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INTRODUCTION 
 

�����š�š���� �š�Z���•���� �•�[�]�v�•���Œ�]�š�� �����v�•�� �µ�v���� ���]�•���]�‰�o�]�v���� �Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���� �Œ���o���š�]�À���u���v�š�� �Œ� �����v�š���� �u���]�•�� ���]���v��
� �š�����o�]���� ���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�] �W�� �����o�o���� ������ �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� �µ�Œ�����]�v���X�� �>�–�Z�]�•�š�}�]�Œ���� �µ�Œ�����]�v���� �š�}�µ���Z���� ���� �����•��
domaines comme l'histoire sociale, la sociologie urbaine, l'histoire économique, la 
géogr���‰�Z�]���� �µ�Œ�����]�v���U�� �o�–���Œ���Z� �}�o�}�P�]���U�� ���š���X�� �>�[���(�(�]�Œ�u���š�]�}�v�� ������ �����š�š���� ���]�•���]�‰�o�]�v���� �•�[���•�š�� �š�Œ�����µ�]�š����
�‰���Œ���o�����u�µ�o�š�]�‰�o�]�����š�]�}�v�������•���š�Œ���À���µ�Æ�����[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����µ�Œ�����]�v���������v�•���o���•���µ�v�]�À���Œ�•�]�š� �•�����u� �Œ�]�����]�v���•�����š��
européennes, depuis les années soixante dix. Le développement fulgurant de 
�o�[�µ�Œ�����v�]sation, depuis le début du siècle, puis son accélération après la seconde guerre 
mondiale entraîna un intérêt plus grand pour cette discipline, qui visait à comprendre 
pourquoi les gens choisissai���v�š�� ������ �•�[�]�v�•�š���o�o���Œ�� �����v�•�� �µ�v���� �À�]�o�o���� �‰�}�µ�Œ�� �Ç�� �À�]�À�Œ���� ���v�•���u���o���� ���š��
quels étaient leurs outils, leurs moyens, leurs objectifs et leurs aspirations ? Dans une 
�•�]�š�µ���š�]�}�v�� �}�¶�� �o���•�� �À�]�o�o���•�� �v���� �����•�•���]���v�š�� ������ �•�[���P�Œ���v���]�Œ�� ���š�� ������ �•���� ��� �À���o�}�‰�‰���Œ�U�� �‰���Œ�(�}�]�•�� ���µ��
��� �š�Œ�]�u���v�š���������o���µ�Œ���v�}�Ç���µ���Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���U���o�[�]�v�š� �Œ�!�š��� �š���]�š���P�Œ���v�����‰�}�µ�Œ���µ�v�������]�•���]�‰�o�]�v�����‹�µ�]���‰�}uvait 
���[�µ�v���� �‰���Œ�š�� ���}�v�š�Œ�]���µ���Œ�� ���� �(���]�Œ���� �Œ�����}�v�v���`�š�Œ���� �o���� �‰���š�Œ�]�u�}�]�v���� �u���š� �Œ�]���o�� ���š�� �]�u�u���š� �Œ�]���o�� ������ �o����
�À�]�o�o���� ���š�� �o���� �‰�Œ�}�š� �P���Œ�U�� ���š�� ���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š, de chercher dans le passé des solutions efficaces 
pour le développement maîtrisé et durable des villes. Ces travaux essaiment alors dans 
�š�}�µ�š���� �o�[���µ�Œ�}�‰���� �K�����]�����v�š���o���� ���š�� �u�!�u���� ���v�� �Z�µ�•�•�]���X�� �/�o�•�� �•�}�v�š�� �•�}�µ�À���v�š�� ���o���•�•� �•�� ���� �o���� �(�Œ�}�v�š�]���Œ����
���[���µ�š�Œ���•�� ���]�•���]�‰�o�]�v���•�� �v�}�š���u�u���v�š�� �o���� �P� �}�P�Œ���‰�Z�]���U�� �o�[���š�Z�v�}�o�}�P�]���U�� �o���� �•�}���]�}�o�}�P�]���� �}�µ�� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ����
des mentalités. Certains travaux interrogent aussi la ville dans son environnement 
immédiat, notamment sa relation avec la campagne ou avec les populations 
environnantes.1 

En France même, la discipline se développe dans de nombreuses universités et 
���}�v�����Œ�v���� �v�}�v�� �•���µ�o���u���v�š�� �o���•�� �À�]�o�o���•�� �(�Œ���v�����]�•���•�U�� �u���]�•�� � �P���o���u���v�š�� �o���•�� �À�]�o�o���•�� ������ �o�[��ncien 
empire colonial ou les villes du Moyen-Orient.  Ainsi, en ce qui concerne le Maroc, qui 
fascinait les autorités françaises lors du Protectorat, le Tourneau écrit une thèse 
���[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� �µ�Œ�����]�v�� sur Fès avant le protectorat en 1947. Des travaux similaires 
���}�v�����Œ�v���v�š�� �o���� �d�µ�v�]�•�]���� ���š�� ���[���µ�š�Œ���•�� �À�]�o�o���•�� ���µ�� �D���P�Z�Œ������ ���š�� ���µ�� �D�}�Ç���v-Orient. En France, 
�o�[�]�v�š� �Œ�!�š�� �‰�}�µ�Œ�� �o���� ���]�•���]�‰�o�]�v���� �Œ���‰�Œ���v���� �š�}�µ�š���� �•���� �À�]�P�µ���µ�Œ�� ���µ�Œ���v�š�� �o���•�� ���v�v� ���•�� �õ�ì�X�� ���]�v�•�]�U�� �o�[�}�v��
assiste en 1998, à la création de la Société Française d'Histoire Urbaine qui regroupe 
les chercheurs, quel que soit leur appartenance disciplinaire, leur ancrage 

                                                           

1 BERELOWITCH, Wladimir, Trois livres d'histoire urbaine russe, Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations, Année 1985, Volume 40, Numéro 4, pp. 846-847. 
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chronologique ou géographique, qui aborde le fait urbain dans son historicité. Elle 
�‰�µ���o�]���������‰�µ�]�•���o�[���v�v� �����î�ì�ì�ì���o�����Œ���À�µ����Histoire Urbaine.2 

Dans cette discipline, cette �š�Z���•���� �•�[inscrit dans la sous-discipline des monographies 
urbaines. Celles-���]�� �(�}�v�š�� ���‰�‰���o�� ���� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���U�� �o���� �P� �}�P�Œ���‰�Z�]���� �}�µ�� ���v���}�Œ���� ���µ�Æ�� �•���]���v�����•��
�‰�}�o�]�š�]�‹�µ���•�U�� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���•�� ���š�� �•�}���]���o���•�X�� �>�[�}���i�����š�]�(�� ���[�µ�v���� �u�}�v�}�P�Œ���‰�Z�]���� �µ�Œ�����]�v���� ���•�š�� ������
���Œ���•�•���Œ���µ�v���‰�}�Œ�š�Œ���]�š���������o�[� �š���š�����[�µ�v�����À�]�o�o�������µrant une période donnée. Cet état des lieux 
ne peut être une simple chronologie de faits historiques, mais doit être inspiré par les 
règles de la monographie géographique. Ainsi, il se doit de dresser un panorama 
��� �š���]�o�o� �����š���•�‰���š�]���o�]�•� �U�����[�µ�v�����À�]�o�o�����}�µ�����[�µ�ve région sur un certain nombre de thématiques 
afin de répondre à une ou plusieurs problématiques. Pour cet exercice, nous avons 
���Z�}�]�•�]���o�����À�]�o�o�����������^���o� �����µ���D���Œ�}���U���‹�µ�]�������o�[���Æ�����‰�š�]�}�v�����[�µ�v�����h monographie » anglophone, 
�v�[���� �i���u���]�•�� �(���]�š�� �o�[�}���i���š�� ���[�µ�v�� �š�Œ���À���]�o�� ���[�Z�]�•toire urbaine en langue française, alors que 
celle-���]�� ���� �(���]�š�� �o�[�}���i���š�� ������ �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �š�Œ���À���µ�Æ�� ������ �P� �}�P�Œ���‰�Z�]���� �µ�Œ�����]�v���U�� ���� �o�[�]�v�•�š�]�P���š�]�}�v��
notamment du géographe Mohammed Naciri3. 

Pourquoi Salé ? 

La ville de Salé est considérée comme ancienne et réputée dans tout le Maroc. Son 
histoire est pourtant semble-t-il moins étudiée par les travaux contemporains en 
�o���v�P�µ���� �(�Œ���v�����]�•���X�� ���]�v�•�]�U�� �]�o�� ���}�v�À�]���v�š�� ���[���Œ�P�µ�u���v�š���Œ��le choix de porter notre travail 
���[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����µ�Œ�����]�v�����•�µ�Œ�������š�š�����À�]�o�o�� entre 1792 et 1930. 

Il à noter t�}�µ�š�� ���[�����}�Œ���� �‹�µ���� �^���o� �� � �š���]�š�� �o�[�µ�v���� �����•�� �À�]�o�o���•�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•�� �����•�� ���u�‰�]�Œ���•��
Almoravide et Almohade, puis du Royaume de Fès4. Par la suite, surtout au cours du 
XVIIe siècle, Rabat et sa voisine Salé, se font connaître en Europe occidentale comme 
une base importante de la course maritime.  Les deux villes, souvent confondues en 
Occident, suscitent la peur et la curiosité des principales puissances Européennes, vu la 
�u���v�������� �‹�µ�[���o�o���•�� �(�}�v�š�� �‰���•���Œ�� �•�µ�Œ�� �o���� ���}�u�u���Œ���� international�X�� �>���•�� �À�]�o�o���•�� ������ �o�[���•�š�µ���]�Œ���� ���µ��
Bouregreg laissent le souvenir�U���i�µ�•�‹�µ�[���µ���Z�}�Ç���µ�u��-Uni, des Salee Rovers ou «écumeurs 
des mers de Salé». Cette épopée maritime est �u���Œ�‹�µ� ���� �v�}�š���u�u���v�š�� �‰���Œ�� �o�[���Œ�Œ�]�À� ����
���[� �u�]�P�Œ� �•�����v�����o�}�µ�•��en masse à Rabat, lors des XVI-XVIIe siècles, et dans une moindre 
proportion à Salé5. Ces Andalous trouvent dans la course maritime un moyen, suite à 

                                                           
2 http://sfhu.hypotheses.org/la-revue-histoire-urbaine, consultée de 03/11/2015 
3 NACIRI, Mohammed, « Salé : étude de géographie urbaine », Revue de Géographie du Maroc, n°3-4, 
1963, p.22. 
4 �>�[�]�u�‰�}�Œ�š���v�����������������š�š�����À�]�o�o�������•�š���Œ���o���š� �����‰���Œ���������v�}�u���Œ���µ�Æ���Z�]�•�š�}�Œ�]���v�•�����š���P� �}�P�Œ���‰�Z���•���u� ���]� �À���µ�Æ�U��
musulmans mais également européens. Le poète andalou Lissan Dine Ibn Al Khatib, qui a été exilé pour 
une partie de sa vie à Salé, insiste beaucoup, par exemple, �•�µ�Œ���o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v�������‰���Œ���µ���������������š�š�����À�]�o�o�������µ��
Maghreb vers le XIVe siècle.  
5 MEZIANE, Leila, « Salé au XVIIe �•�]�����o���U���š���Œ�Œ�������[���•�]�o�����u�}�Œ�]�•�‹�µ�����•�µ�Œ���o�����o�]�š�š�}�Œ���o�����š�o���v�š�]�‹�µ�����u���Œ�}�����]�v�i�U��Cahier 
de la méditerranée, 2009, pp. 359-372. 
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�o���µ�Œ�����Æ�‰�µ�o�•�]�}�v�������� �o���µ�Œ�•�� �š���Œ�Œ���•�� ���[���v�����o�}�µ�•�]���U�������� �Œ���‰�Œ���v���Œ��, sous une forme différente, 
la guerre sainte ou Jihad ���}�v�š�Œ�����o�����Œ�}�Ç���µ�u�������[���•�‰���P�v�������š���o�[���µ�Œ�}�‰���X�����v���š� �u�}�]�P�v���v�š���o���µ�Œ�•��
expéditions jusqu'à Reykjavik en Islande, qui semblent avoir marqué la mémoire 
collective en Europe. 

Avant même cette épopée maritime, Salé avait une « réputation » sous plusieurs 
dynasties régnantes sur le Maroc. Ainsi, sa grande mosquée et sa Médersa firent de la 
ville un des centres religieux importants du Maroc médiéval.  Sa position stratégique 
sur la voie côtière reliant Fès à Marrakech ���š�� �•�}�v�� �‰�}�Œ�š�U�� �����v�š�Œ���� ���[� ���Z���v�P���•�� ���v�š�Œ����
�o�[���µ�Œ�}�‰���� ���š�� �o���� �D��roc, ont contribué à son rayonnement, comme ville étape et ville 
marchande. Ce rayonnement est toujours relativement vivace dans le Maroc 
contemporain. 

Partant de ce contexte historique et de leurs observations, certains chercheurs 
�}�����]�����v�š���µ�Æ�U�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�������� �<���v�v���š�Z�� ���Œ�}�Á�v�U�� �‹�µ�]�� �•�[���•�š�� �]�v�š� �Œ���•�•� �� ���� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� �•�}���]���o���� ������ �o����
ville, dans son ouvrage People of Salé, publié durant les années 70, ont émis 
�o�[�Z�Ç�‰�}�š�Z���•�� �‹�µ�[�µ�v���� �(�}�Œ�š���� �]�����v�š�]�š� �� ���µ�o�š�µ�Œ���o�o���� ���š�� �����•�� �u���v�š���o�]�š� �•�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���•�� �•���� �•�}�v�š��
affermies lentement, puis se sont codifiées dans la ville au fil des siècles. Ainsi, ils ont 
� �u�]�•�� �o�[�Z�Ç�‰�}�š�Z���•���� ������ �o�[���Æ�]�•�š���v�����U�� �v�}�š���u�u���v�š�� �š�}�µ�š�� ���µ�� �o�}�v�P�� ���µ�� �y�/�y���� �•�]�����o�� et �i�µ�•�‹�µ�[���µ��
début du prot�����š�}�Œ���š�U�����[�µ�v�� identité culturelle slaouie ayant des points communs avec 
�����o�o�������[���µ�š�Œ���•���À�]�o�o���•��traditionnelles du Maghreb mais aussi certaines spécificités. Cette 
identité serait �����•� �����‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š���•�µ�Œ���o�[�/�•�o���u�U���µ�v�������µ�o�š�µ�Œ����urbaine arabe considérée 
comme �Œ���(�(�]�v� ���U���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����u���Œ�]�š�]�u�����������o�����À�]�o�o�������š���o�[���‰�‰�}�Œ�š�������•���‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�•�����v�����o�}�µ�•���•�X��
Il est intéressant de noter, pour Kenneth Brown, que cette culture urbaine raffinée se 
développe dans une ville entourée de tribus profondément rurales et pour certaines 
berbères, maintenant quant à elles une organisation tribale et coutumière. Aussi, sans 
être une ville ayant le statut officiel de capitale, et sans accueillir un très grand 
���}�v�š�]�v�P���v�š�� ���v�����o�}�µ�U�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ������ �d� �š�}�µ���v�� ���š�� �Z�������š�U�� �^���o� �� ���•�š�� ���}�v�•�]��� �Œ� ����et reputée 
���}�u�u�����µ�v�����À�]�o�o�������Œ�����������š���o���š�š�Œ� �����~���µ���•���v�•���������o�[adab).                       

Salé a aussi créé, selon Kenneth Brown, le « paradoxe �i�����[�µ�v�����������‰�š���š�]�}�v���Œ���o���š�]�À���u���v�š��
�Œ� �µ�•�•�]���� ���[�µ�v���� �•�}���]� �š� �� �µ�Œ�����]�v���� �š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�o���� ���� �µ�v�� �v�}�µ�À�����µ�� �‰���Œ�����]�P�u���� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���� ���š��
social au cours du XIXe siècle. Les historiens locaux contemporains de ces 
bouleversements, notamment Ahmed Ibn Khalid Naciri et Ibn Ali Ad Dukkali6, relatent 
ainsi de nombreux épisodes où cette identité urbaine est menacée, mais en tirent un 
constat de rés�]�o�]���v���������š�����[�������‰�š���š�]�}�v���u���•�µ�Œ� ��. 
                                                           
6 Le manuscrit de référence sur Salé, est   IBN ALI AD-DUKKALI, M., Muhammâd, al Ithâf al Wajiz, Tarikh 
al 'Udwatain, manuscrit conservé à la bibliothèque Sbihi, 1896�X���/�o���•�[���P�]�š�����[�µ�v�����Z�]�•�š�}�]�Œ�������•�•���Ì�����}�µ�Œ�š�����������o����
Salé vue par un lettré de la ville, ayant occupé plusieurs fonctions officielles. Relevant parfois de 
�o�[�Z���P�]�}�P�Œ���‰�Z�]�������š�����}�u�‰�}�Œ�š���v�š���������v�}�u���Œ���µ�•���•���v�}�š�]�����•�����]�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���•�U���]�o���‰ermet de reconstituer de 
�u���v�]���Œ�������•�•���Ì���(�]�����o�����o�����À�]�•�]�}�v���‹�µ�[�}�v�š���������o�����À�]�o�o�����•���•���Z�����]�š���v�š�•���o���š�š�Œ� �•�X 
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Malgré le choc matériel, technique et économique constitué par le protectorat, les 
�š�Œ���]�š�•�� ���[�µ�v���� ���µ�o�š�µ�Œ���� �µ�Œ�����]�v���� ���µ�š�Z���v�š�]�‹�µ���� �Œ� �•�]�•�š���v�š�X�� �/�o�•�� �����u���µ�Œ���v�š�� ���v���}�Œ���� �i�µ�•�‹�µ�[����
���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�� �‰�Œ� �•���v�š�•�� �����v�•�� �µ�v���� �����Œ�š���]�v���� ���µ�o�š�µ�Œ���� �µ�Œ�����]�v���� �š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�o���� ���}�v�š�� �•����
revendiquent certains Slawis �•�[���•�š�]�u���v�š��de « souche �i�U�� ���]���v�� �‹�µ�[���Ç���v�š émigré dans 
différentes villes du Maroc, voire au-delà. 

�������]�����}�v�•�š�]�š�µ�������v���•�}�]���µ�v���‰�Œ���u�]���Œ���]�v�š� �Œ�!�š���‰�}�µ�Œ���v�}�š�Œ����� �š�µ�����X�����]�v�•�]�U���o�[�}�v���•�[���(�(�}�Œ�����Œ�������� voir 
dans quelle mesure les habitants de la ville ont construit une forte identité culturelle 
qui leur aurait permis de développer une capacité de résilience aux chocs extérieurs, 
���}�u�u�����o�[�}�v�š���‰�Œ�}���o���u� �������•���Z�]�•�š�}�Œ�]���v�•��locaux, mais également plus tard des chercheurs 
occidentaux. 

Approcher cette �]�����v�š�]�š� �� �µ�Œ�����]�v���� ���v�� �����}�Œ�����v�š�� �o�[�]slam et son vécu dans la cité, 
�o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�� �•�‰���š�]���o���U�� �•�}���]���o���U�� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���� ���š�� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���� ������ �^���o� �� �‰���µ�š�� ���}�v�•�š�]�š�µ���Œ�� �µ�v��
objectif de choix pour le chercheur, vu la rareté des travaux contemporains en langue 
�(�Œ���v�����]�•���������������•�µ�i���š�U���u���o�P�Œ� ���o�����Œ�€�o����� �À�]�����v�š���‹�µ�[�����i�}�µ� ���o�����&�Œ���v�����������v�•���o�����‰���•�•� �����}�o�}�v�]al du 
Maroc. En effet, les villes traditionnelles du Maroc, telles Tétouan, Rabat,  Fès, Meknès 
�}�µ�� �D���Œ�Œ���l�����Z�� �}�v�š�� � �š� �� � �š�µ���]� ���•�� �����‰�µ�]�•�� �o�[� �‰�}�‹�µ���� �u� ���]� �À���o���� �‰���Œ�� �����•�� ���Z�Œ�}�v�]�‹�µ���µ�Œ�•��
locaux, puis pendant la période coloniale par divers historiens, chercheurs et 
anthropologues. ���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�� �š�}�µtes ces villes, sont inscrites sur la liste du patrimoine 
�u�}�v���]���o���������o�[�h�E���^���K7 et leur patrimoine urbain a été largement étudié. Celles-ci sont 
�����‰�µ�]�•�� �o���•�� ���v�v� ���•�� �ó�ì�U�� �o�[�}���i���š�� ������ �v�}�u���Œ���µ�Æ�� �}�µ�À�Œ���P���•�� ���š�� �‰�µ���o�]�����š�]�}�v�•�� ���[���µ�š���µ�Œ�•�� ���š�� ������
chercheurs marocains ou étrangers, concernant toutes les périodes de leur histoire. 
�������]�� �v�[���•�š�� �‰���•�� �o���� �����•�� ������ �^���o� �U�� �‹�µ�]�� �•���u���o���� �‰�}�µ�Œ�š���v�š�� �(���•���]�v���Œ, malgré la pauvreté des 
études et recherches consacrées à son histoire, �����o�[���Æ�����‰�š�]�}�v���������o�����‰� �Œ�]�}���������}�Œ�•���]�Œ����������
�o�[estuaire du Bouregreg, qui du fait de son impact sur la conscience collective 
���µ�Œ�}�‰� ���v�v���U�� �v�[���� �����•�•� �� ������ �(���]�Œ���� �o�[�}���i���š�� ���[� �š�µ�����•�� ���š�� ���[�}�µ�À�Œ���P���•�� ���}�v�����Œ�v���v�š�� �Z�������š�� ���š��
Salé, et ce, depuis la fin du protectorat.8  

Aussi, il est à noter que cette dimension culturelle urbaine traditionnelle intrigue 
également, à large échelle, non seulement les chercheurs, mais plus généralement la 
société marocaine. En effet, l���•���Z�����]�š���v�š�•�������������Œ�š���]�v���•���À�]�o�o���•�U�������o�[�]�v�•�š���Œ�������•���Z�����]�š���v�š�•��������

                                                           
7 �h�v�������]�Ì���]�v�������������]���v�•���u���š� �Œ�]���o�•���u���Œ�}�����]�v�•���•�}�v�š�����o���•�•� �•�����µ���‰���š�Œ�]�u�}�]�v�����u�}�v���]���o���������o�[�h�E���^���K���‰���Œ�u�]��
lesquels neuf ensembles urbains actuels ou archéologiques. Sal� �U���u���o�P�Œ� ���•�}�v���]�v�š� �Œ�!�š���v�[���v���(���]�š���‰���•���‰���Œ�š�]���X��
Le classement au patrimoine mondial de ces villes depuis les années 80 a favorisé la réalisation de 
nombreuses études archéologiques, historiques ou anthropologiques nécessaires pour le classement au 
patrimoine mondial. �����š�š�����‰�Œ�}�u�}�š�]�}�v���•�����(���]�š��� �P���o���u���v�š���u�!�u�������µ���v�]�À�����µ���]�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v�v���o�����À�������o�[� ���]�š�]�}�v��
���[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�����‰�Œ�}�u�}�š�]�}�v�v���o���Œ� �����v�š���]�v�š�]�š�µ�o�  : �W���š�Œ�]�u�}�]�v�����D�}�v���]���o�U���o���•���^�]�š���•���������o�[�h�E���^���K�����µ���D���Œ�}��, édition 
du Ministère de la Culture et éditions La Croisée des chemins. 
8 Cet intérêt commence dès le 17e siècle avec le récit de chroniqueurs européens, la période du 
�‰�Œ�}�š�����š�}�Œ���š�����š���������o�[�]�v��� �‰���v�����v�������•�}�v�š���‰�Œ�}�o�]�Æ���•�����À�����������µ�Æ��ouvrages incontournables : �o�[�}�µ�À�Œ���P����������Roger 
Coindreau, Les corsaires de Salé (1948) et �o�[�}�µ�À�Œ���P�����������>���]la Meziane, Salé et ses corsaires (2007). 
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Salé, ont une réputation qui résonne dans la mémoire collective marocaine, qui 
�����š� �P�}�Œ�]�•�������v���}�Œ�������µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�], parfois, les villes et les ethnies9.  

En effet, d�[�µ�v���� �‰���Œ�š�U�� �o����Slawi est dépeint généralement par ses concitoyens comme 
religieux, raffiné, authentique, civilisé, « bien éduqué �i�U�� ���(�(�����o���X�� ���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�U�� �]�o�� ���•�š��
dépeint comme fermé, introverti, strict, dur à vivre ou encore peu enclin au 
compromis10. Un des clichés les plus répandus dans la culture populaire marocaine 
assimile emblématiquement le Slawi, à « �‹�µ���o�‹�µ�[�µ�v���‹�µ�]�������À�]���v�š���(�}�µ�����‰�Œ���•���o�����‰�Œ�]���Œ�������µ��
���•�Œ�U�� ������ �o�[���‰�Œ���•-midi »11. Ce cliché prend une dimension importante, connectée à 
�o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����µ�Œ�����]�v�����u���]�•��� �P���o���u���v�š�����µ�Æ���•���]���v�����•���•�}���]���o���•�U�����š�������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���������•���u���v�š���o�]�š� �•12. 
�>�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� �����•�� �u���v�š���o�]�š� �•�� ���Z���Œ���Z���� ���� ���}�u�‰�Œ���v���Œ���� �‰�}�µ�Œ�‹�µ�}�]�� �µ�v���� �‰���Œ�•�}�v�v���U�� �µ�v���� ���}�µ���Z����
sociale, ou une société dans son ensemble développent tout au long de leurs histoires 
des faits, des comportements et des attitudes typiques, pas forcément connectés à 
une réalité sociale ou historique, mais plus généralement à des systèmes de 
perceptions et de représentations collectives. 

Dès lors, le paradoxe social slawi �š�Œ�}�µ�À���Œ���]�š�� �µ�v�� �(���]�•�������µ�� ���[���Æ�‰�o�]�����š�]�}�v�•�U�� ������ �����µ�•���•�� ���š��
���[���(�(���š�•�� ��� ���o���v���Z���µ�Œ�•�� �����v�•�� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� ������ �o���� �À�]�o�o���U�� �u���]�•�� � �P���o���u���v�š�� �����v�•�� �o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�� �����•��
représentations collectives et des structures mentales de la société slawie. Il faut ainsi 
envisager Salé, selon la perspective de cette « nouvelle histoire » qui cherche dans 
�o�[� �Àolution des traits de la vie quotidienne et de la conscience sociale, des facteurs 
���Æ�‰�o�]�����š�]�(�•���������o�����•�š�Œ�µ���š�µ�Œ�������µ�o�š�µ�Œ���o�o�������[�µ�v�����•�}���]� �š� �����}�v�v� ���X  

�Y�µ���o�o�����‰� �Œ�]�}���������[� �š�µ���� ? 

Une fois ce cadrage effectué, se pose alors la question du cadre temporel : Quelle 
période de la ville étudier pour mieux connaître les fondements réels ou supposés de 
ce paradoxe ? La période corsaire semble suffisamment étudiée, surtout depuis les 
années 40. La période médiévale méconnue peut certes apporter des éclaircissements 
intéressants mais assez ponctuels et lointains sur la composition ethnique de la ville et 

                                                           
9 Malgré le « Melting Pot » ���µ���D���Œ�}�������[���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�����µ�•�������������v�}�u���Œ���µ�Æ���u���Œ�]���P���•���]�v�š���Œ�Œ� �P�]�}�v���µ�Æ���}�µ��
���v���}�Œ���������o�[���Æ�}�������Œ�µ�Œ���o�������•�������Œ�v�]���Œ���•����� �����v�v�]���•, de nombreux stéréotypes existent toujours dans la 
���}�v�•���]���v���������}�o�o�����š�]�À�����u���Œ�}�����]�v�������š���•�����š�Œ���v�•�u���š�š���v�š���v�}�š���u�u���v�š���‰���Œ���o�[� ���µ�����š�]�}�v���‰���Œ���v�š���o���X�����]�v�•�]�U��������
�v�}�u���Œ���µ�•���•�����š�š�]�š�µ�����•���‹�µ�����o�[�}�v���Œ���š�Œ�}�µ�À���������v�•���o�������µ�o�š�µ�Œ�����‰�}�‰�µ�o���]�Œ�������}�v�š�]�v�µ���v�š�������h classifier », parfois avec 
�������µ���}�µ�‰�����[�Z�µ�u�}�µ�Œ���o���•���À�]�o�o���•�U�����š�Z�v�]���•�U���š�Œ�]���µ�•�����š���o���µ�Œ�•���Z�����]�š���v�š�•�X�� 
10 �E�}�µ�•�����À�}�v�•�����µ���o�[�}�������•�]�}�v���������š���•�š���Œ�������•���•�š� �Œ� �}�š�Ç�‰���•�����š�������•�����o�]���Z� �•�����µ�‰�Œ���•�����[�µ�v��� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�����•�•���Ì��
représentatif de la population marocaine. La plupart des marocains qui connaissent Salé utilisent un ou 
plusieurs de ces qualificatifs pour désigner les Slawis. 
11 �W�Œ�}�������o���u���v�š�����v���Œ���]�•�}�v�����µ���(���]�š���������o�����‰���Œ�š�µ�Œ�����š�]�}�v�����š���������o�[���P�]�š���š�]�}�v�������•���^�o���Á�]�•�����‰�Œ���•�������š�š�����‰�Œ�]���Œ���U�����v��
�Œ���]�•�}�v���������o�����(���Œ�u���š�µ�Œ�������v�v�}�v��� ���������•���‰�}�Œ�š���•���������o�����À�]�o�o���U���‹�µ�[�]�o�•�������À���]���v�š���(�Œ���v���Z�]�Œ��venant de Rabat pour 
éviter de passer la nuit dehors. Ce cliché est très répandu dans la culture populaire marocaine. 
12 Cette « nouvelle histoire » se développe au début des années 70, avec pour principaux représentants 
Pierre Nora et Jacques le Goff. Elle est néanmoins critiquée. 



                                Islam, vie collective, organisation sociale et politique dans la ville de Salé (1792-1930) 

 

9 
 

ses événements �(�}�v�����š���µ�Œ�•�U�� �u���]�•�� ���o�o���� �Œ���•�š���� �š�Œ���•�� �‰���µ�� ���}���µ�u���v�š� ���U�� ���[���µ�š���v�š�� �‰�o�µ�•�� �‹�µ����
les rares archives locales13 ne couvrent quasiment pas cette période et que les 
�}�µ�À�Œ���P���•�� �P� �v� �Œ���µ�Æ�� ���[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� ���o�u�}�Œ���À�]����, almohade ou mérinide ne sont pas 
suffisamment spécifiques sur Salé14.  

���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�U�� �]�o�� �•���u���o���� �‹�µ���� ���[���•�š�� �‰�o�µ�•���o�[���(�(���š�� �u���i���µ�Œ�� �����•�� �‰�Œ���•�•�]�}�v�•�� ���µ�Œ�}�‰éennes et 
coloniales depuis le XVIIe siècle qui pourrait davantage expliquer les bouleversements 
sociaux et économiques que connaît la ville et qui engendrent une histoire urbaine 
assez typique et un microcosme social particulier.  

Ainsi, la période qui nous semble la plus intéressante est celle qui commence juste 
après la fin des activités corsaires et qui constitue un réel changement de paradigme 
économique et social, c'est-à-dire grossièrement au début du XIXe �•�]�����o���X�� �>�[�}�v�� �‰���µ�š��
proposer comme date exacte ��������� ���µ�š���������v�}�š�Œ�����‰� �Œ�]�}���������[� �š�µ�������o�[���v�v� �����í�ó�õ�î�U�����v�v� ����
du début du règne du Sultan Moulay Slimane (1792-1822). Ce Sultan conservateur est 
connu pour avoir mis une fin quasi définitive aux activités de course du Royaume et en 
particulier celle de Rabat-Salé. Avec la fin de cette activité, la population connaît un 
changement profond de sa situation sociale, et la ville, de son poids économique et de 
sa stature géopolitique. Salé entre dans une phase de bouleversements économiques 
et sociaux où elle va devoir �������‰�o�µ�•�����v���‰�o�µ�•���•�[�������‰�š���Œ�����µ�Æ���‰�Œ���•�•�]�}�v�•�����Æ�š� �Œ�]���µ�Œ���•�����š�����µ�Æ��
expansions coloniales, qui connaissent progressivement leur paroxysme dès la 
deuxième moitié du XIXe siècle. La date de 1792 fait aussi écho à la révolution 
française de 1789 qui marque un changement de paradigme en Europe et dans le 
�u�}�v�����U�� �o�[���v�š�Œ� ���� �����v�•�� �o���� �Œ� �À�}�o�µ�š�]�}�v�� �]�v���µ�•�š�Œ�]���o�o���U�� �o���� �Œ�����}�v�(�]�P�µ�Œ���š�]�}�v�� ���µ�� �À�]���µ�Æ�� �u�}�v������ ���š��
de ses modèles politiques.  

���[���•�š�� ���µ�•�•�]�� ���µ�Œ���v�š�� �o����XIXe siècle�U�� �‹�µ���� �^���o� �� ���}�v�v�µ�š�� �µ�v�� �v�}�u���Œ���� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š�� ���[���š�š���‹�µ���•��
étrangères, de pressions militaires, économiques et sociales qui modifièrent 
probablement « le génome » social, politique et économique, slawi. 

�D���]�•�� �‹�µ���v���� �•�[���Œ�Œ�!�š���Œ�� ���o�}�Œ�• ? La première moitié du XXe siècle est intéressante en ce 
�‹�µ�]�����}�v�����Œ�v�����o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������^���o� �U���‰�µ�]�•�‹�µ�����o�����À�]�o�o�����i�}�µ�����µ�v���Œ�€�o�����]�u�‰�}�Œ�š���v�š�������v�•���o�[���•�•�}�Œ�����[�µ�v��
�u�}�µ�À���u���v�š�� �v���š�]�}�v���o�� �µ�Œ�����]�v�� ���š�� �o���š�š�Œ� �U�� �‹�µ�]�� �•�[� �o���À���� �‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�À���u���v�š�� ���}�v�š�Œ���� �o���•�� �À���o�o� �]�š� �•��

                                                           
13 Cf. AYACHE, Germain, « La question des archives historiques marocaines », Hesperis - Tamuda, vol II, 
1961, fascicules 2 et 3 
14  Des h�]�•�š�}�Œ�]���v�•�����Œ�������•���u� ���]� �À���µ�Æ�U���•�����•�}�v�š���‰���Œ�(�}�]�•���]�v�š� �Œ���•�•� �•�������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����µ�Œ�����]�v���U���v�}�š���u�u���v�š�����µ��sein 
���µ���Z�}�Ç���µ�u�����������&���•�X�����]�v�•�]�U���o�[�}�µ�À�Œ���P�� �������o�[� �‰�}�‹�µ�����u� �Œ�]�v�]�����U �Z���Á�������o���<�]�Œ�š���•�U���Œ�����}�v�š�����o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������o�����À�]�o�o����
de Fès des origines à la période mérinide. N� ���v�u�}�]�v�•�U���‰�}�µ�Œ���o�����À�]�o�o�����������^���o� �U�������o�[���Æ�����‰�š�]�}�v�������•��ouvrages du 
poète andalous Lissan Din Ibn Al Khatib�U���š�Œ���•���‰���µ�����������Z�Œ�}�v�]�‹�µ���•�����š�����[���Œ���Z�]�À���•����� �š���]�o�o� ���•���}�v�š���•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•������
la ville. Il faut y voir également le fait que Salé, malgré son statut de ville importante, �v�[�Z� �����Œ�P�����]�š���‰���•��
de structures officielles de pouvoir ou du système du Makhzen, dès lors, elle n�������]�•�‰�}�•���]�š���‰���•�����[���Œ���Z�]�À���•��
officielles �•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•�������o�[�]�v�•�š���Œ�������•���À�]�o�o���•��abirtant la Cour du Sultan. 
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du protectorat avant de devenir le terreau des grandes figures de la lutte pour 
�o�[�]�v��� �‰���v�����v�����U������ �o�[�]�v�•�š���Œ�����[���������Œ�Œ���Z�]�u�� ���}�µ�����]���U�����[���Z�u�������D�����[�v�]�v�}�µ��ou de Boubker 
Kadiri.  Ce constat est largement rappelé par la plupart des historiens qui se sont 
intéressés au fait colonial du Maroc. Il est également enseigné dans les écoles et repris 
�‰���Œ���o�[�Z�]�•�š�}�Œ�]�}�P�Œ���‰�Z�]�����}�(�(�]���]���o�o�������µ���Z�}�Ç���µ�u���X 

���]�v�•�]�U�� �]�o�� ���•�š�� �š���v�š���v�š�� ������ �‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À�Œ���� �µ�v���� ���v���o�Ç�•���� �Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���� �i�µ�•�‹�µ�[���µ�� ��� ���µ�š�� ���µ��
protectorat, pour appréhender ses effets directs sur le démarrage rapide du 
mouvement national à Salé. Toutefois, la période du protectorat dans son ensemble 
est relativement bien étudiée.15 �E�}�µ�•�� �‰�Œ�}�‰�}�•�}�v�•�� ���}�v���� �‹�µ���� �v�}�š�Œ���� �‰� �Œ�]�}������ ���[� �š�µ������
�•�[�����Z���À�������v���í�õ�ï�ì�U�������š������u Dahir berbère. Cette date, à travers la réaction des Slawis et 
���[autres habitants des grandes villes, est considérée comme un moment fondateur du 
nationalisme marocain. Cett���������š�����v�}�µ�•���‰���Œ�u���š��� �P���o���u���v�š�����[���Æ�‰�o�}�]�š���Œ���o���•���š� �u�}�]�P�v���P���•��
oraux de Slawis centenaires ou nonagénaires que nous avons pu interviewer. 

Quelle peut être la valeur ajoutée de ce travail par rapport aux travaux, études et 
recherches déjà réalisés sur la ville de Salé �M���E�}�š�}�v�•�� �š�}�µ�š�� ���[�����}�Œ���U���‹�µ���� �‰�}�µ�Œ���µ�v���� �À�]�o�o����
comme Salé, qui en dehors de certaines considérations politiques aurait pu prétendre 
largement au classement du patrimoine mondial de �o�[�h�E���^���K comme sa voisine de 
Rabat, ou du moins y être associée, les travaux actuels de recherche sont loin de faire 
justice à la ville et à son histoire. Certes des travaux assez intéressants existent sur la 
période du XIXe. �/�o�•�� ���}�v�•�š�]�š�µ���v�š�� �µ�v���� �����•���� �]�v���}�v�š�}�µ�Œ�v�����o���� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ������People of Salé, 
écrit dans les années 70 par Kenneth Brown, ���� �o�[� �‰�}�‹�µ�� jeune doctorant américain. 
�>�[�}�v�� �‰���µ�š�� �Ç�� ���i�}�µ�š���Œ�� �‹�µ���o�‹�µ���•�� � �š�µ�����•�� �Œ� �����v�š���•�� ���v�� �o���v�P�µ���� ���Œ�������� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ������ �o�[�}�µ�À�Œ���P����
�^���o� �U���o�����P���v���•�������[�µ�v�������]�š� ���/�•�o���u�]�‹�µ���U��de Mohammed Fatha, ou de la thèse consistante 
de Mohammed Saâdienne (La société Slawie, 1822-1866, Faculté des lettres de Rabat 
(Thèse de Doctorat), Rabat, 2004-2005)16�X�������o�[���Æ�����‰�š�]�}�v���������o�[� �š�µ�������������<���v�v���š�Z�����Œ�}�Á�v�U��
�‰���µ�����[�}�µ�À�Œ���P���•���Œ���o���š�]�(�•�������^���o� �����}�u�‰�}�Œ�š���v�š���µ�v�������‰�‰�Œ�}���Z�������[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����µ�Œ�����]�v���X 

�d�Œ�}�]�•�����•�‰�����š�•���š�����Z�v�]�‹�µ���•���‰�o���]�����v�š�����µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]���‰�}�µ�Œ���µ�v�����À���o���µ�Œ�����i�}�µ�š� �������[�µ�v���š�Œ���À���]�o���•�µ�Œ��
Salé au XIXe siècle : 

                                                           
15 En effet, pendant les décennies qui précédent l'indépendance du Maroc, la ville de Salé fut le fief des 
mouvements nationalistes ���µ���D���Œ�}���X�����]�v�•�]�U���o�[���‰�‰���o�����µ���h���o���š�]�(���i�����o���v��� �������^���o� �U���‰���Œ�����Z�u�������D�����[�v�]�v�}�µ�U��
relayé par la suite dans les principales cités du Maroc, et la pétition contre le Dahir Berbère, instaurant 
le droit coutumier pour les tribus berbères, remise au Sultan Mohammed V et au Résident général 
conduisent la France au retrait du D���Z�]�Œ���������u���]���í�õ�ï�ì�U���‰���Œ���µ���‰���Œ���o���•���]�v�š���o�o�����š�µ���o�•���������o�[� �‰�}�‹�µ�������}�u�u�����µ�v����
�š���v�š���š�]�À�������������]�À�]�•�]�}�v�����µ���‰���µ�‰�o�����u���Œ�}�����]�v�X�����[���•�š���o�[�µ�v�� des nombreuses réactions qui donnent à Salé, la 
�Œ� �‰�µ�š���š�]�}�v�����[�!�š�Œ����un « fief » de la résistance marocaine. 
16 Monsieur Saadienne a écrit plusieurs ouvrages et articles en langue arabe sur Salé. Le dernier est 
�o�[�}�µ�À�Œ���P����intitulé « La femme Slawie de 1666 à 1912 »�U���W�µ���o�]�����š�]�}�v���������o�[���•�•�}���]���š�]�}�v���^���o� �����À���v�]�Œ�U���î�ì�í�ð. 
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�>�������Z���u�‰�•���������o�[� �š�µ���� : �>�����Œ�€�o�����������o�[�]�•�o���u�������v�•���o���•���(�}�v�����u���v�š�•��� ���}�v�}�u�]�‹�µ���•�����š���•�}���]���µ�Æ��
������ �o���� �À�]�o�o���� �v�[���•�š�� �‰���•�� �•�µ�(�(�]�•���u�u���v�š�� ���‰�‰�Œ�}�(�}�v���]�� ���o�}�Œ�•�� �‹�µ�[�]�o�� �Œ���•�še, selon notamment la 
thèse de Kenneth Brown, le principal prisme de lecture des évolutions sociales et 
économiques qui ont permis à Salé de se maintenir comme une « enclave » arabe et 
lettrée dans un environnement immédiat rural et tribal (hormis Rabat). Or, certaines 
� �š�µ�����•�� ���}�v�����Œ�v���v�š�� �^���o� �U�� �•���� �����•���v�š�� �•�µ�Œ�� �o���•�� ���}���µ�u���v�š�•�� ���[���Œ���Z�]�À���•�� ������ �����Œ�š���]�v���•��
confréries17�U�� � �š�µ���]���v�š�� ���•�•���v�š�]���o�o���u���v�š�� ������ �‹�µ�[�]�o�•�� �‹�µ���o�]�(�]���v�š�� �h ���[�]�•�o���u�� �‰�}�‰�µ�o���]�Œ���� �}�µ��
���[�]�•�o���u�� �•�}�µ�(�] ». Ceci ne peut permettre de bien cerner le rôle ������ �o�[�]�•�o���u�� �v�}�š���u�u���v�š��
�����v�•���o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����µ���‰�}�µ�À�}�]�Œ�U���o�����‰���Œ���}�µ�Œ�•�������•��� �o�]�š���•�����š���o���•���u�µ�š���š�]�}�v�•��� ���}�v�}�u�]�‹�µ���•�����š��
�•�}���]���o���•�X���W�o�µ�•�]���µ�Œ�•���}�µ�À�Œ���P���•���Œ� �����v�š�•�����}�u�u�����o�[� �o�]�š�������µ���D���l�Z�Ì���v18, de Mustapha Chabbi 
�}�µ�� �o���� �D���Œ�}���� ���À���v�š�� �o�[�]�v��� �‰���v�����v����19, de Mohamed El Mansour, permettent 
���[���‰�‰�Œ�}�(�}�v���]�Œ�������š aspect. 

La langue : Quasiment a�µ���µ�v�� �š�Œ���À���]�o�� ������ �Œ�����Z���Œ���Z���� �Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���� �•�µ�Œ�� �^���o� �� �v�[���� � �š� ��
�]�v�]�š�]���o���u���v�š�� � ���Œ�]�š�� ���v�� �o���v�P�µ���� �(�Œ���v�����]�•���� �����‰�µ�]�•�� �o���� �‰�Œ�}�š�����š�}�Œ���š�U�� ���� �o�[���Æ�����‰�š�]�}�v�� ���[�µ�v�� �������µ��
livre publié en 2000, intitulé Salé, Cité millénaire20, ce qui est en soi un facteur de 
motivation pour un travail dans cette langue. Néanmoins, ce travail implique 
�v���š�µ�Œ���o�o���u���v�š�� ���[���Æ�‰�o�}�]�š���Œ�� �o���•�� ���Œ���Z�]�À���•�� ���µ�Œ�}�‰� ���v�v���•�� ���š�� �o���•�� ���Œ���Z�]�À���•�� �o�}�����o���•�U�� �‹�µ�]��
�Œ���‹�µ�]���Œ���v�š���µ�v�����(���u�]�o�]���Œ�]�š� �����À�������o�[���Œ�����������š���o���• documents officiels du Makhzen. 

�>�[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v������ nouvelles sources et archives : ���v�(�]�v�U�����š�����[���•�š���‰���µ�š-être le fait le plus 
�]�u�‰�}�Œ�š���v�š�U�� ���µ�‹�µ���o�� ���À���]�š�� �(���]�š�� ��� �i���� ���o�o�µ�•�]�}�v�� �<���v�v���š�Z�� ���Œ�}�Á�v�U�� ���[���•�š�� �o���� �v� �����•�•�]�š� ��
���[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v�•�� ������ �v�}�µ�À���o�o���•�� ���Œ���Z�]�À���•�� �����u���µ�Œ� ���•�� �]�v���}�v�v�µ���•�� �i�µ�•�‹�µ�–���� �µ�v���� �‰� �Œ�]�}������
récente. Ces archives ont été regroupées surtout depuis les années 70 au sein de la 
���]���o�]�}�š�Z���‹�µ���� �^���]�Z�]�U�� �}�µ�À���Œ�š���� �‰���Œ�� �o���� �(�]�o�•�� ������ �o�[���v���]���v�� �W�����Z���� �^���]�Z�]�U�� �‹�µ�]�� ���� �P�}�µ�À���Œ�v� �� �o���� �À�]�o�o����
durant toute la période du protectorat21�X�����Ç���v�š���u�}���]�o�]�•� �����[�]�u�‰�}�Œ�š���v�š�•���]�v�À���•�š�]�•�•���u���v�š�•��
pour la restauration, la �•���µ�À���P���Œ���������š���o�[�]�v�š���Œ�‰�Œ� �š���š�]�}�v�������•�����Œ���Z�]�À���•�U���o�������}�o�o�����š�]�}�v���‰�Œ�]�À� ����
������ �o���� ���]���o�]�}�š�Z���‹�µ���U�� �Œ���P�}�Œ�P���� ������ ���}���µ�u���v�š�•�� ���š�� ���[���Œ���Z�]�À���•�� �‰�}�µ�Œ�� �����Œ�š���]�v�•�� �]�v���}�v�v�µ�•�U��
�Œ���•�•���u���o� �•���‰���Œ���o�����W�����Z�����o�}�Œ�•���������o�[���Æ���Œ���]���������µ���‰�}�µ�À�}�]�Œ���o�}�����o�X���/�o�����•�š��� �P���o���u���v�š���]�u�‰�}�Œ�š���v�š��
de noter que, le siège �Œ� ���o���������o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v���������o�����À�]�o�o����� �š���v�š�����o�}�Œ�•���o�����u���]�•�}�v�����µ���W�����Z���U��
celui-ci a hérité de nombreux documents et archives, puisque son père lui-même était 
Pacha, juste avant le protectorat.  Cette « �u�]�v�������[�}�Œ » pour le chercheur, a ouvert ses 

                                                           
17 Les personnalités soufies sont relativement bien étudiées par les historiens locaux notamment les 
historiens anciens.  
18 Cf. CHABBI, Mustapha, �>�[� �o�]�š�������µ���D���l�Z�Ì���v�����µ���í�õ�����•�]�����o��, Editions UMV, Rabat, 1995 
19 Cf. AL MANSOUR, Mohammed, �o�����D���Œ�}�������À���v�š���o�[�]�v��� �‰���v�����v�������W���•�}���]� �š� �U�����š��t et Religion : 1792-1822, 
Centre Culturel Arabe, 2006 
20 La référence précise est « ALAOUI, Ismaël, MRINI, Driss, Salé, Cité millénaire, édition éclats, 1997 » 
21 Selon le journal Attajdid du Mercredi 27 Jôumada 1437 -06 Avril 2016 (p.7), la bibliothèque Sbihi est 
une des principales bibliothèques contenant des manuscrits au Maroc. Elle est citée en troisième 
position après la bibliothèque générale de Rabat et la bibliothèque Hassania.  
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portes après la rédaction de People of Salé ���š���v�[�����‰���•���‰�µ���!�š�Œ�����‰�o���]�v���u���v�š�����Æ�‰�o�}�]�š� �����‰���Œ��
�<���v�v���š�Z�� ���Œ�}�Á�v�U�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[� ���Œ�]�š�µ�Œ���� ������ �•�}�v�� �}�µ�À�Œ���P���� �‹�µ�]�� �Œ���•�š���� �µ�v���� �Œ� �(� �Œ���v������ �•�µ�Œ�� �^���o� �� ���µ��
XIXe siècle22. 

