnellement�détaillée,� les� litiges�entre�paysans�et�propriétaires

notables�rappellent�les�propos�de�H.nIslamo™lu�sur�les�relations�économiques�et�sociales�tissées

au�travers�de�conflits�de�la�propriété�foncière.�«nDans�les�cas�des�relations�de�propriété,�il�est

possible� de� parler� de� la� contestation� comme� étant� une� partie� de� l’élaboration� de� normes

définissant�ces�relationsn:�les�luttes�de�différents�groupes�laissent�une�empreinte�sur�la�loi�et�les

pratiques�administratives.�Enfin,� l’analyse�de�H.nIslamo™lu�«nmet� l’accent�sur� la�fluidité�des

                                                  
148nSMBHn1�doc.nn°n21,�p.n24.
149nG.�Young,�1906,�«nCode�civil�ottomann»,�art.nn°n1737,�p.n428.
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relations�de�propriété�qui�sont�des�rapports�de�force�entre�des�individus�ou�des�groupes�existant

dans�un�contexte�historique�spécifique150.n»

Les� paysans,� même� très� bien� défendus� et� de� plus� ayant� en� leur� possession� des� titres

possessoires� en� bonne� et� due� forme,� se� retrouvent� dépossédés� de� leurs� biens� en� toute

«nlégalitén».� L’administration� ottomane� nouvelle� n’est� pas� infaillible,� les� juristes� doivent

trancher.�Les�paysans�aparaissent�au� travers�des�documents�comme� les�victimes�du�nouveau

système�administratif�et�judiciaire�ottoman.�Cependant,�ils�continuent�de�se�rendre�au�tribunal.

Ils�connaissent�leurs�droits�et�les�défendent.�L’affaire�exposée�précédemment�donne�une�image

particulièrement�négative�de�la�situation�des�ruraux�face�à�la�justice.�Mais�une�question�reste�en

suspensn:� pourquoi� les� paysans� d’Al-Zaybaq� ont-ils� signé� un� contrat� de� location� avec� les

propriétaires�damascains�alors�qu’ils�étaient�en�possession�légale�des�terres�du�villagen?�D’où

une�seconde�interrogationn:�quels�sont�les�rapports�qu’entretiennent�les�villageois�exploitant�les

terres�avec�les�notablesn?

 III. La�loi�a-t-elle�foncièrement�changé�le�visage�des�campagnesn?

Après�la�promulgation�des�lois�administratives,�judiciaires�et�fiscales,�la�wil®yat�S‚riyya

voit� la�mise�en�application�de�ce�nouveau�corpus�de� législation�et�règlements�nécessitant� la

réorganisation� institutionnelle�complète�de�chacune�de� ses� subdivisions�administratives.�Le

tribunal� de� première� instance� de�Homs� est� l’un� de� ces� organes� institutionnels� issus� de� la

réforme�législative�où�se�retrouvent�directement�ou�indirectement�les�fonctionnaires�du�district

pour� témoigner�ou� juger�des�conflits� issus�pour� la�plupart�de� la� restructuration� foncière�et

notamment�du�découpage�des�terres�en�cinq�statuts�ayant�chacun�une�réglementation�quasiment

automone.� Le� code� des� terres� de� 1858� définissant� les� droits� de� la� propriété� comme� «nun

                                                  
150�H.nIslamoglu,�2000,�p.n11n:�«nIn�the�case�of�property�relations,�it�is�possible�to�speak�of�contestation�as�being
part�of�the�fabric�of�the�very�rulings�that�defined�these�relationsn:�the�struggles�of�different�groups�left�their�imprint
on�law�and�administrative�practice.�Thus,�the�analysis�[...]�points�to�a�fluidity�in�property�relations�that�are�power
relations�among�persons�or�groups�existing�in�a�historically�specific�context.n»
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ensemble�de� lois�représentant� les�réclamations�de� l’utilisation�de� la� terre,�des�revenus�et�des

titres151n»,�renforce�les�droits�de�la�possession�sur�les�terres�domaniales�qui�deviennent

transmissibles�sous�l’œil�bienveillant�des�autorités�alors�que�les�terres�de�statut�privé�(mulk)

sont�gérées�par�les�lois�du�code�civil�ottoman�et�la�loi�traditionnelle�musulmane152.�Code�des

terres,� codes� civil� et� de� la� procédure� civile,� code� de� commerce� ainsi� que� règlement� du

Defter-Khané�sont�les�textes�législatifs�de�référence�utilisés�à�la�section�civile�du�tribunal.�Les

plaideurs�citent�ces�lois�pour�défendre�leurs�droits�anciens�ou�nouveaux.�Dans�ce�contexte,�la

cour�de�Homs�devient�le�siège�de�l’ordre�rural�réformén:�c’est�le�temps�de�l’après-Tan˙¬m®t.

1°)�Dissocier�terminologie�légale�et�terminologie�pratique

L’article�n°2�du�code�des� terres�stipule�que�«nla� législation�et� la�procédure� relatives

[aux]�terres�mulk,�se�trouv[ent]�dans�les�livres�de�jurisprudence�religieuse�(fiqh)n»n;�les�terres�de

propriété�privée�relèvent�donc�du�ressort�des�tribunaux�·ar±¬.�Les�cours�réglementaires�(ni˙®m¬)

ne�doivent�en�toute�logique�nullement�aborder�le�domaine�du�mulk.�Pourtant�la�quasi-totalité

des�documents�ayant�trait�à�la�campagne�est�parsemée�de�plaidoiries�confirmant�ou�infirmant�la

propriété�éminente�de�la�terre�contestée.�Les�affaires�de�dettes�impayées�ou�encore�de�loyers

non�régularisés�mais�aussi�de�délits�mineurs�sur�les�terres�de�telle�ou�telle�personne�renvoient

sans�cesse�aux�problèmes�de�définition�du�statut�des�terres.

Les� expressions� et�vocables� suivantsn:�«nbi-yadi-hi� (entre� ses� mains)n»,� «nar¥¬� (ma

terre)n»,�«nmuliki-hin� (sa� propriété)n»,� «nfay¥at¬� (mon� marais)n»,� «n·a™arat¬� (mon� arbre)n»,

«nar®¥¬�al-musa™™ala�bi-mulki-hi�(terres�enregistrées�dans�sa�propriété)n»,�«nal-ar¥�al-mudda±®

bi-h®� hiya� ardu-hum®�wa�bi-tavarrufi-him®n»�(la� terre� concernée� est� leur� terre� et� sous� leur

usufruit),�etc.�rythment�les�plaidoiries�des�parties�prenantes�au�tribunal�et�sèment�la�confusion

dans� l’esprit� du� lecteur� contemporain� pensant� aborder� des� affaires� traitant� de� simples

                                                  
151�H.�Islamo™lu,�2004�(a),�p.n289n:�«na�bundle�of�rights�representing�claims�to�land�use,�revenues�and�title.n»
152�Les�trois�autres�types�de�statut�foncier�ne�seront�pas�traités�ici�car�ils�n’apparaissent�nullement�dans�les
documents�émanant�du�tribunal�réglementaire�de�première�instance�de�Homs.
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endettements,�de� loyers� impayés.�Les�expressions� relevées�précédemment�et�sorties�de� leur

contexte� textuel�sont�marquées�par� l’absence�de� l’utilisation�du� terme�officiel�consacré�à� la

propriété�utilen:� le�m¬r¬n;�cependant�sur� les�six�expressions�mentionnées�quatre�d’entre�elles

expriment� la�possession� et�non� la�propriété.�Les� termes�de� tavarruf� et�de�mulk� traduisent

respectivement�de�manière� très� claire� les�notions�de� jouissance�de� la� terre� et�de�propriété

éminente.�Or�la�propriété�est�«nle�droit�de�jouir�et�de�disposer�à�notre�volonté�de�ce�qui�nous

appartient,�en�tant�que�la�loi�n’y�met�point�d’obstacle.�La�propriété�et�la�possession�diffèrent,�en

ce�que�tel�est�possesseur�d’une�chose,�qui�n’est�pas�le�propriétaire,�et�au�contraire,�souvent�le

propriétaire�n’a�pas�la�possession�de�la�chose�qui�lui�appartient.�La�propriété�est�bien�différente

de�l’usufruit153.n»

Ainsi,�dans�une�logique�occidentale,�le�propriétaire�de�la�terre�a�loué�l’usufruit�de�cette

dernière�à�une�tierce�personne154.�Mais�dans�la�Homs�ottomane�du�XIX e�siècle�détenir�l’usufruit

d’une�terre�ne�signifie�pas�forcément�que�l’on�loue�cette�dernière�à�un�particulier.�Et�suite�aux

changements�statutaires�résultants�de� la�rédaction�et� la�promulgation�du�Code�des�Terres�de

1858,� les� terres� domaniales� (m¬r¬)� confiées� directement� aux� exploitants� sont� devenues

aliénablesn;�elles�peuvent�être�concédées�«nà�titre�gratuit�ou�pour�un�prix�convenu155n»�et�elles

sont�transmissibles�par�la�voie�de�l’héritage.�Par�ces�règlements�nouveaux,�la�concession�des

terres�domaniales�devient�perpétuelle156�tout�comme�la�propriété.�Quelles�sont�donc�les�limites

de�la�possession�d’une�terre�domanialen?

D’après�la�législation�foncière,�toute�transaction�gratuite�ou�non�reste�sous�le�contrôle

des�autorités�qui�autorisent�ou�non�le�transfert�de�l’usufruit�et�obligent�acheteurs�et�vendeurs�à

                                                  
153�O.�Zeller,�1995,�p.n88.
154�Sur�les�formes�de�la�propriété�immobilière�en�Occident,�lire�notammentn:�J.nP.nCoriat,�1995,�p.n17 -26�et�C.
Beroujon,�1995,�p.n115-147.
155�G.�Young,�1906,�vol.�VI,�«nCode�des�terres�et�de�la�propriété�foncièren»,�Livre�I ern:�«nDomaine�Publicn»,�Chapitre
IIn:�«nTransfert�(firagh)�des�terres�mirin»,�art.�n°n36,�p.�55-56.
156�Ainsi�la�concession�de�la�terre�domaniale�ou� m¬r¬�pourrait�être�comparée�aux�baux�à�rente�de�l’Europe�de
l’Ancien�Régime.�À�propos�de� la� rente,�O.�Zeller,�1995,�p.�89n:�«nPerpétuelle�dans� son�principe,� la� rente�était
néanmoins�susceptible�d’extinction�dans�un�certain�nombre�de�casn:� la�destruction�de� l’héritage,� le� rachat�de� la
rente,� à� condition� que� le� bail� ait� comporté� une� clause� le� permettant,� la� remise� volontaire� par� le� bailleur,� la
prescription,�ou�encore�la�consolidation��survenant�quand�le�bailleur�succédait�au�preneur,�réunissant�ainsi�les�deux
aspects�de�la�propriété.n»
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payer�une�taxe�(rus‚m� fl®b‚)157�signifiant�l’acquisition�nouvelle 158.�D’autre�part�«nles�droits�de

vente�et�de�succession�seront�calculés�sur�la�valeur�totale�des�‘emlaks’�simples159n».�Et�à�l’instar

des� possesseurs,� «npour� aliéner� une� propriété� mulk,� le� vendeur� doit� obtenir� un� certificat

(ilmou-haber)�de�l’Imam�et�du�Moukhtar160.n»�Malgré�les�efforts�de�distinction�entre�les�deux

types�de�biens�fonciers,�la�législation�impériale�montre�de�nombreuses�similitudes�entre�mulk�et

m¬r¬.�Et,�sans�doute�en�raison�de�ces�analogies,�les�paysans�légalement�simples�usufruitiers�de

leur�exploitation�défendent�leur�droit�de�possession�par�une�terminologie�s’apparentant�à�celle

du�droit�de�propriété.�Ils�font�la�plupart�du�temps�référence�à�leurs�droits�anciens�et�ils�justifient

leur� possession� par� l’attachement� familial� ou� villageois� aux� terres� en� litige.� Ici� le� droit

“coutumier”�vient�s’immiscer�et�se�superposer�au�droit�ottoman�nouveau.�Malgré�la�volonté�de

modernisation�des�législateurs,�les�notions�de�possessions�“ancestrales”�des�terres�aux�mains�de

certains�exploitants�restent�bien�présentes�dans�le�code�des�terres�de�1858161,�et�cela�explique�les

revendications� coutumières�des� représentants� légaux�des�paysans� en�voie�de�dépossession.

Aussi,�comme�cela�a�déjà�été�évoqué,� les�droits�de� tavarruf�sont�de�plus�en�plus�considérés

comme� des� droits� de� propriété� privée� non� seulement� par� les� agences� gouvernementales

centrales�et�locales�mais�aussi�par�les�bénéficiaires�des�terres�eux-mêmes�et�leurs�représentants

                                                  
157�G.�Aristarchi�Bey,�1873,�«nSection�Deuxième�du�Droit�Privé.�Droit�Civil�Spécial.�Droit�de�Propriété�Foncière,
Propriété�Foncière�en�Général,� (excepté� le�dominium�plenum�des�particuliers�et� les� terres�vacoufs,�proprement
dites.).�N°n15n:�Code�de�la�Propriété�Foncière,�art.nn°n3,�p.�61n:�«nLes�terres�miriiè�relèvent�entièrement�du�domaine
public.�[...]�Les�acquéreurs�de�ces�possessions�recevront�un�titre�possessoire�dit�tapou,�revêtu�du�toughra�impérial.
Le�tapou�est�un�mou’adjèlè�«npayement�anticipén»,�qui�se�fait�en�échange�du�droit�de�possession,�et�qui�est�versé
entre�les�mains�de�l’agent�compétent,�pour�le�compte�du�trésor.n»
158�Sur�les�modalités�de�l’enregistrement�des�terres�domanialesn:�G.�Young,�1906,�vol.�VI,�«nMinistère�du�Cadastre
(Defter-Khané)n»,�Texte�CV2n:�«nDefter-Khané,�titres�possessoires�(tapou)�pour�mirié�et�mevkoufé.n»,�p.n93-100.
159�G.�Young,�1906,�vol.�VI,�«nMinistère�du�cadastre�(Defter -Khané)n»,�Texte�CV 3n:�«nDefter -Khané,�titres�des
immeubles�mulk,�(en�pleine�propriété)n»,�Chapitre�IIn:�«nProcédure�pour�aliénation,�succession,�hypothèque,�etc.n»,
art.nn°n15,�p.�102.
160�G.�Young,�1906,�vol.�VI,�«nMinistère�du�Cadastre�(Defter -Khané)n»,�Texte�CV 3n:�«nDefter -Khané,�titres�des
immeubles�mulk,�(en�pleine�propriété)n»,�Chapitre�IIn:�«nProcédure�pour�aliénation,succession,�hypothèque,�etc.n»,
art.nn°n1,�p.�101.�Et�à� titre�de�comparaison,� lire� l’article�équivalent�pour� les� terres�am¬riyyan:� :�G.�Young,�1906,
vol.nVI,�«nMinistère�du�Cadastre� (Defter-Khané)n»,�Texte�CV2n:�«nDefter-Khané,� titres�possessoires� (tapou)�pour
mirié�et�mevkoufé.n»,�Chapitre�Iern,�art.nn°n3,�p.n94.
161�G.�Young,�1906,�vol.nVI,�«nCode�des�Terres.n»,�Chapitre�IIIn:�«nTransmission�par�héritage�(tevsi -intikal)�des
terres�miri.n»,�art.nn°n78,�p.n67n:�«nLe�droit�de�permanence�sera�acquis�à�toute�personne,�qui�pendant�une�période�de
dix�années,�aura�possédé�et�cultivé�sans�conteste�des�terres�miri��ou�mevkoufé,�que�cette�personne�ait�ou�non�entre
ses�mains�un�titre�légal�ou�justen;�la�terre�ne�peut�dès�lors�être�considérée�comme�vacante�et�on�doit�lui�délivrer,
sans�frais,�un�nouveau�tapou.[...]n»
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légaux�rapportant,�de�manière�plus�ou�moins�exacte,�leurs�propos.�«nEt�cela�est�apparent�dans�la

formulation�des�plaintes�déposées�auprès�des� tribunaux�et�des�ministères,�ainsi�que�dans� le

langage�des� injonctions�des� tribunaux�et�des�autorités�administratives162.n»�Cependant�il�faut

nuancer�cette� remarque� immédiatement�en�soulignant� la�différence�notable�existant�entre� le

discours�et�le�langage�des�propriétaires�de�biens�fonciers�et�ceux�des�possesseurs�paysans.�Le

droit�de�mulk�n’est�jamais�sous-entendu�comme�l’est�celui�de�la�terre�domaniale.�Les�propriétés

privées� sont� toujours� signifiées� par� des� termes� dérivés� de� mulk� tels�muliki-hi,� ou� encore

aml®ki-hi.�La�confusion�entre�la�propriété�et�la�possession�des�terres�apparaît�de�ce�fait�être�le

fruit�d’une�difficile�compréhension�d’un�vocabulaire�et�de�notions�juridiques�anciennes�plutôt

que� d’une� confusion� pratique� par� les� contemporains.� S.nCerutti� écrit� à� ce� propos� que

«nl’appropriation�du� langage�des�protagonistes�marquait� le�commencement�de� la� recherche,

certainement�pas�son�accomplissement163.n»�En�effet,�la�traduction�des�propos�tenus�par�les

plaidants�est�souvent�bien�difficile�à� rendre�sauf�par� le�moyen�de�périphrases�permettant� la

définition�de�certains�mots.

Lorsque� le�24�mars�1302� (5�avril�1886)164,�deux�frères�At®s¬�dénonçant�la�spoliation

d’une�partie�de�leurs�terres�situées�sur�la�commune�du�village�de�bin·®r,�expliquent�devant�la

cour�qu’n«nil�est�connu�qu’un�cinquième�des� terres�du�village�de�bin·®r,�nommées� terres�du

øirbat�d’Al-Madrasa� sont� leurs�propriétés� (mulki-him®)�et�que�depuis� longtemps� (min� al-

qad¬m)�elles�sont�entre�les�mains�(bi-yad)�des�familles�de�bin·®r�et�cela�avant�qu’ils�les�achètent

au�villagen»,�on�peut�se�demander�à�qui�appartient�quoi�et�par�qui�les�terres�ont�été�spoliéesn?

Cette� fois-ci,� ce� sont� les� notables� et� propriétaires� éminents� de� la� terre� qui� brandissent� la

traditionnelle� exploitation� des� terres� par� les� villageoisntout� en� notant� que� les� parcelles

contestées�sont�leurs�biens�privés.�Les�deux�notables�détiennent�un�titre�de�propriété�privé�sur

ces�terresn;�ils�peuvent�donc�juridiquement�louer�leurs�propriétés�foncières�à�qui�ils�désirent.�En

                                                  
162�Y.�Terziba¤o™lu,�2005,�p.�299n:�«nThis�is�apparent�in�the�language�of�the�petitions�presented�to�the�courts�and
ministries,�and�in�the�language�of�the�court�orders�or�administrative�rulings.n»
163�S.�Cerutti,�1990,�p.n10.
164�SMBH�1�Doc�n°n16�(24�mars�1302/�5�avril�1886),�p.�16-18.
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quoi�l’exploitation�ancestrale�des�terres�par�les�villageois�de�bin·®r�légitime-t-elle�le�droit�des

notables�sur�ces�terresn?��Propriété�de�la�terre�et�usufruit�sont�intimement�liés.

Or,� les� “minutes”� de� l’audience� révèlent� une� histoire� plus� complexe� de� cette� terre

spoliée.�En�effet,�les�deux�notables�homsiotes�et�les�paysans�de�bin·®r�défendent�une�seule�et

même�causen:� la� terre�d’Al-Madrasa�située�sur� le� terroir�du�village�de�bin·®r�appartenait�au

mu¿t®r� («nli-mu¿t®rn»)�du�village�d’Abil165�qui�loua� al-¿ums166�de�la�terre�concernée�puis�il

quitta�le�village.�Après�le�départ�du�mu¿t®r�d’Abil,�les�paysans�de�bin·®r�reprirent�possession

de�la�terre�mentionnée�et�la�cultivèrent�jusqu’à�ce�qu’ils�en�soient�chassés�par�la�tyrannie�et�la

force�par�les�paysans�d’Abil.�Et�ces�derniers�contractèrent�un�contrat�de�location�(sanad�¬™®r)

avec� les�deux�plaignants� et� cela� est� consigné�dans� le� registre�des�biens� fonciers� («ndaftar

aml®k).�Pourquoi� les�deux�plaignants�portent-ils�plainte�contre� leurs� locatairesn?�Après�une

enquête�de�terrain�définissant�les�limites�précises�des�terres�et�une�longue�instruction�du�procès,

la�cour�et� le�président�confirment� la�propriété�des� terres�des�deux�notables�et� l’illégalité�de

l’exploitation�de�ces�terres�par�les�villageois�d’Abil�qui�doivent�quitter�les�lieux.�Ce�conflit�met

en�évidence�le�lien�étroit�qui�existe�entre�le�nouveau�statut�des�terres�(mulk)�acquises�par�les

deux�Homsiotes�et�le�droit�traditionnel�d’exploitation�des�terres�par�les�ressortissants�du�village

dont�dépendent�les�terres.�Le�juge�considère�que�l’exploitation�de�la�terre�par�les�gens�d’Abil�est

un� incident�ou�une� erreur� involontaire�de� la�part�des�propriétairesn;� la� jouissance�de� cette

parcelle�revient�donc�à�qui�de�droitn:�les�villageois�de�bin·®r.�Les�villageois�associés�dans�cette

plainte�aux�notables�obtiennent�gain�de�causen!

Le�mulk�défini�comme�la�propriété�éminente�du�sol�connaît�ici�ses�limites�implicitesn:

les�propriétaires�et�notables�homsiotes�sont�obligés�de�louer�leurs�terres�aux�paysans�du�village

dont�elles�dépendent.�De�plus,�l’enquête�de�terrain�déterminant�les�limites�des�terres�permettent

à�la�fois�aux�notables�de�délimiter�leurs�biens�fonciers�et�aux�administrateurs�de�compléter�les

travaux�cadastraux�du�Defter-Khané.�Or,�comme�le�note�H.nIslamo™lu,�«nles�plans�cadastraux

                                                  
165�Les�villages�de�bin·®r�et�d’Abil�sont�des�villages�sont�situés�côte�à�côte�à�une�vingtaine�de�kilomètres�au�sud�de
la�ville�sur�la�route�de�Damas.�Voir�carte,�annexe�n°n1,�cartes�2�et�3.
166�J.�Gaulmier,�1933,�p.n135n:�«n Régime�Khomsn :�Le�propriétaire�fournit�la�terre,�le�logement�du�paysan�et�paye
l’impôt.�L’ouvrier�apporte�travail,�cheptel�et�semences.�En�fin�d’année,�la�récolte�est�partagée�ainsi�qu’il�suitn:�le
propriétaire�perçoit�d’abord�les�dîmes,�puis�1/5�de�la�récolte�restant.�Le�reste�va�à�l’ouvrier.�[...]n»
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sont�l’unique�grand�succès�de�l’État�moderne�dans�l’établissement�de�la�propriété�privée�des

terres.� Ils�permettent�de�mettre� fin�au�dédale�des� relations�à� la�propriété�afin�d’établir�des

contrôles� administratifs� sur� la� terre,� ses� ressources� et� sa� population.� De� plus,� les� plans

cadastraux�tracent�des�frontières�et�ne�laissent�aucune�ambiguïté�concernant�les�propriétés�de

chacun167.n»

2°)�L’ordre�ancien�nouveaun:�regard�porté�sur�les�abolitions�de�l’iltiz®m.

P.�Dumont�écrit�au�sujet�du�rescrit�impérial�de�Gülkhane�proclamé�par�±Abdülmecid�Ier,

qu’il�«nconstitue� le�point�de�départ�d’un�vaste�programme�de� réformes�qui,�en� l’espace�de

quelques�décennies,�bouleverseront�le�paysage�institutionnel,�économique�et�social�du�pays168.n»

Cette�analyse�tendant�à�montrer�les�réformes�institutionnelles�et�politiques�lancées�en�1839�par

l’Empire� comme� le� moment� de� grands� bouleversements� dans� l’ensemble� des� provinces� a

souvent�été�réitérée�par�de�nombreux�chercheurs�s’intéressant�à�des�champs�divers�de�l’Histoire

ottomane�de� la�fin�du�XIXe� siècle.�Certains�ont�présenté�les�réformes�comme�un�vecteur�des

changements�des�relations�sociales�et�de�la�sociabilité�dans�l’Empire169n;�d’autres�les�ont�lues

comme�un�moyen�de�la�centralisation�ottomane�et�comme�la�cause�directe�de�la�création�de�la

bureaucratie� ottomane170n;�d’autres�encore,�les�ont�interprétées�comme�le�moteur�du

développement�industriel,�économique�et�agricole�de�l’Empire171n;�enfin�les�chercheurs�qui�se

                                                  
167�H.�Islamo™lu,�2004�(a),�p.n307n:�«nCadastral�maps�remain�the�single�greatest�achievement�of�the�modern�state�in
constituting�individual�ownership�on�land.�They�enable�the�maze�of�property�relations�to�be�cut�through�in�order�to
establish� administrative� controls�over� the� land,� its� ressources� and�population.�Above� all,� cadastral�maps�draw
boundaries�and�leave�no�ambiguity�as�to�who�owns�what.n»
168�P.�Dumont,�1989,�p.�459.
169�Lire�entre�autresn:�F.�Georgeon�,�«nPrésentationn»,�in�F.�Georgeon�et�P.�Dumont,�1997,�p.�5-20.
170�Par�exemplen:�C.nV.nFindley,�1980,�455�p.�Ou�encoren:�N.�Michel,�2005�(a),�p.n15.
171�B.nDoumani,�1995,�p.n49.�À�ce�sujet,�lire�entre�autres�Z.nGhazzal,�1993,�204np.
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sont� intéressés� au�domaine� rural� les�ont�utilisées� comme�point�de�départ�des� changements

administratifs,�économiques�et�socio-relationnels�dans�le�monde�rural�et�foncier�ottoman172.

Par�la�proclamation�du�rescrit�de�1839,�le�gouvernement�central,�par�la�voix�du�sultan

Abdülmecid,�annonce�une�série�de�grandes�réformes�dans�l’Empire,�et�dénonce�les�scléroses�de

son�régime�et�notamment�celle�du�système�de�l’iltiz®m,�c’est-à-dire�les�concessions�vénales,

qu’il� définit� comme� «nun� usage� funeste� [...].� Dans� ce� système,� l’administration� civile� et

financière�d’une�localité�est�livrée�à�l’arbitraire�d’un�seul�homme,�c’est-à-dire�quelquefois�à�la

main�de�fer�des�passions�les�plus�violentes�et�les�plus�cupides,�car�si�ce�fermier�n’est�pas�bon,�il

n’aura�d’autre�soin�que�son�propre�avantage173.n»�Cette�violence�verbale�à�l’égard�d’un�système

institué�par�le�gouvernement�ottoman�lui-même�au�cours�du�XVIIe�siècle174�révèle�la�gravité�de

la� situation�paysanne� au�début�du�XIXe� siècle.�S.�Draganova� écrit� au� sujet�de� la� situation

foncière�dans�les�Balkans�que�«ndans�les�années�20�et�30�du�XIXe�siècle,�l’achat�et�la�vente�de

villages�entiers�[...]�étaient�chose�courante.�Dans�ces�villages,� les�paysans�ne�pouvaient�que

louer�les�terres�et�payer�différentes�contributions�à�l’af®�en�plus�des�impôts�à�l’État.�Ce�statut

frappait� les� paysans� d’une� double� rente� féodale� et� les� acculait� à� une� double� oppression

féodale175.n»

Le�développement�de�l’État�ottoman�doit�donc�passer�inévitablement�par�des�réformes

agraires�essentielles.�En�effet,�le�texte�du�rescrit�impérial�souligne�la�nécessité�d’une�réforme

ottomane� institutionnelle�qui�doit�porter� sur� trois�points� essentiels�dont� les�deux�premiers

impliquent�avant�tout�le�développement�agricole.�Les�institutions�nouvelles�doivent�garantir�«nà

nos�sujets�une�parfaite�sécurité�quant�à� leur�vie,� leur�honneur�et� leur� fortune� [et�également

assurer]�un�mode�régulier�d’asseoir�et�de�prélever� les� impôts176.n»�Une�part�de�ces�garanties

                                                  
172�Divers�chercheurs�se�sont�investis�afin�de�mieux�saisir�le�monde�de�la�société�rurale�ottomane�et�certains�d’entre
eux� se� sont� spécialisés� sur� le�XIXe� siècle� rural.�Entre� autres,� J.�Reilly,� 1987,� 428np.,�M.�Mundy� et�R.�Smith
Saumarez,�2007,�306np.�ou�encore�H.ne.nAb‚�Al-ba±ar,�1995,�703np.
173�G.�Young,�1905,�vol.nI,�«nMinistère�de�l’Intérieurn»,�Texte�IIIn:�«nHatti -Chérif�de�Gul -Hané�ou�loi�du
Tanzimat.n»,�p.n31.
174�F.�ºubluv,�2005,�p.n39.�Dans�cet�article,�F.�Hoblos�montre�les�conséquences�administratives,�politiques,
économiques�et�sociales�du�système�de�l’iltiz®m�au�milieu�du�XVIIe�siècle.
175�S.�Draganova,�1995,�p.n146.
176�G.�Young,�1906,�vol.nI,�«nMinistère�de�l’Intérieurn»,�Texte�IIIn:�«nHatti -Chérif�de�Gul -Hané�ou�loi�du
Tanzimat.n»,�p.n30.
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seront�assurées�d’après�le�rescrit�impérial�par�la�fin�du�système�féodal�ottoman�qui�est�dominant

sur� les� terres�de� statut� juridique�m¬r¬177.�La�décision�du�gouvernement�ottoman�est�fermen;

quelques�années�plus� tard,�en�1858� le�code�des� terres,� la�mise�en� route�de� l’enregistrement

cadastral�de�toute�terre�et�la�révision�du�système�de�prélèvement�fiscal�par�des�fonctionnaires

nommés�directement�par� la�Porte�sont�censés�mettre�un�point�final�à�ce�système�par� la�voie

institutionnelle.�Pourtant�de�nombreux�chercheurs�s’attachent�à�montrer�que�l’iltiz®m�«nresta�en

vigueur178n».�S.nShamir�écrit�que�«nbien�que�l’ iltiz®m� fut�aboli�officiellement�à�plusieurs

reprises,� il� continua�d’être�pratiqué� en�Syrie,� et� comme� toute� institution�décadente� il� était

souvent�encore�plus�abusif�qu’auparavant179n».n

Or�dans� le�corpus�de�source�ayant�constitué� la�base�de�cette�recherche,�moins�de�dix

documents�contiennent�le�terme�d’iltiz®m.�Parmi�ceux-là,�quatre�procès-verbaux�se�distinguent

par�leur�consignation�dans�un�même�registre�daté�de�l’année�1899/1900�(1316�de�l’hégire)�noté

«nJournal�des�procès-verbaux�civils�du�tribunal�de�première�instance�de�Homsn»�(«n©ar¬dat�¥abfl

huq‚qiyya� ™®riya�mahkamat� bid®yat�ºimvn»).�Dans�ces�quatre�documents,� la� terminologie

consacrée�aux�concessions�vénales�aboliesn�apparaîtn:�«niltiz®mn»,�«nmultazimn»,�«niltazaman»,

etc180.�Que�signifie�cette�résurgence�du�régime�de�l’ iltiz®m� combattu�et�aboli�à�plusieurs

reprises�en�Syrien?�Le�district�de�Homs�connaît-il�encore�des� terres�gérées�par�ce�systèmen?

Quelques�éléments�de�réponse�sont�données�par�G.nYoung�qui�relève�que�«ndepuis�1885,�date

du�rétablissement�de�l’affermage,�il�n’a�plus�été�question�de�son�abolition�mais�seulement�de

son�amélioration181n».�De�cette�remarque,�une�interrogation�naîtn:�Que�signifie�ici�améliorationn?