Trois autres facteurs contribuent également à ouvrir depuis les années 1990 et 2000 
d���� �v�}�µ�À���o�o���•�� �‰���Œ�•�‰�����š�]�À���•�� �(�Œ�µ���š�µ���µ�•���•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� ���Z���Œ���Z���µ�Œ�•�� �•�µ�Œ�� �^���o� �X�� �d�}�µ�š�� ���[�����}�Œ���U��
�o�[�}�µ�À���Œ�š�µ�Œ���� ������ �o���� ���]���o�]�}�š�Z���‹�µ���� �v���š�]�}�v���o���� ���µ�� �Z�}�Ç���µ�u���X�� �s�}�µ�o�µ���� ���}�u�u���� �µ�v����des plus 
�P�Œ���v�����•�� ���[���(�Œ�]�‹�µ���U�� �����o�o��-ci contient des dizaines ���[�}�µ�À�Œ���P���•�� ���š�� ���[���Œ���Z�]�À���•�� ���}�v�����Œ�v���v�š��
Rabat et S���o� �U�� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �‰�o�µ�‰���Œ�š�� �]�•�•�µ���•�� ������ ���}�o�o�����š�]�}�v�•�� �‰�Œ�]�À� ���•�� ���µ�� �D���Œ�}���� �}�µ�� ���� �o�[� �š�Œ���v�P���Œ�X��
�>�[�}�µ�À���Œ�š�µ�Œ���� ������ �����š�š���� ���]���o�]�}�š�Z���‹�µ���� ���Œ� ���� �µ�v���� �Œ�µ�‰�š�µ�Œ���� ���À������ �o���� �o�}�v�P�µ���� �‰� �Œ�]�}������ �‰�}�•�š-
protectorat où le chercheur avait moult difficultés pour travailler sur des sources 
locales concerna�v�š���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�������µ���D���Œ�}���X�� 

���[���µ�š�Œ�����‰���Œ�š�U���o�[�}�v�����•�•�]�•�š�����o�}�Œ�•����es années 1990 et 2000 au classement de plusieurs villes 
�u���Œ�}�����]�v���•�� ���µ�� �‰���š�Œ�]�u�}�]�v���� �u�}�v���]���o�� ������ �o�[�h�E���^���K�� ���� �o�[�]�v�•�š��r de Tétouan, Meknès ou 
Rabat. De même, se multiplient les associations culturelles liées aux grandes villes du 
Maroc (Ribat al-Fath pour Rabat, Fès-Saiss pour Fès, al-Bouhâ�Ì�� �‰�}�µ�Œ�� �d���v�P���Œ�•�Y�� ������
mouvement favorise une prise de conscience quant à la richesse du patrimoine 
matériel et immatériel urbain. Se multiplient aussi les conférences, colloques et 
�‰�µ���o�]�����š�]�}�v�•�� ������ �������µ�Æ�� �o�]�À�Œ���•�X�� ���� �^���o� �U�� �o���� �u�}�µ�À���u���v�š�� �•�[���������v�š�µ���� �‰���Œ�� �o���� ���Œ� ���š�]�}�v�� ������
fondations familiales, relatives aux grands personnalités slawies de la lutte pour 
�o�[�]�v��� �‰���v�����v�����U�� �v�}�š���u�u���v�š�� �o���� �&�}�v�����š�]�}�v�� ���}�µ�����]���� �~�í�õ�õ�ð�•�U�� �o���� �&�}�vdation Fqih Titouani, 
�o���� �&�}�v�����š�]�}�v�� ���}�µ���l���Œ�� ���o�� �<�����]�Œ�]�� �~�î�ì�í�ð�•�X�� �� �����•�� �(�}�v�����š�]�}�v�•�� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� ���[���µ�š�Œ���•�� ���}�o�o�����š�]�}�v�•��
familiales privées constituées ou en cours de constitution forment également un 
univers propice aux recherches sur Salé. En France, la reclassification des archives 
coloniales dans le centre des archives diplomatiques de Nantes, accessibles sur site et 
���v�� �o�]�P�v���� �‰���Œ�u���š�� � �P���o���u���v�š�� ���[������� �����Œ�� �‰�o�µ�•�� �(�����]�o���u���v�š�� ���µ�Æ�� ���Œ���Z�]�À���•�� ���}�o�}�v�]���o���•�� ���š��
précoloniales. 

Enfin, �o�[�]nternet est aussi une mine ���[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�•�� �µ�š�]�o���•�U�� ���[���µ�š���v�š�� �‹�µ�[�µ�v�� �P�Œ�}�µ�‰���� ������
jeunes Slawis, �(� �Œ�µ�•�����[�Z�]�•�š�}�]�Œ��, se sont lancés le défi de mettre en ligne des dizaines de 
���}���µ�u���v�š�•�����Æ�����‰�š�]�}�v�v���o�•���•�µ�Œ���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������^���o� �U���•�}�µ�À���v�š���]�•�•�µ�•�����������}�o�o�����š�]�}�v�•���‰�Œ�]�À� ���•���}�µ��
de documents européens méconnus. Ces jeunes ont créé une page Facebook, très 
active intitulée « Club Salé Mémoire ». Ils ont également �‰�µ���o�]� �������•�����]�Ì���]�v���•�����[���Œ�š�]���o���•��
�•�µ�Œ�� �o�[���v���Ç���o�}�‰� ���]���� �o�]���Œ���� �t�]�l�]�‰� ���]���U�� ���}�v�š�� �����Œ�š���]�v�•�� �•�}�v�š�� ���}�v�•�]��� �Œ� �•�� ���}�u�u���� � �š���v�š�� �����•��
articles de qualité remplissant les critères du travail historique. 

                                                           
22 Une nouvelle bibliothèque bibliothèque privée a été récemment ouverte, au sein de la Fondation 
Boubker Kadiri, par les héritiers de ce nationaliste et lettré Slawi. 
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Néanmoins, les bases de notre travail demeurent le récit des historiens locaux, 
contemporains du XIXe siècle, notamment les ouvrages et manuscrits de Muhammed 
Ibn Ali Dukkali (1868-1945), comme al-Ithaf al-Wajiz, les passages dédiés à Salé dans 
�o�[���v���Ç���o�}�‰� ���]���� �Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���� ���µ�� �D���Œ�}�����tAl Istiqsa- ���[���Z�u������ �/���v�� �<�Z���o�]���� �E�����]�Œ�]�U�� �o�µ�]-même 
slawi de souche. Un ouvrage historique européen est également une référence pour 
�v�}�š�Œ���� �š�Œ���À���]�o�U�� �]�o�� �•�[���P�]�š�� ���µ��Maroc contemporain écrit par Narcisse Cotte, au milieu du 
19e, lorsque diplomate, il visita Salé dans un contexte de crise militaire et 
diplomatique. Les incontournables modernes sont bien entendu Kenneth Brown, 
People of Salé, Mohammed Fatha, �'���v���•���� ���[�µ�v���� ���]�š� �� �]�•�o���u�]�‹�µ�� �}�µ�� �o�[�}�µ�À�Œ���P���� ���}�o�o�����š�]�(��
Salé, cité millénaire.  

Il faut rappeler ici que malgré la relative diversité des sources ���š�� �o�[�µ�•���P���� ������
témoignages oraux, ce travail se veut par essence historique malgré ses implications 
���v�š�Z�Œ�}�‰�}�o�}�P�]�‹�µ���•�� ���š�� �•�}���]�}�o�}�P�]�‹�µ���•�X�� �/�o�� �•���� �����•���� �š���v�š�� �•�µ�Œ�� �µ�v�� ���}�Œ�‰�µ�•�� ���}�v�•�š�]�š�µ� �� ���[���Œ���Z�]�À���•��
que sur les ouvrages généraux traitant du fait urbain au Maroc au XIXe siècle ou de 
�o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� ������ �^���o� �X�� ���µ�� �‰�}�]�v�š�� ������ �À�µe ������ �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� �����•�� �u���v�š���o�]�š� �•�U�� ������ �š�Œ���À���]�o�� �‰�Œ� �‰���Œ����
également le terrain à une réflexion comparative sur la vie religieuse, sociale et 
politique dans les médinas marocaines, durant le XIXe siècle.  

Vu ce contexte favorable�U�� ������ �š�Œ���À���]�o�� ���� �o�[���u���]�š�]�}�v�� ���� �•�[���(�(�}�Œ�����Œ�� ������ �Œ� �‰�}�v���Œ���� ���� �µ�v��
double objectif :  

�x Celle de faire un travail historique afin de comprendre les réalités du fait urbain 
et social de Salé au XIXe siècle à travers les manifestations, codes et faits 
�u���Œ�‹�µ���v�š�•���������o�����À�]�������}�o�o�����š�]�À���U�����]�v�•�]���‹�µ�����������o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���•�‰���š�]���o���U��� ���}�v�}�u�]�‹�µ���U��
politique et sociale ;  

�x De clarifier dans une perspective historique, comment cette réalité urbaine 
permet de mieux comprendre la réaction face aux chocs humains, matériels, 
techniques et économiques, générés par les velléités et intentions coloniales 
des pays européens au Maroc. 

 

Pour y répondre, notre travail est décliné en quatre parties : 

�x Une partie généra�o���� �]�v�š�Œ�}���µ���š�]�À���� �•�µ�Œ�� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� �µ�Œ�����]�v���� ������ �^���o� �U�� �]�v���o�µ���v�š�� �µ�v��
cadrage temporel, spatial et géographique ; 

�x �h�v�����•�����}�v�������‰���Œ�š�]������� ���]� �������µ���Œ�€�o�����•�‰� ���]�(�]�‹�µ�����������o�[�/�•�o���u�������v�•���o�����(�}�Œ�u���š�]�}�v�����[�µ�v����
culture urbaine lettrée, affermie notamment par les influences salafistes et 
réformatrices ; 
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�x �h�v���� �š�Œ�}�]�•�]���u���� �‰���Œ�š�]���� ��� ���]� ���� ���� �o���� �����•���Œ�]�‰�š�]�}�v�� ���[�µ�v���� �•�}���]� �š� �� �š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�o����
confrontée à des crises, changements et évolutions rapides à la charnière du 
XIXe siècle ; 

�x Une dernière partie dédiée aux aspects politiques et aux relations des Slawis 
���À�������o�[���µ�š�}�Œ�]�š� �������v�š�Œ���o�������µ���D���l�Z�Ì���v�X 
 

�>���� �‰�o���v�� �‰�Œ�}�‰�}�•� �� �v�[���•�š�� �‰���•�� ���Z�Œ�}�v�}�o�}�P�]�‹�µ���� �u���]�•�� �Œ� �‰�}�v���� ���� �µ�v�� ���v���Z���`�v���u���v�š�� �o�}�P�]�‹�µ����
�‰�µ�]�•�‹�µ�[���‰�Œ���•�����À�}�]�Œ���]�����v�š�]�(�]� �����š��� �š�µ���]� ���o�[� �o� �u���v�š���(�}�v�����š���µ�Œ���������o�������µ�o�š�µ�Œ�����µ�Œ�����]�v���U���]�o���•�[���P�]�š��
de voir comment la ville et sa population réagissent face aux facteurs de changements. 
La perspective politique dans la dernière partie permet de cerner de manière plus 
évidente, la capacité de résilience de la société slawi�������µ���•���]�v���������o�[���u�‰�]�Œ�������Z� �Œ�]�(�]���v�U�������o����
veille et au début du protectorat.  

A travers ces thématiques, ce sujet vise ainsi à envisager une ville dans son rapport à 
�o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���U�� ���� �o�[�Z� �Œ�]�š���P���� ���Œ�����}-islamique, à la culture urbaine lettrée des villes 
musulmanes traditionnelles. Il donne des pistes et argumentaires pour une meilleure 
���}�v�v���]�•�•���v�������������•�}�v�������‰�]�š���o�����µ�o�š�µ�Œ���o�����]�v�•�]���‹�µ�����o�����‰�Œ� �•���Œ�À���š�]�}�v�����[�Z� �Œ�]�š���P���•���u���š� �Œ�]���os et 
immatériels de plus en plus menacés, comme nous avons a pu le constater suite à la 
menace de ruine de dizaines de maisons traditionnelles slawies et le risque de 
disparition de nombreuses archives privées. Les menaces potentielles sont aussi celles 
liées à la réalisation du grand projet urbain sur les rives du Bouregreg, qui avec ses 
grandes infrastructures menace de perturber durablement le paysage urbain et la 
carte postale paisible de la médina de Salé. 

���v�� �Œ���o���š�]�}�v�� ���À������ �o���� �u�}�v������ ���[���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�U�� �votre travail ambitionne de faire écho aux 
�(�}�v�����u���v�š�•�� ���[�µ�v���� ���µ�o�š�µ�Œ���� �µ�Œ�����]�v���� ���}�v�š���u�‰�}�Œ���]�v���� �Œ���(�(�]�v� ���U�� ���}�v�š�� �•���� �š��rguent encore 
plusieurs médinas marocaines. Cette culture contribue à conférer au Maroc une 
�š�Œ���i�����š�}�]�Œ���� ���•�•���Ì�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���� �����v�•�� �o���� ���Ç�v���u�]�‹�µ���� ������ �u�}�v���]���o�]�•���š�]�}�v�U�� �‰�µ�]�•�‹�µ�[�]�o�� �]�v�•�]�•�š���U��
semble-t-il dans ses pratiques politiques et dans son organisaton sociale sur la force de 
ses traditions et de son héritage culturel comme facteur de positionnement dans la 
région du Maghreb et du Moyen-Orient et dans le monde.23 Notre travail a donc un 
prolongement sociologique et anthropologique évident. 

���v�(�]�v�U���������š�Œ���À���]�o���À�]�•����� �P���o���u���v�š���������}�v�š�Œ�]���µ���Œ���u�}�����•�š���u���v�š�������o�[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v������ quelques 
nouveaux manuscrits nationaux traitant de Salé.24 Au nombre de 30 000 manuscrits, 

                                                           
23 Cette ambition est sans cesse répétée dans les discours royaux officiels, où le monarque Mohammed 
VI insiste sur la nécessité de préserver un modèle séculaire ���š���������o�[�µ�š�]�o�]�•���Œ�����}�u�u�����(�}�Œ�������‰�}�µ�Œ���µ�v����
�]�v�•���Œ�š�]�}�v���Œ� �µ�•�•�]���������v�•���o�[� ���}�v�}�u�]�����u�}�v���]���o�]�•� ���X ���[���•�š���o�[���‰�‰�Œ�}���Z�������µ���h modèle marocain ». 
24 Article sur la journée arabe du manuscrit, Cf. Journal Attajdid du Mercredi 27 Jôumada 1437 
équivalent du 06 Avril 2016 (p.7).  
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répartis essentiellement à Rabat, Fès, Salé, Marrakech, Meknès, Sidi Hamza et 
Tamergoute. Ceux-���]�� �•�}�v�š�� �o�}�]�v�� ���[���À�}�]�Œ�� � �š� �� �š�}�µ�•�� ���Æ�‰�o�}�]�š� �•�U�� �v�}�š���u�u���v�š�� �����v�•�� �o���� �������Œ����
���[�µ�v���š�Œ���À���]�o���Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne de la médina de Salé en 1930 

 

Remarque liminaire :  

�D���o�P�Œ� �� �µ�v�� ���(�(�}�Œ�š�� ������ �o�[���µ�š���µ�Œ�U�� �]�o�� �v�[���� �‰���•�� � �š� �� �‰�}�•�•�]���o���� ���[�µ�š�]�o�]�•���Œ�� �µ�v�� �•�Ç�•�š���u���� ������ �š�Œ���v�•�o�]�š�š� �Œ���š�]�}�v��
totalement uniforme et homogène, comme par exemple la translittération basée sur la norme 
DIN-31635, mieux connue sous le nom de « translittération Arabica ». En effet, �o�[on a souvent 
opté pour le maintien des formes translittérées telles que présentées dans les sources 
�•�����}�v�����]�Œ���•�U�� ���}�u�u���� �‰���Œ�� ���Æ���u�‰�o���� �����v�•�� �o�[�}�µ�À�Œ���P���� ������ �<���v�v���š�Z�� ���Œ�}�Á�v�� �~Les gens de Salé) ou 
primaires, Jean Cousté (Les grandes familles de Salé). Or, celles-ci divergent souvent 
�v�}�š���u�u���v�š�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� �v�}�u�•�� ������ �(���u�]�o�o���•�U�� ���}�v�š�� �o�[� ���Œ�]�š�µ�Œ���� ���� � �š� �� �•�]�u�‰�o�]�(�]� ���� ���v�� �o���v�P�µ����française 
comme par exemple pour le nom de famille �Z���Á�Á�����U���‹�µ�]���•�[� ���Œ�]�š�����µ�•�•�]���������‰�o�µ�•�����v���‰�o�µ�•���•�}�µ�À���v�š��

Aouad. 

�>�[�}�Œ�š�Z�}�P�Œ���‰�Z���� �µ�•�µ���o�o���� ������ �����Œ�š���]�v�•�� �u�}�š�•�� ���Œ�������•�� �‰���•�•� �•�� �����v�•�� �o�[�µ�•���P���U�� �š���o�•�� �‹�µ���� �}�µ�����U�� �•�}�µ�l, 
fondouk, mufti, vizir, etc., est conservée, mais aussi celle de certains mots relatifs aux lieux et 
aux �v�}�u�•�� �•�o���Á�]�•�� �(�Œ���v���]�•� �•�X�� �>���� �‰�o�µ�Œ�]���o�� �•���Œ���� �u���Œ�‹�µ� �� �‰���Œ�� �o�[���i�}�µ�š�� ���[�µ�v�� �h s » au singulier arabe, 
���}�u�‰�}�•� �� ���v�� �Œ�}�u���]�v�� ���‰�Œ���•�� �µ�v�� �š�Œ���]�š�� ���[�µ�v�]�}�v�� �~�•���Ç�Ç�]��-s �V�� �ù���(�]�.-s �V�� �u�µ�ù�š���•�]��-s), sauf pour certains 
�u�}�š�•�����}�u�u����	V�µ�o���u��	U�U���‹���»�Œ�U�����Á�‹���(�U�����}�v�š���o�[�µ�•���P�������µ���‰�o�µ�Œ�]���o�����Œ�����������•�š���o�����‰�o�µ�•�����}�µ�Œ���v�š�X���>�[���Œ�š�]���o�������o- 
�v�����‰�Œ���v�����o�����u���i�µ�•���µ�o�����‹�µ�[���v����� ���µ�š���������‰�Z�Œ���•���X���^�[�]�o���•�[���P�]�š�����[�µ�v���v�}�u���‰�Œ�}�‰�Œ�����}�µ�����µ���‰�Œ���u�]���Œ���š���Œ�u����
���[�µ�v���š�]�š�Œ���U���•���µ�o���o�����u�}�š����� �š���Œ�u�]�v� ���‰���Œ���o�[���Œ�š�]���o�����‰�Œ���v�����o�����u���i�µ�•���µ�o�����~���o-Andalus). 
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DONNEES GENERALES 

1. ���•�‡���˜�‹�Ž�Ž�‡���‡�•�–�—�ƒ�‹�”�‡���•�—�”���Ž�ï���–�Ž�ƒ�•�–�‹�“�—�‡ 
 

�^���o� �� ���•�š�� �o�[�µ�v���� �����•�� �����µ�Æ�� �P�Œ���v�����•�� �À�]�o�o���•�� ������ �o�[���•�š�µ���]�Œ���� ���µ�� ���}�µ�Œ���P�Œ���P25, occupant la rive 
nord de sa sinueuse embouchure. Située, à peu près, à 220 kilomètres au Sud du Cap 
Spartel et du Détroit de Gibraltar, la zone ���•�š���‰���µ�‰�o� ���������‰�µ�]�•���o�[���v�š�]�‹�µ�]�š� �X���>���•���Z�}�u���]�v�•���Ç��
�}�v�š���(�}�v��� ���o�����À�]�o�o�������v�š�]�‹�µ�������������Z���o�o���Z�U���•�µ���•�]�•�š���v�š���i�µ�•�‹�µ�[�������µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]���•�}�µ�•���(�}�Œ�u�������[�µ�v�� 
nécropole médiévale entourée de murailles, et les Phéniciens y auraient probablement 
établi antérieurement un comptoir.  

Sise sur la rive droite du fleuve, Salé, a été, depuis la fondation de son noyau par les 
Banu Achâra au début du XIe siècle, plus largement peuplée que le noyau urbain de la 
rive Sud �t�o�[�����š�µ���o�o���� �Z�������š- �‹�µ�]�� �i�µ�•�‹�µ�[���µ�� ��� ���µ�š�� ���µ�� �y�s�/�/e siècle demeurait un camp 
mi�o�]�š���]�Œ���� �‹�µ���•�]�� ��� �•���Œ�š�� ���š�� �����]�v�š�� ���[�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���• murailles.26 Toutefois, les Almohades y 
���}�v�•�š�Œ�µ�]�•�]�Œ���v�š�� �o�[���u���o� �u���š�]�‹�µ���� �u�]�v���Œ���š�� ������ �o���� �P�Œ���v������ �u�}�•�‹�µ� ���� �]�v�����Z���À� ���U�� ���‰�‰���o� ����
���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]���o�����h Tour Hassan ». Sur la rive gauche, se trouve également la ville romaine 
de Chellah27, en ruine, qui a servi de nécropole à la dynastie mérinide. 

1.1 Salé vue par les géographes médiévaux musulmans  

�>�[���Æ�]�•�š���v������ ������ �o���� �À�]�o�o���� ������ �^���o� �� ���•�š�� �u���v�š�]�}�v�v� ���� �‰���Œ�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �P� �}�P�Œ���‰�Z���•�� ���š�� �Z�]�•�š�}�Œ�]���v�•��
musulmans dès le haut Moyen-âge. Celle-ci semble avoir été fondée au XIe siècle. 
Toutefois, ceux-ci se référent souvent à quatre entités distinctes qui peuvent prêter à 
confusion. Ainsi, ils citent dans leurs ouvrages la ville romaine en ruine de Chellah, une 
ville de Salé antique également en ruine, la ville musulmane qui leur est 
contemporaine, sans oublier les fortifications militaires de la rive gauche. 

Ajoutant à cette confusion, ces géographes donnent parfois plusieurs noms au fleuve 
���µ�����}�µ�Œ���P�Œ���P���•�µ�Œ���o�[���•�š�µ���]�Œ�������µ�‹�µ���o���•�����š�]���v�š���o�����À�]�o�o�� : Ismir, Sala, B�}�µ�Œ���P�Œ���P�Y 

                                                           
25 Ayant pris sa source dans le moyen-Atlas, le fleuve après un trajet long et tortueux, se prolonge par un 
large estuaire sur la côte atlantique et ne devient fameux que dans les cinq derniers kilomètres de son 
parcours. Il est désigné par Oued Sala (Rivière salée) par les historiens médiévaux Al Bakri et Ibn Hawqal. 
Il est aussi appelé Oued Romane (rivière des grenadiers) par Al Marrakchi. Il change de nom au XIIIe 
siècle pour devenir Abi Rakrak, Bouregreg, probablement un nom berbère arabisé. 
26���[���•�š���o�����Z�]bat-���o���&���š�Z���~�����u�‰���������o�����À�]���š�}�]�Œ���•���}�µ���Z�]�����š���^���o�����~�����u�‰���������^���o� �•���(�}�v��� �������o�[� �‰�}�‹�µ���������•���P�Œ���v�����•��
dynasties conquérantes des Almoravides et Almohades 
27La ville antique de Chellah était �u�!�u�������v�š���Œ�Œ� �������������š�š����� �‰�}�‹�µ���X�������š�š�����À�]�o�o�������}�v�v�µ���������o�[� �‰�}�‹�µ�����u���µ�Œ����
et romaine ���µ�Œ���]�š��� �š� ���(�}�v��� �����À���Œ�•���o�[���v���ô�ì�ì�����À���v�š���v�}�š�Œ�������Œ�����‰���Œ���o���•��Phéniciens. Il est probable que le 
voyageur carthaginois Hannon y fût escale durant son « périple » (entre 475 et 450 avant J-C). 



                                Islam, vie collective, organisation sociale et politique dans la ville de Salé (1792-1930) 

 

17 
 

Si Chellah est largement connue et étudiée, �o�[���Æ�]�•�š���v������ ���[�µ�v�� Salé, plus ancienne, 
antique, pose certaines questions. Il fait notamment écho à une ville développée avant 
�o�[�]�•�o���u����� �š�Œ�µ�]�š�����‰���Œ���o���•���s���v�����o���•�U�����š���‹�µ�]���(�¸�š���‰���µ�š-être point de passage des Idrissides ou 
des Ifrenides. Al-Idrissi au XIIe siècle dans son �<�]�š�������Z���Á�����š�������o-�u�µ�•�Z�š���‹���(�c���]�l�Z�š�]�Œ���‹�����o-
���(���‹28 en fait une description qui peut être traduite comme suit : « Salé était une ville 
qui il y a fort longtemps faisait face à la ville antique de Chellah à deux miles de la mer 
���š���•�����‰�}�•�]�š�]�}�v��� �š���]�š���•�µ�Œ���o�����Œ�]�À�]���Œ�������[�/�•�u�]�Œ���‹�µ�]�����š�š���]�v�š���o�����À�]�o�o�����v�}�µ�À���o�o�����������^���o� �X�����[���•�š���o�����‹�µ����
�•���� �š�Œ�}�µ�À���� �•�}�v�� ���u���}�µ���Z�µ�Œ���X�� �����š�š���� �^���o� �� ���v�š�]�‹�µ���� ���•�š�� �����š�µ���o�o���u���v�š�� ���v�� �Œ�µ�]�v���� ���š�� �•�[�Ç��
trouvent des vestiges érigés et des structures importantes.» 

De la même manière, dans sa réponse à une question sur la réalité de la ville de Salé et 
ses origines, Ibn Ali Dukkali29, cite plusieurs géographes médiévaux traitant du 
caractère ancien et antique de la ville de Salé. Ainsi, le géographe Abou al-Fidae, 
durant le XIIIe siècle, rapporte dans sa géographie Taqqwim al-Bouldane, que « Salé est 
�µ�v���� �À�]�o�o���� ���v���]���v�v���� ���š�� �P�]�P���v�š���•�‹�µ���� ���µ�� �D���Œ�}���� ���Æ�š�Œ�!�u���U�� ���� �o�[�K�µ���•�š�� �����Œ�v� ���� �‰���Œ�� �o�[�K��� ���v��
Atlantique et au sud par le fleuve, les jardins et les vignes». 

Ces deux descrip�š�]�}�v�•�� �P� �}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���•�� ���[�µ�v���� �^���o� �� �‰�o�µ�•�� ���v���]���v�v���� �u�}�v�š�Œ���v�š�� �‹�µ���� �����š�š����
ville, qui a pu exister sous les Byzantins, les Idrissides et Ifrenides avant le 
développement de la ville nouvelle de Salé au XIe siècle, lui était mitoyenne, peut-être 
de quelques kilomètres plus au sud, le long du fleuve. 

Par contre, les géographes arabes citent plus souvent la nouvelle Salé fondée par les 
Banu Achâra�U�� ���š�� ���}�v�š�� �]�o�•�� �•�}�v�š�� ���}�v�š���u�‰�}�Œ���]�v�•�X�� ���]�v�•�]�U�� �o�[���µ�š���µ�Œ�� ���v�}�v�Ç�u���� ���µ��Kitab al-
Istibsar affirme, vers le XIIe siècle, que la famille des Banu Achâra et leurs proches ont 
fondé la ville de Salé. 

Al Hoummaoui, évoque, dans sa géographie Taqqwim al-Bouldane, Salé comme étant 
une « �À�]�o�o���� ���µ�� �D���P�Z�Œ������ ���Æ�š�Œ�!�u���� ���v�š�Œ���� �D���Œ�Œ���l�����Z�� ���š�� �^�����š���� �~�Y�•�� �•�}�v�� �•�}�o�� ���•�š�� �•�����o���µ�Æ��
rouge et son fleuve ���•�š���P�Œ���v�����~�Y�•�����š�����[���•�š���µ�v�����À�]�o�o�������]�•� �������š���‰���•�����Z���Œ�����~�Y�• ». 

Yacout al-Hoummaoui cite quant à lui Salé, dans son lexique des villes écrit entre 1220 
et 1224 en disant que « ���[est une ville dans le Maghreb extrême, moyenne dans la 

                                                           
28 �����»��	V�����������o�o���Z���D�µ�ù���u�u���������]�v���D�µ�ù���u�u���������]�v��	V�����������o�o���Z�����]�v���/���Œ�c�•�����o-Idr�c�•�c�•�U���Õ�Ž�Ó�õ�•���Õ�•�®�˜�§�•���ò�Ó���Õ�Ž�˜�¸�ä�ß�•���”�ë�°�ç 
[Nuzhat al-mushtaq fî ikhirâq al-âfâq], éd. complète par A. Bombaci, Naples et Rome, 1970-1984, 9 vol. 
29   IBN ALI AD-DUKKALI, M., Al Ithaf Al Wajiz, 1896, manuscrit réédité et annoté par la bibliothèque 
Sbihi en 1996, ouvrage de référence �•�µ�Œ���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������^���o� ��� ���Œ�]�š��par un historien-notable de la ville à la fin 
du 19e siècle (1896)�X���/���v�����o�]�����•�š���v� �����v���í�ô�ò�ô�����š�����•�š����� ��� ��� �����v���í�õ�ð�ñ�U���(� �Œ�µ���������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������•�����À�]�o�o���U���]�o������
occupé plusieurs postes dans la haute administration du Makhzen. 
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�P�Œ���v�����µ�Œ�����š���o�����‰���š�]�š���•�•�����~�Y�• sur une extrémité de la terre, à proximité de fleuve et de la 
mer30.��  

Al Idrissi cite lui aussi la ville nouvelle : «Salâ, dite la neuve, est située sur le bord de la 
mer. La ville ancienne, qu'on nommait Châla, était à 2 milles de la mer, sur les bords de 
la rivière d'Asmîr, qui baigne aussi les murs de Salâ et se jette dans la mer auprès de 
cette ville ; Châla, la ville ancienne, est maintenant inhabitée ; on y voit seulement 
quelques restes d'édifices et de champs qui appartiennent aux habitants de la nouvelle 
ville. Cette dernière est située (comme nous venons de le dire) sur le bord de la mer, et 
inapprochable de ce côté ; elle est belle et forte, bien que bâtie sur un terrain 
sablonneux, et possède de riches bazars. Le commerce d'exportation et d'importation 
y est florissant, les habitants sont riches, les vivres à bas prix et en abondance ; on y 
voit des vignes, des vergers, des jardins, des champs cultivés. Le port est fréquenté par 
des navires qui viennent de Séville et d'autres lieux de l'Espagne ; le principal objet 
d'importation est l'huile ; on prend, en échange, toute sorte de comestibles destinés 
pour le littoral de l'Espagne. Les navires qui abordent à Salâ ne jettent point l'ancre 
dans la rade, parce qu'elle est trop découverte ; ils pénètrent dans la rivière dont il 
vient d'être question, mais jamais sans pilote, à cause des écueils qui obstruent son 
embouchure, et des détours qu'elle forme. La marée y monte deux fois par jour ; les 
vaisseaux entrent au moment de la haute mer et ils en sortent avec le reflux. La pêche 
dans cette rivière est tellement abondante que le poisson ne trouve quelquefois pas 
d'acheteurs31.» 

De ces descriptions, c�}�u�u���� ������ �����o�o���� ���[�/���v�� ���o-Khatib, visiteur lettré de la cour 
andalouse au XIVe siècle, nous observons que l�[���������v�š���v�[���•�š���‰���•���u�]�•���•�µ�Œ���o�����P� �}�P�Œ���‰�Z�]����
stricto sensu : �]�o�� �•�[���P�]�š�� �v�}�v�� �•���µ�o���u���v�š�� ������ ���]�Œ���� �}�¶�� �•���� �š�Œ�}�µ�À���� �o���� �o�]���µ�� �u���]�•�� ���µ�•�•�]��
�o�[�]�u�‰�Œ���•�•�]�}�v���‹�µ�[�]�o����� �P���P���X�����]�v�•�]�U�����µ�Œ���v�š���š�}�µ�š���o�����D�}�Ç���v-âge, Salé est assimilée à la ville 
�•�]�•���� �•�µ�Œ�� �o���� �Œ�]�À���� ���Œ�}�]�š���� ������ �o�[���u���}�µ���Z�µ�Œ���� ���µ�� ���}�µ�Œ���P�Œ���P�U�� �����v�•�� �µ�v���� �Œ� �P�]�}�v�� �����Œ�v� ���� �‰���Œ�� �o����
forêt de la Maâmora, et de riches plaines et terres agricoles (Gharb et Shoul). Son 
climat est, malgré sa position océanique, modéré et agréable. Cette ville est connue 
par un commerce dynamique et le travail des cotonnades.  

                                                           
30 AL HAMAOUI, Yacout Ibn Abdallah, �D�}�[���i���u�����o�����}�µ�o�����v�����~�>���Æ�]�‹�µ���������•���‰���Ç�•), 5 Tomes, édtition DAR 
SADAR, 1993, Tome 3, p.231 
31 Cf. AL-IDRISI (TRAD. REINHART PIETER ANNE DOZY, MICHAEL JAN DE GOEJE), Description de l'Afrique 
et de l'Espagne, Leyde, Brill, 1866 ; repr. 1968 (trad. en ligne), p.83. Cf. 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/F/Gazetteer/Periods/medieval/_Texts/Idrisi/3A*.html 
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La médina de Salé dans son environnement urbain 

La ville ne semble pas, à �o�[� �‰�}�‹�µ��, �•�[� �š���v���Œ���� �P� �}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���u���v�š�� ���v�� �����Z�}�Œ�•�� ������ �•���•��
murailles qui sont consolidées par les Mérinides dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, 
�����o�[���Æ�����‰�š�]�}�v�����[�µ�v���‰���š�]�š���Z���u�����µ�����š�����[�µ�v�����Œ���š�Œ���]�š�����‰�}�µ�Œ����� �À�}�š�•���•�]�•�������v�������Z�}�Œ�•���������o�����À�]�o�o���U��
que fondent par ailleurs les Mérinides sous le nom de « Zaouiate Annoussake32 ». Le 
noyau de la ville est localisé entre la mosquée Achahbae en contrebas et la grande 
mosquée située sur la colline de Talâa. La ville est cernée à la fin du Moyen-âge de 
murailles de tous côtés, mais la superficie ainsi protégée est bien plus faible que celle 
entourée par la muraille défensive du campement militaire de Rabat, de l�[���µ�š�Œ���� ���€�š� ��
du fleuve. 

De taille relativement moyenne, la muraille de Salé cerne toutefois suffisamment 
���[���•�‰�������U�� ������ �i���Œ���]�v�•�U�� ������ �š���Œ�Œ���•�� ���P�Œ�]���}�o���•�� ���š�� ���[���•�‰�������� �À���Œ�š�•�� �‰�}�µ�Œ���‰���Œ�u���š�š�Œ���� �o�[���Æ�š���v�•�]�}�v��
�������o�����À�]�o�o�����i�µ�•�‹�µ�[���µ����� ���µ�š�����µ���y�ye siècle. 

Encadré 1. Distinguo entre Salé et Chellah33 

Après l'avènement de l'islam, les villes romaines ou antéislamiques se sont 
développées dans des sites à proximité mais distincts de leurs sites originaux. Ainsi, 
Oualili ou Larache, se développèrent en face et le cas échéant sur l'autre rive des villes 
antiques phéniciennes, maures ou romaines. Ainsi, la ville de Salé se serait développée 
en face de Chellah, site maure, romain et probablement phénicien sur la rive droite. 
Puis, la ville rive droite aurait attiré la majeure partie de la population. Mais y a-t-il eu 

                                                           
32 Littéralement traduite par « la confrérie de ceux qui accomplissement les rites ». Son existence est 
citée par de nombreux historiens arabes de la ville, notamment Ibn Ali. Elle se trouve actuellement dans 
le quartier de Bettana à proximité du centre hospitalier de Salé. Sur le plan archéologique, la porte 
���[���v�����]�v�š�����������������o�]���µ��fût le seul vestige qui substitait. De nos jours, un ambitieux programme de 
restauration du site a été récemment initié.  
33 LEVI PROVENCAL, H. Basset, Chellah nécropole mérinide, Hesperis (T2), 1922, p.5 
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au premier siècle de l'avènement de l'islam dans la région une ville ou deux villes ? 
Selon la théorie des auteurs, Sala et Challah avaient la même origine étymologique 
phénicienne ou berbère. La prononciation aurait été allégée et romanisée en devenant 
Sala. 

Il semble aussi que la population autochtone continua à utiliser le nom primitif de 
Challah. Ainsi, pour certains historiens du début du Moyen-âge, Chellah désigne le 
�v�}�µ�À�����µ�� �����v�š�Œ���� �µ�Œ�����]�v�� ��� �À���o�}�‰�‰� �� ���v�� ���}�Œ���� ������ �u���Œ�U�� �Œ�]�À���� �v�}�Œ���U�� ���[���•�š�� ���� ������ �u�}�uent que 
Salé aur���]�š�� � �š� �� �o���� �����‰�]�š���o���� ���[�µ�v�� �‰���š�]�š��état Ifrénide qui allait de Salé, à Fès au Nord du 
�D���Œ�}���� �À���Œ�•�� �o�[���v�� �í�ì�ï�ì�X�� ���]�v�•�]�U�� �o�–�}�v�� �‰�}�µ�À���]�š�� ���(�(�]�Œ�u���Œ�� �•���v�•�� �P�Œ���v���� �Œ�]�•�‹�µ���� ���–���Œ�Œ���µ�Œ�� �‹�µ����
Challah et Sala désignaient la ville de Salé actuelle plutôt que le site historique de 
���Z���o�o���Z�X�� �W���Œ�� �o���� �•�µ�]�š���� ���š�� �v�}�š���u�u���v�š�� ���� �o�–� �‰�}�‹�µ���� ������ �o�[�Z�]�•�š�}�Œ�]���v�� ���o-Bakri, il semble que 
chacune des villes ou emplacement commençait à être qualifiée distinctement : Salé, 
pour le peuplement de la rive nord et Chellah, pour le peuplement en désuétude de la 
�Œ�]�À���� �•�µ���X�� �>���� �(�}�v�����š�]�}�v�� ������ �Z�������š�� ���� �o�[� �‰�}�‹�µ���� ���o�u�}�Œ���À�]������ �o���À���� ��� �(�]�v�]�š�]�À���u���v�š�� �����š�š����
confusion puisque Chellah lui fût désormais clairement incorporée. 

1.2 La géographie maritime de Salé  : opportunité ou facteur de déclin  

Salé a été pendant des siècles un des plus importants ports des empires médiévaux du 
�D���Œ�}���� �}�µ�� ���µ�� �Z�}�Ç���µ�u���� ������ �&���•�U�� �‹�µ�[�]�o�� �•�[���P�]�•�•���� ������ ���}�u�u���Œ������ �u���Œ�]�š�]�u���� �}�µ�� ������ ���}�µ�Œ�•���U��
avant de connaître un lent déclin.  

Si le port de Salé allait connaître son plus important développement sous les Mérinides 
qui y créent un arsenal maritime dans le quartier de bâb al-Mrissa, il est essentiel de 
�o�]���Œ���o���•��� �À�}�o�µ�š�]�}�v�•���������o�[�����š�]�À�]�š� ���‰�}�Œ�š�µ���]�Œ�������������o�o�����������o�����š�}�‰�}�P�Œ���‰�Z�]�����������o�����À�]�o�o���X�����]�v�•�]�U���•���o�}�v��
Roger Coindreau, « la tradition locale, veut en effet que la mer pénétr���š�������o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ��������
la ville. La topographie du port de Salé au XIIe siècle comportait indubitablement des 
différences considérables avec la situation actuelle ».34 ���]�v�•�]�U�� �o�[�����µ�� �����À���]�š�� �����]�P�v���Œ�� �o���•��
remparts ou au moins y être acheminée par chenal notamment dans les chantiers 
navals mérinides.  

 

 

 

 

                                                           
34 COINDREAU, Roger, Les Corsaires de Salé, Paris, 1948, p.38 
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Ancienne porte maritime de Salé35 

Puis, la rive droite convexe connût un long �‰�Œ�}�����•�•�µ�•�� �v���š�µ�Œ���o�� ���[���v�•�����o���u���v�š�� �‹�µ�]��
�Œ���v�����]�š�� �o���� �‰�}�Œ�š�� �]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�� ������ �^���o� �� �]�v���������•�•�]���o���U�� �u�!�u���� ���µ�Æ�� �v���À�]�Œ���•�� ���� �(���]���o���� �š�]�Œ���v�š�� ���[�����µ�X��
Chénier dit ainsi que « �o���� �����Œ�Œ���� ���š�� �o���� �Œ�]�À�]���Œ���� �•���� �•�}�v�š�� �•�]�� �(�}�Œ�š�� ���v�•�����o� ���•�� �����‰�µ�]�•�U�� �‹�µ�[�]�o�� �v����
�‰���µ�š���Ç���Œ���v�š�Œ���Œ���������v���À�]�Œ���•���������î�ì�ì���š�}�v�v�����µ�Æ���‹�µ�[���‰�Œ���•���o���•�����À�}�]�Œ�����o�o� �P� �•���������o���µ�Œ�����Œ�š�]�o�o���Œ�]�������š��
leur lest »36. Ce qui induit une préférence par les marins de la rive concave, côté Sud, 
de Rabat, qui devient le mouillage préféré des corsaires.37 

���������o�����•�[���i�}�µ�š���v�š�������µ�Æ�����}�v�š�Œ���]�v�š���•���P� �}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���•���‰�o�µ�•���P� �v� �Œ���o���•���‰�}�µ�Œ���o���•�������µ�Æ���À�]�o�o���•��������
�o�[���•�š�µ���]�Œ��. Elles ont contrarié à différentes époques le développement des activités 
�‰�}�Œ�š�µ���]�Œ���•�X�����[�����}�Œ���U���o�����•�]�š�µ���š�]�}�v�����Æ�����v�š�Œ� �������µ���‰�}�Œ�š�U���š�Œ�}�‰��� �o�}�]�P�v� �������v�•���o�[���š�o���v�š�]�‹�µ�����‰�}�µ�Œ��
les possibilités courantes de navigation au Moyen-âge. Ensuite, la barre redoutable 
�(�}�Œ�u� ���� ���[�µ�v�� �����v���� ������ �•�����o���U�� �Œ���v�����]�š�� �o�[�������}�•�š���P���� ���� �^���o� �� ���}�u�‰�o�]�‹�µ� �� ���š�� �v� �����•�•�]�š��it un 
pilotage habile, au poi�v�š�� �‹�µ�[���v�� �Z�]�À���Œ�U�� �o���� �‰�}�Œ�š�� � �š���]�š�� �•�}�µ�À���v�š�� �]�v���������•�•�]���o���X�� �����•��
inconvénients sont exploités alors par les corsaires qui utiliseront des navires rapides 
���š�� �o� �P���Œ�•�� �‹�µ�]�U���µ�v�����(�}�]�•�� ���Ç���v�š�� �(�Œ���v���Z�]�� �o���� �����Œ�Œ���U���v�[�}�v�š�� �Œ�]���v�� ���� ���Œ���]�v���Œ���� �����•�� �h vaisseaux de 
haut bord ennemis ».38 ���� �o���� �(�]�v�� ������ �o�[� �‰�}�‹�µ���� ���}�Œ�•���]�Œ���U�� �o���•�� �‰�}�Œ�š�•�� ������ �o�[���•�š�µ���]�Œ���� ���µ��
Bouregreg connaissent de nouveau un long déclin. 

                                                           
35 Cf. http://rol -benzaken.centerblog.net/rub-mellah-de-rabat-sale-autrefois--3.html , dernière 
consultation le 06 Novembre 2017 
36 Chénier dans Roger Coindreau, Op. cité, p.39 
37 Idem, « Le bon mouillage de cette rade est au sud de la rivière, du côté de Rabat et de façon que le 
navire soit enfourché entre la tour de la mosquée du château et de la celle appelée Hassan, ayant cette 
�����Œ�v�]���Œ�������µ���v�}�Œ���X���~�Y�• » 
38 Plusieurs auteurs �•�[�Ç���]�v�š� �Œ���•�•���v�š���v�}�š���u�u���v�š���Z�X�����}�]�v���Œ�����µ�����š���>�X���D���Ì�]���v���U���K�‰�µ�•�����]�š� �• 
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1.3 La géographie et la morphologie de Salé vues par les voyageurs européen s de la 
�”�‡�•�ƒ�‹�•�•�ƒ�•�…�‡���•���Ž�ï�±�’�‘�“�—�‡���•�‘�†�‡�”�•�‡ 

Les Européens, notamment les voyageurs et captifs, font de nombreuses descriptions 
de la géographie de la ville, de la fin du moyen-âge à la période de notre étude. 

���]�v�•�]�U�� �]�o�� ���•�š�� �š�Œ���•�� �]�v�š� �Œ���•�•���v�š�� ������ �À�}�]�Œ�� �‹�µ�[�µ�v�� ���µ�Œ�}�‰� ���v�� �À�]�•�]�š���v�š�� �o���� �Ì�}�v���� ���� �o���� �(�]�v�� ���µ�� �y�s�/�/e 
siècle appelait sous un nom générique de « Salé », les villes de Rabat et Salé. Ainsi, 
Germain Mouette39 fait la géographie de la zone de la manière suivante : « Elle est 
bâtie sur la rivière de Guerou qui descend des montagnes des Zaouïas qui la divise en 
deux parties. Celle �‹�µ�]�����•�š�����µ�����€�š� ���v�}�Œ���U���•�[���‰�‰���o�o�����‰�Œ�}�‰�Œ���u���v�š���^���o���U�����v���o���v�P�µ�������µ���W���Ç�•�U��
���š�� �^���o� �� ���v�� �o���� �v�€�š�Œ���X�����[���•�š�� ���v�� ������ �o�]���µ�� �‹�µ���������u���µ�Œ���v�š�� �o���•���‰�o�µ�•�� �Œ�]���Z���•�� �u���Œ���Z���v���•�� �:�µ�]�(�•�����š��
Maures. Elle est entourée de bons murs de 10 brasses de hauteur, et de 8 à 10 palmes 
���[� �‰���]�•�•���µ�Œ�U�����}�vstruits de terre et de sable rouge, engraissés de chaux �~�Y�•��à la mode 
du pays. Ces murailles sont garnies de leurs créneaux et flanquées de bonne tours 
�����Œ�Œ� ���•�� �~�Y�•�� �>���� �‰���Œ�š�]���� ������ �o���� �À�]�o�o���U�� �‹�µ�]�� ���•�š�� ���µ�� ���€�š� �� �^�µ���� �•�[���‰�‰���o�o���� �Z���À���o�� ���š�� �•�}�v�� ���]�Œ���µ�]�š�� ���•�š��
bien plus gran�����‹�µ�����o�[���µ�š�Œ���X�������v�•���o�[���v�����]�v�š���������������š�š�����À�]�o�o���U���]�o���Ç�������‹�µ���v�š�]�š� ���������i���Œ���]�v�•�����š��
�µ�v�� �P�Œ���v���� ���Z���u�‰�� �}�¶�� �o�[�}�v�� �‰�}�µ�Œ�Œ���]�š�� �(�}�Œ�u���Œ�� �����•�� �P�Œ���]�v�•�� �‰�}�µ�Œ�� �v�}�µ�Œ�Œ�]�Œ�� �‰�o�µ�•�� ������ �‹�µ�]�v�Ì���� �����v�š��
�‰���Œ�•�}�v�v���•�� �~�Y�• �i�X�� �>�[���µ�š���µ�Œ�� ���}�v�š�]�v�µ���� �o���� �����•���Œ�]�‰�š�]�}�v�� ������ �o���� �À�]�o�o���� ������ �Z�������š�� ���š�� ������ �•���•��
infrastructures défensives mises en place par les Sultans Alaouites. 

Il donne par ailleurs dans un « guide » de conquête de Salé, plusieurs autres 
informations géographiques intéressantes sur les alentours de Salé. Ainsi, il affirme 
que « �o�[�}�v���‰�}�µ�Œ�Œ���]�š���(���]�Œ���������•�����v�š���������&���������o�����t�o�[�����š�µ���o�o�����D�}�Z���u�u�����]��-, qui est à douze 
lieues au Sud �t Est de Salé, et le chemin qui conduit de ce lieu à cette ville est tout 
uni. ». Il affirme également que le terroir des environs de Salé est « très fertile en 
grains, bestiaux et arbres fruitiers ». Il continue sa « géographie » en affirmant que 
suite à la conquête de la ville, « �~�Y�•��on ferait contribuer toute la province du Tamesna, 
�‹�µ�]���v�[�������µ���µ�v�����(�}�Œ�š���Œ���•�•���U�����š���‹�µ�]�����•�š���o�[�µ�v���������•���u���]�o�o���µ�Œ���•�����µ���Z�}�Ç���µ�u�����������&���• ». 

Ainsi, à la fin du XVIIe, Salé-le-Vieux semble occuper un espace similaire que celui de la 
médina actuelle de Salé�X�� �>�[���v�•�����o��ment de la ville se poursuit40 et Rabat accapare 
��� �•�}�Œ�u���]�•���o���•���‰�o�µ�•���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•�������š�]�À�]�š� �•���u���Œ�]�š�]�u���•�X���>�[���Œ�Œ�]���Œ��-pays de la ville est perçu 
���}�u�u���� �(���Œ�š�]�o���� ���š�� �•�š�Œ���š� �P�]�‹�µ���X�� ���[���•�š�� �µ�v���� �����•��meilleures zones agricoles du pays. 
Plusieurs gravures européennes sont par ailleurs datées de cette époque. 

�d�}�µ�š���(�}�]�•�U�� �o���� �P� �}�P�Œ���‰�Z�]���� ������ �o���� �Ì�}�v���� ���•�š�� �o�}�]�v�� ���[�!�šre maîtrisée par les voyageurs 
européens. En témoignent tant les cartographies erronées faisant la confusion de Salé 
                                                           
39 MOUETTE, Germain, Relation de Captivité, Jean Cochart, 1683, p.17 
40 �>�����‹�µ���Œ�š�]���Œ���u�]�š�}�Ç���v�������o�[���Œ�•���v���o���D� �Œ�]�v�]�������•�[���‰�‰���o�o�����������v�}�•���i�}�µ�Œ�•���h �Œ�[�u���o » qui signifie en Arabe, quartier 
Sablonneux 
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et Rabat que le récit du Père Dan, qui en traitant la course de Salé, confond de manière 
évidente �^���o� �� ���š�� �Z�������š�X�� �/�o�� ���(�(�]�Œ�u���� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� ���[���•�š�� �Z�������š�U�� �‹�µ�]�� ���•�š�� �µ�v���� �À�]�o�o����attachée à 
�o�[���u�‰�]�Œ�������Z� �Œ�]�(�]���v�����š���‹�µ�]�����•�š���}�‰�‰�}�•� ���������o�����h politique rebelle » des morisques. Il ajoute 
une confusion historique en disant que Rabat avait auparavant une histoire ancienne 
et une importante population. Ce qui �š� �u�}�]�P�v���� ���[�µ�v���� �u���`�š�Œ�]�•���� �š�Œ���•�� �Œ���o���š�]�À���� ������ �o����
géographie des deux rives du Bouregreg. 

1.4 Géographie et morphologie de Salé pendant le XIXe siècle 

Du XVIIe au XIXe siècle, la morphologie de la ville ne semble plus beaucoup changer, 
�Z�}�Œ�u�]�•���o�[���v�•�����o���u���v�š���‰�Œ� ��� �����u�u���v�š��� �À�}�‹�µ� �X��Le diplomate français, Narcisse Cotte41, 
fait une description assez poétique de la ville : «Remparts crénelés, dômes, minarets 
���o���v���•�����š���Œ�}�•���•�U���P�Œ�!�o���•�����}�u�u�����o���•���‰���o�u�]���Œ�•���‹�µ�����o�����À���v�š�������o���v�����]�š�����µ�š�}�µ�Œ�����[���µ�Æ�U���š���o��� �š���]�š��
de ce point de vue le riant aspect de la ville Sainte où tant de captifs ont souffert ». La 
ville est décrite avec un regard historique qui fait écho à la période corsaire dont 
�o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ�����•���u���o�������v���}�Œ�����‰���•���Œ���•�µ�Œ���o�����À�]�o�o���X  

�E���Œ���]�•�•���� ���}�š�š���� ���}�v�v���� � �P���o���u���v�š�� �����•�� �Œ���v�•���]�P�v���u���v�š�•�� �P� �}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���•�� ���[���‰�‰���Œ���v������
fortuite mais intéressants. Ainsi, il traverse la large rivière séparant Rabat et Salé, et 
arrivé sur la rive de Salé, il doit parcourir un kilomètre en mule pour arriver à la porte 
�‰�Œ�]�v���]�‰���o���� ������ �o���� �À�]�o�o���X�� �/�o�� �(�Œ���v���Z�]�š�� ���À���v�š�� ���[�Ç�� ���v�š�Œ���Œ�� �µ�v���� ���}�µ���o���� ���Z���`�v���� ������ �u�}�v�š�]���µ�o���•��
sablonneux, autre preuv���� ������ �o���� �‰�}�µ�Œ�•�µ�]�š���� ������ �o�[���v�•�����o���u���v�š�� ������ �o���� �À�]�o�o���X�� �/�o�� ��� ���Œ�]�š��les 
ruelles de la ville comme « longues et étroites » alors que les maisons des faubourgs 
sont basses et sans étage. 

                                                           
41 COTTE, Narcisse, Le Maroc Contemporain, 1860, pp. 71-72. Un chapitre est dédié au passage de 
Narcisse Cotte à Salé dans une mission diplomatique suivant le bombardement de Salé au milieu du 19e 
siècle. 
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Carte de la médina de Salé (début des années 2000)42 

2. Une histoire riche à la vei lle du XIXe siècle 

2.1 Les origines puniques et maurétanienne s des sites urbains de 
�Ž�ï�‡�•�„�‘�—�…�Š�—�”�‡���†�—�����‘�—�”�‡�‰�”�‡�‰ 

�D�!�u���� �•�[�]�o�� �v���� �•���u���o�����‰���•�� ���Æ�]�•�š���Œ�������� ���}�u�‰�š�}�]�Œ���‰�Z� �v�]���]���v�����]���v�� � �š�����o�]�������v�•���o�[���•�š�µ���]�Œ���� ���µ��
Bouregreg au moment où Hannon, le grand navigateur carthaginois, parcourt la zone 
entre 475 et 450 avant J-C, des tessons datés du VIIe siècle au IIIe siècle avant J-C font 
compter Sala parmi les cinq principaux sites puniques attestés au Maroc (Essaouira, 

                                                           
42 �����Œ�š�������(�(�]���Z� �������v���P�Œ���v�������v���š�µ�Œ���������o�[���v�š�Œ� �����������o�����u� ���]�v�����������^���o� ���������€�š� �����µ���•�]���P�����������o�[���v���]���v�v����
préfecture 
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Lixus, Tanger, Arzila (Assilah) et Sala).43 �W�o�]�v���� �o�[���v���]���v��cite la localité de Sala 
(probablement le site archéologique de Chellah dans la ville de Rabat). Par la suite, la 
ville romaine de Sala Colonia se développa �i�µ�•�‹�µ�[���� ���š�š���]�v���Œ���� �µ�v���� �š���]�o�o���� �u�}�Ç���v�v���� ���v��
étant peuplée de Maures, mais aussi de quelques Européens q�µ�]�� �v���� �•�}�v�š�� �‹�µ�[�µ�v����
�u�]�v�}�Œ�]�š� ���‰���Œ�u�]�����[���µ�š�Œ���•. 

La civilisation néo-punique maurétanienne, qui précéda �o�[�}�����µ�‰���š�]�}�v���Œ�}�u���]�v���U�����š��était 
rendue célèbre par les rois berbères notamment Jughurtha, Juba, Bocchus ou encore 
Bocchud, compta Sala parmi les sites attestés ������ �•���� ���]�À�]�o�]�•���š�]�}�v���µ�Œ�����]�v���X���>�[�}�v�� �Ç������ ���]�v�•�]��
�Œ���š�Œ�}�µ�À� �������•���u�}�v�µ�u���v�š�•���‰�Œ� �Œ�}�u���]�v�•���š���o�•���‹�µ�[�µ�v���š���u�‰�o�����]�v�•�‰�]�Œ� �������•��� ���]�(�]�����•���‰�µ�v�]�‹�µ���•�U��
des sculptures ou encore des monnaies des villes maurétaniennes44. 

2.2 Sala Colonia : de la ville frontière «  limes  » �Œ�—�•�“�—�ï�ƒ�—��déclin  

Vers le IIIe siècle après JC, il est attesté que le site de Chellah a abrité une ville romaine 
���[�µ�v���������Œ�š���]�v�����]�u�‰�}�Œ�š���v�����X�������o�o��-ci est citée sous les noms de Sala par Ptolémée, et de 
Sala Colonia, par Antonin. De nombreux vestiges y ont été découverts notamment les 
restes de la voie principale, d'un forum, d'une fontaine monumentale, d'un arc de 
triomphe45, d'une basilique chrétienne, etc. La ville aurait pu alors compter 20 000 
�Z�����]�š���v�š�•�U�� �(���]�•���v�š�� ���[���o�o���� �µ�v���� �����•�� �š�Œ�}�]�•�� �À�]�o�o���•�� �o���•�� �‰�o�µ�•�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•�� ������ �o���� �‰�Œovince 
impériale romaine de Maurétanie Tingitane. Des études portant sur  �o�[�}�Œ�]�P�]�v�������š�Z�v�]�‹�µ����
des habitants ������ �����•�� �À�]�o�o���•�U�� �u�}�v�š�Œ���v�š�� �‹�µ�[���� �o�[� �‰�}�‹�µ���� ���� �‰���]�v���� �í�ì�9�� �����•�� �v�}�u�•�� �•�}nt 
���[�}�Œ�]�P�]�v���• européennes, alors que la composition ethnique est dominée par des 
origines africaines, libyques ou puniques, voire incluait �����•���v�}�u�•�����[origine orientale et 
arabe46. La ville romaine est alors une juxtaposition entre un site préromain au plan 
assez régulier et la ville nouvelle romaine au plan géométrique. 

Selon Ibn Ali47, la ville, qui dépendait administrativement de Tanger, aurait pris une 
�(�}�Œ�u�������[�]�v��� �‰���v�����v�����������v�•���o�����‰�Œ�}�À�]�v�������u���µ�Œ� �š���v�]���v�v���U���•���‰�š���•�]�����o���•�����À���v�š���o�[���Œ�Œ�]�À� ����������
�o�[�/�•�o���u�X�� �������]�� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ������ �•���� �‰�}�•�]�š�]�}�v�� ���š�� ������ �•�}�v�� �‰�}�Œ�š�� �•�š�Œ���š� �P�]�‹�µ���•�U�� �‰�Œ�}�‰�]������ ���µ��
débarquement et embarque�u���v�š�������•���P�Œ���]�v�•�����š�������v�Œ� ���•���À���Œ�•���o�[���u�‰�]�Œ�����Œ�}�u���]n, comme 
�o�[���š�š���•�š���v�š���•���o�}�v���o�µ�]����es carnets et correspondances romaines. 

                                                           
43 BRIGNON (ET AL.), J., Histoire du Maroc (collectif), Casablanca, 1967, p.22 
44 Mohammed Fatha affirme toutefois que des historiens contemporains comme Mohammed Zniber ou 
�D�}�Z���u�u�������,���i�i�]���}�v�š�����Æ���o�µ���o�[���Æ�]�•�š���v���������[�µ�v�����À�]�o�o�����‰�Œ� �Œ�}�u���]�v�����}�µ���‰�Z� �v�]���]���v�v���X 
45 Cet arc à 3 baies est moins conservé que celui de Volubilis notamment en raison du matériau utilisé 
�u���]�•��� �P���o���u���v�š�����µ���(���]�š���‹�µ�����o�����•�]�š�����������s�}�o�µ���]�o�]�•�����}�v�š�Œ���]�Œ���u���v�š�����������o�µ�]���������^���o�����v�[�����‰���•��� �š� ���Œ���‰�Œ�]�•�����}�u�u����
carrière, Cf. BRIGNON (ET AL.), J., Histoire du Maroc (collectif), Casablanca, 1967, p.36 
46 BRIGNON (ET AL.), J., Histoire du Maroc (collectif), Casablanca, 1967, p.33 
47 Cf.   IBN ALI AD-DUKKALI, M., �u���v�µ�•���Œ�]�š���h���‰���Œ���µ���•�µ�Œ���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������o�����À�]�o�o�����������^���o�  », conservé sous le 
n°415 au sein de la bibliothèque Sbihi, probablement fin du XIXe siècle, 8 pp. 
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�>�����^���o�����u���µ�Œ���U���Œ�}�u���]�v�����À�}�]�Œ�����‰�Z� �v�]���]���v�v������� �•�]�P�v�����‰�o�µ�š�€�š�����Z���o�o���Z�����š���•���•�����v�À�]�Œ�}�v�•�U�����[���•�š-
à-dire la rive Sud du Bouregreg même si pour Ibn Ali, il y avait deux villes distinctes : 
���Z���o�o���Z�� ���š�� �µ�v���� ���µ�š�Œ���� �À�]�o�o���� �‹�µ�[�]�o�� �v�}�u�u���� �š�}�µ�š�� �•�]�u�‰�o���u���vt Salé près de la rive Nord du 
fleuve48. Toutefois, pour Mohammed Fatha, qui a établi une synthèse sur �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�������� 
la ville de Salé, les fouilles archéologiques �v�[�}�v�š�� �i���u���]�•�� �‰�Œ�}�µ�À� �� �o�[���Æ�]�•�š���v������ ���[�µ�v��
� �š�����o�]�•�•���u���v�š���Z�µ�u���]�v�������o�[���v���Œ�}�]�š���}�¶���•�����š�Œ�}�µ�À���������š�µ���o�o���u���v�š���o�����À�]�o�o��49.  

Certes, les textes historiques ne mentionn���v�š�������o�[���Œ�Œ�]�À� �����������o�[�/�•�o���u���‹�µ����deux villes aux 
mains des Byzantins : Tanger et Sebta (Septem). Toutefois, il semble que pour une ville 
comme Sala, située à un emplacement stratégique et accessible par la mer, il était 
�‰�Œ�}�������o���� �‹�µ�[���o�o���� �•�}�]�š�� �Œ���•�š� ���� �o�}�v�P�š���ups au sein des empires romain puis byzantin. A 
�o�[���‰�‰�µ�]�� ������ �����š�š���� �Z�Ç�‰�}�š�Z���•���U��nous pouvons mentionner la découv���Œ�š���� ���[�µ�v�� ���������•�•�}�]�Œ����
�u�]�o�]�š���]�Œ���� �‹�µ�]�� �]�v���]�‹�µ���� �o�[�}�����µ�‰���š�]�}�v�� ������la ville par une garnison ainsi �‹�µ�[�µ�v�� � �š���o�}�v�� �‰�}�µ�Œ��
les pesées, selon le modèle Byzantin (Exagium Byzantin)50.  

�>�[historien Ibn Idhâ�Œ�]���‰�Œ� ���]�•�����‹�µ�[���µ���u�}�u���v�š���������o�[���Œ�Œ�]�À� �����������d���Œ�]�l���/���v���•�Ç�����U���u���Œ�‹�µ���v�š���o����
���}�v�‹�µ�!�š���� �u�µ�•�µ�o�u���v���� ������ �o�[���v�����o�}�µ�•�]���U�� �^���o� �� ���š�� �o���•�� ���}�v�š�Œ� ���•�� �‰�o�µ�•�� ���u�}�v�š�U�� �À���Œ�•�� �&���•�U��
Tanger, Sebta étaient des terres christianisées51. ���]���v���‹�µ�[���v���������‹�µ�]�����}�v�����Œ�v�����o�����d�Œ�]���v�P�o����
Tingi-Volubilis-Sala, �o���•�� �š�Œ�������•�� ���[�µ�v���� �Œ�}�u���v�]�•���š�]�}�v�� ���š�� ���Z�Œ�]�•�š�]���v�]�•���š�]�}�v�� ���v�� �‰�Œ�}�(�}�v�����µ�Œ��
sont « bien légères, pour ne pas dire inexistantes quand elles sont comparées à ce que 
�o�]�À�Œ���� �o�[���(�Œ�]������ �~�����š�µ���o�o�����d�µ�v�]�•�]���•�� �}�µ�� �u�!�u���� �o���� �‰���Œ�š�]���� �}�Œ�]���v�š���o���� ������ �o����Césarienne, (actuelle 
Algérie)52».  

2.3 ���ï�ƒ�”�”�‹�˜�±�‡���†�‡���Ž�ï���•�Ž�ƒ�•���†�ƒ�•�•���Ž�ƒ���”�±�‰�‹�‘�•���†�‡�����ƒ�Ž�± (Idrissides et Ifren ides) 

P�}�µ�Œ���/���v�����o�]�U�����[���•�š�������v�•���µ�v�����^���o� �����v�š�]�‹�µ�����‹�µ�����•���Œ���]���v�š���‰���•�•� �•���o���•���‰�Œ��miers conquérants 
du Maghreb, Oqba Ibn Nafîe et Moussa Ibn Noucaîr. La population de Salé et Chellah 
aurait été islamisée à ce moment selon lui. 

                                                           
48�W�}�µ�Œ���/���v�����o�]�U���‹�µ�[�]�o���•�[���P�]�•�•�������������Z���o�o���Z���}�µ���^���o� �U�������o�o��-ci aurait été construite initialement par les 
�����Œ�š�Z���P�]�v�}�]�•�U���o���•���Œ�}�u���]�v�•���}�µ���o���•�����v�����o�}�µ�•���•���v�•���‹�µ�����o�[�}�v���‰�µ�]�•�•������� �(�]�v�]�š�]�À���u���v�š���š�Œ���v���Z���Œ�X�������o�µ�]-ci cite que 
les traces archéologiques dominantes sont plutôt �Œ�}�u���]�v���•���v�[�Z� �•�]�š���v�š���‰���•���������]�š���Œ���µ�v�����‰�]���������������u�}�v�v���]����
�Œ�}�u���]�v�����‹�µ�]�����µ�Œ���]�š��� �š� ����� ���}�µ�À���Œ�š���������^���o� ���~�Œ�]�À�����E�}�Œ���•�����š���‹�µ�[�]�o��aurait vue de ses propres yeux. Cf.   IBN ALI 
AD-DUKKALI, M., ���o���/�š�Z���(�����o���t���i�]�Ì�U���d���Œ�]�l�Z�����o���Z�h���Á���š���]�v, manuscrit conservé, 1896, feuillet 7 
49 FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montana, traduction Ismaël Alaoui, 2012, 
P.22. �d�}�µ�š���(�}�]�•�U���o�[���µ�š���µ�Œ���‰�Œ� ���]�•�����‹�µ���������o�����v�[�]�v�(�]�Œ�u�����‰���•���h �����‰���v�����v�š���o�[���Æ�]�•�š���v���������[���Æ�š���v�•�]�}�v�•���Œ�}�u���]�v���•��
sous forme de « villae » et de fortins avancés aux lieux dit Koudis et Ain Smir dans la vallée, notamment 
au nord de la rivière. 
50 Cf. BRIGNON (ET AL.), J., Histoire du Maroc (collectif), Casablanca, 1967, p.42 
51 ���(�X���/���E���/���,���Z�/�U�������»�����o-Abbas Ahmad ibn Muhammad, �<�]�š���������o-�����Ç���v�����o-�u�µ�P�Z�Œ�]�����(�c�����l�Z�����Œ���u�µ�o�»�l�����o-
andalus wa'l-maghrib (Livre de l'histoire extraordinaire des rois d'Al-Andalus et du Maghreb),��1312, 
texte consulté en PDF sur http://www.al -mostafa.com/, p.23 
52 Cf. LUGAN, Bernard, Histoire du Maroc, des origines à nos jours, Ellipses, 2011, p.39 
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Les environs de Salé devaient donc selon lui avoir une « certaine forme de vie ». La 
zone de Chellah aurait été occupée, connue, fréquentée et contrôlée par les Idrissides. 
���]�v�•�]�U�� ���}�u�u���� �o���� �Œ���‰�‰���o�o���� �o�[���µ�š���µ�Œ�� ���µ��Rawd al-Kirtas, ouvrage de référence sur la Fès 
médiévale, Chellah est la deuxième ville conquise par Idriss Ier après Oualili 
(Volubilis).53 Par la suite, elle fait partie des villes et provinces pour lesquelles son 
petit-fils, Mohammed Ibn Idriss, qui a pris le pouvoir en 828, désigne ses frères comme 
administrateurs. Ainsi, il nomme son frère Aissa, administrateur de Salé et 
���[���Ì���u�u�}�µ�Œ�X�� ������ �‹�µ�]�� �u�}�v�š�Œ���� �‹�µ���� �o���� �À�]�o�o���U�� �}�µ�� ���µ�� �u�}�]�v�•�� �•���� �Œ� �P�]�}�v�U�� ���À���]�š�� �µ�v���� �(�}�Œ�u����
���[���Æ�]�•�š���v�����������u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�À�����}�µ���‰�}�o�]�š�]�‹�µ���������•���o������� ���µ�š�����µ���Œ���P�v���������•���/���Œ�]�•�•�]�����•�X 

�������o�[���(�(���]���o�]�•�•���u���v�š�������•���/���Œ�]�•�•�]�����•�U���‹�µ�]�����}�u�u���v�������‰���Œ���o������� �‰�}�•�]�š�]�}�v�����[���o�]�������v���K�u���Œ�����v��
�o�[���v�� �ô�ñ�õ�U�� �i�µ�•�‹�µ�[���� �o���� �(�}�v�����š�]�}�v�� ������ �D���Œ�Œ���l�����Z�� �‰���Œ�� �o���•�� ���o�u�}�Œ���À�]�����•�� ���v�� �í�ì�ó�ì�U�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•��
principautés Zénètes54 �v�}�š���u�u���v�š�������o�o���•���������&���•�����š�����[���P�Z�u���š���}�����µ�‰���v�š���o�����•�����v����locale. 
La zone au Sud de Salé ���š���i�µ�•�‹�µ�[�������Ì���u�u�}�µ�Œ�����µ�Œ���]�š��� �š� ���‹�µ���v�š���������o�o�����•�}�µ�•���o�[�]�v�(�o�µ���v������du 
Royaume des Bergwhata55. Celui-ci aurait eu alors une réelle puissance notamment 
autour des X-XIe siècles. Dès lors la zone de Salé, charnière dans le combat des 
Bergwhata contre les principautés zénètes et Ifrenides -dynasties berbères qui 
�‰�Œ���v�v���v�š�� �o���� �‰�}�µ�À�}�]�Œ�� ���µ�Œ���v�š�� �o���� �o���v�š���� �‰� �Œ�]�}������ ���[���P�}�v�]���� �����•�� �/���Œ�]�•�•�]�����•- prend de 
�o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v�����U���‰�}�µ�Œ�������À���v�]�Œ���µ�v���������‰�]�š���o���������������•���‰�Œ�]�v���]�‰���µ�š� �•�X�� 

 

Carte du Royaume des Bergwhata (étendue estimative)56 

                                                           
53 �/���E�������/���•���Z�[�U�����o�], Rawd al-qirtas (Trans A.Beaumier, Histoire des souverains du Maghreb et annales de 
la ville de Fès), Paris, 1860, Rabat, édition la porte, 1999, p. 28 
54Ces principautés sont notamment les Ifrenides et Maghraoua qui ont occupé le Nord du Maroc et une 
�‰���Œ�š�]�����������o�[���o�P� �Œ�]���������š�µ���o�o���X 
55 Le royaume Bergwhata est un royaume berbère fondé par Tarîf qui prit part au soulèvement de 
Mayssara. Son fief fût le Tamesna, la région des plaines atlantiques entre Salé et Azemmour dont la base 
ethnique était des berbères masmouda rassemblés autour des Bergwhata. Selon les sources disponibles, 
la religion de ce mouvement aurait été inspirée par un faux prophète du nom de Salih qui altéra le 
dogme islamique, la façon de prier et de jeuner et aurait même crée un Coran. Le mouvement 
�����Œ�P�Á�Z���š�������v���š���v�š���‹�µ�[���š���š�����š��religion disparût sous les coups des Almoravides et non des Almohades 
comme cela est parfois écrit. Les Almohades détruisirent la tribu Bergwhata. In CHASTEL, Op. cité, p.12 
56 https://fr.wikipedia.org/wiki/Berghouata consulté une dernière fois le 06 novembre 2017 
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A ce titre, Ibn Ali affirme dans sa réponse à une question sur la première tribu ayant 
peuplé Salé57�U���‹�µ�����o���•���P�}�µ�À���Œ�v���µ�Œ�•���������o�����Z� �P�]�}�v�����µ���d���u���•�v���������o�[� �‰�}�‹�µ���������•���/���Œ�]�•�•�]�����•��
auraient sans cesse été perturbés par le mouvement des Bergwhata et les troubles 
�‹�µ�[�]�o�•���•���u���]���v�š���u���š�š��ien�š�������u���o���o�[�µ�v�]�š� ��et la continuité du Royaume. Ainsi, la zone de 
Chellah et Salé aurait été constamment menacée comme limite de la terre contrôlée 
par les Idrissides. Dès lors, de nouvelles habitations et constructions auraient été 
développées dans cette zone « défensive » qui servait aussi de point de départ à des 
gouverneurs envoyés par les Omeyyades andalous en expédition.  

La zone de Salé ne sera débarrassée du danger Bergwhata, du moins partiellement, 
que durant le pouvoir ifrénide de Temim Ibn Ziri ( ? - 1056 à Salé), proclamé « Prince 
de Chellah et Fès ». Menant deux campagnes militaires par an, il réussit à écraser la 
rébellion vers 1032�X�������o�[� �‰�}�‹�µ���U���o�[���v���]���v�v�����^���o� �U�������•�µ�‰�‰�}�•���Œ���‹�µ�[���o�o�������Æ�]�•�š���]�š�U aurait été 
vidée de sa population, et selon Ibn Ali, il ne serait resté dans la ville que celui qui 
���µ�Œ���]�š�� ���µ�� �µ�v�� ���o�o�]� �� �‰�Œ�}�š�����š���µ�Œ�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ������ �o���� �š�Œ�]���µ�� �����•��Beni Khayroune ou les 
Mastassiyine. 

 

�����Œ�š���X���>�����D���Œ�}�����‰���v�����v�š���o�[���Œ�����/���Œ�]�•�•�]���� : Salé : zone tampon58 ? 

2.4 La naissance du noyau urbain  de Salé (Sla) et son développement sous les 
Almoravides  

�^�µ�]�š���� ���� �o�[���À���v���u���v�š�� ������ �o�[�/�•�o���u dans le Maghreb Occidental, la zone de Salé est 
devenue un point de passage des conquérants musulmans59  puis des Idrissides. 

�d�}�µ�š���(�}�]�•�U�� �o�[�}�v�� �v�}�š���� �o���� �‹�µ���•�]-absence de traces archéologiques reflétant une 
occupation urbaine « officielle » de la rive gauche avant le XIe siècle. Par contre, une 

                                                           
57 Cf.   IBN ALI AD-DUKKALI, M., manuscrit �h���‰���Œ���µ���•�µ�Œ���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������o�����À�]�o�o�����������^���o�  », conservé sous le 
n°415 au sein de la bibliothèque Sbihi, probablement fin du 19e siècle, 8 pp. 
58 Carte du Maroc pendant l'ère idrisside. Travail basé essentiellement sur : - les cartes d'Euratlas - les 
travaux de Shepherd. - la description du partage du royaume entre les héritiers d'Idriss II en 828. 
Disponible sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Idrissides#/media/File:Idrissides22.PNG 
59 Cf.   IBN ALI AD-DUKKALI, M., manuscrit �h���‰���Œ���µ���•�µ�Œ���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������o�����À�]�o�o�������� Salé », conservé sous le 
n°415 au sein de la bibliothèque Sbihi, probablement fin du 19e siècle, 8 pp. 
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occupation tardive de Chellah au moins juste avant la conquête islamique semble 
attestée.60 Le peuplement de toutes ces zones est essentiellement berbère.  

Si les Zénètes prennent pied suite à leurs importants succès politiques et territoriaux 
dans la zo�v�����������o�[���•�š�µ���]�Œ�������µ�����}�µ�Œ���P�Œ���P, le noyau de la ville de Salé se constitue avec 
�o�[���Œ�Œ�]�À� �����������o�����(���u�]�o�o�������v�����o�}�µ�•���������•�������v�µ��Achâra qui �•�[�]�v�•�š���o�o���������o�[���u�‰�o�������u���v�š�������š�µ���o��
de la médina à la fin du Xe siècle. Cette famille de notables Omeyyades et de 
descendants de secrétaires du calife Abbasside al-�D�}���š���u�]�����Z���o�������o�o���Z61 aurait compté 
parmi ses membres le fondateur présumé du noyau initial de la ville médiévale de Salé. 
���]�v�•�]�U�� �o���•�� �ZAchâra ou Banu al-�Y�������u�U�� ���µ�� �v�}�u�� ���[�µ�v�� ������ �o���µ�Œ�•�� ���v���!�š�Œ���•�U�� �(�}�v�����v�š62 une 
mosquée et un palais à proximité du site actuel de la grande mosquée de Salé dans le 
quartier de Talâa (montée).  

Le noyau commence à se développer ���À������ �o�[���Œ�Œ�]�À� ���� �����•�� �Z�����]�š���v�š�•�� ������ �Œ� �P�]�}�v�•��
avoisinantes attirés par le palais des Banu Achâra. Ainsi émergent rapidement deux 
espaces habités : celui ���[���o-Blida - petite ville- et Zanata (le quartier des Zénètes), où 
�•�[�]�v�•�š���o�o���v�š�������•���]�u�u�]�P�Œ���v�š�•���•� �v���š���•�����š�����v�����o�}�µ�•�X���>�����‹�µ���Œ�š�]���Œ�������Œ�����<�Z�Ç���Œ�����µ�Œ���]�š�����µ�•�•�]��� �š� ��
fondé par la famille andalouse immigrée des Banu Khayroune à une période proche. 
Un premier noyau urbain est alors fondé. 

La v�]�o�o�����������^���o� �����}�v�v���]�š���µ�v��� �o���v�����À�������o�[���Œ�Œ�]�À� ���������•�����o�u�}�Œ���À�]�����•�������v�•���o�����Œ� �P�]�}�v�����v���í�ì�ó�ï�X��
Ces derniers chassent les Ifrenides et vainquent �o�[�Z� �Œ� �•�]���������•�������Œ�P�Á�Z���š��. Abdallah Ibn 
Yassine, un des fondateurs de la dynastie périt non loin de Salé en combattant les 
Bergwhata, probablement en 1059. Cette nouvelle grande dynastie composée à la 
base de Berbères Sanhadja prend le contrôle de Salé comme zone stratégique à mi-
chemin entre Marrakech, Fès et le détroit de Gibraltar. Les Almoravides construisent 
alors une grand���� �u�}�•�‹�µ� ���� ���� �o�[���u�‰�o�������u���v�š�� �‰�Œ�}�������o���� ������ �o�[�����š�µ���o�o���� �u�}�•�‹�µ� ����
�Z�����Z���Z�[�������[�����š�������Œ�v���v�š���o�����À�]�o�o�����������u�µ�Œ���]�o�o���•�����š���������‰�}�Œ�š���•�X���>���•�������v�¸ Achâra gardent leur 
influence.  �>�[�µ�v�� ������ �o���µ�Œ�•�� �u���u���Œ���•�� �]�o�o�µ�•�š�Œ���•�U�� �o����cadi Ahmed Ibn al-Qacem, reçoit des 
visites de lettrés ���[���o�� ���v�����o�}�µ�•�U�� ���}�u�u���� �o���� ���}�u�u���v�š���š���µ�Œ�� ���µ�� ���}�Œ���v�U�� �/���v�� �Z���š�Ç���X�� �/�o�� ���•�š��

                                                           
60 �/�o�����•�š�������v�}�š���Œ���‹�µ�����o�����‰���µ�‰�o���u���v�š���������^���o� ���v������� �‰���•�•���]�š���P�µ���Œ�����‹�µ���o�‹�µ���•���u�]�o�o�]���Œ�•�����[�Z�����]�š���v�š�•�X 
61 FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, 
p.34. 
62 Pour M. Fatha, ���[���•�š�����Z�u�������/���v��Al Qacem, Toutefois, cette chronologie est difficile à attester car bien 
�‹�µ�[���Z�u�������/���v��A�o���Y�������u���(�¸�š���]�v�•�š���o�o� �������^���o� �U���]�o���v�[���•�š���‰���µ�š-�!�š�Œ�����‰���•���‰���Œ�u�]���o���•���‰�Œ���u�]���Œ�•���������•�����o�]�P�v� ���������•�[�!�š�Œ����
i�v�•�š���o�o� �������v�•���o�����À�]�o�o���X�����µ�����}�v�š�Œ���]�Œ���U���]�o���v�[���µ�Œ���]�š���‰���•��� �š� �����}�v�š���u�‰�}�Œ���]�v�������•���/�(�Œ���v�]�����• mais plutôt des 
Almoravides en �•�[� �š���v�š���o�]� �����À�������µ�v���u�]�v�]�•�š�Œ�������µ���^�µ�o�š���v�U�����o�]�������v���z�}�µ�•�•���(�������v���d�����Z�(�]�v�U���‹�µ�]���Œ���P�v���������‰���Œ�š�]�Œ��������
1106. 
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également en relation avec le ministre du sultan Ali Ben Youssef (1083- 1143), 
Abdallah Abi Mohammed Ibn al-Qacem63.  

Ahmed Ibn al-Qacem, après avoir été cadi des Almoravides à Salé, reçoit également 
comme invité Mehdi Ibn Toumert quand il revient du Machrek en �ñ�í�ñ���������o�[�Z� �P�]�Œ�� (vers 
1120-1121). Salé connait alors un important essor urbain et culturel sous cette 
dynastie, essor qui se perpétue également sous les Almohades. La ville demeure 
toutefois moins de 90 ans sous la domination des Almoravides. Durant cette période, 
le noyau aristocratique de la population est essentiellement andalou. 

2�ä�w�����‡���†�±�˜�‡�Ž�‘�’�’�‡�•�‡�•�–���†�‡���Ž�ƒ���˜�‹�Ž�Ž�‡���•���Ž�ï�±�’�‘�“�—�‡�����Ž�•�‘�Š�ƒ�†�‡�•���‡�–���Ž�ƒ���ˆ�‘�•�†�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡��
Rabat, « Ribat de Salé » 

�>���•�� ���o�u�}�Z�������•�� ���Œ�Œ�]�À���v�š�� �����v�•�� �o���� �Ì�}�v���� ������ �o�[���•�š�µ���]�Œ���� ���µ�� ���}�µ�Œ���P�Œ���P�� ���v�� �í�í�ï�î�X�� �/�o�•��
maintiennent la famille des Banû �ZAchâra dans ses privilèges.  

C�}�v�•���]���v�š�•�� ������ �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ �•�š�Œ���š� �P�]�‹�µ���U�� ���š�� ������ �o�[���À���v�š���P���� �P� �}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���� ������ �(���]�Œ���� ������
�o�[���u���}�µ���Z�µ�Œ�������µ�����}�µ�Œ���P�Œ���P���o���������•�������Œ�Œ�]���Œ�����������o���µ�Œ�•�����}�v�‹�µ�!�š���•���À���Œ�•���o�����v�}�Œ���U��ils donnent 
à Salé et à son estuaire une importance majeure. Ainsi, le sultan Yacoub al-Mansour 
aménage la rive sud pour en faire un grand camp de rassemblement militaire des 
�š�Œ�}�µ�‰���•�����v���u���Œ���Z�����À���Œ�•���o�[���v�����o�}�µ�•�]��64, constituant ainsi le noyau originel de la ville de 
Rabat (Ribât)�X���/�o���Ç�����v�š���u�����o�������}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�����[�µ�v�����]�u�u���v�•�����u�}�•�‹�µ� �����]�v�����Z���À� �����~�o�����d�}�µ�Œ��
Hassan). �Z�������š�����•�š�����}�š� �������[�µ�v�����P�Œ���v�������u�µ�Œ���]�o�o���U�����[�µ�v�����<���•�����Z���t grande forteresse- et 
devient le siège du gouverneur régional. Rabat est perçue comme une sorte de 
�����µ�Æ�]���u���� �����‰�]�š���o���� ���[���u�‰�]�Œ���� ���š�� ������ �����‰�]�š���o���� �u�]�o�]�š���]�Œ���X�� �Z�������š�� ���•�š�� ���o�}�Œ�•�� ���}�v�v�µ���� ���}�u�u����
Qal�[��t Salé, la citadelle de Salé.  

A côté de cela, il accorde une « attention exceptionnelle » à la ville de Salé, où il fonde 
une grande mosqué���� �•�µ�]�š���� ���� �o���� �À�]���š�}�]�Œ���� ���[���o���Œ���}�•65 en 1196, mosquée dont la 
construction aurait vu le concours de centaines de prisonniers chrétiens. Les 
Almohades relient également le Ribat à Salé puisque �o�[on bâtit un pont de bois et de 
pierre �‹�µ�[�}�v���µ�š�]�o�]�•���]�š lors des basses eaux66.  

                                                           
63 http://www.selwane.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=62  , article sur 
la fondation de Salé consulté le 17/07/2016 : Aussi, « aucun d'eux (Banû Achâra) ne s'est distingué dans 
les sources après le XIIIe siècle. Néanmoins, un vieillard, artisan maître nattier reste considéré comme 
descendant des Banou Achâra. Il est le dernier d'une famille Slawi connue appelée Ouled Ghaliz (les fils 
de l'homme gros). 
64 En Arabe, le nom utilisé est Ribat, ce mot cité dans le Coran, ���•�š���o�[���v���!�š�Œ�������µ���À�}�������o�����Z�������š. 
65 La bataille a eu lieu au village d'Alarcos, aujourd'hui proche de la ville espagnole de Ciudad Real. 
66 ABD EL- WÂH'ID MERRÂKECHI, Histoire des Almohades, traduite et annotée par E. Fagnan, 1893, p. 
308 
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Salé et la nouvelle Rabat connaissent alors un essor économique et politique 
important. Salé développa de nombreux échanges commerciaux avec les ports 
andalous et en particulier les Sévillans qui venaient �•�[���‰�‰�Œ�}�À�]�•�]�}�v�v���Œ�� �����v�•�� �•�}�v�� �‰�}�Œ�š�U��
�u�]�š�}�Ç���v�����[�µ�v�����Ì�}�v�������P�Œ�]���}�o�����Œ�]���Z���X Vers 1161, un traité de commerce est signé entre le 
sultan Abou Yacoub Youssouf et la République de Gênes. Un acte notarié génois cite 
Salé au nombre des escales africaines ouvertes au commerce et normalement visitées 
par les navires génois.67 Aussi, Ibn Idhari68, en parlait comme le «meilleur repère au 
�u�}�v�������š���v�š�����µ���v�]�À�����µ���������o�����•�}�o�]���]�š� ���‹�µ�[au niveau de la protection».  

���}�v�����Œ�v���v�š�� �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�� �Œ�µ�Œ���o�� ������ �^���o� �U�� �����o�µ�]-ci était �u���Œ�‹�µ� �� �‰���Œ�� �o�[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�� �����•��
�š�Œ�]���µ�•�� ���Œ�������•�� �����v�µ�� �,�]�o���o�U���À���v�µ���•�� �����•���Œ� �P�]�}�v�•�� �}�Œ�]���v�š���o���•�������� �o�[���(�Œ�]�‹ue du Nord. Celles-ci 
�•�[�]�v�•�š���o�o���Œ��nt dans les zones agricoles environnantes de Salé notamment dans la zone 
�������&���v�Ì���Œ���������o�[���•�š���������o�����À�]�o�o���X69 

�>�}�Œ�•�� ������ �o�[� �‰�}�‹�µ���� ���o�u�}�Z�������U�� �o���•�� ���}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�•�� ���š�� � ���]�(�]�����•�� �u�]�o�]�š���]�Œ���•�� ���Z���v�P���v�š��
�‰�Œ�}�(�}�v��� �u���v�š�X�����]�v�•�]�U�����µ�� ��� ���µ�š�������� �o�[� �‰�}�‹�µ���� ���o�u�}�Z�������U�� �����µ�Æ-ci eurent de nombreuses 
difficultés pour conquérir la ville de Salé qui était en proie aux rébellions. Le Calife 
Abdelmoumen, ordonna�U�����}�u�u�����]�o���o�[��vait fait à Sebta et Fès, de détruire les remparts 
de protection de la ville70. Yacoub al-Mansour reconstruisit une partie des murailles de 
la ville, notamment le côté nord et sud-est, en 1196. 

2.6 Salé sous les Mérinides  : un essor commercial et maritime  

�>���•���D� �Œ�]�v�]�����•���‰�Œ�]�Œ���v�š���o�����‰�}�µ�À�}�]�Œ�������^���o� �����š���Z�������š���•�µ�]�š���������o�[� �À�]���š�]�}�v�������•�����o�u�}�Z�������•�����v�š�Œ����
1251 et 125371. Par la suite, le gouverneur mérinide de la ville, Yacoub ibn Abdallah, 
�(�}�u���v�š���� �µ�v�� ���}�u�‰�o�}�š�� ���}�v�š�Œ���� �•�}�v�� �}�v���o���� ���v�� �����u���v�����v�š�� �o�[���‰�‰�µ�]�� ���µ�� �Œ�}�]�� ������ �����•�š�]�o�o���U��
���o�‰�Z�}�v�•���� �y�� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� ������ ���}�u�u���Œ�����v�š�•�� �����•�š�]�o�o���v�•�� �‰���•�•���v�š�� �‰���Œ�� �^���o� �U�� �‰�}�µ�Œ�� �•�[���u�‰���Œ���Œ�� ���µ��
pouvoir. 

Ainsi, selon les sources historiques, le dernier jour du mois de �Œ���u�������v���������o�[���v���ò�ñ�ô��������
�o�[�,� �P�]�Œ���� �~�í�î�ò�ì�•�U�� �ï�ó�� �v���À�]�Œ���•�� �����•�š�]�o�o���v�•�� �u�}�µ�]�o�o���Œ���v�š�� ���µ�� �o���Œ�P���� ������ �^���o� �X�� �>���•�� �P�µ���Œ�Œ�]���Œ�•��
castillans débarquent dans la ville le deuxième jour du mois de Chaoual, selon le 
calendrier Hégirien, alors que les Salétins sont occupés par les cél� ���Œ���š�]�}�v�•���������o�[Aïd El 
Fitr, et livrent la population aux massacres et la ville au pillage. De nombreux habitants 
                                                           
67 ALAOUI, Ismaël, MRINI, Driss, Salé, Cité millénaire, édition éclats, 1997, p.54 
68 Cf. IBN IDÂRHI AL MURRAKUSHI, �,�]�•�š�}�]�Œ�����������o�–���(�Œ�]�‹�µ�������µ���E�}�Œ�������š���������o�–���•�‰���P�v���U���<�]�š���������o-�����Ç���v�����o-
�u�µ�P�Z�Œ�]�����(�c�����l�Z�����Œ���u�µ�o�»�l al-andalus wa'l-maghrib, écrit vers 1312, édition traduite, E.J. Brill, 1948 
69 ALAOUI, Ismaël, MRINI, Driss, Salé, Cité millénaire, édition éclats, 1997, p.23, Cette ville apparemment 
��� �o�����Œ�������•�š����� ���Œ�]�š�����‰���Œ���>� �}�v���o�[���(�Œ�]�����]�v�����}�u�u�����µ�v�����P�Œ���v�������À�]�o�o�������[�µ�v��������auté remarquable. 
70 Il aurait déclaré alors « nos murailles sont nos épées ». 
71 TIMOULE, Abdelkader, Le Maroc à travers les chroniques maritimes : De la préhistoire à 1873, édition 
SONIR, 1989, p. 170 
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périrent tandis que les femmes, vieillards et enfants furent encerclés dans la grande 
�u�}�•�‹�µ� ���X�� �����•�� �u�]�o�o�]���Œ�•�� ���[���v�š�Œ���� ���µ�Æ�� �(�µ�Œ���v�š�� ���u�u���v� �•�� ���}�u�u���� �‰�Œisonniers et seule une 
« infime partie recouvrira la liberté72 ». Le sultan Yacoub ben Abdelhaq réalisa une 
�u���Œ���Z�����(�}�Œ��� �����À���Œ�•���^���o� �����v���‰�Œ�}�À���v���v�������������d���Ì�����‹�µ�[�]�o�����š�š���]gnit en un jour et une nuit. Il 
dû�š�� ���o�}�Œ�•�� ���•�•�]� �P���Œ�� �o���•�� �����•�š�]�o�o���v�•�� ���µ�Œ���v�š�� �í�ð�� �i�}�µ�Œ�•�� ���À���v�š�� ���[�}�Œ���}�v�v���Œ�� �o�[���•�•���µ�š�� ������ �o���� �À�]�o�o���U��
�š�µ���v�š���š�}�µ�•���o���•�����•�‰���P�v�}�o�•���‹�µ�]���Ç�������u���µ�Œ���]���v�š�X�������Œ�š���]�v�•�����[���v�š�Œ�������µ�Æ���‰�Œirent la fuite après 
���À�}�]�Œ���‰�]�o�o� �U���•���������P� �����š���]�v�����v���]� ���o���•���u���]�•�}�v�•�����š���o���•�����}�u�u���Œ�����•�X���>�[���v�š�Œ� �������µ���•�µ�o�š���v�������v�•��
cette ville stratégique fû�š�� �o���� ��� ���µ�š�� ���[�µ�v���� �Œ���o���š�]�}�v��plus forte avec le pouvoir mérinide 
qui allait en faire sa deuxième capitale�U�����š���o�[�µ�v�����������•���•���v���µ�( provinces (�Z���u���o��). 

Les sultans mérinides �•�[attelèrent par la suite ���� �o�[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v�� ������ �o���� �‰�Œ�}�š�����š�]�}�v�� ������ �o����
ville et au développement de sa puissance maritime. La première mesure prise fut la 
reconstruction des murailles côté sud-ouest, face au fleuve, et la construction du 
bastion des larmes (borj adoumoûe) pour protéger la ville. Son nom témoigne du 
douloureux souvenir de la prise de la ville par les Castillans. 

Concernant les édifices religieux, ils construisent également deux petites mosquées 
�o�[�µ�v���� �����v�•�� �o���� �‹�µ���Œ�š�]���Œ�� ������ �•���v���š���� �~�u�}�•�‹�µ� ���� ���o���µ���•�� ���š�� �o�[���µ�š�Œ���� �����v�•�� �o���� �‹�µ���Œ�š�]���Œ��de bâb 
Hssain (mosquée du Mérinide). Ils créerent également un refuge pour les personnes de 
passage ou souhaitant faire une retraite religieuse appelée « zaouiyate an-noussâk». 
Leur construction emblématique dans la ville est la médersa mérinide construite par le 
sultan Abou al-Hassan, qualifiée par Ibn Ali Dukkali ���}�u�u���� � �š���v�š�� ���[�µ�v���� �P�Œ���v������
beauté73. 

���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�U�� �o���� �À�]�o�o���� ���}�v�v�¸t un important développement maritime. Les Mérinides y 
construisent en 1261 un imposant chantier naval74 �v�}�u�u� ���o�[���Œ�•���v���o���}�µ�������Œ al-Manjra. 
Celui-ci était raccordé à la mer par un mécanisme de chenal et deux portails maritimes 
imposants : bâb Mrissa et bâb Dar Sanâa. �>�[�}�v�� ���À���]�š�� ���]�v�•�] �µ�v�� �‰�}�Œ�š�� ���� �o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�� �����•��
murailles. Les sultans Yacoub et son fils Abou al-Hassan, utilisaient les bateaux 
construits dans cet arsenal pour se déplacer à maintes reprises en Andalousie, 
remportant plusieurs �À�]���š�}�]�Œ���•�����}�v�š�Œ�����o���•���Œ�}�Ç���µ�u���•�����[���Œ���P�}�v�����š�������������•�š�]�o�o���X 

A cette époque�U�� �o�[�����š�]�À�]�š� �� ���}�u�u���Œ���]���o���� ������ �^���o� �� � �š���]�š�� ���•�•���Ì�� �À���Œ�]� ���� ���š�� �•�[�}�Œ�]���v�š���]�š��
notamment vers les ports ibériques et méditerranéens. Ainsi, « les marchands pisans, 
génois, vénitiens, achetaient à Salé des laines, des peaux, des tissus, des tapis, de 

                                                           
72 FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, p.27 
73�/�o�����]�š�������v����� �š���]�o���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���������������š�š�����Dédersa dans son histoire de Salé. Il rapporte et transcrit de 
nombreux récits poétiques et inscriptions situés sur ses murs. 
74Dirigé par un ingénieur sévillan : Mohamed Ben Ali Hadj Al - Ishbili, Cf. CHASTEL, Op. cité, p.14 
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�o�[�]�À�}�]�Œ���U�� ������ �o���� ���]�Œ���U�� ���µ�� �u�]���o�� ������ �D���l�v���•�U�� �]�o�•�� �À���v�����]���v�š�� �����•�� ���Œ���‰�•�� ���š�� �����•�� �}���i���š�•��
manufacturés75 ».  

Globalement, et malgré une certaine décadence des activités de la ville avec le repli 
des campagnes militaires visant al-Andalous, la ville reste connue pour accueillir des 
dévots �}�µ�����[���µ�š�Œ���•���‰���Œ�•�}�v�v���P���•��illustres. Ainsi, à la fin du VIIIe �•�]�����o�����������o�[�Z� �P�]re (XIVe 
siècle), elle accueille le lettré et ministre grenadin en exil, Lissane Dine Ibn al-Khatib. 
Auteur prolixe, il réalise un ouvrage de comparaison entre Salé et Grenade76. Salé est 
alors une sorte de capitale « spirituelle » où affluent de nombreux savants et ermites, 
venant tant des diverses régions du Maghreb que ���[al-Andalous. Rabat reste au 
contraire un camp militaire, « le plus souvent vide, où se concentraient 
occasionnellement les mehallas77 almohades réunies pour la Guerre Sainte78». 

�W���Œ�����]�o�o���µ�Œ�•�U���o������� ���µ�š�����µ���Œ���P�v�����u� �Œ�]�v�]�����U���‹�µ�]���•�[���•�š���������}�u�‰���P�v� �����[�µ�v�����(�}�Œ�š�������Ç�v���u�]�‹�µ����
commerciale79 et a augmenté le prestige de la ville, a poussé au voyage des locaux vers 
des contrées lointaines. Ainsi, Ibn Batouta raconte, dans ses récits de voyage, avoir 
rencontré des Slawis, à Venise et aux confins du Soudan. 

2.7 Le jihad  �†�ï���–�ƒ�–���†�—���’�‘�—�˜�‘�‹�”���•�ƒ�ƒdien  

���� �o�[� �‰�}�‹�µ���� ������ �o���� ���]�•�‰���Œ�]�š�]�}�v�� �o���v�š���� ���š�� �š�Œ���P�]�‹�µ���� ������ �o���� ���Ç�v���•�š�]���� �����•�� �D� �Œ�]�v�]�����•�U�� ���š�� ������ �o����
prise de pouvoir à Fès, par les Bani Wattas (Wattassides) au cours du XVe siècle, Salé 
ne tomba �‰���•�� �•�}�µ�•�� �o�[���u�‰�Œ�]�•���� �‰�}�Œ�š�µ�P���]�•���� �}�µ�� ���•�‰���P�v�}�o�������� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ���[���µ�š�Œ���• ports tels 
Sebta, conquise dès 1415 par les Portugais. Malgré �o�[�]�v�•�š�����]�o�]�š� �� ���µ�� �‰�}�µ�À�}�]�Œ�� ���š les 
�•� ���]�š�]�}�v�•�U���^���o� ���v�[���•�š���i���u��is conquise par les puissances européennes. 

���� �o�[���Œ�Œ�]�À� ���� �����•�� �^�������]���v�•�� ���µ�� �‰�}�µ�À�}�]�Œ�U�� �o���•�� �W�}�Œ�š�µ�P���]�•�� �}�����µ�‰���v�š�� ������ �v�}�u���Œ���µ�Æ�� �‰�}�Œ�š�•�� ���š��
places fortes côtières du pays. Cette occupation fût renforcée �‰���Œ�� �o�[���Æ�]�•�š���v������ ������
relations de suzeraineté de certaines tribus envers le pouvoir portugais. Les Saadiens, 
face à cette situation, essayèrent de proclamer le flambeau du jihad aux côtés de 
certaines zaouïas. Le sultan al-Mansour Eddahbi (1578-1603), et auparavant son frère 
Abdelmalek, remportère�v�š�� ���[�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•�� �À�]���š�}�]�Œ���•�� �(�������� ���µ�Æ�� �W�}�Œ�š�µ�P���]�•�X�� �d�}�µ�š���(�}�]�•�U�� �o����
mort du Sultan al-Mansour Eddahbi, le plus connu �������o�������Ç�v���•�š�]���U���•�[�������}�u�‰���P�va ���[�µ�v����
���Œ�]�•���� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���� ���š�� ���[�µ�v���� ��� �š� �Œ�]�}�Œ���š�]�}�v�� ������ �o�[�}�Œ���Œ���� �‰�µ���o�]���� ���š�� �����•�� �����š�]�À�]�š� �•�� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���•��
dans tout le royaume. Ces agitations profitèrent à un certain nombre de figures locales 

                                                           
75BRUNOT, L.C, La mer dans les traditions et industries indigènes à Rabat et Salé, Paris, 1920, nt p. 49 
76Cf. NACIRI, Jâafar Ibn Ahmed, Ibn Al Khatib à Salé, collections de la bibliothèque Sbihi, 1988 
77 Le terme est surtout utilisé par les Alaouites pour désigner les caravanes royales itinérantes 
�‰���Œ���}�µ�Œ���v�š���o�����‰���Ç�•�����(�]�v�����[� �š�����o�]�Œ���o�[�}�Œ���Œ�������µ���^�µ�o�š���v�����š���Œ�����µ���]�o�o�]�Œ���o���•���]�u�‰�€�š�•�X 
78COINDREAU, Roger, Les Corsaires de Salé, Paris, 1948, p.37 
79 �>�[�}�v���Œ���‰�‰���ole à ce titre une forte fréquentation de Salé par les marins génois. 
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qui prirent le commandement religieux ou politique dans la ville. Ainsi, à Salé, le 
flambeau du jihad fût repris par la figure locale ���[���o��Ayyâchî. 