                                                  
177�A.�K.nRafeq,�1992,�p.n312.
178�Z.�Ghazzal,�1993,�p.n80.
179�S.�Shamir,�1968,�p.n365.
180�SMBH�4�doc�n°n2�(13�juin�1316/26�juin�1900),�p.n5 -6,�doc�n°n3�(16�juin�1316/29�juin�1900),�p.�7 -9,�doc�n°n4�(16
juin� 1316/29� juin� 1900),� p.n10-12,� doc� n°� 11,� p.n33-34� (31� octobre� 1316/13� novembre� 1900).� Ce� registre� ne
contient�que�13�documents�datant� tous�de� l’année�1316� (1900/1901).�Dans� les�quatre�procès-verbaux�signalés
ci-dessus,�la�succursale�de�la�Banque�Agricole�à�Homs�se�constitue�partie�plaignante.�Ces�documents�sont�relatifs�à
des�affaires�où�intervient�cette�institution�financière.
181�G.nYoung,�1906,�vol.nV,�«nDîmesn»,�p.n307.
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Dans�ces�affaires,�cinq�villages�sont�concernésn:�les�villages�de�R®m�Al-±Anz182,�le�village�de

Mb®rkiyya183,�celui�de�B®b®�±Amr184�et�enfin�le�village�de�ºisya185.�Les�documents�numérotés�2,

3�et�4,�opposent� la�succursale�de� la�banque�agricole�ottomane�à�Homs�créée�en�1898�à�des

notables�homsiotes�désignés�comme�étant�les�multazim¬n�(fermiers�de�l’impôt)�d’un�ou�deux

villages186.�La�banque�par�l’intermédiaire�de�son�représentant�légal�attaque�les�notables�pour

non-paiement�de� la�part�de�dîmes� revenant� aux� caisses�d’utilité�publique� et� à� l’instruction

publique� (hivvat� al-man®fi±� wa� al-ma±®rif187)�de�l’année�1316� r‚miyya� (année�financière

ottomane�c’est-à-dire�1900)�dues�à� la�caisse�d’utilité�publique� (vund‚q�al-man®fi±)188�et�à�la

banque�agricole�ottomane189.�Les�notables�inculpés�réfutent�la�responsabilité�de�la�collecte�des

impôts� et�ne� se� rendent�pas� au� tribunal.� Ils� sont�donc� jugés� coupables� et�doivent�payer� la

                                                  
182�SMBH�4�doc�n°n2�(13�juin�1316/26�juin�1900),�p.�5 -6.�Les�villages�de�R®m�Al-±Anz�et�bay¿�ºam¬d�sont�situés
respectivement�à�trois�heures�de�marche�à�l’ouest�de�Homs�et�à�4�heures�de�marche�à�l’est�de�Homs.�Voir�S®ln®mat
wil®yat�S‚riyya,�vol.n31,�32�et�carte�des�villages�du�qa¥®’�de�Homs�(annexe�n°n1,�cartes�1�et�2).
183�SMBH�4�doc�n°n3�(16�juin�1316/29�juin�1900),�p.7 -9.�Mb®rkiyya�est�situé�à�deux�heures�de�marche�au�sud�de
Homs�et�à�l’ouest�du�lac�de�Qaflflina.�Voir�S®ln®mat�Wil®yat�S‚riyya,�vol.n31,�32�et�carte�des�villages�du�qa¥®’�de
Homs�(annexe�n°n1,�cartes�1�et�2).
184�SMBH�4�doc�n°n4�(16�juin�1316/29�juin�1900),�p.n10 -12.�B®b®�±Amr�se�trouve�à�une�heure�de�marche�au�sud
ouest�de�Homs.�Voir�S®ln®mat�Wil®yat�S‚riyya,�vol.n31,�32�et�carte�des�villages�du�qa¥®’�de�Homs�(annexe�n°n1,
cartes�1�et�2).
185�SMBH�4�doc�n°n11�(31�octobre�1316/�13�novembre�1900),�p.n33 -34.�ºisya�est�6�heures�de�marche�au�sud�de
Homs.�Voir�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.n31,�32�et�carte�des�villages�du�qa¥®’�de�Homs�(annexe�n°n1,�cartes�1�et
2).
186�La�ferme�de�l’impôt�du�village�de�Mb®rkiyya�est�tenue�par�deux�personnes.�Celle�du�village�de�B®b®�±Amr�est
détenue�par� trois�personnes.�Et� les�villages�de�R®m� ±Anz�et�de�bay¿�ºam¬d�par�une�seule�personne.� Il�est�à�ce
propos�étonnant�de�constater�que�la�collecte�de�l’impôt�des�deux�premiers�villages�est�confiée�à�plusieurs�individus
alors�que� ±Abd�Allah�Efend¬�Bin�Na™¬b�Efend¬�Al-Dr‚b¬�est� le� seul� responsable�de�deux�villages� situés�à� sept
heures�de�marche�l’un�de�l’autre.�Voir�note�n°n184.
187�SMBH�4�doc�n°n3�(16�juin�1316/29�juin�1900),�p.n7.
188�G.�Young,�1906,�vol.nV,�«nBanque�Agricole,�règlement�organique,�du�28�août�1898.n»,�art.nn°n1,�p.�342n:�«nUne
Banque�agricole�vient�de�remplacer,�les�caisses�d’utilité�publique�dont�les�droits�appartiendront�à�cette�instituion.n»
Et�note�n°n1,�p.n342n:�«nLes�caisses�d’utilité�publique�(manafi�sandik)�furent�établies�en�1868.�Ces�caisses�n’avaient
pas�d’Administration�spéciale�et�étaient�surveillées�par�les�autorités�localesn;�elles�faisaient�des�avances�d’abord�à
12%�ensuite�à�10%�et�plus�tard�à�9%�pour�un�terme�d’un�an.n»
189�G.�Young,�1906,�vol.nV,�«nBanque�Agricole,�règlement�organique,�du�28�août�1898.n»,�art.nn°n4,�5,�p.�343n:�«nLe
capital�de�la�Banque�se�compose�[...]�[en�partie]�du�produit�de�la�souscription�de�1/11�perçu�sur�les�dîmes�à�partir
du�commencement�de� l’année�1303.� [...]�Le�produit�de� la�souscription�de�1/11�devant� revenir�à� la�Banque�sera
encaissé�en�même�temps�que�l’impôt�sur�les�dîmes�et�les�caisses�provinciales�doivent�remettre�à�la�Banque,�contre
quittance�en�bonne�et�due�forme,�le�produit�de�la�souscription�de�1/11�sur�les�encaissement�effectués�pour�compte
des� revenus�des�dîmes�des� localités�aux� fermiers,�à�partir�de� l’année� financière�1303,�ainsi�que� le�produit�de� la
vente�des�céréales�provenant�des�impôts�des�dîmes�perçues�directement�par�l’État�et�si�ces�céréales�provenant�de�ce
chef�sont�utilisées�en�nature,�on�fera�également�la�part�en�céréales�revenant�à�la�Banque,�qui�procédera�à�la�vente
aux�enchères�de�ces�produits�,�par�les�soins�de�ses�mandataires.n»



286

banque.�Qui�sont�ces�notablesn?�Sont-ils�des�employés�de�l’Étatn?�Ou�sont-ils�les�propriétaires

des�terres�des�communes�dont�ils�sont�censés�affermer�l’impôt190n?�Parmi�les�notables�inculpés,

sont�représentées�trois�puissantes�familles�homsiotesn:�les�Dr‚b¬,�les�Rasl®n�et�les�©ab®l.�Il�n’est

donc�pas�réellement�surprenant�de� les�voir� jouer� le�rôle�des�fermiers�d’impôt.�Le�document

n°n11� se� démarque� des� affaires� présentées� ci-dessus� par� le� fait� que� les� défendeurs� sont

composés�de�multazim¬n�villageois�et�le�mandataire�légal�de�la�banque�souligne�d’ailleurs�le

fait�que�l’ensemble�des�villageois�de�ºisya�sont�responsables�de�la�collecte�de�la�dîme�par�la

voie�de�l’iltiz®m.�Deux�autres�documents�émanant�cette�fois�de�la�section�pénale�du�tribunal191

font�mention�du�non-paiement�de�la�dîmen;�les�fermiers�de�l’impôt�portent�plainte.�La�section

pénale�n’étant�pas�chargée�de�ce�type�de�cas,�les�deux�affaires�sont�renvoyées�à�la�section�civile

qui�gérera�le�problème.�L’utilisation�du�vocable�«niltiz®mn»�apparaît�ici�sous�la�forme�moderne

suggérée�par� les�réformateurs� législateurs�ottomansn:�«nles�dîmes�[sont�désormais]�affermées

non�point�en�bloc,�mais�par�village�et�au�nom�des�habitants�[...]�Ainsi�s’inspirant�du�fait�que�[...]

les�villageois�s’étaient�souvent�arrangés�entre�eux�pour�racheter�au�fermier�les�dîmes�de�leur

village,� les� réformateurs� ottomans� espéraient� d’abord� encourager� cet� usage� en� prescrivant

l’adjudication�par�village,�afin�d’exclure�le�sous-traitant�du�fermier,�afin�d’amener�l’exclusion

du�fermier�lui-même�et�son�remplacement�par�le�moukhtar192n».

�Par�cette�transformation�du�système�de�l’affermage�de�l’impôt,�«nl’État�cherche�à

exclure�les�anciens�acteurs�puissants�du�terrain�des�négociations�et�à�soumettre�équitablement

tous�les�groupes�à�l’imposition�fiscale�et�à�la�conscription.�Par�conséquent,�le�règlement�et�les

                                                  
190�Une�question�se�posen:�À�qui�doivent-ils�payer�le�reste�de�la�dîmen?�Cette�question�reste�sans�réponse�dans�le
cadre�de�cette�étude.�La�documentation�exploitée�ici�ne�permet�point�d’y�répondre�mais�la�question�devait�tout�de
même�être�soulevée.�Les�archives�centrales�conservées�à�Istanbul�pourraient�être�l’objet�d’une�consultation�sur�ce
sujet.
191�SMBHn5�doc.nn°n79�(29�octobre�1308/10�novembre�1892),�p.n73 -74,�SMBH�5�doc.nn°n126�(7�janvier�1308/19
janvier�1893),�p.n101-102.�Le�premier�document�rapporte�le�récit�de�Na™¬b�Efend¬�Dr‚b¬,�chargé�de�récolter�iltiz®m
de�la�dîme�(iltiz®m�al-±u·r)�dans�le�village�de�Kan¬sa,�situé�à�l’ouest�de�Homs,�à�trois�heures�de�marche�de�la�ville.
Un�des�villageois�ne�paie�pasn;�le�plaignant�accuse�le�paysan�de�spoliation.�Dans�le�second�document,�les�inculpés
sont�originaires�du�village�de�Qaflflina,�situé�sur�les�rives�du�lac�du�même�nom�et�le�multazim�est�un�notable�de�la
villen:�Muhammad�Ra·¬¥�Al-©am®l¬.
192�G.�Young,�1906,�vol.nV,�«nDîmesn»,�p.n307�et�voir�égalementn:�G.nYoung,�1905,�vol.nV,�«nDîmesn»,�Texte
XCIXn:«nDîmes,�loi�du�23�juin�1889n»,�Chapitre�IIn:�«nDe�l’adjudication�et�de�l’affermage�des�dîmesn»,�art.nn°n13�et
14,�p.n312-313.
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institutions� deviennent� des� espaces� de� négociations� entre� les� nouveaux� groupes� d’intérêts

redéfinis�comme�les�propriétaires�individuels,�les�contribuables�et�les�locataires193.n»

Sur�un�échantillon�de�quatre�documents�exceptionnels�du�corpus�de�sources�étudiées,�le

système�des�concessions�vénales�apparaît�sous�deux�formes�différentesn:�celle�du�rachat�de�la

ferme�d’impôts�par�l’ensemble�des�villageois�et�celle,�plus�classique,�de�multazim¬n�citadins.

L’infime�quantité�de�ce� type�d’affaire� limite� l’analyse�et� la�description�du�système�fiscal�en

place�dans� le�district�de�Homs.�Mais�on�peut� tout�de�même� remarquer�que� le� système�de

l’iltiz®m�n’est�pas�concentré�dans�une�partie�délimitée�du�qa¥®’.�De�plus,�même�s’il�est�difficile

de�généraliser� en� raison�d’une� lourde� lacune�documentaire� sans�doute�due� à�un� corpus�de

sources�disponibles�incomplet,�il�est�possible�de�supposer�l’évolution�de�ce�système.�Durant�les

dernières�décennies�ottomanes,� l’iltiz®m�paraît�se� limiter�à� la�charge�de�collecte�de� l’impôt

limité�sur�un�territoire�restreint194.�Et�la�polémique�sur�la�survivance�du�système�de�l’ iltiz®m

témoigne�certainement�«nde�la�complexité�et�des�évolutions�des�structures�de�propriété�dans�le

monde�rural195n»�ottoman�de�l’après-Tan˙¬m®t.

De�nouveaux�paramètres�sociaux�et�institutionnels�semblent�être�mis�en�place�dans�la

campagne�homsiote�suite�à� la�promulgation�du�code�des� terres,�à� l’élaboration�du�code�civil

ottoman�et�à�l’instauration�d’un�ministère�du�cadastre�ainsi�qu’à�la�proclamation�de�la�loi�des

vilayets� qui� réaffirment� et� renforcent� les� notions�de�propriété� privée� et�de�possession.�En

revanche,�les�abolitions�successives�des�fermes�d’impôts�mettent�en�évidence�l’échec�ottoman

face�à�l’un�des�objectifs�principaux�des�réformes.�Le�régime�de�la�répartition�et�de�la�collecte

des�impôts�à�Homs�comme�ailleurs�en�Syrie,�semble�encore�relever,�en�partie�du�moins,�des

pratiques�de�l’avant-Tan˙¬m®t.�Les�nouveaux�acquéreurs�des�terres�deviennent-ils�les�nouveaux

fermiers�de�l’impôtn?

                                                  
193�A.�Y.�Kaya,�2005,�p.�288.
194�Lire�F.�ºubluv ,� 2005,�p.n41,�à�titre�de�comparaison�avec�le�système�de�l’ iltiz®m� à�Tripoli�pré- Tan˙¬m®t.
Égalementn:�A.nM.nÇizakaça,�1997,�p.n97-101.
195�B.�Goujon,�2004,�p.n46.
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3°)�Propriétaires�et�fonctionnairesn:�réseau�social�ou�lien�familialn?

L’omniprésence�des�familles�notables�homsiotes,�telle�les�At®s¬,�les�Dr‚b¬,�les�Sib®±¬,

etc.,�dans�les�affaires�traitées�par�le�tribunal�réglementaire�de�Homs�témoigne�de�la�stratégie

d’acquisition�de�terres�par�quelques�grandes�familles�homsiote�dans�la�campagne�du�district.

La� famille�At®s¬�est� l’une�des�plus�puissantes�et� représente�ainsi�un�exemple.�Leurs

terres�ne�sont� jamais�éparpilléesn;�un�ou�plusieurs�membres�de� la� famille�At®s¬�achètent� les

parcelles�agricoles�d’un�ou�plusieurs�villages�situés�à�proximité� les�uns�des�autres.�D’après

différents�litiges�entre�paysans�et�propriétaires,�jugés�par�le�tribunal�réglementaire�de�Homs,�les

membres�de�la�famille�At®s¬�semblent�posséder�de�vastes�étendues�de�terres�dans�des�villages

situés� au� sud�de� la�ville,� tels� bin·®r,�§bil,�Mb®rkiyya,�Naq¬ra,�Kafr� ±Aya196.�Dans�un�des

documents,� la� terre�contestée�située�sur� le� terroir�du�village�de�bin·®r�est� la�propriété�privée

(mulk)�de�deux�frères�At®s¬.�Elle�est�délimitée�par�les�propriétés�l’entourant�qui�appartiennent

toutes�à�d’autres�membres�de� la� famille�At®s¬197.�Mais�aussi�à�l’ouest�de�la�ville,�dans�les

environs�du�village�d’Al-Zaybaq198,�ou�encore�au�nord�de�la�ville�dans�le�village�de�Sayyidn®

ø®lid199,�des�At®s¬�sont�propriétaires�de�terres.�Cette�stratégie�de�regroupement�foncier�semble

également�être�appliquée�par�d’autres�grandes�familles�qui�possèdent�également�de�nombreux

biens�fonciers.�Aussi,�ces�grandes�familles�apparaissent�comme�plaignants�devant�la�cour�sous

le�qualificatif�de�avh®b�aml®k�(propriétaires�fonciers)200.

Mais� l’achat�des� terres�n’est�pas� le� seul�moyen�de� l’enrichissement�de�ces�notables

citadins.�En�effet,�«nla�terre�constitue�un�investissement�"nnoblen"�qui�confère�respect�et�prestige

à�qui� la�possède.�Puis,� la�conversion�en�arpents�d’un�argent�"immoralementn"�acquis�par� la

                                                  
196�SMBH�2�docnn°59�(30�octobre�1305/11�novembre�1889),�p.n63 -64,�et�docnn°n66�(25�novembre�1305/7�décembre
1889),�p.73-74.�SMBH�1,�doc.�n°n16�(24�mars�1302/5�avril�1886),�p.n16-18.
197�SMBH�1,�doc.�n°n16,�p.�16-18n(24�mars�1302/5�avril�1886).
198�SMBH�1,�doc.�n°n21,�p.n23-25,�(19�juillet�1302/31�juillet�1886).
199�SMBH�1,�doc.�n°n132�(6�juin�1304/18�juin�1888),�p.n166-167.
200�Au�sujet�des�grands�lignages�de�propriétaires�fonciers�de�Homs,�lire�T.nBoissière,�2005,�p.n57,�185.
L’acquisition� des� terres� par� les� familles� notables� de�Homs� se� lit� encore� aujourd’hui� dans� la� répartition� de� la
propriété�foncière�de�la�ville.
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spéculation�et� l’exploitation�dissimule� l’origine�des�nouvelles� fortunes201n».�Cette�remarque

tirée�d’une�micro-étude�sur�le�renouveau�du�métayage�et�des�grandes�propriétés�foncières�à�la

fin�du�XIXe�siècle�et�au�début�du�XXe�siècle�en�province�française�rappelle�implicitement�les

multiples� rôles�que� tiennent� les�notables�de� la�ville.�Les� trajectoires�d’enrichissement�des

notables�homsiotes�peuvent�être�esquissées�grâce�à�la�diversité�des�affaires�présentées�devant�le

tribunal� et�des�plaidants� cités� au�parquet.�Si� l’on�prend�pour�point�de�départ,� les�notables

inculpés�dans�les�six�affaires�traitant�directement�du�système�fiscal�de�l’iltiz®m202,�on�constate

que� sur� les� huit� citadins,� fermiers� de� l’impôt,� seulement� quatre� lignages� apparaissentn:

Al-Dr‚b¬,�Al-Rasl®n,�Al-©ab®l,�Al-Gam®l¬.��Les�deux�membres�de�la�famille�Al-©ab®l�(Ahmad

Efend¬�pour�le�village�de�Mb®rkiyya�et�±Abd�Al-W®hid�pour�le�village�de�B®b®�±Amr203)�sont

des�négociants�connus�du�quartier�de�¯®hir�Al-Maf®ra204�situé�au�nord�ouest�de�la�citadelle�de

Homs205.�Les�Rasl®n�sont�des�fermiers�de�l’impôt 206�mais�aussi�des�créanciers�originaires�du

quartier�de�Ban¬�Al-Sib®±¬n:�ils�prêtent�avant�tout�aux�habitants�de�leur�quartier207.�Ils�sont�très

présents,�en� tant�que�partie�plaignante�dans� les�audiences�du� tribunal�réglant�des�affaires�de

dettes.�Or�l’usure,�selon�J.nGaulmier�au�début�durant�la�première�moitié�du�XXe�siècle,�est�«nun

procédé�[fréquemment�utilisé�par]�les�notables�pour�dépouiller�les�paysans208».�Il�faut�d’ailleurs

                                                  
201�D.�Danthieux,�2004,�p.�78.
202�Sur�les�six�affaires�mentionnées�précédemment�[SMBH�4�doc.nn°2�(13�juin�1316/26�juin�1900),�p.n5 -6,�SMBH�4
doc.nn°n3�(16� juin�1316/29� juin�1900),�pp.n7-9,�SMBH�4ndoc.nn°n4�(16� juin�1316/29� juin�1900),�p.n10-12,�SMBH
4ndoc.�n°n11�(31�octobre�1316/13�novembre�1900),�p.n33-34,�SMBH�5�doc.nn°n79�(29�octobre�1308/�10�novembre
1892),�p.n73-74�et�SMBHn5�doc.nn°�126�(7�janvier�1308/�19�janvier�1893),�p.n101-102],�l’une�d’entre�elles�met�en
accusation�l’ensemble�des�villageois�comme�fermier�de�l’impôt.�Ce�document�(SMBH�4ndoc.n11,�p.n33-34)�pour�la
présente�analyse�sera�donc�laissé�de�côté.
203�SMBH�4�doc.nn°n3�et�4.
204�N.�S.�Al-Zahr®w¬,�1997,�p.n341.
205�Voir�annexe�n°n3,�carte�2.
206�SMBHn4ndoc.�n°n3�(16�juin�1316/29�juin�1900),�p.n7 -9n:�Muhammad�Efend¬�Ibn�Al-Sayyid �Rasl®n�partage�la
ferme�de�l’impôt�du�village�de�Mb®rkiyya�avec�Ahmad�Efend¬�©ab®l.�SMBH�4�Doc.n4,�p.n10-12n:�Al-Sayyid�º‚r¬
Rasl®n�et�Tawf¬q�Efend¬�Ibn�Muhammad�Efend¬�Rasl®n�partagent� la�ferme�de� l’impôt�du�village�de�B®b®�±Amr
avec�±Abd�Al-W®hid�Al-©ab®l.
207�SMBHn4�doc.nn°n10�(24�octobre�1316/6�novembre�1900),�p.n28 -29n:�Dans�cette�affaire,�Muvflaf®�Efend¬�Rasl®n
porte�plainte� contre�un� chrétien�originaire�du�quartier�de�Ban¬�Al-Sib®±¬�pour�non� remboursement�de� la�dette
enregistrée�dans�une�lettre�de�change�(kamb¬y®la).
208�J.�Gaulmier,�1933,�p.n134.
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remarquer�qu’ils�sont�également�propriétaires�de�plantations209,�de�jardins 210,�et�finalement�ils

acquièrent�une�part�du�waqf�d’un�moulin,�connu�sous�le�nom�de�«nfl®h‚n�hub‚b�al-r¬hn»,�dans�le

village�de�D®r�Al-Kab¬r�en�1929211.�Est-ce�par�l’usuren?

Enfin,�deux�membres�de� la�famille�Al-Dr‚b¬�sont�mentionnés�à�deux�reprises�comme

multazim-s�de�l’intégralité�de�trois�villagesn:�±Abd�Allah�Efend¬�Bin�Na™¬b�Al-Dr‚b¬�pour�les

villages�de�R®m�Al-±Anz�et�de�bay¿�ºam¬d212�et�Na™¬b�Efend¬�Al -Dr‚b¬�pour�le�village�de

Kan¬sa213.�Ils�sont�également�des�propriétaires�fonciersn;�ils�possèdent�entre�autres�des� bas®t¬n�à

l’ouest�de� la�ville�dans� la�zone�nommée�Z‚r�B®·®.�Un�cas�porté�devant� le� tribunal�décrit� la

spoliation�d’une�parcelle�de�terre�irriguée�par�les�dérivations�de�l’Oronte�appartenant�aux�cinq

fils�du�défunt�©am‚l�Ibn�±Abd�Al-ean¬�Muhammad�K¬�par�±Abd�Al-ø®liq�Efend¬�fils�du�défunt

Sal¬m�Efend¬�Al-Dr‚b¬.�Les� terres� en� litige� sont� limitées� par� la� route� au� sud,� le� canal� de

l’Oronte�au�nord,�une�parcelle�de�terre�appartenant�à�±Umar�Al-Zahr®w¬�à�l’est�et�enfin�à�l’ouest

par� la� terre�de�Na™¬b�Efend¬�Al-Dr‚b¬214.�Cette�affaire�montre�non�seulement�la�stratégie�de

regroupement�géographique�familial�des�terres�possédées,�mais�révèle�aussi�les�moyens�parfois

peu�licites�de�l’accaparement�des�terres�par�certains�notables.�Dans�les�années�1930-1940,�les

Dr‚b¬,�détiennent�neuf�hectares�de�jardins�waqf�et�34�hectares�de� jardins�en�pleine�propriété

(mulk)215.�Ils�possèdent�également�des�boutiques�et�des�maisons�dans�le�quartier�de�B®b�H‚d 216.

Les�grands�lignages�de�notables�homsiotes�ne�se�bornent�pas�à�ces�quelques�familles�décrites

précédemment,� il� faudrait� rajouter� à� cette� liste�d’autres�noms�de� familles� renomméesn:� les

Zahr®w¬,�les�Tlaym®t,�les�Sib®±¬,�les�Rifa±¬�etc.�La�puissance�de�ces�grandes�familles�homsiotes

transparaît� par� leur� présence� systématique� à� la� cour� réglementaire� de�Homs� ainsi� que� par
                                                  
209�SMBHn12�doc.nn°n22�(28�mars�1315/9�avril�1899),�p.n78.�Ce�document�émane�de�la�section�pénale�du�tribunal.�Il
fait�le�résumé�du�jugement�d’une�affaire�condamnant�un�villageois�d’Al-Rastan,�situé�à�mi-chemin�entre�Homs�et
Hama,�pour�avoir�frappé�un�autre�villageois�du�même�village�et�pour�avoir�coupé� les�arbres�appartenant�à�±Abd
Al-Kar¬m�Bin�Muhammad�Rasl®n.
210nVoir�carte�et�propos�de�T.�Boissière,�2005,�p.n53 -54.�Les� Rasl®n�possèdent�23�hectares�de�jardins� mulk�dans�les
années�1930-1940.�À�titre�de�comparaison,�les�At®s¬�durant�la�même�période�possèdent�à�eux�seuls�51�hectares�de
jardins�waqf�et�115�hectares�de�jardins�mulk.
211nN.�S.�Al-Zahr®w¬,�1997,�p.n109.
212nSMBH�4�doc.nn°n2�(13�juin�1316/26�juin�1900),�p.n5-6.
213nSMBH�5�doc.nn°n126�(29�octobre�1308/11�novembre�1892),�p.n101-102.
214nSMBH�2�Doc.n108�(7�août�1306/19�août�1890),�p.n127-129.
215nT.�Boissière,�2005,�p.n53-54.
216nN.�S.�Al-Zahr®w¬,�1997,�p.n236-238.
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l’étendue�des�propriétés�qu’ils�possèdent�et�par�leurs�rôles�tangibles�sur�l’économie,�la�société

ainsi�que�l’administration�de�la�ville�et�de�sa�campagne.

Les� notables� ne� sont� pas� que� des� financiers� ou� négociantsn;� ils� sont� également� les

représentants�de�l’autorité�à�Homs,�les�hommes�de�loi�du�district,�les�employés�des�institutions

ottomanes�nouvelles...�Ces�«ncharges�[...]�viennent�couronner�leurs�pratiques217n».�En�effet,�les

archives�du� tribunal�réglementaire�de�Homs�ne�renseignent�pas�uniquement�sur� l’institution,

elles�sont�également�une�source�essentielle�permettant�de�décrire�les�hommes�en�charge�dans�les

organes�institutionnels�du�pays218.�La�citation�régulière�de�l’employé�du� fl®b‚�(k®tib�ou�m®’m‚r

fl®b‚)�qui�est�identifié�de�la�même�manière�que�les�parties�prenantes�(nom,�prénom,�origine�ou

lieu�de�résidence)�permet�de�constater�que�cette�charge�est�toujours�tenue�par�un�membre�d’une

des�familles�de�notables�de�la�ville.�Cette�fonction�est�d’une�importance�évidenten:�l’employé�du

fl®b‚�est�non� seulement�chargé�de� l’enregistrement�des� terres�mais� il�est�aussi�pris�comme

témoin�dans�les�affaires�impliquant�la�légalité�ou�l’illégalité�de�tel�ou�tel�bien�foncier.�Il�faut

aussi�noter�parmi�les�fonctions�centrales�dans�la�procédure�judiciaire�que�les�mandants�commis

d’office�(musa¿¿ar)�et�qui�sont�censés�défendre�les�paysans�font�également�partie�de�ces�mêmes

lignages.�À� l’échelon� supérieur� de� la� hiérarchie� de� cour� (le� président� et� la� cour),� aucune

information�n’est�donnée�sur�l’identité�des�personnes�en�fonction.�Cela�dit,�dans�son�ouvrage

sur� l’économie� de� Homs,� fondé� pour� sa� plus� grande� part� sur� des� sources� privées,

N.nS.nAl-Zahr®w¬�dresse�le�portrait�de�plusieurs�figures�emblématiques�de�la�Homs�ottomane.

On�peut�ainsi�retrouver�le�récit�de�la�vie�publique�de�±Abd�Al-ºam¬d�Al-Dr‚b¬�qui�fut�entre

autres,� président� de� la� baladiyya� � et� membre� du� conseil� administratif� de� la� chambre� du

commerce�en�1898-1899219,�ou�encore,�lire�la�fiche�biographique�de�Muvflaf®�Bin�Al-º®™™

                                                  
217�E.�Claverie,�P.�Lamaison,�1982,�p.�123 -124.�Dans�c ette�étude�au�croisement�de�l’histoire�et�de�l’anthropologie,
les�auteurs�notent� le�couronnement�des�stratégies�d’enrichissement�des�notables� (le�négoce,� le�mariage�etc.)�du
Gévaudan�par�les�charges�d’avocat�et�de�notaire.�Ces�charges�propres�au�langage�français�peuvent�être�comparées
avec� les� différentes� fonctions� juridico-administratives� de� la� Homs� ottomane� du� XIXe� sièclen:� wak¬l,�qa¥¬�ou
président�de�cour,�employé�du�cadastre...
218�Les�annuaires�de�la�Wil®yat�S‚riyya�donnent�également�les�prénoms�et�titres�( laq®b)�des�fonctionnaires�des
institutions�du�district�mais�sans�jamais�mentionner�les�noms�de�famille.�Par�recoupement�d’information,�on�peut
retrouver�les�familles�qui�se�sont�succédées�aux�postes�clés�de�Homs.
219nN.nS.nAl-Zahr®w¬,�1997,�p.n301-302.
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Muvflaf®�Rasl®n�président�de�la�baladiyya�ainsi�que�la�chambre�du�commerce�(furfat�al-ti™®ra)

de�Homs�en�1900220.

Enfin,� il� faut� rappeler� le� nom� d’une� personnalité� tout� à� fait� intéressanten:� le� mufti

éphémère�de�Homs�ø®lid�Al-At®s¬�qui�démissionne�de�ses�fonctions�religieuses�et� traduit� la

Mecelle.�Grâce�à�sa�formation�en�droit�musulman,�il�possède�sans�aucun�doute�les�compétences

juridiques�nécessaires�pour� traduire� le�Code�civil.�En� revanche,�on�peut� se�demander�pour

quelles� raisons� cet� homme� de� religion� s’est� appliqué� à� ce� travail.� Le� côté� matériel� et

économique�de� sa�vie�nous� renseigne� à� ce� sujet.�«nIl� acheta�un� lot�de� terre�dans� la� région

(manfliqa)�d’Al-Bufflasiyya221�en�1295�(1878),�et�il�y�bâtit�une�habitation�( d®r)�de�deux�étages.

Cette�région�était�une�région�de�plantations�(karm)�et�de�jardins222.»�N.nS.nAl-Zahr®w¬�rajoute

qu’il�devait� se�protéger� et� sauvegarder� ses� terres�des� autres�habitants�de� la� région,� et�plus

particulièrement�des�Tcherkesses.�De�plus,�«nø®lid�Al-At®s¬�achète�pour�chacun�de�ses�huit�fils

un� lot�de� terres� sur� les� terres�du� faubourg�Al-Bufflassiyya�et�parfois� ils�y�construisent�des

bâtiments223.n».�Il�est�intéressant�de�constater�que�ce�juriste�traditionnel�acquiert�des�biens

fonciers�après�la�promulgation�des�nouveaux�codes�de�lois�(Code�foncier�de�1858�et�Code�civil

de�1870)�et,�qui�plus�est,�fait�ces�achats�dans�les�zones�peuplées�et�cultivées�par�les�Tcherkesses

qui� lui� causent� à� priori� quelques� soucis.� Il� est� donc� de� son� intérêt� très� personnel� de� bien

connaître� la� législation�nouvelle�afin�de�négocier�avec�ces�paysans.� Issu�de�cette� famille�de

notables�homsiotes�dont�les�propriétés�foncières�paraissent�sans�commune�mesure�avec�celles

des�autres�notables�de�la�ville,�ø®lid�Al-At®s¬�homme�de�religion�et�de�loi�poursuit�la�même

trajectoire�d’investissement�foncier�que�ses�proches.

                                                  
220nN.nS.nAl-Zahr®w¬,�1997,�p.n310.
221nRemarquons�que�ce�faubourg�se�situe� extra-muros,�au�nord-ouest�de�la�ville,�en�direction�de�l’Oronte.�Voir
description�de�N.nS.�Al-Zahr®w¬,�1997,�p.n253.
222nN.nS.nAl-Zahr®w¬,�1997,�p.n252.
223nN.nS.nAl-Zahr®w¬,�1997,�p.n254.
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Les�notables� s’allient�pour� renforcer� leur�position224,�ils�s’adaptent�aux�changements

administratifs�et� institutionnels225�et�investissent�les�nouveaux�organes�de�la�représentation

ottomane�localen;�ils�intègrent�la�législation�nouvelle�et�l’utilisent�avec�dextérité.

�Conclusion

Les� lois� se� sont� multipliées.� Les� institutions� modernes� sont� en� place� à� Homs� et

fonctionnent�dans�l’ensemble�du�district�(ville�et�campagne)�avec�des�fonctionnaires�ottomans

nommés� localement.�La�bureaucratie�est�née�à�Homs�et�ses�membres�sont� issus�des�familles

notables� de� la� ville� notamment� aux� postes� hiérarchiquement� supérieurs.� Ils� forment� les

nouvelles�élites�de�la�ville.�Nouvelles�parce�qu’elles�assument�des�charges�étatiques�modernes,

parce�qu’elles�font�fonctionner�les�rouages�des�organes�institutionnels�nouveaux�et�enfin�parce

qu’elles�font�appliquer�la�législation�moderne.�Mais�doit-on�comprendre�“nouvelles”,�dans�le

sens�où�ces�élites,�ces�notables�sont�de�nouveaux�venus�dans� la�villen?�Ou�encore�parce�que

d’autres� familles� notables� géraient� la� ville� auparavant226n?�Lorsque�Muhammad�Al-Makk¬

raconte�sa�ville�entre�1688�et�1722227,�ce�sont�les�mêmes�noms�qui�apparaissent�au�cours�de�son

récit.�En�revanche,�on�peut�noter�qu’à�la�fin�du�XVIIe�et�au�début�du�XVIIIe�siècle,�un�homme

originaire�du�village�de�ºisya�est�l’homme�le�plus�important�de�la�ville,�il�est�le�mutasallim.

L’auteur�de�cette�chronique�est�lui-même�originaire�du�village�de�Bray™�et�membre�du�tribunal

·ar±¬�de� la�ville228.�Les�grandes�familles�sont�présentes�dans�la�ville�et�possèdent�des�biens

fonciers�mais�elles�ne�semblent�pas�encore�avoir�acquis�la�puissance�qu’elles�déploient�durant

les�dernières�décennies�ottomanes�et�cela�jusqu’à�aujourd’hui.

La� confusion,�provoquée�par� les�bouleversements� juridiques� et� administratifs�de� la

période�des�Tan˙¬m®t�d’après� l’ensemble�des�chercheurs�spécialistes�de� la�période�ottomane

                                                  
224�Par�exemple,�les�Rasl®n�et�les�©ab®l�de�moins�grande�renommée�et�moins�puissants,�s’allient�dans�les
concessions�vénales.�SMBH�4�Doc.n3,n4.
225�Sur�ce�sujet,�liren:�M.�Mundy,�2004,�p.n214-247.
226�À�titre�de�comparaison,�lire�P.nKhoury,�1983,n172np.,�sur�les�notables�damascains�durant�la�même�période.
227�M.�Al-Makk¬,�1987,��p.n3,�folio�n°n1.
228�M.�Al-Makk¬,�1987,�p.�71-73,�folio�n°n103,�104,�105�et�106.
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semble�être�le�fruit�d’une�lecture�a-posteriori�des�documents229.�Les�personnes�comparaissant

devant�le�tribunal�connaissent�parfaitement�les�lois�nouvelles�et�les�ressorts�de�l’administration

moderne�afin�d’obtenir�gain�de�cause.�Les�juristes�jugent�les�litiges�en�bonne�et�due�forme�et

selon�des�articles�de�loi�toujours�mentionnés�précisément.�Les�villageois,�paysans�ou�non,�se

rendent�au�tribunal�et�défendent�leurs�causes�avec�les�instruments�de�la�justice�moderne.�Ici,�ce

n’est�pas�la�législation�nouvelle�qu’il�faut�juger,�ni�une�mauvaise�connaissance�des�lois�par�les

divers�acteurs�locaux�mais�plutôt�il�faut�plutôt�jeter�un�regard�sur�l’instrumentalisation�de�la�loi

par�ses�usagers.

La�documentation�consultée�symbolise�de�courts�instants�d’une�relation�complexe�entre

notables,� propriétaires,� exploitants,� administrateurs� et� juristes� utilisant� une� terminologie

particulière,�un� langage�propre�à� leur�quotidien�administratif�et� social.�La�monotonie�de� la

documentation�marque�sans�aucun�doute�la�maîtrise�des�ressorts�juridico-administratifs�par�des

hommes�de�lois�pratiquant�la�langue�turque�afin�d’utiliser�la�nouvelle�législation,�connaissant

les�parties�plaidantes�et�pratiquant�à�la�lettre�le�cérémonial�de�l’audience�tel�que�les�nouvelles

législations�le�décrivent.�Cette�monotonie�rappelle�également�la�similitude�qui�existe�entre�tous

les�litiges�présentés�devant�la�cour.�La�redondance�des�cas�se�succédant�rappelle�sans�cesse�que

les�réformes�législatives�et�institutionnelles�ont�entraîné�des�changements�administratifs�sur�le

terrain� et� créé�de�nouveaux� besoins� (enregistrer� ses� terres,�obtenir�des� titres� possessoires,

délimiter� avec�précisions� ses�parcelles,� ...).�Afin�de� répondre� à� ces�nouveaux�besoins,� les

acteurs�vont�pratiquer�«nl’art�de�la�plainten»�localement.

                                                  
229�I.�Agmon,�2006,�p.n75n:�«nLegally,�the�dividing�lines�between�the�jurisdiction�of�the� shari±a�court�system�and�the
nizamiye�court�system�were�clear,�but�practically,�at� least�at� the� lower�subdistrict� level,� they�were�blurred.n»�«n
Légalement,� la� limite�entre�� juridiction�de�compétences�du� tribunal�·ar±¬�et� le�système�des� tribunaux�ni˙®miyya
était�évidente,�mais�en�pratique,�dans�les�plus�petites�subdivision�administrative,�la�limite�était�floue.n»



Chapitre Cinquième �:
 Les usages du tribunal de

première instance
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Introductionj:

«jLe�document�d’archive�est�censé�livrer�une�information�brute,�des�faits,�des�chiffresj;�il

est�établi�à�l’origine�pour�un�usage�immédiat�autre�que�le�témoignage�historique,�d’où�sa�plus

grande�crédibilité1j».�Si�l’on�considère�que�les�sources�d’archives�ottomanes�et�locales�sont

intrinsèquement�plus� crédibles�par� le� fait�qu’elles�ont� été� élaborées�dans�un�but� immédiat

prédéfini,� il� est� alors� essentiel�de� savoir�pour� quel� usage�précis� et� par�qui� l’archive� a� été

constituée�puis�classée,�et�enfin�par�qui�le�document�a�été�utilisé.