2.8 La République Corsaire de Rabat-Salé  

Le phénomène des corsaires musulmans (al-jihâd al-barhry ou jihad maritime) est déjà 
bien attesté au XIVe siècle. Un ecclésiastique du Moyen-���P���U�� �o���� �‰���Œ���� �����v�U�� �•�[�Ç�� ���•�š��
intéressé. Il rapporte que les corsaires de Barbarie étaient « ���v�� �P�Œ���v���� ���Œ� ���]�š�� �����•�� �o�[���v��
1390 »80, mais il reste assez peu développé pendant les XVe et XVIe siècles. ���[���•�š��
�o�[���Œ�Œ�]�À� ���� �����•��réfugiés morisques andalous, suite à la chute de Grenade, au début du 
XVIIe siècle, �‹�µ�]�����}�v�•�š�]�š�µ�����o�[�}�������•�]�}�v���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ������������� �À���o�}�‰�‰���Œ���o����jihad maritime dans 
�o�[���u���}�µ���Z�µ�Œ�������µ�����}�µ�Œ���P�Œ���P�X 

En effet, la chute de Grenade en 1492 ���š���o�����(�]�v���������o�����‰�Œ� �•���v���������[�µ�v����tat musulman en 
Andalousie changea �‰�Œ�}�(�}�v��� �u���v�š�� �o�[� �‹�µ�]�o�]���Œ���� �Œ���o�]�P�]���µ�Æ�U�� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���� ���š�� �•�}���]���o�� ���v��
�D� ���]�š���Œ�Œ���v� ���� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� �•�]�����o���•�� ���� �À���v�]�Œ�X�� ���[�����}�Œ���U�� �����•�� � �À� �v���u���v�š�•�� �•�[�������}�u�‰���P�vèrent 
���[�µ�v���� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���� ������ �P�Z���š�š�}�b�•���š�]�}�v�� �����•�� �u�µ�•�µ�o�u���v�•�� ���š�� �i�µ�]�(�•�� ���[���•�‰���P�v��81, dont une partie 
importante fût rapidement expulsée. Puis, elle prit pour objectif de faire abjurer aux 
musulmans leur foi et de leur faire renier leur langue (pragmatique de 1502). Ceux-ci 
deviennent alors des « Morisques » : chrétiens et castillans ���[���‰�‰���Œ���v���������š���������o���v�P�µ��, 
�u���]�•���u�µ�•�µ�o�u���v�•�����š�����[���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�v�����Œ�������������v�•���o���•���(���]�š�•�X���h�v���•�]�����o�����‰�o�µ�•���š���Œ���U��au début du 
XVIIe siècle, �À�}�Ç���v�š�� �o�[���•�•�]�u�]�o���š�]�}�v�� �]�u�‰�}�•�•�]���o���U�� �o�[���•�‰���P�v���� �‰�Œ�}���o���ua �µ�v���� �•� �Œ�]���� ���[� ���]�š�•��
���[���Æ�‰�µ�o�•�]�}�v���������š�}�µ�•���o���•���u�}�Œ�]�•�‹�µ���•�����[Espagne. 

Ces Morisques ou Andalous trouvèrent alors un accueil favorable dans plusieurs villes 
du Maghreb et notamment à Salé-le-Vieux, et à la kasbah de Salé-le-Neuf82 qui, du fait 
de leur venue, renforça durablement son peuplement, étant restée un camp militaire 
presque vide depuis l�[� �‰�}�‹�µ���� ���o�u�}�Z�������X�� �����•��arrivants andalous étaient en fait 
constitués de deux catégories distinctes : les Hornacheros, venant de la ville 
���[�,�}�Œ�v�����Z�}�•�U���‰�Œ�}���Z�����������D� �Œ�]���������v�����•�š�Œ� �u�����µ�Œ�� ���[�µ�v�����‰���Œ�š, et le reste des Andalous, 
���[���µ�š�Œ�����‰���Œ�š. 

Le pre�u�]���Œ�� �P�Œ�}�µ�‰���� �•�[�]�v�•talla exclusivement dans la Kasbah de Salé-le-Neuf, peut-être 
�u�!�u���� ��� �i���� �o�}�Œ�•�� ���µ�� �Œ���P�v���� ���[���������o�u���o���l��As-Saâdi83, alors que le deuxième groupe 

                                                           
80 COINDREAU, Roger, Les Corsaires de Salé, Paris, 1948, p.23 
81 �W�}�µ�Œ���š�}�µ�•���o���•��� �o� �u���v�š�•�����}�v�����Œ�v���v�š���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���������•���D�}�Œ�]�•�‹�µ���•�����š���o���µ�Œ�•���o�]���v�•�����À�������Z�������š�����š���^���o� �U�����(�X���>���]�o����
Meziane, Opus et articles cités. 
82 ���v�š�]�š� �•���(�}�Œ�u���v�š���š�}�µ�š���•�������µ�Æ���o�����Z�������š�������š�µ���o�o�����u���]�•���‹�µ�]��� �š���]���v�š�������o�[� �‰�}�‹�µ������� �•�]�P�v� ���•���•�}�µ�•���o�����v�}�u��������
Salé. 
83Cf. MEZIANE, Leila, « Salé au XVIIe siècle, �š���Œ�Œ�������[���•�]�o�����u�}�Œ�]�•�‹�µ�����•�µ�Œ���o�����o�]�š�š�}�Œ���o�����š�o���v�š�]�‹�µ�����u���Œ�}�����]�v », 
Cahier de la méditerranée, 2009 
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�•�[�]�v�•�š���o�o�� un peu plus tard à Salé-le-Vieux, Rabat (Salé-le-�E���µ�(�•�� ���š�� ���[���µ�š�Œ���•�� �À�]�o�o���•�X�� �>���•��
Hornacheros, étaient différents du reste des Andalous : habiles et doués pour divers 
métiers, ils étaient �Œ���•�š� �•�� ���š�š�����Z� �•�� ���� �o�[�/�•�o���u�� ���š�� ���� �o���� �o���v�P�µ���� ���Œ�������X�� �����š�š���� ���}�u�u�µ�v���µ�š� ��
puissante avait ainsi obtenu en Espagne le « privilège » de porter les armes mais vivait 
sous la surveillance de ���Z���š�����µ�Æ�� �(�}�Œ�š�•�� �����•�š�]�o�o���v�•�X�� �>���µ�Œ�� ��� �‰���Œ�š�� ���[���v�����o�}�µ�•�]���U�� �‹�µ���o�‹�µ���•��
années avant l���•��� ���]�š�•�����[���Æ�‰�µ�o�•�]�}�v�U���o���•�����µ�š�}�Œ�]�•������ transporter avec eux leurs richesses. 
A leur arrivée, ils furent �‰�o����� �•�� �•�}�µ�•�� �o�[���µ�š�}�Œ�]�š� �� �(�}�Œ�u���o�o���� ���µ�� �P�}�µ�À���Œ�v���µ�Œ�� �~�����b���•�� �•�������]���v��
�‹�µ�]�����]�•�‰�}�•���]�š�����[une petite garnison dans la Kasbah.  

Le groupe favorisé des Hornacheros, installés dans la Kasbah almohade sise dans le 
Ribat de la conquête (Ribat-Al-Fath) �tla Rabat actuelle- �•�[�]�u�‰�o�]�‹�µ�� directement et 
dirigea pour des décennies les activités de course et �o�����À�]�����‰�}�o�]�š�]�‹�µ�����������o�[���•�š�µ���]�Œ���X�����]�v�•�]�U��
les Andalous, sous la direction des Hornacheros pensèrent, dès leur installation dans la 
zone, à leur revanche ���}�v�š�Œ�����o���•�����Z�Œ� �š�]���v�•�����š���µ�š�]�o�]�•���Œ���v�š���o���•���Œ�]���Z���•�•���•���‹�µ�[�]�o�•�����À���]���v�š��pu 
transporter pour initier un important mouvement de course maritime en armant des 
navires dédiés. Aussi, comme le rappelle Roger Coindreau, les autochtones, 
notamment ceux de Salé-le-�s�]���µ�Æ�U���v�[���À���]���vt pas un grand savoir-faire dans les activités 
maritimes. �����•�� �o�}�Œ�•�U���o���•�����v�����o�}�µ�•�� �•�[���‰�‰�µ�Ç���Œent sur le talent de nombreux Européens, 
�h�‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v�v���o�•���������o�����u���Œ�]�v�������}�v�À���Œ�š�]�•�������o�[�]�•�o���u » qui sont attirés par �o�[�}�‰�‰�}�Œ�š�µ�v�]�š�  et 
en font avec leurs riches armateurs Hornacheros, la base de leurs nombreuses 
expéditions. Ains�]�U���•�[���‰�‰�µ�Ç���v�š���•�µ�Œ�������•�������‰�]�š���]�v���•�����š���µ�v��� �‹�µ�]�‰���P�����������v���À�]�P���š�]�}�v���•�}�µ�À���v�š��
���µ�Œ�}�‰� ���v�•�� ���š�� �µ�v���� ���}�u�‰���P�v�]���� ���[�����}�Œ�����P���� ���µ�š�}���Z�š�}�v���U�� �o���� �(�o�}�š�š���� ������ ���}�µ�Œ�•���� �•���o� �š�]�v����
augmenta rapidement. Le Sultan approuva �o�[�����š�]�À�]�š� �� ���v�� �Œ� ���}�o�š���v�š�� �i�µ�•�‹�µ�[���v�� �í�ò�î�ó�� �µ�v��
droit sur la course. 

Par ailleurs, les Hornacheros, dominèrent leurs compatriotes andalous et cherchaient 
aussi à être autonomes du pouvoir central. Après le départ du responsable hollandais 
de la flotte, Jan Janson en 1627, les Morisques cessèrent de reconnaître l'autorité du 
sultan Moulay Zidane. Les Hornacheros constituèrent alors la république corsaire du 
Bouregreg. Celle-ci était dirigée par un Diwan (Conseil), lui-même présidé par un « 
Grand-Amiral », connu par la « République de Salé » ou « République du Bouregreg », 
qualific���š�]�(�� �µ�š�]�o�]�•� �� ���� �o�[� �‰�}�‹�µ���U���v�}�š���u�u���v�š�� ���v�� ���µ�Œ�}�‰��84. Cette « République » garda un 
�o�]���v���������À���•�•���o�]�š� �����À�������o�����•�}�µ�À���Œ���]�v�����µ���D���Œ�}���U���‹�µ�[���o�o����reconnaissait sur le plan religieux, 
et auquel elle envoyait les plus précieuses prises de courses et de nombreux captifs. 

 

                                                           
84 MOUETTE, Germain, Relation de Captivité, Jean Cochart, 1683, p.13 
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Dessin du port de Salé en 1670 par John Ogilby (1600-1676)85 

Cette république était souvent dominée par les Hornacheros86 de la Kasbah qui y 
associèrent à des degrés divers87 les Andalous de Rabat (Salé-le-Neuf). Salé-Le-Vieux, 
malgré sa contribution à la course par les hommes et la logistique, était relativement 
exclue de la gestion politique et du partage des revenus. En outre, en raison des 
activités de course, son commerce «normal » chuta. Ces raisons auraient poussé le 
moujahid Al-�[���Ç�Ç�����Z�`, maître de Salé-le-Vieux à avoir une position ferme envers les 
Andalous. A cette époque, Rabat (Salé-le-Neuf), la Kasbah et Salé entrèrent parfois en 
conflit. 

L���•�� �‰� �Œ�]�}�����•�� ���[���������o�u�]���� �•���� �š�Œ�����µ�]�•aient par une très forte activité corsaire dont les 
nombreuses �‰�Œ�]�•���•�U�� �����•�� �����v���Œ�]���•�� �i�µ�•�‹�µ�[���� �d���Œ�Œ��-Neuve, rapportées de manière épique 
par de nombreuses sources européennes, étaient un important témoignage. La course, 
qui au départ se « spécialisait » sur les côtes voisines ibériques, où les Morisques 
auraient gardé des complices permettant de faire des razzias sur terre comme sur mer, 
devient désormais internationale, notamment en raison du changement de contexte 
sur la péninsule ibérique88. �s�µ���o�����u���v���������‰���Œ�u���v���v�š�����‹�µ�[���o�o�������}�v�•�š�]�š�µa, la république 
du Bouregreg suscita un intérêt diplomatique et militaire soutenu des grandes 
puissances européennes.  

                                                           
85 Consultable sur http://www.themaritimegallery.co.uk/prints-pre-1900.php 
86 Même si elle était dirigée parfois par des Européens ���[�}�Œ�]�P�]�v�������}�u�u�����o�����,�}�o�o���v�����]�•���:���v���:���v�•���v���~�D�}�Œ���š��
Rais). 
87 Leur poids varie notamment en fonction du climat politique et des tensions. 
88 Cf. MEZIANE, Leila, « Salé au XVIIe �•�]�����o���U���š���Œ�Œ�������[���•�]�o�����u�}�Œ�]�•�‹�µ�����•�µ�Œ���o�����o�]�š�š�}�Œ���o�����š�o���v�š�]�‹�µ�����u���Œ�}�����]�v », 
Cahier de la Méditerranée (2009) 
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Au niveau économique, Salé était en plein essor comme le rappela Roger Coindreau89. 
Ainsi, « �^���o� �� ���À������ �•�}�v�� �u���µ�À���]�•�� �‰�}�Œ�š�� ���•�š�� �o���� �u���]�o�o���µ�Œ���� � ���Z���o�o���� ���[�K�����]�����v�š�X�� �>���•��
�]�u�‰�}�Œ�š���š�]�}�v�•��� �š���]���v�š�����}�v�•�]��� �Œ�����o���•�X���>���•���u���Œ���Z���v���]�•���•�����[���µ�Œ�}�‰�����•�}�v�š�������u���]�o�o���µ�Œ���u���Œ���Z� ��
���v�������Œ�����Œ�]�����‹�µ�[���v�����µ�Œ�}�‰�����u�!�u���U���‰���Œ���o�����‹�µ���v�š�]�š� ���‹�µ�[�}�v���Ç�������‰�}�Œ�š� �X » 

De fait, le commerce lié à �o�[�����š�]�À�]�š� �� ���}�Œ�•���]�Œ���� �i�}�µa un rôle intermédiaire dans les flux 
commerciaux européens. Ainsi, parmi les nombreuses marchandises accumulées par 
�o���•�����}�Œ�•���]�Œ���•�U�������Œ�š���]�v���•��� �š���]���v�š��� ���}�µ�o� ���•�������v�•�������•���u���Œ���Z� �•���•�����}�v���•�����[���µ�Œ�}�‰�������������•���‰�Œ�]�Æ��
élevés suite à un passage par des ports de transit (notamment les ports italiens). Les 
flux concernaient également un commerce « inter corsaires » : les commerçants des 
ports corsaires du Maghreb se dirigeaient vers les ports voisins pour y vendre des 
butins de certaines prises. 

 

Gravure de Georg Braun et Frans Hogenberg représentant les remparts de Salé ainsi 
que ceux de Rabat en 1572 90 

                                                           
89 COINDREAU, Roger, Les Corsaires de Salé, Paris, 1948�U���‰�X�ñ�ñ�X���>�[���µ�š���µ�Œ���‰���Œ�o�����]���]���������o�[���•�•�}�Œ���P� �v� �Œ���o���������o����
ville de Rabat comme capitale corsaire. 
90 Source : Georg Braun; Frans Hogenberg �²  Georg Braun; Frans Hogenberg: Civitates Orbis 
Terrarum, Band 1, 1572 (Ausgabe Beschreibung vnd Contrafactur der vornembster Stät der 
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2.9 ���ï�±�’�‹�•�‘�†�‡���†�ïal-�îAyyâchî : le sursaut du vieux Salé face à la nouvelle 
puissance de Rabat 

Suite à la mort du sultan al-Mansour Eddahbi, le pouvoir central a eu beaucoup de 
���]�(�(�]���µ�o�š� �•�������u���]�v�š���v�]�Œ���o�[�}�Œ���Œ���X���K�v lui reprocha également son incapacité à déloger les 
Portugais de leurs nombreuses places fortes. Dès lors, plusieurs zaouïas ou 
personnalités autonomes proclamèrent elles-mêmes la bannière du jihad, avec parfois 
�o�[���‰�‰�µ�], mais aussi la crainte, ���[�µ�v���‰�}�µ�À�}�]�Œ�������v�š�Œ���o���u���v����� ���‰���Œ�������•���v�}�µ�À���o�o���•���‰�µ�]�•�•���v�����•��
régionales. 

�h�v���� ������ �����•�� �‰���Œ�•�}�v�v���o�]�š� �•�� �u���Œ�‹�µ���� �‰�Œ�}�(�}�v��� �u���v�š�� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� ������ �^���o� �� ���š�� �‰�o�µ�•��
particulièrement celle de Salé-le-�s�]���µ�Æ�X�� �/�o�� �•�[���P�]�š�� ���[�����}�µ��Abdallah Mohammed Ibn 
Mohammed Azziyati al-Malaqi, plus connu �•�}�µ�•���o�����v�}�u�����[al-�ZAyyâchî91. Celui �•�[���v�š�Œ���`�va 
au jihad vers Azemmour (à près de 150 kilomètres de Salé), zone limitrophe des 
citadelles portugaises. Il décida par la suite de repartir vers Salé. La population 
�o�[�������µ���]�o�o�]�š en lui confiant son trouble face à �o�[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�������•�����•�‰���P�v�}�o�•���•�µ�Œ���o�� site de la 
Maâmora (���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�� �o���� ���]�š� �� ������Mehdiya, située à près de 30 kilomètres au nord de 
Salé). En effet, la population, �•�[� �š���]�š���š�}�µ�Œ�v� ����auparavant vers le sultan Moulay Zidane, 
mais en vain92. Ayant eu vent de leurs intentions, les Espagnols envoyèrent des 
�‰�Œ� �•���v�š�•�����µ���^�µ�o�š���v���‹�µ�]���o���•�����������‰�š���X���^�����•���v�š���v�š���]�•�}�o� �•�U���o���•���^�o���Á�]�•�����Œ�Œ�!�š���Œ���v�š�����[�]�v�À�}�‹�µ���Œ���o����
Sultan dans les prêches religieux, et se rassemblèrent autour ���[al-�ZAyyâchî. Ce dernier 
continua entre temps à fédérer autour de sa cause, de plus en plus de gens, de 
« Tamesna à Taza ». Il fédèra ainsi des notables et des savants de Fès93.  

���µ����� ���µ�š�����µ���‰�}�µ�À�}�]�Œ���P�Œ���v���]�•�•���v�š���������o�����•���}�µ�b�������������]�o�����~�•�]�š�µ� �������µ�����ˆ�µ�Œ�����µ���D�}�Ç���v�����š�o���•�•�U��
au milieu du XVIIe siècle, al-�[���Ç�Ç�����Z�` est très apprécié par son chef, Abou Bakr, comme 
en témoigne une lettre citée par an-Naciri. Toutefois, la situation change avec ses fils, 
qui demandant à al-�[���Ç�Ç�����Z�` de gracier les Andalous, essuient un refus. Ce refus est 
une des causes qui les pousse à combattre al-�[���Ç�Ç�����Z�`, notamment dans les régions du 
nord du Maroc. Au cours de ce nouvel épisode, il est trahi puis tué lors de son passage 
dans la tribu des Khôlt, dont une partie �•�[���•�š���Œ���v�P� �������µ�����€�š� �������•��Dilaïtes.  

                                                                                                                                                                          
Welt, Köln 1582; [VD16-B7188) Universitätsbibliothek Heidelberg http://diglit.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/braun1582bd1 
91 MOUGIN, Louis, « Remarques sur les débuts du marabout Al-'Ayyâchî (1563-1641) », Revue de 
l'Occident musulman et de la Méditerranée, Année 1974, Volume 18, Numéro 1, pp. 119-124 (p.122) 
92   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 11 
93NACIRI, Ahmed Ibn Khalid, Kitab al Istiqsa li Akhbar al Maghrib al Aqsa, Casablanca, 1954, T6 
(Saâ���]���v�•�•�U���‰�X���ô�ð�X�����o�����Ç�����Z�]�������v�}�š���u�u���v�š���������µ���]�o�o�]�������•���‰���Œ�•�}�v�v���o�]�š� �•���(���•�•�]���•���‹�µ�]���À���v���]���v�š���•�[�����Œ���•�•���Œ�������o�µ�]��
pour résoudre le problème des attaques des tribus notamment les Hyayna qui avaient causé beaucoup 
de troubles et enlevé les femmes pour les vendre dans les tribus, comme le rappelle le Cheikh Myara. 
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Au plan pol�]�š�]�‹�µ���� ���š�� �•�}���]���o�U�� �o���� �‰� �Œ�]�}������ ���[��l-�ZAyyâchî a profondément marqué la 
conscience collective de Salé et son impact se fît sentir durant des années, voire des 
�•�]�����o���•�X�����[�����}�Œ���U�����o�o�������v���Œa chez les Slawis, un esprit du jihad qui va perdurer au moins 
�����v�•�������•���(�}�Œ�u���•�����[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���•�}���]���o�������š���š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�o�����i�µ�•�‹�µ�[�����o�����(�]�v�����µ���y�/�y�����•�]�����o��94. 
���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�U�� ���o�o���� ���}�v���Œ� �š�]�•�� la rivalité politique entre les Slawis et les Andalous de 
Rabat, qui bien que voisins et participant ensemble au jihad maritime, sont marqués 
désormais par un clivage plus fort. En effet, les gens de Rabat prennent la maîtrise des 
opérations corsaires, alors que les Slawis sont écartés de la gestion politique et du 
partage du butin. Depuis lors, Rabat a tendance à avoir son propre leadership 
politique. 

 

Encadré n°2. Une histoire diplomatique réelle ou confondue avec celle de Rabat ? 

Le passé diplomatique de Salé ne saurait être abusivement omis au profit des activités 
de la rive sud, capitale corsaire du Bouregreg. En effet, les puissances étrangères et le 
Sultan jouaient leurs cartes avec Salé-le-Vieux dans le traitement de la question 
corsaire dominée par Rabat, qui accueillait depuis lors ses fameux consuls étrangers.  

Ainsi, sans que l'on puisse l'établir avec certitude, le consul Chénier fût peut-être 
installé pour un temps à Salé, certains Slawis prétendant même connaître 
�o�[���u�‰�o�������u���v�š���������•�����u���]�•�}�v�X95 Toutefois, il fût finalement avéré que rien ne prouvait 
que le consulat de Chénier à l'épo�‹�µ�����������o�}�µ�]�•���y�s�U���v�]�����[���]�o�o���µ�Œ�•���o���•�����}�v�•�µ�o�• de Louis XIII 
ou de Louis XIV se trouvaient à Salé. Ils se trouvaient plus vraisemblablement à Rabat, 
nouvelle capitale corsaire. Toutefois, Salé jouait un rôle important dans les tractations 
�‰�}�o�]�š�]�‹�µ���•���������o�[� �‰�}�‹�µ��, ���[�µ�v�����‰���Œ�š�����v���Œ���À���v���]�‹�µ���v�š���•�}�v�����Œ�}�]�š���������‰���Œ�š�]���]�‰��r à la gestion 
politique de la course, ���š�� ���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�� ���v�� �•���� �Œ���À���v���]�‹�µ���v�š�� ���µ�� �^�µ�o�š���v�� �}�µ�� ���v�� �v� �P�}���]���v�š��
avec des puissances étrangères afin se positionner par rapport à la ville rivale de Rabat. 

Toutefois, Rabat et Salé étaient parfois considérées comme une unique agglomération, 
et Salé, vu son prestige historique datant du plus haut Moyen-âge, était utilisée pour 
faire allusion à Rabat que l'on désignait par Salé-le-Neuf. Certains, comme le consul 
français Perillié en 1686, désignaient officiellement Rabat comme « faubourg de Salé » 
���i�}�µ�š���v�š�������o�������}�v�(�µ�•�]�}�v���•�µ�Œ���o�[� �š�Ç�u�}�o�}�P�]�������µ���u�}�š�U���‹�µ�����o�[�}�v�����‰�‰���Œ���v�š���]�š�����µ���u�}�š�����•�‰���P�v�}�o��
« Arrabal », désignant un faubourg.  

                                                           
94 �E�}�š���u�u���v�š�������v�•�������•���(�}�Œ�u���•�����[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�•�����š�����[�Z�����]�o�o���u���v�š���‰�Œ� �•���vtes lors de diverses festivités 
urbaines. 
95 CENIVAL (DE), Pierre, « La maison de Louis Chenier, consul de France à Salé (1767-1782) », Hesperis, 
Tome VIII, 1er Trimestre- 1928, p.24. 
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2.10 ���ï�±�’�‹�•�‘�†�‡ Dilaite  et la fin de la république du Bouregreg  

A la suite de �o�[� �‰�]�•�}�������������í�ò�ï�ô�U�����š���������o�����š���v�š���š�]�À�����������Œ���‰�Œ�]�•�����‰���Œ���o�����•�µ�o�š���v���������o�����<���•�����Z��
de Salé-Le-Neuf, à �o���‹�µ���o�o�����•�[�}�‰�‰�}�•���v�š�����������}�v�����Œ�š�����v�����o�}�µ�•�����š���,�}�Œ�v�����Z���Œ�}�•���Œ� �(�µ�P�]� �•������
Salé-le-Neuf, la situation politique reste trouble. La république du Bouregreg subsiste 
encore autour du noyau andalous et Hornacheros, mais selon Coindreau, « devenue 
ainsi la proie de luttes intestines, la république morisque portait en elle-même les 
germes de sa perte. Ses ennemis naturels, les sultans et marabouts, sans parler des 
�‰�µ�]�•�•���v�����•�����µ�Œ�}�‰� ���v�v���•���~�Y�•�U���v�����‰�}�µ�À���]���v�š���u���v�‹�µ���Œ�����v�����(�(���š���������u���š�š�Œ���������‰�Œ�}�(�]�š�U���‰�}�µ�Œ��
servir leurs dessins, les éternelles divisions des Salétins 96». 

���[���•�š�� ���� ������ �u�}�u���v�š�� �‹�µ�[�µ�v�� �v�}�µ�À���o�� � �‰�]�•�}������ ������ �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� ���µ��Maroc se déroule, fait de 
troubles politiques, et caractérisé par la montée en puissance de la zaouïa de Dila, 
� �u���v���v�š�������•���Ì�}�v���•�������Œ�����Œ���•�����µ���D�}�Ç���v�����š�o���•�U�����µ�š�}�µ�Œ�����[���]�š���/�•�Z���l�X 

C���š�š���� �Ì���}�µ�b���� �}�����µ�‰���� �µ�v���� �P�Œ���v������ �‰���Œ�š�]���� �����•�� �š���Œ�Œ���•�� �����v�š�Œ���o���•�� ���µ�� �D�}�Ç���v�� ���š�o���•�U�� �i�µ�•�‹�µ�[�� 
réussir à prendre le pouvoir à Fès pendant quelques années. Muhammad al-Hajj, chef 
de la zaouïa, gouverne ainsi Fès dès 1641 et y est proclamé sultan en 1659, à la suite 
du décès du dernier sultan saadien Ahmad al-Abbas. Il en est délogé en 1663 par les 
Alaouites, qui prennent l'ascendant et entreprennent la réunification du Maroc97. 
Pendant leur apogée, les Dilaïtes prennent �‰�}�•�]�š�]�}�v�� �����v�•�� �o���� �Ì�}�v���� ������ �^���o� �U�� �‹�µ�]�� ���•�š�� �o�[�µ�v��
des rares ports actifs du Maroc. La zone est stratégique tant pour les activités de jihad 
maritime à travers la course que comme base pour la reconquête des places fortes 
occupées entre Salé et Tanger. 

Roger Coindreau98 écrivit à ce titre : « �d���v���]�•���‹�µ�����o�����,�}�o�o���v�����U���o�[���•�‰���P�v�������š���o�[���v�P�o���š���Œ�Œ����
se préparaient à intervenir contre les pirates, le chef de la zaouïa de Dila, Sidi 
Mohammed al-Hajj �����v�� ���}�µ�����Œ�U�� ���}�v�š�� �o�[�]�v�(�o�µ���v������ �•�[� �š���v�����]�š�� �Œ���‰�]�����u���v�š�U�� �•���� �u�]�š�� ���v��
marche sur Salé et força les Andalous à lever le siège de la Kasbah. » Les Dilaïtes 
mettent alors un pied ferme dans la zone pour y instaurer leur commandement, 
���[���µ�š���v�š�� �‰�o�µ�•�� �‹�µ���� �o���µ�Œ�� �Œ�]�À���o�U�� �o���� �u���Œ�����}�µ�š�� ���o-Ayyachi, qui paraissait apprécié par le 
�(�}�v�����š���µ�Œ�� ������ �o���� �Ì���}�µ�b���U�� �����À�]���v�š�� �Œ���‰�]�����u���v�š�� �o�[���v�v���u�]�� ������ �•���•�� �Z� �Œ�]�š�]���Œ�•. Il est alors 
�‰�}�µ�Œ���Z���•�•� �� �i�µ�•�‹�µ�[���� �•���� �u�}�Œ�š�� ���v�� �í�ò�ð�í�X�� �>���� ���}�u�u���v�����u���v�š�� ������ �o���� ���}�v�(�Œ� �Œ�]�����•�[���Æ���Œ������ �����•��
�o�}�Œ�•�����[�µ�v�����u���v�]���Œ�����‰�o�µ�•���(�}�Œ�š���X�����]���v���‹�µ�� la république morisque conserve formellement 
�•���•���]�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v�•���i�µ�•�‹�µ�[���v���í�ò�ò�ô�U�����o�o�����š�}�u��a de fait sous la suzeraineté des Dilaïtes.  

                                                           
96COINDREAU, Roger, Les Corsaires de Salé, Paris, 1948, p.74. 
97 Cf. PEYRON, Michaël, « ���]�o���Z », dans Gabriel Camps (dir.), Encyclopédie berbère, Aix-en-
Provence, Édisud, 1995, pp. 2340-2345, chap. 15 
98 Idem, p.52 
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�>���•�� ���]�o���b�š���•�U�� ���}�v�•���]���v�š�•�� ������ �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ �•�š�Œ���š� �P�]�‹�µ���� ���š�� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���� �����•�� ��ités du 
Bouregreg, en confièrent le commandement unifié au fils ainé du chef de la zaouïa, le 
prince Abdallah. La république morisque conserva nominalement ses institutions mais 
le nouveau « prince de Salé » ratifia au nom de la zaouïa toutes les décisions 
importantes prises par les instances locales. Les gouverneurs des cités de la 
�Z� �‰�µ���o�]�‹�µ���� �v�[exerçaient �‹�µ�[�µ�v���� �h autorité factice ». Au milieu du XVIIe siècle, le 
pouvoir dilaïte domina toute la région99. Toutefois, l�[���P�}�v�]���������•���]�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v�•�����µ�š�}�v�}�u���•��
ne signifia pas pour autant la fin des activités corsaires qui allaient perdurer, avec une 
moindre ampleur, pendant presque deux siècles. Dans ce contexte, les Européens sont 
de plus en plus perturbés et alternent des démonstrations navales avec « la signature 
d�[�������}�Œ���•�����µ�•�•�]���o�����}�Œ�]���µ�Æ���������}�v���o�µ�Œ�����‹�µ�[�����(���]�Œ�������Æ� ���µ�š���Œ100. » 

2.11 Les transformations de la ville sous les Alaouites de 1668 à la fin du 
XVIII e siècle 

�>�������Ç�v���•�š�]���������•�����o���}�µ�]�š���•�U���‹�µ�]���Œ���P�v�����i�µ�•�‹�µ�[�����v�}�•���i�}�µ�Œ�•�����µ���D���Œ�}���U�������À���]�š���‰�Œ�}�(�}�v��� �u���v�š��
marquer �o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�� �����•�� �À�]�o�o���•�� ������ �o�[���•�š�µ���]�Œ���� �~�Z�������š�� ���š�� �^���o� �•�U�� �v�}�š���u�u���v�š�� ���µ�Œ���v�š�� �o���•��
XVIIe et XVIIIe siècles. Et ce sur au moins quatre plans : politique, militaire, 
diplomatique et économique. 

Aux plans militaire et diplomatique, la dynastie alaouite avait pour ambition de libérer 
toutes les places fortes qui avaient été conquises par les pays européens. Ainsi, les 
premiers sultans alaouites luttèrent pour libérer la Maâmora, toute proche de Salé, 
�>���Œ�����Z���U���D���Ì���P���v�����š�����[���µ�š�Œ���•���‰�o�������•���(�}�Œ�š���•�X���>�����o�]��� �Œ���š�]�}�v���������o�����D��âmora sous le règne 
de Moulay Ismaël fût un événement majeur.  

Par ailleurs, pour protéger les villes stratégiques de Salé et Raba�š�U�� �‹�µ���� �o�[�����š�]�À�]�š� ��
corsaire plaçait sous la menace de représailles permanentes, les sultans fortifièrent les 
murailles de la ville et développèrent les infrastructures défensives. Ainsi, Germain 
Mouette rapporta que les nouvelles et solides fortifications de Rabat étaient �o�[�ˆ�µ�À�Œ����
des sultans alaouites, notamment Moulay Ismaël et Moulay Rachid qui y construisirent 
un nouveau château fort, des bastions et des tours101. La protection de la ville fût 
développée. �d�}�µ�š���(�}�]�•�U�������•���ˆ�µ�À�Œ���•����� �(���v�•�]�À���•�����š�����]�•�•�µ���•�]�À���•���v�[���u�‰�!���Zaient pas la ville 
                                                           
99 Il est important de rappeler ainsi que Germain Mouette �����v�•���o�[op. cit.(1637�•���(���]�š���‰�Œ���µ�À�������[�µ�v����
���‰�‰���Œ���v�š�����(�����µ�o���š�]�}�v�����š�����[���v�����Z�Œ�}�v�]�•�u���������v�•���•�}�v���Œ� ���]�š���������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���������•���u�}�Œ�]�•�‹�µ���•�������^���o� �X�����v�����(�(���š�U���]�o��
�•���u���o�����Œ�����}�v�š���Œ���o�[� �‰�]�•�}�������‰�o�µ�•���Œ� �����v�š���������o�����Œ� �À�}�o�š������es Salétins contre le prince Abdallah avec des 
anecdotes invérifiables comme un moment fondateur de la république morisque, or celle-ci est attestée 
���}�u�u�����v�}�µ�•���o�[���À�}�v�•���À�µ���š�Œ���v�š�������v�v� ���•�����µ�‰���Œ���À���v�š�X���W���Œ�����]�o�o���µ�Œ�•�U���'���Œ�u���]�v���D�}�µ���š�š�������]�š�����o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v��
���[�µ�v�������•�������Œ�������v�P�o���]�•���������v�•���o�������Œ�]�•�������À���v�š���o�[� �À�]���š�]�}�v�����µ���'�}�µ�À���Œ�v���µ�Œ�����������o�o���Z�U �}�Œ�������š�š�������•�������Œ�����v�[���•�š���‰���•��
identifiable clairement, ���š���v�����•���u���o�����‰���•�����}�v���}�Œ�����Œ�����À�������o�[���•�������Œ�����������Z���]�v�•���}�Œ�}�µ�P�Z��attestée en 1637. 
100 COINDREAU, Roger, Les Corsaires de Salé, Paris, 1948, p.53. 
101 MOUETTE, Germain, Relation de Captivité, Jean Cochart, 1683, p.17  
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de subir plusieurs blocus, et la visite d �Z���•�������Œ���•�U�� �v�}�š���u�u���v�š�� ������ �o���� �‰���Œ�š�� �����•�� �u���Œ�]�v���•��
françaises, portugaises et anglaises. En 1765, Salé subissait ainsi un bombardement par 
la marine française, rapporté par An-Naciri102. 

���µ���v�]�À�����µ�����]�‰�o�}�u���š�]�‹�µ���U���o�����Œ�€�o���������•�����]�š� �•�����µ�����}�µ�Œ���P�Œ���P���v�[���•�š���‰���•���Œ� ���µ�]�š�������v� ���v�š�����À�������o����
prise de pouvoir des Alaouites, bien au contraire. Ceux-ci capitalisent sur leur acquis 
���]�‰�o�}�u���š�]�‹�µ���X�� ���]�v�•�]�U�� ���[�]�o�o�µ�•�š�Œ���•�� �^���o� �š�]�v�•�� �~������ �Z�������š�� �}�µ�� �^���o� �•�U�� �š���o�� �o�[���u�]�Œ���o�� �����v�� ���b���Z���U��
accèdent à de hautes fonctions. Ce dernier, amiral de Salé, devi�v�š�� �o�[���u�����•�•�������µ�Œ�� ���µ��
Sultan Moulay Ismaël auprès de Louis XIV, et négocia notamment les questions 
relatives aux captifs musulmans et français. Il fût, comme en témoignait Germain 
Mouette, très introduit à la cour du Sultan qui faisait appel à lui pour le conseiller, 
notamment sur la question importante des captifs. Les représentations diplomatiques 
étrangères sont par ailleurs maintenues dans la zone. 

���v�•�µ�]�š���U�� ���µ���‰�o���v�� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���U�� �µ�v�� ���Z���v�P���u���v�š�� �‰�Œ�}�(�}�v���� �•�[�}�‰���Œ���U�� �����Œ���o���•�� ���o���}�µ�]�š���•�� �u���š�š���v�š��
�(�]�v�������o�[���Æ�]�•�š���v���������µ��Diwan et nomment un go�µ�À���Œ�v���µ�Œ���‹�µ�[�]�o�•���]�v�•�š���o�o���v�š�������v�•���o�����<���•bah. 
Ce gouverneur est soumis à leurs ordres et supervise les activités de la course avec 
�o�[���•�•�]�•�š���v���������[�µ�v���]�v�š���v�����v�š���������o�����D���Œ�]�v���X�����]�v�•�]�U���o�������}�µ�Œ�•�������•�š����� �•�}�Œ�u���]�•�����v�������Œ� �����‰���Œ���o����
Sultan et les fonctionnaires chérifiens. Les élites Hornacheros et andalouses continuent 
�����Œ�š���•�� ���[���Æ���Œ�����Œ�� �µ�v���� �]�v�(�o�µ���v�����U�� ���š�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �(���u�]�o�o���•�� ���v�����o�}�µ�•���•�� �(�}�µ�Œ�v�]�•�•���v�š�� �����•��
gouverneurs et des cadi-�•�������o�[���u�‰�]�Œ�������Z� �Œ�]�(�]���v�U��à Salé, Rabat et ailleurs. Mais le fait le 
�‰�o�µ�•���•���]�o�o���v�š�����•�š���o�������]�•�‰���Œ�]�š�]�}�v���������o�[���µ�š�}�v�}�u�]����des cités par rapport au pouvoir central. 

Enfin, la conséquence du retour dans le giron chérifien est sans contexte économique. 
La fin de la relative indépendance politique impliquait désormais la soumission des 
deux cités ���µ���u�!�u�����Œ� �P�]�u�����������Œ�������š�š���•���‹�µ�����o�����Œ���•�š�����������o�[���u�‰�]�Œ�������Z� �Œ�]�(�]���v�X��Les sultans 
devinrent les armateurs principaux de la flotte ���š���o�����u�]�Œ���v�š���•�}�µ�•���š�µ�š���o�o�����������o�[���š���š103, les 
���Œ�u���š���µ�Œ�•���‰�Œ�]�À� �•��� �š���v�š���Œ�����µ�š� �•���‰���Œ���o�������]�u�]�v�µ�š�]�}�v�������•����� �v� �(�]�����•�����š���o�[���������‰���Œ���u���v�š par 
le Sultan des meilleures parts du butin. 

La flotte corsaire devint parfois à plus des trois quarts sultanienne durant ces années. 
Le Sultan obtenait ainsi de facto �i�µ�•�‹�µ�[���� �ò�ì�9�� ���µ�� ���µ�š�]�v�U�� �î�ì�9�� ���µ�� �š�]�š�Œ���� ���µ�� �‰�Œ� �o���À���u���v�š��
���}�Œ���v�]�‹�µ���� ���š�� �o���� �u�}�]�š�]� �� ���µ�� �Œ���•�š���� ���v�� �š���v�š�� �‹�µ�[���Œ�u��teur. ���À������ �o�[�]�u�‰�o�]�����š�]�}�v�� ���]�Œ�����š���� �����•��
�•�µ�o�š���v�•���‹�µ�]���������‰�o�µ�•�U���•�[���������‰���Œ���v�š���o�����‰�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �������•�������‰�š�]�(�•�������‰���Œ�š�]�Œ���������í�ò�ò�ô�U���o���•���Œ���À���v�µ�•��
de la course pour les villes de Salé et de Rabat diminuèrent fortement. Les prises se 
raréfiaient et les contingents de captifs désormais propriétés du Sultan étaient 
rachetés directement auprès de lui.  Avant même cela, le gouverneur de Salé, en tant 
                                                           
102 Cf. NACIRI, Ahmed Ibn Khalid, Kitab al Istiqsa li Akhbar al Maghrib al Aqsa, Casablanca, 1954, dernier 
�À�}�o�µ�u������� ���]� �������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������o�������Ç�v���•�š�]�������o���}�µ�]�š��. 
103 Cf. FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, 
p.131 



                                Islam, vie collective, organisation sociale et politique dans la ville de Salé (1792-1930) 

 

43 
 

�‹�µ�����Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�����µ���^�µ�o�š���v�U��� �š���]�š���‰���Œ�(�}�]�•�������š�]�}�v�v���]�Œ�������[���•���o���À���•���‰�Œ�]�À� �•�U�����}�u�u�����������(�µ�š���o����
cas pour Germain Mouette, « partagé » entre quatre propriétaires avant de devenir 
propriété du Sultan Moulay Ismaël. Cette flotte « régalienne » subit plus généralement 
�o���•�� ���}�v�š�Œ�����}�µ�‰�•�������� �o���� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���� �•�µ�o�š���v�]���v�v���� ���À�������o���•�� �‰�µ�]�•�•���v�����•��� �š�Œ���v�P���Œ���•�U���i�µ�•�‹�µ�[���� �•����
���]�•�‰���Œ�]�š�]�}�v���š�}�š���o���������o�[� �‰�}�‹�µ�����������D�}�µ�o���Ç���^�o�]�u��ne (1792-1822). 

Tout au long du XVIIIe �•�]�����o���U���o�[� ���}�v�}�u�]�����������Z�������š�����š���^���o� ���•�����š�}urna de moins en moins 
vers la course, pour vivoter autour ������ �o�[���Œ�š�]�•���v���š�� ���š�����[�µ�v�� ���}�u�u���Œ������ �]�v�š���Œ�v���š�]�}�v���o��
limité. Comme le rappela Roger Coindreau, la décadence de Salé fût précipitée104. A 
�o�[� �‰�}�‹�µ�������µ���^�µ�o�š���v���^�]���]���D�}�Z���u�u�������~�í�ó�ñ�ó-1792), la course fût considérée comme une 
���(�(���]�Œ�������[���š���š�X��Néanmoins, les tentatives menées pour la revivifier �v�[aboutirent pas et 
la plupart des « professionnels » étrangers quittèrent une ville devenue 
inhospitalière105. Le « coup fatal » fut porté par la fondation de Mogador (Essaouira) 
en 1760 pour répondre aux besoins de la course et du commerce moderne. Cette 
fondation avait ���v�š���u� �� ��� �(�]�v�]�š�]�À���u���v�š�� �o���� �o���������Œ�•�Z�]�‰�� �u���Œ�]�š�]�u���� ������ �^���o� �� �i�µ�•�‹�µ�[���� �v�}�•��
jours. 

���[���µ�šre part, le sultan Moulay Ismaël, comme le rappela Ibn Ali106�U�� �•�[inquiéta ���[�µ�v����
� �À���v�š�µ���o�o���� �Œ� �À�}�o�š���U�� �}�µ�� ���[�µ�v�� �•�}�µ�o���À���u���v�š��slawi. Il fît installer au nord de la ville la 
Kasbah des Gnaouas. Ce campement militaire étai�š�� �µ�v���� �P���Œ�v�]�•�}�v�� ���[���•���o���À���•�� �v�}�]�Œ�•�� ���µ��
Sultan107. Celle-ci fût attaquée puis vidée de ses occupant par les notables Slawis vers 
�o�[���v���í�ó�ï�ô�X 

  

  

                                                           
104Cf. COINDREAU, Roger, Les corsaires de Salé, Paris, 1948, p.58 
105 Idem. 
106   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, feuillet 36 
107 Connus sous le nom ���[�����]�������o�����}�µ�l�Z���Œ�]�U���•�}�Œ�š�������[���Œ�u� �������[� �o�]�š���������o�[� �‰�}�‹�µ�� 
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L�[�/�^�>���D : FONDEMENT DE LA HADARA SLAWIE  

I. �>�[�/�^�>���D���&���/�d���������^���>�����h�E���������^���s�/�>�>���^���,�������Z�������h���D���Z�K�� 
 

1. Une cité de Jihad 
 

Les sources monographiques sur Salé au XIXe siècle sont rares. Les sources 
�P�o�}�����o���•�����[� �‰�}�‹�µ�� se résument à deux manuscrits ���[�/���v�� ���o�]��Dukkali, contemporain de 
la deuxième moitié du XIXe siècle (al-Ithâf al-Wajiz et ithaf achrâf al-Malae), et des 
commentaires sur Salé, rédigés par Ahmed Ibn Khalid An-Naciri durant la même 
�‰� �Œ�]�}�����������v�•���•�}�v���}�µ�À�Œ���P�����•�µ�Œ���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�������µ���D���P�Z�Œ����, Kitab al-Istiqsa li Akhbar al-Maghrib 

al-Aqsa. Les deux ont été écrits durant la dernière décennie du XIXe siècle. Aussi, 
�‹�µ���o�‹�µ���•�� �À�}�Ç���P���µ�Œ�•�� ���µ�Œ�}�‰� ���v�•�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ������ �E���Œ���]�•�•���� ���}�š�š���� �}�v�š�� �(���]�š�� �o���� �Œ� ���]�š�� ������ �o���µ�Œ��
voyage à Salé, durant le milieu du XIXe siècle. Le reste des sources contemporaines 
consiste en des sources ou des manuscrits parcellaires et peu nombreux, que nous 
avons tenté ���[���Æ�‰�o�}�]�š���Œ�����µ�š���v�š���‹�µ�����(���]�Œ�����•�����‰���µ�š�X���>�[���À���v�š���P�����������v�}�š�Œ�����š�Œ���À���]�o�����•�š�����[avoir 
�‰���Œ�u�]�•�� ���[���Æ�‰�o�}�]�š���Œ�� �����Œ�š���]�v���•�� �•�}�µ�Œ�����•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �‰�Œ���u�]���Œ���� �(�}�]�•�U�� ���µ�� �(���]�š�� �‹�µ�[���o�o���•�� ���]���v�š�� � �š� ��
rendues publiques notamment, sur internet. Par contre, les travaux récents et de la 
période coloniale �•�}�v�š���š�Œ���•���v�}�u���Œ���µ�Æ�X���E�}�µ�•�����À�}�v�•�����•�•���Ç� �����[�µ�š�]�o�]�•���Œ�������•���š�Œ���À���µ�Æ�����µ�š���v�š��
que possible.  

Aussi�U���]�o���Ç�������o�]���µ���������(���]�Œ�����o���•���Œ���u���Œ�‹�µ���•���o�]�u�]�v���]�Œ���•���•�µ�]�À���v�š���•�X�����[�����}�Œ���U���o���•���š�Œ���À���µ�Æ��
�•�µ�Œ���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������^���o� ���•�}�v�š���Œ���Œ���•�U���o���•��� �š�µ�����•���������Œ� �(� �Œ���v�����•��étant souvent à la limite de la 
�•�}���]�}�o�}�P�]���U�� �o�[historiographie�U�� �}�µ�� ���[���µ�š�Œ���•��disciplines. De ce fait, nous avons parfois 
���•�•���Ç� �����[���v���(���]�Œ�����µ�v���µ�•���P����raisonné et de �o���•�����Œ�}�]�•���Œ�����À���������[���µ�š�Œ���•���•�}�µ�Œ�����•�X�� 

Cette première partie, à la différence des deux suivantes s�[���š�š���o���������µ�v�����Æ���Œ���]������
���]�(�(�]���]�o���U�������o�����(�Œ�}�v�š�]���Œ�����������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���U���������o�����•�}���]�}�o�}�P�]���U���������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���������•���Œ���‰�Œ� �•���v�š���š�]�}�v�• ou 
encore �������o�[anthropologie�U���‹�µ�����v�}�µ�•�����À�}�v�•�����•�•���Ç� �����µ�š���v�š���‹�µ�����‰�}�•�•�]���o�������[�]�v�•���Œ�]�Œ���������v�•��
�o���� �������Œ���� ���[�µ�v���� ���v���o�Ç�•����historique classique. Toutes ces études de référence, 
notamment celle de Kenneth Brown, insistent �(�}�Œ�š���u���v�š���•�µ�Œ���o�����Œ�€�o�����������o�[�/�•�o���u�������v�• le 
�•�Ç�•�š���u���� ���[���‰�‰���Œ�š���v���v�����U�� ���[�µ�Œ��anité et dans une identité slaouie citadine forte, qui 
permet �‰���Œ�� �o���� �•�µ�]�š���U�� �•���o�}�v�� ���]�À���Œ�•�� �u� �����v�]�•�u���•�U�� ������ �(���À�}�Œ�]�•���Œ�� �o�[� �oan nationaliste pour 
lesquels de nombreux jeunes Slawis seront mobilisés. 

Ayant fait cette remarque liminaire, il est à noter que le XIXe siècle, est très 
�u���Œ�‹�µ� ���‰���Œ���o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v���������µ��jihad �u�!�u�����•�[�]�o���v����se produit plus réellement de combats 
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réguliers108, �‹�µ�[�]�o�•�� �•oient terrestres ou maritimes, dans lesquels les Slawis sont 
engagés. La dernière expédition des corsaires de Salé eût lieu en 1827 lorsque 
plusieurs navires autrichiens fûrent forcés de pénétrer dans le Bouregreg une période 
���[���������o�u�]���U�� �i�µ�•�‹�µ�[���µ�Æ bombardements de 1844 et 1851, qui continuaient de susciter 
un sentiment religieux très fort chez les Slawis. Le jihad et la résistance des habitants 
face à ces crises marquaient la conscience collective.  

Au XIXe �•�]�����o���� �o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�� �u�!�u���� ������ �o���� �À�]�o�o���� ���š�� ������ �o���� �À�]���� ���}�o�o�����š�]�À���� �Œ���•�š����
�‰�Œ�}�(�}�v��� �u���v�š�� �u���Œ�‹�µ� ���� �‰���Œ�� �o���� ���µ�o�š�µ�Œ���� ���š�� �o�[���•�‰�Œ�]�š�� ���µ��jihad. Une grande partie des 
hommes mûrs est inscrite dans les registres des tabjiyas (canonniers), bahriya (marins) 
���š�����[���µ�š�Œ���•�����}�Œ�‰�•��militaires de réserve organisés pour le jihad. Des listes des nombreux 
�u���u���Œ���•�� ������ �����•�� ���}�Œ�‰�•�� �u�]�o�]�š���]�Œ���•�� �•�}�v�š�� ���š�š���•�š� ���•�� �i�µ�•�‹�µ�[���� �o�[���µ������ ���µ�� �‰�Œ�}�š�����š�}�Œ���š�X�� ����
�o�[�}�������•�]�}�v�����[� �À� �v���u���v�š�•���}�µ����������� �o� ���Œ���š�]�}�v�•�������v�•���o�����À�]�o�o���U���o���•���Z�}�u�u���•�����}�v�š�]�v�µ���]���v�š��������
porter leurs tenues �u�]�o�]�š���]�Œ���•�����[apparat. Il y avait ainsi 278 tabjiyas (canonniers) selon 
une liste de la moitié du XIXe siècle109, ce qui représentait une partie non négligeable 
(entre 5 et 10%) de la population adulte mâle de la ville. Les descendants de ces 
mêmes familles participaient aux célébrations et accompagnaient le gouverneur de la 
�À�]�o�o���������o�����‰�Œ�]���Œ�������µ���À���v���Œ�����]�����À�����������•���š���v�µ���•�����[���‰�‰���Œ���š�X 

�'� �Œ� �•�� ���� �o�[� ���Z���o�o���� �o�}�����o���U�� �o���� �u���]�v�š�]���v�� ������ �����•�� ���}�Œ�‰�•�� ���š�� �o���µ�Œ�� �]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v�� �o�}�Œ�•�� �����•��
crises comme celles du bombardement de Salé (1851) montrait �o�[���š�š�����Z���u���v�š�� �����•��
�^�o���Á�]�•�������u���]�v�š���v�]�Œ���À�]�À���v�š���o�[���•�‰�Œ�]�š�����µ��jihad�X�����������š�����(�(���š�U���]�o�����•�š���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���������‰�Œ� ���]�•���Œ���‹�µ�[�µ�v��
diplomate français en mission dans la ville, suite au bombardement de 1851, reçut un 
�������µ���]�o�� �š�Œ���•�� �‰���µ�� ���Z���o���µ�Œ���µ�Æ�� �����•�� �^�o���Á�]�•�� �‹�µ�]�� �v�[���������‰�šèrent pas la paix forcée avec la 
�&�Œ���v�����X�� �/�o�� �Œ�����}�v�š���� �‹�µ�[�]�o�� ���•�š�� �������µ���]�o�o�]�� �•�}�µ�•�� �o���•���‰�Œ�}�i�����š�]�o���•�� �����•�� ���v�(���v�š�•�� ���š�� �‹�µ���� �o�[���v�]�u�}�•�]�š� ��
�����•�� �Z�����]�š���v�š�•�� �v�[���� � �š� �� ���}�v�š���v�µ���� �‹�µ���� �•�}�µ�•�� �o���•�� �u���v�������•�� ���Æ�‰�Œ���•�•���• du gouverneur de la 
�À�]�o�o���X���>���������•���Œ�]�‰�š�]�}�v���‹�µ�[�]�o���(���]�š���������^���o� �������}�Œ�������o�����•���v�š�]�u���v�š���Œ���o�]�P�]���µ�Æ�������•��Slawis. Ainsi, il 
déclare : « Sla ou Salé fut de tout temps célèbre par le fanatisme féroce de ses 
habitants, par leur zèle à soutenir contre les infidèles une lutte sans trêve ni merci. Elle 
a toujours prétendu à une complète indépendance, et a su mainte fois la faire 
conquérir et la faire respecter110. »�>�[�}�v���v�}�š���]�š un sentiment religieux très fort dans la 
ville qui selon Kenneth Brown avait fait que Salé était perçue comme la ville « la plus 
fanatique du Maroc ».  

 

                                                           
108 BROWN, Kenneth, op. cit., p.38.  
109 IBN ZAYDAN, �/�š�Z���(���Z�����o���u�����v-nâs bi jâmal akhbâr hâdirate miknâs�~�Y�•�U���Z�������š�U���í�õ�ï�ï�U���/�/�/�U���‰�X���î�ï�ò 
110 COTTE, Narcisse, Le Maroc Contemporain, Paris, 1860, p.71 et suivantes. 
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2. Un cadre de vie islamique classique mais idéalisé 
 

Selon Ibn Ali, Salé est perçue par ses habitants comme offrant un cadre de vie 
islamique idéal111, que Kenneth Brown, qualifie comme une qualité de vie islamique112. 
Cette qualité islamique est décrite comme un ensemble de processus, de mécanismes 
���š�� �µ�v�� �������Œ���� �(���À�}�Œ�]�•���v�š�� �µ�v�� �u�}������ ������ �À�]���� �À�]�•���v�š�� ���� �!�š�Œ���� ���}�v�(�}�Œ�u���� ���� �o�[�]��� ���o�� �]�•�oamique du 
���}�Œ���v�� ���š�� ������ �o���� �^�µ�v�v���U�� �š���o�� �‹�µ�[interprété au XIXe siècle par les élites slaouies. Cette 
qualité assumée par Kenneth Brown, renvoyait plus concrètement à la position de 
�‰�Œ�]�À�]�o� �P�]� �����������o�[�]�•�o���u�������v�•���o�����‹�µ�}�š�]���]���v�������•���P���v�•113.  

Si rien ne semblait différer dan�•���o�����(�}�v�������[���µ�š�Œ���•���À�]�o�o���•��maghrébines similaires, 
�o�����‰���Œ�����‰�š�]�}�v�����š���o�����Œ���‰�Œ� �•���v�š���š�]�}�v�����[�µ�v���]�•�o���u�����������•�•�]���o���U���(�����]�o�]�š� �����š���(�����š���µ�Œ���������‰���]�Æ�U��������
stabilité et de prospérité dans la ville, était exacerbée. Pour Ibn Ali, « �Y�µ���v�����o�[�]�•�o���u�����•�š��
arrivé à Salé, il y a apporté les idées de civilisation et de culture, la connaissance des 
choses, �]�o���������}�v�•�š�Œ�µ�]�š�������•�������v�š�Œ���•���������•���À�}�]�Œ�U���µ�v�����Œ�š�]�•���v���š�U���µ�v�����]�v���µ�•�š�Œ�]���Y Il a consolidé la 
civilisation urbaine à Salé114. » Il affirme aussi que Salé ressemble à ���[���µ�š�Œ���•�� �À�]�o�o���•��
musulmanes, ayant déjà connu une existence et un certain degré de civilisation avant 
�o�[�]�•�o���u���~�����u���•�U���o���•���À�]�o�o���•�����[���P�Ç�‰�š���U�����š���X�•�U���u���]�•����� �À���o�}�‰�‰���v�š���µ�v���Z���µ�š�������P�Œ� �����������]�À�]�o�]�•���š�]�}�v��
après son avènement. Les lettres des Sultans alaouites aux gouverneurs et notables de 
Salé, considèrent souvent Salé, comme une ville islamique protégée (Mâhroussa), 
���}�v�(�}�Œ�š���v�š�������š�š�����À�]�•�]�}�v���]��� ���o���U���š���Œ�u�����‹�µ�]���v�[� �š���]�š���‰���•���µ�š�]�o�]�•� ���‰�}�µ�Œ�������•���À�]�o�o���•�����}�u�‰���Œ�����o���•��
comme Rabat. 

Nous proposons de décrire le cadre de vie islamique de Salé à travers quatre 
dimensions : la facilitation des prat�]�‹�µ���•�� �Œ���o�]�P�]���µ�•���•�U�� �o�[���������•�� ���µ�Æ�� �•���À�}�]�Œ�•�� ���š��

                                                           
111 Cf.   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, dans 
�o���•���‰�Œ���u�]���Œ���•���‰���P���•���������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�������š���o�����‰�Œ� �•���v�š���š�]�}�v���������^���o� �U���o�[���µ�š���µ�Œ���]�v�•�]�v�µ�����o���Œ�P���u���v�š���o�����(���]�š���‹�µ�����^���o� ��
���]�•�‰�}�•�������[�µ�v�����‹�µ���o�]�š� ���������À�]�����]�•�o���u�]�‹�µ���U�����[�µ�v�����Œ�š���������À�]�À�Œ�����]�v�•�‰�]�Œ�  �����š�}�µ�•���o���•���v�]�À�����µ�Æ���‰���Œ���o�[�]�•�o���u. 
112 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.44. �<���v�v���š�Z�����Œ�}�Á�v�����(�(�]�Œ�u�������]�v�•�]�������v�•���o�[�]�v�š�Œ�}���µ���š�]�}�v���������•�}�v���}�µ�À�Œ���P����
�W���}�‰�o�����}�(���^���o�����^�/�o���Ç�����À���]�š���µ�v�����‹�µ���o�]�š� ���^�]�•�o���u�]�‹�µ���_���������À�]���������^���o� �U �‹�µ�]���•�[���Æ�‰�Œ�]�u���]�š���v�}�v��seulement dans 
�o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���•�‰���š�]���o�����������o�����À�]�o�o���U���•�����•�š�Œ�µ���š�µ�Œ�����•�}���]���o�����}�µ���o�����Œ� �P�]�u�����‰�}�o�]�š�]�‹�µ���U���ua�]�•�������v�•���o�[�]�����v�š�]�(�]�����š�]�}�v������
un idéal culturel, une civilis���š�]�}�v�X�_ 
113 Les études actuelles sur la qualité de vie au niveau international mettent en avant divers éléments 
matériels (logement, coût de la vie, services publics, etc.) et immatériels (sécurité, paix sociale, etc.). 
�E�}�µ�•���‰�}�µ�À�}�v�•�����]�š���Œ�����������š�����(�(���š�U���o�[�]�v���]�������������o�[�K���������h Better Life Inde ». Cf. 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/ consulté le 28/11/2016. Ici, le terme de qualité islamique utilisé 
par Kenneth Brown, fait écho à un cadre islamique ou à un ensemble de commodités dipsonibles pour la 
communauté des croyants. 
114   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillets 
21-22 & MOULAY ABDELHFID, Correspondance du Sultan au Gouverneur de Salé, manuscrit conservé à la 
Direction des Archives Royales sous le numéro 5653, daté du 13 Joumadaa Ier 1327 - 1909 
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���}�v�v���]�•�•���v�����•�� ���š�� �o���� ��� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�� �����•�� �•���]���v�����•�U�� �o���� �u�]�•���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �����•�� �À���o���µ�Œ�•��
�]�•�o���u�]�‹�µ���•�������v�•���o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���µ�Œ�����]�v�������š���o�[� ���µ�����š�]�}�v���Œ���o�]�P�]���µ�•���X 

2.1 La �‰�Œ� �•���v���������[�µ�v�����P�Œ���v�������u�}�•�‹�µ� �����u�}�v�µ�u���v�š���o�� 

La facilitation des pratiques religieuses devait être intimement liée à la 
présence des infrastructures cultuelles telles que les mosquées et les espaces de prière 
en plein air (�u�¸�•�•���o�o�����}�µ�����v�����Œ�����������]���o�����š���o���u�[salla) pour accueillir les rassemblements 
�Œ���o�]�P�]���µ�Æ�����}�v�š���}�v���‰���µ�š���‰�Œ� �•�µ�u���Œ���‹�µ�[�]�o���•�[���P�]�•�•���]�š�������• cinq prières quotidiennes, la prière 
du Vendredi ou d���•���‰�Œ�]���Œ���•���}�������•�]�}�v�v���o�o���•���~�(�!�š���•�U���(�µ�v� �Œ���]�o�o���•�U�Y�•�X�� 

���]�v�•�]�U�����š���‰�}�µ�Œ���‰���Œ�u���š�š�Œ�������µ�Æ���u�µ�•�µ�o�u���v�•�����[���(�(�����š�µ���Œ�������•���‰�Œ�]���Œ���•���}�¶���‹�µ�[�]�o�•���•�}�]���v�š��
dans la ville115 (quartiers résident�]���o�•�U���u���Œ���Z� �•�U�Y�•�U���o�����À�]�o�o�����•�[� �š���]�š dotée au fil des siècles 
de nombreuses mosquées116, en grande opposition avec les campagnes et tribus où il 
�v�[�Ç�����À���]�š���‹�µ�����‰���µ��de mosquées, mais qui étaient parfois dotées de zaouïas et qoubba. 

Les mosquées de quartier, malgré leur petite taille, étaient disponibles en de 
nombreux endroits de la ville. Certes, seules deux ou trois grandes mosquées 
effectuaient, selon Ibn Ali à la fin du XIXe siècle, les prêches et la prière du vendredi 
(notamment Jamaâ Kbir et �:���u������ �����Z���Z�[������), toutefois de nombreuses petites 
�u�}�•�‹�µ� ���•���‰���Œ�u���š�š���]���v�š�����[�������}�u�‰�o�]�Œ���o���•���‰�Œ�]���Œ���•���‹�µ�}�š�]���]���v�v���•117.  

Quelques mosquées construites à Salé par les grandes dynasties118 

Mosquées construites par 
les sultans almoravides et 
almohades  

Première mosquée à être construite dans Salé intra -muros à son 
emplacement actuel par la famille  des Banû �¶Achâra au début du XIe 
siècle, au milieu d'une zone suréle vée appelée plus tard Hay Attal âa. 

La Mosquée Achahbae119 est la deuxième mosquée construite à Salé. 
Elle fut édifiée par le sultan almoravide Youssef ibn Tachfine dans la 

                                                           
115 ���[�µ�v�����‰���Œ�•�‰�����š�]�À�����Œ���o�]�P�]���µ�•���U il est meilleur pour le musulman de prier à la mosquée ces cinq prières 
plutôt que chez lui selon de nombreux hadiths prophétiques. 
116   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 48. 
�<���v�v���š�Z�����Œ�}�Á�v���‰���Œ�o�������[�µ�v�������]nquantaine de lieux de prières (Cf. Op. cité, p.81). Pour avoir une idée sur 
�o�[� �‰�}�‹�µ�������}�v�š���u�‰�}�Œ���]�v�� : « Selon un recensement effectué par la Nidara des Habous à Salé, durant 
�o�[���v�v� �����í�õ�õ�ò���o�����v�}�u���Œ�����������u�}�•�‹�µ� ���•���~�Y�• ���š�������•���‹�µ���Œ�š�]���Œ�•�����Æ�š� �Œ�]���µ�Œ�•���•�[� �o���À���������ô�ï�U����ont 30 sont des 
mosquées où est prononcé le prône du Vendredi ». ALAOUI, Ismaël, MRINI, Driss, Salé, Cité millénaire, 
� ���]�š�]�}�v��� ���o���š�•�U���í�õ�õ�ó�U���‰�X�ñ�ô�X�����µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]���o�����v�}�u���Œ�����������v���}�Œ�����o���Œ�P���u���v�š�����µ�P�u���v�š� �����À�������o������� �À���o�}�‰�‰���u���v�š��
urbain de nouveaux quartiers périphériques. 
117 Ibn Ali, contemporain du XIXe siècle, cite 6 mosquées « impériales » ou construites par les grandes 
dynasties ayant eu pouvoir sur le Maroc, de nombreuses mosquées assimilées à des saints 
(supposément ordonnateurs de leur construction ou y ayant prié), ainsi que des mosquées situées dans 
les s�}�µ�l�•�����š���o���•���‹�µ���Œ�š�]���Œ�•�U�����}�v�š���]�o�����À���v�������v�����‰���•�����}�v�v���]�š�Œ�����o�[�}�Œ�]�P�]�v�����‰�Œ� ���]�•���X���~  IBN ALI AD-DUKKALI, M., al 
Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 49 à 51)   
118 Cf. http://www.selwane.com/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=372, page 
web consultée le 28/11/2016 
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seconde moitié du XIe siècle.   

Mosquées construites par 
les sultans mérinides120 

La mosquée Azarka au quartier Zenata : elle fut appelée ainsi parce 
que son patio était dallé de pierres bleuâtres récupérées des ruines de 
Chellah.  

La mosquée mérinide au quartier de bâb Hssien : elle est identique à 
la mosquée Azarka, mais cette dernière était  plus spacieuse.  

Mosquées construites par 
les sultans alaouites 

La mosquée Ismailia ou la mosquée sidi Ahmed Hajji au Souk al-Kabîr, 
dont les fondations furent  jetées par Moulay Ismail à la fin de son 
règne. Elle fut achevée sous le règne d e son fils Moulay Abdellah. 

La mosquée Slimani au quartier al -Jazzarine dont la construction ainsi 
que celle de deux autr es mosquées à Rabat et à Fès, fût décidée par 
le prince Moulay Yazid ben Mohamed ben Abdellah. La construction 
proprement dite fû t entreprise sous le règne de Moulay Slimane.  

 

Ces nombreuses mosquées sont situées à la fois dans les quartiers résidentiels 
���š�� ���}�u�u���Œ�����v�š�•�X�� ���v�� �‰�o�µ�•�� �����•�� �u�}�•�‹�µ� ���•�U�� �•�[���i�}�µ�š���� �o���� �‰�Œ� �•���v������ ���[�µ�v�����u�[salla (oratoire 
pour la prière en plein air), située dans le quartier du grand cimetière de bâb al-
Mâalqa�U�� �o���� �o�}�v�P�� ���[�µ�v�� �u�µ�Œ�� ���o���v���� �(���v���µ�� �‰���Œ�� �µ�v���� �v�]���Z���� ������ �‰�Œ�]���Œ��121, réservée pour les 
�‰�Œ�]���Œ���•���������o�[���b�����}�µ���o���•���‰�Œ�]���Œ���•���•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•�����}�u�u�����o���•���‰�Œ�]���Œ���•���Œ�}�P���š�}�]�Œ���•���‰�}�µ�Œ���o�����‰�o�µ�]��122 
(salate al-istisqae). La présence de cette �u�[salla jouait un rôle important car elle 
permettait aux habitants de Salé de prier dans les occasions citées dans un lieu dédié, 
selon la tradition et la recommandation prophétique (Sunna)123. 

La grande mosquée de Salé, Jamaâ Kbir, jouait un rôle particulier dans la 
facilitation des pratiques religieuses pour les Slawis. Cette grande mosquée, fondée 
probablement au début du XIe siècle vers 1029-1030 par le prince Ifrénide Tamim Ibn 
Ziri, et restaurée par les Almohades au temps du Sultan Yacoub al-Mansour124, était, 
fait peu commun, située dans les quartiers résidentiels aisés, sur la colline de Talâa, 
                                                                                                                                                                          
119 Cf. FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, 
p.24 
120 Cf. Idem, p.28 
121 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.145 
122 Idem 
123 �>�[� ���}�o�����������i�µ�Œ�]�•�‰�Œ�µ�����v������malékite recommande de faire les prières occasionnelles (prière pour la 
�‰�o�µ�]���U���‰�Œ�]���Œ���������•���(�!�š���•�U�����š���X�•�������o�[���Æ�š� �Œ�]���µ�Œ���������o�����À�]�o�o���U���•���������•���v�š���•�µ�Œ���o�[�]�v�š���Œ�‰�Œ� �š���š�]�}�v���������‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•���,�����]�š�Z�• : 
�h�>�����‰�Œ�}�‰�Z���š�����•�}�Œ�š���]�š���o���•���i�}�µ�Œ�•���������o�����Œ�µ�‰�š�µ�Œ�������µ���i���µ�v�������š���o�����i�}�µ�Œ���������o�[���b�������o�������Z���������o�����D�}�µ�•�•���o���U�����š���o����
�‰�Œ���u�]���Œ�������Z�}�•�����‹�µ�[�]�o���(���]�•���]�š��� �š���]�š���oa prière ». Hadith n°956, Sahih Al Boukhari. 
124 Une controverse existe toutefois concernant la date réelle de la construction de la mosquée puisque 
deux dates ont été retrouvées sur les murs (1029-1030) et (1194-1193). Cf. http://www.islam-
maroc.gov.ma/ar/ article sur la grande mosquée de Salé, consulté en archive le 25/03/2014. Certaines 
attribuent la construction à Yacoub Al Mansour en 1197 qui aurait fait travaillé 700 captifs et des 
�}�µ�À�Œ�]���Œ�•���u�µ�•�µ�o�u���v�•�����[���v�����o�}�µ�•�]���X 
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dominant ainsi la ville. Elle était ���]�v�•�]���]�•�}�o� �����������o�[���u�‰�o�������u���vt bruyant des marchés et 
souks et située dans les quartiers où les notables habitaient. Elle était également dotée 
���[�µ�v�� �D�}�µ���‹�‹�]�š�� ���š�š�]�š�Œ� �� �~�•�‰� ���]���o�]�•�š���� ���Z���Œ�P� �� ������ ��� �(�]�v�]�Œ�� ���À������ �‰�Œ� ���]�•�]�}�v�� �o�[�Z���µ�Œ���� �����•��
prières125). �^���•�� ��� �‰���v�•���•�� ���[���v�š�Œ���š�]���v�� ���š�� ������ �Œ�����}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v��étaient financées à la fois 
par le trésor central du Makhzen (Bait al-Mâl) et par les Habous. Par exemple, la 
reconstruction de son minaret entre les années 1830-1840, coûta selon Ibn Ali, la 
grande somme de 3000 rial-s, supportés par le trésor central en majorité et en partie 
par les Habous.126  

Cette mosquée, de forme trapézoïdale, était avec ses 5070 mètres carrés de 
surface, depuis les XIe et XIIe siècles�U���o�[�µ�v������es plus grandes mosquées du Maroc. Au 
XIXe siècle, cette grande mosquée, de par ses dimensions, pouvait regrouper des 
milliers de �(�]�����o���•���~���}�u�u�����o�����P�Œ���v�������u�}�•�‹�µ� �������[���o�P���Œ���}�µ���o�����<���Œ���}�µ�]�v���������&���•�•�X  

Les Slawis en étaient ainsi fiers. Par exemple, lors du bombardement 1851, un 
Slawi rapporte que la grande mosquée demeura imposante, même si elle avait connu 
des dégâts importants127. Et ce, à la différence des mosquées de quartiers qui ne 
pouvaient regrouper que quelques dizaines voire quelques centaines de fidèles128. 
Pour une ville de taille réduite comme Salé, dont les habitants ne devaient guère 
dépasser les dix à quinze mille habitants tout au long du XIXe siècle, la Grande 
mosquée et sa cour pouvaient réunir la quasi-totalité des hommes en âge de prier de 
la ville129. 

Cette mosquée participait par sa taille relative au ��� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�����[�µ�v���������Œ����������
vie islamique « idéal »�U�� �����Œ�� �����v�•�� ���]���v�� �����•�� �À�]�o�o���•�� �‰�o�µ�•�� �P�Œ���v�����•�� �‹�µ���� �^���o� �� ���� �o�[� �‰�}�‹�µ���U��
aucune mosquée ne pouvait prétendre à rassembler tous les hommes de la ville pour 
la prière. En effet, bien que Salé était moins peuplée que Fès, Tétouan ou encore 
Rabat, sa mosquée était parmi les plus grandes du Royaume. Elle était aussi un 

                                                           
125 Cette charge était souvent occupée lors du XIXe siècle par la famille Zwawi. Cf. BROWN, Kenneth, Op. 
cité, p.217 
126   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 45 
127 Cf. JAIDI, Touhami Bel Abbes, Lettres de témoignages du bombardement de 1851 (1268), L.1 et L.2, 
conservées à la bibliothèque Sbihi 
128 Même les autres mosquées construites par les sultans alaouites ou mérinides étaient de taille 
moyenne ou modeste, comme la mosquée Slimani, construite par Moulay Slimane (  IBN ALI AD-
DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 50). Seules deux 
mosquées servaient selon Ibn Ali à la prière du vendredi. 
129 En i�•�o���u�U���o�[���P�����o� �P���o���������o�����‰�Œ�]���Œe est la puberté. Pour les femm���•���o�����‰�Œ� �•���v���������µ�Æ���u�}�•�‹�µ� ���•���v�[�����‰���•���o����
�u�!�u�����•�š���š�µ�š���‹�µ�����‰�}�µ�Œ���o���•���Z�}�u�u���•�U���‰�}�µ�Œ���o���•�‹�µ���o�•���]�o���•�[���P�]�š�����[�µ�v�����(�}�Œ�š�����Œ�����}�u�u���v�����š�]�}�v���À�}�]�Œ�����•���o�}�v��
certains �i�µ�Œ�]�•�š���•�����[�}���o�]�P���š�]�}�v���~�•���µ�(�����v�������•�����[���u�‰�!���Z���u���v�š�•�X�������•���o�}�Œ�•�U���•�µ�Œ���µ�v�����‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v���������í�ñ 000 
habitants équivalents à 3000 foyers (  IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, 
manuscrit conservé, 1896�U���(���µ�]�o�o���š���ò�ï�•�U���o�[�}�v���‰�}�µ�À���]�š��supposer que la grande mosquée pouvait facilement 
contenir les cinq milles hommes pubères de la ville. 
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témoignage vivant �������o�[�]�v�š� �Œ�!�š�������•���•�µ�o�š���v�• alaouites, le Sultan Abderrahmane IV (1822-
1859) ayant ordonné certains travaux �À���Œ�•���o�[���v���í�ô�ð�ì�X�� 

 

La g�Œ���v�������u�}�•�‹�µ� �������µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]130 

 

 

La grande mosquée de Salé au XIX° siècle131 

Aussi, selon Kenneth Brown, les Slawis réglaient traditionnellement, au cours 
du XIXe siècle, leurs activités en fonction des heures de �o�[���‰�‰���o�������o����prière. Ainsi, pour 
les Slawis, les heures des prières déterminaient « �o�[�}�Œ���Œ�������š���o���•���‰� �Œ�]�}�����• de la journée : 
les heures pour prier, les heures pour manger, les heures pour dormir132. » Ce constat 
était bien entendu assez général pour �o�[���v�•���u���o���� �����•�� �À�]�o�o���•�� �u�µ�•�µ�o�u���v���•�� ������

                                                           
130 http// www.cemaroc.com, consulté le 25/03/2015 
131 http// www.cemaroc.com, consulté le 25/03/2015 
132 BROWN, Kenneth, Op. cité, Chapitre Religion et Temps, p.142 
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�o�[� �‰�}�‹�µ��133. �����š�š���� ���(�(�]�Œ�u���š�]�}�v�� ������ �<���v�v���š�Z�� ���Œ�}�Á�v�U�� �v�}�v�� �•�}�µ�Œ��� ���U�� �v�[���� �‰�µ�� �!�š�Œ���� �À� �Œ�]�(�]� �� à 
travers des sources écrites pour le XIXe siècle, mais nous avons tenté de la recouper à 
travers nos sources orales nées entre 1920 et 1930. Ainsi, il est intéressant de noter 
que des discussions avec des vieux informateurs Slawis134, montraient que certains 
���[���v�š�Œ�� eux évoquaient que leurs parents, ayant vécu à la fin du XIXe siècle et au début 
du XXe siècle utilisaient quasi exclusivement les heures de prières comme repères pour 
leurs activités quotidiennes.  

Encadré 3. Le deuxième appel à la prière (athân) du Dohr (mi-journée) ���š�� ������ �o�[���•�Œ��
(après-midi) 

Un facteur plus spécifique à Salé et à quelques rares autres villes traditionnelles 
�u���Œ�}�����]�v���•�����•�š���o�����(���]�š���������Œ���š���Œ�����Œ�����[�µ�v�����Z���µ�Œ�����š�Œ���v�š�������v�À�]�Œ�}�v���o�[athân (appel à la prière) 
���µ�� ���}�Z�Œ�� ���š�� ���[�µ�v�� �‹�µart ���[�Z���µ�Œ���� �o�[���š�Z��n du �ZAsr. Ce fait pouvant être discuté selon sa 
conformité à la loi islamique et au fiqh135, avait pour but de faciliter la pratique 
religieuse des Slawis. En effet, pour les Slawis, deux opportunités étaient offertes pour 
prier en commun les �‰�Œ�]���Œ���•�� ������ �o�[���‰�Œ���•-midi et de la mi-journée. Ainsi, ils pouvaient 
prier soit dès le premier appel à la prière dans la mosquée de leur quartier, soit lors du 
deuxième appel à la prière dans les grandes mosquées de la ville. Cet arrangement 
considéré comme légal sur le plan juridique avait pour but de permettre aux 
commerçants, artisans et autres personnes occupées lors de la mi-journée et en milieu 
���[���‰�Œ���•-midi de retarder un peu la prière afin de terminer leurs affaires et ne pas 
« rater » le mérite de la prière accomplie en commun136.  

Cette �‰�Œ���š�]�‹�µ���� �‹�µ���� �o�[�}�v�� �v���� �Œ���š�Œ�}�µ�À����au début du XXIe que dans quelques grandes 
mosquées de médinas marocaines avait un impact symbolique important. En effet, la 
ville traditionnelle fournissait à ses habitants des possibilités larges pour accomplir la 
prière en commun. De plus, ce deuxième appel à la prière était perçu également 
comme un rappel, une deuxième chance pour les retardataires et « négligents ».  

                                                           
133 Cela est encore le cas chez certaines populations, par exemple, les personnes âgées pratiquant les 
métie�Œ�•���������o�[���Œ�š�]�•���v���š�������•���u� ���]�v���•���š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�o���•�����µ���D���Œ�}�����u���]�•�����µ�•�•�]�������v�•�������Œ�š���]�v���•���Ì�}�v���•���Œ�µ�Œ���o���•�U���}�¶��
�µ�v�����‰���Œ�š�]�����������o�����‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v���v�[�µ�š�]�o�]�•�����‰���•���o���•���u�}�v�š�Œ���•�����š���]�v�•�š�Œ�µ�u���v�š�•���������u���•�µ�Œ�������µ���š���u�‰�•���������u���v�]���Œ����
régulière, et préfère fixer un rendez-�À�}�µ�•�������o�[���]�������������o�[�Zeure de la prière. 
134 Informations obtenues dans le cadre des entretiens semi-directifs tenus avec la série A et la série B. 
Cf. Annexe méthodologique. 
135 Ce qui est discutable par le Fiqh �v�[���•�š���‰���•���o�����o� �P���o�]�š� ���������o�����‰�Œ�]���Œe à cette heure, car la prière du Dohr 
���•�š���o� �P���o���u���v�š���À���o�����o�����i�µ�•�‹�µ�[���µ���u�}�u���v�š���������o�[���‰�‰���o�������o�����‰�Œ�]���Œ�������µ���Z���•�Œ���~�‰�Œ�]���Œ�����������o�[���‰�Œ���•-�u�]���]�•�U�����[���•�š��
�‰�o�µ�š�€�š���o�����(���]�š���������Œ���š���Œ�����Œ���o�[���‰�‰���o�������o�����‰�Œ�]���Œ�����i�µ�•�‹�µ�[�����µ�v���������Œ�š���]�v�����Z���µ�Œ�������o�}�Œ�•���‹�µ�[�]�o�����•�š���•���o�}�v���o���•���Z�����]�š�Z�•��
�‰�Œ�}�‰�Z� �š�]�‹�µ���•���‰�o�µ�•���u� �Œ�]�š�}�]�Œ�����������‰�Œ�]���Œ�������•���o�[���v�š�Œ� �����������o�[�Z���µ�Œ�����o� �P���o�����������o�����‰�Œ�]���Œ���X 
136 �E�}�µ�•���v�[���À�}�v�•���‰���•���Œ� �µ�•�•�]�������}���š���v�]�Œ�����[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�vs ���Æ�����š���•���•�µ�Œ���o�[�}�Œ�]�P�]�v���������������š�š�����‰�Œ���š�]�‹�µ�����•�}���]���o����
présente dans les médinas les plus « traditionnelles » du Maroc, notamment Rabat, Fès, Tétouan et 
Salé.��Néanmoins, les sources orales de la série A et B en ont des explications similaires. 
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2.2 �>���•���v�}�š�����o���•���^�o���Á�]�•�����}�v�•�]�����Œ���v�š���À�]�À�Œ���������v�•���µ�v�����À�]�o�o�����������Z�]�o�u���~�•���]���v�����• pour diverses raisons 

Les notables Slawis, considéraient, �•�]�� �o�[�}�v�� �•�[���v�� �š�]���v�š�� ���� �o���� �����•���Œ�]�‰�š�]�}�v�� ���[Ibn Ali, 
leur ville comme une ville de sciences et de savoirs religieux et techniques. Il s'agit 
certes d'une perception, étant donné que la production scientifique de Salé, bien que 
non négligeable, était �o�}�]�v�� ���[� �P���o���Œ�� �����o�o���� ���–���µ�š�Œ���•�� �P�Œ���v�����•�� �À�]�o�o���•�� �u�µ�•�µ�o�u���v���• de son 
époque137. Toutefois, la perception d'une participation de la ville à l'ensemble des 
sciences islamiques est partagée par la population. Pour Ibn Ali, cette contribution 
concerne « l'ensemble des sciences islamiques et philosophiques anciennes pour 
lesquels Ahl Sala ont (édité de nombreuses) publications (...) qui déclarent leur rang 
notable coursant les savants des différentes contrées138. » A cet effet, Ibn Ali cite 27 
sciences religieuses et techniques dans lesquelles les Slawis se seraient distingués139. 
Des �”�µ�o���u���“ ������ �&���•�� ���š�� ���[���µ�š�Œ���•�� �À�]�o�o���•�� ���µ�Œ���]���v�š��même visité Salé pour y apprendre 
certaines sciences plus développées, telles la médecine. Bien entendu, ces 	V�µ�o���u��	U, 
étaient venus en grande majorité avant notre période ���[� �š�µ�����U�� �u���]�•�� �o���•�� �^�o���Á�]�•�� ���v��
�P���Œ�����]���v�š���µ�v�����u� �u�}�]�Œ�����À�]�À���U�������o�[�]�v�•�š���Œ�����[�/���v�����o�].  

Nous ��� ���Œ�]�À�}�v�•�U�� ���� �š�]�š�Œ���� ���[���Æ���u�‰�o���U�� �����Œ�š���]�v�• aspets ayant une forte dimension 
symbolique pour les Slawis, qui exacerbaient leur sentiment de vivre dans une ville 
�o���š�š�Œ� ���� ���š�� ���š�� ���[� �Œ�µ���]�š�•�X�� �E�}�µ�•�� �����}�Œ���}�v�•�� ���]�v�•�] : �o�–���Æ�]�•�š���v������ ���� �^���o� �� ���[�µ�v�� �(�}�Ç���Œ�� ������ �Z�]�o�u��
ancien, mais relatif, à travers la medersa mérinide ���v���Œ���o���š�]�À���������š�]�À�]�š� ���i�µ�•�‹�µ�[�����o�����(�]�v�����µ��
XIXe siècle ; la disposition des Slawis à l'utilisation de �o�[� ���Œ�]�š qui se perpétue tout au 
long de notre période ���[� �š�µ���� ; et l'organisation de séances (hilake) de diffusion des 
sciences religieuses dans les mosquées. 

Un «noyau universitaire » : la médersa mérinide de Salé  

�����•�� �o�[� �‰�}�‹�µ���� �����•�� ���o�u�}�Z�������•, fût fondée, vers 1186, une maison 
���[���v�•���]�P�v���u���v�š�� �����•�� �Zadiths, « Dar al-hadith ». �^�]�•���� ���� �o�[�}�µ���•�š de la grande mosquée, 
elle se spécialisa dans la science des hadiths que les souverains almohades 
affectionnaient particulière�u���v�š�X�� �����•�� �����Œ�v�]���Œ�•�� �‰�Œ� �(� �Œ���]���v�š�� �(���]�Œ���� �o�[ijthad (effort 
                                                           
137 �h�v�����Œ�š�]���o�����‰���Œ�µ���•�µ�Œ���o�����•�]�š�������[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v���u���Œ�}�����]�v���,���•�‰�Œ���•�•�U�����(�(�]�Œ�u�����‰�}�µ�Œ�š���v�š���‹�µ�����h Salé était un 
Minbar Scientifique au rayonnement international », http://www.hespress.com/regions/196051.html, 
consulté le 1 mai 2014 
138   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 22 
139 Ibn Ali dit à ce propose : « Les gens de Salé ont participé dans tous les domaines des sciences 
�]�•�o���u�]�‹�µ���•�U���]�o�•���}�v�š���‰�µ���o�]� �������•���}�µ�À�Œ���P���•���‹�µ�]���‰�Œ�}�µ�À���v�š���o�����‰�o��������� �u�]�v���v�š�����‹�µ�[�]�o�•���Ç���}�v�š���}�����µ�‰� ���X���/�o�•���•�}�v�š��
�‰���•�•� �•���u���`�š�Œ���•�������v�•���o���•�����}�u���]�v���•���������o�[���Æ� �P���•���U�������•�����]�(�(� �Œ���v�š���•���o�����š�µ�Œ���•�����µ�����}�Œ���v�U���������o�[� �š�µ�����������•���,�����]�š�Z�•��
et de leur vocabulaire, dans la vie du Prophète (Sîra), les campagnes militaires que le Prophète (PSSL) a 
�u���v� ���•���~���o���D���P�Z���Ì�]�•�U�������v�•���o���•���(�}�v�����u���v�š�•���������o�����Œ���o�]�P�]�}�v�U���o�����i�µ�Œ�]�•�‰�Œ�µ�����v�������~�&�]�‹�Z�•�U���~�Y�•�U���o�����‰�Œ� ���]�����š�]�}�v�U���o����
grammaire et les déclinaisons, la rhétorique, l�����‰�}� �š�]�‹�µ���U���o�����‰�}� �•�]���U���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���U���o�[���Œ�]�š�Z�u� �š�]�‹�µ���U���o�[���o�P�����Œ���U���o����
�•�Ç�u� �š�Œ�]�‹�µ���U���o���•���•���]���v�����•���������o�[�]�v�P� �v�]���µ�Œ�U���o�����u� �������]�v���U���o�������}�š���v�]�‹�µ�������š���o�[���P�Œ�}�v�}�u�]���Y », traduction in 
FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, p.147. 
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���[�]�v�š���Œ�‰�Œ� �š���š�]�}�v�•�U�� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ��es sources originales (Coran et Sunna) que de recourir à 
�o�[�]�u�]�š���š�]�}�v�� �����•��madahib (écoles ou doctrines)140�X�� �W�o�µ�•�� �š���Œ���� �(�¸�š�� �(�}�v��� ���U�� ���� �o�[� �‰�}�‹�µ���� �����•��
Mérinides, la médersa du quartier Talâa, qui deviendrait le « joyau académique » de la 
ville. 

Cette médersa fut édifiée au XIVe siècle, à l'époque du Sultan Abou al-Hassan 
al-Marini141, qui avait �������µ���}�µ�‰�� �ˆ�µ�À�Œ� �� ���µ�� ��� �Àeloppement des médersa-s et des 
sciences dans tout le Maroc. Celle de Salé, ville importante et stratégique à l'époque 
mérinide, fût conçue comme un véritable bijou architectural. Comme le rappelait Ibn 
���o�]�U�� ���o�o���� � �š���]�š�� �o�[�µ�v���� �����•�� �‰�o�µ�•�� �����o�o���•�� �u� �����Œ�•���•�� �‰���Œ�� �•�}�v�� ���P���v�����u���v�š�� ���š�� �•�}�v�� ��� ���}�Œ�X�� �>���•��
décorations majestueuses et raffinées, et les techniques de construction de celle-ci, 
étaient citées dans de nombreux vers poétiques écrits sur ses murs. Bien que de petite 
taille cette médersa avait de beaux attributs qui faisaient écho à la beauté, à la 
�P�Œ���v�����µ�Œ�� ���š�� ���� �o�[���‰�}�o�}�P�]���� ������ �o���� �•���]���v����142, bien connue dans le Coran. Les travaux de 
���}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�����š�����[���u�����o�o�]�•�•���u���v�š�������������š�š�����u� �����Œ�•�����}�v�š�����µ�Œ� ���µ�v�������]�Ì���]�v�������[���v�v� ���•�U�����š��
elle fût achevée le vendredi 19 Jôumada II 742 (1341). Cette médersa comportait un 
rez-de-���Z���µ�•�•� �������v�š�}�µ�Œ� �����[���Œ���������•�����À�������µ�v���‰���šio revêtu de beaux zelliges, donnant sur 
�µ�v�����•���o�o�����������‰�Œ�]���Œ���•�����š�����[� �š�µ�����•�����µ�����€�š� ���������o�����‹�]���o���X���>���������µ�Æ�]���u�����v�]�À�����µ��� �š���]�š�����}�v�•�š�]�š�µ� ��
������ ���Z���u���Œ���•�� ���š�� ���[���o���€�À���•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� � �š�µ���]���v�š�•�U��qui venaient souvent ���[���µ�š�Œ���•�� �À�]�o�o���•�� ���µ��
Maroc143. Comme le rapportait Ibn Ali, le n�}�u���Œ���� ���[� �š�µ���]���v�š�•�� ���š�� ���[���v�•���]�P�v���v�š�•�� � �š���]�š��
�š�Œ���•�� � �o���À� �U�� ���µ�Œ���v�š�� �o�[� �‰�}�‹�µ���� �u� �Œ�]�v�]������ � �š���v�š�� ���}�v�v� �� �o���•�� �Œ���À���v�µ�•�� ���}�v�•�]��� �Œ�����o���•�� �‹�µ�]�� �o�µ�]��
étaient consacrés, mais ce nombre ne pouvait être que de quelques dizaines au vu de 
la taille modeste de la médersa dont le rez de chaussée avait une superficie de 180 m2, 
qui �(���]�•���]�š�� ���[���o�o���� �o�[�µ�v���� �����•�� �‰�o�µ�•�� �‰���š�]�š���•�� �u� �����Œ�•��-s au Maroc144. Elle fût par la suite 
percue �µ�v���P�Œ���v�����(�}�Ç���Œ���������Z�]�o�u���i�µ�•�‹�µ�[�����š�}�u�����Œ�������v�•���µ�v�����Œ���o���š�]�À������� �•�µ� �š�µ�����X 

                                                           
140 Il existe plusieurs écoles ou madhhab (voie) de fiqh, tant dans la branche du sunnisme que dans celle 
du chiisme. Ces écoles prennent généralement le nom du juriste qui les a fondées. Les quatre écoles 
sunnites sont le Malékisme, le Hanbalisme, le Chaféisme et le Hanafisme. 
141 A���»�����o-�ù���•���v���í���o�c�Ç�������v���í�µ�}�u���v�U���v� �����v���í�î�õ�õ���~�}�µ���í�î�ô�ô�•�����š���u�}�Œ�š�����v���í�ï�ñ�í�U�����•�š���µ�v���•�µ�o�š���v���u� �Œ�]�v�]�������‹�µ�]��
succède à son père Abû Sa`îd `Uthmân en 1331. 
142 �>�[�]�u�‰�}�Œ�š���v���������š���o�����À���o���µ�Œ���������o�����^���]���v�������µ�š�]�o�����‰�}�µ�Œ�����}�v�v���]�š�Œ�������š�����Œ���]�v���Œ�������o�o���Z����st citée dans de 
nombreux versets du Coran. 
143 �W���µ�����[���Œ���Z�]�À���•���Œ���o���š�]�À���•�����������š�š�����D� �����Œ�•�����•���u���o���v�š�����]�•�‰�}�v�]���o���•�����µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�X���E� ���v�u�}�]�v�•�U��������
nombreuses inscriptions calligraphiques sur ses murs fournissent des éléments en rapport avec sa 
construction. Ibn Ali Dukkali, y a dédié un chapitre ���[���o���/�š�Z���(�����o���t���i�]�Ì, mais également un autre 
manuscrit spécifique, daté du 13 Safar 1336/ 31 décembre 1914, qui fût propriété de Feu Hajj Boubker 
Sbihi. 
144 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dersa_m%C3%A9rinide_de_Sal%C3%A9 consulté le 03 
Mars 2017 
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 Restaurée vers la fin du XVIIIe siècle par le cadi de Salé Mohamed Ben Hajji 
Zniber, puis en 1864 par Mohamed Ben Abd el-Hadi Zniber145, son rôle d'enseignement 
et de diffusion de connaissances se poursuivit relativement, certains professeurs et 
	V�µ�o���u��	U�����}�v�š�]�v�µ���v�š d'y officier, tels �‹�µ�[Ahmed Ben Moussa qui y donna des cours entre 
1302 (1884) et 1310 (1892)146. 

 Par la suite, la médersa se focalisa sur l'apprentissage du Coran aux tolba 
(étudiants), avant de délocaliser cette dernière activité à la Grande Mosquée, plus 
spacieuse, juste avant le protectorat. Mohamed ibn Salem al-Hanaoui, décédé en 1325 
(1907), était le dernier professeur à y avoir enseigné. Aussi, les étudiants venant 
���[���µ�š�Œ���•�� �À�]�o�o���•�� ���}�v�š�]�v�µ���Œ���v�š�� ���[�Ç�� �!�š�Œ���� �o�}�P� �•�� �i�µ�•�‹�µ�[���� ���� �o���� �(�]�v�� ���µ�� �y�/�ye siècle, et une aide 
�o�]�u�]�š� ���U�� ���}�v�•�š�]�š�µ� ���� �v�}�š���u�u���v�š�� ���[�µ�v�� �‰���]n par jour, leur était offerte par 
�o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v�������•��habous.147 

Mohammed Fatha avance que « �‰���Œ�u�]���o���•�������µ�•���•���������o�[���Œ�Œ�!�š���������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š��
dans cette Médersa�U���]�o���Ç�����À���]�š���o�����‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� ���������o�����P�Œ���v�������u�}�•�‹�µ� �����}�¶���o�[���v�•���]�P�v���u���v�š���•����
perpétua même après la construction de celle-ci, le transfert des biens de mainmorte 
qui lui étaient dédiés au service des biens de mainmorte généraux ou même leur 
perte, sans oublier que le bâtiment menaçait ruine et exigeait une restauration et que 
�o���� �‰�µ���o�]���� �v���� �o�µ�]�� �‰�Œ�!�š���]�š�� �‰�o�µ�•�� ���µ���µ�v���� ���}�v�•�]��� �Œ���š�]�}�v�� ���o�o���v�š�� �i�µ�•�‹�µ�[���� �Ç�� �u���š�š�Œ���� �o���µ�Œ�•��
montures148.» Elle se serait transformée ainsi, un moment donné, en un simple 
fondouk149 (caravansérail). 

 
Bien que son rôle de diffusion de connaissances et de savoirs ait diminué au 

XIXe siècle, la médersa mérinide était perçue comme une fierté par les Slawis, et 
comme une structure leur donnant le prestige très convoité d'appartenir à Ahl al-�Z�]�o�u��
(les gens de la science).  Ibn Ali fait un récit enthousiaste de sa construction150. Aussi, 
certains faits, symboliques et anecdotes racontées par les Slawis montrent à leurs yeux 

                                                           
145 http://www.idpc.ma/view/pc_architecture/sanae:270008, inventaire du patrimoine national, 
consulté le 28 Novembre 2011 
146 ���K�h���,���[���Z���U���D�µ�•�š���‰�Z���U��Biographie complémentaire des notables de Salé, 1985, Salé, édition 
bibliothèque Sbihi, p. 189 
147 Idem 
148 FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, 
p.151 
149 http://www.jeuneafrique.com/73984/archives-thematique/sal-r-cup-re-sa-medersa-m-rinide/, 
consulté le 28/11/2016, la période alléguée ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�����}�u�u���������Œ���À���v�•� �Œ���]�o �v�[�����‰���•���‰�µ���!�š�Œ����
démontrée mais elle se situerait le cas échéant entre 1907 (date des derniers cours) et la date de son 
���o���•�•���u���v�š�����µ���‰���š�Œ�]�u�}�]�v�����v���š�]�}�v���o���~�í�õ�î�î�•�X���/���v�����o�]�U�����µ���u�}�u���v�š���������o�[� ���Œ�]�š�µ�Œ�����������•�}�v���/�š�Z���(�����o���t���iiz (1896) 
�‰�Œ� ���]�•�����‹�µ�[���o�o�����u���v���������Œ�µ�]�v���X���>�[���µ�š�Œ�����u� �����Œ�•�����u� �Œ�]�v�]�������~� ���}�o�����������u� �������]�v���•�����•�š���‹�µ���v�š���������o�o���������À���v�µ����
un caravansérail. Cf.   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit 
conservé, 1896, feuillet 54. 
150   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 46. 
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�o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ ������ �o���� �u�}�����•�š�]���� �����v�•�� �o���� �‹�µ�!�š���� ������ �o���� �•���]���v������ �~�š���o������ ���o-�[�]�o�u�•�� ���š�� �•����
« grandeur », auxquels faisait écho cette médersa. Le premier était que cette médersa 
était dotée d'une salle de prière intérieure alors que la grande mosquée est située à 
moins de 20 mètres. Ceci pourrait symboliser l'importance donnée à la science et à la 
connaissance dans le sens que les obligations rituelles sont accomplies par le savant ou 
�o�[� �š�µ���]���v�š�� ���� �o�–���v���Œ�}�]�š�� �u�!�u���� �}�¶�� �]�o « apprend ». L'autre fait est que l'on raconte, par 
exemple, que les étudiants venus d'autres villes avaient des conditions de vie frustres 
mais très dignes, dans des minuscules alcôves les plongeant dans l'érudition. En 
particulier, l'on raconte que leur ration alimentaire quotidienne à l'exception des 
provisions faites par leur famille (du miel par exemple), se composait d'un pain et 
d'une dose d'huile. Aussi, ces « jeunes étudiants » par « amour pour la science » 
consommaient la moitié de l'huile et utilisaient l'autre moitié pour allumer leurs 
lampes personnelles et étudier la nuit. Une autre anecdote renforce la symbolique des 
lieux : on raconte que récemment des personnes ont ouvert une brèche dans 
l'enceinte de la médersa et y ont déniché un trésor151. L'accès aux sciences et aux 
savoirs religieux dans la ville était ainsi perçu comme un trait fort de l'identité 
culturelle de la ville, qui se targuait d'abriter cette médersa qui avait formé de 
nombreux enseignants et étudiants en religion. 