La�cour�a�produit�des�écrits,�traces�d’un�ou�plusieurs�événements�socio-économiques�qui

appelaient� à� être� interrogés� sur� leur� forme� afin� de�mieux� comprendre� leur� contenu.�Nous

entendons�ici�par�forme�leur�structure�narrative�formelle�dictée�par�la�rigidité�de�la�procédure

juridique2.�«jLa�procédure�est�un�objet�peu�captivant�en�apparence,�négligé�non�seulement�par

les�historiens�mais�aussi�par�les�historiens�du�droit3.j»�Or,�c’est�par�son�étude�que�transparaît

«jle�lien�entre�les�individus�et�les�institutions�quant�à�la�question�controversée�de�la�légalité4.j»

Ainsi,�comprendre�la�procédure�pratiquée�par�le�tribunal�de�première�instance�de�Homs�permet

d’envisager� les�pratiques�de� la� justice,�«jl’état�des� faits5j»�de�la�juridiction�homsiote�à�un

moment�donné.�Ces�pratiques� étaient�peut-être�différentes�ou� identiques�durant� les� siècles

ottomans�précédents,�mais�la�carence�de�sources�comparables�pour�les�années�antérieures�n’a

pas�permis�l’étude�comparative�locale�sur�une�plus�longue�période.�Les�mécanismes�de�cette

procédure� juridique� nouvelle� appliquée� par� une� institution� hors� norme,� analysés

précédemment6,�nous�ont�conduit,�à�ce�moment�de�l’étude,�à�interroger�les�raisons�socio-

                                                  
1�A.�SEBTI,�2003,�p.j11.
2�Voir�infra,�Chapitre�Quatrième,�II.�La�maîtrise�de�la�procédure,�p.j255-276.
3�S.�Cerutti,�2002,�p.j1491.
4�S.�Cerutti,�2002,�p.j1491.
5�Voir�infra,�Chapitre�Quatrième,�II.�La�maîtrise�de�la�procédure,�p.j255-276.
6�Voir�infra,�Chapitre�Quatrième,�II.�La�maîtrise�de�la�procédure,�p.j255-276j;
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économiques�qui�ont�conduit�les�individus�à�se�présenter�devant�cette�cour�de�justice�et�à�se

confronter�aux�processus�et�concepts�juridiques�nouveaux.

Dans� cette� interrogation,� intervient� “l’inconnu”� de� l’affairej:� les� coulisses� ou� plutôt

l’avant-procès.�En�effet,�dans�ce�chapitre,�nous� tenterons�de�comprendre� les� raisons�qui�ont

poussé�les�plaidants�venus�de�tous�horizons�à�se�rendre�au�tribunal.

Ainsi,�comme�S.�Cerutti� l’écritj:�«jOn�peut�voir� l’individu�comme�un�être� rationnel�et

social�qui�poursuit�un�certain�nombre�de�buts.�Les�contraintes�et�les�limites�de�ses�capacités�de

choix� dépendent� essentiellement� des� caractéristiques� de� ses� relations� avec� autruij;� elles

s’inscrivent�dans� le� réseau�des�engagements,�des�attentes�et�des� liens�de� réciprocité�que� lui

impose�la�vie�en�société7.j»

Il�faudra�donc�s’interroger�sur�les�objets�des�plaintes�et�les�conséquences�des�jugements.

Car�c’est�au� travers�des�causes�et�conséquences�de�ces�procès,�que� l’on�peut�découvrir� les

relations�économiques�et�sociales�que�les�acteurs�de�la�société�ont�tissées.�Les�trois�sections�du

tribunal�de�première� instance�de�Homs�statuent�sur�des�contentieux�de�natures�diversesj;�par

leurs�décisions�les�nouvelles�lois�de�l’Empire�sont�appliquées.�Et�par�l’intervention�auprès�du

tribunal�de�certains�habitants,�les�terres�du�qa¥®’�sont�redistribuéesj;�ainsi�un�nouveau�cadastre

de� la� région� prend� forme.�Qui� sont� ces� acteursj?�Comment� agissent-ilsj?�Quels� sont� leurs

intérêtsj?

I. L’usage�que�l’on�fait�du�tribunalj:�le�rôle�de�la�justice�moderne

Le�tribunal�en�tant�que�bâtiment�public8�prend�place�au�cœur�de�la�villej;�mais�en�raison�de

sa�compétence�judiciaire�couvrant�l’espace�géo-administratif�du�qa¥®’�de�Homs,�il�devient�le

lieu� des� expressions� urbaines� et� rurales,� le� centre� légal� des� relations� entre� la� ville� et� la

campagne.�Par�l’exploitation�de�documents�issus�de�cet�organe�institutionnel,�notre�regard�se

porte�de�la�ville�vers�la�campagne�mais�par�le�discours�des�ruraux�au�cours�des�audiences,�c’est

la�vision�interne�qu’a�la�campagne�d’elle-même�qui�transparaît.�Ainsi,�les�“allées�et�venues”

                                                  
7�S.�Cerutti,�1995,�p.j233.
8�Voir�infraj:�Chapitre�Second,�p.j115-119:�Les�différentes�cours�dans�la�Cour
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entre� la� campagne� de� ce� district� et� cette� ville� moyenne� prennent� l’allure� d’une� peinture

réunissant� tous� les� acteurs� du� sujet� étudié� icij:� les� relations� ville-campagne� ou� encore� les

relations�campagne-ville.

1)�Les�usagers�de�la�section�civile�du�tribunal

Auprès�du�tribunal�réglementaire�de�première�instance�de�Homs,�convergent�les�acteurs

de� la� société� habitant� le� qa¥®’� de� Homs.� Villageois,� paysans,� bédouins,� propriétaires,

usufruitiers,�locataires,�créanciers,�négociants,�fonctionnaires�ottomans,�etc.�nouent,�entérinent

et�dénouent�des�alliances,�des�contrats�de�tous�types,�résolvent�leurs�différends�devant�la�cour.

Au�cours�de�l’exposé�des�affaires�portées�en�justice�et�des�plaidoiries�des�parties�plaidantes,�les

anonymes�du�monde�rural�se�dévoilent.

 Se�rendre�au�tribunal

L’introduction�protocolaire�de�chaque�document�rappelle�inlassablement�les�raisons�qui

ont�conduit� les�plaidants�à� se� rendre�au� tribunal.�Ce�préambule� formel�des�comptes� rendus

d’audience� transcrits� a� posteriori� pose� le� décor� et� nous� permet� d’apprécier� le� processus

administratif�incontournable�qui�a�précédé�la�comparution�des�parties�prenantes,�� la�formation

de�la�cour�et�l’ouverture�de�l’audience.�Cette�introduction�présente�ainsi�les�modalités�d’accès

au�tribunal�par�les�usagers.�De�cette�description�systématique�de�l’objet�de�la�requête�et�de�ses

protagonistes,�une�interrogation�survientj:�comment�et�pourquoi�se�présente-t-on�au�tribunalj?

Du�côté�des�plaidants�citadins,�quelques�minutes�de�marche�suffisent�à�chacun�d’entre�eux

pour�se�rendre�auprès�du�tribunal,�mais�pour�un�habitant�de�la�campagne,�ce�sont�parfois�dix

heures�ou�douze�heures�de�marche�qui� le�séparent�de�Homs9.�Sur�ce�sujet,�l’article�n°31�du

Code�de�Procédure�Civile�stipule�que�«jdans�tous�les�cas,�excepté�dans�les�affaires�importantes

                                                  
9�Voir�annexe�n°j1,�cartes�n°j2�et�3,�p.j355�et�356�et�liste�des�villages�dans�les� S®ln®mat�Wil®yat�S‚riyya,�vol.j31�et
32,�année�1317�h.�(1899/1900)�&�1318�h.�(1900/01).�Voir�annexe�n°j4,�p.j367-370.�Ces�deux�volumes�présentent
une� liste�des�villages�du�district�en�mentionnant� le�nombre�d’heures�de�marche�séparant�chacun�d’entre�eux�du
chef-lieu�du�district.�Et,�S.� J.�W.�Redhouse,�1890,�p.�1028,�définit�ainsi� le� terme�s®±atj:�«jThe�distance�usually
walked�by�a� traveler� in�one�hour,�being�about� three�miles.j»�«jDistance�moyenne�parcourue�par�un�voyageur�en
une�heurej:�environ�3�miles.j»
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et�urgentes,�si�le�domicile�de�la�partie�à�citer�est�dans�la�ville�ou�le�‘kassaba10’�où�se�trouve�le

tribunal,�le�délai�fixé�dans�l’acte�d’invitation�ne�peut�pas�être�moins�de�trois�jours,�à�partir�du

jour�de�la�signification.�Si�le�domicile�de�la�personne�est�hors�de�la�ville�ou�du�‘kassaba’,�c’est-

à-dire�dans�un�village�ou�dans�un� autre�kaza�ou� liva,�on� augmente�d’un� jour�pour� chaque

distance�de�six�heures�depuis�le�domicile�de�la�personne�jusqu’au�tribunal�où�elle�est�assignée�à

comparaître11.j»�La�législation�tient�donc�compte�des�distances�à�parcourir.�Il�faut�remarquer�ici

que�sur�l’ensemble�des�documents�issus�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs�et�ayant�trait

à�la�campagne,�la�distance�moyenne�que�doit�parcourir�le�villageois�pour�comparaître�devant�le

tribunal�est�de� trois�ou�quatre�heures12.�Ces�longues�heures�de�route�témoignent�sans�aucun

doute� d’une� forte� motivation� de� la� part� du� plaidant� issu� de� l’arrière-pays� homsiote.� Un

problème�de�loyer�impayé�serait�donc�réellement�une�bonne�raison�de�quitter�ses�terres�et�donc

son�travail.

Les�villageois�habitant�les�trente�villages�du�district�situés�à�plus�de�six�heures�de�marche

de� Homs13�bénéficieraient�ainsi�de�deux�jours�supplémentaires�pour�comparaître.�Certains

villageois�effectuent�donc�deux� jours�de�voyage�avant�de�parvenir�au�cœur�de� la�petite�ville

(qaraba)�de�Homs.�Au-delà�du�manque�à�gagner�encouru�par�ce�déplacement,�il�faut�ajouter�les

dangers�survenant�en�cours�de�route,�notamment�pour�les�villageois�venus�de�l’Est�du�district�où

les�bédouins�sont�fortement�présents14.�Ainsi,�“se�rendre�au�tribunal”�peut,�malgré�les�tentatives

toujours� réitérées� de� contrôle� des� voies� de� communication� par� le� gouvernement� central,

signifier�égalementj:�être�la�proie�des�bandits�et�nomades�sévissant�sur�les�grandes�routes15.

                                                  
10�Voir�infraj:�Chapitre�Second,�p.j137,�note�n°j196.
11�G.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de�Procédure�Civilej»,�Chapitre�IIj:�«jDe�la�manière�dont�les�parties�sont
citées.j»,�artj;jn°j31,�p.j180.
12�Cette�estimation�a�été�évaluée�registre�par�registre�en�relevant�document�après�document,�l’ensemble�des�villages
cités�et�le�nombre�d’heures�de�marche�séparant�chaque�village�de�Homs.�Par�exemple,�pour�le�registre�n°15-1,�issu
de� la� section� pénale� du� tribunal� de� Homsj:� sur� les� 338� affaires� consignées� dans� ce� registre,� 77� d’entre� elles
impliquent�au�moins�un�villageois.�Dans�ces�77�documents,�42�villages�sont�mentionnés�dont� trois�ne� font�pas
partie�du�qa¥®’�de�Homsj�et�se�situent�tous�les�trois�dans�le�©abal�Lubn®n�et�un�est�situé�d’après�le�document�dans
le�district�mais�n’est�ni�mentionné�dans�les�annuaires�de�la�province,�ni�dans�Syrie.�Répertoire�alphabétique�1945,
212jp.�D’après� les�distances� respectives�séparant� les�38�villages� restant,� la�distance�moyenne�a�été�estimée�à�4
heures�de�marche.�Ce�procédé�a�été�réitéré�pour�chacun�des�registres�du�corpus�de�sources.
13�S®ln®mat�wil®yat�S‚riyya,�vol.j31�et�32,�année�1317�h.�(1899/1900)�&�1318�h.�(1900/01).
14�Lire��N.jN.jLewis,�1987,�249jp.�Lire�également�infra�Chapitre�III,�«jContrôler�les�bédouinsj»,�p.�201-203.
15�Lire�entre�autres,�I.�Tamdo™an,�2005,�p.j259-269.
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Ces�difficultés�de�déplacement�des�plaidants�se�lisent�au�travers�de�la�rareté�des�comptes

rendus�d’audience�de� la�cour�civile�concernant�des�plaidants�originaires�des� seize�villages,

répartis�en�1900/1901�sur�les�deux�n®diya-s�les�plus�éloignées�du�centre�administratif�du�qa¥®’,

se� trouvant�entre�9�heures�et�12�heures�de�marche�du� tribunal16.�Sur�ces�seize�villages,�sept

d’entre� eux� font� partie� de� la� n®diya� nomméej:�Eyke�Qap‚l� n®diya� sı.� Cette� subdivision

administrative�est�située�à� l’extrême�Sud-Est�du�district�de�Homs17�et�c’est�seulement�dans

quelques�documents�du�madkamat�bid®yat�de�Homs,�qu’apparaissent�des�villageois�de�cette

n®diya.�Dans�le�registre�numéroté�2,�consignant�167�cas,�seules�deux�affaires�concernent�des

villages�de�cette�commune.

L’une�d’entre�elles�est� relative�à�une�parcelle� localisée� («jal-dadd� al-f®rilj»)�entre� les

terres�de�^ams¬n�et�les�terres�de�ºisya,�telles�qu’elles�ont�été�alors�délimitées18.�Le�propriétaire

de�l’ensemble�des�terres�de�^ams¬n�est�également�propriétaire�de�quelques�parcelles�appartenant

au�village�de�ºisya.�Ainsi,�il�élève�devant�la�cour�une�plainte,�concernant�la�parcelle�du�village

de�ºisya,�contre�le�“responsable”�de�la�n®diya�Eyke�Qap‚l�(mud¬r�Eyke�Qap‚l)�et�responsable

des�terres�du�village�de�ºisya�(«jal-mutararrif�bi-ar®¥¬�qaryat�ºisyaj»)19.�Ce�dernier�est�mis�en

cause�pour�une�mauvaise�délimitation�des�terres�du�village.�Malgré�sa�charge�de�responsable

des� terres,� le� défendeur� ne� fait� pas� le� déplacement� pour� se� défendre.� Pourquoij?� À� cette

question,� aucune� réponse�directe�ne�peut� être�donnée,�mais� il� faut� toutefois� constater� que

l’absence�de�la�partie�défenderesse�à�l’audience�permet�au�propriétaire,�originaire�de�Damas,

d’obtenir�gain�de�cause�sans�difficulté.�Le�fonctionnaire�ottoman�qui�est�aussi�originaire�du

village�de�ºisya,�s’avoue-t-il�vaincu�avant� le�procèsj?�Les�six�heures�de�marche�séparant� le

villageois�du�tribunal�l’ont-elles�convaincu�de�l’inutilité�de�sa�défensej?

                                                  
16�S®ln®ma�wil®yat�S‚riyya,�vol.j32,�année�1318�h.�(1900/01),�p.�393-394.
17�Annexe�n°j1,�cartes�n°j2�et�3,�p.j355�et�356.�Voir�également�infra,�Chapitre�II,�p.�127,�figures�1�et�2,�p.j140.
18�SMBH�2�Doc.�142,�17�octobre�1306�(29�octobre�1890),�p.j144 -146.�Pour�situer�les�villages�sur�lesquels�se
trouvent�les�terres�litigieuses,�voir�annexe�n°j1,�cartes�n°j2�et�3,�p.j355�et�356.
19�Bien�loin�de�la�définition�très�honorifique�connue�du�titre�de� mutararrif�comme�gouverneur�de�province,�tel
l’exemple�célèbre�du�Mont�Liban,�ou�même�comme�gouverneur�de�san™aq�(Voir�M.�Mundy�&�R.�Saumarez�Smith,
2007,�p.j80),�ce�personnage�qualifié�de�mutararrif�dans�le�document�représente�le�mud¬r��d’une�n®diya�du�qa¥®’�de
Homs�et�il�est,�semble-t-il,�responsable�de�l’usufruit�des�terres.�Il�est�un�administrateur�du�quatrième�degré�de�la
province� de� Syrie.� Au� sujet� de� l’évolution� de� la� fonction� de� mutararrif,� lire� notammentj:� M.� Aymes,
2005,jp.j344-355.
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Une�autre�affaire�opposant�un�habitant�du�village�de�—adad�(situé�au�sud-est�de�Homs)�à

trois�autres�villageois,�au�sujet�du�droit�de�propriété�et�d’usufruit�sur�une� terre�de�ce�même

village,�met�en�avant�à�la�fois�le�déplacement�du�plaignant,�propriétaire�et�usufruitier�de�terres

et�l’absence�de�la�partie�défenderesse20.�Le�village�de�—adad�est�situé�à�neuf�heures�de�marche

de�Homsj;�mais�le�demandeur�n’hésite�pas�à�se�déplacer�non�seulement�pour�l’audience�mais

aussi�pour�déposer�sa�requête�sans�l’intermédiaire�d’un�wak¬l.�Le�demandeur�plaide�lui-même

sa� cause.� Et,� aux� défendeurs� absents� est� assigné� un� représentant� commis� d’office� (wak¬l

musa¿¿ar)21�dénommé�H®n¬�Efend¬�fils�du�défunt�( bin�al-mard‚m)�º®fi˙�Efend¬�Al-At®s¬.�Le

propriétaire�signifie�dans�sa�requête�et�dans�sa�plaidoirie�qu’il�possède�une�terre�dans�ce�village

qui� est� occupée� par� les� trois� individus� mentionnés� précédemment� et� que� ces� derniers� lui

contestent� la�propriété�de� la� terre� (mu±®ra¥ati-him� il®�al-ar¥).�Les�défendeurs�ont�d’après� le

récit�du�plaignant�construit�une�habitation�(d®r�al-sakan)�sur�sa�terre�et�revendiquent�la�propriété

de�cette�dernière.�L’enjeu�est�grand�pour� les�défendeurs,�pourtant� ils�ne�se�présentent�pas�à

l’audience.�Leur� représentant� commis�d’office�ne�plaide�pas,� le� récit�du�demandeur� et� les

feuilles�de� fl®b‚�certifiant�le�mulk�de�celui-ci�suffisent�au�président�et�à� la�cour�pour�donner

satisfaction�au�demandeur�et�entériner�son�droit�à�la�propriété.�Par�leur�silence�et�leur�absence,

les�«jditsj»�contestataires�ont�donc�annihilé�toute�revendicationj;�et�la�décision�du�président�et

de�la�cour�est�sans�recours�en�appel�(bayr�q®bil®n�lil-ist’in®f).

L’absence�à� l’audience�entraîne�un� jugement�par�défaut22�qui,�selon�la�documentation

étudiée,�est�systématiquement�prononcé�en�faveur�du�plaignant.�Dans�la�pratique�du�tribunal,�le

refus�de�comparaître�signifie�la�culpabilité.�Pourtant�les�jugements�par�défaut�dans�la�section

civile�du� tribunal� sont�une� situation�courante�et�non� l’exception.�De�nombreux�défendeurs

citadins�ou�ruraux�ne�répondent�pas�à�l’invitation�du�tribunal�et�avouent�ainsi�leur�culpabilité.

Le� fait�de� retrouver� autant�de� citadins� absents�que�de� ruraux� laisse�penser�que� la�distance

séparant� certains� villages� de� la� petite� ville� (qaraba)� ne� représente� pas� un� obstacle� au

                                                  
20�SMBH�2�Doc.j132�(23�août�1304/4�septembre�1890),�p.j133.
21�Voir�chapitre�4,�note�n°j131,�p.j270.
22�G.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de��procédure�civilej»,�ChapitrejIIj:�«jLes�jugements�par�défautj»,�art.jn°j139�à
n°j150,�p.�198-200.
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déplacement.�Quelle� est�donc� la� raison� ayant� conduit� ces� individus� à�ne� pas� se� rendre� au

tribunalj?�En�revanche,�le�fait�de�ne�trouver�que�rarement�des�cas�de�terres�litigieuses�situées

entre� 9� et� 12� heures� de� marche� du� chef-lieu� de� qa¥®’� pourrait� s’expliquer�par� l’absence

d’investissement�des�notables�homsiotes�sur�des�territoires�trop�éloignés�de�leur�domicile.�Des

distances�trop�importantes�à�parcourir�de�la�ville�vers�la�campagne�pourraient�être�ainsi�le�signe

d’une�plus�grande�difficulté�à�gérer�des�biens�fonciers.�On�peut�d’ailleurs�souligner�le�fait�que

les�terres�de�ºisya�sont�aux�mains�d’un�notable�damascain�représenté�sur�place�par�un�wak¬l

responsable�légal�des�biens�du�demandeur�et�que�celles�de�—adad�appartiennent�à�un�individu

originaire�et�résidant�lui-même�du�village.

 Défendeurs�et�demandeurs�face�à�la�cour

Peu� importe� le� nombre� de� kilomètres� à� parcourirj;� parmi� les� acteurs� présents� à

l’audience�villageois,�paysans,�usufruitiers,�locataires�et�bédouins�semblent�former�le�groupe

des�défendeurs�mais�également�des�perdants.�De�l’autre�côté,�les�propriétaires,�les�créanciers,

les�commerçants�représentent�des�plaignants�qui�obtiennent�gain�de�cause�dans�99%�des�cas.

Enfin,�les�agents�du�gouvernement�ottoman�forment�un�groupe�d’arbitres.�Ils�représentent�une

des�parties�(les�wak¬l-s�ou�parfois�le�mu¿t®r�du�village),�ils�enquêtent�(ka·f)�sur�la�réalité�des

faits,�ils�certifient�ou�non�la�confirmation�des�pièces�à�conviction�(le�k®tib�fl®b‚�par�exemple)j;

et�enfin�ils�jugent�l’affaire�selon�la�procédure�conforme�à�la�section�du�tribunal�devant�laquelle

se�déroule�le�procès.

Le�groupe�des�défendeurs�apparaît�facile�à�cerner,�les�villageois�sont�identifiés�par�la

mention�de� leur�origine� («jmin�ah®l¬�qaryat�Xj»).� Ils� sont� la�plupart�du� temps�qualifiés�de

paysan�(fall®d)�et�s’ils�ne�le�sont�pas,�la�suite�du�document�évoque�leur�situation�d’exploitant

par�le�fait�qu’ils�ont�l’usufruit�(tararruf)�des�terres�litigieuses�ou�qu’ils�exploitent�les�parcelles

depuis�des�générations.�Les�bédouins�quant�à�eux�apparaissent�peu�dans�la�documentation,�mais

ils�sont�généralement�qualifiés�par� l’expressionj:�«jmin�±arab�Xj»�ou�«jmin� ±a·¬rat�Xj»�et� ils

apparaissent� presque� uniquement� dans� des� affaires� de� dettes� impayées.� L’opacité� des

documents�ayant�pour�partie�plaignante�des�nomades,�par�le�fait�qu’ils�ne�se�rendent�quasiment
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jamais�au� tribunal�et�que� le�procès�s’achève�systématiquement�par�un� jugement�par�défaut,

oblige� à� concentrer� l’analyse� qui� va� suivre� sur� le� groupe� des� villageois,� exploitants� et

usufruitiers�des�terres.

La�plupart�de�la�documentation�consultée�tend�à�montrer�le�paysan�villageois�et�parfois

même� le� fonctionnaire� ottoman� représentant� les� villageois� (mu¿t®r)�comme� la�victime�du

second�groupe� formé�par�de� riches� citadins�qui� se�partagent� et� contrôlent� la� campagne�de

Homs23.�Opprimés�et�peut-être�convaincus�de�la�non -recevabilité�de�leur�cause,�ils�se�rendent

tout�de�même�au� tribunal�qui�se�situe�parfois�à�plusieurs� jours�de�marche�de� leur�domicile.

Qu’espèrent-ils�donc�de�leur�comparutionj?

Dans� l’Empire�Ottoman,� l’acquisition�de� terres�est�un� investissement� rentable.�Et� la

propriété�foncière�semble�symboliser�la�puissance�d’une�famille.�Mais�les�membres�des�grands

lignages�de�propriétaires�ne�sont� jamais� les�exploitants.�Les�paysans�villageois�sont�donc�un

élément�essentiel�à�la�mise�en�valeur�des�terres.�Aussi,�on�constate�dans�certains�cas�l’alliance

de�notables�et�de�villageois�contre�d’autres�villageois.�Dans�des�affaires�d’appropriation�de

terres�par�les�paysans�du�village�voisin,�un�ou�plusieurs�notables�prennent�la�défense�d’un�des

villages.�Ainsi� en� 188424,�ºasan�Efend¬�Al-At®s¬�et�son�frère�Al-ºa™™�Efend¬�Al-©am®l¬

s’allient� avec� les� villageois� de� ^in·®r.� Le� scribe� note� avec� précision� que� les� At®s¬� sont

propriétaires� des� terres� litigieuses� et� ainsi� les� terres� sont� enregistrées� dans� le� daftar� fl®b‚

impérial�(tubra)�à�leur�nom�pour�l’ensemble�des�villageois.�Les�deux�frères�avaient�donné�en

location�ces�terres�aux�gens�du�village�voisin,�Abil.�Le�scribe�poursuit�et�note�que�les�terres�sont

l’usufruit�des�villageois�de� ^ins®r�depuis� longtemps� (min� al-qad¬m).�Les�deux�notables� se

défendent�et�déclarent�avoir�loué�leurs�terres�mulk�aux�gens�du�village�voisin�par�erreur25j?�Est-

ce� réellement�une� erreurj?�Ou� est-ce�une�prise�de� conscience�des�notables�de� l’obligation

juridique� et� sociale� de� faire� cultiver� leurs� terres� par� les� cultivateurs� du� village� dont� elles

dépendentj?

                                                  
23�Voir�jnotamment:�J.�Gaulmier,�1933,�p.j132 -133.�J.�A.�Reilly,�1995,�p.j455 -470.�A.�Mann®±,�1992,�p.j69 -89.�Et
A.-K.jRafeq,�1989,�p.j98-144.
24�SMBH�1jdoc.jn°j16�(24�mars�1302/�5�avril�1886),�p.j16-18.
25�Pour�plus�de�détails�sur�cette�affaire,�se�reporter�au�chapitre�IV�de�cette�étude,�p.j272-275.
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Ainsi,� apparaissent� les� limites� du� droit� de� la� propriété� qu’E.jDurkeim� décrit� de� la

manière�suivantej:�«jLe�droit�d’user�est�toujours�défini�et�borné.�Il�y�a�des�règlements�pour�les

choses,�pour� les� récoltes,�auxquels� le�propriétaire�est�obligé�de� se�conformer.� [...]�Le�droit

d’user�de�son�bien�et�des�fruits�de�son�bien�est�extrêmement�restreint�et�pourtant�il�est�bien�celui

du�propriétaire26.j»�De�cette�description�théorique�apparaissent�les�limites�du�droit�de�la

propriété�qui�nous�rappellent�les�droits�et�devoirs�du�propriétaire.�Et�pour�revenir�à�la�pratique,

il�faudrait�ici�ajouter�à�ces�droits�et�obligations,�les�intérêts�du�propriétaire.�Les�propriétaires

doivent�donc�régler�les�litiges�entre�villageois�afin�non�seulement�de�maintenir�la�sécurité�dans

leurs�domaines�mais�aussi�de�voir�leurs�biens�fonciers�exploités�régulièrement.�D’un�autre�côté,

les�paysans�ont�besoin�des� terres�de� leur�village�qu’ils�désignent�comme�étant� leurs� terres

(ar®¥¬-n®).�S’allier�avec�les�notables�propriétaires�est�une�manière�de�se�protéger�et�d’obtenir

des�contrats�d’exploitation�en�bonne�et�due�forme.

Les�cultivateurs�quant�à�eux�sont� représentés�devant� la�cour�par� le�mu¿t®r�du�village,

représentant�de�l’autorité�ottomane�élu�localement.�Les�paysans,�en�conflit�constant�avec�les

notables� détenteurs� de� titres� de� propriété� impériaux� (sanad� fl®b‚� flubra),� se� montrent

revendicatifs�et�ne�reculent�pas�devant�les�convocations�venues�de�ce�tribunal�sous�l’influence

et�le�contrôle�des�membres�des�grandes�familles�notables�de�Homs.�Ils�clament�leurs�droits�de

possession�par�la�détention�d’un�titre�“possessoire”�(sanad�fl®b‚)�alors�qu’ils�avouent�avoir�signé

un� contrat�de� location.� Intérêts� communs� et� intérêts�personnels� s’expriment�directement� à

l’audience�où�transparaissent�en�trame�de�fond�des�litiges�longs�à�résoudrej:�les�plaidoiries�des

parties�plaidantes�semblent�l’une�et�l’autre�relater�des�faits�complètement�différents�appuyés�sur

des�documents�officiels� toujours�certifiés�conformes�par� les�autorités.�Les�deux�parties�sont

dans�leur�droit,�mais�le�président�de�la�cour�doit�trancher.

2)�Délimiter�des�biens�et�des�espaces�administratifsj:�sur�le�papier�ou�sur�le�terrain

Les�motifs�principalement�invoqués�dans�les�litiges�concernant�des�parcelles�de�terres�et

opposant�des�notables�de� la�ville� à�des�villageois,�ou�des�propriétaires� citadins� à�d’autres

                                                  
26�E.�Durkheim,�2003,�p.j169j:�Douzième�leçonj:�«jLe�Droit�de�Propriétéj».
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propriétaires�citadins,�ou�encore�des�paysans�d’un�village�à�ceux�du�village�voisin,� sont� la

spoliation�des�terres�et�le�non-acquittement�du�loyer�de�la�terre�par�le�locataire.�Le�jugement�le

plus�fréquent�sur�ces�affaires�portées�devant�la�cour�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs,

section�civile,�est�la�confirmation�de�la�propriété�(mulk)�des�terres�litigieuses�dans�les�limites

désignées� préalablement� au� cours� des� plaidoiries� par� les� demandeurs� propriétaires� de� ces

mêmes�terres�qualifiées�de�terres�am¬r¬yya�ou�m¬r¬.

De� ces� motifs� banals� présentés� au� moment� de� la� requête� et� de� ces� jugements� en

inadéquation�avec�la�demande�de�base,�on�peut�se�demander�quelle�est�l’intention�première�des

demandeurs�et�des�membres�de�la�cour�dans�leurs�agissements.

Sur�la�totalité�des�cas�impliquant�des�terres�systématiquement�de�statut�m¬r¬,�traités�par�le

tribunal�et�pour� lesquels�nous�possédons�des�comptes� rendus�de� toutes� les�audiences�ayant

conduit�au�jugement�final�de�la�cour�homsiote27,�les�parties�plaidantes�réitèrent�inlassablement,

lors�de� leurs�plaidoiries,�une�description�des� terres�sur� lesquelles�porte� le�contentieux.�Cette

description�ne�réside�nullement�en�une�énumération�des�plantations�exploitéesj;�elle�consiste

simplement�à� indiquer� les�parcelles�de� terre�dans� leurs�quatre� limites�géographiquesj:�nord

(·am®lan),� est� (·arqan),� sud� (qiblatan)� et� ouest� (barban).� Ces� délimitations� successives

s’appuient�sur�la�documentation�écrite�officielle,�matérialisée�par�des�titres�de�propriété�ou�de

possession,�présents�entre�les�mains�des�plaidantsj:�les�sanad®t�fl®b‚.�De�plus,�ces�sanad®t�sont

accompagnés�parfois�de�l’attestation�orale�de�l’employé�du�cadastre�ayant�lui-même�rédigé�le

titre�et�du�témoignage�des�représentants�de�l’autorité�sur�place�lors�d’une�investigation�sur�le

terrain�(ka·f).

Lorsqu’un� plaidant� prend� la� parole,� il� débute� son� discours� en� affirmant� qu’il� est� le

propriétaire�(r®dib�al-ar¥)�et/ou�l’usufruitier�(mutararrif)28�de�la�dite�terre�et�cela�conformément

                                                  
27�Les�registres�exploités�dans�cette�étude�ne�présentent�pas�tous,�les�mêmes�caractéristiques.�Les�registres�les�plus
tardifs,�établis�sous�forme�de�tableau�ne�donnant�que�des�résumés�de�l’affaire�et�du�jugement�ne�transcrivant�pas
les�audiences�successives,�seront�mis�de�côté�dans�ce�développement�ainsi�que�les�registres�consignant�uniquement
les�jugements�de�la�cour.�Voir�annexe�n°j5,�p.j371-373.
28jLe�terme�de� mutararrif�(usufruitier)�est�rarement�employé�dans�les�documents.�Le�possesseur�de�la�terre�exprime
généralement�son�droit�d’usufruit�en�déclarant�que� la� terre�concernée�est�sa� terre� (ar¥-¬)�et�qu’elle�est�sous�son
usufruit�(tadt�tararruf-¬).�Par�ailleurs,� le�plaidant�revendiquant� la�propriété�de� la�même� terre�sera�désigné�comme
r®dib�al-ar¥j�et�il�souligne�toujours�que�la�terre�est�sa�propriété�(mulk-¬)�et�qu’elle�est�également�tadt�tararruf-¬j.
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au�sanad�t®b‚�(bi-m‚™ib29�sanad�fl®b‚)�qu’il�montre�à�la�cour 30.�Selon�la�description�donnée�par

A.� Minkov31�les�titres� fl®b‚�se�présentent�de�la�manière�suivantej:�après�une�formule

introductive,� le�corps�du�document�se�compose�de�onze�points�concernant�respectivement� le

propriétaire,�la�propriété�elle-même,�les�raisons�ayant�entraîné�ce�document,�le�prix�de�la�terre,

les� taxes�à�payer�et�autres.�Le�second�point�correspond�à�«jl’identification�de� la�propriétéj».

Cette�identification�fait�un�récapitulatif�tout�d’abord�de�la�spécialité�agricole�de�la�terre,�puis�de

ses�limites,�ensuite�de�sa�situation�géographique�et�enfin�de�sa�taille.�Ainsi�«jles�limites�de�la

propriété� sont� strictement� délimitées.� Un� t®b‚� désigne� les� propriétés� adjacentes� et� leurs

propriétaires�[...]�sans�mentionner�le�type�de�ces�propriétés32.j»

Lors� des� plaidoiries,� les� plaidants,� en� utilisant� certains� points� des� titres� de� fl®b‚,

définissent�également�la�terre�contestée�en�mentionnant�les�propriétés�qui�lui�sont�contigües�ou

encore� les� routes� bordant� la� terre� concernée.�Sur� le�modèle� de� l’identification� des� parties

plaidantes,� l’identification�de� la�ou�des� terres�en�conflit�est�donnée�avec�une�plus�ou�moins

grande�précision�au�cours�des�documents.�Dans�l’introduction�protocolaire�au�document,�une

seule�et�même�formule�est�employée�pour�aborder�l’identification�de�la�terrej:�«jEt�il�est�connu

que�la�parcelle�de�terre�délimitée�à�l’ouest�par�telle�terre�appartenant�à�un�tel,�ou�par�les�terres

de�tel�village�ou�encore�par�la�route,�est�la�propriété�ou/et�sous�l’usufruit�de�telle�personne�(wa

min�al-™®r¬�bi-mulk-hi�[ou�tadt�tararrufi-hi]�qifl±at�ar¥�al-madd‚da�...)

La�superficie�réelle�des�terres33�ne�semble�pas�représenter�un�élément�informatif�essentiel

à� l’audience,� sauf�dans� certains� cas� exceptionnels.�En�effet,� les�mesures�des� terres�ne�sont

jamais�données�sauf�dans�les�cas�de�litiges�concernant�les�récoltes�par�les�paysans.�La�superficie

des� terres,� dans� ces� cas,� représente� un� détail� essentiel� à� l’instruction� de� l’affaire� et� à

l’évaluation�des�sommes�réclamées�par�les�propriétaires�aux�exploitants.�La�superficie�exploitée
                                                  
29jM‚™ibj:�«jAccording�to�the�requirement�thereofj»�«jConformément�à...j»,�in�S.�J.�W.�Redhouse,�1890.
30jLe�fait�que�le�plaidant�ou�le�représentant�du�plaidant�brandit�le�titre�possessoire�certifiant�ses�propos�devant�la
cour�est�toujours�noté�par�le�scribe�par�l’expressionj:�«jabr®za�bi-yadi-hi�al-sanad�t®b‚j».
31jA.�Minkov,�2000,�p.j65-101.
32jA.�Minkov,�2000,�p.j78.
33�Il�faut�comprendre�ici�par�l’expression�«jsuperficie�réelle�des�terresj»,�une�évaluation�en�unités�de�mesure
comptables�tel�le�dun‚m,�utilisé�localement.�D’après�la�«jLoi�organique�de�septembre�1869j»,�un�dun‚m�est�égal�à
919,�30�mètres�carrés.�Voir�Empire�Ottomanj:�Règlement�et�tables�pour�la�conversion�des�poids�et�mesures,�1870,
p.j5.�Sur�ce�sujet,�lirej:�F.�Günergun,�1991,�p.j297-316.
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ainsi�évaluée�permet�de�fixer�l’assiette�de�l’impôt�de�l’exploitant�par�le�propriétaire�de�la�terre.