 
Aussi, il faut noter que quelques notables de la ville se souciaient à la fin du 

XIXe siècle de la préservation, de la perpétuation et de la valorisation de la médersa. 
Ainsi, Ahmed Ibn Khalid Naciri (1835-�í�ô�õ�ó�•�U���o�}�Œ�•�‹�µ�[�]�o���(û�š�����v�����Z���Œ�P�����������o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v��
des plus importants biens de mainmorte (Ahbass al-Kubra), écrivit au sultan alaouite 
pour le �•���v�•�]���]�o�]�•���Œ�� ���� �o���� �����µ�•���� ������ �o���� �u� �����Œ�•���U�� ���š�� �o�[�]�v�À�]�š���� ���� �o���� �Œ���•�š���µ�Œ���Œ�X�� �/�o�� �}���š�]�v�š�� �•�}�v��
accord. Les travaux de restauration, poursuivis par la puissance coloniale (département 
des beaux-���Œ�š�•�•���‰�µ�]�•���‰���Œ���o�[���š���š���]�v��� �‰���v�����v�š�����µ���D���Œ�}���U�����}�v�š�]�v�µ���v�š���i�µ�•�‹�µ�[�����v�}�•���i�}urs. Il 
est également à noter que la médersa fut classée patrimoine national par le dahir du 9 
septembre 1922. 

 
 

                                                           
151 Propos recueillis auprès de divers informateurs, notamment auprès du conservateur de la Médersa 
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                                              La Médersa mérinide de Salé quand elle était fondouk152 

 
La Médersa Bou Inania : « al-Madrassa Al �ZAjiba »153 et le « Maristane » : la 

�•�Ç�u���}�o�]�‹�µ�������[une médecine locale 
 
�>�[�]�v�š���Œ�!�š�� �‰�}�µ�Œ�� �µ�v�� tradition médicale prestigieuse et ancienne de la ville chez 

les lettrés comme Ibn Ali était également un facteur qui confortait le fait que les Slawis 
�•���v�š���]���v�š�� �À�]�À�Œ���� �����v�•�� �µ�v���� �À�]�o�o���� ������ �Z�]�o�u. En effet, Ibn Ali, considérait par exemple, la 
médecine comme une des sciences parmi lesquelles se distinguaient les Slawis154.  Bien 
�‹�µ�[���o�o���� �v���� �(ût pas�U�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ������ �����Œ�š���]�v���•�� �À�]�o�o��s andalouses, un centre régional de 

                                                           
152 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Familles_anciennes_de_Sal%C3%A9, consulté le 06 mars 2017 
153 Traduit littéralement par collège admirable ou école extraordinaire 
154   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 22 

La Médersa Mérinide a�µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�] 
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développement des connaissances médicales durant le moyen-âge�U�����o�o�����v�[���v��� �š���]�š���‰���•��
moins une ville où �o�[�]�v�š���Œ�!�š�� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �u� �������]�v�� était développé tant par les 
infrastructures dédiées que par des « savants », qui y ont contribué par leurs 
expériences, leurs enseignements et leurs ouvrages�U�� ���v�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�� ���µ�Œ���v�š�� �o�[� �‰�}�‹�µ����
mérinide155. Paul Valeton affirme : « particulièrement pour la médecine, les écoles de 
Fès, de Salé, de Ceuta surtout, leur disputèrent la renommée et formèrent une élite 
nombreuse de praticiens recrutés au Maroc.156 » Aussi, certains Slawis lettrés avaient 
�µ�v�� �]�v�š� �Œ�!�š�� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �u� �������]�v���U�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ���[���v-�E�����]�Œ�]�U�� ���š�� �•�[�]�v�š� �Œ���•�•���]���v�š�� ���µ�Æ�� �‹�µ���•�š�]�}�v�•��
médicales et aux épidémies157. 

 
La principale caractéristique de Salé à ce sujet était de disposer de la Médersa 

Bou �ZInaniya ou Mâristân158, qui officiait jadis comme « faculté de médecine » et 
également comme centre de fabrication des médicaments. Le bâtiment fût construit 
par le Sultan Mérinide Abû Inân Fâris ibn Abû-l-Hsan Ali159 en 1356 �•�µ�Œ�� �o���� �•�]�š���� ���[�µ�v��
ancien marché aux huiles (fondouk azzaïte) datant de �o�[� �‰�}�‹�µ�� almohade160. De 
nombreux Slawis lettrés en parlaient comme de leur ancienne « faculté de 
médecine»161. Les chambres servaient à �o�[���v�•���]�P�v���u���v�š�������•�����}�µ�Œ�•�U�������o�����‰�Œ� �‰���Œ���š�]�}�v�������•��
�u� ���]�����u���v�š�•�U���}�µ�������o�[�������µ���]�o�������•���u���o�������•�������v�•�������•�����Z���u���Œ���•���]�v���]�À�]���µ���o�o���•162.  

 

                                                           
155 « �>���•���D� �Œ�]�v�]�����•���•�[���š�š���o���Œ���v�š�������š�]�À���u���v�š�U�����v���‰�o���]�v���y�/�s�����•�]�����o���U�������o�–���v���}�µ�Œ���P���u���v�š���������o�–���v�•���]�P�v���u���v�š��
supérieur, en créant des cités universitaires appelées Médersas, destinées à accueillir les étudiants, qui 
affluaient à Fez, de tout le Royaume et même de l'extérieur. Dans toutes les cités maghrébines, les 
mosquées furent dotées de bibliothèques où les ouvrages de médecine abondaient. Même dans une 
des petites villes comme �^���o� �U���o�����D� �����Œ�•�������}�µ���[�v���v�]�Ç�����~�‹�µ�]�����}�]�š���•�}�v���v�}�u�����µ���Œ�}�]�������}�µ���/�v���v���•������� �š� ���µ�v����
école de médecine. » cf. BENABDALLAH, Abdallah, Le millénaire de la médecine au Maroc et les 
perspectives d'avenir, 2006. p.12. 
156 VALETON, Paul, Le Maristan de Salé, 1923, consulté sur Gallica (novembre-décembre 2016) 
157 BROWN, Kenneth, op. cit., p.242 
158Le mot Mâristân viendrait du mot "Bîmâristân" composé de deux mots persans : "Bimar" (malade ou 
aliéné) et "Stane" ou "Istane" (lieu, maison). 
159 Abû Inân Fâris ibn Abû-l-Hsan Ali (�ò�à�Ë���æ�‘���±��Ž�Ó���å�Ž�è�Ë���î�‘�ƒ) est né en 1329. Il succéda à son père Abû al-
Hasan ben `Utman comme sultan mérinide en 1348. Il mourût en 1358. 
160 �>�����š���Œ�u�����h�����c�u���Œ�]�•�š���v���i�U���}�µ���h���u���Œ�]�•�š���v���i�U�����•�š���µ�v�����u�‰�Œ�µ�v�š�����µ���‰���Œ�•���v���V���]�o����� �•�]�P�v�����µ�v��� �š�����o�]�•�•���u���v�š��
hospitalier pour les ma�o�������•�����}�v�š���}�v�����•�‰���Œ�����o�����P�µ� �Œ�]�•�}�v�X���>�����‰�Œ�}���o���u�����������o�–�}�Œ�]�P�]�v�������µ�����c�u���Œ�]�•�š���v���v�–���•�š���‰���•��
résolu. Le calife umayyade al-�t���o�c�����~�ó�ì�ñ-710) passe dans la tradition pour avoir été le premier à bâtir un 
���c�u���Œ�]�•�š���v�����v���/�•�o���u�U�������Ç�����À�}�]�Œ���v�}�u�u� �������•���u� �������]�v�•�����š�������o���µ�Œ�����À�}�]�Œ��alloué un traitement. 
161 En guise de rappel historique : Une année après son ouverture, le Sultan mérinide visita la médersa, 
�������}�u�‰���P�v� �����µ���À�}�Ç���P���µ�Œ���,���i�i���E�}�µ�u���]�Œ�]���W���‹�µ�]���h����� ���Œ�]�À�]�š���o�[�Z�€�‰�]�š���o�����v�������•���š���Œ�u���•���‹�µ�]���v�}�µ�•��� ���o���]�Œ���v�š���•�µ�Œ���o����
qualité des soins, la diver�•�]�š� �������•���‰�Œ���•�š���š�]�}�v�•�U���o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����]�v�•�]���‹�µ�����o�����•�}�o�o�]���]�š�µ���������}�v�š��� �š���]���v�š�����v�š�}�µ�Œ� �•��
�o���•���u���o�������•���i�µ�•�‹�µ�[�����o���µ�Œ���P�µ� �Œ�]�•�}�v�U���‰�µ�]�•�‹�µ�[�]�o�•���•�����À�}�Ç���]���v�š���}���š�Œ�}�Ç���Œ���µ�v�������•�•�]�•�š���v�������u���š� �Œ�]���o�o�����‹�µ�]���o���•�����]�����]�š��
à terminer leur convalescence dans de bonnes conditions. Cf. ALAOUI, Ismaël, MRINI, Driss, Salé, Cité 
millénaire, édition éclats, 1997, p.63.   
162 AKHMISSE, Musstapha, Le Maristane de Salé in HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XXVIII - 
�¶���î, 1994, pp.159-160. 
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A la fin de la période mérinide, comme pour la médersa, le rôle de cette école 
��� ���o�]�v���X�� ���o�o���� �‰���•�•���� ������ �����v�š�Œ���� ������ �•�}�]�v�•�� ���š�� ������ �o�]���µ�� ���[���vseignement médico-chirurgical à 
�µ�v���o�]���µ���������•�]�u�‰�o�������•�•�]�•�š���v�������u� ���]�����o�������š�����[�������µ���]�o�������•���u���o�������•���‰�•�Ç���Z�]�‹�µ���•163. Suite à la 
���]�•�‰���Œ�]�š�]�}�v�������•���u� �������]�v�•�����š�������o�����(�]�v���������o�[���v�š�Œ���š�]���v���‰���Œ���o���•��habous, le Mâristân fortement 
délabré, revint in fine à sa fonction initiale de caravansérail, comme le rapporte Ibn Ali 
à son époque164. Mais ce lieu demeura un lieu de mémoire pour des générations de 
Slawis, au point que Paul Valeton, écrive un ouvrage sur celui-ci durant la période du 
protectorat165. Néanmoins, les médecins français qui arrivèrent au Maroc à la veille du 
protectorat, en visitant les Mâristân notamment celui de Salé166, ne trouvaient que des 
« traces du passé des glorieux médecins arabe ». 

Aussi, sous la dynastie alaouite, les activités du Mâristân furent transférées 
près de la t�}�u������ ���µ�� �D���Œ�����}�µ�š�� �^�]���]�� �����v�� �����Z�]�Œ�U�� ���� �o�[���Æ�š� �Œ�]���µ�Œ�� �����•�� �u�µ�Œ���]�o�o���•�U�� �‰�Œ���•�� ���µ��
cimetière de la ville, �o�}�Œ�•�‹�µ���� �o���� �•�µ�o�š���v�� �D�}�µ�o���Ç�� �/�•�u���#�o�� �}�Œ���}�v�v���� �o���� ���}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�� ���[�µ�v����
grande salle pour accueillir les malades et les aliénés. Tout au long du XIXe siècle, les 
Slawis considéraient ce Mâristân, comme un hôpital et un centre de soin efficace, près 
du tombeau du célèbre Ibn �ZAchir. Ce nouveau Mâristân eût une grande notoriété et sa 
construction fût agrandie �‰���Œ���o�[�����i�}�v���š�]�}�v�����[�µ�v�������]�Ì���]�v�������������Z���u���Œ���•���•�}�µ�•���o�����Œ���P�v�������� 
Moulay Abderrahmane. Même s�[�]�o�� ���À���]�š�� �µ�v���� ���]�u���v�•�]�}�v�� �u���Œ�����}�µ�š�]�‹�µ���U�� �‰�µ�]�•�‹�µ�[�/���v��
Achir, était considéré comme un des marabouts les plus importants du XIVe siècle à 
�^���o� �U���o���•�� �o���š�š�Œ� �•�� ���}�u�u���� �/���v�� ���o�]�U�����(�(�]�Œ�u���]���v�š�� �o�[���Æ�]�•�š���v������ ���[�µ�v���� �š�Œ�����]�š�]�}�v�� �u� ���]�����o��167. Au 
��� ���µ�š�� ���µ�� �‰�Œ�}�š�����š�}�Œ���š�U�� �o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v�� �•���� �•�µ���•�š�]�š�µ���� ���µ�Æ��habous pour en assurer la 
gestion168. 

 
Une tradition écrite chez les notables slawis  

Souvent, l'on entend dire que le Maroc, peut-être à tort169, n'est pas un pays de 
tradition écrite170. L'analphabétisme et la diffusion des pratiques coutumières dans les 
campagnes et les zones de montagnes comme leur éloignement des centres de savoir, 
auraient relativement exclu ces zones, de la diffusion de la culture écrite notamment 
dans la sphère personnelle, sociale ou juridique. L'écrit aurait été donc l'apanage de 
                                                           
163 Idem 
164   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillets 
55 et 56 
165 VALETON, Paul, Le Maristan de Salé, 1923 consulté sur Gallica (novembre-décembre 2016) 
166 BENNANI, Jalil, Le Maristan, lieu de vie et de soin, p.3 consulté sur 
http://www.feslamedumaroc.com/docs/art/0440.pdf, juin 2017 
167   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 22 
168 AKHMISSE, Musstapha, Le Maristane de Salé in HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XXVIII - 
�¶���î, 1994 (p.160) 
169 Cf. �h�E���^���K�U���W�Œ�}�‰�}�•�]�š�]�}�v�•���‰�}�µ�Œ���o�����•���µ�À���P���Œ�����������•���u���v�µ�•���Œ�]�š�•�����µ���D���Œ�}�����~�Y�•�U���W���Œ�]�•�U���í�õ�ô�ï�U�����Œ���Z�]�À���•���W�'�/ 
170 Le Maroc est parmi les premiers pays arabes en nombre de manuscrits. Cf. journal Attajdid du 
Mercredi 27 Jôumada 1437, 06 Avril 2016, p.7- article sur la journée arabe du manuscrit. 
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quelques villes, mais n'était maîtrisé et pratiqué que par une élite citadine. Sa maîtrise 
était donc perçue comme un facteur de noblesse et de raffinement, car il permettait 
de mieux accomplir ses obligations religieuses171, d'avoir un prestige politique172 et 
���µ�•�•�]�� ���[���À�}�]�Œ�� �µ�v�� ���À���v�š���P���� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���� �‰���Œ�� �o���� �•� ���µ�Œ�]�š� �U�� �o�[���(�(�]�������]�š� �� ���š�� �o���� �(�]�����]�o�]�š� �� ������
�o�[���v�Œ���P�]�•�š�Œ���u���v�š�������•���š�Œ���v�•�����š�]�}�v�•�X�� 

 
Les Slawis croyaient avoir favorisé la diffusion de la culture écrite dans leur ville, 

mais probablement pas plus que dans certaines cités comparables. Ils en étaient 
néanmoins très fiers. D'abord, comme le rappelait Kenneth Brown, les Slawis 
pouvaient se targuer d'avoir « un millénaire d'histoire écrite ». Deuxièmement, de 
nombreux hommes de religion et de sciences auraient produits moult ouvrages et 
commentaires à Salé, ce qui avait une forte symbolique pour les contemporains du 
XIXe siècle, en particulier des lettrés. Ibn Ali est revenu largement sur ce point.  

 
Cette culture de l'écrit se retrouvait aussi, comme ailleurs au Royaume de Fès, à 

travers l'institutionnalisation dans la ville d'un corps d'adoul-s (notaires) et de juges 
codifiant les actes juridiques et décisions. Les adoul-s étaient issus, souvent, d'illustres 
familles, dans la mesure où les fonctions notabiliaires se transmettaient 
héréditairement173. Ils marquaient la vie quotidienne des Slawis �‹�µ�[�]�o�•��accompagnaient 
dans leurs transactions, mariages ou décès. Ces adoul-s étaient aussi garants de 
l'application des dispositions islamiques de la charia et avaient un souci apparent de 
rapprocher le plus la forme des actes écrits des prescriptions religieuses. De nombreux 
���}���µ�u���v�š�•�� ���µ�� �y�s�/�/�/�� ���š�� �y�/�y���� �•�]�����o���•�U�� �‰���Œ�u���š�š���v�š�� ���[�]�����v�šifier que certaines familles 
étaient connues pour avoir en leur sein de nombreux adoul-s, tels les Zniber, les 
���}�µ�[���o�o�}�µ�U���D�����[�v�]�v�}�µ �}�µ�����}�µ���Z�����Œ���U�����}�u�u�������v���š� �u�}�]�P�v�����o�[�����š�����������u���Œ�]���P����de la fille 
de Saïd Ajenoui174, gouverneur de la ville au XVIIe siècle, et les manuscrits associés à 
cet acte, pendant les siècles suivants. Ainsi, les plus grandes familles notables 
fournissaient des adoul-�•�U���u���]�š�Œ���•���������o�[� ���Œ�]�š�U���‹�µ�]���(���]�•���]���v�š���‰���Œ�š�]�����������o�[� �o�]�š�������š��� �š���]���v�š���µ�v��
des corps les plus respectés. 

 

                                                           
171 Dans la religion musulmane, le Coran glorifie la science et l'écriture. Il incite et oblige dans de 
nombreux versets à codifier les actes civils ou personnels tels les ventes, les successions, les dettes ou 
encore le mariage. Les écoles de jurisprudence notamment Malékite y accordent une grande 
importance. 
172�>�[� ���Œ�]�š�µ�Œ����� �š���v�š���o�–���‰���v���P�������µ���^�µ�o�š���v�U���������•���•���u�]�v�]�•�š�Œ���•�����š�������u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v�•���‹�µ�]���‰���Œ���o���•���Œ���P�]�•�š�Œ���•�����š��
correspondances et autres Dahirs (décrets) faisaient sentir et respecter leur autorité. 
173�����v�•���µ�v���Œ�����µ���]�o���������u���v�µ�•���Œ�]�š�•���Œ���o���š�]�(�������o�[�Z� �Œ�]�š���P�������µ���,���i�i���^���b�������i���v�}�µ�]�U���o���•���v�}�u�•�������•�������}�µ�o-s se 
�Œ� �‰���š���v�š���•�}�µ�À���v�š���v�}�š���u�u���v�š���o���•�����}�µ�[���o�o�}�µ�U���D�����[�v�]�v�}�µ�U�����}�µ���Z�����Œ�����}�µ���•�v�]�����Œ���~���(. �Z�����µ���]�o���������o�[�Z� �Œ�]�š���P����
de Saïd Ajenoui, Mansucrit conservé à la Bibliothèque Sbihi, actes écrits ���v�š�Œ�������v�À�X���o�[���v���í�ó�î�ì�����š�����µ���u�}�]�v�•��
�o�[���v���í�ó�õ�ï�• 
174 Idem, huit textes de la partie 1 
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Citons enfin un autre aspect relatif à la culture de l'écrit qui est lié à la 
perception par les Slawis ������ �o�–�]�u�‰�}�Œ�š���v������ ������ �o�[� ���Œ�]�š�U�����(�]�v�� ���[���š�š���•�š���Œ���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� �(���u�]�o�]���o���U��
celle des biens familiaux anciens et/ou disparus, une illustre ascendance, etc., en 
somme une position sociale. Ainsi, de nombreuses grandes familles slawies comme les 
Aouad, les Sbihi ou les Zniber se targuaient d'avoir un imp ;ortant corpus d'actes écrits 
(successoraux, matrimoniaux, etc.) justifiant l'importance et le prestige passés de la 
famille dans la ville�X�� ������ �P�}�¸�š�� �‰�}�µ�Œ�� �o�–� ���Œ�]�š�� �À���� �‰���Œ�(�}�]�•�� �‰�o�µ�•�� �o�}�]�v�U�� �i�µ�•�‹�µ�[���� �o���� ���Œ� ���š�]�}�v�� ������
bibliothèques ou de fonds d'archives privés. Aujourd'hui encore, à l'occasion d'une 
visite chez un vieux slawi175, on peut le voit brandir un texte ancien, un dahir royal de 
taouqir (décret royal de respect) de sa famille, une allocution faite à un souverain, un 
ancien acte de mariage, etc. En montrant qu'ils donnent une grande importance à 
�o�[� ���Œ�]�š�U�� �o���•�� �^�o���Á�]�•�� �u�}�v�š�Œ���]���v�š�� �o���µ�Œ�� ���š�š�����Z���u���v�š�� ���� �o�–�]�•�o���u, à leur patrimoine et capital 
familial. Autant de facteurs qui attestaient à leurs yeux, le niveau de civilisation de leur 
ville et de leur raffinement�Y�X�� 

 
Les hilaq-s de la grande mosquée 

Les hilaq-s (cercles) sont généralement des séances d'enseignement, souvent 
religieux, tenues dans les mosquées �}�µ�����[���µ�š�Œ���•���o�]���µ�Æ���‰�µ���o�]���•�����š���‰�o�µ�•���Œ���Œ���u���v�š���‰�Œ�]�À� �•�U à 
des intervalles réguliers. Cette tradition se perpétue �����v�•���o�����u�}�v�������u�µ�•�µ�o�u���v���i�µ�•�‹�µ�[����
nos jours176. Ces sessions ouvertes au public débouchaient parfois sur un diplôme, 
généralement après plusieurs années d'assiduité et un examen dont se chargeait le 
maître d'enseignement (licence ou ijâza). Ces séances étaient différentes des cours des 
médersa-s, à teneur parfois complexe. En effet, les hilaq-s étaient des cours de 
vulgarisation accessibles au grand public, permettant à tout musulman de �•�[���‰�‰�Œ�}���Z���Œ��
de «Talab al-�Zilm », la quête de science. Elles étaient un fait structurant de certaines 
villes du monde musulman contemporain de Salé, en particulier dans les villes ayant 
une forte tradition lettrée. 

 
Salé et en particulier sa grande mosquée accueillait régulièrement de 

nombreuses hilaq-s durant le XIXe siècle�U�� ������ �‹�µ�]�� �v�[� �š���]�š�� �o�[���‰���v���P���� �‹�µ���� ������ �‹�µ���o�‹�µ���•��
�P�Œ���v�����•�� �À�]�o�o���•�� ���v���]���v�v���•�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�������� �&���•�U���Z�������š���}�µ��Tétouan. Celles-ci pouvaient avoir 
lieu tous les jours, en particulier entre la prière du Maghreb et l�[�/���Z�����X���>���•���]�u���u�•���������o����

                                                           
175 �����š�š�����•�]�š�µ���š�]�}�v���•�[���•�š���‰�Œ�}���µ�]�š�����v�}�š���u�u���v�š���o�}�Œ�•���������o�����À�]�•�]�š�����������}�u�]���]�o���U�����[�µ�v���uembre de la famille 
���o���}�µ�]���~�D�}�µ�o���Ç�����o�]�����o���}�µ�]�����P� �����[���µ���u�}�]�v�•���ô�ì�����v�•�•�����š�������•�����v�����v�š�����[�µ�v�����(���u�]�o�o�����v�}�š�����o���������v�•���o�����À�]�o�o���U�����}�v�š��
les membres ont occupé dans la première moitié du XXe siècle des responsabilités importantes auprès 
du Makhzen. Visite effectuée le �ì�õ���u���Œ�•���î�ì�í�ï�����µ�����}�u�]���]�o�����������o�[���v���]���v���u�µ�ù�š���•�]�������o���}�µ�]���������������,�•�•���]�v�X 
176 Notamment dans les grandes mosquées sacrées (Haram) de la Mecque et de Médine où des dizaines 
de séances quotidiennes et en plusieurs langues sont organisées dans divers champs de la connaissance 
religieuse (Coran, Hadith, Fiqh, ...).  
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grande mosquée, le cadi �}�µ�����[���µ�š�Œ���•�� �•���À���v�š�•�����š notables de la ville se chargeaient de 
�o�[���v�•���]�P�v���u���v�š. De nombreux imams ayant animé des hilaq-s sont cités pour le XIXe 
siècle, avec diverses anecdotes les concernant 177 : 

�x Abou Abdallah al-Mir, décédé en 1220 (1805), enseignait le Tafsir et 
faisait al-�Z�]ftae (émission de fatwa) et avait un prestige considérable. 

�x Ahmed Ben Khadra, décédé en 1230 (1814), enseignait à la Zaouïa 
Naciria178. 

�x Abou Abd Allah al-Jariri, décédé en 1240 (1824), qui enseignait le tafsîr à 
un « grand nombre » de personnes de Rabat et de Salé. Ce dernier 
���µ�Œ���]�š���Œ���‰�Œ�]�•���o�[���Æ�‰�o�]�����š�]�}�v�����µ�����}�Œ���v�������o�� sourate Sad (n°38), où se serait 
arrêtée �o�[���Æ�‰�o�]�����š�]�}�v�����µ���(�‹�]�Z��Abou Abdallah al-Mir, après son décès. 

 
Les hilaq-s avaient lieu dans les grandes mosquées, dans les zaouïas mais aussi 

à l'occasion dans les mosquées de quartier, ou parfois même dans des lieux de 
rassemblements privés179. Elles concernaient les principales sciences religieuses mais 
avaient souvent une connotation de « �Z�}�µ���Z������ �Áa irchâd » (action de prévenir et de 
guider). Ce « �Z�}�µ���Z������ �Á���� �]rchâd » n'est pas à proprement parler une discipline 
religieuse comme l'apprentissage du Coran, des sciences du hadith et du fiqh. Il 
s'agissait plutôt d'un ensemble de « conseils » et savoirs partagés par les savants et 
imams pour orienter l'action des musulmans dans leur vie quotidienne, afin de 
s'approcher au plus près des préceptes du Coran et de la Sunna180. Il s'agissait en 
quelque sorte de séances d'éducation religieuse. Elles pouvaient concerner les règles 
de la prière, du jeune, des ablutions, du comportement du musulman ou encore de la 
vie sociale. Parfois, les hilaq-s pouvaient prendre la forme de cours à vocation de 
sciences expérimentales ou pratiques. Ainsi, le Gouverneur de Salé, Mohammed Sbihi, 
aimait vulgariser les sciences religieuses et expérimentales�U���v�}�š���u�u���v�š���o�[���•�š�Œ�}�v�}�u�]��, à 
�o�����(�]�v���������v�}�š�Œ�����‰� �Œ�]�}���������[� �š�µ����181. 

 
                                                           
177   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillets 
125, 128, 131. 
178 La Zaouïa naciria est une confrérie religieuse soufie, fondée au XVIIe siècle au Maroc dans la petite 
ville de Tamegroute, dans la vallée du Drâa (à 30 km au sud de Zagora), par Mohamed Ben Nacer, un 
disciple d'Abou Hafs Omar Ibn Ahmed Al Ansari qui l'a chargé d'inculquer les principes de la Tariqa 
Chadhiliyya (courant soufi).  
179 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.81 et 82, « Dans les mosquées, les hommes et les enfants priaient, 
étudiaient et se réunissaient pour parler. » et « De nombreuses mosquées avaient abrité des écoles. ». 
Kenneth Brown ne cite pas le mot halqa ou darss mais y fait allusion par la citation précédente. 
180   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 73 
et suivants. La deuxième partie dédiée à la biographie (tarjama) des des notables. Cette biographie 
�‰���Œ�u���š�����[�]�����v�š�]�(ier plusieurs animateurs de hilaq-s. 
181 Documentaire intitulé « Mémoire des villes, Salé », Vidéo disponible sur le site YouTube, consulté le 
27 avril 2014, http://www.youtube.com/watch?v=mWl3YOOhwYM 
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Pendant le protectorat français au Maroc, dès les années 1930, cette tradition 
de hilaq-s contribua à transformer la grande mosquée en un haut lieu de 
rassemblement des nationalistes de Salé, tels Saïd Hajji, Ahmed �D�����[�v�]�v�}�µ, Boubker 
el-Kadiri ou encore Abou Bakr Zniber. Elle fut l'endroit propice pour réveiller la fibre 
patriotique de la population. Le protectorat Français fermera la mosquée pour un 
moment dans ces circonstances182. 

2.3 �>�[� ���µ�����š�]�}�v���Œ���o�]�P�]���µ�•�� : un apprentissage classique par étaoes 

������ �‰���Œ���}�µ�•�� ���[� ���µ�����š�]�}�v�U�� �‹�µ�}�]�‹�µ���� �•���u���o�����o���� ���� �����o�µ�]�� ���[���µ�š�Œ���•�� �u� ���]�v���•��
marocaines du XIXe siècle, revêtait une importance pour les Slawis. Il ne convient pas 
������ �Œ� �‰� �š���Œ���]���]�U�����v�� ��� �š���]�o���o���� �‰���Œ���}�µ�Œ�•�� ������ �(�}�Œ�u���š�]�}�v�� ���š�� ���[� ���µ�����š�]�}�v���Œ���o�]�P�]���µ�•���� �����•�� �^�o���Á�]�• 
�u���]�•�� ������ �u�}�v�š�Œ���Œ�� ���� ���Z���‹�µ���� � �š���‰���� �•�}�v�� �]�u�‰�}�Œ�š���v������ �����v�•�� �o���� �‰���Œ�����‰�š�]�}�v�� �‹�µ�[���À���]���v�š�� �o���•��
Slawis eux-�u�!�u���•���������o�[���Æ�����o�o���v�������������o���µ�Œ�����}�u�u�µ�v���µ�š� 183. 

 
Ainsi, dès le jeune âge, les jeunes notables, issus des plus grandes familles de la 

ville et enfants de lettrés, environ le tiers de la population, intégraient un circuit basé 
�‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�� �•�µ�Œ�� �µ�v�� ���µ�Œ�•�µ�•�� ���[� ���µ�����š�]�}�v�� �Œ���o�]�P�]���µ�•���� ���� �š�Œ���À���Œ�•�� �o���� �‰���•�•���P���� �‰���Œ�� �o�[� ���}�o����
coranique : le « msid �i�X�� �>�[� ���}�o���� ���}�Œ���v�]�‹�µ����était �o���� �‰�]���Œ�Œ���� ���v�P�µ�o���]�Œ���� ������ �o�[���v�•���]�P�v���u���v�š��
des enfants et adolescents au Maroc au XIXe siècle184. Les plus brillants et les plus 
motivés pouvaient poursuivre leurs études dans des « écoles supérieures » dans 
diverses villes du Maroc 185 ou obtenir des diplômes « Ijaza » auprès des nombreux 
savants qui enseignent les sciences islamiques dans les mosquées de la ville, 
notamment à Jamâa Kbir. �>���•�� ���µ�š�Œ���•�� �•�[�����}�v�v���]���v�š�� �‰�Œ� ���}�����u���v�š�� ���µ�Æ�� �u� �š�]���Œ�•��
���[���Œ�š�]�•���v���š�U�����µ�����}�u�u���Œ�������}�µ�������o�[���Priculture. 

 
Le notable slawi186 (homme) ne devenait aux yeux de la société un adulte 

�������}�u�‰�o�]�� �‹�µ�[���‰�Œ���•�� ���À�}�]�Œ�� �•�µ�]�À�]�� �µ�v�� ���v�•���]�P�v���u���v�š�� �Œ���o�]�P�]���µ�Æ�U�� �•�}�µ�À���v�š�� ���� �o�[� ���}�o���� ���}�Œ���v�]�‹�µ����
���À���v�š���o�[�����}�o���•�����v�����U���}�¶���]�o�����‰�‰�Œ���v���]�š���‰���Œ�����ˆ�µ�Œ���o�� Coran, les rudiments de la Sunna et de 
la langue arabe classique�X���W���•�•���Œ���‰���Œ���o�[� ���}�o�������}�Œ���v�]�‹�µ����octroyait un important respect, 
���]���v�� �‹�µ�[���� �����•�� �����P�Œ� �•�� ���]�À���Œ�•�U�� ���v�� �(�}�v���š�]�}�v�� ������ �o���� ���µ�Œ� ���� ���[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� ���š�� ������ �o�[� �š���v���µ����
des disciplines étudiées. L���� �Œ���o���š�]�À���� �•�Ç�•�š� �u���š�]�•���š�]�}�v�� ���µ�� �‰���•�•���P���� ������ �o�[� ���µ�����š�]�}�v�� ���µ��
�P���v�š�]�o�Z�}�u�u�����•�o���Á�]���‰���Œ���o�[� ���}�o�������}�Œ���v�]�‹�µ�����‰���Œ�š�]���]�‰���]�š�����]�v�•�]�������o�����h hâdara » et au mode de 
                                                           
182 HAJJI, Abderaouf, « Les manifestations et l'escalade de la répression », dans Saïd Hajji : Naissance de 
la presse nationale marocaine, s.n. (ISBN 0973223618) 
183 BROWN, Kenneth, Op. cité�U���‰�X�í�ò�ð�����š���•�µ�]�À���v�š���•���~���Z���‰�]�š�Œ�����•�µ�Œ���o�[� ���µ�����š�]�}�v�• 
184 Pour quelques statistiques à la veille du protectorat, Cf. http://primairemaroc.unblog.fr/histoire-de-
lenseignement-au-maroc/, consulté le 29/11/2016 
185 �����o�[�]�v�•�š���Œ���������o�����h Karaouiyyine �i���������&���•���‹�µ�]���•�[���•�š���]�o�o�µ�•�š�Œ� ���������‰�µ�]�•���o�����Z���µ�š��moyen-âge dans 
�o�[���v�•���]�P�v���u���v�š�������•�����]�•���]�‰�o�]�v���•���Œ���o�]�P�]���µ�•���•�X 
186 �>�[�}�v���‰���Œ�o�����]���]���‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�����µ���•���Æ�����u���•���µ�o�]�v�X 
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vie urbain des Slawis187. Les statistiques de �(�Œ� �‹�µ���v�š���š�]�}�v�� �v�[� �š���]���v�š�� �‰���•�� ���}�v�v�µ���•�� ������
manière précise, mais Kenneth Brown estimait que près du tiers de la population mâle 
fréquentait les écoles coraniques durant le XIXe siècle188. 

 
En ce qui concerne les femmes et les esclaves ainsi que les non notables, 

�[� ���µ�����š�]�}�v�� ���}�Œ���v�]�‹�µ�������š���o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� ������ �o���� �o�����š�µ�Œ���� ���š�� �o�[� ���Œ�]�š�µ�Œ���� � �š���]���v�š�� �‰�o�µ�•�� �oimités. 
Toutefois, quelques jeunes femmes et filles notables bénéficiaient de leçons 
familiales189 ���]�•�‰���v�•� ���•�� �‰���Œ�� �o���•�� �‰���Œ���v�š�•�U�� ���}�v�i�}�]�v�š�•�U�� �(�Œ���Œ���•�� �}�µ�� ���[���µ�š�Œ���•�� �(���u�u���•�U�� �‹�µ�]��
�‰�}�µ�À���]���v�š���o���µ�Œ�����}�v�v���Œ���‰���Œ�(�}�]�•�����������•�������µ�v���v�]�À�����µ��� �o���À� ���������•���À�}�]�Œ�X���/�o���v�[���v���Œ���•�š�����‰���•���u�}�]�v�•��
que les femmes et personnes des catégories vulnérables étaient souvent totalement 
illettrées.  

 
Pour les femmes, la différence de niveau social se reflétait dans les manières et 

le �š�Ç�‰���� ���[� ���µ�����š�]�}�v�� �Œ�����µ���U�� �u���]�•�� �o���� �v�]�À�����µ�� ���[�]�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�� �Œ���o�]�P�]���µ�•���� ���š�� �P� �v� �Œ���o��était 
parfois assez similaire. Ceci explique que paradoxalement certaines femmes issues de 
familles notables mais totalement illettrées partageaient les croyances de certaines 
�����š� �P�}�Œ�]���•�� �‰�}�‰�µ�o���]�Œ���•�� ��� �(���À�}�Œ�]�•� ���•�U�����]���v�� �‹�µ���� �o���µ�Œ�� ���}�v�i�}�]�v�š�� �}�µ�� �(�Œ���Œ���� �•�}�]���v�š�� ���[� �u�]nents 
savants et dépositaires de fonctions officielles190. 

 
�W�}�µ�Œ���Œ���À���v�]�Œ�������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š�����µ���•���Æ�����u���•���µ�o�]�v�U���oe cursus �������o�[� ���}�o�������}�Œ���v�]�‹�µ��, 

classique, concernait ainsi un grand nombre de jeunes enfants et de jeunes adultes 
Slawis. �>�[���‰�‰�Œ���v���v�š���‰�}�µ�À���]�š�����µ�•�•�]���(réquenter plusieurs écoles coraniques191.  Il aussi est 
�]�v�š� �Œ���•�•���v�š�� ������ �v�}�š���Œ�U�� �‹�µ�[���� �^���o� �U�� �����•�� � ���}�o���•�� ���}�Œ���v�]�‹�µ���•�� �v�[� �š���]���v�š�� �‰���•�� �š�}�µ�i�}�µ�Œ�•�� �•�]�š�µ� ���•��
dans les mosquées. Ainsi, par exemple, Ahmed Ben Abdallah Tiyal, avait probablement 
���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ������ �o�[���v�� �í�î�õ�î�� ������ �o�[�Z� �P�]�Œ���� �~�í�ô�ó�ñ�•�U�� �}�µ�À���Œ�š�� �•���� �‰�Œ�}�‰�Œ���� � ���}�o���� ���}�Œ���v�]�‹�µ���U�� �‰�Œ���•�� ���[�µ�v��
�����Œ�����‹�µ�]���‰�}�Œ�š�������µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]���o�����v�}�u�������������Œ�����d�]�Ç�Ç���o192.  Plus tard, Hajj �d���Z���Œ�����}�µ���Z�����Z���Œ����

                                                           
187 Dans les discussions avec des personnes âgées slawies, �}�v�����v�š���v�����•�}�µ�À���v�š���o�}�Œ�•�‹�µ�[�}�v���o���•���‹�µ���•�š�]�}�v�v����
sur un aïeul, répondre avec fierté (�Y�[�Œ�����(���o���u�•�]��), �]�X�����‹�µ�[�]�o�����À���]�š���(���]�š���o�[� ���}�o�������}�Œ���v�]�‹�µ���X 
188 BROWN, Kenneth, Op. cité, p. 164 
189 Seules « Quelques filles, de familles réputées pour leur savoir et qui en avaient les moyens 
���‰�‰�Œ���v���]���v�š�������‰�Œ�]���Œ�����š���o�]�Œ�����o�������}�Œ���v�����Z���Ì�����o�o���•���}�µ�������v�•���o�����u���]�•�}�v�����[�µ�v�����(���u�u�����‰�Œ�}�(���•�•eur. » Cf. BROWN, 
Kenneth, Op. cité, p.164. Voir également. ���µ�o�o���š�]�v���������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š���‰�µ���o�]�������µ���D���Œ�}��, « �>�[���v�(���v�š��
marocain », n°63, 1925, p.70 
190 Sources de la Série A. Cf. Annexe méthodologique. Ce constat a été corroboré par plusieurs 
rencontres avec des femmes âgées s�o���Á�]���•�����µ�Œ���v�š���o���•�����v�v� ���•���î�ì�í�ð�����š���î�ì�í�ñ�U�����]���v���‹�µ�[�]�•�•�µ���•��������
prestigieuses familles de lettrés. Celles-���]���v�[���À���]���v�š���‰���•�����‰�‰�Œ�]�•�������o�]�Œ����et écrire. Néanmoins, elles avaient 
�µ�v�����]�u�‰�Œ���•�•�]�}�v�v���v�š�����u���`�š�Œ�]�•���������•�����}�����•���•�}���]���µ�Æ�����š���µ�v�������}�v�v���]�•�•���v�����������•���‰���Œ�•�}�v�v���•�����š���������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������o����
�À�]�o�o���X���/�o�����•�š�����µ�•�•�]���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���������‰�Œ� ���]�•���Œ���o�[�����•���v�������������•�}�µ�Œ�����•��� �À�]�����v�š���•���•�µ�Œ���o�[� ���µ�����š�]�}�v�������•���(���u�u���•�������^���o� ��
dans notre �‰� �Œ�]�}���������[� �š�µ�����X 
191 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.166 
192 ���K�h���,�����[�Z���U���D�}�•�š���(���U��Attarif Bi Bani Saïd As Salaouine (présentation de la famille Bani Saïd de 
Salé), 1991, T.1, p.30 et T.2 p.58. 
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(mort en 1945) aurait pris sa relève durant le début du protectorat dans une école 
coranique située au Derb Ben Châbane du quartier Talâa.  

 
Le ���µ�Œ�•�µ�•�� ������ �o�[� ���}�o���� ���}�Œ���v�]�‹�µ�� devenait un des principaux facteurs pour 

�o�[� ���µ�����š�]�}�v�� �����•�� ���v�(���v�š�•�U�� �o����fqih (professeur) en était le personnage central. Certains 
���À���]���v�š�� �������µ���}�µ�‰�������� �‰�Œ���•�š�]�P���� ���š�����[���µ�š�}�Œ�]�š� ���v���š�µ�Œ���o�o���U�� ���[���µ�š�Œ���•�� ���À���]���v�š�� �‰���Œ�(�}�]�•�� �Œ�����}�µ�Œ�•��
���µ�Æ�� ���Z���š�]�u���v�š�•�� ���}�Œ�‰�}�Œ���o�•�� �‰�}�µ�Œ�� �(���À�}�Œ�]�•���Œ�� �o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� �����•�� ���v�(���v�š�•�X�� ���v�� ���(�(���š�U�� �o���•��
enfants mâles étaient parfois « arrachés brutalement �i�� ���� �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�� �(� �u�]�v�]�v��
dans lequel ils évoluaient, généralement entre trois et sept ans. Selon les 
investigations de Kenneth Brown193, le père, en confiant son fils au professeur, disait : 
« �/�o�� ���•�š�� ��� �•�}�Œ�u���]�•�� �š�}�v�� �(�]�o�•�U�� �•�}�v�� � ���µ�����š�]�}�v�� �š�[���‰�‰���Œ�š�]���v�š�U�� �(�Œ���‰�‰���•�� �o�� ; si tu le tues moi je 
�o�[���v�š���Œ�Œ���Œ���]�X �i�� �������]�� �u�}�v�š�Œ���]�š�� �•���o�}�v�� �o�µ�]�� �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ ���š�š�����Z� ���� ���� �o�[� ���}�o���� ���š�� ���� �o�[� ���µ�����š�]�}�v��
morale et religieuse. Le sociologue natif de Salé, Abdelouahed Radi affirmait quant à 
�o�µ�]���‹�µ�����o�����u���`�š�Œ�������[� ���}�o�����i�}�µ�]�•�•���]�š�����[�µ�v�����h autorité morale illimitée et était une sorte de 
complice de la répression du père 194. » Nos sources qualifient parfois leur passage au 
msid ���������}�µ�o�}�µ�Œ���µ�Æ�U���Œ���‰�‰���o���v�š���o���µ�Œ�•�����Z���š�]�u���v�š�•�����}�Œ�‰�}�Œ���o�•�U���u���]�•�����]���v���‹�µ�[���Ç���v�š�����µ���µ�v����
éducation occidentale par la suite, se rappellent ���À������ ���v�š�Z�}�µ�•�]���•�u���� ���š�� ������ ���}�v�� ���ˆ�µ�Œ�U��
�����•���v�}�u���Œ���µ�•���•���•�}�µ�Œ���š���•���‹�µ�[�]�o�•���Ç���}�v�š�����‰�‰rises195.   

 
Même si chaque fqih ���À���]�š�� �•���� �‰�Œ�}�‰�Œ���� �u� �š�Z�}�����U�� �o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� �•���� �Œ���•�•���u���o���]�š��

���[�µ�v��msid ���� �o�[���µ�š�Œ�� et suivait la tradition. �>�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�� �‰�Z�Ç�•�]�‹�µ���� � �š���]�š�� �•�]�u�]�o���]�Œ�� : 
�h�����v�•�� �o���•�� �À�]�o�o���•�U�� ���[���•�š�� �µ�v���� �‰���š�]�š���� �‰�]�������� �u���o�� � ���o���]�Œ� ���U�� �‰�}�µ�Œ�À�µ���� ���[�µ�v�� �u�}���]�o�]���Œ��
rudimentaire : une sorte ���[���•�š�Œ�������� ���v�� �u�����}�v�v���Œ�]���U�� �š�Œ���•�� �����•�•���� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �u���`�š�Œ���U�� �����•��
nattes pour les élèves. Dans les grands msids, on aménage une soupente, dans laquelle 
�•�[�]�v�•�š���o�o�����o���•��� �o���À���•���‹�µ�]�����}�v�v���]�•�•���v�š����� �i�����o�������}�Œ���v�����š���o�����Œ� �À�]�•���v�š���•���v�•���‹�µ�[�}�v�����]�š�������•�}�]�v��������
leur dicter196. »   Dans le msid�U���o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P�����}�Œ���o��� �š���]�š�����}�u���]�v� �����À�������o�����u� �u�}�Œ�]�•���š�]�}�v��
� ���Œ�]�š���������o�[���]���������µ��loûh (ardoise), du kalam (stylet) et smâq (encre). Les fqih-s197, durant 
la première année, faisaient apprendre aux enfants la définition des lettres arabes, 
�‰�µ�]�•���o���µ�Œ�����‰�‰�Œ���v���]���v�š���o�[� ���Œ�]�š�µ�Œ���U���v�}�š���u�u���v�š�������š�Œ���À���Œ�•���o�[� ���Œ�]�š�µ�Œ�����������o�����‰�Œ���u�]���Œ�����•�}�µ�Œ���š����
du Coran (Al Fatiha�•�X�� �>�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P�� ������ �o���� �o�����š�µ�Œ���� ���š�� ������ �o�[� ���Œ�]�š�µ�Œ���� ���µ�Œ���]�š�� ���� ������ �Œ�Ç�š�Z�u����
�š�Œ�}�]�•�� �}�µ�� �‹�µ���š�Œ���� ���v�•�X�� �>�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� ���µ�� ���}�Œ���v�� �•���� �(���]�•���]�š�� �P� �v� �Œ���o���u���v�š�� ���� �Œ�����}�µ�Œ�•�� ���v��

                                                           
193 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.163 
194 RADI, Abdelouahed, « �W�Œ�}�����•�•�µ�•���������•�}���]���o�]�•���š�]�}�v���������o�[���v�(���v�š���u���Œ�}�����]�v », Etudes philosophiques et 
littéraires, n°4, avril 1960, Rabat, p.43.  
195 Sources recueillies principalement au sein de la série B.  Cf. Annexe méthodologique 
196 ���µ�o�o���š�]�v���������o�[���v�•���]�P�v���u���vt public au Maroc, « �>�[���v�(���v�š���u���Œ�}�����]�v », n°63, 1925, p.65, consulté sur 
Gallica 
197 Le professeur ou fqih se faisait agréer dans les villes par le cadi ou les gens du quartier, il recevait une 
���o�o�}�����š�]�}�v���u���v�•�µ���o�o���U�������o���‹�µ���o�o�����•�[���i�}�µ�š���]�š���µ�v�����‰���š�]�š�����•�}�u�u�����‰���Çée chaque mercredi et des cadeaux 
occasionnels. (Idem) 
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remontant par la sourate des Hommes (114), au moins dans un premier temps, en 
�‰���Œ���o�o���o���� ���À������ �o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� ������ �o���� �‰�Œ�]���Œ��. �>�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� �•������� �Œ�}�µ�o���]�š�� �P� �v� �Œ���o���u���v�š��
comme suit �W�� ���Z���‹�µ���� � �o���À���� � ���Œ�]�À���]�š�� ���]�v�‹�� �}�µ�� �•�]�Æ�� �o�]�P�v���•�� �•�µ�Œ�� �•���� �š�����o���š�š���� �‹�µ�[�]�o�� �Œ� ���]�š���]�š�� �‰���Œ��
���ˆ�µ�Œ�� ���µ��fqih, �•�[�]�o�� �Œ� ���]�š���]�š�� ���]���v�� �•���� �o�����}�v�U�� �]�o�� �o�µ�]�� � �š���]�š�� �‰���Œ�u�]�•�� ���[���(�(�������Œ�� �•���� �š�����o���š�š���� ���v�� �o����
�o���À���v�š�U�� ���š�� ���]�v�•�]�� ������ �•�µ�]�š���X�� �^�[�]�o�� �•e trompait, il pouvait recevoir quelques coups de 
baguettes et devait revoir sa leçon dans un coin du msid198. Certains professeurs 
insistaient beaucoup sur un apprentissage perfectionné des versets avec les 
�]�v�š�}�v���š�]�}�v�•�U�� �‰�Œ�}�v�}�v���]���š�]�}�v�•�� ���š�� �À���Œ�]���v�š���•�� ������ �o�[�]�u���u Wârch199, mode de lecture du 
���}�Œ���v�� �Œ� �‰�µ�š� �� ���]�(�(�]���]�o���U�� ������ �u�!�u���� �]�o�•�� �]�v�•�]�•�š���]���v�š�� �•�µ�Œ�� �o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� ���µ��râsm 
(calligraphie).  

 
Ainsi, les tolba (étudiants) de Salé visaient un bon apprentissage du Coran et le 

respect méticuleux du mode de lecture et de diction �������o�[�]�u���u���t���Œ���Z�X�������Œ�š���]�v�•���^�o���Á�]�•��
se distinguaient aussi par de grandes habilités pour la calligraphie qui déclinèrent avec 
le temps200.  

 
�����v�•�� �µ�v�� �‰�Œ���u�]���Œ�� �š���u�‰�•�U�� �o�[� �o���À���� ���‰�‰�Œ���v���]�š�� �‰���Œ�� ���ˆ�µ�Œ�� �•���v�•�� ���}�u�‰�Œ���v���Œ���U�� ������ �‹�µ�]��

exigeait un effort soutenu. Les cours commença�]���v�š�����]�v�•�]�����‰�Œ���•���o�����‰�Œ�]���Œ�����������o�[���µ���������š���•����
�‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À���]���v�š�� �i�µ�•�‹�µ�[���� �o���� �‰�Œ�]���Œ���� ���µ�� �/���Z�����U�� �‰�o�µ�•�� �}�µ�� �u�}�]�v�•�� �µ�v���� �Z���µ�Œ���� �š�Œ���v�š���� ���‰�Œ���•�� �o����
coucher du soleil. Seules quelques pauses étaient données pour les prières et les 
repas. La récréation était inconnue au msid201. Seules quelques fêtes traditionnelles 
égayaient un peu ce rythme soutenu, par exemple lors de la nuit du vingt septième 
jour de mois de �Œ���u�������v�U���}�¶���o�[�}�v���]�o�o�µ�u�]�v���]�š���o�����u�•�]�������š���}�¶���}�v���Ç���‰���•�•���]�š���µ�v���u�}�u���v�š�X���^�]��
seulement un élève sur cinq arrivait au bout du Coran après dix à douze ans202, le 
premier objectif des parents et des étudiants était bien entendu dans un premier 
temps la hadqa�U�� ���[���•�š-à-���]�Œ���� �o���� �Œ� �µ�•�•�]�š���� �}�(�(�]���]���o�o���� �����v�•�� �o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� ������ �����Œ�š���]�v���•��
sourates du Coran. Celle-���]���•�[�������}�u�‰���P�v���]�š�����[�µ�v����petite cérémonie. 