Lorsque� la�notion�de� superficie�est�abordée�par� les�plaidants,�elle�est�exprimée� selon

diverses� unités� de�mesure� plus� ou�moins� précises.�Un� document� peut�mettre� en� évidence

plusieurs�unités�de�mesure�servant�à�évaluer�une�seule�et�même�terre.�L’expression�qifl±at�ar¥

(parcelle�de�terre)�est�la�notion�la�plus�récurrente�et�la�plus�largement�employée�au�tribunal�de

Homs.� La� parcelle� de� terre� permet� de� préciser� que� le� litige� porte� sur� une� part� de� terre

appartenant�aux�terres,�c’est-à-dire�au�terroir�de�tel�village�(«jmin�k®mal�ar®¥¬�qaryat�Xj»).

Ainsi,� un� compte� rendu� d’audience34,�daté�du�23�février�1887,�fait�la�description

“cartographique”�de�16�parcelles�(qifl±a�ou�ar¥)�situées�à�l’extérieur�de�Homs,�à�l’est�de�la�route

de� Hama.� Ce� litige� porte� en� réalité� sur� seulement� 4� qar®r¬fl�des�24�q¬r®fl35�représentant

l’ensemble�des�16�qifl±a�de�terres�qui�appartenait�au�grand-père�du�demandeur�et�dont�il�aurait

hérité�légalement�(al-wir®˚�al-·ar±¬)�par�sa�mère36.�Lors�de�l’exposé�de�la�requête�proposé�en

introduction�du�document,� le�scribe�sous� la�dictée�du�demandeur�donne� les�noms�de�chaque

parcelle�de� terre�sans� les�délimiter�comme�si�elles�étaient�connues�de� tous.�Puis� il�expose� le

motif�de�la�plainte.�Lors�de�l’audience�chacune�des�16�parcelles�est�identifiée�et�délimitée.�Cette

obstination�à�délimiter�l’ensemble�des�seize�parcelles�alors�que�le�procès�ne�porte�que�sur�1/6�de

ces�dernières,�marque�l’intention�des�acteurs�locaux�à�mieux�définir�les�terres�agricoles�de�leur

district� grâce� aux� déclarations� des� plaidants� appuyées� parfois� par� de� la� documentation

officielle.�Dans�cette�affaire,�la�partie�défenderesse�réfutant�la�légitimité�de�la�requête�brandit

des�titres�de�propriété�portant�le�monogramme�impérial�(awr®q�fl®b‚�tubra)�pour�neuf�parcelles.

Qu’en�est-il�pour�les�autres�qifla±®t�ar¥j?�La�réponse�n’est�pas�donnée�dans�le�document�mais�le

président�de�la�cour�et�la�cour�tranchent�en�faveur�du�défendeur�détenteur�d’une�preuve�écrite

partielle.�Par� la�décision�du� tribunal,� la�partie�défenderesse� légalise� son�droit�de�propriété

(mulk)�sur� l’ensemble�des�seize�parcellesj:�elle�peut�désormais�enregistrer� les�sept�parcelles

restantes�auprès�du�bureau�du�cadastre.

Dans� cette� affaire,� les� deux� parties� plaidantes� reconnaissent� les� mêmes� limites� des

                                                  
34�SMBH�1�docjn°j57�(11�février�1302/�23�février�1887),�p.j63-65.
35�Q¬r®fl�(plurielj:�qar®r¬fl)j:�«jvingt-quatrième�partie�[...]�d’une�propriétéj»,�in�A.�Barthélémy,�1935.
36�SMBH�1�doc.�n°�57,�p.j63j:�«jwa�min�arl�24�q¬r®fl�mu·®±�min�™®m¬±�16�qifl±at�ar¥�k®’ina�¿®ri™�ºimr...j»



308

parcellesj;�en�revanche,�des�affaires�d’appropriation�de�terres�et�de�délimitation�des�terres�de

villages�obligent�souvent�le�président�de�la�cour�à�recourir�à�une�enquête�de�terrain�(ka·f)�ou�à

entendre�des� témoins,� incarnés�généralement�par� les� représentants�de� l’autorité�des�villages

adjacents�aux� terres�concernéesj:� les�mu¿t®r-s.�L’intervention�au� tribunal�des�mu¿t®r-s�des

villages�voisins�en�ce�qui�concerne� les� limites�cadastrales�des� terres�n’est�pas�étonnante.�En

effet,�selon�l’article�60�de�la�loi�sur�l’administration�des�provinces,�ces�fonctionnaires�ottomans

d’origine�villageoise�et�élus� localement�sont�non�seulement�chargés�«jde�publier�dans� leurs

villages�respectifs�les�lois,�règlements�et�ordonnances�du�Gouvernement,�[...]�[de]�percevoir�les

revenus�publics�[...],�[mais�aussi�de]�donner�avis�au�nahié�des�terres�‘makhloul’�et�des�terres

cachées�ainsi�que�des�propriétés�pour� lesquelles� les�formalités�du� transfert�n’ont�pas�eu� lieu

[...]37.j»�Ainsi,�par�leur�origine�locale�et�par�la�nature�de�leur�charge,�les� mu¿t®r-s�doivent

connaître� le� terrain.�Leur�connaissance�du� terroir�et� leur� statut�de� fonctionnaire� fait�de�ces

personnes�des�témoins�de�choix.

Une�terre�nommée�Wasflat�Al-Mayd®n38,�située�entre�les�terres�(al-dadd�al-f®ril)�du�village

de�^ay¿�ºam¬d�et�du�village�d’Al-Warr¬da,�est� la�cause�d’un�procès�entre�un�propriétaire�et

usufruitier�de�la�terre�d’origine�bédouine�(min�·uy‚¿�±a·¬rat�Al-ºasna),�habitant�le�village�de

^ay¿�ºam¬d�et�des�exploitants�originaires�du�village�voisin,�Al-Warr¬da.�Les�limites�de�la�terre

ne� sont�pas� réellement� contestées.�En� revanche,� les� limites�du� terroir�de� chacun�des�deux

villages� sont� l’objet� de� la� polémique.� En� d’autres� termes,� le� litige� pose� la� question� de

l’appartenance�de�la�terre�à�un�des�deux�villages.�Sur�ce�litige,�le�scribe�écrit�24�pages�où�se

succèdent� une� vingtaine� de� plaidoiries.� Au� cours� de� chacune� de� ces� plaidoiries,� partie

demanderesse�et�partie�défenderesse�rétièrent�inlassablement�les�limites�de�la�terre�connue�sous

le�nom�de�Wasflat�Al-Mayd®n.�Ainsi,�chaque�partie�revendique�le�fait�que�la�terre�appartient�à

tel�ou�tel�village.�Par�exemple,�le�plaignant�dit�que�la�terre�mentionnée�est�située�sur�le�terroir

du�village�de�^ay¿�ºam¬d.�Il�la�situe�donc�à�l’ouest�des�terres�du�village�de�Warr¬da,�séparant

ainsi�les�terres�du�village�de�Warr¬da�avec�celles�du�village�de�^ay¿�ºam¬d�et�au�sud�des�terres

                                                  
37�G.�Young,�1905,�vol.jI,�«jMinistère�de�l’Intérieurj»,�Texte�IIIj:�«jLoi�sur�l’administration�des�vilayets,�21�janvier
1871j»,�«jAdministration�des�Villages,�Attributions�et�devoirs�des�Moukhtarsj»,�art.jn°j60,�p.j59-60.
38�SMBH�17�Doc�n°j200�(15�juin�1327/�26�juin�1911),�p.j226-250.
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du�village�de�ºam¬diyyat�Al-Akr®d�et�juste�à�l’est�des�terres�du�village�de�^ay¿�ºam¬d�et�au

nord�des�terres�du�villages�de�Buwayrj.�Les�défendeurs�indiquent�la�même�localisation,�mais

affirment�que�la�terre�appartient�au�village�de�Warr¬da.

Pour� régler� le�conflit�de� territorialité� les�mu¿t®r-s�des�villages�voisins� témoignent.�La

terre�désignée�est,�en�fait,�une�terre�“hors�territoire�villageois”�(¿®ri™�al-¿ar¬fla),�elle�appartient�à

un�type�de�terres�nomméj:�«jal-ar®¥¬�al-am¬riyya�al-mudawwaraj».�Ce�type�de�terre�non�défini

par�le�code�des�terres,�inconnu�des�sources�législatives�et�administratives�utilisées�pour�cette

étude,� et� non� évoqué� dans� l’historiographie� ottomane,� représente� d’après� ce� document

exceptionnel�un�type�de�terre�géré�par�un�bureau�localisé�à�Damas,�centre�de�la�province�(id®rat

al-ar®¥¬�al-mudawwara).�Toujours�selon�les�informations�toutes�imprécises�soient-elles,�issues

de�ce�procès,� la� terre�paraît�être�cultivée,�en� indivis� (mu·®±)�et�à� tour�de�rôle39�par�certains

villageois�de�tel�village�ou�tel�village.�Le�plaignant�se�déclare�propriétaire�de�la�terre�et�entend

prouver�l’appartenance�de�la�terre�au�village�de�^ay¿�ºam¬d�ainsi,�l’obligation�de�donner�en

culture�ses�terres�aux�exploitants�du�village�limitrophe�devient�caduque.�Le�procès�est�long�à

résoudre,�le�président�tranche�en�faveur�du�demandeur,�les�terres�deviennent�propriété�privée

(mulk)�du�plaignant�habitant�^ay¿�ºam¬d.

Dans�une� affaire�beaucoup�plus� simple�datée�du�2�octobre�188640,�un�certain�ºann®

Efend¬�Iskandar�porte�plainte�contre�les�paysans�du�village�±Arq®y®�pour�non-paiement�du�quart

de�l’impôt�foncier�fixe�(wirk‚)41,�du�quart�de�la�dîme�( ±u·r),�mais�aussi�du�quart�de�la�récolte�de

l’année�précédente.�Le�scribe�souligne�dès�l’introduction�que�la�moitié�du�village�lui�appartient

(nirf�qaryat�±Arq®y®�huwa�mulku-hu)�et�que�les�terres�de�ce�village�sont�mu·®±.�Puis�lors�de�la

plaidoirie� de� la� partie� demanderesse,� le� plaidant� précise� la� nature� et� les� limites� de� ses

propriétésj:�«jlui�appartient�la�moitié�des�plantations�(kur‚m)�du�village�de�±Arq®ya�(nord-ouest

de�Homs)�et�elles�sont�délimitées�à�l’est�par�les�terres�du�village�de�Harqil,�au�sud�par�les�terres

du�village�de�ºad¬da,�à�l’ouest�par�les�terres�du�village�de�Madf‚ra�et�au�nord�par�les�terres�du

                                                  
39�Compte�tenu�de�l’opacité�des�renseignements�fournis�dans�ce�compte�rendu�d’audience,�il�est�impossible�de
déterminer�la�durée�de�l’exploitation�accordée�à�tour�de�rôle�à�tel�ou�tel�village.�Il�faut�cependant�supposer�que�le
cycle�d’exploitation�doit�être�d’un�minimum�de�deux�ans�nécessaire�à�la�mise�en�valeur�des�terres.
40�SMBH�1�Doc�n°j26�(20�septembre�1302/�2�octobre�1886),�p.j29-30.
41�Sur�cet�impôt,�lirej�M.�Mundy�et�R.�Smith�Saumarez,�2007,�p.j143.
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village�de�Qan®qiyyaj42».�Les�défendeurs�reconnaissent�les�faits�et�les�limites�décrites�par�le

plaignant.�Les�deux�parties�s’entendent�pour�résoudre�le�litige.�Les�paysans�devront�payer�cette

année�la�moitié�de�la�dîme,�la�moitié�du�wirk‚�et�la�moitié�de�la�récolte�revenant�au�propriétaire.

L’année�suivante,�le�contrat�certifié�par�le�tribunal�(sanad�muraddaq�min�al-madkama)�et�signé

par� le�propriétaire� et� les�villageois�� retrouvera� les� conditions�d’exploitation�de�départ.�Ce

document�est�intéressant�sous�plusieurs�aspects.

D’une�part,�il�montre�exceptionnellement�une�forme�de�contrat�établi�entre�propriétaire�et

cultivateurs.�Ce�document� étant� l’unique�document�présentant� assez� clairement�un� type�de

contrat�d’exploitation,�il�est�impossible�de�généraliser�ce�contrat�ou�une�autre�forme�de�contrat

dans�la�région.�Toutefois�ce�contrat�possède�toutes�les�caractéristiques�des�contrats�de�métayage

du�XIXe� siècle�décrit�par�S.jSlim�pour� le�Mont-Liban,�qui� remarque�que�«� les� contrats� se

terminent�en�général�par�une�clause�interdisant�strictement�au�métayer�la�division�de�la�parcelle

entre� lui�et� ses�enfants43j».jOr�les�terres�de�Arq®y®�sont� mu·®±� 44,�elles�sont�donc�cultivées

collectivement�par�les�villageois.�Le�problème�du�partage�de�la�terre�n’existe�donc�pas.�De�plus,

également�selon�S.jSlim,�le�paysan�est�«jmétayer�pour�le�1/3�ou�le�1/4�de�la�récolte45.j»

D’autre�part,�la�localisation�des�terres�par�le�demandeur�et�reconnue�par�les�défendeurs

pose�problème.�En�effet,�sur�les�quatre�villages�marquant�les�quatre�limites�géographiques�de�la

ville,�le�village�de�Madf‚ra�n’est�pas�recensé�dans�la�liste�des�villages�du�qa¥®’.�Appartient-il�au

district�de�Homsj?�De�plus,�le�village�situé�au�sud�de�la�terre�nommé�dans�le�document�ºad¬da

se�trouve,�d’après�la�carte�des�Forces�Françaises�du�Levant�établie�en�1946,�sur�les�bords�de

l’Oronte�au�nord�du�lac�de�Qaflflina.�Et�selon�la�même�source,�le�village�de�ºadasa�se�trouve

directement� au� sud� de� ±Arq®y®.� Le� demandeur� a-t-il� pu� commettre� une� telle� erreur� de

dénomination�des�villagesj?�Cette�confusion�dans�la�délimitation�des�terres�concernées,�dévoile

une� fois�de�plus� toutes� les�difficultés�que� les�employés�du�cadastre�doivent�surmonter�pour

                                                  
42�SMBH�1�Doc�n°j26,�p.j29j:�«j� inna�la -hu�nirf�al-kur‚m�min�k®mil�qaryat�±A rq®y®�mu·®±�al-madd‚da�... j»�Pour
situer�le�village�mentionné,�voir�carte�du�district.
43�S.jAbou�El-Rousse�Slim,�1993,�p.�38.
44�Sur�les�modalités�d’exploitation�des�terres� mu·®’,�lire�entre�autresj:�M.�Mundy,�R.�Smith�Saumarez,�2007,�p.j91
et�suivantes.
45�S.jAbou�El-Rousse�Slim,�1993,�p.j93.
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remplir� leur� charge.� Confusion� au� sein� de� l’administration� cadastrale� ou� confusion� des

intéressés,�Homs�en�1886�a�besoin�de�connaître�ses�limites.

Ce�contentieux�est�réglé�en�une�seule�audience�et�le�compte�rendu�du�procès�prend�à�peine

une�demi-page.�Le�contentieux�est�réglé�par�les�parties,�le�contrat�liant�propriétaire�et�exploitant

est�certifié�par�les�membres�de�la�cour,�le�demandeur�est�déclaré�propriétaire�des�terres�dans�les

limites�indiquées�lors�de�la�plaidoirie.�Quelles�étaient�donc�les�intentions�des�deux�parties�dans

ce�procèsj?�Légaliser�un�contrat�conclu�à�l’amiablej?�Délimiter�les�terres�du�propriétairej?�Une

fois�de�plus�la�superficie�réelle�des�terres�n’est�pas�évoquéej;�elle�ne�représente�pas�un�élément

clé�de�l’affaire.�En�revanche,�les�propriétés�adjacentes�à�ces�terres�sont�listées�soigneusement.

La�reconnaissance�pratique�de� la�propriété� et/ou�de� la�possession� et� la�définition�des

limites�cadastrales�de�chaque�terre�apparaissent�incontournables�à�l’instruction�des�litiges�de

toute� nature.� À� Homs,� comme� l’a� montré� M.� Aymes� pour� la� Chypre� du� XIXe� siècle,

«jadministrer�des�limites,�tracer�des�frontières�aussi�bien�bureaucratiques�que�géographiques,

voilà�l’enjeu46.j»�Ici,�le�tribunal�joue�le�rôle�de�l’administration�cadastrale�ottomane�«joù�chaque

mètre�carré�du�territoire�est�marqué�par�des�unités�distinctes�appelées�villages,�et�cette�même

façon�de�penser�est�[...]�étendue�à�la�notion�de�propriété�terriennej:�toute�terre�d’un�village�doit

appartenir�à�quelqu’un�individuellement�ou�collectivement47.j»�Par�cette�délimitation�terrienne,

les�propriétaires,�les�possesseurs�des�terres�ainsi�que�les�fonctionnaires�locaux�peuvent�définir

les� limites� exactes� des� plus� petites� unités� cadastrales� et� enregistrer� formellement� le� statut

juridique�de�la�terre.�Dans�certains�documents,�le�statut�formel�des�terres�est�noté.�Mais�cette

précision�pourtant�essentielle�à�la�compréhension�du�texte�ne�semble�que�secondaire�aux�yeux

des�fonctionnaires�et�usagers�du�tribunal48.�La�compétence�du�tribunal�en�matière�foncière�se

bornant�aux�biens�domaniaux49,�le�statut� m¬r¬�de�la�terre�est�donc�une�évidence.�Pourtant�de

                                                  
46�M.�Aymes,�2005,�p.j313.
47�R.�Saumarez�Smith,�2004,�p.j163j:�«jevery�square�inch�of�territory�was�already�demarcated�into�separate�units
called�villages,�and�this�same�way�of�thinking�was�easily�extended�to�the�notion�of�landed�propertyj:�all�the�land�in
a�village�had�to�belong�to�somebody,�individually�or�in�common.j»
48�Dans�le�SMBH�17�doc�n°j200�(15�juin�1327/26�juin�1911),�p.j226 -263�évoqué�précédemment,�le�statut�officiel
de�la�terre�litigieuse�est�mentionné�pour�la�première�fois��à�la�vingt-deuxième�page�du�compte�rendu�d’audience.
49jG.�Young,�1906,�vol.jVI,�«jCodes�des�Terresj»,�art.jn°j1,�p.j45 -46�et�G.�Aristarchi�Bey,� Législation�Ottomane ,
1873,�vol.j1,�Section�Deuxième�du�Droit�Privéj:�«jDroit�Civil�Spécialj»,�Première�Divisionj:�«jDroit�de�propriété
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nombreux�plaignants�revendiquent�leur�mulkiyya.

3)�Entériner�l’état�des�faits

Dans�ce� tribunal�ni˙®m¬�de�première� instance,� les� affaires� relevant�de� conflits� ruraux

abordant�la�location,�l’acquisition,�ou�encore�la�spoliation�de�terres,�sont�censées�mettre�en�jeu

des� terres� appartenant� au� domaine� impérial� (ar®¥¬� al-am¬r¬yya)� dont� la� gestion� dépend

directement�du�bureau�de�l’administration�des�terres�m¬r¬�à�Damas.�Ainsi,�quand�en�1911,�les

paysans� de�Warr¬da� sont� inculpés� de� spoliation� de� la� terre� et� d’appropriation� illégale� des

récoltes,� ils�défendent� leurs�droits�en�déclarant�qu’ils�ont� loué� la� terre�à� l’administration�des

terres�mudawwara�(musta’™ir¬n�al-ar®¥¬�min�id®rat�al-ar®¥¬�al-mudawwara�bil-^®m)50.

Pourtant,�dans�chaque�affaire,�au�moins�une�des�parties�prenantes�se�présente�comme�le

propriétaire�privé�des�terres�contestées.�De�cette�remarque�découle�certaines�questionsj:�quand

et�comment�l’acquisition�a-t-elle�eu�lieuj?�Et�«jà�quelles�conditions�les�choses�doivent�satisfaire

pour�qu’on�puisse�dire�d’elles�qu’elles�sont�légitimement�possédées,�qu’elles�font�légitimement

partie�d’un�domaine�individuelj?�Tout�ce�qui�entre�en�rapport�avec�l’individu,�même�en�rapports

durables,�ne�peut�être� légitimement�approprié�par� lui,�ne�devient�pas�pour�cela�sa�propriété.

Quand�donc�l’appropriation�est-elle�fondée�en�justice51j?j»

 Plaider�sa�causej:�l’art�de�la�plainte

Durant� la� fin� du� XIXe� siècle�dans� le�qa¥®’� de� Ayvalik� (nord-ouest� de� l’Anatolie),

Y.jTerziba·o™lu�remarque�une�relative�intensification�des�conflits�impliquant�les�droits�sur�la

terre.�Il�note�également�que�ces�conflits�ont�de�multiples�facettes�et�abordent�divers�thèmes52.

Ces�remarques�pourraient�être�reprises�en�ce�qui�concerne�le�cas�de�Homs�en�Syrie�Moyenne.

                                                                                                                                                                

foncièrej»,�Texte�n°�15j:�«jCode�de�la�Propriété�Foncièrej»,�art.jn°j1,�p.j57-58.�Lire�plus�particulièrement�les�notes
relatives�à�ce�même�article.
50jSMBH�17jdocj200,�p.j227.
51jE.�Durkheim,�2003,�p.j199-200.
52�Y.�Terziba·o™lu,�2001,�p.j51-82.
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Toute�réserve�faite�en�ce�qui�concerne�l’augmentation�des�conflits�sur�le�droit�de�propriété,�due

aux�carences�des�études�et�des�sources�en�ce�qui�concerne�la�région�de�Homs�pour�les�périodes

antérieures,�force�est�de�constater�que� l’ensemble�du�corpus�de�sources�exploité�présente�un

nombre�� relativement�élevé�de�requêtes�judiciaires�ayant�trait�à�des�litiges�dans�l’arrière-pays

homsiote.� Il� faut� également� remarquer� que� les� contentieux� exposés� sont� de� diverses

naturesj(spoliation�de�terre,�endettement,�non-paiement�de�loyer,�ou�d’impôts...),�que�les�terres

contestées�sont�réparties�dans�l’ensemble�du�district�de�Homs�avec�une�légère�prédominance

des� villages� de� l’ouest,� et� que� les� défendeurs� sont� quasi-systématiquement� des� paysans

originaires�du�village�auquel�appartiennent�les�terres�objet�du�contentieux.�La�partie�plaignante,

quant�à�elle,�est�représentée�par�une�majorité�d’individus�issus�d’un�seul�et�même�groupe,�voire

même�de�quelques�familles�célèbres�de�Homs,�même�si�certains�paysans�et�villageois�font�la

démarche�de� la�requête�afin�de�revendiquer� leurs�droits� face�à�d’autres�exploitants.�Comme

nous�l’avons�déjà�évoqué�à�plusieurs�reprises,�c’est�par�le�protocole�introductif�au�document

que�l’on�fait�connaissance�avec�les�parties�plaidantes.�La�première�phrase�de�chaque�document

introduisant�l’auteur�de�la�requête�et�son�représentant�légal�apparaît�identique�non�seulement

par�sa�construction�normative�mais�aussi�par�les�noms�et�titres�des�personnes�identifiées.�Les

At®s¬�bien�sûr,�mais�aussi�les�©andal¬,�les�Dr‚b¬,�les�Sib®±¬,�les�Rasl®n...sont�omniprésents�dans

les�documents,�et�s’ils�ne�jouent�pas�le�rôle�du�plaignant,�ils�sont�présents�en�tant�que�wak¬l�d’au

moins�une�des�deux�parties.�Certaines�grandes�familles�sont�tellement�connues�que�leur�quartier

d’origine� n’est� pas� mentionné.� Leur� renommée� dans� la� ville� et� la� campagne� suffit� à� les

identifier�précisément.�Mis�à�part�les�conflits�dans�la�campagne�opposant�des�ruraux�entre�eux,

les�plaignants� sont�généralement�des�notables�urbainsj:� ils� sont� toujours� identifiés� comme

efend¬,�d®™™,�sayyid�et�sont�originaires�de�Homs�et�dans�certains�cas�de�Damas.�Ils�représentent

le�groupe�des�propriétaires�fonciers.�L’objet�de�leurs�requêtes�est�toujours�le�non-paiement�du

loyer�ou�l’endettement�de�tel�ou�tel�paysanj;�mais�le�déroulement�des�plaidoiries�et�la�décision

finale�de�la�cour�révèlent�des�résultats�en�inadéquation�avec�l’objet�principal�de�la�requête�ayant

conduit�au�procès.

Une� simple�affaire�de� loyer�prend�parfois�plusieurs� semaines�d’audience�avant�d’être
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réglée.�Le�demandeur�possède�toutes�les�preuves�de�sa�bonne�foi�et�le�défendeur�s’oppose�au

paiement�du�loyer�en�démontrant�sa�qualité�d’usufruitier�par�son�ancienneté�d’exploitant�des

parcelles� en� question� et� par� le� fait� qu’il� possède� un� titre� possessoire.� Les� plaidoiries� se

succèdentj;�chacune�des�deux�parties�montre�les�titres�légaux�qu’elle�possède�jusqu’au�moment

où� l’exploitant�avoue�avoir�signé�un�contrat�de� location�avec� le�plaignant53.�Le�jugement�est

enfin�prononcéj:�la�terre�appartient�au�demandeur�et�le�paysan�doit�payer.

Ainsi�déposer�une�requête�auprès�du�tribunal�pour�un�loyer�impayé�permet�d’entériner�des

faits�anciens,�l’acquisition�des�terres,�et�de�poser�par�écrit�les�limites�exactes�des�terres.�De�plus,

l’aveu�tardif�de�l’inculpé�et�la�décision�du�tribunal�mentionnant�bien�souvent�l’impossibilité�du

recours�à�l’appel�du�jugement�(bayr�q®bil�lil-isti’n®f),�accorde�une�fois�pour�toutes�la�propriété

de�la�terre�à�l’ayant�droit.

Le�7� juillet�1302�(19� juillet�1886)54,�le�fils�de�F®flima�fille�de�øi¥r�fils�de�Mudammad

±Abd�Al-H®d¬�revendique�la�propriété�de�4�q¬r®t-s�de�terres�appartenant�à�un�ensemble�de�16

parcelles�de� terre�réparties�sur� les�villages�de�Sayyidn®�ø®lid�(immédiatement�au�nord�de� la

ville),�de�Marr®fa�et�de�Zaydal�(à�l’est�de�Homs)�contre�l’appropriation�arbitraire�de�ces�terres

par�ses�cousins�(enfants�du�frère�de�F®flima).�Il�présente�sa�requête�sans�document,�preuve�de

ses� arguments.�Or,�«jtout�demandeur�doit�prouver� sa�demande.� [Et]� si,� conformément� aux

dispositions�de�l’art.�1817�du�Code�Civil55,�le�défendeur�avoue,�il�est�condamné�sur�la�base�de

son�aveu.�La�partie�qui�ne�peut�pas�produire�de�preuves�peut�déférer� le�serment�à� la�partie

adversaire56.j»�Dans�cette�affaire,�le�demandeur�revendique�son�droit�de�propriété�en�clamant

son� droit� d’héritage� et� s’oppose� au� jugement� de� la� cour� religieuse� (·ar±¬)� qui,� l’année

précédente,�a�déclaré�les�terres�contestées�comme�mulk�des�défendeurs.�De�plus,�le�demandeur

affirme�que�cette�affaire�n’aurait�pas�dû�être�réglée�par�le�tribunal�·ar±¬�dans�la�mesure�où�les

dites�terres�sont�de�statut�m¬r¬.�Ici,�le�demandeur�met�en�cause�la�décision�du�tribunal�·ar±¬�et�la

                                                  
53�Voir�entre�autres�SMBH�1�doc�21�(5�juillet�1302/�17�juillet�1886).
54�SMBH�1Doc�57�(11�février�1302/�23�février�1887),�p.j63-65.À�propos�de�ce�document,�voir�infra,�p.j307-308.
55jG.�Young,�1906,�vol.jVI,�«jCode�Civil�Ottomanj»,�Livre�XVIj:�«jDes�jugements,�dispositions�préliminairesj»,
Titre� Ierj:�«jDes� jugesj»,�Chapitre� IVj:�«jDes� audiencesj»,� art.jn°j1817,�p.j442j:�«jSi� le�défendeur� avoue� il� sera
condamné,�s’il�nie,�le�juge�dira�au�demandeur�de�fournir�des�preuves.j»
56jG.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de�Procédure�Civilej»,�Titre�IVj:�«jDes�Plaidoiriesj»,�Chapitre�IIIj:�«jDes
moyens�de�la�preuvej»,�art.jn°j68,�p.j188.
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compétence� de� ce� dernier.� Le� tribunal� réglementaire� accepte� de� juger� l’affaire,� mais� les

arguments�du�demandeur,�aussi�légitimes�soient-ils,�ne�sont�pas�pris�en�compte.�Les�cousins�du

demandeur�représentés�par�l’un�d’entre�eux�obtiennent�gain�de�cause.

En�effet,�le�litige�porte�sur�la�propriété�de�4�q¬r®fl-s�de�terres�sur�les�24�q¬r®fl-s�composant

l’ensemble�des�16�qifl±a-s.�Les�deux�parties�s’accordent�à�dire�que�les�16�parcelles�délimitées

précisément�sont�connues�pour� faire�partie�du�patrimoine� foncier�privé� (mulk)�d’un�certain

Mudammad�±Abd�Al-H®d¬�défunt.�D’autre�part,�le�demandeur�déclare�que,�jusqu’au�décès�de�sa

mère,�les�défendeurs�mentionnés�payaient�un�loyer�à�la�défunte�et�que�cela�prouve�sa�propriété

par�voie�d’héritage.�Le�défendeur�présent�à�l’audience�réfute�ces�propos�et�prouve�leur�droit�de

propriété�(mulk)�sur�9�parcelles�que�le�tribunal�·ar±¬�leur�a�conféré�par�la�délivrance�d’un�acte

légal�(du™™a�·ar±iyya�ni˙®miyya).�Mais�le�demandeur�conteste�la�validité�de�cet�acte�officiel�et

prétend�son�droit�à�la�propriété�par�“le�droit�du�temps�écoulé”�(daqq�f¬�mur‚r�al-zam®n)�selon

l’article�1673�du�Code�Civil�(wifq®n�lil-madda�1673).�«jCelui�qui�avoue�être�le�locataire�d’une

maison�ne�peut�point�en�acquérir�la�propriété�après�une�période�de�quinze�ans.�Dans�le�cas�où�le

défendeur�nie�être�le�locataire�et�que�le�demandeur�prétend�que�la�maison�lui�appartient,�qu’il

l’a� louée� il�y�a� tant�d’années�et�qu’il�en�a� toujours�perçu� les� loyers,� l’action�de�celui-ci�sera

recevable�si�le�fait�du�louage�est�connu�du�public57.j»�À�plusieurs�reprises,�la�cour�demande�au

demandeur�des�preuves� appuyant� ses� arguments�mais� le�demandeur�n’en�possède� aucune.

Finalement,�le�demandeur�déclare�non�recevable�la�décision�du�tribunal�·ar±¬�dans�la�mesure�où

les� parcelles� contestées� sont� de� statut� m¬r¬�(l®� ya™‚z� sam®±i-h®� bil-madkama� al-·ar±iyya

li-anna-h®� ar®¥¬� am¬riyya)�et�cette� requête�doit�donc�être� jugée�par� le� tribunal�de�première

instance�(yalzam�an�tak‚n�al-da±w®�bi-¿ur‚ri-h®�bil-madkamat�bid®yat).�De�plus,�juste�avant

l’annonce�du�jugement,�le�défendeur�présent�ajoute�qu’il�possède�un�titre�possessoire�impérial

(«jsanad�fl®b‚�tubraj»).�Le�manque�de�preuve�du�demandeur�est�décisif,�le�président�et�la�cour

annoncent�le�jugementj:�«jainsi,�la�décision�et�le�jugement�confirment�les�terres�concernées�au

nom� du� défendeur� susmentionné� et� interdisent� toute� contestation� sur� ces� terres� par� le

                                                  
57�G.�Young,�1906,�vol.jVI,�«jCode�Civil�Ottomanj»,�Livre�XIV:�«jDes�actions,�dispositions�préliminairesj»,�Titre
II:�«jDe�la�prescriptionj»j:�art.jn°j1673,�p.j416.
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demandeur�(li-‰®lika�u±fliya�al-qar®r�wa�al-dukm�bi-˚ub‚t�al-ar®¥¬�al-mudda±a�bi-h®�lil-mudda±®

±alay-hi� al-marq‚m�w®� mana±a� mu±®ra¥at� al-mudda±¬� al-marq‚m� min� da±w®� al-ar®¥¬� al-

ma‰k‚ra).

La�cour�du� tribunal� réglementaire�ne�prend�pas�en�considération� le� fait�que� les� terres

soient�de�statut�domanial.�Elle�entérine� l’appropriation�des�9�parcelles�de� terres�domaniales

devenues�mulk�par� la�voie�du� tribunal�·ar±¬,�et�confirme�par� la�même�occasion� la�propriété

privée� des� 7� autres� parcelles,� pour� lesquelles� les� défendeurs� ne� possèdent� aucun� titre.�La

décision�du�tribunal�est�définitive�et�sans�recours.

 Tout�enregistrer�ou�le�rôle�de�la�représentation�cadastrale

De�ce�compte�rendu�d’audiences�et�de�bien�d’autres,�nous�constatons� le�glissement�de

statut� des� terres� domaniales� en� terres� de� propriété� privée� individuelle� “absolue”� par

l’intermédiaire�des�deux�institutions�judiciaires�(ni˙®m¬�et�·ar±¬)58.�Et�la�propriété�est�fondée�en

justice�auprès�du�tribunal�réglementaire�par�l’absence�de�preuves�de�la�partie�adverse,�ou�par�la

détention�de� titres� impériaux� récents59�ou�par�l’aveu 60�de�l’une�des�deux�parties.�Ainsi,�la

pratique�inscrite�dans�les�faits�depuis�plusieurs�années�et�les�titres�possessoires�sont�à�nouveau

consignés�auprès�du� tribunal,�dont� les�«jregistres� [....]�de�manière�à�être� indemnes�de� toute

fraude,�comme�il�est�dit�au�Livre�des�Jugements�[....]�font�aussi�foi�en�justice.j»

Mais�les�preuves�et�aveux�évoqués�précédemment�ne�suffisent�pas�à�définir�précisément

les� terres�enregistrées.�Ainsi,�auprès�du� tribunal�est�employé�un� fonctionnaire�en�charge�du

cadastre� localementj(k®tib� fl®b‚� li-h®‰ihi� al-madkama).�Et�comme�dans�99%�des�cas� jugés

                                                  
58�Y.�Terziba·o™lu,�2001,�p.j51,�confirme�ce�glissement�de�statutj:�«jThe�stamp�of�Sharia�implicit�in�the� kadı’s
ruling�meant�in�effect�that�the�land�subject�to�sale�was�taken�out�of�the�miri�land�regime�and�placed�under�the�legal
category�of�freehold�mülk�lands.j»
59�Dans�de�nombreux�cas,�les�deux�parties�plaidantes�possèdent�des�titres�possessoires�confirmant�leurs
revendications.�Cependant,� si� l’un�des�plaidants�possède�un� sanad�portant� le�sceau� impérial�(«jtubraj»)�celui-ci
semble�annulé�les�titres�possessoires�anciens�généralement�détenus�par�les�exploitants�de�la�terre.�Voir�G.�Young,
1906,�vol.jVI,�«jCode�Civil�Ottomanj»,�Livre�XVj:�«jDes�preuves�et�du�serment,�dispositions�préliminairesj»,�Titre
IIj:�«jDes�preuves�littérales�et�des�présomptionsj»,�Chapitre�Ij:�«jDes�preuves�littéralesj»,�art.jn°j1737j:�«jLes�bérats
impériaux� et� les� inscriptions�des� livres�du�Defter-Khané� étant� indemnes�de� toute� fraude� font� foi� en� justice.j»,
p.j428-429.
60�M.jS.j�El -Awa,�2003,�p.j112j:�«jLa�forme�de�preuve�faisant�le�plus�autorité�et�permettant�d’établir�la�perpétration
du� délit� est� incontestablement� l’aveu� par� l’auteur� de� ce� dernier.j»� «jThe�most� authoritative� form� of� evidence
establishing� the�perpetration�of� the�given�crime� is�unundoubtelly�a�confession�by� the�person�who�committed� the
crime.j»
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auprès�de�la�cour,�des�titres�possessoires�émanant�de�l’administration�cadastrale�(qalam�fl®b‚j)

locale�se�contredisent,�ces�derniers�ne�permettent�pas�de�confirmer�ou�d’infirmer�la�propriété

dans�ses�limites�indiquées.�L’intervention�de�l’employé�du�cadastre�est�donc�nécessaire�afin�de

mettre�fin�au�débat�des� titres�possessoires.jEn�effet,� le�k®tib�fl®b‚�par� la�nature�de�sa�charge,

comme� cela� a� été� mentionné� précédemment,� présente� les� conditions� et� les� compétences

nécessaires�pour�jouer�le�rôle�de�témoin�principal�dans�ce�type�d’affaires.�Par�conséquent,�cet

employé�de�second�rang�auprès�de� l’institution� judiciaire� joue�un�rôle�clé�à� l’enregistrement

définitif�des�terres.

Ce� fonctionnaire� responsable�du�cadastre�de�Homs�se�charge� lui-même�ou�charge�ses

collaborateurs�d’enregistrer�les�biens�fonds�au�nom�de�telle�ou�telle�personne.�Il�dessine�ainsi�la

carte�des�propriétés�et�possessions�du�district.�Son�assentiment�est�indispensable�à�tout�individu

clamant�sa�propriété�et/ou�son�usufruit�sur�telle�terre.�Comme�l’ensemble�des�fonctionnaires�de

l’administration�de�la�ville,�cet�employé�se�trouve�être�un�membre�d’une�des�familles�notables

de�Homs�qui�ont�des�intérêts�non�négligeables�dans�la�campagne�homsiote.�De�ce�fait,�le�k®tib

fl®b‚�apparaît�parfois�témoin�et�partie�auprès�du�tribunal.�À�la�fois,�membre�du�cadastre,�il�doit

enregistrer� les� terres� légalement,� témoigner�en� toute�objectivité,�et�membre�d’une�famille�de

notables,� il�demeure�sous� la�pression�de�son�groupe.�Ainsi,� il�arrive�de�voir� le�ma’m‚r�fl®b‚

(employé�du�cadastre)�mis�en�cause�par�l’une�des�deux�parties.�Lorsque�les�deux�propriétaires

damascains�réclament�le�loyer�de�leur�terre�au�mu¿t®r�du�village�d’Al-Zaybaq�pour�les�terres

nommées�Al-©ar®m®t61,�et�déclarent�avoir�acheté�les�terres�d’Al-©a·®m®t�par�le�biais�d’une

vente�aux�enchères�en�1870,�les�villageois�représentés�par�le�mu¿t®r,�lui�même�représenté�par

un�mandataire�légal�nommé�d’office�(wak¬l�musa¿¿ar)�s’opposent�à�la�requête�des�demandeurs

en�déclarant�qu’ils�possèdent�depuis�longtemps�un�sanad�fl®b‚�leur�conférant�l’usufruit��de�cette

terre.�Pour�confirmer�leur�propos,�l’employé�du�cadastre�qui�s’est�chargé�de�l’enregistrement�de

cette� terre�est�convoqué.�Celui-ci�déclare� tout�d’abord�avoir�vendu�et�enregistré�par�erreur

(bil-balaflj)�cette� terre�au�nom�des�notables�et�par� la�suite� il�ajoute�avoir�effectué�cette� tâche

malgré�lui�(siw®’�±an-hu).�Ce�chargé�du�cadastre�aurait-il�subi�des�pressions?�L’aveu�du�k®tib

                                                  
61�SMBH�1�Doc�21�(5�juillet�1302/�17�juillet�1886),�p.j23-25.
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fl®b‚�n’est�pas�pris�en�considération,�la�propriété�des�notables�damascains�est�réaffirmée�lors�du

jugement�et�le�titre�impérial�de�propriété,�obtenu�peut-être�de�manière�quasi-illicite,�fait�foi�en

justice.� Ainsi,� le� “glissement”� du� statut�m¬r¬� au� statut�de�mulk� de� la� terre� d’Al-©a·®m®t

appartenant� initialement� à� l’ensemble� des� villageois� d’Al-Zaybaq� est� entériné.� Les� terres

mentionnées�sont�définitivement�désignées�propriété�privée�individuelle�des�deux�notables�dans

les�limites�déclarées�par�les�demandeurs�et�confirmées�par�les�mu¿t®r-s�des�villages�adjacents.

Le�propriétaire,�d’origine�bédouine�(min�ah®l¬�±a·¬rat�Al-ºasna)�et�sédentarisé�au�village

de� ^ay¿� ºam¬d62�présenté�précédemment,�met�également�en�accusation�un�fonctionnaire

ottomanj:�le�chargé�de�la�branche�du�bureau�de�l’administration�des�terres�domaniales�de�Homs

aurait�aidé�(bi-mus®±adat�ma’m‚r�·i±bat�id®rat�al-ar®¥¬�al-am¬riyya)�les�exploitants�du�village

voisin�Warr¬da63�à�s’emparer�des�terres.�Dans�cette�affaire,�le�fonctionnaire�ottoman�est

convoqué�comme�partie�défenderesse�et�réfute�catégoriquement� toute� implication�dans�cette

affaire�puisque�cette�tâche�n’entre�nullement�dans�ses�fonctions.�Vérité�ou�mensonge,�ce�cas

montre�une�fois�de�plus�le�rôle�décisif�des�fonctionnaires�ottomans�chargés�de�l’administration

des�terres�dans�les�conflits�de�propriété�et�de�délimitation�des�terres.

La� terre� présente� un� intérêt� économique� de� premier� ordre� dans� l’Empire� et� plus

particulièrement�dans�le�district�de�Homs�où�les�acquéreurs�de�terres�m¬r¬�par�des�moyens�plus

ou�moins� licites�n’hésitent�pas�à�se�rendre�au� tribunal�afin�de�rendre� légale�et� incontestable

l’acquisition�douteuse�de�leurs�biens�fonciers.�La�ville�de�Homs�est�un�petit�monde�où�un�petit

nombre�de�familles�puissantes�détient�une�grande�partie�des�pouvoirs�administratifs,�judiciaires

et�économiques�essentiels�à� leur� stratégie�d’investissements.� Ici,�“détenir�des�biens� fonds”

justifie� les�moyens,�car�“s’approprier�une� terre”�signifie� investir�dans�une�valeur�sûre�autant

sociale�qu’économique.

D’un�autre�côté�les�paysans,�souvent�considérés�comme�victimes�des�riches�propriétaires

comparaissent�au�tribunal�pour�défendre�leurs�droits�d’usufruitiers.�Les�propriétaires�obtiennent

gain� de� cause� et� les� terres� litigieuses� deviennent� ar®¥¬� mulk,�mais� les� usufruitiers� par� la

                                                  
62�SMBH�17�Doc�n°j200�(15�juin�1327/�26�juin�1911),�p.j226-250.
63�Ces�deux�villages�sont�situés�à�l’est�de�Homs.�Annexe�n°j1,�cartes�n°j2�et�3,�p.j355�et�356.
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délimitation�précise�des�terres�à�l’intérieur�du�territoire�villageois�obtiennent�la�prééminence�de

l’exploitation�sur�les�paysans�du�village�voisin.�De�fermiers�de�l’État,�ils�deviennent�locataires

de�la�terre�(tadt� tararruf¬�bi-flar¬q�al-¬™®r).�Il�a�été�démontré�par�de�nombreux�chercheurs�que

«jles�besoins�de� liquidités�des�paysans,�dus�à�un�environnement�commercial�de�plus�en�plus

pressant,�force�ceux-là�à�emprunter�de�l’argent�et,�en�cas�de�non-acquittement�de�la�dette,�ces

derniers�sont�obligés�de�vendre�leurs�possessions�pour�lesquelles�ils�ont�un�titre�ou�fl®b‚64j»j;

cela�dit,�il�ne�faut�pas�négliger�l’hypothèse�d’alliance�et�de�contrat�officieux�établi�entre�paysan

et�propriétaire.�Le�paysan�endetté�se�rendant�au�tribunal�connaît�sans�doute�le�résultat�prévisible

du�procèsj;�sa�présence�à�l’audience�ne�change�rien�au�jugement�pourtant�il�s’y�rend.�Pourquoij?

Que�s’est-il�passé�avant�l’ouverture�de�l’audience,�avant�même�la�requêtej?�Le�propriétaire�et�le

paysan� se� sont-ils�mis�d’accord�avant� le�procèsj?�La�nécessité�nouvelle�de� tout�enregistrer

n’oblige-t-elle�pas� les�parties�prenantes�à�utiliser� les�ressorts�de� la� justice�afin�d’entériner� la

pratiquej?

II. Délits�mineursj:�miroir�des�relations�sociales�ville-campagne65.

Dans�ce�bâtiment�de� la� représentation�de� l’autorité� judiciaire�ottomane�de�Homs� se

croisent,�s’opposent,�s’affrontent,�se�réconcilient�les�habitants�de�l’ensemble�du�qa¥®’.�Dans�la

section�civile�est�apparue�une�prédominance�incontestable�des�conflits�ruraux�relatifs�au�droit

de�propriété.�Ainsi� le� tissu�des� relations�entre� la�ville�de�Homs�et�son�arrière-pays�apparaît

fondé�essentiellement�sur�le�marché�de�la�terre�elle-même.�Cependant,�il�ne�faut�pas�négliger

l’importance�de�la�documentation�émanant�de�la�section�pénale�(«jqism�™az®’¬j»)�où�une�fois�de

plus� ruraux� et� citadins� se� rencontrent� pour� régler� des� litiges� et� délits� mineurs� de� natures

                                                  
64�H.�Islamoglu,�2000,�p.j35j:�«jthe�cash�requirement�s�of�peasant�cultivators�operating�in�an�increasingly
commercialized�environment�forced� them� to�borrow�money�and,� in� the�event�of�default� in�debt�payment,�forced
them�to�sell�their�holdongs�for�wich�they�held�a�title�deed,�or�tapu.j»
65�Sur�les�réformes�centrales�concernant�la�législation�pénale�et�leur�application�théorique�dans�l’ensemble�de
l’Empire,�lire�R.�Peters,�2005,�p.j127-133.
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diverses66.�Dans�cette�section�du�tribunal�de�première�instance,�les�procès�sont�plus�courts�et�les

scribes� ne� transcrivent� que� partiellement� les� faits,� comme� si� les� répercussions� sociales� et

économiques�de�ces�derniers�étaient�moindre.�Toutefois,�malgré�l’opacité�des�comptes�rendus

d’audience�d’affaires� jugées�au�pénal,�due�à� l’apparente�simplicité�des�motifs�ayant�entraîné

l’ouverture�du�procès,�on�peut,� en� faisant�une� étude�des�délits�principaux� traités�par� cette

section,�entrer�au�cœur�des�relations�sociales�et�économiques�des�habitants�de�Homs�et�de�sa

région67.

Sur�les�23�registres�issus�du�tribunal�de�première�instance�constituant�le�corpus�de�sources

exploité�lors�de�cette�étude,�11�registres68�sont�consacrés�à�des�comptes�rendus�d’audiences�ou

représentent�des�cahiers�de� jugements69�émanant�de�la�section�pénale�de�tribunal.�Malgré�le

caractère�incomplet�du�corpus�de�sources,�il�faut�immédiatement�constater�que�la�section�pénale

de�première� instance�produit�autant�de�registres�que� la�section�civile.�De�cette�remarque,�on

peut�supposer�que�les�conflits�relevant�de�la�section�pénale�sont�au�moins�aussi�nombreux�que

ceux� relevant�de� la�compétence�de� la�cour�civile.�«jLes�Tribunaux�de� Ire� Instance�des�kazas

jugent� en� première� instance� les� informations� à� la� loi� pénale� formant� la� catégorie� des

contraventions�et�des�délits,�et,�en�appel,�les�affaires�portées�devant�les�Conseils�des�Anciens�et

susceptibles�de�ce�recours70.j»

1)�Escarmouches�dans�le�district

                                                  
66�Au�sujet�de�la�justice�pénale�et�de�son�organisation�institutionnelle�au�sein�des�tribunaux�séculiers,�lire�à�titre�de
comparaisonj:�R.jPeters,�1997,�p.j75-76.
67�S.�Faroqhi,�entre�autres,�a�déjà�montré�l’importance�de�la�documentation�juridique�relatant�des�délits�pénaux
quant�à� l’étude�des� tensions�sociales�dans� la�société�ottomane�de� la�seconde�moitié�du�XVIe�siècle.�S.�Faroqhi,
1995,�p.jXVIII-XIX.
68�SMBHQZj1�(1886 -1888),�SMBHQZj3�(1888 -1889),�SMBHj5�(1892 -1893),�SMBHj6�(1891 -1898),�SMBHj7
(1893-1896),�SMBH�8-1�(1893-1894),�SMBHj9�(1894-1895),�SMBH�10�(1892-1897),�SMBHj11�(1896)�[Dans�ce
registre,� l’ensemble�des�documents�ont�été�établis�en�cinq� jours,� il�s’agit�d’un�cahier�de� jugements],�SMBH�12
(1899-1901),�SMBH�15-1�(1902-1904),�SMBHj15-2�(1903-1904).
69�Les�SMBH�6,�7�et�11�rassemblent�des�procès�verbaux�courts�signifiant�la�décision�du�tribunal.
70jG.�Young,�1905,�vol.jI,�«jMinistère�de�la�Justice�et�Tribunaux�‘Nizamiés’j»,�Titre�VIIIj:j«jTribunaux
réglementaires,�règlement�organique�du�17�juin�1879j»,�Chapitre�Ierj:�«jDes�Tribunaux�de�Paix,�Civils,�Criminels�et
de�Commerce.j»,�Section�IIj:�«jDes�Tribunaux�Civils,�Commerciaux�et�Criminels�de�Première�Instance.j»,�art.jn°j6,
p.j168.
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La�section�pénale�du�tribunal�de�première�instance�du�district�connaît,�«jainsi�qu’il�est�dit

dans� la� loi� sur� l’organisation�des� tribunaux,�des�contraventions71,�en�dernier�ressort,�et�des

délits72�à�charge�d’appel 73j»,�c’est-à-dire�«jdes�réclamations�en�dommages -intérêts�résultant�des

contraventions�dont� la�connaissance�est�attribuée�à�ces� tribunaux74.j»�Dans�les�12�registres

émanant�de�la�section�pénale�du�tribunal,�seuls�quelques�documents�rendent�compte�de�cas�en

appelj;�Homs�ne�semble�connaître�que�peu�d’affaires�jugées�devant�la�cour�d’appel�pour�cette

section,�alors�que�de�nombreux�cas�relatifs�à�des�causes�civiles�sont�jugés�par�la�cour�d’appel�du

tribunal�de�cette�section�(d®’irat�al-ist’in®f)75.�Les�cas�jugés�au�pénal�sont-ils�moins�sujets�à

controversesj?

De�plus,�certaines�différences�procédurales�entre�les�sections�civile�et�pénale�apparaissent

au� travers�des�documents�mettant� en� scène� le�déroulement�des� audiences�de� cette� cour�de

district.

On�remarque�d’une�part�la�présence�du�public�notifiée�par�le�greffier�lors�des�audiences.

En�effet,�alors�que�l’entrée�hiérarchisée�de�la�cour,�des�plaidants�et�de�leurs�représentants�dans

la� salle� des� audiences� est� commune� aux� deux� sections,� les� greffiers� ayant� transcrit� les

documents�relatant�des�affaires�correctionnelles�signifient�systématiquement�l’autorisation�de

l’entrée�des�auditeurs�dans�le�tribunal�(«jwa�a‰ina�lil-mustami±¬n�bil-du¿‚l�bi-h®j»).�Après�cela,

l’audience�est�ouverte.�Pourtant,�le�code�de�procédure�civile�stipule�que�«jdans�les�tribunaux

Nizamiés,�les�audiences�sont�publiques76.j»�Les�auditeurs�devraient�donc�être�présents�dans�les

                                                  
71jG.�Young,�1906,�vol.�VII,�«jCode�Pénal�Ottomanj»,�Chapitre�I erj:�«j�Des�différents�degrés�d’infractions�et�de
peines�en�général,�et�de�quelques�principes�générauxj»,�art.jn°j5,�p.j2j:�«jLes�contraventions�sont�les�actes�punis�de
peine�de�police.�Les�peines�de�police�sontj:� l’emprisonnement�de�vingt-quatre�heures�à�une�semainej;� l’amende
jusqu’à�Ps.�100�au�plus.j»
72�G.�Young,�1906,�vol.�VII,�«jCode�Pénal�Ottomanj»,�Chapitre�I erj:�«j�Des�différents�degrés�d’infractions�et�de
peines�en�général,�et�de�quelques�principes�générauxj»,�art.jn°j4,�p.j2j:�«jLes�délits�sont�les�actes�punis�de�peines
correctionnelles.�Les�peines� correctionnelles� sont� l’emprisonnement� excédant�une� semainej;� l’exil� à� tempsj;� la
révocation�d’un�emploi�publicj;�l’amende.j»
73�G.�Young,�1906,�vol.�VII,�Titre�CXIXj:�«jCode�de�Procédure�Pénalej»,�Titre�I erj:�«jDes�tribunaux�de�simple
police�et�de�police�correctionnelle.j»,�Chapitre�Ierj:�«jDes�tribunaux�de�simple�police.j»,�art.jn°j132,�p.j249.
74�G.�Young,�1906,�vol.�VII,�ibid,�art.jn°j133,�p.j249.
75�Les�affaires�en�appel�sont�repérables�dès�le�protocole�introductif�de�chaque�documentj:�«j taqaddam�li -h®‰ihi
al-madkama�bid®yat�ºimr�qism�al-duq‚q¬�f¬�d®’¬rat�al-isti’n®fj».
76jG.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de�procédure�civilej»,�Titre�IVj:�«jDes�plaidoiriesj»,�Chapitre�I erj:� «jDe�la
publicité�des�audiences�des�tribunaux�Nizamiésj»,�art.jn°j35,�p.j181.
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deux�sections.�L’absence�de�cette�note�du�greffier�dans�les�comptes�rendus�d’audience�du�qism

duq‚q¬�est-elle�seulement�un�oubli�systématiquej?�Ou�plutôt�souligne-t-elle�que�les�procès�en

matière�civile�«jse�font�à�huis�clos�par�une�décision�du� tribunal77j»j?�Or�les�«jprocès�dont�la

publicité�entraînerait�un�scandale�ou�des� inconvénients78j»�sont�tenus�fermés.�L’absence�des

auditeurs�aux�procès�relevant�du�civil�signifie-t-elle�que�tout�litige�concernant�les�demandes�de

loyer,�les�non-paiements�de�dettes,�ou�encore�la�délimitation�des�terres�et�bien�d’autres�objets�de

plaintes�courantes�de� la�section�civile�serait�susceptible�de�provoquer�quelque�scandalej?�Et

inversement,� les�poursuites� judiciaires�pour�coups�et�blessures,�vol,�filouterie�en� tout�genre,

violation� de� propriété,� etc.,� ne� présentent-elles� donc� aucun� risque� de� provoquer� un� éclat

publicj?

D’autre�part,�les�affaires�ouvertes�au�public�sont�instruites,�selon�la�nature�et�la�gravité�des

infractions,� soit� par� le� bureau� de� police� (al-™®r¬� bi-d®’irat� al-b‚l¬s),� soit�par� le�bureau�de

l’instruction� (d®’irat� al-istinfl®q).� L’introduction� de� nombreux� comptes� rendus� d’audience

pénale� se� présente� de� la� manière� suivantej:� «jCe� tribunal� notifie� les� documents� officiels

afférents� à� la� requête� X� portée� à� la� connaissance� du� bureau� de� police� ou� du� bureau� de

l’instruction79.�Ces�deux�organes�attachés�à�l’instruction�des�dossiers�judiciaires�rappellent�les

deux� types�d’infraction�relevant�du�ressort�de� la�cour�pénale�du�district�de�Homs.�Ainsi,� les

entorses�à�la�loi�ayant�pour�résultat�une�peine�de�simple�police�sont�instruites�uniquement�par

l’institution�policière80,�et�les�délits�punis�d’une�peine�correctionnelle�sont�examinés�par�le

bureau�de�l’instruction81.�Les�contraventions�de�simple�police�sont�généralement�rares�et�sont

caractérisées�par�des�chamailleries�sans�conséquence�telles�de�simples�insultes�ou�bagarres�sans

intention� préméditée,� alors� que� le� conseil� de� l’instruction� représenté� par� des� procureurs

                                                  
77jG.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de�procédure�civilej»,�art.jn°j35,�p.j181.
78jG.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de�procédure�civilej»,�art.jn°j35,�p.j181.
79��Dans�les�procès -verbaux�de�la�section�pénalej:� «jtaballabat�h®‰ihi�al-madkama�awr®q�al -¥abfl�al-muta±alliqa�bi-
da±®w®�X�-le�motif,�le�plaidant�et�le�prévenu-�al-™®r¬�bi-d®’irat�al-b‚l¬s�ou�bi-d®’irat�al-istinfl®qj».
80�G.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de�procédure�pénalej»,�Livre�I erj:�«jDe�la�police�judiciaire�et�des�officiers�de
police�qui� l’exercentj»,�Chapitre�IIj:�«jDes�Kaimakams,�des�Mudirs�et�des�Commissaires�de�police.j»,�art.jn°j11,
p.j228j:�«jLes�Commissaires�de�police�et,�dans� les�districts�où� il�n’y�en�a�point,� les�Kaimakams�ou� les�Mudirs
rechercheront�les�contraventions�de�police�de�toute�espèce.�Ils�recevront�les�rapports,�dénonciations�et�plaintes�qui
seront�relatifs�à�ces�contraventions.�[...]j»
81�Voir�infra,�note�n°j71,�p.j321.
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impériaux�est�chargé�«jde� la� recherche�et�de� la�poursuite�de� toutes� les� infractions�à� la� loi,

qualifiées�de�délits�et�de�crimes82.j»

Le� tribunal�de�première� instance�du�qa¥®’�a�donc�une�compétence�restreinte�quant�aux

jugements�des�infractions�à�la�loi.�De�ce�fait,�les�cas�exposés�devant�la�cour�pénale�représentent

des�délits�mineurs�qui�ont�eu�lieu�dans�les�limites�administratives�du�qa¥®’.�Bagarres�(bi-da±w®

¥arbi�X),� insultes� (bi-da±w®� ·atmi�X)�et�parfois�blessures�(bi-da±w®�™ardi�X)�constituent� la

majorité�des�affaires�présentées�au�tribunal.�Les�escarmouches�quotidiennes�aboutissant�à�des

peines�de�police,�révèlent�la�proportion�des�contentieux�ruraux�et�des�contentieux�citadinsj:�les

contentieux�ruraux�forment�environ�50%�des�cas�traités�par�la�cour�pénale83.�Campagne�et�ville

apparaissent�aussi�tumultueuses�l’une�que�l’autre.�Parmi�ces�escarmouches�internes�au�district,

rares� sont� les� cas� de� différends� et� d’affrontements� entre� deux� ou� plusieurs� personnes� de

confessions� religieuses� différentes.� Les� affaires,� opposant� musulmans� et� chrétiens,� ont

généralement� lieu�dans� la�ville� intra-muros84.�Par�exemple,�en�mars�1892,�un� certain�Sal¬m

Mudammad�Al-Sib®±¬�musulman�originaire�de�Homs�est�accusé�d’insultes�et�de�coups�contre�la

personne�de�Niq‚l®n� fils�de�Sulaym®n�Razz®q,�chrétien�originaire�du�quartier�de�Ban¬�Al-

Sib®±¬.�Deux�témoins�sont�entendus.�D’après�leur�témoignage,�on�comprend�que�la�victime�a

insulté�l’inculpé�et�que�cela�a�entraîné�une�bagarre�et�des�insultes.�L’accusé�doit�payer�pour�ses

actes�et� la�victime�est�punie�pour� les� insultes�qu’elle�a�prononcées.�Les� torts�sont�partagés.

Aucune�autre� information�permettant�de�comprendre� les� raisons�de�cette� rixe�n’est�donnée.

Cette�carence�de�données�concernant�les�causes�du�conflit,�est�une�généralité�dans�l’ensemble

des�documents�traitant�ce�type�d’affaires.�Ce�silence�est-il�révélateur�de�la�banalité�de�ces�casj?

Aucune�réponse�ne�peut�être�fournie�ici.

Néanmoins,�il�faut�souligner�que�l’ensemble�des�altercations�consignées�dans�les�registres

de�la�section�pénale�sont�des�litiges�de�proximitéj;�les�plaidants�appartiennent�souvent�au�même

                                                  
82�G.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de�procédure�civilej»,�Livre�I erj:�«j�De�la�police�judiciaire�et�des�officiers�de
police�qui�l’exercent.j»,�Chapitre�IVj:�«jDes�procureurs�impériauxj»,�Section�Irej:�«jDes�attributions�des�Procureurs
impériaux�et�de�leurs�substituts�comme�officier�de�la�police�judiciaire.j»,�art.jn°j20,�p.j230.
83�Par�exemple,�sur�les�213�comptes�rendus�d’audience�de�la�section�pénale�contenus�dans�le�SMBH�5,�132�affaires
opposent�des�citadins�et�se�sont�produites�en�ville.
84�SMBH�5,�doc.j13�(12�mars�1308/�24�mars�1892),�p.j9-10.
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quartier,�au�même�village,�parfois�à�la�même�famille85.�Mais�encore,�ce�sont�parfois�les�mêmes

familles�qui�s’opposent�et�portent�plainte�auprès�du�tribunal�à�tour�de�rôle.�Le�village�de�B®b®

±Amr� (situé�à� la�sortie�sud-ouest�de� la�ville)�apparaît�détenir� le�monopole�des�plaintes�pour

coups�et�blessures.�Ces�rixes�villageoises�restent�internes�au�village.�Celles-là�peuvent�être�de

deux�sortesj:�des�bagarres�entre�deux�groupes�de�villageois�d’un�même�village�contre�un�autre

groupe�ou�encore�des�bagarres�générales�entre�plusieurs�paysans.�À�titre�d’exemple,�une�affaire

présente�la�famille�Al-Turkm®n¬�associée�à�la�famille�Al-aanfl®w¬�contre�un�certain�Mudammad

fils�de�øi¥r.� Ici,� les�membres�des�deux� familles�sont�accusés�de�coups�et� insultes�contre� la

personne�de�Mudammad.�Afin�de�juger�l’affaire,�le�mu¿t®r�de�B®b®�±Amr�se�porte�témoin.�Les

inculpés�sont�punis�d’emprisonnement.�Le�mu¿t®r�semble�jouer�ici�un�rôle�d’arbitre�au�sein�de

sa�communauté�villageoise�afin�d’éviter� la�généralisation�de�conflits� familiaux86.�Puis,�dans

l’affaire� transcrite� immédiatement�après,� le�Ministère�Public� («jwak¬l�mu±®win�mudda±®�al-

±um‚m¬j»�c’est-à-dire�le�“substitut�du�procureur�général”)�fait�office�de�demandeur.�La�cause

de� ce� procès� est� une� bagarre� générale� entre� une� vingtaine� de� paysans� issus� des� familles

responsables� de� la� requête� précédente,� du� village� de� B®b®� ±Amr87.�Dans�un�village,�aux

tumultes� quotidiens,� la� justice� aidée� par� la� police� et� dans� certains� cas� par� le�mu¿t®r�doit

maintenir�l’ordre�intérieur�du�village.

Une�fois�de�plus� la�carence�des�sources,�qui�se�manifeste� ici�par�l’absence�d’explication�des

motifs�déclencheurs�de�ces�heurts,�nous�empêche�de�comprendre�quelles�sont�les�raisons�des

escarmouches� et� donc� de� discerner� la� nature� des� relations� sociales� entre� villageois,� entre

citadins�et�peut-être�même�entre�citadins�et�villageois.�Le�silence�de�la�source�est�une�fois�de

plus�dû�au�fait�que�nous�ne�possédons�que�la�phase�finale�de�la�procédure�matérialisée�par�le

procès.�Les�dossiers�de�l’instruction�auraient�été�ici�une�source�complémentaire�indispensable.

Toutefois,�il�faut�noter�que�non�seulement�les�affaires�traitées�par�la�cour�pénale�de�Homs�sont

                                                  
85�SMBHQZj1�doc.�4�(15�mars�1302/�27�mars�1886),�p.j5.�Dans�cette�requête,�un�certain�±Abd‚�bin�Mudammad
Al-øafl¬b�originaire�du�quartier�de�B®b�Al-Sib®±�porte�plainte�contre�son�frère�(«ja¿i-hij»)�Musflaf®�pour�coups�et
blessures.
86�SMBHQZj1�doc.�16�(15�mars�1302/�27�mars�1886),�p.j18.
87�SMBHQZj1�Doc.�17�(20�mars�1302/�1 er�avril�1886),�p.j19 -20�.�Notons�ici�que�les�affaires�transcrites�l’une�après
l’autre�(doc�16�et�17),�impliquent�les�mêmes�familles.
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conclues�par�des�jugements�n’excédant�pas�un�mois�d’emprisonnement,�mais�aussi�que�certains

contentieux�pénaux�d’origine�plus�complexe�et� issus�de�conflits� fonciers,� sont�directement

renvoyés�à�la�section�civile�du�tribunal.�Enfin,�il�faut�noter�que�la�nature�des�motifs�des�plaintes

déposées�auprès�de�ce�madkama�diverge�en�fonction�du�lieu�où�a�eu�lieu�le�conflit.�En�d’autres

termes,�heurts�dans�la�ville�et�délits�ruraux�ne�connaissent�pas�les�mêmes�objets.

2)�La�particularité�des�délits�ruraux

 Les�délits�dans�la�ville

Distinguer� ici� les�délits�urbains�des�délits� ruraux�n’a�pas�pour�objet�de�montrer�une

hiérarchie�locale�des�larcins,�mais�plutôt�de�tenter�de�comprendre�le�commun�et�le�spécifique�à

ces�deux�mondes�d’un�point�de�vuejjudiciaire.�En� effet,�d’après� les�documents� issus�de� la

section�pénale�du�tribunal�de�première�instance�de�Homs,�dans�la�ville�intra-muros�les�délits�se

caractérisent�par�des�bagarres�ou�des�disputes�de�proximité,�par�des�vols�d’argent�ou�autres

effets�à�l’intérieur�de�maisons�ou�de�magasins,�mais�aussi�par�des�requêtes�pour�viol�sur�une

femme�(«jibtir®bj»),�ou�encore�pour�des�abus�sur�une�fille�contre�promesse�de�mariage.

Au�hasard�de�la�lecture�des�documents,�on�rencontre�un�homme�accusé�par�une�femme�du

vol�des�habits�de�son�enfant�défunt.�L’accusé�n’est�pas�un�proche�de� la�plaignante�mais� il�a

participé�à�la�toilette�de�l’enfant�décédé�du�choléra�(haw®�al-arfar)�et�à�cette�occasion�se�serait

emparé�des�vêtements.�Aucune�preuve�et�aucun� témoin�ne�confirment� les� faits,� l’affaire�est

close88.�Dans�les�quartiers�commerciaux,�Al -º®™™�Murflaf®�Ras‚l�Al -S‚f¬�achète�des�filés�de

coton�(bazl)89�et�un�morceau�d’étoffe�ou�manteau�( r®ya)90�pour�sa�femme�et�se�rend�chez

l’accusé�Sa±¬d�Sal¬m�Baql®wa.�Murflaf®� lui�demande�d’utiliser� l’un�de� ses�métiers� à� tisser

(nawl)� pour� travailler� avec� les� filés� achetés� et� fabriquer� les� draps� (·ar®·if)� qu’on� lui� a

                                                  
88jSMBH�5�Docj63�(31�juillet�1308/�12�août�1892),�p.�49.
89jA.�jBarthélémy,�1935,�p.j575j:�«jaazlj:�Filés�de�coton.j»
90jA.�jBarthélémy, � 1935,�p.j424j:�«j —®yaj:�pièce�d’étoffes�d’Alep,�dont�la�longueur�variej».�Et�S.�Weir,
1989j:j«jmanteau� à� rayures� longitudinales� formées� dans� le� tissage,� et� fendu� aux� coutures� de� côté.j».� Enfin,
R.jDozy,�1845j:�«jmot�espagnol�qui�dérive�du�latin�sagum,�casaque�large�et�sans�boutons�ou�jupe�de�femme.j»
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commandés.�Lors�de�sa�visite�chez�Sa±¬d,�il�dépose�les�filés�et�l’étoffe�sur�des�tissus�de�même

teinte.�Les�achats�de�Murflaf®�disparaissent.�Ainsi,�la�victime�accuse�son�hôte�de�vol�(bi-madda

sariqa�al-bazl�wa�al-r®ya)j;� les�preuves� sont� incontestables,� trois� témoins�comparaissent�en

faveur�du�plaignant.�L’accusé�est�condamné91.

De�ces�affaires�de�vol,�on�peut�constater�que�le�témoignage�est�essentiel�dans�la�décision�de�la

cour�pénale.�De�plus,� les�personnes�entendues�par� la�cour� témoignent�systématiquement�en

faveur�du�plaignant.�Ici,�se�pose� la�question�du�choix�des� témoins�prêtant�serment�devant� la

cour�et�affirmant�qu’ils�n’ont�aucun� lien�de�parenté�avec� l’une�des�deux�parties.�La�partie

défenderesse�n’a-t-elle�pas�le�droit�de�choisir�des�témoinsj?

Dans� le�cas�exceptionnel�de�Mir·a� fille�de�Mudammad�Al-ºafiy®n92,�âgée�de�14�ans,

originaire�du�quartier�de�B®b�Al-Sib®±¬�qui�porte�plainte�contre�Mudammad�fils�d’Admad�Al-

^af™¬,�originaire�du�même�quartier,�âgé�de�22�ans,�pour�avoir�dissimulé�leur�mariage�(bi-da±w®

abfala),�la�convocation�de�témoin�est�inutile.�Dans�le�résumé�de�l’affaire,�le�greffier�note�que�la

victime�consentante�(bi-ri¥®ti-h®j)�a�perdu�sa�virginité��car�le�prévenu�lui�avait�fait�promesse�de

mariage�(bi-qarad�al-zaw®™j).�Puis�au�cours�de�la�plaidoirie,�la�partie�civile�prouve�la�légitimité

de�la�position�de�la�jeune�fille�en�invoquant� le�passage�des�deux�plaidants�devant�le�tribunal

religieux�(tawa™™aha�bi-him®�lil-madkama� al-·ar±¬).�Par� la�suite,� le�prévenu�avoue�que�cette

jeune�femme�est�son�épouse�selon�le�contrat�établi�par�l’honorable�magistrat�·ar±¬�(al-durma�al-

ma‰k‚ra� hiya� zaw™atu-hu� bi-m‚™ib� ±aqd� nik®d� [...]� min� flaraf� al-d®kim� al-·ar¬f).�La� cour

confirme�le�mariage�et�condamne�le�prévenu�à�deux�mois�d’emprisonnement�et�à�une�amende93.

Il�est�ici�intéressant�de�constater�que�la�promesse�de�mariage�non�honorée�est�traitée�comme�un

délit.�De�plus,�un�détail�vient�appuyer� l’hypothèse�d’un�seul� tribunal�pour�plusieurs�cours�à

Homsj:�le�juge�du�tribunal�·ar±¬�est�aussi�le�président�du�tribunal�de�première�instance94.