 

                                                           
198 ���µ�o�o���š�]�v���������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š���‰�µ���o�]�������µ���D���Œ�}��, « �>�[���v�(���v�š���u���Œ�}�����]�v », n°63, 1925, p.67, consulté sur 
Gallica (source utilisée également pour le passage suivant) 
199 �>���•���o�����š�µ�Œ���•�����µ�����}�Œ���v�U���}�µ���Y�]�Œ���[���š�����~������l'arabe : �å�•�®�Ø�ß�•���•�•�ï�•�®�×), sont les méthodes de récitation du Coran. 
Traditionnellement, il existe dix écoles de lecture du Coran, chacune portant le nom de son fondateur. 
�>�����o�����š�µ�Œ�����������o�[�/�u���u���t���Œ�•�Z���•�����Œ���š�Œ�}�µ�À�����‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�����µ���D���P�Z�Œ������de nos jours. 
200 Cheikh Al Jariri (mort en 1824) avait par exemple une excellente écriture. Salé était connue �‰�}�µ�Œ���o�[���Œ�š��
de la calligraphie.   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 
1896, feuillets 31 et 130. 
201 ���µ�o�o���š�]�v���������o�[���vseignement public au Maroc, « �>�[���v�(���v�š���u���Œ�}�����]�v », n°63, 1925, p.68, consulté sur 
Gallica 
202 Idem. pP.70 
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La hâdqa avait lieu lorsque le jeune garçon ou jeune fille203 avait fini de 
mémoriser une ou plusieurs sourates du Coran, comme la sourate Ar Rahman (sourate 
55). L'on organisait des cérémonies dans certaines familles, où l'on paraît les enfants 
des plus beaux vêtements et on leur offrait cadeaux et bonbons. Les femmes 
�‰�}�µ�À���]���v�š�� �‰�Œ� �‰���Œ���Œ�������•���P���o���š�š���•�� �‰�}�µ�Œ���(�!�š���Œ���o�[� �À� �v���u���v�š�X���>���� �i���µ�v�������v�(���v�š�� �š�Œ���À���Œ�•���]�š�� �o����
ville à dos de mule avec ses camar�������•�� �•�}�µ�•�� �o���•�� ���o���u���µ�Œ�•�� �����•�� �h�~�Y�• Joyeuse soit sa 
mère, Joyeux soit son père, Joyeux soit le fqih qui lui a appris, la parole de Dieu est une 
vérité et Mohammed est notre Prophète. » Les gens pouvaient faire des petits cadeaux 
�����o�[���v�(���v�š�����š��à la mhâdra �~�P�Œ�}�µ�‰�������[� �š�µ���]���v�š�•�•���o�}�Œ�•������ leur passage. Le hadake, celui qui 
a accompli la hadqa devenait ainsi une source de joie et d'estime pour la famille, à tel 
point que lors de la visite de certains parents et proches, il arrivait de demander au 
jeune garçon ou à la jeune fille de faire le tajwid (psalmodier de manière améliorée les 
s�}�µ�Œ���š���•�� ���‰�‰�Œ�]�•���•�� �‰���Œ�� ���ˆ�µ�Œ�•�X�� �W���Œ�(�}�]�•�U�� �����Œ�š���]�v�•�� ���v�(���v�š�•�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���u���v�š�� ���}�µ� �•��
arrivaient à mémoriser l'intégralité du Coran à un très jeune âge. Cela s'appelait 
achever la soulqa, c'est-à-dire achever l'apprentissage de l'ensemble des 114 sourates 
du Coran, en s'efforçant d'en faire une bonne récitation selon des règles d'intonation 
et de diction précises204. Ces soulqa et hadka sont cités par de nombreux informateurs 
oraux. 

 
�����v�•�� �µ�v���� �‰�Z���•���� ���À���v��� ���� ���š�� ���‰�Œ���•�� �o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� ���µ�� ���}�Œ���v�� �‰���Œ�� ���ˆur, 

�o�[���v�•���]�P�v���u���v�š�� �]�v���o�µ���]�š�� � �P���o���u���v�š�� �o���•�� �Œ�µ���]�u���v�š�•�� ���µ��fiqh ���� �š�Œ���À���Œ�•�� �o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� ���µ��
recueil de Banu Achir �~���v���À���Œ�•�•�U�����‰�‰�Œ�]�•���‰���Œ�����ˆ�µ�Œ���u���]�•�����]�(�(�]���]�o���u���v�š����� ���Z�]�(�(�Œ�����o�����‰�}�µ�Œ���µ�v��
en enfant, puis des traités de grammaire, la Ajroumiya, la Alfia, également 
di�(�(�]���]�o���u���v�š�� ���}�u�‰�Œ� �Z���v�•�]���o���•�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[���v�(���v�š205. Parfois, certains professeurs 
enseignaient les rudiments de sciences religieuses plus poussées ou des 
mathématiques. Certains ouvrages de synthèses ou commentaires de bases sur les 
pratiques et obligations religieuses selon le rite malékite, souvent sous forme de 
poèmes ou de prose rimée dite ourjouza, étaient également enseignés. 

 
Les statistiques établies lors du début du protectorat ont permis de montré que 

Salé comptait au moins 23 koutab ou msid au début du XXe siècle et que �o�[�}�v���Œ�������v�•���]�š��

                                                           
203 Des cas de jeunes filles ayant fait la Hadqa sont rapportés par des informateurs de la Série A durant la 
période du protectorat. Ces jeunes filles, qu�]�����À���]���v�š���o�������Z���v���������[���‰�‰�Œ���v���Œ�������š�����[�!�š�Œ�����o���š�š�Œ� es, étaient 
« perçues comme des bijoux de la famille. » Cette éducation religieuse allait être de plus en plus 
confrontée à la création, dès le début du protectorat, des écoles des « jeunes filles notables », qui 
���o�o���]���v�š���Œ� ���µ�]�Œ�����o�����Œ�€�o�����������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š���������Œ���o�]�P�]���µ�Æ�����š���������o�����o���v�P�µ�������Œ�������X 
204 Témoignage oral de la série A. Cf. note méthodologique (notamment des sources de la famille 
Hassouni) 
205 ���µ�o�o���š�]�v���������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š���‰�µ���o�]�������µ���D���Œ�}��, « �>�[���v�(���v�š���u���Œ�}�����]�v », n°63, 1925, p.66, consulté sur 
Gallica 
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près de 700 taleb dans les msid en 1917206. Ceci montre bien entendu que seulement 
une petite partie de la population de la ville pouvait y avoir accès pour une longue 
durée. Ceux qui quittaient le msid étaient généralement placés en apprentissage chez 
les artisans. Après avoir fini le koutab, le jeune Slawi lettré passait à une autre étape 
qui permettait d'atteindre un niveau supérieur de connaissances et de savoirs. 

2.4 L'approfondissement des connaissances et savoirs  

�>�[� ���}�o�������}�Œ���v�]�‹�µ���� � �š���]�š�� �µ�v�� �‰���•�•���P���� �}���o�]�P���š�}�]�Œ���� �‰�}�µ�Œ�� ���}�v�v���`�š�Œ���� �‰���Œ�� ���ˆ�µ�Œ�� �o����
Coran, certains textes classiques et savoir lire et écrire, sans toutefois les comprendre.  
« �>���� �‰� �����P�}�P�]���� �u���Œ�}�����]�v���U�� ���Æ�]�P���U�� �‹�µ�[�µ�v�� �š���Æ�š���� �•�}�]�š�� ���‰�‰�Œ�]�•�� �‰���Œ�� ���ˆ�µ�Œ�� ���À���v�š�� ���[�!�š�Œ����
expliqué et étudié : sav�}�]�Œ�� ���[�����}�Œ���U�� ���}�u�‰�Œ���v���Œ���� ���v�•�µ�]�š��207. �i�� ���[���•�š�� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� �o����
�����µ�Æ�]���u����� �š���‰�����������o�[� ���µ�����š�]�}�v�����}�v�•�]�•�š�������v���o�����‰�}�µ�Œ�•�µ�]�š���������•�����}�µ�Œ�•�������o�����u�}�•�‹�µ� ���U�����Z���Ì��
�����•���‰�Œ�}�(���•�•���µ�Œ�•���‹�µ�]���‰���Œ�u���š�š���]���v�š�����[���À�}�]�Œ���o�[���Æ�‰�o�]�����š�]�}�v�������•���š���Æ�š���•�X 

 
���]�v�•�]�U�� �•�µ�]�š���� ���� �o���� �‰� �Œ�]�}������ ������ �o�[� ���}�o����coranique, l'éducation du jeune adolescent 

ou adulte débutait par les cours (hilaq-s) qui se déroulaient dans les différentes 
mosquées de la ville. En assistant aux ���}�µ�Œ�•���}�(�(���Œ�š�•���‰���Œ�������•��	V�µ�o���u��	U�����š�š�]�š�Œ� �•�U�����]�•�‰���v�•� �•��
souvent entre les heures de prière, ils accumulaient d'importants savoirs, ce qui 
���µ�P�u���v�š���]�š�� ���µ�š�}�u���š�]�‹�µ���u���v�š�� �o���µ�Œ�� �‰�Œ���•�š�]�P���� �•�}���]���o�X�� ���v�� ���(�(���š�U�� �o�[� �š�µ������ �����•�� �•���]���v�����•��
�Œ���o�]�P�]���µ�•���•�� � �š���]�š�� ���}�v�•�]��� �Œ� ���� ���}�u�u���� �µ�v�� �u�}�Ç���v�� �‰���Œ�u���š�š���v�š�� ���[���À�}�]�Œ�� �µ�v���� �Œ���o���š�]�}�v�� ���À������
�o�[���v�•���]�P�v���u���v�š�� ���µ�� �‰�Œ�}�‰�Z���š��208. En effet, cet héritage était transmis selon des 
�u�}�����o�]�š� �•�� ���]�À���Œ�•���•�� �W�� �]�v�š���o�o�����š�µ���o�o���u���v�š�� ���}�u�u���� �•���]���v������ �~	V�]�o�u�•�U�� �P� �v� ���o�}�P�]�‹�µ���u���v�š��
���}�u�u�������•�����v�����v�������~�•�Z���Œ���(�•�����š���•�‰�]�Œ�]�š�µ���o�o���u���v�š�����}�u�u�����•���]�v�š���š� ���~�Á���o���Ç���•209. 

 
 Ainsi, plusieurs cours réputés avaient été donnés par de grands lettrés tout au 

long du XIXe siècle. Certains enseignaient le tafsîr (exégèse du Coran) comme Abou 
Abdallah El Mir, décédé en 1220 (1805) ou Abou Abdallah al-Jariri, décédé en 1240 
(1824). ���[���µ�š�Œ���•�����v�•���]�P�v���]���v�š���o����fiqh�U���o�����P�Œ���u�u���]�Œ�������š�����[���µ�š�Œ���•���•���]���v�����•���Œ���o�]�P�]���µ�•���•��ou 
litt � �Œ���]�Œ���•�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ���[�/���Œ���Z�]�u�� ���o-Jariri (mort en 1884), Abdallah Ben Khadra (1844-
1906), Ahmed Ben Moussa (1853-1909), Ahmed al-Jariri (mort en 1936) ou Ahmed Ibn 
Khalid An Naciri (1835-1897)210�U�� �‹�µ�]�� �}�v�š�� �š�}�µ�•�� �‰�}�µ�Œ�� �‰�}�]�v�š�� ���}�u�u�µ�v�� ���[���À�}�]�Œ�� � �š� �� �����•��

                                                           
206 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.164 
207 ���µ�o�o���š�]�v���������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š���‰�µ���o�]�������µ���D���Œ�}��, « �>�[���v�(���v�š���u���Œ�}�����]�v », n°63, 1925, p.66, consulté sur 
Gallica 
208 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.127 
209 Cf. https : //www.lescahiersdelislam.fr/Saintete-en-Islam-et-a-Fes-Rencontre-avec-Ruggero-
Vimercati-Sanseverino_a967.html, Cf. SANSEVERINO, Ruggeri Vimercati : Fès et sainteté, de la fondation 
�����o�[���À���v���u���v�š�����µ���W�Œ�}�š�����š�}�Œ���š���~�ô�ì�ô-1912), Rabat, Centre Jacques Berque, 2014 
210 Pour les dates de naissances, les sources utilisées sont Ibn Ali (manuscrit cité) et Mustapha 
Bouchaâra, Biographie complémentaire des notables de Salé, 1985, Salé (édition bibliothèque Sbihi) 
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���v�•���]�P�v���v�š�•�� ���[�/��n Ali Ad-Dukkali dans le dernier quart du XIXe siècle211. Kenneth 
���Œ�}�Á�v�U�����v���‰���Œ�o���v�š�����µ���‰���Œ���}�µ�Œ�•�����[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P�������[Ahmed Ben Abd Nbi (né vers 1883), 
affirma �‹�µ�[�]�o�� �(�Œ� �‹�µ���v�š���]�š�� ���� �o�[���P���� ������ �‹�µ���š�}�Œ�Ì���� ���v�•, les conférences animées dans les 
mosquées et zaouïas (confréries) par la demi-douzaine de lettrés les plus réputés de 
�o�[� �‰�}�‹�µ��212. Certains cours avaient également lieu dans la médersa mérinide, comme 
celui donné par Ahmed Ben Moussa entre 1302 (1884) et 1310 (1892)213. 

 
Par la suite, une élite fréquentait les très rares « écoles supérieures et 

universités les plus prestigieuses »214 �����o�[�]�v�•�š���Œ���������o����Karaouiyyine �����&���•���}�¶���o�[�}�v���‰�}�µ�À���]�š��
parfaire sa connaissance religieuse mais aussi sa connaissance des lettres et des 
�•���]���v�����•�� �u���š�Z� �u���š�]�‹�µ���•�� �}�µ�� �š�����Z�v�]�‹�µ���•�X�� �/���v�� ���o�]�� �o�[��vait par exemple fréquentée entre 
1886 et 1891215. Les diplômés de cet « enseignement supérieur » pouvaient comme 
�v�}�µ�•�� ���o�o�}�v�•�� �o���� �À�}�]�Œ�� ���}�v�š�]�v�µ���Œ�� �•�µ�Œ�� �o���� �À�}�]���� ���� �‰�Œ�}�‰�Œ���u���v�š�� �‰���Œ�o���Œ�� �����•�� 	V�µ�o���u��	U�� �}�µ�� �!�š�Œ����
�‹�µ���o�]�(�]� �•�� ���}�u�u���� �o���š�š�Œ� �•�� �‰�}�µ�Œ�� �}�����µ�‰���Œ�� ������ �Z���µ�š�•�� �‰�}�•�š���•�� �����v�•�� �o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v�U�� �‹�µ�[�]�o��
�•�[���P�]�•�•�����������‰�}�•�š���•���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�•�����µ���u���l�Z�Ì���v�������v�š�Œ���o�U���������‰�}�•�š���•���������������]-s, de notaires, de 
secrétaires ou autres. Ils pouvaient aussi dans certains cas opter pour des activités 
commerciales et de négoce international. 

2.5 ���ï�‘�”�‰�ƒ�•�‹�•�ƒ�–�‹�‘�•���ƒ�”�…�Š�‹tecturale et urbaine  �‡�•�–���’�‡�”��—�‡���…�‘�•�•�‡���‹�•�•�’�‹�”�±�‡���’�ƒ�”���Ž�ï�‹�•�Ž�ƒ�• 

Salé partageait de nombreux traits distinctifs avec plusieurs médinas 
musulmanes. Son architecture était ���•�•���Ì�� �š�Ç�‰�]�‹�µ���� ������ �o�[���Œ���Z�]�š�����š�µ�Œ���� �]�•�o���u�]�‹�µ���� �‹�µ�]��
insistait sur la protection des musulmans et de leur intimité. Ainsi, la ville de Salé était 
�u���Œ�‹�µ� ���� �‰���Œ�� �o�[�}�u�v�]�‰�Œ� �•���v������ �����•�� �u�µ�Œ���]�o�o���•�� �����]�v�š�µ�Œ���v�š�� �š�}�µ�š���� �o���� �À�]�o�o���� �u���]�•�� ���µ�•�•�]�� �‰���Œ��
�o�[���Æ�]�•�š���v������ �‰���•�•� ���� ������petites murailles intérieures entre certains quartiers. Aussi, 
�o�[���Œ���Z�]�š�����š�µ�Œ���� �‰�Œ�]�À� ���� �‰�Œ�]�À�]�o� �P�]���]�š�� �o���� �‰�Œ�}�š�����š�]�}�v�� ������ �o�[�]�v�š�]�u�]�š� , réduisant la taille des 
fenêtres qui prenaient la forme classique pour les médinas du Maroc, de petites fentes 
et de moucharabieh-s. �>�[�}�v���v�����š�Œ�}�µ�À���]�š���‰���• de vitres ni de baies vitrées.216 �>�[�µ�•���P�������µ��

                                                           
211 ���K�h���,���[���Z���U���Dostafa, Biographie de Muhammad   IBN ALI AD-DUKKALI, M., 1985, Salé, texte édité 
par la bibliothèque Sbihi,  p.6. 
212 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.165 
213 ���K�h���,���[���Z���U���D�µ�•�š���‰�Z���U��Biographie complémentaire des notables de Salé, 1985, Salé, (édition 
bibliothèque Sbihi), p. 189 
214 CHABBI, Mustapha, �>�[� �o�]�š�������µ��Makhzen au 19e siècle, 1995, Editions UMV, Rabat, p.96. �^���o�}�v���o�[���µ�š���µ�Œ�U��
la majorité de ceux qui fréquentaient cette école était réduite à une petite proportion dont la majorité 
des membres venaient de Fès, Marrakech, Tétouan, Rabat et Salé. 
215 ���K�h���,���[���Z���U���Dostafa, Biographie de Muhammad   IBN ALI AD-DUKKALI, M., 1985, Salé, texte édité 
par la bibliothèque Sbihi, p.6 
216 Ceci est affirmé de la manière suivante : « �/�o�•���v�[�}�v�š���‰�}�]�v�š�����µ���š�}�µ�š���o�[�µ�•���P�������µ���À���Œ�Œ�������š���v�����•�����•���Œ�À���v�š��
point de vitres dans la Mauritanie, & je �v�[���v�����Ç���‰�}�]�v�š���À�µ���}�¶���i�[���Ç��� �•�š� ���~�Y�• ». Cf, Archives de Thomas 
Legendre, Relation de Rabat et Salé au XVIIème siècle, 1665. Les textes ont été étudiés par Robert 
Chastel, historien contemporain et médecin, spécialiste des villes de Rabat et Salé. 
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verre semblait très peu répandu. Au niveau du plan de la ville, des artères et des 
maisons, celui-ci est assez semblable à celui des autres médinas du Maroc. Toutefois, il 
���•�š�� �]�v�š� �Œ���•�•���v�š�� ������ �v�}�š���Œ�� �‹�µ���� �o�[���Œ���Z�]�š�����š�µ�Œ���� ������ �^���o� �U�� ���� �]�v�•�]�•�š� �� �•�µ�Œ�� �����Œ�š���]�v�•�� � �o� �u���v�š�• 
architecturaux et urbains. 

 
Ainsi, les grandes fenêtres, telles celles existant dans la médina de Tanger ou de 

Mazagan, à la même époque, sont absentes de la ville, par souci de préserver au mieux 
�o�[�]�v�š�]�u�]�š� �� �(���u�]�o�]���o��. Les ruelles sont souvent exigües, petites et plongées dans la 
pénombre. Même les plus grandes demeures construites lors du XIXe siècle par les 
notables et les grands commerçants ne dérogeaient pas à cette règ�o���X�� �>�[���Æ���u�‰�o���� �o����
plus frappant était la maison des Belcadi, grande famille de commerçants et de hauts 
fonctionnaires, dont �o�[�]�u�u���v�•�]�š�  �v�[� �š���]�š���P�µ���Œ�����À�]�•�]���o�����������o�[���Æ�š� �Œ�]���µ�Œ217.  

 

 
Demeure familiale «  Dar Belcadi  », dans la médina de Salé  

 
���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�U�� �o�[�����µ�U�� �v� �����•�•���]�Œ���� �š���v�š�� ���� �o���� �À�]���� �‹�µ�[���µ�Æ�� �‰�Œ���š�]�‹�µ���•�� ���µ�o�š�µ���o�o���•�� ���� � �š� ��

également au centre des préoccupations urbaines. Ainsi, elle était apportée à la ville 
en provenance des sources par des systèmes de canalisations qui alimentaient vingt-
quatre �(�}�v�š���]�v���•�� �‰�µ���o�]�‹�µ���•�� �~�•���‹�‹���Ç���•�U�� ���}�v�š�� �Z�µ�]�š�� ���À���]���v�š�� ������ �o�[�����µ�� ���v�� �‰���Œ�u���v���v����. La 
�u���i�}�Œ�]�š� ���������o�����‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v���•�[�Ç�����‰�‰�Œ�}�À�]�•�]�}�v�v���]�š�����š���(���]�•���]�š�����‰�‰���o�����������•���‰�}�Œ�š���µ�Œ�•���‹�µ�]���š�]�Œ���]���v�š��
�o�[�����µ�������•���‰�µ�]�š�•�����š�������•���•�}�µ�Œ�����•���À�}�]�•�]�v���•�X���>�[���‰�‰�Œ�}�À�]�•�]�}�v�v���u���v�š�����v�������µ��� �š���]�š���‰���Œ���µ�����}�u�u����
une priorité par les notables. Ainsi, certaines maisons privées de familles riches avaient 
�o���µ�Œ�•���‰�Œ�}�‰�Œ���•���‰�µ�]�š�•�����š�������]�v�•�X���>�[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š��� �š���]�š�����µ�•�•�]���‰���Œ���µ�����}�u�u�����µ�v�����‰�Œ�]�}�Œ�]�š� �X���>�� 

                                                           
217 Située dans le quartier de Talâa près de la grande de mosquée. Constatations effectuées de visu le 09 
Mars 2013. La maison abritait alors �µ�v�������Æ�‰�}�•�]�š�]�}�v���(�]�v���v��� �����‰���Œ���o�[���P���v��������������� �Àeloppement des 
provinces du Sud (un établissement public marocain). 
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ville disposait aussi ���[�µ�v�� �•�Ç�•�š���u���U�� �����Œ�š���•�� ���•�•���Ì�� �•�}�u�u���]�Œ���U�� ���[� �P�}�µ�š�•, gérés également 
par les Habous218. 

3. Savants, dévots et hommes de lettres 
 

Salé était perçue, notamment par ses habitants ou ses visiteurs, comme foyer 
de lettrés219�U�����[�Z�}�u�u���•���������Œ���o�]�P�]�}�v�U����������� �À�}�š�•�����š���‰���Œ�•�}�v�v���•�����[���•�����v�����v���������Z� �Œ�]�(�]���v�v����
(chorfas)220. Ces derniers ont souvent été des hommes de leur temps, donnant le ton 
religieux, moral et intellectuel et reflétant les idéaux slawis perpétués depuis des 
générations. Ils étaient ancrés dans un héritage prophétique. Ruggero Vimercati 
Sanseverino a étudié cette question : i�o�� ���(�(�]�Œ�u���� �‹�µ�[�µne « analyse des sources 
�Z���P�]�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���•�� �Œ� �À���o���� �‹�µ���� �o�[�]��� ���� ���[�Z� �Œ�]�š���P���� �‰�Œ�}�‰�Z� �š�]�‹�µ���� �Œ���‰�Œ� �•���v�š���� �o�[� �o� �u���v�š��
���}�v�•�š�]�š�µ�š�]�(�� ������ ������ �‹�µ���� �i�[���‰�‰���o�o���� �o�����š�Œ�����]�š�]�}�v�� �•�‰�]�Œ�]�š�µ���o�o���� ������ �&���•�X�������š�� �Z� �Œ�]�š���P���� �•���� �š�Œ���v�•�u���š��
depuis le Prophète selon des modalités diverses : intellectuellement comme science 
�~	V�]�o�u�•�U�� �P� �v� ���o�}�P�]�‹�µ���u���v�š�� ���}�u�u���� ���•�����v�����v������ �~�•�Z���Œ���(�•�� ���š�� �•�‰�]�Œ�]�š�µ���o�o���u���v�š�� ���}�u�u����
�•���]�v�š���š� �� �~�Á���o���Ç���•�X�� �����•�� �š�Œ�}�]�•�� �u�}�����o�]�š� �•�� ��� �š���Œ�u�]�v���v�š�� ���(�(�����š�]�À���u���v�š�� �o���� �P���v���•���� ���š��
�o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�� ������ �o���� �š�Œ�����]�š�]�}�v�� �Œ���o�]�P�]���µ�•���� ���š�� �•�‰�]�Œ�]�š�µ���o�o���� ������ �&���•�X�� �����o�������]�š�U�� �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ ������
�o�[���•�����v�����v������ �‰�Œ�}�‰�Z� �š�]�‹�µ���� ���•�š�� �‰���µ�š-�!�š�Œ���� �µ�v���� �•�]�v�P�µ�o���Œ�]�š� �� ������ �&���•�� �‰���Œ�� �Œ���‰�‰�}�Œ�š�� ���� ���[���µ�š�Œ���•��
villes musulmanes221. » Cette lecture complexe ne peut être calquée ainsi à Salé, qui 
�v�[� �š���]�š���‰���•�����}�u�u�����&���•�U���o�����À�]�o�o�����‰���Œ�����Æ�����o�o���v�����������•��Chorfas, mais plutôt une ville lettrée. 
Mais il y avait effectivement dans les littératures biographiques de notre période 
���[� �š�µ������ �o�[�]�u�‰�Œ���•�•�]�}�v�� �‹�µ���� �o�[���µ�Œ���� ���µ�� �^���À���v�š�� � �š���]�š�� �o�]� ���� ���� �•���� �‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� �� ������ �o���� �^�µ�v�v����
prophétique. 

Il est à noter que des savants et �µ�o���u���Ã �}�v�š�� �u���Œ�‹�µ� �� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� ������ �o���� �^���o� ��
�]�•�o���u�]�‹�µ���� �����•�� �•���� �(�}�v�����š�]�}�v�� �����v�•�� �o�[�]�u���P�]�v���]�Œ���� �����•�� �o���š�š�Œ� �•�� ���µ��XIXe siècle. Déjà les 
fondateurs de la ville (les Banû �Z��chara) comme « grands amateurs de science et de 
littérature », devinrent des « �‰�€�o���•�����[���š�š�Œ�����š�]�}�v » pour les lettrés. Les biographies et les 
�o�]�À�Œ���•�� ���[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� �Œ���P�}�Œ�P���v�š�� ������ �u���v�š�]�}�v�•�� ������ �‰���Œ�•�}�v�v���P���•�� �•�[� �š���v�š�� �]�v�•�š���o�o� s dans la ville 
                                                           
218 BROWN, Kenneth, Op. cité�U���‰�X�ô�î�����š�������Z�]���Œ�•���������o�[���E���D�U��Aménagement et préservation de la médina de 
Rabat entre 1912 et 1956, Mylène Théliol, 22/2014, p.47-70. 
219 �>�����u���i�}�Œ�]�š� �������•���}�µ�À�Œ���P���•�����}�v�š���u�‰�}�Œ���]�v�•���•�[�]�v�š� �Œ���•�•���v�š�������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������^���o� ���o������� ���Œ�]�À���v�š�����]�v�•�]�U���‰���µ�š-être 
de �u���v�]���Œ�������Æ���P� �Œ� ���U���‰���v� �P�Ç�Œ�]�‹�µ�����u���]�•���Z���µ�š���u���v�š���•�Ç�u���}�o�]�‹�µ���X���>�[�µ�v�������•�������Œ�v�]���Œ�•�����v�������š����������
REGGOUG, Allal, AL HANI, Hafida, Salé : mémoire d'une ville, 1912-1956, IURS, 2010 en fait mention dans 
son introduction. 
220   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 32. 
Selon lui, les gens Salé avaient de �����‰�µ�]�•���o�}�v�P�š���u�‰�•�����}�v�•���]���v�������������o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v�������������o�����‰�Œ� �•���Œ�À���š�]�}�v�������•��
�]�u�‰� �Œ���š�]�(�•���u�}�Œ���µ�Æ�����š���Œ���o�]�P�]���µ�Æ�U���~�Y�•���������o�[���u�}�µ�Œ�������•���^���À���v�š�•�X�������•���o�}�Œ�•�U���•���o�}�v���o�µ�]�������•���P� �v� �Œ���š�]�}�vs de 
Savants, de saints, de pieux se sont succédé �~�Y�•�X�� 
221 Ceci est sujet à débat. Cf. https://www.lescahiersdelislam.fr/Saintete-en-Islam-et-a-Fes-Rencontre-
avec-Ruggero-Vimercati-Sanseverino_a967.html, Cf. SANSEVERINO, Ruggeri Vimercati : Fès et sainteté, 
�������o�����(�}�v�����š�]�}�v�������o�[���À���v���u���v�š�����µ���W�Œ�}�š�����š�}�Œ���š���~�ô�ì�ô-1912), Rabat, Centre Jacques Berque, 2014 
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durant le moyen-âge222. ������ �‹�µ�]�� �v�}�µ�•�� �]�v�š� �Œ���•�•���U�� �]���]�� ���[���•�š�� �‹�µ�[�µ�v���Z�]�•�š�}�Œ�]���v�� �o�}�����o�� �o���š�š�Œ� �����µ��
XIXe siècle, Ibn Ali, fait de leur biographie un panégyrique, vantant la réputation 
���[���Æ�����o�o���v�������u�}�Œ���o�������š���Œ���o�]�P�]���µ�•�����������o�����À�]�o�o���X�������š���Z�]�•�š�}�Œ�]���v�����v���š���v�š���‹�µ�����v�}�š�����o�������š���o���š�š�Œ� �U��
mais aussi proche de la cour du Makhzen, a cherché à demontrer par plusieurs 
manuscrits dont al-Hadayke, comportant de nombreuses notices biographiques 
détaillées, �o�����š�Œ�����]�š�]�}�v���������Z�]�o�u���������^���o� �U���‹�µ�[�]�o���•�}�µ�Z���]�š�����‰eut-être démontrer au Makhzen, 
�‰�}�µ�Œ���u�}�v�š�Œ���Œ���‹�µ�����^���o� �U���(���]�š���‰���Œ�š�]���������•���À�]�o�o���•�����]�P�v���•�����[���o�]�u���v�š���Œ���o�����D���l�Z�Ì���v�����v���Z�}�u�u���•��
de confiance pour les postes les plus prestigieux. Ainsi, à �o�[� �‰�}�‹�µ���� �����•�� ���o�u�}�Œ���À�]�����•�U��
���[���•�š�����o�]���/���v���Y�������u���/���v���ZAchâra, probablement dans la première moitié du XIIe siècle, 
�‹�µ�]�� ���•�š�� �o�[�µ�v�� �����•���o���š�š�Œ� �•�� ���}�v�v�µ�•�� �i�µ�•�‹�µ�[���� �o�[�/�Œ���‹223�X�� �>�[� �‰�}�‹�µ���� ���o�u�}�Z�������� ���•�š également 
prétendument �‰�Œ�}�o�]�Æ���� ���v�� �•���À���v�š�•�� �‹�µ�]�� �•�[�]�v�•�š���o�o���v�š�U�� �‰���•�•���v�š�� �}�µ�� ���v�•���]�P�v���v�š�� �����v�•��la ville. 
�����•���š� �u�}�]�P�v���P���•�����]�š� �•���‰���Œ���o���•���Z�]�•�š�}�Œ�]���v�•���������o�[� �‰�}�‹�µ�����š���o�•���‹�µ�[Al Murrâkuchi et certains 
ouvrages donnent « une bonne impression » de la position de Salé dans les domaines 
de la scien���������š���o�������µ�o�š�µ�Œ���������o�[� �‰�}�‹�µ�������o�u�}�Z������224. �����o�[� �‰�}�‹�µ�����u� �Œ�]�v�]�����U Ibn al-Mijrad 
mort en 1378, « grand érudit », publie des ouvrages concernant notamment la science 
des lectures du Coran et la grammaire. Sa réputation dépasse largement la ville de Salé 
et atteint le Maghreb. Le cadi al-�Z�h�‹�����v�]�� �•�[�]�o�o�µ�•�š�Œ���� � �P��lement durant la période 
mérinide en émettant une fatwa sur le fameux cas juridique du dirham de soutien 
« �‹�µ�[���i�}�µ�š���]���v�š�� �o���•�� ���}�u�u���Œ�����v�š�•�� ���v�� �š�]�•�•�µ�•�� ���� �^���o� �� ���µ�Æ�� �‰�Œ�]�Æ�� ������ �o���µ�Œ�� �u���Œ���Z���v���]�•���•��
vendues. Les dirhams collectés étaient versés dans un compte spécial, réservé aux 
�}�(�(�Œ���v�����•�� �‹�µ�[�]�o�•�� �����À���]���v�š�� �‰�Œ� �•���v�š���Œ 225 » ���� �o�[�}�������•�]�}�v�� �����•�� �À�]�•�]�š���•�� �����•�� �•�}�µ�À���Œ���]�v�•��
�u� �Œ�]�v�]�����•�U�����š���v�����•���u���o�����‰���•���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���u���v�š���•�[�Ç���}�‰�‰�}�•���Œ�X 

 En ce qui concerne le XIXe siècle, Ibn Ali226, précise que du début du XIe siècle 
�������o�[�Z� �P�]�Œ���������o�����u�}�]�š�]� �����µ���y�/�/e �•�]�����o���U�����[���•�š-à-dire vers la fin du XVIIIe siècle, il y avait à 
�^���o� �����[�]�u�‰�}�Œ�š���v�š�•���•���À���v�š�•�����š���Z�}�u�u���•���������o���š�š�Œ���•�X���/�o�����]�š������ �����š�š����� �‰�}�‹�µ���U���‰���Œ�u�]�����[���µ�š�Œ���•�U��
a-tistaoui et al-�Z���l���Œ�]�X�� �W���Œ�� �o���� �•�µ�]�š���U�� �•���o�}�v�� �o�µ�]�� �o���• choses se sont bien dégradées et le 
nombre de grands savants aurait diminué�U�� ���]���v�� �‹�µ�[���� �o���� �(�]�v�� ���µ�� �y�/�/�/e �•�]�����o���� ������ �o�[�Z� �P�]�Œ����
(vers les années 1880), il y avait encore à Salé des personnes notables pour leurs 
importants penchants religieux et leur comportement fort louable. Cela dit, il cite le 
début du XXe siècle comme une époque de déclin total, d�[�}ù �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ ������ �����š�š����
remémoration ���š�� ���[�µ�v���� �š�Œ�����]�š�]�}�v ancienne de savants, dont se réclament de plus en 

                                                           
222 FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, 
p.148 
223   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 74 
224 FATHA, M, Idem, p.148 
225 Idem, p.149 
226 Ibn Ali a aussi publié un important ouvrage manuscrit intitulé (al-hadayke) où il a compilé de 
�o�[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v���•�µ�Œ���o�[���v�•���u���o���������•���•���À���v�š�•�����š��des pieux dont il a eu connaissance. Il le cite souvent dans le 
manuscrit cité (al Ithâf al Wajiz). 



                                Islam, vie collective, organisation sociale et politique dans la ville de Salé (1792-1930) 

 

72 
 

plus les jeunes Slawis dans leurs idées nationalistes naissantes au début du 
protectorat.  

De son point de vue, cette époque était caractérisée par la disparition de la 
�‰�µ�����µ�Œ�� ���š�� �o���� ��� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�� ������ �o�[�]�v�š� �Œ�!�š�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� ���Z�}�•���•�� �‰�µ�Œ���u���v�š�� �š���Œ�Œ���•�š�Œ���•�� ���š�� �µ�v����
ignorance volontaire des choses de la religion. De même, ���o�o���� �•�[�������}�u�‰���P�v���� ������
�o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�������v�•���o�[���•�‰���������‰�µ���o�]���������•���h turpitudes ». Les gens se rassemblent dans des 
���Z�}�•���•�����µ�š�Œ���•���‹�µ�����o�[�}��� �]�•�•���v���������]�À�]�v�������š���v�}�š���u�u���v�š�����µ�š�}�µ�Œ���������h futiles loisirs et jeux 
de hasards �i�X�� �����š�š���� �š���v�����v������ �•�[�������}�u�‰���P�v�� selon lui ���[�µ�v�� �u���v�‹ue de respect aux 
hommes de sciences et aux savants, catégorie dont il fait partie�X�������š�š�����À�]�•�]�}�v�����[�/���v�����o�]�U��
dénote selon lui que le déclin social et sociétal de la ville à la fin du XIXe siècle, 
�•�[�������}�u�‰���P�v�������µ�•�•�]�����µ����� ���o�]�v�����µ���•�Ç�•�š���u�����������À���o���µ�Œ�•�������v�•���o���•�‹�µels les savants et lettrés 
avaient une place notable. La présence des savants, pieux et lettrés était perçue 
comme un des facteurs essentiels de la « qualité » de la société et de la civilisation de 
la ville. A la fin du XIXe siècle, ce constat relatif, voire subjectif, est valable pour Salé, 
�Z�������š�U�� �d� �š�}�µ���v�U�� ���š�� �u�!�u���� ���[���µ�š�Œ���•�� ���]�š� �•�� ���µ�� �D���P�Z�Œ������ ���}�u�u���� �d�µ�v�]�•227. En effet, 
l'analyse des contacts avec les puissances étrangères met en lumière le rôle crucial des 
stratégies occidentales et leurs effets, sur l'économie mais aussi sur les politiques de 
réforme locale au cours du XIXe �•�]�����o���X�� �K�Œ�U�� �����•�� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���•�� ������ �Œ� �(�}�Œ�u���� � �š���]���v�š�� �o�[�ˆ�µ�À�Œ����
des sultans, mais aussi souvent, au niveau local, des lettrés et 	V�µ�o���u��	U�U�� � �o�]�š����
�]�v�š���o�o�����š�µ���o�o���� �o� �P�]�š�]�u���X�� �>�[� ���Z������ �����•�� 	V�µ�o���u��	U�U�� �(�������� ���� �����šte situation et la diminution de 
leur rôle, était un facteur de pessimisme très fort pour un lettré de Salé, comme Ibn 
Ali, à la fin du XIXe siècle. Néanmoins, il affirmait que malgré ce �‹�µ�[�]�o�����}�v�•�]��� �Œ���]�š���!�š�Œ����
un déclin, la population restait à ses yeux ���š�š�����Z� �������µ�Æ���•�Ç�u���}�o���•���������o�[�/�•�o���u�����}�u�u�����o����
prière du vendredi, les jours particuliers (probablement le mois de Ramadan, les fêtes 
�������o�[���`��, etc.), ce qui pouvait lui engendrer du bien228. 

���]�v�•�]�U�� �À�µ�� �o���µ�Œ�� �]�u�‰�}�Œ�š���v������ �����v�•�� �o���� �•�}���]� �š� �U�� �o���•�� 	V�µ�o���u����avaient la responsabilité 
« ���[���š�š�����Z���Œ�����š����������� �š�����Z���Œ » (al-halle wa l-�Z���‹���•�U���š�}�µ�š�� �������‹�µ�]�� ���}�v�����Œ�v���]�š���o���� �Œ���o�]�P�]�}�v229. 

                                                           
227 BEN ACHOUR, M, Catégories de la société tunisoise dans la deuxième moitié du XIXe siècle : les élites 
musulmanes, thèse soutenue en 1986 à Paris IV. L'étude, qui se veut d'histoire sociale, se propose de 
présenter les catégories musulmanes de la société de Tunis qui appartenaient à la notabilité soit par 
l'exercice de dignités politiques ou religieuses soit par l'activité dirigeante dans la production et le 
négoce urbains. Les structures et les cadres dans lesquels s'inscrivent ces catégories (cadre urbain et 
habitat, parenté et alliances, revenus et patrimoines privés et waqf, institutions religieuses, urbaines 
traditionnelles, nouvelles�Y) sont étudiés dans leur évolution face aux profondes modifications nées de 
la conjoncture économique et politique de la deuxième moitié du XIXe siècle (pénétration européenne 
et installation du protectorat notamment). Les rapports de ces élites musulmanes avec le pouvoir 
politique ainsi qu'avec les autres catégories (musulmanes et non-musulmanes) de Tunis sont également 
abordés. 
228   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 34  
229 BROWN, Kenneth, Op. cité, p. 124 
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Ils donnaient un avis religieux, sur les problématiques de �o�[oumma et ses différentes 
composantes. Ils étaient aussi un réceptacle pour « �o�[�]�v���}�Œ�‰�}�Œ���š�]�}�v�� ������nouvelles 
valeurs », �����o�[�]�v�•�š���Œ�����µ���š���o���v�š���o�]�š�š� �Œ���]�Œ�����}�µ�����µ patriotisme230. 

Toutefois, devenir �Zalem �v�[� �š���]�š pas associé à une charge ou une activité 
particulière ou systématique. De même aucun processus formel ne faisai�š�� ���[�µ�v����
personne un �Zalem (savant) slawi �W���]�o���•�[���P�]ssait �‰�o�µ�•�����[�µ�v�����Œ�����}�v�v���]�•�•���v�������‰���Œ���o���•���‰���]�Œ�•��
et surtout par la société qui, à un moment donné reconnaissait, notamment par 
consensus, les connaissances et le savoir particulier du �Zalem. ���[���•�š���o�[���‰�‰�Œ�}���Z�����‹�µ�]�����•�š��
adoptée par Ibn Ali dans son panégyrique des 	œ�µ�o���u��	› de Salé, qui les catégorise selon 
leur prestige religieux et social, leurs illustres professeurs, etc. 

3.1 Comment devenir �Z���o��m slawi ? 

Même si les 	œ�µ�o���u��	› �v�[���À���]���v�š���‰���•���µ�v�������Z���Œ�P�����‰�µ���o�]�‹�µ�����‰�Œ� ���]�•���U���o���µ�Œ���•tatut dans 
la société leur donnait �µ�v���� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���� �Œ���•�‰�}�v�•�����]�o�]�š� �� �‰�µ�]�•�‹�µ�[�]�o�•��étaient �o�[���µ�š�}�Œ�]�š� ��
légitimant le pouvoir politique, notamment au Royaume de Fès, dont le système 
�‰�}�o�]�š�]�‹�µ�����•�[���‰�‰�µ�Ç���]�š���•�µ�Œ���o����b���]�[�]�� (allégeance).  

Aussi, le �Z���o���u pouvait occuper des charges diverses : soit enseigner sa 
discipline dans une des mosquées, être professeur dans la médersa de la ville, être 
jurisconsulte, adoul (notaire), greffier ou encore juge. Aussi, il pouvait exercer des 
�Z���µ�š�•���‰�}�•�š���•�������v�•���o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v�X�������š�š�����•�]�š�µ���š�]�}�v���•�[���u�‰�o�]�(�]�����������‰�o�µ�•����n plus à la fin du 
XIXe siècle231. 

�>���•�� �v�}�š�]�����•�� ���]�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���•�� �����•�� 	V�µ�o���u��	U�� ���š�� �‰���Œ�•�}�v�v���P���•�� �Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���•�� ���}�v�v���v�š��
�•�}�µ�À���v�š�� �µ�v���� �]��� ���� ��� �š���]�o�o� ���� ���µ�� ���}�v�š���v�µ�� ������ �o�[�–���v�•���]�P�v���u���v�š�� ���š�� ������ �(�}�Œ�u���š�]�}�v�� ���µ�� �Z���o���u��
�����v�•�� �o���•�� �‰���Ç�•�� ���[�]�•�o���u�X�� ���]�v�•�]�U�� �‰�}�µ�Œ�� �^���o� �U�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �v�}�š�]�����•�� ������ 	V�µ�o���u��	U�U�� �v�}�š���u�u���v�š�� ���µ��
XIXe siècle donnent un aperçu des étapes et matières précises enseignées durant la 
période d'apprentissage du taleb qui, par la suite, devient alem. 

Le parcours �‰�}�µ�Œ�� �����À���v�]�Œ�� �Zalem à Salé était plutôt similaire au parcours du 
�Z���o���u �����v�•�� ���[autres villes du Maroc. Dans la ville de Salé, selon les notices 
biographiques �����•�� �Z���o���u�� ���µ�� �y�/�y���� �•�]�����o�� que nous avons pu consulter, les parcours 
� �š���]���v�š�� �À���Œ�]�����o���•�� �u���]�•�� �o���•�� �(�}�v�����u���v�š���µ�Æ��� �š���]���v�š���o���•�� �u�!�u���•�X���� �/�o�� �(���o�o���]�š�����[�����}�Œ���� ���}�u�u����
�v�}�µ�•���o�[���À�}�v�•���À�µ�U���u���`�š�Œ�]�•���Œ���‰���Œ�(���]�š���u���v�š���o�������}�Œ���v�U���������‹�µ�]���•�]�P�v�]�(�]���]�š���o�������}�v�v���`�š�Œ�����‰���Œ�����ˆ�µ�Œ�X��

                                                           
230 Idem, p.132 
231 MERCIER, L., « Les mosquées et la vie religieuse dans la région de Rabat-Salé », Archives Marocaines, 
VIII, 1906, p.114 
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�^�[���v�•�µ�]�À���]�š�� �o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� �‰���Œ�����ˆ�µ�Œ��������moutoun-s232, qui résumaient les fondements 
de la langue arabe, de la grammaire et des sciences de la religion, notamment :  

- �W�}�µ�Œ���o�����P�Œ���u�u���]�Œ���U���o�[�}�v�����‰�‰�Œ���v���]�š���‰���Œ�(�}�]�•�������•���o�����u�•�]�����o���•�����o���•�•�]�‹�µ���•���š���o�•���o�[���o�(�]����
���[�/���v���D���o�]�l���}�µ�����o-�ò�µ�Œ�i�µ�u�]�Ç���U�����[�/���v���
 ���[�i�[�µ�Œ�Œ�»�u ; 

- Pour le fiqh et les obligations rituelles, l'on étudiait les classiques du rite malékite 
notamment Mokhtassar (abrégé) du cheikh Khalil, Tuhfah d'Ibn al-Qacem, Rissalah 
(lettre ou épître) d'Abou Zayd al-Kairaouani, le Shifa (guérison du cadi Ayyad) ou 
encore al-Mî´iyar al-�D�µ�Œ�]�[�����~�o�������Œ�]�š���Œ����� �o�}�‹�µ���v�š�•�����–���o���t���v���Z���Œ�]�•�•�] ; 

- Pour le hadith, les recueils dits authentiques d'Al Boukhari, Mouslim et Malik ; 

- �W�}�µ�Œ���o�����o�]�š�š� �Œ���š�µ�Œ���U���o�[�}�v���Œ���š�Œ�}�µ�À���]�š���‰���Œ�(�}�]�•���µ�v���]�v�š� �Œ�!�š���‰�}�µ�Œ�������•���P���v�Œ���•���•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•��
et pointus, comme al-�D���‹���u���š�������[���o���,���Œ�]�Œ�]���~�y�/�/�����•�]�����o���•�X 

���v�•�µ�]�š���� �o�[�}�v�� �•���� ���]�Œ�]�P�����]�š�� �À���Œ�•�� �µ�v���� � �š���‰���� ������ �•�‰� ���]���o�]�•���š�]�}�v�U�� ������ �o�����š�µ�Œ���� �~�Y�]�Œ���[���š���•��
���µ�‰�Œ���•�����[�µ�v���}�µ���‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�����Z���]�l�Z���Œ�����}�v�v�µ�•�U���‹�µ�]�����}�v�v���]�š���µ�v�����]�i���Ì���������v�•���o�������]�•���]�‰�o�]�v�����‹�µ�[�]�o��
enseignait.  

A�µ�� �‰���•�•���P���� ���� �o�[���P���� �����µ�o�š��, le taleb (étudiant) se perfectionnait en assistant 
quotidiennement à des cours donnés par des�Ä�µ�o���u���Ã dans les différentes disciplines 
religieuses, tout en apprenant certains classiques comme le recueil de hadith al-
m�}�µ�[���š�� de l�[�]�u���u�� �D���o�]�l�U�� �����Œ�š���]�v�•�� �}�µ�À�Œ���P���•�� ���}�v�v�µ�• de fiqh malékite (jurisprudence), 
de �‹�]�Œ���[���š�� �~�•���]���v�����•�������•���o�����š�µ�Œ���•�����µ�����}�Œ���v�•���}�µ�����v���}�Œ�������[adab (littérature), comme par 
exemple les maqamate, genre de contes espitolaires. �>�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P���� ������ �����•�� �š���Æ�š���•��
�(�}�v�����u���v�š���µ�Æ�� �‰���Œ�� ���ˆ�µ�Œ��donnait parfois lieu à une ijaza, c'est-à-dire un diplôme ou 
�Œ�����}�v�v���]�•�•���v������ ������ �o���� �u���`�š�Œ�]�•���� ���[�µ�v���� ���]�•���]�‰�o�]�v���� �}�µ�� ���[�µ�v�� �}�µ�À�Œ���P���� ���}�v�v� �� �‰���Œ�� �µ�v���Z���o���u 
spécialiste. Les meilleurs et les plus motivés pouvaient à cette étape parfaire leur 
connaissance par un passage à Fès, à la Karaouiyyine. Les pl�µ�•��� �u�]�v���v�š�•���µ�o���u�����������^���o� �U��
y sont passés, du début du siècle comme à sa fin. Ainsi, Abou Mohammad Abd As 
Salam Harkat233 (décédé en 1814), « �P�Œ���v���� �š�Z� �}�o�}�P�]���v�U�� �•���À���v�š�U�� �~�Y�•�� ��� �v� ���]���š�]�}�v�U�� ���š��
modeste », ���[�µ�v���� �(���u�]�o�o����d'origine arabe hilalienne de la tribu des Hrakta, réputée à 
Salé, avait ���‰�‰�Œ�]�•�����µ�‰�Œ���•�������•���µ�o���u�����������&���•���������•�}�v��� �‰�}�‹�µ�������š��� �š���]�š�����•�•�]���µ�����µ�Æ���•� ���v�����•��

                                                           
232 Le matn (arabe:�æ�˜�ä�ß�•) est un terme arabe qui désigne ce qui parait de la chose, c'est-à-dire sa partie 
visible. En sciences du Hadith, il désigne le texte de la tradition orale ou de l'acte rapporté du Prophète. 
En d'autres termes, il désigne la matière du hadith. �/�o���‰���µ�š���•�[���P�]�Œ��� �P���o���u���v�š���������‰�}���u���•���}�µ���������š���Æ�š���•��
rimés. 
233   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillets 
124 et 125 
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du cheikh Taoudi Ben Souda al-Morri234. Certains avaient également séjourné au 
Machrek sur la route de la Mecque et obtenu des ijâza au Caire ou à Alexandrie, 
comme par exemple Abou Abdallah al-Mir, décédé en 1805235.  