Comme� cela� a�déjà� été�mentionné,� l’une�des�particularités�homsiotes� réside�dans� les

                                                  
91�SMBHj5�Doc�58�(29�juillet�1308/�10�aôut�1892),�p.j44-46.
92�SMBHQZ�1�Doc�9�(9�mars�1302/�21�mars�1886),�p.j11.
93�L’exposé�de�cette�affaire�ne�signifie�en�aucun�cas�que�les�promesses�de�mariage�non�honorées�soient�une
spécificité�urbaine.�Mais�si�l’histoire�de�Mir·a�est�sans�aucun�doute�éloignée�du�sujet�abordé�dans�cette�étude,�elle
nous�a�paru�suffisamment�“originale”�pour�être�intégrée�au�texte.
94�«j...al-d®kim�al-·ar¬f�ra’¬s�h®‰ihi�al-madkamaj».�À��ce�sujet,�voir�infra,�chapitre�II,�p.j115-119.
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jardins95.�Ces�espaces�répartis�dans�la�ville� intra-muros� et�les�terres�situées�non�loin�de�la

muraille�sur�les�bords�de�l’Oronte,�constituent�en�quelque�sorte�une�transition�spatiale�entre�la

ville�et�la�campagne.�Ainsi,�parmi�les�délits�urbains�jugés�par�la�cour�pénale�figurent�quelques

conflits�rappelant�le�monde�rural�du�district.�Par�exemple,�en�juillet�1893,�Am‚n�fille�de�Y‚suf

est�accusée�d’avoir�tenter�de�s’opposer�à�F®flima�fille�de�Ras‚l,�la�plaignante,�en�l’empêchant

d’entrer�dans�son�jardin�situé�dans�le�quartier�de�B®b�Al-Sib®±¬.�Or�cette�parcelle�de�jardin�est

celle�de�la�plaignante.�L’altercation�entre�les�deux�femmes�tourne�à�l’insulte�en�présence�des

jardiniers�occupés�aux�activités�agricoles�de� la�parcelle�à�ce�moment-là.�De�plus,�Am‚n�est

également�inculpée�pour�avoir�désobéi�aux�consignes�données�par�le�bureau�de�location�(¿®lafat

m®’m‚riyyat� al-¬™®r).�Après� le� témoignage�de� l’un�des� jardiniers,�Am‚n� fille�de�Y‚suf�est

condamnée�à�un�mois�d’emprisonnement96.

Dans� cette� rixe,� comme� dans� d’autres� cas� relevant� des� bas®t¬n� homsiotes�intra-muros,�les

jardins� semblent� être� une� affaire� de� femme� dans� la� ville� de� Homs97�alors�que�les�jardins

extérieurs�à�la�ville�sont�aux�mains�des�hommes.

Du�jardinier�au�notable�en�passant�par�l’artisan�ou�encore�le�marchand,�l’ensemble�de�la

population� citadine� se�dévoile�dans� la� section�pénale� au� cours�de�délits�ou� litiges�mineurs

divers.�Vol,�infraction,�bagarre,�insulte,�voici�le�quotidien�de�la�ville�de�Homs.�Mais�qu’en�est-il

dans� les� campagnesj?�Est-ce� seulement� la� catégorie�des�hommes� et� femmes� en� conflit�qui

change,�ou�est-ce�plutôt�la�nature�des�conflitsj?�Les�litiges�opposant�paysan�(fall®d)�ou�jardinier

(bust®n¬)�à�leur�propriétaire�sont-ils�réellement�différentsj?

 La�cour�pénale�et�le�monde�rural.

Les�délits�mineurs�ayant�trait�au�monde�rural�se�reconnaissent,�excepté�les�plaintes�pour

                                                  
95�Voir�chapitre�III,�p.j183-190.
96�SMBH�5�doc.j202�(4�juillet�1309/�16�juillet�1893),�p.j152 -153.�Voir�G.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�Pénalj»,
Chapitre�Vj:�«jAbus�d’autoritéj:�manquement�aux�devoirs�d’une�charge�publiquej»,�art.jn°j99,�p.j30.
97�SMBH�5�doc.j201�(3�juillet�1309/�15�juillet�1893),�p.j152j:�Ce�document�présente�une�affaire�opposant�la
propriétaire�d’un�jardin�et�son�jardinier,�au�sujet�d’une�coupe�d’arbre.�Au�sujet�du�rôle�des�femmes�dans�les�jardins
potagers,�lire�T.jBoissière,�1995,�p.j69-80.
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insultes,�coups�et�blessures,�à�des�motifs�propres�à� la�campagnej:�vol�ou�non-paiement�pour

l’achat�de�bétail�(chameau,�mouton,�vache,�chèvre)98�ou�autres�produits�agricoles�(blé,�orge,...),

vol� d’instrument� agricole99,�coupe�d’arbres�sur�les�terres�du�voisin,�violation�de�terres

(«jibtir®bjar¥�Xj»).�Parmi�ces�délits�mineurs�liés�directement�à�la�campagne,�on�peut�distinguer

deux�sortes�de�cas�juridiques�entraînant�eux-mêmes�une�dualité�de�causes�et�de�conséquences.

Dans�un�premier�temps,�il�y�a�les�infractions�sans�cause�ni�conséquence�administrativej:

les�vols.�Puis,�il�y�a�l’ensemble�des�autres�délits�qui�sont�tout�autant�d’origine�administrative

qu’ils�sont�le�résultat�de�l’enregistrement�formel�de�faits�pratiques�anciens.�À�première�vue,�le

vol�est�un�crime�hautement�répréhensible�et�néfaste�pour�les�victimes�de�ce�délitj;�toutefois�il

faut�remarquer�que�les�vols�ou�les�non-paiements�d’un�bien�quelconque�ne�représentent�qu’une

perte�momentanée�d’une�part�ou�de�la�totalité�d’une�richesse�ou�d’un�gain�susceptible�d’être

remboursé� par� le� coupable� désigné100.�En�revanche,�les�larcins�de�type�coupe�d’arbres,

fermeture�d’un�canal�d’irrigation�ou�encore�spoliation�de�terres,�qui�au�premier�abord�semblent

être�des�chamailleries�de�voisinage�«jaux�accents�pagnolesquesj»,�dissimulent�en�réalité�des

problèmes�de�fond�majeurs�directement�liés�au�droit�de�la�propriété�et�de�la�possession�ainsi

qu’au�droit�d’usage.

Après�la�délibération�concernant�l’affaire�de�la�spoliation�de�la�terre�(bi-m®dda� ibtir®b

ar¥j)�attribuée�(¿®rra)�à�une�certaine�F®flim®�Bint� Ibr®h¬m�et�dont� la�propriété�est�contestée

(mulk�al-ar¥�al-mun®za±�bi-h®)�par�une� tierce�personne,� le�président�de� la�section�et� la�cour

décident� la� fermeture�du�dossier�dans� la�section�pénale,�selon� l’article�123�de� la�procédure

                                                  
98�Voir�à�titre�d’exemple,�SMBH�9�doc.�7�(28�août�1310/�9�septembre�1894),�p.j5j:�un�vol�de�vache�au�village�de
Btaysa.�Ou�encore,�SMBH�5�doc.j142�(7�janvier�1308/�19�janvier�1893),�p.j104-105j:�un�vol�de�mouton�au�village
de�B®b®�±Amr.
99�SMBH�5jDoc.j52,�(�29�juin�1308/11juillet�1893),�p.j38-40j:�«jbi-m®ddat�a¿ada�adaw®t�fill®diyyaj».
100jG.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�Pénalj»,�Chapitre�VIIj:�«jVolsj»,�art.jn°j224�&�225,�p.j45j:�Artjn°224j:
«jQuiconque�aura�volé�des�chevaux�ou�des�bêtes�de�charge,�de�voiture�ou�de�monture,�gros�et�menus�bestiaux�ou
des�instruments�d’agriculture,�ou�des�bois�de�chauffage�ou�de�construction�coupés�et�disposés�pour�la�vente,�[...]
sera�puni�d’un�emprisonnement�d’un�mois�à�un�an�et�condamné�à� la�restitution�des�objets�volés�s’ils�existent�en
nature,�ou�au�payement�d’une�indemnité�égale�à�leur�valeur.j»
Art�n°j225j:�«jQuiconque�aura�volé�des�récoltes�ou�autres�productions�utiles�de�la�terre,�déjà�détachés�du�sol,�ou
des�grains�mis�en�meule,�sera�condamné�à�en�payer�la�contre�valeur�au�propriétaire�et�puni�d’un�emprisonnement
de�vingt-quatre�heures�à�trois�mois.�[...]j»



329

pénale101�et�son�renvoi�auprès�de�la�cour�civile�du�tribunal 102.�Si�aucun�délit�n’a�eu�lieu,�et�si

aucune�preuve�ne�permet�de�constater�la�légitimité�de�la�requête,�pourquoi�renvoie-t-on�l’affaire

au�civilj?�Cette�transcription�du�jugement�de�la�cour�datant�du�19�ti·r¬n�II�1307�(1er�décembre

1891)�ne�donne�aucun�détail�de�l’affaire�qui�pourrait�expliquer�ce�recours�au�civil.

En� revanche� certains� comptes� rendus� d’audience� de� la� cour� pénale� dévoilent� les

problèmes�sous-jacents�à�ce�type�d’infraction.�Le�2�février�1302�(14�février�1887),�s’ouvre�un

procès�au�sujet�d’une�affaire�de�coupe�d’arbres�dans�le�jardin�d’un�certain�Mudsin�Bin�Madm‚d

^ams�Al-D¬n�âgé�de�quarante�ans103�et�originaire�du�quartier�de�¯®hir�al-Mab®ra.�L’inculpé�est

un�jardinier�(bust®n¬)�originaire�du�quartier�de�B®b�Al-H‚d.�L’affaire�paraît�simplej:�le�jardinier

reconnaît�avoir�coupé�quelques�arbres�(a™®b®�mu±tarif®n�bi-qafli±�ba±¥�min�al-a·™®r)�du�jardin.

Mais� il� ajoute� immédiatement� après� que� ces� derniers� lui� appartiennent� («jal-l®‰¬� hum

mulku-huj»).�La�requête�n’a�donc�pas� lieu�d’être.�Pourtant� le�procureur� impérial�du� tribunal

demande�la�confirmation�de�ces�propos.�S’il�confirme�cette�propriété,�le�prévenu�sera�relaxé

(«jma±f‚±®n�min�al-™az®’j»)�et�s’il�ne�peut�confirmer�ses�propos,�il�sera�condamné.�En�réponse

aux�arguments�de�la�défense�le�plaignant�rappelle�que�ces�arbres�sont�les�siens.�L’audience�est

reportée�cinq�jours�plus�tard.�Durant�cette�suspension�d’audience,�les�parties�en�conflit�doivent

rassembler� les�preuves�de� leur�droit�de�propriété.�Le� jour�voulu,�aucune�des�deux�parties�ne

fournit� de� “document� preuve”.� Et� le� prévenu� rajoute� que� non� seulement� ces� arbres� lui

appartiennent�mais�qu’ils�étaient�également�la�propriété�de�son�père�et�de�son�grand-père�(hum

mulku-hu� ±an�abi-hi�wa� ™addi-hi).�Les�déclarations�orales�ne� suffisent�pas� à� la� cour,� cette

affaire�n’est�ni�une�contravention�ni�un�délit�(lays®�min�al-naw±�al-™unda�wa�l®�al-qab®da)�du

ressort�du�pénal.�Le�cas�est�renvoyé�au�civil�afin�de�confirmer�ou�d’infirmer�la�propriété�à�l’une

ou�l’autre�des�parties.

                                                  
101jG.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de�Procédure�Pénalej»,�Chapitre�IXj:�«jDes�ordonnances�du�juge�d’instruction
quand�la�procédure�est�complètej»,�art.jn°j123,�p.j247j:�«jSi�le�juge�d’instruction�est�d’avis�que�le�fait�ne�présente
ni�crime,�ni�délit,�ni�contravention,�ou�qu’il�n’existe�aucune�charge�ni�indice�contre�le�prévenu,�il�déclarera,�par�une
ordonnance,�qu’il�n’y�a�pas�lieu�à�poursuivre,�et,�si�le�prévenu�avait�été�arrêté,�il�sera�mis�en�libertéj.j»
102jSMBH�6�Docj25�(19�novembre�1307/1er�décembre�1891),�p.j7.
103�Il�est�intéressant�de�remarquer�que�dans�les�cas�pénaux,�l’âge�des�parties�plaidantes�et�des�témoins�est
sytématiquement�mentionné.�Est-ce�le�signe�du�début�de�l’enregistrement�de�la�population�localej?�Voir�chapitre
III,�p.j226-231,�sur�la�mise�en�place�des�institutions�modernes�dans�la�ville�de�Homs�et�dans�son�district.
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La�propriété�des�arbres�du�jardin�dans�ce�cas,�la�propriété�de�la�terre�spoliée�de�F®flima,�la

propriété�du�marais�d’Al-Rastan�où�ont�été�coupés�des�figuiers104�et�des�peupliers,�est�bien�le

fondement� réel� du� problème.�Mudsin� ^ams�Al-D¬n,�membre� d’une� famille� de� notables105,

détient�un�jardin�et�des�arbres�sans�titre�de�propriété.�Tente-t-il�de�régulariser�l’acquisition�de

son�jardin�et�de�ses�arbres�par�la�voie�judiciairej?�Le�jardinier�possède,�quant�à�lui,�des�arbres

sur� le� jardin� d’une� tierce� personne� et� cela� depuis� deux� générations� mais� sans� titre� légal.

Propriété�d’arbres�ou�de�terres,�les�exigences�sont�les�mêmesj:�des�documents�légaux.

Enfin,�il�faut�remarquer�que�les�conflits�relatifs�au�droit�d’usage�de�l’eau�des�dérivations

de�l’Oronte�alimentant�les�jardins�de�Homs�se�concluent�également�par�un�renvoi�de�l’affaire�au

civil106.�Citadins�propriétaires,�citadins�jardiniers,�paysans�villageois�connaissent�les�mêmes

intérêtsj:�la�propriété�de�la�terre�et�des�plantations�ainsi�que�l’accès�aux�eaux�de�l’Oronte�qui

permet�la�mise�en�culture�des�terres�et�donc�garantit�un�rendement�minimum107.�Et�les�intérêts

découlant�de�ces�affaires�sont�tels�que�les�jugements�devant�la�cour�pénale�de�première�instance

de�Homs�de�ces�querelles�d’abord�futiles�jugées,�se�déroulent�à�huis�clos.�Le�droit�à�une�prise

d’eau� et� le� droit� à� la� propriété� gérant� les� investissements� fonciers,� malgré� les� réformes

législatives,� administratives� et� institutionnelles�ottomanes� relatives� à� la� condition� foncière

demeurent�des�sujets�délicats�pouvant�provoquer�le�désordre�public.

Ici�ce�ne�sont�pas�«jles�résistances�et�les�luttes�contre�la�propriété�individuelle�qui�sont

inséparables�du�processus�de�formation�de�ce�droit108j»,�mais�plutôt�les�conflits�pour�la�propriété

                                                  
104�L’exemple�de�la�propriété�des�marais�du�village�d’Al -Rastan�a�déjà�été�expliqué�dans�le�chapitre�IV�de�cette
étude.�Toutefois,�il�reste�un�exemple�significatif�de�ce�type�de�querelles�dont�les�causes�en�amont�sont�très�souvent
des�contentieux�sur�la�propriété�de�l’objet�quel�qu’il�soit.
105�L.�Bottini,�1999,�p.j368.
106�Par�exemplej:�SMBH�5�Doc�49�(21�juin�1308/�3�juillet�1892),�p.j36 -37,�SMBH�8�Doc�53�(29�août�1311/�10
septembre�1895),�p.j50-51.
107�À�propos�du�système�traditionnel�d’irrigation�des�jardins�de�Homs�et�des�conflits�qui�en�découlent,�T.�Boissière
2005,� p.j101,� écritj:� «jLa� nécessité�� absolue� et� vitale� d’irriguer� semblait� alors� effacer� d’un� trait� ce� que� la
négociation,�le�compromis�et�les�rencontres�avaient�instauré�en�saison�plus�généreuse.�La�chicane,�le�qui-vive�et�les
démonstrations�de�force�prenaient�peu�à�peu� le�dessus�dans� les�relations�entre�utilisateurs�d’un�même�canal,�des
prises�d’eau�symboles�du�droit,�étaient�détruites�pendant� la�nuit,�des�hommes�étaient�blessés,�parfois� tués�d’un
coup� tranchant�de�bêche,�des� représailles� suivaient...dans�cette�petite�guerre�de� l’eau,�chacun� s’organisait�et� se
repliait�sur�son�exploitation,�sur�sa�famille,�sur�son�lignage�[...]j»
108�H.�Islamo™lu,�2000,�p.�39j:�«j[the]�resistances�and�struggles�against�individual�ownership�were�inseparable�from
the�process�of�the�formation�of�this�right[...]j».
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privée�individuelle�qui�sont�le�moteur�de�la�régularisation�de�faits�anciens�concrets�selon�les

nouvelles�contraintes�bureaucratiques.

III. De�l’emprunt�au�créancier

Des� contentieux� relatifs� au� droit� de� la� terre� jusqu’aux� délits� de� proximité,� ruraux� et

citadins� se� confrontent,� s’opposent� ou� s’allient� dans� le� qa¥®’� au� travers�de�«jvrais-fauxj»

conflits�permettant�à�chaque� individu�de�défendre�ses� intérêts�et�de�faire�face�aux�nouvelles

données�économiques,�commerciales�et�administratives�imposées�par�Istanbul.

Ainsi,�l’Empire�fait�son�entrée�sur�les�marchés�mondiaux�et�développe�rapidement�son

commerce�extérieur.�Ce�processus�de�modernisation,�d’après�H.jIslamo™lu,�«jest�facilité�par�la

construction�de�ports�et�de�chemins�de�fer�et�par�l’installation�d’institutions�bancaires�modernes

grâce�aux�capitaux�européens.�Ainsi,�la�commercialisation�des�produits�agricoles�se�développe

rapidement� en� Macédoine,� dans� l’ouest� de� l’Anatolie� et� le� long� des� côtes� syriennes.� La

population� rurale�est� tirée�vers� les�marchés,�non� seulement�comme�producteurs�mais�aussi

comme�acheteurs�de�cotonnades�importées.�Enfin,�ces�importants�développements�entraînent�la

demande�et�l’utilisation�d’argent�dans�ces�régions.109j»j�À�cela,�il�faut�ajouter�les�intentions�et

tentatives� toujours� reformulées� de� la� Porte� d’augmenter� les� revenus� de� l’Empire� par� une

meilleure�répartition�de�l’assiette�fiscale�et�donc�par�la�centralisation�de�la�collecte�de�l’impôt.

L’autorité�provinciale�représentée�par�le�gouverneur�est�donc�tenue�de�mettre�en�œuvre�«june

solide� administration� [permettant]� une� exploitation� maximale� des� ressources� fiscales

provinciales110.j»

1)�Qu’est-ce�qu’une�kambiy®laj?

                                                  
109�⁄.�Pamuk,�1994,�p.j970 -971j:�«j�This�process�was�facilited�by�the�construction�of�ports�and�railroads�and�by�the
establishment�of�modern�banking�institutions.�As�a�result,�the�commercialization�of�agriculture�proceeded�rapidly
in�Macedonia,�western�Anatolia�and�along�the�Syrian�coast.�The�rural�population�was�drawn�to�markets�not�only�as
producers� of� cash� crops� but� also� as� purchasers� of� imported� cotton� textiles.�These� developments� substantially
increased�the�demand�for�and�the�use�in�these�more�commercialized�regions�of�the�empire.j»
110�E.�L.�Rogan,�1992,�p.j239j:�«jdemanding�sound�administration�and�maximal�exploitation�of�his�porvinces�fiscal
ressources.j»
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Dans� ce� paysage� économique� chaque� citoyen,� chaque� résident� de� l’Empire� voit

s’accroître�ses�besoins�en�numéraire�dus�à�l’obligation�désormais�de�payer�les�taxes�en�argent�et

non�en�nature�et�«jà� la�monétarisation�progressive�de� l’économie� locale111.j»�Cette�nouvelle

réalité�se�ressent�à�Homs�par� la�proportion�substantielle�d’affaires�relatives�à� l’endettement,

traitées�par�le�madkama�ni˙®m¬�de�première�instance�de�Homs.

En�effet,�dans�les�registres�n°j1�et�2�issus�du�tribunal�réglementaire�de�Homs�consignant

au� total�308�comptes� rendus�d’audience�des� sections�civile�et�commerciale�et�couvrant� les

années� 1886-1888,� 151� affaires� ont� pour� origine� la� signature� d’un� engagement� nomméj:

kambiy®la.�Ce�document�est�une�lettre�de�change112�qui�doit�être�établie,�à�l’égal�des�documents

officiels,�selon�des�normes�précises113.�«jElle�est�datée.�Elle�énonce�la�somme�à�payer,�le�nom

de�celui�qui�doit�payer,�l’époque�et�le�lieu�où�le�payement�doit�s’effectuer,�la�valeur�fournie�en

espèces,�en�marchandises,�en�compte,�ou�de�toute�autre�manière.�Elle�est�à�l’ordre�d’un�tiers,�ou

à� l’ordre� du� tireur� lui-même114.j»�Les�contentieux�relatifs�aux� kambiy®l®t� sont�traités

indifféremment�par�la�section�civile�ou�la�section�commerciale�du�tribunal.�Et�les�deux�cours

font�toutes�deux�référence�à�la�fois�au�Code�de�Commerce,�et�au�Code�Civil.�Mais�la�procédure

de� l’audience�dépend�des�codes� respectifs�de�chacune�des�deux� sections.�Toutefois�dans� la

transcription�des� audiences�par� le� scribe,�on�peut� remarquer�que� les�deux�procédures� sont

identiques.�Ainsi�section�civile�et�section�commerciale�se�confondent�dans�cette�multitude�de

dettes�non�honorées,�contractées�entre�deux�individus�originaires�du�district115.�La�kambiy®la�est

un�billet�de�créance�local.

D’après�E.�Rogan,�la�kambiy®la�se�caractérise�par�le�fait�qu’elle�relève�systématiquement

                                                  
111�E.�L.�Rogan,�1992,�p.j240.
112�Kambiy®laj:�«jLettre�de�change,�billet�d’ordrej»,�in�A.�Barthélémy,�Dictionnaire�...,�1935,�p.j729.
113�Faute�d’avoir�pu�trouver�un�exemplaire�de�cet�acte,�la�description�de�la� kambiy®la� est�ici�élaborée�selon�les
textes�théoriques�y�faisant�référence�et�selon�les�détails�informatifs�tirés�des�documents�de�tribunal.�De�plus,�il�faut
mentionner� que� seul�E.�Rogan,� 1992,� fait� allusion� en� quelques�mots� à� ce� type� d’obligation� dont� il� a� pu� voir
quelques�exemplaires�pour�le�qa¥®’�d’Al-Salfl.�La�kambiy®la�n’est�donc�point�une�«jspécialité�homsiotej».
114�G.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de�Commercej»,�Titre�VIj:�«jDes�lettres�de�changej»,�art.jn°j70,�p.j62.
115�Sur�les�151�documents�comptabilisés,�seul�un�document�engage�un�créditeur�homsiote�avec�un�villageois�de
Yabr‚d�(qa¥®’�Al-Nabk).�Voir�SMBH�2jDoc.j32�(1er�juillet�1305/�13�juillet�1889),�p.j32-33.
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de�«jprêt�conclu�entre�deux�individus�à�l’extérieur�du�système�juridique116j»j�contrairement�aux

actes�d’obligation�rédigés�par�les�fonctionnaires�compétents.�Mais�encore,�cet�engagement�est

conclu�entre�deux�parties�(prêteur(s)�et�emprunteur(s))�et�est�également�bien�souvent�corroboré

par�une�troisième�signaturej:�celle�d’un�individu�garant�de�l’affaire,�ou�plutôt�celui�chez�qui�a

été�déposée�la�provision.�Dans�ces�cas,�le�scribe�annonce�la�déclaration�du�plaignant�(créancier)

de�la�manière�suivantej:�«jil�demande�la�somme�de�tant�de�burr�à�un�tel�selon�les�termes�de�la

kambiy®la� rédigée� à� l’ordre� de� telle� autre� personne117.j»�La� kambiy®la�est�émise�sans�le

concours�des�fonctionnaires�compétentsj:�elle�est�un�acte�sous�seing�privé�informel�non�légalisé.

Toutefois,�il�faut�souligner�que�dans�100%�des�cas�de�plainte,�pour�non�remboursement�de�la

dette,� le� plaignant� porteur� de� cet� engagement� obtient� gain� de� cause.� Le� jugement� décisif

(«jdukm�qafl±¬j»)�et�parfois�même�définitif�(bayr�q®bil�lil-isti’n®f)�du�président�et�de�la�cour�fait

d’ailleurs�systématiquement�allusion�à� la� lettre�de�change�comme�preuve� incontestable�de� la

requête.�Et� lorsqu’un�défendeur� réfute� la�validité�de� la�preuve,� l’article�n°j76�du�Code�de

procédure�civile118�vient�révoquer�les�argumentations�avancées.�Par�conséquent,�la� kambiy®la

est�un�document�informel�non�légalisé,�mais�légalement�reconnu�par�l’institution�judiciaire�et

administrative.�Elle�est�donc�une�preuve�juridique�écrite�irréfutable.

L’abondance�des�requêtes�ayant�pour�motif�ce�contrat,�ne�signifie�pas�qu’il�soit�le�seul

billet�de�créance�ayant�cours�dans�le�district119�mais�plutôt�qu’il�est�le�plus�usité�parce�qu’il�est

certainement�le�plus�simple�à�établir,�ou�encore�qu’il�est�celui�qui�provoque�le�plus�de�recours

en� justice.�Ainsi,�ce�contrat�peut�être�établi�avec�quiconque�et� la�garantie�du�paiement�sera

assurée�soit�par�une�tierce�personne,�sorte�de�cautionnaire,�soit�par�la�saisie�du�bien�hypothéqué

par�le�débiteur,�soit�tout�simplement�par�la�possibilité�du�recours�en�justice120.

                                                  
116�E.�Rogan,�1992,�p.j241j:�«jmoneylending�carried�on�between�individuals�outside�of�court�system.j»
117�«jYata¥amman�mablab�la-hu�X�bi-m‚™ib�kambiy®la�mudabbara�li-¿®fliri-hi�Y.j»
118�G.�Young,�1906,�vol�VII,�«jCode�de�Procédure�Civilej»,�Chapitre�IIIj:�«jDes�moyens�de�la�preuve�«j,�art.jn°76,
p.j180j:�«jL’acte�sous�seing�privé�revêtu�de�la�signature�ou�du�cachet�des�parties�contractantes,�mais�lequel�n’a�pas
été�officiellement�légalisé,�a�la�même�foi�que�l’acte�authentique,�s’il�est�reconnu�par�celui�auquel�on�l’opppose,�ou
s’il�est�légalement�tenu�pour�reconnu.j»
119�Sur�ces�deux�registres,�quelques�rares�plaintes�sont�dues�au�non�paiement�de�dettes�contractées�selon�les
modalités�de�l’iqr®r��(emprunt)�ou�du�rahn�(hypothèque).�Voir�E.�Rogan,�1992,�p.j242. �
120�G.�Young,�1906,�vol.jVII,�«jCode�de�Commercej»,�Titre�VIj:�«jDes�lettres�de�changej»,�art.jn°j121,�p.j67j:�«jLe
porteur� d’une� lettre� de� change� protestée� faute� de� payement� peut� exercer� son� action� en� garantie,� ou
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Enfin,�l’importance�du�nombre�de�contrats�de�ce�type�établis�dans�l’ensemble�du�qa¥®’,

révélée�par�la�proportion�(50%�des�documents)�des�requêtes�relatives�à�ce�billet�de�créance�et

soulignée�précédemment,�nous�pousse�à�nous�interroger�sur�les�parties�contractantes�et�sur�les

bénéfices�que�l’une�et�l’autre�peuvent�en�tirer.

2)�Créanciersjet�endettésj:�qui�sont-ils?

Pour�le�XVIIIe�siècle,�M.�L.�Meriwether�constate�à�Alep�que�«jl’endettement�est�un�fait�de

la�vie�rurale�et�[que]�la�plupart�des�créances�prennent�la�forme�de�dettes�collectives�à�un�village

[dont]� les�notables� sont� souvent� les� créditeurs121.j»�Or�durant�à�la�fin�du�siècle�suivant,�à

l’échelle�locale�du�district�de�Homs,�en�ville�comme�à�la�campagne,�des�prêts�sous�forme�de

kambiy®la�sont�accordés�à�des�gens�de�tous�horizons,�simples�paysans,�fonctionnaires�auprès�de

l’administration�villageoise,� citadins� artisans�ou�boutiquiers,� femmes,�bédouins�mais� aussi

quelques�membres�des� familles�notables�de� la�ville.�Du�paysan�en�passant�par� le�marchand

jusqu’aux�notables�la�procédure�d’emprunt�et�de�remboursement�est�la�même,�seule�change�la

matérialité�du�bien�gagé.�En�effet,�ce�cautionnement�peut�être�de�plusieurs�sortesj:�une�part�(«jX

q¬r®fl�min�k®milj»)�ou�l’intégralité�(«jk®milj»)�d’un�d®r,�une�ou�plusieurs�parcelles�de�terres�ou

de�plantations�(«jkarmj»),�un�nombre�précis�de�vaches,�moutons�ou�autre�bétail,�une�part�de

récolte,�etc.

Parmi�les�151�comptes�rendus�d’audience�relatifs�à�cette�forme�d’usure,�100�documents

montrent�des�contrats�conclus�à�la�ville,�et�dont�les�créditeurs,�les�emprunteurs�et�les�garants

sont�tous�citadins�de�toutes�communautés�religieuses�et�originaires�de�différents�quartiers.�Les

51� autres� présentent� des� cas� de� prêts� conclus� à� la� campagne� avec� des� ruraux� et� dont� les

créditeurs,� chrétiens� ou� musulmans,� ainsi� que� les� garants� de� la� lettre� de� change� sont

exclusivement�des�citadins.

                                                                                                                                                                

individuellement�contre�le�tireur�et�chacun�des�endosseurs,�ou�collectivement�contre�les�endosseurs�et�le�tireur.�La
même�faculté�existe,�pour�chacun�des�endosseurs�qui�le�précèdent.j»
121�M.�L.�Meriwether,�1987,�p.j70j:�«jIndebtedness�was�a�fact�of�rural�life�in�the�eighteenth�century.�Most�debts
took�the�form�of�collective�village�debts,�and�the�notables�were�often�the�creditors.j»
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De� cette� description� quantitative,� quelques� éléments� apparaissent.� D’une� part,� d’après� la

documentation� exploitée,� les�gens�de� la�ville� semblent�davantage� recourir� aux�prêts,� et� la

campagne�ne� représente�que�33%�des� investissements� financiers�des� créditeurs� citadins122.

D’autre�part,� les�créditeurs�dont�nous�avons� relevé�58123�noms�différents�sur�l’ensemble�des

documents�sont�toujours�des�citadins.�Faut-il�être�de�la�ville�pour�pouvoir�accorder�des�prêtsj?�Il

est�évident�qu’aucune�loi�n’empêche�un�habitant�de�la�campagne�d’être�créditeur.�En�revanche,

pour�faire�l’avance�d’une�somme�d’argent,�il�faut�posséder�une�fortune�de�base�en�numéraire

suffisante.�Or� les�habitants�de� la�campagne�ne�possèdent�pas�de�numéraire.�La�sélection�des

créditeurs�est�donc�de�nature�économique.

Ce�déséquilibre�entre�la�ville�et�le�monde�rural�apparaît�au�travers�du�motif�de�la�requête

du�créancier�réclamant�le�remboursement�d’une�somme�d’argent�quelconque�et�les�intérêts�qui

lui�sont�attachés�selon�la�ou�les�kambiy®l®t�signées�par�les�deux�ou�trois�parties�prenantes.�En

effet,�en�distinguant�les�emprunts�endossés�par�des�citadins124�de�ceux�endossés�par�des�ruraux,

une� spécificité� rurale� surgitj:� les� villageois� sont� souvent� convoqués� au� tribunal� par� leur

créditeur�pour�plusieurs�kambiy®l®t�non�honorées.�Certains�villageois�sont�surendettésj:�c’est�ce

que�M.�L.�Meriwether� nomme� «jle� cycle� de� l’endettement� qu’il� est� extrêmement� difficile

d’interrompre125.j»�Les�motifs�de�l’endettement�ne�sont�jamais�évoqués�à�l’audience.�En

revanche� la� nature� des� biens� hypothéqués� et� parfois� même� séquestrés,� chez� le� garant

certainement,�dévoile�les�vices�de�ce�cycle.�La�fortune�du�paysan�qui�équivaut�au�produit�des

récoltes�(blé,�orge)�ou�encore�du�bétail�(vache,�mouton,�chèvre...),�une�fois�vendue,�lui�offre

l’occasion�de�rembourser�ses�dettes.�Mais�la�vente�de�ses�produits�représente�surtout�le�moyen
                                                  
122�La�sous�représentation�de�la�campagne�doit�toutefois�être�relativisée.�En�effet,�comme�cela�a�déjà�été�mentionné,
une� part� importante� des� affaires� rurales� ne� parviennent� pas� devant� le� juge�� et� cela� est� dû� non� seulement� à
l’éloignement�des�campagnes�mais�aussi�à�la�coercition�qui�y�règne.�De�nombreux�litiges�sont�sans�doute�réglés�sur
place.
123�Sur�les�151�affaires�d’endettement,�58�personnes�différentes�sont�des�créditeurs.�Autrement�dit,�un�grand
nombre�de�créditeurs�a�conclu�plus�d’une�lettre�de�change.
124�Notons�ici�que�le�compte�rendu�d’audience�SMBHj2�doc�j8�p.j10 -11�représente�l’exception�qui�confirme�la
règle.�En�effet,�ce�document�unique�dans�son�genre�présente�la�plainte�d’un�notable�de�Homs�contre�un�habitant�du
quartier�de�B®b�Tadmur�comparaissant�au�parquet�pour�non�paiement�de�sa�dette�selon�les�termes�de�8�billets�de
créances�(bi-m‚™ib�˚am®niyya�qifla±�kambiy®la).�Les�autres�affaires�concernant�des�citadins�présentent�des�requêtes
à�une�seule�kambiy®la.
125�M.�L.�Meriwether,�1987,�p.j70j:�«jThe�villagers�[...]�were�rarely�able�to�pay�the�taxes�in�full,�and�a�cycle�of
indebtedness,�which�was�extremely�difficult�to�interrupt�would�begin.j»
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de�subvenir�à�ses�propres�besoins.�De�plus,�les�paysans�sont�liés�par�des�contrats�d’exploitation

qui�les�obligent,�comme�dans�le�cas�des�villageois�de�±Arqaya126,�non�seulement�à�payer�une

part�des�impôts�(±u·r�et�wirk‚)�mais�aussi�à�donner�une�part�de�leur�récolte�au�propriétaire.�Le

paysan�doit� faire�un�choixj:�survivre�ou� rembourser.�Une� fois� la�dette�et� la�saisie�des�biens

hypothéqués� confirmées� légalement� par� l’institution� judiciaire,� le� créancier� peut� en� toute

légalité� s’approprier� les�biens�du�prévenu�ou�proposer�un�nouveau�billet�de�créance127.�Ici,

apparaît�le�point�de�départ�du�surendettement.

Ainsi� la�kambiy®la� n’est� pas� qu’un� billet� de� créance� établi� à� l’amiable� entre� deux

individus,� elle� est� aussi� et� avant� tout� un�moyen� d’enrichissement� des� créanciers,� notables

citadins.�C’est�pourquoi�de�nombreux�historiens�ont�vu�dans�le�système�de�l’emprunt�un�moyen

privilégié�pour�les�notables�de�s’emparer�des�terres,�et�donc�d’étendre�leur�domaine�foncier�et

ainsi�consolider�leur�contrôle�sur�les�villages.

Enfin,� il� faut�une� fois�de�plus� remarquer�que� l’absence�de� la�partie�défenderesse� au

tribunal�dans�les�cas�d’endettement,�caractérise�50%�des�affaires.�Toutefois,�en�l’absence�ou

non�du�défendeur,�le�jugement�est�inlassablement�toujours�identiquej:�l’endetté�doit�rembourser

la�somme�de�départ,�plus�les�intérêts,�et�il�doit�aussi�payer�les�frais�de�justice.�Cette�absence

récurrente�de� la�partie� incriminée�serait-elle� le�signe�d’une�renonciation�à� la� lutte�contre�un

créditeur�puissant�forcément�dans�son�droitj?�Ou�faut-il�rapprocher�la�considérable�quantité�de

requêtes�pour�kambiy®la�non�honorée�de�l’absence�quasi-symptomatique�des�inculpésj?�Dans

cette�optique,�la�requête�prend�un�tout�autre�sens.�En�effet,�comme�nous�l’avons�précédemment

remarqué,� la�kambiy®la� n’est�pas� le� seul� contrat�de� créance� existant.�L’iqr®r�ou�le�rahn128

également� pratiqué� dans� la� localité,� n’apparaît� qu’en� nombre� dérisoire� (une� dizaine)� dans

                                                  
126�SMBH�1�doc�n°�26�(20�septembre�1302/�4�ocotbre�1886),�p.j29 -30.�Dans�ce�cas,�les�paysans�doivent�payer�1/4
de� la�dîme,�1/4�du�wirk‚� et� ils�donnent�1/4�de� leur� récolte� au�propriétaire.�Le� reste�de� la� récolte� suffit-il� aux
paysansj?�Se�reporter�infra,�chapitre�V,�p.j309-310.
127�E.�Rogan,�1992,�p.j253j:�«jIn�the�event�of�partial�repayments�of�the�principal,�the�loan�contract�was�subject�to
re-negociation�outside�of�the�Islamic�courts.j»
128�Dans�la�documentation,�le� iqr®r� �et�le� rahn�sont�évoqués�distinctement�comme�si�ces�deux�termes�représentaient
des�actes�de�créance�distincts.�Or,�E.�Rogan,�1992,�p.j242,�écrit�que�«jun�titre�d’iqr®r�est�composé�de�deux�partiesj:
le�qar¥�ou�prêt�et� le� rahn,�hypothèque.j»�� Sur� les�problèmes�de� traduction�des� termes�de�“rahn”et�“istirahn”,�se
reporter�au�troisième�chapitre,�note�n°j70,�p.j161.
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l’ensemble� des� deux� registres� exploités129.�Ces�formes�d’engagement�sont-elles�moins

susceptibles�de�litigesj?�Or�la�seule�différence�entre�ce�titre�de�créance�et�la�kambiy®la�est�le�fait

que�le�premier�soit�établi�auprès�du�tribunal.�Les�endettés�seraient-ils�plus�méfiants�vis-à-vis

d’un� acte� conclu�devant� l’autorité� judiciaire� et� rembourseraient-ils�donc� sans�difficulté� les

créditeursj?�Ou�plutôt,�ce�passage�fréquent�de� la�kambiy®la�entre� les�mains�des�membres�du

tribunal�est-il�le�reflet�d’un�désir�de�la�part�des�créditeurs�de�légaliser�cet�acte�établi�hors�des

sphères�bureaucratiquesj?

3)�Le�métier�de�créancier

� Toutefois,� il� est� nécessaire� de� ne� pas� généraliser� trop� rapidement� cette� tendance� à

l’accaparement�des�richesses�et�plus�particulièrement�des�terres�par�une�minorité�de�notables,�en

s’attardant� quelque� peu� sur� ce� groupe� d’individus� qui� profitent� des� nouvelles� données

économiques�du�XIXe�siècle.�De�nombreux�chercheurs�y�ont�vu�le�passage�de�l’intérêt�général�à

l’intérêt�individuel�en�profitant�des�nouvelles�libertés�et�des�droits�individuels�accordés�par�le

gouvernement130.�Ces�libertés�et�droits�nouvellement�acquis�se�lisent�plus�particulièrement�au

travers�des�nouveaux�textes�de�lois�concernant�la�propriété.�Tout�d’abord,�la�promulgation�du

Code�des�Terres�en�1858�entraîne�la�multiplication�des�droits�sur�la�propriété�qui�implique�des

changements�de�nature�dans�les�manifestations�et�les�représentations�de�l’autorité�centrale131.

Plus�tard,�le�gouvernement�amplifie�cette�tendance�à�la�privatisation�des�richesses�du�domaine

en�promulguant�notamment�le�Code�Civil�en�1869�et�la�loi�autorisant�la�propriété�aux�étrangers

en�1867,�mais�aussi�en� transformant� l’armature�administrative�du�pays� (Loi�des�vilayets�en

1864).

C’est�dans�ce�nouveau�contexte�économique,�administratif�et�législatif�que�s’inscrivent�les

151�documents�analysés� ici.�À�partir�des� travaux�de�différents�chercheurs�ayant�analysé� les

                                                  
129�Des�formes�orales�d’emprunt�devaient�également�se�pratiquer.�Mais,�malheureusement�ces�contrats�oraux�ne
parviennent�pas�jusqu’à�la�cour.
130�H.�Islamo™lu,�2004�(b),�p.j4.
131�H.�Islamo™lu,�2000,�p.j3.



338

conséquences�des�nouveaux�facteurs�économiques�et�administratifs�du�XIXe�siècle�et�d’autres

études�se�concentrant�sur�les�modalités�et�les�conséquences�profondes�de�l’usure,�il�paraissait

évident�que�l’étude�anthroponymique�des�créditeurs�révèlerait�des�créditeurs�majoritairement

propriétaires�fonciers�et/ou�de�riches�notables�détenteurs�de�charges�administratives.

Pourtant�sur�les�58�individus�portant�plainte�auprès�du�tribunal�durant�trois�années�consécutives

(1886,�1887,�1888),�on�constate�que�seul�un�certain�Mudammad�Mur®d�Efend¬�Al-At®s¬�est

qualifié�de�propriétaire�foncier�(«jr®hib�aml®kj»),�et�que�seul�un�dénommé�©andal¬�Z®da�Al-

Sayyid�º‚r¬�Efend¬�est�désigné�comme�étant� le�président�de� la�Chambre�du�Commerce�de

Homs�(«jra’¬s�‚flah�ti™®rat�ºimrj»).�Qui�sont�donc�les�56�autres�créditeursj?�En�comparant�les

noms�des�grandes�familles�renommées�de�Homs�à�ceux�des�58�créditeurs�repérés,�on�constate

que�29�d’entre�eux�sont�issus�de�16�de�ces�familles.

Figure�3�:�Répartition�par�créditeurs�des�plaintes�pour�kambiyâla�non�
honorée

69,54%

30,46% Plainte déposées par les
membres des 16 familles de
notables homsiotes

Plaintes déposées par des gens
ordinaires (les autres)
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Nom de Famille

du créditeur

Occurrence Nombre

de plaintes

Identité des endettés

©andal¬ 6 6 1�citadin
2�bédouins

1�villageois�de�Yabr‚d�(qa¥®’�de�Nabk)
2�villageois�de�Dayr�Ba±alba

Al-At®s¬ 4 10 3�citadins
1�villageois�de�Dayr�Ba±alba
1�villageois�de�Kafr�±§y®

2�villageois�de�^in·®r
3�villageois�de�Sayyidn®�ø®lid

Al-Dr‚b¬ 4 4 3�citadins
1villageois�de�Tell�B¬ssa

©and¬ 2 4 3�citadins
1�villageois�de�Tell�B¬ssa

Rasl®n 2 2 2�citadins
Murl¬ 1 5 1�citadin,�2�villageois�de�Tell�B¬ssa,

1�villageois�de�Qaflfl¬na
1�villageois�de�Buwayda

Al-Sib®±¬ 1 2 2�citadins
Al-filaym®t 1 2 2�citadins
©andal¬
Al-Rif®±¬

1 2 2�citadins

©am®l¬ 1 2 2�citadins
fir®blus¬
(chrétien)

1 2 1�citadin
1�villageois�de�Balqsa

Al-Rif®±¬ 1 1 1�citadin
Al-Zahr®w¬ 1 1 1�citadin
Al-Ma±®z 1 1 1�citadin
Al-B¬fl®r
(chrétien)

1 1 1�citadin

Al-Naqr‚r
(chrétien)

1 1 1�citadin

Figure�4j:����Les�créditeurs�membres�des�16�familles�renommées�de�Homs�(1886�������-�������1888)

Si� l’on� considère� que� l’échantillon� est� représentatif,� les� créditeurs� issus� des� grandes

familles�de�Homs�constituent�donc�50%�des�créanciers�mais�ne�représentent�que�30,46%�des

affaires� consignées� dans� ces� deux� registres.�De� plus� sur� les� 46� requêtes� déposées� par� ces

notables�15�d’entre�elles�sont�relatives�à�une�kambiy®la�conclue�avec�des�ruraux.�Ainsi�d’après

les� 151� documents� exploités,� seulement,� 32,6%� des� crédits� accordés� sont� dirigés� vers� la

campagne.
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Il�paraît�donc�difficile�de�conclure�que�l’usure�est�l’un�des�moyens�utilisés�par�les�notables�afin

d’étendre�leur�contrôle�social�et�économique�sur�les�campagnes.�Il�faut�souligner�également�que

la�plupart�de�ces�personnes�n’apparaissent�en�tant�que�créditeur�que�dans�une�ou�deux�affaires

de�lettre�de�change�(kambiy®la)�non�honorée.�Ce�chiffre�est� insuffisant�pour�affirmer�que� le

crédit�représente�une�source�de�revenus�réguliers�pour�ces�riches�homsiotes.

Par�ailleurs,�à�l’instar�de�certaines�études�qui�ont�montré�la�dynamique�des�chrétiens�dans

cette�activité132,�les�chrétiens�de�Homs,�formant�une�minorité�numérique,�sont�présents�sur�le

terrain�du�crédit.�Douze�créditeurs�sur�58�au�total�sont�chrétiens,�ils�constituent�donc�20%�des

créditeurs�homsiotes.�Or�d’après� les�chiffres�du� recensement�de�1881/2-83133,�la�population

chrétienne�du�qa¥®’�représente�22%�de�la�population�totale.�Le�nombre�de�créditeurs�chrétiens

est�donc�proportionnellement�aussi�important�chez�les�chrétiens�que�chez�les�musulmans.�Mais,

                                                  
132�E.�Rogan,�1992,�p.j246j:�«jAssuming�a�2j:1�Muslim -Christian�ratio�in�al-Salfl�in�the�1880’s,�though,�the
Christian� commnunity� would� appear� to� have� been� very� active� in� credit� transactions,� being� proportionately
over-represented� as� lenders� (43,5%)� and� slightly� under-represented� as� borrowers� (29%).j»� Sur� ce� sujet� lire
égalementj:�A.-K.jRafeq,�1988,�p.j412-413
133�K.�Karpat,�1985,�p.j134-135.

Figure�5��Crédits�accordés�par�les�16�familles�de�notables

67,40%

32,60% Crédits accordés à la ville

Crédits accordés à la
campagne



341

les�créditeurs�chrétiens�sont�présents,�presque�essentiellement,�à�la�ville.�D’après�l’ensemble

des�comptes�rendus�d’audience�consignés�dans�les�deux�registres�analysés,�les�douze�créditeurs

chrétiens�ont�contracté�au�total�23�lettres�de�change�sur�les�151�kambiy®l®t�litigieuses�c’est-à-

dire�15%�des�kambiy®l®t,�soit�un�chiffre�cohérent�avec�le�pourcentage�de�chrétiens�présents

dans�la�circonscription�administrative�de�Homs.�Enfin,�ces�créditeurs�de�confession�chrétienne

accordent�des�prêts�sans�considération�d’appartenance� religieuse,� tout�comme� les�créditeurs

musulmans�établissent�des�billets�de�créance�aux�personnes�de�confession�chrétienne.

Ainsi,� l’appartenance� confessionnelle�ne� joue� a�priori� aucun� rôle�dans� la�dynamique

financière�des�créditeurs.�En� revanche,� la� situation�économique�et� sociale�des�habitants�du

qa¥®’�pratiquant� le�crédit�ou� l’usure� représente�un� facteur� incontestable.�En�effet,�plusieurs

éléments,� relevés�notamment� lors�de� la�présentation�de� l’identité�du�plaignant,�montrent� la

prééminence� des� créditeurs� issus� soit� de� familles� renommées,� comme� cela� a� été� évoqué

précédemment,�soit�portant�des� titulatures�marquant� leur�rang�social�dans� la�ville.�Parmi� les

créditeurs,� 36� portent� un� ou� plusieurs� titres.� Le� titre� (laqab)� le� plus� représenté� est� celui

d’efend¬134j;�28�personnes�sont�ainsi�qualifiées,�et�deux�d’entre�elles�sont�chrétiennes.�Les�huit

autres� individus�qui�ne� sont�pas�désignés�comme�efend¬,�sont�également� reconnus�être�des

hommes�de�confiance�par�des�titres�tels�qu’al-sayyid135�(5�occurrences),�al-·ay¿�(3�occurrences),

al-¿aw®™a�(3�occurrences)136,� al-¿‚r¬�(prêtre) � (1�occurrence).�Parmi�ces� laqab-s,�ceux�faisant

référence� à� un� statut� socio-religieux� semblent� venir� pallier� l’absence� de� position

socio-économique� que� révèlent� les� qualificatifs� d’efend¬�et�de�¿aw®™a.�Les� trois�créditeurs

portant� le� titre�de�¿aw®™a� n’ont� aucune� position� sociale,� religieuse� ou� administrative� qui

permettrait�de�soupçonner�leurs�moyens�financiers.�En�revanche,�par�leur�titre�de�¿aw®™a�et�leur

prénom,� il�est�possible�d’affirmer�qu’il�s’agit�de� trois�négociants�chrétiens.�Enfin,� les� titres

socio-religieux�d’al-·ay¿,�al-sayyid�ou�encore�al-¿‚r¬�pallient� l’absence�du� titre�d’efend¬�ou

                                                  
134�Efend¬j:�«jA�title�applied�to�scholarly�gentlemen�or�officials�who�are�not�styled�Bey.�A�benefactorj;�a�patron.�A
lord� and� master.j»� «jTitre� donné� aux� gentleman� ou� à� des� fonctionnaires� ne� portant� par� le� titre� de� Bey.� Un
bénéficiaire,�un�patron.�Un�lord,�un�chef.j»�In�S.jJ.jW.jRedhouse�,�1890,�p.j160.
135�Sayyidj:�«jA�title�assumed,�before�his�name�on�his�seal,�etc.,�by�a�descendant�from�Muhammed.j»�«jTitre�porté
par�les�descendants�du�prophètej»,�in�S.jJ.jW.jRedhouse�,�1890,�p.j1100.
136�Al-¿aw®™aj:�«jtitre�qu’on�donnait�dans�la�Perse�du�moyen�âge�à�un�grand�propriétaire,�à�un�riche�négociant,�à�un
chef�de�maison,�à�un�professeur,�à�un�prédicateurj»,�in�A.jBarthélémy,�1935,�p.j220.
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viennent�consolider�ce�dernier�en�faisant�du�créditeur�un�homme�de�foi�et�de�confiance.

Mais�cette�variété�des�laqab-s�par�lesquels�sont�identifiés�les�créditeurs�ne�cache�en�rien�la

supériorité� quantitative� et� certainement� qualitative� du� rôle� des� efend¬-s�dans� l’activité� de

l’usure.�À�titre�de�comparaison,�il�est�nécessaire�de�rappeler�le�rôle�socio-politique�des�efend¬-s

dans�la�Jérusalem�de�la�fin�du�XIXe�siècle.�A.�Mann®�montre�que�les�efend¬-s�se�sont�organisés

afin�de�conserver�leur�rôle�de�leader.�Ils�se�sont�adaptés�aux�nouvelles�données�imposées�par�les

réformes� centralesj:� «jla� plupart� des� efend¬� ont� rapidement� transformé� leur� nature

socio-culturelle�pour�servir�le�nouvel�ordre�ottoman137.j»�D’une�élite�socio-culturelle,�ils�sont

devenus�une�élite�administrative�au�service�du�gouvernement.

Les� annuaires� de� provinces� confirment� la� prédominance� des� efend¬-s� dans

l’administration�du�district�de�Homs.�La�quasi-totalité�des�membres�des�organes�institutionnels

de�Homs�et�notamment�les�membres�du�tribunal�de�Homs�sont�des�efend¬.�Non�seulement�les

fonctionnaires� de� la� cour� de� justice� de� Homs� sont� qualifiés� d’efend¬,�mais� aussi� ils� sont

systématiquement�issus�des�grandes�familles�de�notables.�Cette�remarque�confirme�la�définition

d’efend¬�par�S.jJ.jW.jRedhouse�qui�écrit�que�ce�titre�est�attribué�à�des�“gentlemen”�érudits�ou�à

des�fonctionnaires138.�Efend¬,�notables,�administrateurs,�créditeurs�forment�en�réalité�un�seul�et

même� groupe.� La� plupart� des� créditeurs� semblent� ainsi� s’adonner� à� plusieurs� activités

complémentaires�les�unes�des�autresj:�la�transaction�immobilière,�l’administration,�la�créance�et

éventuellement�le�commerce.

Il�faut�cependant�nuancer�ces�propos�en�s’attardant�sur�deux�ou�trois�créditeurs�insolites

qui�n’appartiennent�pas�aux�grands� lignages�homsiotes�mais�qui�accumulent�à�eux�seuls�78

requêtes�entre�1884�et�1886j:�Al-ø‚r¬�Mitr¬�S®lim,�Al-^ay¿�Murflaf®�Al-Ma™‰‚b�et�Mudammad

Ma’m‚n�Efend¬�—an‚f¬.�Avec�ces�trois�personnages�à�la�renommée�moindre,�l’activité�partielle

de�la�créance�se�transforme�en�profession�de�créancier�ou�d’usurier.

Les�deux�premiers�individus�mentionnés�sont�les�créditeurs�de�9�kambiy®l®t�chacun.�Le

premier�est�un�prêtre�chrétien�comme� l’indique�son� titre�de�¿‚r¬,� il�est� le�créditeur�chrétien

                                                  
137�A.�Mann®’,�1992,�p.j82.
138�Voir�infra�note�n°�134,�p.j341.
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ayant�contracté�le�plus�de�billets�de�créance.�Par�ailleurs,�on�ne�lui�connaît�aucune�autre�activité

professionnelle�contrairement�aux�familles�de�notables�chrétiens�tels�les�Naqr‚r,�connus�pour

être�engagés�dans� le�commerce�de� l’or139.�Al-ø‚r¬�Mitr¬�S®lim�serait-il�le�créancier�le�plus

réputé�de� la� communauté� chrétiennej?�Ou� simplement�utilise-t-il� son� statut�de�prêtre�pour

obtenir� la�confiance�des�débiteursj?�Certainement� les�deux,� il�est� réputé�et�de�surcroît� il�est

prêtre.

Le� second,� Al-^ay¿� Murflaf®� Al-Ma™‰‚b� est� lui� aussi� inconnu� des� grands� lignages

musulmans�de�Homs�et�ne�revêt�que�le�titre�spirituel�de�·ay¿.�Son�identité�ne�révèle�rien�sur�sa

position�économique�et�financièrej;�en�revanche�le�fait�qu’il�ait�accordé�au�moins�neuf�crédits

entre�1884�et�1886,�le�positionne�largement�au-dessus�des�créditeurs�de�renommée�familiale�tel

que�Mudammad�Mur®d�Efend¬�Al-At®s¬�qualifié�de�propriétaire� foncier,�ou�encore�ºusayn

Efend¬�M‚rl¬,�qui�conclurent�au�moins�5�lettres�de�change�chacun.�Comment�cet�inconnu�peut-il

rivaliser�avec�les�grands�du�districtj?

L’exemple�hors�du�commun�est�Mudammad�Ma’m‚n�Efend¬�—an‚f¬�qui�est�le�plaignant

de�60�affaires�concernant�toutes�le�non-paiement�de�kambiy®l®t.�Il�a�donc�conclu�au�moins�60

kambiy®la-s�durant�les�trois�années�que�couvrent�les�deux�registres�ici�dépouillés.�43�billets�de

créance�ont�été�établis�avec�des�citadins,�15�avec�des�ruraux�dans�10�villages�différents�répartis

sur�l’ensemble�du�district140�et�2�avec�des�bédouins.�Cet�homme�serait -il�le�maître�des�usuriers

homsiotes�durant�cette�périodej?

Les� deux� créditeurs� musulmans� sont-ils� des� habitués� du� prêtj� ou� plutôt� des� usuriers

professionnelsj?�Quelques�informations�tout�à�fait�intéressantes�sont�apparues�au�sujet�de�ces

deux�personnages�dans�des�comptes�rendus�d’audience�n’ayant�aucun�lien�avec�l’usure.�D’une

part�Al-^ay¿�Murflaf®�Al-Ma™‰‚b� est� le� représentant� légal� («jwak¬l�ni˙®m¬j»)�attitré�de� la

succursale�de�la�banque�agricole�de�Homs�(«j±an� flaraf�·a±bat�al-b®nk�al-zir®±¬yyaj»)141.�Il�vit

donc�dans�le�monde�nouveau�de�la�finance�et�des�banques.�Cette�fonction�lui�confère�à�la�fois

                                                  
139�SMBH�17�Doc�10�(16�mars�1327/�29�mars�1911),�p.j11 -13.�Dans�ce�d ocument,�par�exemple,�l’hypothèque
d’une�kambiy®la�dont�l’emprunteur�est�un�membre�de�la�famille�Naqr‚r,�consiste�en�bracelets�d’or.
140�Marrafa,�Zaydal,�Tell�B¬ssa,�Tal¬l,�Fayr‚za,�Al-Rabi±a,�±Arq®yy®,�Tell�Nab¬�Mand‚�et�Qaflfl¬na.
141�Voir�SMBH�4.�Ce�registre�contient�de�nombreux�procès�conduits�par�la�banque�agricole�par�l’intermédiaire
systématique�de�notre�créancier.
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une�place�d’honneur�dans�sa�profession�de�prêteur,�et�les�connaissances�nécessaires�quant�à�la

procédure�légale�à�suivre.�Cet�homme�connaît�toutes�les�ficelles�du�métier.

D’autre�part,�l’étrange�Mudammad�Ma’m‚n�Efend¬�—an‚f¬,�qui�n’apparaît�quasiment�qu’en�tant

qu’usurier,�dévoile�son�statut�social�lors�de�son�intervention�au�tribunal�de�première�instance�de

Homs,�section�civile,�comme�mandataire�légal�(«jwak¬l�·ar±¬j»)�des�5�héritiers�(«jwar®˚aj»)�du

défunt�Al-º®™™�Ras‚l�Al-ºim®d�originaires�du�quartier�de�B®b�Tadmur.�Cette�famille�détient

de� nombreux� biens� fonciers� dans� le� quartier,� et� notre� créancier� par� le� biais� d’un� mandat

(«jwak®laj»)�en�est�le�gérant.�Gestionnaire�de�biens�mais�aussi�wak¬l�à�la�cour,�une�fois�de�plus

cet�illustre�inconnu�connaît�le�droit�et�pratique�l’usure.

Déclarer� que� les� propriétaires� fonciers� sont� les� maîtres� de� l’usure,� que� les

fonctionnaires�de�la�nouvelle�administration�ottomane�issue�des�Tan˙¬m®t�forment�la�nouvelle

élite� locale,� ou� encore� que� les� créanciers� sont� pour� la� plupart� des� négociants� et� plus

particulièrement�chrétiens,�revient�à�une�généralisation�abusive�de� la�situation�homsiote.�La

méthode�quantitative�a�permis�de�dresser�un�tableau�plus�ou�moins�exhaustif�de�trois�années

d’usure�dans� le�qa¥®’�avec�des�généralités,�des�particularités�et�surtout�avec�des�exceptions

infirmant�toute�généralité.

Conclusion

Pour�des�affaires�allant�du�fait�divers�à�l’endettement�ou�au�surendettement�des�paysans,

en�passant�par� le� conflit� sur� les�droits�de�propriété,� les�usagers�plaignants�ou�prévenus� se

rendent�ou�pas�au�parquet�du�tribunal�réglementaire�de�la�ville�pour�discuter�et�disputer�leur

droit.�L’absence�récurrente�des�parties�défenderesses�laisse�présager�un�aveu�indirect�ou�encore

une� renonciation�dans� la� lutte�pour� ses� intérêts.�Mais�pour�mieux�comprendre� les� relations

qu’ont�tissées�parties�prenantes�et�parties�perdantes,�avant�de�se�retrouver�à�l’audience,�la�part

belle�a�été�faite�aux�procès�mettant�en�scène�les�deux�parties.�La�question,�posée�à�l’ouverture

de� ce� chapitre� sur� la� nature� des� liens� entre� les� individus� et� l’institution,� amenait� à� nous

interroger� sur� les� coulisses� de� l’audience.� Or,� cet� inconnu� de� l’archive� ne� peut� rester

qu’hypothèse.�Toutefois,�il�est�apparu�évident�que�tout�procès�n’est�pas�forcément�significatif
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de�conflitj;�une�requête�sur�une�délimitation�de�terre�litigieuse�ou�encore�sur�une�dette�impayée

peut�également�représenter� le�signe�d’une�conciliation.�Du�fait�même�que� l’Empire�ottoman

développe�un�esprit�bureaucratique�et�que�tout�fait�ou�acte�doit�être�rigoureusement�enregistré

dans� les�bureaux�administratifs�ouverts�à�cet�effet,� le�procès�en�contentieux�civil�et�parfois

même�en�contentieux�pénal�peut�se�révéler�un�moyen�d’obtenir�la�légalisation�de�l’état�des�faits

accomplis.�Cette�légalisation�est�appliquée�par�le�biais�du�tribunal�où�exercent�des�membres�des

grands�lignages�de�la�ville.

Enfin� lorsque,�dans� le�document�étudié�précédemment142,�le� muft¬�ø®lid�Al-At®s¬�est

pris�pour�témoin�dans�une�affaire�concernant�la�spoliation�de�terres�domaniales�par�les�cousins

de�l’usufruitier�alors�même�que�ces�derniers�ont�fait�enregistrer�ces�terres�dans�leur�propriété

privée� (mulk),� l’apport� de� la� preuve� écrite� du� statut� m¬r¬� des� terres� par� l’usufruitier� ne

représente�plus�rien�face�au� témoignage�du�muft¬�éphémère�de�Homs,�propriétaire� terrien�et

traducteur�du�Code�Civil�Ottoman143.�Homme�de�religion,�homme�de�loi,�propriétaire�foncier,�la

parole�de�ce�dignitaire�est�au-dessus�des�lois.

                                                  
142�SMBH�1�Doc�57,�(11�février�1302/�23�février�1887),�p.j63-65.�Voir�infra�p.j307.
143�Sur�le�parcours�de�ce�muft¬�homsiote,�voir�infra�premier�et�quatrième�chapitre.
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Homs,�cette�ville-lieu�de�passage�qui,�par�le�silence,�les�demi�mots�et�même�parfois�les

dénigrements�des�voyageurs,�ressemble�à�un�puzzle�négligé�que�l’on�a�tenté�de�construire�avec

ses�pièces�manquantes�et�ses�défauts,�représentait,�jusqu’à�présent�la�localité�du�rien�ou�plutôt

du�non-dit.

L’historiographie� des� provinces� arabes� à� l’époque� ottomane� a� porté� avant� tout� et

surtout�sur� les�villes,� les�grandes�villes� telles�Le�Caire,�Alep,�Damas,�Beyrouth�ou�sur� les

villes�dont�la�renommée�et�la�quantité�des�sources�produites�à�leur�égard�depuis�des�siècles

faisaient�de�ces�dernières�des�cités�attrayantes,�telles�Alexandrie,�Jérusalem�et�même�Hama,�sa

voisine�rivale.�Et�lorsque�certains�chercheurs�s’investissent�dans�le�monde�rural�pour�décrire

et�comprendre�cette�société�ottomane�des�provinces�arabes,�ce�sont�les�campagnes,�greniers�à

blé�de�ces�mêmes�villes�qui�sont�appréhendées.

Présenter� les� relations� ville-campagne� durant� les� dernières� décennies� ottomanes

d’après� le� cas� d’une� petite� ville� de�Syrie�Moyenne� signifiait� collecter� la� documentation

disponible�afin�de�faire�l’état�des�lieux�de�cette�localité.

De�cette� recherche�documentaire�est�né�un�corpus�de� sources�diversifiées�par� leur

nature�formelle�ou�informelle,�leur�production,�leurs�objectifs,�leurs�langues�(arabe,�ottoman,

anglais,�français),�leurs�origines�et�bien�sûr�leurs�contenus.�En�effet,�bien�que�des�travaux�de

quelques�érudits� locaux�et�des�études�géographiques�aient�été�menés�récemment,� il�a� fallu

exploiter�l’ensemble�de�ces�sources�hétérogènes,�accessibles�localement,�afin�de�répondre�aux

énigmes�que�nous�posaient�à� la�fois� le�sujet�et� la�scène�où�se� tissent� les�relations�sociales,

économiques�et�administratives�à�l’intérieur�de�cet�espace.�Une�fois�le�corpus�constitué,�les

éléments�informatifs�contenus�dans�les�sources,�aussi�infimes�étaient-ils,�ont�été�rassemblés

afin� de� brosser� un� tableau� de� cette� petite� ville,� telle� qu’elle� est� définie� par� les� autorités

centrales�ottomanes,�et�de�sa�campagne.

Malgré�les�tâtonnements�descriptifs,�qui�sont�révélateurs�des�carences�des�sources�et�de

leur�caractère�contradictoire,�un�paysage�géographique�et�administratif�du�district�de�Homs�au

XIXe�siècle�s’est�dévoilé.�Paysage�qui,�contrairement�à�l’idée�reçue�d’une�dichotomie�entre

ville�et�campagne,�a�révélé�non�seulement�un�paysage�tripartite�avec�sa�ville,�ses�jardins�et�ses

campagnes,� mais� aussi� un� cadre� institutionnel� moderne,� résultant� de� l’application� des

réformes�centrales�(tan˙¬m®t)�dans� les�régions�éloignées�du�centre.�Ce�sujet�a�pris�ainsi�sa
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place�au�sein�des�questionnements�plus�centraux.�Le�qa¥®’�de�Homs�vit�les�transformations,�et

plus�particulièrement,� les� changements� institutionnels,� issus�des� réformes� administratives

décidées�par�le�centre.�Homs�est�abordé�ici�comme�un�laboratoire�de�l’application�des�lois,

règlements�et�autres� textes�normatifs�rédigés�et�promulgués�en�cette�fin�de�siècle�ottoman,

dans�les�provinces�arabes.

Dans� cet� espace�délimité� administrativement� et�géré�par� la�ville�pénétrée�par�une

modernité� imposée� non� seulement� par� l’État� mais� aussi� par� les� nouvelles� données

économiques�et�commerciales�du�XIXe�siècle,�se�nouent�et�se�dénouent�des�alliances�diverses

entre�les�composantes�variées�de�la�population.�Ainsi,�au�centre�de�Homs,�le�tribunal�en�tant

que�bâtiment�public,�réunit�l’ensemble�des�acteurs�(pour�la�plupart�des�anonymes)�du�district,

que� la� documentation� juridique� locale� laisse� apparaître� lors� de� l’identification� brève� et

formelle�de�chaque�individu�intervenant�à�la�cour�(citadins,�villageois,�jardiniers,�bédouins...).

C’est�sur�cette�scène�judicaire�que�ces�inconnus�reprennent�une�part�de�leur�identité.

�Les�cadres�géographiques�et�historiques,�propres�à�cette�localité�inexplorée,�une�fois

posés,�par�une�description�discontinue�mais�s’attardant�sur� l’ensemble�des�échelles�au�sein

desquelles�Homs� s’inscrit,� le� district� est� apparu� à� travers� une� observation� et� une� lecture

attentive�de�la�source�principaleU:�les�registres�du�tribunal�réglementaire�de�première�instance

de�Homs.�En�effet,�l’analyse�de�cette�documentation�normative�nous�a�conduit�au�coeur�de�“la

bureaucratie�homsiote�naissante”,�gérant�à�la�fois�la�ville�et�la�campagne.

Partant�de� là,� l’étude�a�montré� les�modalités�de� la�mise�en�place�de� l’ensemble�des

organes� institutionnels� de� la� ville� appliquant� notamment� les� lois� foncières,� fiscales,

économiques� localement.� Et,� de� ces� changements� administratifs� et� institutionnels,� les

habitants�du�qa¥®’�en�vivent�quotidiennement�les�conséquences.�De�ce�fait,�les�modifications,

que�subit�presque�annuellement�le�nouveau�système�administratif,�témoignent�des�difficultés

de�la�mise�en�pratique�locale�de�l’application�des�réformes�dans�l’ensemble�des�provinces�de

l’Empire�en�raison�des�caractéristiques�propres�à�chaque�localité.�Rappelons,�sur�ce�point,�que

la�réorganisation�des�statuts�fonciers�et�l’élaboration�du�code�des�terres�consolidant�la�position

du�possesseur�ou�usufruitier�de� la� terre�domaniale�(m¬r¬)�et�facilitant� l’accès�à� la�propriété

privée�(mulk)�ne�pouvaient�que�représenter�d’importants�bouleversements�dans�une�localité�où

la�superficie�des� terres�domaniales�était� largement�supérieure�à�celle�des� terres�dite�mulk,

avant�les�Tan˙¬m®t.�Ainsi,�l’objet�d’étude�est�apparu�à�la�fois�local�et�provincial�mais�aussi
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impérial�par�son�contexte�historique�politique,�législatif,�administratif�et�judiciaire.�Les�lois

édictées�par�le�centre�pénètrent�toutes�les�échelles�administratives�issues�de�la�réorganisation

des�provinces�en�1864.�Le�district�de�Homs�subit�la�transition�institutionnelle.

Sur�ce�thème,�les�annuaires�provinciaux�de�la�wil®yat�S‚riyya,�les�textes�législatifs�et

les�procès�verbaux,� et�plus�particulièrement� ceux� relatifs� aux� terres�m¬r¬�dont� le� tribunal

réglementaire�de�première� instance�a� la�charge,�ont�constitué�une� source�essentielle�pour

l’élaboration�de�ce�travail.�Cette�documentation�a�révélé�les�rouages�administratifs�du�qa¥®’

aux�mains�de�fonctionnaires�nommés�localement,�et�semblant�appliquer�les�réformes�au�pied

de�la�lettre�selon�les�conditions�imposées�par�le�centre.�Désormais,�la�procédure�administrative

et�juridique�centrale�gère�les�droits�de�la�propriété�sur�le�terrain�et�sur�le�papier.

Cette�élite�administrative�de�notables,�originaires�de� la�ville,�membres�des�organes

juridico-administratifs,�produit�durant�cette�période�une�documentation�formelle�consignée�en

partie�dans� les�si™ill�du�maQkama�ni˙®miyya�de�Homs�dont�l’étude�a�permis�d’appréhender

l’ensemble�des�acteurs�de� la� société�du�district.�Et,�grâce�au� travail�méticuleux�du� scribe

transcrivant� littéralement� les�paroles�de�chaque� intervenant�à� l’audience,� les�relations�entre

monde�rural�et�monde�urbain�ont�pris�forme.�Aussi,�l’analyse�des�rapports�entre�les�groupes�et

entre�les�individus,�à�partir�de�l’usage�que�font�ces�acteurs�de�l’institution�nouvelle,�a�mis�en

évidence�les�intérêts�personnels�et�collectifs�de�certains�d’entre�eux.

Intérêts�fonciers,�intérêts�économiques�et�même�sociaux�sont�discutés�à�la�cour�par�les

parties�concernées�directement�mais�aussi�par� le�président�et� les�membres�de� la�cour�qui

s’imposent�dans�le�rôle�d’arbitre�afin�de�juger�des�conflits�entre�propriétaire�et�exploitant.�Du

motif�de�ces� recours�en� justice�aux�décisions�du� tribunal,�certains�usagers�de� l’institution

entérinent�formellement�l’acquisition�de�biens�fonciers�grâce�à�une�connaissance�évidente�des

ressorts�de� la� justice�nouvelle.�Pae� le�biais�d’action�en� justice�et�sous�prétexte�d’un� loyer

impayé,�ou�encore�d’un�accaparement�de�parcelles�de�terre�par�des�paysans�le�plus�souvent

originaires�de�la�localité�voisine,�notables�citadins�(fonctionnaires,�propriétaires�ou�encore�les

deux� à� la� fois)� et� villageois� (paysans� exploitants� ou� encore� représentants� élus� de� la

communauté�villageoise)�se�rencontrent�devant�la�cour,�quelquefois,�d’un�commun�accordU;

on�enregistre�alors� légalement�des�contrats�ou�des�actes�établis�à� l’amiable,�ou�encore�et

surtout�on�inscrit�la�propriété�des�terres�nouvellement�acquises�par�les�notables�de�la�ville�dans

les�registres�du�cadastre�(daftar�fl®b‚).�Le�procédé�d’acquisition�des�terres�n’est�pas�toujours



350

évident�dans�les�sources�en�raison�«Udes�coulisses�de�l’affaireU»,�en�d’autres�termes�ce�qui�a

précédé�l’audience.�Cependant�une�indication�donnée�dans�quelques�cas�a�prouvé�la�pratique

de�la�vente�aux�enchères�publiques�des�terres�domaniales�au�terme�de�laquelle�les�terres�sont

cédées�aux�plus�offrants,�et�donc�à�ceux�qui�possèdent�du�numéraireU:�les�notables.

Le�tribunal,�dont�les�compétences�sont�limitées�aux�terres�domaniales,�se�transforme

donc�en�un�bureau�de�légalisation�des�faits�accomplis.�Il�devient,�de�ce�fait,�l’antichambre�des

services�cadastraux.�Et,�sur� le� terrain,� la�répartition�foncière�des� terres�du�district�autrefois

majoritairement�aux�mains�des�usufruitiers�sous�le�contrôle�des�fermiers�de�l’impôt,�change�de

visage� en� se� transformant� en� une� mosaïque� de� propriétés� privées� exploitées� d’après� la

documentation�dans�sa�plus�grande�partie�grâce�à�des�contrats�de� location.�Les�usufruitiers

titulaires�de�titres�certifiant�la�possession�de�terres�am¬riyya�enregistrés�légalement�auprès�du

bureau�du�cadastre,�sont�désormais�les�locataires�de�“leurs”�terres,�“héritage”�de�leurs�parents

et�de�leurs�grand-parents.�Ces�anonymes�se�déplacent�auprès�de�l’institution�compétente�afin

de�défendre�leurs�droits,�mais�c’est�en�vain�qu’ils�s’opposent�aux�puissants�de�cette�ville�qui

détiennent,�eux,�des�titres�de�propriété�ornés�du�sceau�impérial.

C’est�en�comparant� la� législation�utilisée�par� les�membres�du� tribunal�et� les�parties

plaidantes�avec�la�pratique�du�droit�nouveau�par�les�usagers�du�tribunal�qu’est�apparue�une

relation�entre�les�individus�de�la�ville�et�de�la�campagne.�Ce�rapport�fondé�sans�conteste�sur

les�intérêts�économiques�de�chacun�prend�place�au�cœur�du�système�administratif�permettant

aux�parties�prenantes�de�légaliser�leurs�actes.�Et�cet�enregistrement�légal�(·ar±¬)�est�devenu

nécessaire�dans� la�nouvelle�configuration� institutionnelle� imposée�par�Istanbul.�Désormais,

nul�ne�peut�revendiquer�son�droit�à�la�propriété�sans�posséder�de�titres�de�possession�ou�de

propriété�(sanad).

Illicite,�licite�ou�à�la�limite�entre�les�deux,�le�moment�n’est�plus�de�discuter�la�légalité

de�l’acquisition�des�terres�par�tel�ou�tel�individu,�il�faut�avant�tout�et�surtout�enregistrer�les

faits.� Ici,�ce�n’est�pas� la� loi�qui�est�“injuste”�mais� l’application�de� la� loi�par�des�notables

eux-mêmes� propriétaires� ou� membres� des� mêmes� familles� de� propriétaires,� ainsi� que

l’idéologie�de�la�loi�accordant�au�statut�de�l’usufruit�de�la�terre�une�législation�s’apparentant�à
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celle�de� la�propriété�privée.�De�cette�façon,�certains� intéressés�ont�pu� jouer�et�abuser�de� la

subtilité�des�lois�et�comme�le�rappelle�encore�un�dicton�localU:�«UQui�te�juge,�te�lèse1.U»

En�effet,�durant�les�dernières�décennies�ottomanes,�la�localité�moderne�de�Homs�est

aux�mains�d’une� élite�de�notables� contrôlant� les� institutions� administratives� et� juridiques

nouvelles,�dominant�le�monde�des�propriétés�foncières�et�enfin�les�marchés�économiques�et

financiers�par�la�pratique�de�la�créance.�Néanmoins,�cette�vision�classique�de�la�domination

tyrannique� de� puissants� citadins� sur� la� campagne� doit� être� nuancée.� Certains� paysans

convaincus�de�leur�impuissance�font�souvent�défaut�à�l’audience,�mais�d’autres,�certes�moins

nombreux,� n’hésitent� pas� à� se� rendre� au� tribunal� pour� défendre� leurs� droits� bafoués� et

finalement� avouer� la� signature� de� contrat� avec� leur� propriétaire.� Le� conflit� devient

conciliation.�Et,�cette�conciliation�a�sans�doute�eu�lieu�avant�même�le�dépôt�de�la�plainte,�mais

les�dessous�des�affaires�demeurent�des�énigmes�pour�lesquelles�seules�des�hypothèses�peuvent

être�proposées.

Cette�étude�marquée�par�une�approche�relevant�pour�sa�plus�grande�partie�de�l’histoire

des�usages�du�droit,�des� institutions�et�de� l’administration�a,�ainsi,�pu�franchir� le�seuil�des

relations�à�caractère�purement�socio-économique�que�de�nombreux�chercheurs�ont�déjà�étudié.

Et,� dans� le� cas� damascain,� analysé� et� expliqué� par� P.UKhoury,� où� durant� les� dernières

décennies�ottomanes,�mis�à�part�les�dignitaires�damascains�contrôlant�les�terres�de�la�Bekaa�et

de�la�O‚fla,�«Uémergent�des�marchands�et�des�créanciers,�récemment�enrichis�par�[la�pratique

du� commerce],Uqui� acquièrent� des� terres� en� pratiquant� l’usure� dans� ces� zones� et� dans� le

Hawran�[...]2U».�L’étude�homsiote,�quant�à�elle,�a�révélé�l’existence�d’une�élite�de�notables

déjà� en� place,� mais� dont� la� puissance� foncière� et� économique� se� développe� durant� les

dernières� décennies� ottomanes.� Exception� faite� d’un� puissant� créancier� à� l’identité

mystérieuse,� les� familles� locales� de� notables� conservent� leur� unité,� leur� rang� social� et

accroissent�leurs�contrôles�des�terres.

Ainsi,�en�dépit�du�caractère�apparemment�abscons�et�dépouillé�de�ces�sources�pour�le

chercheur,�ce�travail�a�permis�d’apprécier�les�rapports�tissés�entre�les�acteurs�dans�un�espace

limité�administrativement�et�à�un�moment�précis�où�les�repères�institutionnels�ont�changé.

                                                  
1
 « º®kimuka�˙®lamukaU»

2UP.�S.�Khoury,�1983,�p.U26U:�«U[...]�emerged�another�group�of�merchant�-moneylenders-�recently�enriched�by�the
forces�of�commercialization�-who�a�acquired�lands�through�the�manipulation�of�usurious�capital�in�these�areas
and�in�the�Hawran�[...]U».
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Annexe n° 1 : La contrée homsiote 
 

 Carte�n°�1�:�«�Carte�physique�du�pays�de�Homs�»�
Carte�réalisée�par�A.�Na’aman,�[1951]�:�Le�pays�de�Homs.�Étude�de�régime�agraire�
et�d’économie�rurale,�vol.�1,�p.�7.�

 Carte�n°�2�:�«�Répartition�administrative�des�villages�dans� le�qa¥®’�de�
Homs�en�1899/1900.�»�
Réalisation�Lina�Khanme�Sberna,�conception�Vanessa�Guéno.�

 Carte�n°�3�:�«�Répartition�administrative�des�villages�dans� le�qa¥®’�de�
Homs�en�1900/1901.�»�
Réalisation�Lina�Khanme�Sberna,�conception�Vanessa�Guéno.�

 Carte�n°�4�:�«�The�districts�of�Hama�and�Homs�in�the�first�third�of�the�
nineteenth�century.�»�
Carte�réalisée�par�N.�N.�Lewis,�[1987]�:�Nomads�and�settlers� in�Syria�and�Jordan,�
1800-1890,�p.�18.�
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Carte �n° �1 �
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Carte n° 2 
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Carte �n° �3 �
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Carte �n° �4 � :�
«�The�districts�of�Hama�and�Homs�in�the�first�third�of�the�nineteenth�

century.�»�
�

�
D’après�N.�N.�Lewis,�1987,�p.�18�

�
�
�
�
�

�
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Annexe n° 2: Transports et 
communication en 

évolution. 
 

 Carte�n°�5�:�«�Chemin�de�fer�de�Damas-Hamah�et�Prolongements�en�1911.�»�
Source�:�CADN.�Fonds�Constantinople.�Série�E.�Dossier�n°�419.�Livret�intitulé�:�Réclamations�de�la�
Société�Ottomane�du�Chemin�de�fer�de�Damas-Hamah�et�Prolongements,�1911.��

Auteur�non�mentionné�
 Carte�n°�6�:�Carte�sans�titre�représentant�l’état�des�voies�ferrées�en�1909�

Source�:�Livret�n°�4467,�Bristish�Diplomatice�and�Consular�Reports�of�Turkey.Trade�of�Damascus�
for�the�year�1909,�1910.��

 Carte�n°�7�:�Carte�sans�titre�représentant�l’état�des�voies�ferrées�en�1910�
Source�:�Livret�n°�4802,�Bristish�Diplomatice�and�Consular�Reports�of�Turkey.Trade�of�Damascus�
for�the�year�1910,�1911.�

 Carte�n°�8�:�«�Sketch�Map�of�the�District�of�Beirut�»,�1/3�000�000�
Source�:�Livret�n°�4863,�Bristish�Diplomatic�and�Consular�Reports�of�Turkey.Trade�and�
Commerce�of�Beirut�and�Coast�Syria,�for�the�year�of�1911,�1912.�

 Carte�n°�9�:�«�Sketch�Map�of�the�District�of�Beirut�»,�1/3�300�000�
Source�:�Livret�n°�5184,�Bristish�Diplomatic�and�Consular�Reports�of�Turkey.Trade�and�Commerce�
of�Beirut�and�Coast�Syria,�for�the�year�of�1912,�1913.�
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Carte �n° �5 �
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Carte �n° �6 �

 
In Bristish Diplomatic and Consular Reports of Turkey. Livret n° 4467, Trade of Damascus for the year 

1909, London, Foreign Office, 1910. 
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Carte �n° �7 �

�
In Bristish Diplomatic and Consular Reports of Turkey. Livret n° 4802, Trade of Damascus for the year 

1910, London, Foreign Office, 1911.�
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Carte �n° �8 �

 
In Bristish Diplomatic and Consular Reports of Turkey. Livret n° 4863, Trade and Commerce of Beirut and 

Coast Syria, for the year 1911, London, Foreign Office, 1912.�
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Carte �n° �9 �

�
In Bristish Diplomatic and Consular Reports of Turkey. Livret n° 5184, Trade and Commerce of Beirut and 

Coast Syria, for the year 1912, London, Foreign Office, 1913.�
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Annexe n°3 : Homs intra-muros 
�
�

 Carte�n°�10�:�«�La�medina�de�Homs�».�
Carte�conçue�et�réalisée�par�M.�Al-Dbiyat.�
Source�:�DBIYAT�M.� (Al-),�Homs�et�Hama�en�Syrie�centrale.�Concurrence�urbaine�et�développement�
régional,�1995,�p.�185.�

 Carte�n°�11�:�«�Les�quartiers�de�Homs�»�
Carte�réalisée�par�Lina�Khanme�Sberna�et�conçue�par�Vanessa�Guéno.�
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Carte �n° �10 �
 

 
 

 

La « médina de Homs »
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Carte �n° �11 �
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Annexe n° 4 :  

 Répartition administrative des villages 

du qa¥®’  de Homs d’après les annuaires 

provinciaux n° 31 ( année 1899/1900) et 

32 (année 1900/1901) 
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� Centre �administratifCentre �administratif ��

1899/19001899/1900 ��

S®lnS®ln ®mat �wil®yat �®mat �wil®yat �

S‚riyya �n°S‚riyya �n° ��3131 ��

VillageVillage �� Heures �de �Heures �de �

marche �marche � ��

VillageVillage ��

��

Centre �administratifCentre �administratif ��

1900/19011900/1901 ��

S®ln®mat �wil®yat �S®ln®mat �wil®yat �

S‚riyya �n°S‚riyya �n° ��3232 ��

0� Centre �du �qa¥®’ �
petite �ville �de �Homs �

� 0h00� � Centre �du �qa¥®’ �
petite �ville �de �Homs �

1� � T‚r� 5h00� � N®V iya �de �T‚r �
2� � Tell�Dahab� 7h00� Tell�Dahab� �
3� � Tell�D‚� 6h00� Tell�D‚� �
4� � Kafr�L®h®� 7h00� Kafr�L®h®� �
5� � Qan®qiyya� 7h00�� Qan®qiyya� �
6� � Hirqal� 7h00� Hirqal� �
7� � Tal¬l� 4h00� Tal¬l� �
8� � Sma±¬l� 4h00� Sma±¬l� �
9� � ºi_a� 4h00� ºi_a� �
10� � ±Arq®y®� 6h00� ±Arq®y®� �
11� � Kafr�N®n� 6h00� Kafr�N®n� �
12� � Bur™�Qa±aya� 6h00� Bur™�Qa±aya� �
13� � Tisn¬n�ou�

Tast¬n�
6h00� Tisn¬n� �

14� � ©urn®y®� 6h00� ©urn®y®� �
15� � Buwayr� 4h00� � N®V iya �de �Buwayr �
16� � Qay¿�ºam¬d� 4h00� Qay¿�ºam¬d� �
17� � Ma·rafa�� 4h00� Ma·rafa�� �
18� � Sukkara� 4h00� Sukkara� �
19� � ±Ayn�¯®fl� 4h00� ±Ayn�¯®fl� �
20� � ºam¬diyya1� 4h00� ºam¬diyya� �
21� � Ab‚�D®l¬� 3h30� Ab‚�D®l¬� �
22� � Ray®n� 3h30� Ray®n� �
23� � Dayr�F‚r��

ou�Dayr�Ful�
5h00� � N®V iya �Dayr �F‚r �

Dayr �F‚l�
24� � Ab‚�Ham®ma� 5h00� Ab‚�Ham®ma� �
25� � ±Izz�Al-D¬n� 5h00� ±Izz�Al-D¬n� �
26� � ±Asayla� 5h00� ±Asayla� �
27� � Tell�±Amra� 4h00� Tell�±Amra� �
28� � Za±far®na� 4h00� Za±far®na� �
29� � Rastan� 4h00� Rastan� �
30� � Ta™r®m¬r� 4h00� Ta™r®m¬r� �
31� � Dayr�Ba±alba� 1h00� Dayr�Ba±alba� �
32� � Fayr‚za� 1h00� Fayruza� �
33� � Zaydal� 1h00� Zaydal� �
34� � Maskana�� 2h00� Maskana�� �
35� � ©ad¬da��

Al-Qarqiyya�
3h00� ©ad¬da��

Al-Qarqiyya�
�

36� � Qin·®r� 2h00� Qin·®r� �
37� � Qams¬n� 3h00� Qams¬n� �
38� � Dmayna��

Al-�Qarqiyya�
3h00� Dmayna��

Al-Qarqiyya�
�

39� � Buway¥a��
Al-Qarqiyya�

3h00� B‚ay¥a��
Al-Qarqiyya�

�

40� � Q‚mariyya� 3h00� Q‚mariyya� �
41� � Qaflflina� 3h00� Qaflflina� �
42� � Mbarkiyya� 2h00� Mbarkiyya� �
43� � Qara�Aw·ar� 3h00� Qara�Aw·ar� �
44� � Abil� 2h00� Abil� �
                                                
1 Le�village�de�ºam¬diyya�est�mentionné,�dans�le�document�noté�SMBH�17�Doc�n°�200,�p.�226-250�(15�juin�
1327/�26�juin�1911),�sous�le�nom�de�ºam¬diyya�Al-Akr®d.�Voir�infra,�Chapitre�V,�p.�268.�
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45� � Nq¬ra� 2h00� Nq¬ra� �
46� � Kafr�±§y®� 2h00� Kafr�±§y®� �
47� � B®b®�±Amr� 1h00� B®b®�±Amr� �
48� � Ql‚V� 1h00� Ql‚V� �
49� � ºad¬da� 1h00� ºad¬da� �
50� � Rab¬±a� 1h00� Rab¬±a� �
51� � ±§_‚n� 1h00� ±§_‚n� �
52� � Br®b‚� 1h00� Br®b‚� �
53� � Um�Al-Qa_ab� 3h00� Um�Al-Qa_ab� �
54� � øirbat�Al-

Sawda��
2h00� øirbat�Al-

Sawda��
�

55� � Z‚r�Baqray®� 2h00� Z‚r�Baqray®� �
56� � Zayta�Al-BaVra� 2h00� Zayta�Al-BaVra� �
57� � øirbat�T¬n�

MaVm‚d�
3h00� øirbat�T¬n�

MaVm‚d�
�

58� � øirbat�T¬n�N‚r� 3h00� øirbat�T¬n�N‚r� �
59� � Dal®b‚z� 3h00� Dal®b‚z� �
60� � ©ad¬da�

Tarbiyya�
3h00� ©ad¬da�

Tarbiyya�
�

61� � R®m�Al-±Anz� 3h00� R®m�Al-±Anz� �
62� � Kan¬ssa� 3h00� Kan¬ssa� �
63� � Mar™�B‚lad� 3h00� Mar™�B‚lad� �
64� � NuwayVa� 3h00� NuwayVa� �
65� � DanVa� 3h00� DanVa� �
66� � øirbat�T®z¬� 3h00� øirbat�T®z¬� �
67� � Taz¬la�� 3h00� Taz¬la�� �
68� � —n‚n� 3h00� —n‚n� �
69� � Um�Al-±A¥®m� 3h00� Um�Al-±A¥®m� �
70� � øirbat�Al-

ºam®m�
3h00� øirbat�Al-

ºam®m�
�

71� � fi®r¬n�(ou�
fiaz¬n)�

3h00� fi®r¬n�(ou�
fiaz¬n)�

�

72� � Balqsa� 3h00� Balqsa� �
73� � Mar™�Al-Qafl®� 3h00� Mar™�Al-Qafl®� �
74� � M™aydal� 3h300� M™aydal� �
75� � Btaysa� 3h30� Btaysa� �
76� � Muta±®rid� 3h30� Muta±®rid� �
77� � øad®ta� 3h00� øad®ta� �
78� � ºa¥ar� 3h00� ºa¥ar� �
79� � QazVal� 3h00� QazVal� �
80� � Zaybaq� 3h00� Zaybaq� �
81� � Tan‚na� 3h00� Tan‚na� �
82� � Akr®d��

Al-Day®sna�
2h00� Akr®d�Al-

Day®sna�
�

83� � MV®™iriyya� 2h00� MV®™iriyya� �
84� � ºalam‚z� 2h00� ºalam‚z� �
85� � D®r�Al-Kab¬ra� 2h00� D®r�Al-Kab¬ra� �
86� � Hub‚b�Al-RiV� 2h00� Hub‚b�Al-RiV� �
87� � Duwayr� 2h00� D‚ayr� �
88� � Tayr�Ma±al¬� 2h00� Tayr�Ma±al¬� �
89� � Tanfl‚� 3h00� �anfl‚� �
90� � Tell�Bissa� 3h00� Tell�Bissa� �
91� � Um�Qar·‚V� 4h00� Um�Qar·‚V� �
92� � ±§mriyya� 2h00� ±§mriyya� �
93� N®V iya �de �Qu_ayr � � 5h00 � � N®V iya �de �Qu_ayr �
94� � Tell�Nab¬�

Mand‚�
5h00� Tell�Nab¬�

Mand‚�
�

95� � ±Ar™‚n� 4h30� ±Ar™‚n� �
96� � Kafr�M‚s®� 3h30� Kafr�M‚s®� �
97� � Kafr�±Abd¬� 3h30� Kafr�±Abd¬� �
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98� � ©‚siya� 7h00� ©‚siya� �
99� � Rabla� 7h00� Rabla� �
100� � Zir®±a� 7h00� Zir®±a� �
101� � ºaw·�Al-

Sayyid�±Al¬�
9h00� ºaw·�Al-

Sayyid�±Al¬�
�

102� � Q¬r®niyya� 9h00� Q¬r®niyya� �
103� � Zita� 9h00� Zita� �
104� � M±ay_ra� 10H00� M±ay_ra� �
105� � Maflariyya� 10h00� Maflariyya� �
106� � Minqafla±� 10h00� Minqafla±� �
107� � ºam®m� 10h00� ºam®m� �
108� � Ak‚m� 10h00� Ak‚m� �
109� � Dmayna�

Al-Tarbiyya�
4h00� Dmayna�

Al-Tarbiyya�
�

110� � º®w¬k� 8h00� º®w¬k� �
111� � N®±im� 8h00� N®±im� �
112� � Hit� 9h00� Hit� �
113� � Summaqiy®t�

Al-Tarbiyya�
8h00� Summaqiy®t��

Al-Tarbiyya�
�

114� � Km®m� 3h30� Km®m� �
115� � º‚z� 5h00� º‚z� �
116� � M‚d®n�� 5h00� M‚d®n�� �
117� � Dbayn� 8h00� Dbayn� �
118� � Laftay®� 6h00� Laftay®� �
119� � Wi™a�Al-ºa™ar�� 6h00� Wi™a�Al-ºa™ar�� �
120� � Buwayt�� 8h00� Buwayt�� �
121� � ©‚b®niya� 9h00� ©‚b®niya� �
122� � Buway¥a��

Al-Tarbiyya�
7h00� Buway¥a�

Al-Tarbiyya�
�

123� � Um�ºartayn� 7h00� Um�ºartayn� �
� Eyke �Qap‚l¬ �N®V iya �

Sı �
� � � Eyke �Qap‚l¬ �N®V iya �

Sı �
124� � Bray™� 9h00� Bray™� �
125� � —adad� 9h00� —adad� �
126� � ºisya� 6h00� ºisya� �
127� � ºa¥ar� 10h00� ºa¥ar� �
128� � Mh¬n� 10h00� Mh¬n� �
129� � ºwar¬n� 9�h00� ºwar¬n� �
130� � Tantar� 9h00� Tantar� �
131� � Qaryatayn� 12h00� Qaryatayn� �
Total �
�

Le �centre �et �2 �n®V iya-
s �

131 �villages � � 131 �villages � 5 �n®V iya-s �
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Annexe n° 5 : 
Inventaire des registres émanant des organes 
judiciaires de Homs exploités dans le cadre de 

cette étude.�
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�
�

�
� Code �

Si™ill �
N° � Type �de �

Tribunal �
Section � Langue �

Utilisé
e �

Date � Page
s �

Doc
. �

Nature �des �
documents �

1 � SMBH2� 1� MaVkamat�
Bid®yat�

Civile�
Commerciale�

Arabe� 1886-1888� 199� 155� Comptes�rendus�
d’audience�

2 � SMBH� 2� MaVkamat�
Bid®yat�

Civile�
Commerciale�

Arabe� 1888-1891� 173� 167� Comptes�rendus�
d’audience�

3 � SMBH� 4� MaVkamat�
Bid®yat�

Civile�et�
Commerciale�

Arabe� 1900� 40� 12� Comptes�rendus�
d’audience�

4 � SMBH� 5� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale� Arabe� 1892-1893� 163� 213� Comptes�rendus�
d’audience�

5 � SMBH� 6� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale�
�

Arabe� 1891-1898� 91� 387� Jugements�

6 � SMBH� 7� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale�
Civile�

Arabe� 1893-1896� 384� 1484� Jugements�

7 � SMBH� 8� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale� Arabe� 1893-1894� 186� 820� Tableau�avec�résumés�
du�motif�et�jugements�

8 � SMBH� 9� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale� Arabe� 1894-1895� 161� 274� Comptes�rendus�
d’audience�

9 � SMBH� 10� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale� Arabe� 1892-1897� 238� 467� Jugements�

10 � SMBH� 11� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale�
�

Arabe� Décembre�
1896�

72� 344� Jugements�

11 � SMBH� 12� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale�
�

Arabe� 1899-1901� 480� 770� Jugements�avec�
résumé�de�l’affaire�

12 � SMBH� 13� MaVkamat�
Bid®yat�

Civile� Arabe� 1898-1911� 164� 419� Confirmations�de�
décision��

13 � SMBH� 14-1� MaVkamat�
Bid®yat�

Civile� Arabe� 1901� 55� 15� Comptes�rendus�
d’audience�

14 � SMBH� 14-2� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale� Arabe� 1909� 303� 214� Jugements�avec�
résumé�

15 � SMBH� 15� MaVkamat�
Bid®yat�

D®’irat�al-
isti’n®f�

Pénale�
�

Arabe� 1902-1904� 1342� 687� Jugements�

16 � SMBH� 16� MaVkamat�
Bid®yat�

Civile� Arabe� 1904-1906� 391� 1923� Jugements�

17 � SMBH� 17� MaVkamat�
Bid®yat�

Civile� Arabe�
Ottoman�

1911� 366� 182� Comptes�rendus�
d‘audience�

�

                                                
2�SMBH�:�Si™ill®t�Ma=kama�Bid®yat�ºimA�conservés�au�Centre�des�Archives�Historiques�de�Damas.�
La�numérotation�indiquée�est�la�numérotation�officielle�attribuée�par�le�Centre.�
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� Code �
Si™ill �

N° � Type �de �
Tribunal �

Section � Langue �
Utilisée �

Date � Pages � Doc. � Nature �des �documents �

18 � SMBH� 18� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale�
Civile�

Arabe� 1910-
1912�

299� 1653� Tableau�
Registre�de�décisions��

19 � SMBH� 19� MaVkamat�
Bid®yat�

Civile� Arabe�et�
ottoman�

1905-
1915�

297� 1235�
�

Tableau�
Registre�de�décisions��

20 � SMBH� 20� MaVkamat�
Bid®yat�

�
Civile�

Arabe�et�
ottoman�

1919� 198� 751� Tableau�
Registre�de�décisions��

21 � SMBHQZ3� [1]� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale�
�

Arabe� 1886-
1888�

156� 147� Comptes�rendus�d’audience�

22 � SMBHQZ� [2]� MaVkamat�
Bid®yat�

Civile� Ottoman� 1887-
1890�

198� 196� Jugements�sans�référence�aux�
lois�

23 � SMBHQZ� [3]� MaVkamat�
Bid®yat�

Pénale� Arabe� 1888-
1889�

207� 230� Comptes�rendus�d’audience�

24 � SMBHQZ� [4]� MaVkamat�
Bid®yat�

�
Civile�

Ottoman� 1901-
1903�

296� 247� Jugements�

25 � SMQH4� � MaVkama�
Qar±¬yya�

� Arabe� 1895� 400� 527� Qayd�=u™™a�+�qayd�‘il®m�

�

�

                                                
3�SMBHQZ�:�Si™ill®t�Ma=kama�Bid®yat�º¬mA�QaAr�Al-Zahr®w¬��conservé�au�Qa_r�Al-Zahr®wi�à�Homs.�
La�numérotation�indiquée�n’est�ni�une�numérotation�officielle�ni�une�numérotation�logique.�Il�s’agit�de�l’ordre�
dans�lequel�les�registres�m’ont�été�présentés.�Ce�pourquoi�leurs�numéros�respectifs�sont�signalés�entre�crochets.�
4�SMQH�:�Si™ill�Mahkama�9ar±¬yya�ºimA,�ce�registre�appartient�à�N.�S.�Az-Zahr®w¬�qui�m’a�cordialement�
autorisé�de�le�consulter.�
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 Sources primaires manuscrites

♦ Sources locales en arabe et en ottoman :

 ����Registres�conservés�au�Centre�des�Archives�Historiques�de�Damas ����sous�la
référence�Si™ill�Majkama�dar±¬�ºim{.�Il�s’agit�en�fait�des�si™ill®t�majkamat�bid®yat�de
Homs.�Nous�avons�conservé�ici�la�numérotation�établie.�Le�n°r3�manquant�n’est�pas�un
oubli,�ce�registre�émane�en�fait�du�tribunal�de�gazza�(voir�chapitre�I�de�cette�étude).�Dans
le�corps�de�cette�étude,�ils�se�trouvent�référencés�sous�l’abréviation�SMBH.

 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�1,�[années�1886-1888],�199rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�2,�[années�1888-1891],�173rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�4,�[année�1900],�40rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�5,�[années�1892-1893],�163rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�6,�[annéesr1891-1898],�91rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�7,�[années�1893-1896],�384rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�8,�[année�1893-1894],�186rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�9,�[année�1894-1895],�161rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�10,�[année�1892-1897],�238rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�11,�[année�1896],�72rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�12,�[années�1899-1910],�480rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�13,�[années�1898-1911],�164rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�14-1,�[année�1901],�55rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�14-2,�[année�1909],�303rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�15,�[années�1902-1904],�1342rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�16,�[années�1904-1906],�391rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�17,�[année�1911],�366rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�18,�[années�1910-1912],�299rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�19,�[années�1905-1915],�297rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{,�n°�20,�[année�1919],�198rp.

 ����Registres�conservés�au�Qa{r�Al-Zahr®w¬�à�Homs.���
Ces�registres�n’ont�toujours�pas�été�indexés�par�les�archivistes.�La�numérotation�utilisée�ici
a�été�établie�par�nos�soins�afin�de�l’organisation�du�travail.�Dans�le�corps�de�cette�étude,�ils
se�trouvent�référencés�sous�l’abréviation�SMBHQZ.

 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{�Qa{r�Al-Zahr®w¬,�n°r1,�[années�1886-1888],�156rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{�Qa{r�Al-Zahr®w¬,�n°r2,�[années�1887-1890],�198rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{�Qa{r�Al-Zahr®w¬,�n°r3,�[années�1888-1889],�156rp.
 Si™ill�Majkamat�Bid®yat�ºim{�Qa{r�Al-Zahr®w¬,�n°r4,�[années�1901-1903],�296rp.

  �����Archive�privée.����Un�registre�du�tribunal� ·ar±¬� de�Homs.�Référencée�dans�cette
étude,�SMdH.

 Si™ill�Majkama�dar±¬�ºim{,�[année�1895],�400rp.
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♦ Correspondance consulaire et diplomatique française :

Fonds�conservés�au�Centre�des�Archives�Diplomatiques�de�Nantes.

  ����Fonds�Consulat�de�Damas,�dossiers�de�correspondance�n°r1�à�33,
1824�������-�������1881.

 ����Fonds�Ambassade�de�Constantinople,�Série�D�(Correspondance�consulaire),
Sous-Série��Damas�(1772�������-�������1914),�Carton�correspondan�������ce�avec�le�poste�de�Damasr:

 N°r4�(1854-1858).
 N°r5�(1859-1861).
 N°r6�(février�1862-1863).
 N°r7�(1864-1867).
 N°r8�(1868-1871).
 N°r9�(1872-novembre�1875).
 N°r10�(1876-1879).
 N°r11�(1880-1881).
 N°r12�(1882-1883).
 N°r13�(1884).
 N°r14�(1885-1887).
 N°r15�(1888-1889).
 N°r17�(1890-1891).
 N°r18�(1892-1894).
 N°r19�(1895-novembre�1899,�1900-avril�1914).

  ����Fonds�Ambassade�de�Constantinople,�Série�E�XVIII ���e���-�������1939,�Cartons��
couvrant�les�années�1875�������-�������1914.

 N°r43r:�Affaires�Consulaires�(1875-1912).
 N°r411r:�Chemins�de�fer�(1887-1896).
 N°r419r:�Chemin�de�fer�Damas-Beyrouth-Biredjik�(1891-1896).
 N°r423r:�Chemins�de�fer�(1889-1913).
 N°r493r:�Chambre�du�Commerce�(1900-1914).
 N°r516r:�Affaires�Commerciales-�Rapports�commerciaux�(1862-1899).
 N°r528r:�Tribunaux�(1899-1910).
 N°r529r:�Tribunaux�(1893-1914).
 N°r530r:�Tribunaux�(1865-1902).
 N°r532r:�Tribunaux�(1894-1912).
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 Sources primaires publiées

♦ Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance. Turkey

Ils�sont�conservés�en�partie�à�la�Chambre�du�Commerce�de�Marseille�[CCIM]�sous�leur
forme� originale� et� une� autre� partie� au� Centre� des� Archives� d’Outre-Mer� d’Aix-en-
Provence�sous�forme�de�microfilms�[MIOM].

 Livret�n°r99r:�Trade�of�Damascus� for� the�year�1887,�Foreign�Office,�Londres,�1888,
[40rMIOMr2].

 Livret�n°r417r:�Trade�of�Damascus�for� the�year�1898,�Foreign�Office,�Londres,�1889,
[40rMIOMr8�]
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Résumé::
Cette� recherche� s’inscrit� dans� les� années� couvrant� le� règne� du� dernier� grand� sultan

ottoman,�Abdülhamid�II�et�se�positionne�au�croisement�de�l’histoire�du�droit�et�de�l’histoire�sociale
au�travers�d’une�documentation�originale::�les�registres�du�tribunal�séculier�(ma9kama�ni˙®miyya)
de�Homs,�petite�ville�de�Syrie�Moyenne,�localisée�sur�les�rives�de�l’Oronte.

La� région� de� Homs,� aux� atouts� naturels� non� négligeables,� est� considérée� ici� selon� sa
délimitation�administrative�(qa¥®’)�issue�de�la�réorganisation�de�l’Empire�Ottoman�durant�le�XIXe

siècle.� Cette� circonscription� est� étudiée� au� travers� des� relations� qui� se� dévoilent� au� cours� des
audiences�entre� les�acteurs�présents�et�des�rapports�qu’entretiennent�ces�derniers�avec� la� terre�au
moment�où�sont�appliquées�les�réformes�institutionnelles�et�plus�particulièrement�foncières.

Ainsi,� au� sein�d’un�organe� judiciaire�nouveau,� le� tribunal�de�première� instance,�dont� la
compétence�juridique�s’étend�à�l’ensemble�du�qa¥®,�s’expriment�les�habitants�de�cette�subdivision
administrative�dont�le�le�chef-lieu�est�Homs.�Citadins,�ruraux,�bédouins,�propriétaires,�usufruitiers
pour�la�plupart�anonymes�se�rendent�auprès�de�cette�cour�de�justice�revendiquer�leur�droit�à�la�terre
et�surtout�enregistrer�légalement�leurs�acquisitions�foncières�nouvelles.

Dans�ce�cadre�local,�l’application�des�réformes�centrales�transparaît�au�miroir�des�relations
que�tisse�cette�ville�avec�son�territoire�dans�une�période�de�transition�institutionnelle.

Abstract::���
This�study�takes�place�during�the�rule�of�the�last�great�Ottoman�Sultan,�Abdelhamid�II.�It�lies

at�the�disciplinary�intersection�of�History�of�Law�and�Social�History�through�the�study�of�a�unique
source� material;� the� registers� from� the� secular� court� (ma9kama� ni˙®miyya)�of�Homs,� a� small
Middle�Syrian�city�on�the�shores�of�the�Orontes�river.
The�geographical�delimitation�of�Homs�at�this�time�corresponds�to�the�new�enlarged�administrative
(and�geographical)�unit�called�qa¥®’,�established�in�the�XIX�century�reorganisation�of�the�Ottoman
Empire�that�included�significant�natural�resources.�This�new
circumscription� is� studied� through� the� relations� that� are� revealed� in� the� court� room� in�between
actors�and�subsequently�between�these�actors�and�their�land�at�a�moment�in�time�when�institutional
and�in�particular�property�related�reforms�are�being�applied.

In� this�new� legal� institution;� the�secular�court�of� first� instance,�whose� legal�and� territorial
authority� recently� had� been� extended,� the� inhabitants� of� the� entire�administrative� subdivision
gather�to�state�their�cause�at�their�new�administrative�centre�in�Homs.
Consequently,� city-dwellers,�peasants,� Bedouins,� land� owners� and� land� users,� most� of� them
anonymous,�come�to�this�court�room�to�claim�their�rights�to�the�land�they�own�and�use�and�above
all�to�legalise�their�recent�property�acquisitions.
In� this� local� context� the� implementation� of� the� central� reforms� appear� through� the� web� of
interaction�that�this�city�creates�with�its�hinterland�through�one�of�the�newly�established�institutions
in�a�period�of�institutional�transition.
>


	1-Page titre vol-1
	2-Dédicace
	3-Remerciements
	4-Introduction
	5-Chap.I
	6-Chap.II
	7-Chap.III
	8-Page titre vol-II
	9-Chap.IV
	10-Chap.V
	11-Conclusion
	13-Bibliographie
	14-Table des matières
	15-RésuAbstract
	vg-annexes-theses