Parfois, en fonction des professeurs, le parcours de formation du �Z���o���u 
comportait des périodes d'approfondissement dans d'autres sciences notamment les 
sciences d'observation notamment l'astronomie mais également les mathématiques, la 
botanique, la médecine ou des matières plus littéraires, telle l'histoire. De plus en plus 
à la fin du XIXe siècle, ils lisaient des ouvrages scientifiques et littéraires modernes, des 
� ���]�š�]�}�v�•�����µ�������]�Œ�������š�����[�/�•�š���v���µ�o236.  

�W���Œ���o�����•�µ�]�š���U���o�����u�}�u���v�š�����Æ�����š���}�¶���o�[� �š�µ���]���v�š�������À���v���]�š���Z���o���u, était assez variable. 
�>���� �‰���Œ���}�µ�Œ�•�� �‰�}�µ�À���]�š�� �‰�Œ���v���Œ���� �����•�� ���v�v� ���•�� �À�}�]�Œ���� �����•�� ��� �����v�v�]���•�U�� ���š�� �v�[�}��� �]�•�•���]�š�� �‰���•�� ���� �µ�v��
processus formel. En effet, le taleb continuait parfois pendant longtemps à étudier 
divers ouvrages, de plus en plus pointus et à parfaire ses connaissances. La 
reconnaissance était sociale, lorsque le savant était clairement identifié comme tel et 
que ses titres devenaient effectifs comme ash shaikh, al-allâma, al-fahama, al-ustâdh 
(maitre, grand savant, grand « comprenant », professeur). Cette approche se retrouve 
���[���]�o�o���µ�Œ�•�� �����v�•�� �o���•�� ���]�}�P�Œ���‰�Z�]���•�� �Z���P�]�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���•�� �����•���”�µ�o���u���“ de Salé. Rappeler les 
bienfaits des savants était en effet perçu comme un acte de piété237. 

Comme dans le monde universitaire actuel, �o�[� �š�µ���]���v�š�� ���v�� �‰�Z���•���� ���À���v��� ����
pouvai�š�� ���]���v�� ���v�š���v���µ�� ���v�•���]�P�v���Œ�� �µ�v���� ���]�•���]�‰�o�]�v���X�� �d�}�µ�š���(�}�]�•�U�� �o�[� �š�µ���]���v�š�� �v���� �‰���Œ���]�•�•���]�š��
devenir véritablement un �Z���o���u �������}�u�‰�o�]�� �‹�µ���� �o�}�Œ�•�‹�µ�[�]�o�� ���}�u�u���v�����]�š à enseigner 
publiquement à des taleb ���v�� �•�š�������� ���À���v��� �� �}�µ�� ���[���µ�š�Œ���•���Z��lem, lorsque ses maîtres 
�o�[���µ�š�}�Œ�]�•���]���v�š���������À�}�]�Œ���•�����‰�Œ�}�‰�Œ�������Z���]�Œ�������[���v�•���]�P�v���u���v�š�U���o�}�Œ�•�‹�µ�[�]�o�����}�u�u���v�����]�š������� �u���š�š�Œ����
des fatwas �~���À�]�•�� �Œ���o�]�P�]���µ�Æ�� ���µ�š�}�Œ�]�•� �•�•�� �}�µ�� ���v���}�Œ���� �o�}�Œ�•�‹�µ�[�]�o�� �•�[�]�o�o�µ�•�š�Œ���]�š�� �‰���Œ�� �o�[� ���Œ�]�š�µ�Œ����
���[�}�µ�À�Œ���P���•238. A chaque génération de Slawis, seule une peti�š�����‰�}�]�P�v� �������[���v�š�Œ�������µ�Æ���•����
distinguait et faisait partie de la catégorie des savants, bien que comme le rappelait 
Kenneth Brown, le titre de �Z���o���u était co�v�(� �Œ� ���‰���Œ���o�[�µ�•���P�������š���v�}�v���h par une quelconque 
                                                           
234 Un des plus grands 	V�µ�o���u��	U de Fès et du Maroc à son époque. Cf. http://habous.gov.ma/daouat-
alhaq/item/4079, consulté le 01 décembre 2012 
235   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 
154 (�v�}�š�]���������]�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ�������[�����}�µ�������������o�o���Z�����o���D�]�Œ)�X�����o���D�]�Œ�����µ�Œ���]�š���}���š���v�µ���µ�v�����]�i���Ì�������[�µ�v�����Z���]�l�Z��
���[���o���Æ���v���Œ�]���X���/���v�����o�]�����•�•�µ�Œ�������À�}�]�Œ���À�µ���������•���•���Ç���µ�Æ�������š�š�����]�i���Ì���������š� �����������o�[���v���í�ó�ñ�ò�X���^���o�}�v���D�µ�•�š���‰�Z����
Bouchaâra, en commentaire sur cette notice, Al Mir aurait également participé à un voyage à Malte en 
1781. 
236 BROWN, Kenneth, Profile of Moroccan Scholar, University of California Press, 1972, p. 129 
237 BROWN, Kenneth, Profile of Moroccan Scholar, University of California Press, 1972, p. 131. 
238 �������v�}�u���Œ���µ�•���•���v�}�š�]�����•�����]���o�]�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���•�����[�/���v�����o�]�U���u���š�š���v�š�����v���À���o���µ�Œ���o�[� ���Œ�]�š�µ�Œ�������[�}�µ�À�Œ���P��s, 
�‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š���o�[� ���Œ�]�š�µ�Œ�������������}�u�u���v�š���]�Œ���•�U�����}�u�u����� �š���‰�������[�����}�µ�š�]�•�•���u���v�š�����µ���‰���Œ���}�µ�Œ�•�����µ�����o���u�X��  IBN 
ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896 notamment le 
feuillet 127 et le feuillet 131 
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procédure formaliste de reconnaissance des mérites, qui �v�[� �š���]�š�� �v�]�� �Z� �Œ�]�š� �� �v�]�� ���š�š�Œ�]���µ� ��
officiellement 239.» 

3.2 Le rôle social et politique du �Z���o���u��dans la société slawie 

Bien que le statut du �Zalem ne fût pas formalisé, celui-ci était parfois amené à 
�i�}�µ���Œ���µ�v���Œ�€�o�����‰�}�o�]�š�]�‹�µ�������š���•�}���]���o���������‰�Œ���u�]���Œ���}�Œ���Œ�����š���v�š�����µ���v�]�À�����µ���v���š�]�}�v���o���‹�µ�[���µ���v�]�À�����µ��
local. Au �v�]�À�����µ�� �v���š�]�}�v���o�U�� ������ �Œ�€�o���� �v�[���•�š�� �‰���•�� �u�}�]�v�•�� �‹�µ���� �o���� �����µ�š�]�}�v�� �(���]�š���� ���µ�� �•�Ç�•�š���u����
monarchique à travers la �����]�[�� �~�•���Œ�u���v�š�� ���[���o�o� �P�����v�����•�� ���� �o�[�}�������•�]�}�v�� ���� �o�[�]�v�À���•�š�]�š�µ�Œ���� ���µ��
�v�}�µ�À�����µ�� �^�µ�o�š���v�U���‹�µ�]�U�����}�u�u���� ���� �o�[� �‰�}�‹�µ���� �����š�µ���o�o���U�� �u���š�� ���v�� �•�����v�����o���•�� �‰�Œ�]�v���]�‰���µ�Æ��	V�µ�o���u��	U��
et les notables240�X�� �����š�� �����š���� � �š���]�š�� �(�}�v�����u���v�š���o�� �����v�•�� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� ���µ�� �•�Ç�•�š���u���� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ����
marocain, et un pilier majeur du régime en place241�X�����[���•�š�����[���]�o�o���µ�Œ�•�� �‰�}�µ�Œ cette raison 
�‹�µ�[�����o�[�}�������•�]�}�v���������o�����‰�Œ�]�•�����������‰�}�µ�À�}�]�Œ�������������Œ�š���]�v�•���•�µ�o�š���v�•�������v�•���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�������µ���D���Œ�}���U���o���•��
	V�µ�o���u��	U�� �}�v�š�� �i�}�µ� �� �µ�v�� �Œ�€�o���� �u���i���µ�Œ�� �����v�•�� �o�[���������‰�š���š�]�}�v�� �‰���Œ�� �o���� �‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�� ���[�µ�v�� �Œ���P�v����
controversé, le cas le plus récent étant la prise de pouvoir par le Sultan Moulay 
Abdelha�(�]���U�����v���í�õ�ì�ò�U���‹�µ�]���•�µ�•���]�š�����u���]�v�š���•���‰�}�o� �u�]�‹�µ���•�����v�š�Œ�����o���•��	V�µ�o���u��	U�����������]�À���Œ�•���•���À�]�o�o���•��
du Maroc, ce qui avait probablement retardé ce qui semblait être son évidente prise 
de pouvoir242. 

�W���Œ�(�}�]�•�U���o���•��	V�µ�o���u��	U���������‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•���À�]�o�o���•���•�[� �š���]���v�š���}�‰�‰�}�•� �•���•�µ�Œ���o�[�]�����v�š�]�š� �����µ���•�µ�o�š���v��
�o� �P�]�š�]�u���U�� �Œ���u���š�š���v�š�� ���v�� �����µ�•���� �o���� �•�š�����]�o�]�š� �� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���X�� �W�o�µ�•�� �Œ���Œ���u���v�š�U�� �o���•�� 	V�µ�o���u��	U�� �}�v�š�� �‰�µ��
faire tomber le régime en place, notamment à travers des abdications en bonne et dûe 
forme ou le retrait de la �����[�]��. Ils jouaient ainsi le rôle d�[�]�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v���P���Œ���v�š�������µ���•�Ç�•�š���u����
politique et participaient à la légitimation du pouvoir national.�� 

Les Slawis avaient tout au long du XIXe siècle, une catégorie de savants locaux 
reconnus, �À�µ���‹�µ�����o���•�������š���•�������������[�]�����������o�����À�]�o�o�����]�v���o�µ���]���v�š�������•���o�]�•�š���•����� �š���]�o�o� ���•�������•��	V�µ�o���u��	U 
et notables locaux, reconnus ainsi par le Makhzen. Plusieurs textes de �����]�[�� des gens 
de Salé envers les sultans Alaouites, ont été conservés aux archives royales, 
notamment celui du Sultan Hassan 1er (1873-1894)243�X�� �^���o� �� �•�[�Ç�� ���]�•�š�]�v�P�µ�� par exemple 
par rapport à Rabat en ayant un Haouz (des dépendances ou un arrière-pays) constitué 
des tribus de Hssein, Amer, Shoul, etc.  Cette �����]�[�� ���� � �š� �� ���(�(�����š�µ� ���� �‰���Œ�� �‰�o�µ�•�� ���[�µ�v����
soixantaine de notables classées en notables (���[�Ç�]���v��), gens du jihad (moudjahidine) et 
commerçants (catégorie la plus nombreuse). Elle a été faite, au mois de Rajab 1290 

                                                           
239 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.125 
240 http://www.habous.gov.ma/2012-01-26-16-09-45/1306.html, consulté le 01 décembre 2012 
241Cf. LUCCIONI, Joseph, L'avènement de Sidi Mohammed Ben Youssef au trône du Maroc (1927), Revue 
de l'Occident musulman et de la Méditerranée, Année 1972, Volume 12, Numéro 1, pp. 123-130 
242 Cf. EL FASSI, Allal, Les mouvements indépendantistes au Maroc, Le Caire, 1948 (p.108 et 150 
notamment). 
243 Le texte de la �����]�[�� citée est également consultable sur http://www.startimes.com/?t=25435059   
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(septembre 1873), à la grande mosquée de Salé, devant le Gouverneur de la ville, Hajj 
Mohammed Ben Saïd et le cadi Boubker Aouad, issus tous deux de familles 
prestigieuses ayant fourni de nombreux lettrés, cadi-s et gouverneurs à Salé. Sa portée 
concrète et symbolique est très importante. 

���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�U�� ���µ�� �y�/�ye siècle, certains 	V�µ�o���u��	U et lettrés originaires de Salé, 
participaient à la notoriété de ville en s'illustrant au service du makhzen et du 
gouvernement dans d'autres villes du Maroc, notamment dans les postes sensibles de 
cadi de Fès (juge) ou amine (contrôleur général). Les 	œ�µ�o���u��	› exerçaient assez 
fréquemment des tâches gouvernementales, notamment des professions 
administratives, juridiques ou financières. �����•�� 	V�µ�o���u��	U slawis semblaient 
particulièrement appréciés par la cour chérifienne. Ainsi, comme le rappelle 
Mohammed Fatha, la coutume mérinide d'envoi des enfants du sultan et des princes 
se former chez les lettrés Slawis, fût ravivée dans la première moitié du XIXe siècle. 
Mohammed ben Hassoun Aouad244 devint ainsi le précepteur de Sidi Mohammed Ben 
Abderrahmane (ultérieurement dit Mohammed IV), futur sultan du Maroc (1859-
1873)245. Aussi, les savants slawis étaient présents à la cour, et étaient reçus 
régulièrement par les sultans. Ceux-ci faisaient appel à leurs talents et savoir-faire 
�•�‰� ���]���o�]�•� �•�������o�[�]�v�•�š���Œ�����[���Z�u���������Ì-Zwawi246, Mouaqqit de la grande mosquée247 qui fût 
�o�[�Z�€�š�������µ���•�µ�o�š��n Moulay Slimane (1790-1822) puis fût nommé Mouaqqit de Marrakech 
en 1820. 

Au niveau local�U�� �o���•�� 	V�µ�o���u��	U�� �i�}�µ���]���v�š�� � �P���o���u���v�š�� �µ�v�� �Œ�€�o���� �(�}�v�����u���v�š���o�� �����v�•�� �o����
���}�v�•���]�o�����µ���P�}�µ�À���Œ�v���µ�Œ�����š���o�[� �u�]�•�•�]�}�v��������fatwa, qui avaient parfois un impact important 
sur le plan politique ou social. Au niv�����µ�� �•�}���]���o�U�� �o���•�� 	V�µ�o���u��	U�� ���(�(�����š�µ���]���v�š�� �o�[���(�(�}�Œ�š��
���[ijthad248�U�������Œ���‰�}�µ�Œ���o�[���µ�š�}�Œ�]�š� ���‰�µ���o�]�‹�µ��, ils étaient les plus qualifiés en la matière. Ainsi, 
�o���� �Z��lem, face à un nouveau comportement, produit ou aspect social « importé », 
�v�}�š���u�u���v�š�� ���� �o�[�}�������•�]�}�v�� �����•�� �Œ���o���š�]ons commerciales de la ville, pouvait être amené à 
donner son avis, qui influençait la « position collective �i�� �•�µ�Œ�� �o���� �‰�Œ�}���µ�]�š�� �}�µ�� �o�[���•�‰�����š�� ���v��
question. A�]�v�•�]�U�� �o�[historien et �Z���o���u��de Salé, Ahmed Ibn Khalid An-Naciri, avait par 
exemple fait, à la fin du XIXe siècle, �µ�v�������v���o�Ç�•�����������o�����‰�}�•�]�š�]�}�v���������o�[�]�•�o���u���•�µ�Œ�������Œ�š���]�v���•��

                                                           
244 NACIRI, Ahmed Ibn Khalid, Kitab al-Istiqsa li Akhbar al-Maghrib al-Aqsa, Casablanca, 1954, T.9, pp.61 
et 62 
245 Hassan II aura également un siècle plus tard un précepteur Slawi de la même famille : Mohammed 
Aouad (1922-2007) qui deviendra un de ses plus proches conseillers. Cf. 
http://www.selwane.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1538&Itemid=388, consulté 
le 01 décembre 2016 
246 BOUCHAÂRA, Mostafa, Biographie complémentaire des notables de Salé, 1985, Salé, édition 
bibliothèque Sbihi, p. 227 
247Horloger spécialiste de la détermination des heures de prière. 
248 �����š�š�����v�}�š�]�}�v���(�}�v�����u���v�š���o�����������o�[�/�•�o���u���‰���µ�š���•�����š�Œ�����µ�]�Œ�����‰���Œ���o�[���(�(�}�Œ�š�����[�]�v�š���Œ�‰�Œ� �š���š�]�}�v�������•�����]�•�‰�}�•�]�š�]�}�v�•��
religieuses en fonction des contingences personnelles, sociale�•�U���š���u�‰�}�Œ���o�o���•���}�µ���•�‰���š�]���o���•�Y 
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�‰�Œ���š�]�‹�µ���•�� �À���v�µ���•�� ������ �o�[�K�����]�����v�š�U�� �v�}�š���u�u���v�š�� ����puis la révolution industrielle, comme 
par exemple sur la question médicale controversée de la quarantaine�U���‹�µ�[�]�o�����v���o�Çse en 
écrivant son histoire du Maghreb, durant les dernières années du XIXe siècle.  

Bien que les relations entre makhzen ���š��	V�µ�o���u��	U���(�µ�•�•���v�š���(�}�Œ�š���•�����š���u�µ�o�š�]�‰�o���•�U�����o�o���•��
ne signifiaient �‰���•�� �µ�v�� ���}�v�š�Œ�€�o���� ���]�Œ�����š�� �v�]�� �µ�v���� �Œ���o���š�]�}�v�� ������ �•�}�µ�u�]�•�•�]�}�v�X�� ���]�v�•�]�U�� �o���•�� 	V�µ�o���u��	U��
de Salé étaient certes soumis à l'autorité du gouverneur et du cadi qui représentaient 
le Sultan, et qui veillaient à ce que ceux-���]�� �v���� �•�[� �����Œ�š���v�š�� �‰���•�� �š�Œ�}�‰�� �����•�� �‰�}�•�]�š�]�}�v�•��
officielles. Toutefois, le fait que les savants recevaient des dotations du pouvoir 
central, n'en faisait pas pour autant ses subordonnés. ���[���•�š�����µ���u�}�]�v�•���������‰�Œ� �š���v�����]���v�š��
�����Œ�š���]�v�•�� �o���š�š�Œ� �•�� �^�o���Á�]�•�U�� ���}�u�u���� �/���v�� ���o�]�U�� �‰�}�µ�Œ�� ��� �u�}�v�š�Œ���Œ�� �o�[���Æ�����o�o���v������ �u�}�Œ���o���� ������ �o���µ�Œs 
savants. 

Ainsi, des légendes ou anecdotes glorifiaient les savants de jadis ou certains 
savants contemporains qui pouvaient juger de manière juste, même contre les intérêts 
du Sultan. Aussi�U�� �����Œ�š���]�v�•�� 	V�µ�o���u��	U�� �(�µ�Ç���]���v�š�� �o���� �u�}�v�����v�]�š� �� ���š�� � �À�]�š���]���v�š�� ���[���À�}�]�Œ�� �����•�� �o�]���v�•��
trop forts avec le pouvoir en place. Nous pouvons citer ainsi cheikh Ahmed al-Jariri, 
savant bien connu mort en 1930 qui « fuyait » les avantages mondains, et se 
distinguait par une extrême simplicité dans ses vêtem���v�š�•�� ���š�� �•���� �v�}�µ�Œ�Œ�]�š�µ�Œ���U�� ���]���v���‹�µ�[�]�o��
fût un juge réputé et un savant très distingué249 aux yeux des Slawis. 

Néanmoins, certains lettrés avaient « des appétits », comme ceux de la fin du 
XIXe siècle, �o�}�Œ�•�‹�µ�[�]�o�•�� �‰���Œ�š�]���]�‰���Œ���v�š�� ������ �‰�o�µ�•�� ���v�� �‰�o�µ�•�� ���� �o���� �À�]���� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���U�� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���� ���š��
sociale250. �>�[���Æ�]�•�š���v���������[�µ�v���� �����š� �Porie de savants slawis réputés pour leur excellence, 
certes de plus en plus réduite, tout au long du XIXe siècle, cristallisait la croyance des 
Slawis en le fait que leur ville possédait le statut particulier de ville de sciences et de 
�•���À�}�]�Œ�U�� ���š�� ������ �i�µ�•�‹�µ�[au début du XXe siècle. Louis Mercier, un chercheur de la période 
du protectorat affirme à cet égard : « Rabat et Salé, ont été pendant très longtemps, 
deux foyers de sciences et de culture intellectuelle, surtout la seconde de ces villes et 
les ���Z�Œ�}�v�]�‹�µ���µ�Œ�•�� �u���P�Z�Œ� ���]�v�•�� �v���� �š���Œ�]�•�•���]���v�š�� �‰���•�� ���[� �o�}�P���•�� �•�µ�Œ�� �o���•�� �•���À���v�š�•�� �‹�µ�]�� �•�}�Œ�š���]���v�š��
������ �o���µ�Œ�•�� � ���}�o���•�X�� �E�}�u���Œ���� ������ �����•�� �����Œ�v�]���Œ�•�� �}�v�š�� � ���Œ�]�š�U�� �����v�•�� �š�}�µ�•�� �o���•�� �}�Œ���Œ���•�� ���[�]��� ���•�U�� �����•��
�}�µ�À�Œ���P���•�����•�š�]�u� �•���~�Y�•�X ���v�(�]�v�U�������^���o� �U���‹�µ���o�‹�µ���•���š�Œ�����]�š�]�}�v�•�����[���µ�š�Œ���(�}�]�•���}�v�š���•�µ���•�]�•�š� �������v�•���o�� 
monde des étudiants : on trouve encore des faqihs ayant une écriture remarquable, 
capables de rédiger en assez bon style, un peu recherché et prétentieux, très correct 

                                                           
249 BROWN, Kenneth, Op.cité,  p.133 
250 BOUCHAÂRA, Mostafa, Biographie complémentaire des notables de Salé, 1985, Salé, édition 
bibliothèque Sbihi, p. 188 et Cf. BROWN, Kenneth, Op. cité, p.130 
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au point de vue grammatical. Il en parmi eux qui savent enjoliver un manuscrit 
���[�]�v�•���Œ�]�‰�š�]�}�v�•�U�������������Œ�š�}�µ���Z���•���~�Y�•251 ».  

���[� �š���]�š�� ���µ�� �u�}�]�v�•�� �o���� �‰���Œ�����‰�š�]�}�v�� �‹�µ�[���À���]���v�š�� �o���•�� �^�o���Á�]�•��de leurs savants et de la 
�Œ� �‰�µ�š���š�]�}�v�� �‹�µ�[�]�o�•�� �‰���v�•���]���v�š�� ���À�}�]�Œ�X�� �D���o�P�Œ� �� �o���•�� ���Z���v�P���u���v�š�•�� ������ �o���� �•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���� �•�}���]���o���� ���š��
économique de la société durant la deuxième moitié du XIXe siècle, que nous 
décrivons par la suite, les �”�µ�o���u���“�U�� �P���Œ�����]���v�š�U�� �����v�•�� �o�[���•�‰�Œ�]�š�� ������ �o���� �‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�U�� �o���µ�Œ��
ancienne image idéalisée252. La ville vivait sur sa réputation et son passé, même si ce 
qui a fait sa notoriété est très affaibli, mais pas tout à fait disparu. 

3.3 Le prestige des 	V�µ�o���u��	U face au changement de paradigme économique et social 

�����•�� �P�Œ���v�����•�� �(�]�P�µ�Œ���•�� �Œ� �‰�µ�š� ���•�U�� �‹�µ�[���o�o���•�� �•�}�]���v�š�� ������ �^���o� �� �}�µ�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�U�� �}�v�š�� ��u un 
�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���‰�Œ���•�š�]�P���������v�•���o�����À�]�o�o���U���u���]�•���v�[�}�v�š���P� �v� �Œ���o���u���v�š���‰���•�����µ��de pouvoir politique 
majeur. Ain�•�]�U�������^���o� �U�������o�������]�(�(� �Œ���v���������[���µ�š�Œ���•���À�]�o�o���•�����µ���u�}�v�������u�µ�•�µ�o�u���v�U���]�o���v�[�Ç���‰���•�����µ��
de puissantes familles religieuses et/ou lettrées au pouvoir, comme les Ben Achour à 
Tunis. 

Ce prestige était bien reconnu par certaines procédures. Les 	œ�µ�o���u��	› de Salé 
avaient dans certaines spécialités comme la science des lectures du Coran, un sanâd253 
�Œ���u�}�v�š���v�š���i�µ�•�‹�µ�[���µ���‰�Œ�}�‰�Z���š�����‹�µ�]���o���µ�Œ�����}�v�v���]�š���µ�v���‰�Œ���•�š�]�P�����‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�X��Kenneth Brown 
�‰���v�•�������]�v�•�]���‹�µ�[�µ�v���^���o� ���]�o���Ç�����À���]�š���µ�v�������Z���]�v�����������•���]���v���������Œ� ���v�š���µ�v�����P� �v� ���o�}�P�]�����•�‰�]�Œ�]�š�µ��lle 
���v�š�Œ�����o���•��	V�µ�o���u��	U254. ���[���]�o�o���µ�Œ�•�U���i�µ�•�‹�µ�[�����v�}�•���i�}�µ�Œ�•, certains 	V�µ�o���u��	U du Maroc ayant des 
Sanâd concernant la lecture du Coran citent des savants de Salé comme leurs maîtres 
et enseignants. Ainsi, �o���� �Z���o���u était perçu comme étant le modèle le plus proche des 
musulmans des premières générations255, eux-mêmes perçus comme exemples pour la 
communauté. Ibn Ali ne tarî�š�����[���]�o�o���µ�Œ�•���‰���•�����[� �o�}�P���•�����v���(���]�•���v�š���o�������]�}�P�Œ���‰�Z�]�����������v�}�u���Œ����
de ces savants, utilisant de nombreux qualificatifs tels al-allâma, (grand savant), al-

                                                           
251 MERCIER, L., « Les mosquées et la vie religieuse dans la région de Rabat-Salé », Archives Marocaines, 
VIII, 1906, p.114 
252 BROWN, Kenneth, Op.cité, p.132 
253 Chaîne ininterrompue de t�Œ���v�•�u���š�š���µ�Œ�•���‰�Œ�}�����•�����š���]�v�š���P�Œ���•�U���P���Œ���v�š�•�����[�µ�v�����]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�X���>����Sanâd ou 
Isnâdse présente généralement sous la forme « �h�v�š���o���u�����Œ���‰�‰�}�Œ�š�����‹�µ�[�h�v�š���o���o�µ�]�����À���]�š���Œ���‰�‰�}�Œ�š� ��
�‹�µ�[�h�v�š���o�Y »�U�����[���•�š��assez grossièrement �o�����•�}�µ�Œ�������‰�Œ� ���]�•�����������o�[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v���‹�µ�]���‰�Œ� �����������o�[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�����o�o��-
même : le Matn. Le Matn est par exemple le Coran lui-même, un Hadith, ou une parole ou un acte des 
premières générations de compagnons. Bien entendu, le Coran et le Hadith ont pour source 
���[���µ�š�Z���v�š�]���]�š� ��� �P���o���u���v�š�������•�����}�Œ�‰�µ�•��� ���Œ�]�š�•�U���š�}�µ�š���(�}�]�•�U���o�����(�]�����]�o�]�š� �����µ��sanâd oral est perçue comme un 
�(�����š���µ�Œ�������������•�������}�v�����Œ�v���v�š���o�[���µ�š�Z���v�š�]���]�š� �����µ�����}�Œ���v�����š�����µ���,�����]�š�Z. Les savants ayant des sanâd personnels 
concernant le Coran ou certains Hadiths ont alors automatiquement un prestige élevé dans la société. 
254 BROWN, Kenneth, Profile of Moroccan Scholar, University of California Press, 1972, p. 133 
255 Cf. SANSEVERINO, Ruggeri Vimercati, �&���•�����š���•���]�v�š���š� �U���������o�����(�}�v�����š�]�}�v�������o�[���À���v���u���v�š�����µ���W�Œ�}�š�����š�}�Œ���š��
(808-1912), Rabat, Centre Jacques Berque, 2014 
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hafidh (grand apprenant), al-riouaya (grand narrateur), al-fahama (grand 
« comprenant »).  

Durant la fin de la deuxième moitié du XIXe siècle, en parallèle avec la crise 
�•�}���]���o�������š���o�������Z���v�P���u���v�š���������‰���Œ�����]�P�u�����o�]� �������o�[�}�µ�À���Œ�š�µ�Œ�������}�u�u���Œ���]���o�������µ���D���Œ�}�������š�����µx 
�]�v�(�o�µ���v�����•�������•���‰�µ�]�•�•���v�����•��� �š�Œ���v�P���Œ���•�U���o�[�}�v�����µ�Œ���]�š�����•�•�]�•�š� ���•���o�}�v���/���v�����o�]�U�������µ�v�������]�u�]�v�µ�š�]�}�v��
���µ�� �Œ���•�‰�����š�� ���¸�� ���v�À���Œ�•�� �o���•�� 	V�µ�o���u��	U�U��tout cela �•�[�]�v�•���Œ�]�À���v�š�� �•���o�}�v�� �o�µ�]�� �����v�•�� �µ�v�� ���o�]�u���š�� ������
transgression sociale256. Kenneth Brown �o�µ�]�U�� �À���� �i�µ�•�‹�µ�[���� ���]�Œ����que « les vertus de 
�o�[�]�•�}�o���u���v�š�����š���������Œ� ���o�µ�•�]�}�v���v�����(���]�•���]���v�š���‰�o�µ�•���‰���Œ�š�]���������•���‹�µ���o�]�š� �•�������•���o���š�š�Œ� �•���������^���o� �U���u���]�•��
�o���µ�Œ���‰�Œ���•�š�]�P���� ���š�� �o���µ�Œ���]�v�(�o�µ���v������ ���µ�� �•���]�v�� ������ �o���� ���}�u�u�µ�v���µ�š� ���v�[� �š���]���v�š�� �‰���•�� ���]�u�]�v�µ� �•257. » 
Ils auraient participé selon Kenneth Brown à la diffusion de la renaissance littéraire du 
�u�}�v���������Œ�����������š�������o�������]�(�(�µ�•�]�}�v�������•���o�]�À�Œ���•�����Œ�������•���]�u�‰�Œ�]�u� �•�����µ�������]�Œ�������š�����[�/�•�š���v���µ�o�X 

Aussi, pour lui « �o���� �Œ���•�‰�����š�� ���š�� �o�[�[�]�v�(�o�µ���v������ ���}�v�š�� �i�}�µ�]�•�•���]���v�š�� �o���•�� 	V�µ�o���u��	U�� ���Z���Ì�� �o���•��
�^�o���Á�]�•���•�[�������Œ�µ�Œ���v�š�����µ�����}�µ�Œ�•�������•�������Œ�v�]���Œ���•����� �����v�v�]���•�����µ��XIXe siècle au fûr et à mesure 
�‹�µ�[�]�o�•���•�[�]�u�‰�o�]�‹�µ���]���v�š�������v�•���o���•�����(�(���]�Œ���•���‰�}�o�]�š�]�‹�µ���•�����š��� ���}�v�}�u�]�‹�µ���•�U�����}�u�u�����‰���Œ�����Æ���u�‰�o���U��
Hajj Larbi Ben Saïd (mort en 1891), frère du gouverneur de la ville, riche propriétaire 
terrien, en même temps que fin lettré et professeur à Salé258. �i�� �>�[�}�v�� �‰���µ�š�� � �P���o��ment 
citer de nouveau Ahmed Ibn Khalid An Naciri, qui cumula de nombreuses charges 
gouvernementales259. 

�/�o�� �•�[���P�]�š�� �š�}�µ�š���(�}�]�•��de considérer avec prudence cette vision, car avec les 
changements politiques et économiques du XIXe �•�]�����o���U�� �•�]�� �o�[�]�v�(�o�µ���v������ �����•�� 	V�µ�o���u��	U��
augmenta, �o�[���Æ�����o�o���v������morale réputée de ceux-ci sembla être parfois compromise aux 
yeux des Slawis. En effet, selon Ibn Ali, les gens de Salé donnaient une grande 
importance à la préservation de la noblesse de leur caractère et à la conformation à la 
Sunna, et de ce fait aux savants, qui devaient les incarner au mieux. Les Slawis sont 
dépeints comme des conservateurs260 ne se vantant pas de leur fortune ou de leur 
pouvoir. Or, une grande partie des anciennes élites lettrées se retrouvait impliquée 
directement ou indirectement dans les activités du commerce et du gouvernement, de 
plus en plus dépendantes des puissances européennes et de leurs influences non 
seulement commerciales, mais économiques, sociales et culturelles. Le style de vie 
adopté par certains 	œ�µ�o���u��	› pouvait choquer. Certains 	œ�µ�o���u��	› perdaient non 
seulement une probable « probité �i�� �Œ���o�]�P�]���µ�•���� �u���]�•�� � �P���o���u���v�š�� ���v�� �š���Œ�u���•�� ���[�]�v�(�o�µ���v������
pour la oumma, étant pris dans les engrenages contraints du commerce 

                                                           
256   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 34 
257 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.130 
258 Idem, p.131 
259 BROWN, Kenneth, Profile of Moroccan Scholar, University of California Press, 1972, p. 129 
260 Idem 
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international261. Ibn Ali, à la fin du XIXe siècle, estima ainsi que le comportement des 
�^�o���Á�]�•���•�[���•�š����� �P�Œ����� �U�����š���‹�µ�����o���µ�Œ�����•�š�]�u�����‰�}�µ�Œ���o���•���P���v�•���À���o���µ�Œ���µ�Æ�����š���������•���]���v�����•�U���P�Œ���v������
par le passé, avait baissé.262 

3.4 Des personnalités différentes mais un impact fort sur la mentalité et la société slawie 

 

Certains 	œ�µ�o���u��	› auraient mené, même durant le XIXe siècle �µ�v���� �À�]���� ���[���•�����š����
évitant toutes formes de mondanité et tout lien avec le pouvoir politique, alors que 
���[���µ�š�Œ���•��� �š���]���v�š, comme Ahmed Ibn Khalid An-Naciri, ���µ�����ˆ�µ�Œ�����µ���‰�}�µ�À�}�]�Œ���‰�}�o�]�š�]�‹�µ�������š��
de la vie sociale. Il �v�[���•�š���‰���•���‰���Œ�š�]�v���v�š���������‰���v�•���Œ���‹�µ���������Œ�š���]�v�•��	œ�µ�o���u��	›, comme al-Jariri, 
par leur « ascétisme », � �š���]���v�š�� ���}�µ�‰� �•�� ���µ�� �u�}�v������ ���š�� ���À���]���v�š�� �‰���µ�� ���[�]�u�‰�����š�� �•�µ�Œ�� �o����
société. I�o�� �•���� �š�Œ�}�µ�À���� �i�µ�•�š���u���v�š�� �‹�µ�[��l-Jariri, qui avait un prestige réel, par son 
renoncement à de nombreux plaisirs de la vie mondaine, inspirait beaucoup sa société. 
Il était perçu comme un exemple proche, par certains aspects, des salaf, qui inspiraient 
les mouvements réformistes dans le monde musulman à la fin du XIXe siècle. 

Encadré 4. Quelques 	V�µ�o���u��	U slawis du XIXe siècle 

Les 	V�µ�o���u��	U de Salé se sont distingués au XIXe siècle dans diverses disciplines. 
Certains étaient assez polyvalents et maîtrisaient à la fois les sciences du Coran, du 
hadith, du fiqh, de la grammaire... D'autres étaient plus spécialisés dans une seule 
discipline. Ce petit encadré donne une liste loin d'être exhaustive de quelques 	V�µ�o���u��	U 
qui ont marqué le XIXe siècle à Salé. 

Al ´Arbi El Bribri, ce fqih assure une transition entre deux générations de 
savants du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Issus des Banu El Bribri, celui-ci est mort en 
1799 à l'occasion de l'épidémie de peste qui a ravagé la ville de Salé. Ce fqih s'était 
particulièrement illustré dans le fiqh, ayant émis de nombreuses fatwa pour Rabat et 
Salé. Il publia aussi de nombreux ouvrages dont un commentaire sur l'étude d'Ibn 
Hajar sur le poème al-Hamziya. Le gouvernement le chargea également de diverses 
tâches, notamment celle de cadi d'Essaouira et de Meknès.263 

Abdessalam Ben Bouazza (mort après 1804). Il s'est notamment illustré dans le 
domaine du fiqh. Il a notamment donné un avis juridique important sur la question du 

                                                           
261 �����v�•���o���������]�[�]�������µ���^�µ�o�š���v���,���•�•���v���íer, des lettrés illustres sont classés dans la catégorie des 
���}�u�u���Œ�����v�š�•�������o�[�]�v�•�š���Œ�����µ���������]���,���i�i Mohammed Aouad, du Nadir Ben Nacer Zniber. 
262   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 34 
263   IBN ALI AD-DUKKALI, M., ���o���/�š�Z���(�����o���t���i�]�Ì�U���d���Œ�]�l�Z�����o���Z�h���Á���š���]�v, manuscrit conservé, 1896, à partir du 
feuillet 73 
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regard de l'islam sur le bail perpétuel. Il a également produit des publications et 
commentaires notamment sur le Rajaz264d'Ibn Asim. 

Mohammed Ibn Nacer Harakat (mort en 1814). Il était spécialisé dans le droit 
des successions et rédigea un long ouvrage sur le sujet. Il était également connu pour 
�•�}�v���š���o���v�š���‰�}�µ�Œ���o�����‰�}� �•�]���U���Œ� ���]�P�����v�š���������o�}�v�P�•���‰�}���u���•���•�µ�Œ���o�[���u�]�š�]� �����š���o�����(�Œ���š���Œ�v�]�š� . 

Abou al-Abass Benkhadra (mort en 1815). Celui-ci a ne doit pas être confondu 
avec le cadi Abdallah Ben Khadra qui officia à la fin du siècle. Abou al-Abass s'illustra 
�v�}�š���u�u���v�š�� �����v�•�� �o���� ���}�u���]�v���� ���[Al Balagha (rhétorique) et également dans la 
calligraphie. 

Cheikh Mohammed Ibn Abdel ´Aziz Mahbouba (mort en 1832). Ce savant issu 
d'une famille, qui a eu parmi ses membres, un gouverneur de la ville se distingua dans 
diverses disciplines. Selon Mohammed Fatha, il aurait eu pour étudiants Ahmed Ibn 
Khalid An Naciri et Ibn Ali265. 

Ahmed Ibn al-Mekki as-Sedrati (mort en 1837). Celui-ci avait rédigé un 
commentaire du mou�[ataa, le recueil de hadith de l'imam Malik qui est un corpus de 
base de �o�[� ���}�o�� malékite. Cette donnée est importante car un commentaire direct d'un 
livre de hadith semble être un privilège des grands savants. 

Mohammed Ibn Hassoun Aouad (mort en 1850). Il fût expert en fiqh, en 
sciences du hadith et en jurisprudence. Il s'est particulièrement distingué pour avoir 
été le précepteur du sultan Sidi Mohammed Ben Abderrahmane (futur Mohammed 
IV), lorsqu'il était prince héritier.  

Ahmed Ibn Khalid An Naciri (mort en 1897), cet historien avait aussi une 
formation de savant en sciences religieuses. Commentateur politique et analyste fin 
�����•���š�Œ���v�•�(�}�Œ�u���š�]�}�v�•���������•�}�v��� �‰�}�‹�µ���U���]�o���‰�µ���o�]�����µ�v���}�µ�À�Œ���P�����u�}�v�µ�u���v�š���o���•�µ�Œ���o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�������µ��
Maroc, le fameux Kitab al-Istiksa, (�o�]�À�Œ�����������o�[�]�v�À���•�š�]�P���š�]�}�v) qui fait a�µ�š�}�Œ�]�š� ���i�µ�•�‹�µ�[�����v�}�•��
jours. 

Cheikh Ahmed al-Jariri (mort en 1930), était un juge réputé. Il fît ses études à la 
Karaouiyyine et à la Grande mosquée de Salé et était reconnu comme spécialiste du 
hadith. 

                                                           
264 Terme désignant un texte en prose rimée composée 
265 �����š�š�����]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v���•���u���o�������Œ�Œ�}�v� ���������Œ���/���v�����o�]���v�����•���Œ���]�š���v� ���‹�µ�[���v���í�ô�ò�ô.  Cf. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_ibn_Ali_Doukkali, consulté le 13 mars 2017 



                                Islam, vie collective, organisation sociale et politique dans la ville de Salé (1792-1930) 

 

83 
 

 

Cheikh al-Jariri (décédé en 1930) 

3.5 �����•��	V�µ�o���u��	U���‹�µ�]���v�[�}�v�š���‰���•���o�����u�}�v�}�‰�}�o�������µ���•���À�}�]�Œ 

�Y�µ���� �o���•�� 	V�µ�o���u��	U�� �v�[���À���]ent pas le monopole du savoir était paradoxalement 
favorable à leur prestige et leurs assises religieuses et sociales. Comme le décrit 
Kenneth Brown266, « �o���� �(���]�š�� �‹�µ���� �o�[� ���µ�����š�]�}�v�� ��� �‰���•�•���š�� �µ�v�� �‰���š�]�š�� �����Œ���o���� ������ �•���À���v�š�•�� ���š��
�‹�µ�[�µ�v�� �P�Œ���v���� �v�}�u���Œ���� ���[�Z�}�u�u���•�� ���]���v�š�� �‰�Œ� �š���v���µ�� �����}�Œ�����Œ�� �o���� ���}�v�v���]�•�•���v������ � ���Œ�]�š���� ���š��
� �‰�Œ�}�µ�À� ���‰�}�µ�Œ�����o�o�����µ�v���P�Œ���v�����Œ���•�‰�����š�����µ�P�u���v�š���]�š���o�����‰�Œ���•�š�]�P�������š���o�[�]�v�(�o�µ���v�����������•��	V�µ�o���u��	U et 
���u�‰�!���Z���]�š���‹�µ�[�]�o�•���•�}�]���v�š���]solés dans la communauté ». �>�����À�]�o�o�������À���]�š���o�����Œ� �‰�µ�š���š�]�}�v�����[�!�š�Œ����
« une ville de bourgeoisie, de savoir, de discussions théologiques267 » ou les « lettrés 
formaient les trois-quarts de la population268». 

Cette tendance se faisait bien sentir au cours du XIXe siècle. En effet, beaucoup 
���[�Z�}�u�u���•�� ������ �o���� �À�]�o�o���U�� �]�•�•�µ�•�� ������ ���o���•�•���•�� �u�}�Ç���v�v���•�� ���}�u�u���Œ�����v�š���•�� �}�µ�� ������ �(���u�]�o�o���•��
���[���Œ�š�]�•���v�•�� �}�µ�� ���[���P�Œ�]���µ�o�š���µ�Œ�•�� �����Z���À���]���v�š�� �µ�v�� ���µ�Œ�•�µ�•�� ���[���v�•���]�P�v���u���v�š�� �����•�� �����•���•�� ���š��
�(�}�v�����u���v�š�•�� ������ �o���� �Œ���o�]�P�]�}�v�� ���� �o�[� ���}�o���� ���}�Œ���v�]�‹�µ���X Les classes vulnérables se dirigeaient 
souvent directement ���‰�Œ���•���o�[� ���}�o�������}�Œ���v�]�‹�µ�����À���Œ�•���o�[�]�v���µ�•�š�Œ�]�������Œ�š�]�•���v���o���U���o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ�������š��
autres activités.  Par la suite, ils pouvaient compléter leurs connaissances en assistant 
aux cours donnés par les savants dans les mosquées et autres lie�µ�Æ�� ���[���v�•���]�P�v���u���v�š�X��
Certains avaient même une certaine maîtrise des fondamentaux et assistaient à des 
cours plus avancés. Ayant appris à lire et à écrire, ceux-ci étudiaient le Coran, les 
recueils de hadith ���š�����[���µ�š�Œ���•���}�µ�À�Œ���P���•�����o���•�•�]�‹�µ���•�X���/�o�•���•�[�]�v�]�š�]���]���v�š��parfois à la littérature 
et à la poésie. Beaucoup de petits commerçants, plusieurs négociants, artisans, 

                                                           
266 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.129 
267 HARDY, Georges, « �>�[���u�����u���Œ�}�����]�v�������[���‰�Œ���•���o�����o�]�š�š� �Œ���š�µ�Œ�����(�Œ���v�����]�•�� », ���µ�o�o���š�]�v���������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š��
public au Maroc, Chapitre sur la personnalité des villes marocaines, n°73, 1926/04, p.104 
268 Idem, p.123 
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cultivateurs, voire un marchand ambulant étaient connus pour posséder leur propre 
���]���o�]�}�š�Z���‹�µ�������š���‰�}�µ�Œ���‰�}�Œ�š���Œ���µ�v���]�v�š� �Œ�!�š�����}�v�š�]�v�µ�������o�[� ���µ�����š�]�}�v���‰���Œ���o�����oecture.269  

���µ�•�•�]�U�� �o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�� ������ ���}�o�o�����š�]�}�v�•��en arabe ������ �o�]�À�Œ���•�� ������ �Œ���o�]�P�]�}�v�U�� ���[�Z�]�•�š�}�]�Œ���U�� ������
littérature, publiées �‰���Œ�������•���u���]�•�}�v�•�����[� ���]�š�]�}�v�������•���‰���Ç�•�����µ���o���À���v�š����vait probablement 
favorisé au XIXe siècle la diffusion des connaissances au plus grand nombre. 
L�[���v�P�}�µ���u���v�š���‰�}�µ�Œ���o���•���‰�Œ���u�]���Œ���•�����]���o�]�}�š�Z���‹�µ���•���u�}�����Œ�v���•���������^���o� �����v���š� �u�}�]�P�v��270.  

La diffusion de la connaissance à un plus grand nombre augmentait donc la 
« valeur perçue �i�� �����•�� 	V�µ�o���u��	U auprès de la société slawie surtout lors de la période 
charnière de la fin du XIXe siècle, où ils étaient attendus pour contribuer au 
mouvement général de réflexion sur les réformes nécessaires afin de faire face aux 
pressions coloniales. Cette époque était caractérisée par le développement du fikr 
salafi (retour aux premières �P� �v� �Œ���š�]�}�v�•�� ������ �o�[�/�•�o���u�•�� ���}�u�u���� ���Æ�‰�Œ�]�u� ���� �‰���Œ�� �µ�v����
nombreuse littérature orientale271, mais aussi par des prises de positions de certains 
	V�µ�o���u��	U marocains et notamment Slawis. 

4. Une justice idéalisée 
 

4.1 �>�[�]�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v�����µ���������]�U���‰�]�o�]���Œ�����µ���•�Ç�•�š���u�����i�µ���]���]���]�Œ�� 

La pratique judiciaire slawie est bien entendu commune à celles observées dans 
les autres villes du Maroc de l'époque. En effet, le pilier du système judiciaire est le 
cadi de la ville qui avait un pouvoir très important bien que différent de celui du 
gouverneur. Comme dans les autres villes du Maroc, le cadi était le représentant 
�Œ���o�]�P�]���µ�Æ�� ���µ�� �•�µ�o�š���v�U�� �o�[���Œ���]�š�Œ���� ���µ�� ���Œ�}�]�š�� �]�•�o���u�]�‹�µ�� �~�Y�•�U�� �o���� ���}�v�•���]���v������ ������ �o���� ���}�u�u�µ�v���µ�š� ��
�u�µ�•�µ�o�u���v�������š���o�[�]�v�����Œ�v���š�]�}�v���������o�����‰�]� �š� 272», alliant prestige personnel et prestige de la 
fonction.  

                                                           
269 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.129 
270 Cf. une émission produite par la RADIO TÉLÉVISION MAROCAINE en 1994, intitulée « mémoire des 
villes : Salé »�U���‰���Œ�o�����������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������o�������]�(�(�µ�•�]�}�v�������•���}�µ�À�Œ���P���•�������v�•���o�����À�]�o�o���U�������š�Œ���À���Œ�•���v�}�š���u�u���v�š���µ�v����
bi���o�]�}�š�Z���‹�µ�����u�}�����Œ�v���X���>�[���v�P�}�µ���u���v�š���‰�}�µ�Œ���o���•���o�]�À�Œ���•���v�}�š���u�u���v�š���}�Œ�]���v�š���µ�Æ�U�����µ���u�}�u���v�š�����µ��
développement de la pensée réformiste et salafiste (Mohammed Abdûh, Jalal Talabani, etc.) parait 
grand à Salé. 
271 De nombreux ouvrages, essais et journaux �~�����o�[�]�v�•�š���Œ�����[���o���Zurwa al-wuthqa à la fin du XIXe siècle) 
vivifiaient ce mode de pensée surtout dans les pays du Machrek. 
272BROWN, Kenneth, Op. cité, p.221 
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Ayant une légitimité religieuse, les cadi-s étaient très influents dans la 
ville.273  �/�o�•�����À���]���v�š�����µ�•�•�]���o�����Œ���•�‰�}�v�•�����]�o�]�š� �����������}�•�]�P�v���Œ���o�[�����š�����������o���������]�[���U�����o�o� �P�����v�����������•��
notables de la ville envers les nouveaux sultans274. 

Les cadi-s de Salé, étaient souvent issus de certaines familles connues, réputées 
pour avoir tenu cette haute charge. Comme le rappelle Mohammed Fatha, « quant aux 
�(�}�v���š�]�}�v�•�������� �i�µ�P���� �~�Y�•�� �]�o��� �š���]�š�� ���[�µ�•���P���������� �o���•�� ���}�v�(�]���Œ�����������•���(���u�]�o�o���•���‰�Œ� ���]�•���•�� ���}�u�u���� �o���•��
Aouad, les Sassi, les Zniber, les Ben Mansour, les Mani�š�}�µ�U���o���•���:���Œ�]�Œ�]�Y ».275 Néanmoins, 
à certaines époques et « ���(�]�v�� ���[� �À�]�š���Œ�� �‹�µ���� �o���•��cadi-s ne deviennent oppresseurs, il 
fallait les changer régulièrement �i�U���u�!�u�������v���o���•���(���]�•���v�š���À���v�]�Œ�����[���µ�š�Œ���•���À�]�o�o���•�U�����}�u�u��������
�o�[� �‰�}�‹�µ�������µ���•�µ�o�š���v���D�}�µ�o���Ç���^�o�]�u���v�����~�í�ó�õ�î-1822). 

�:�µ�•�‹�µ�[���µ�� �y�/�y���� �•�]�����o��, plusieurs familles avaient vu plusieurs de leurs membres 
�•�[�]�o�o�µ�•�š�Œ���Œ�� ���}�u�u����cadi- et muftis276 illustres, comme les Zniber ou les Aouad, qui ont 
fourni cadi-s ���š�� �u�µ�(�š�]�•�� �v�}�v�� �•���µ�o���u���v�š�� ���� �^���o� �U�� �u���]�•�� ���µ�•�•�]�� ���� ���[���µ�š�Œ���•�� �À�]�o�o���•�� ���µ�� �D���Œ�}���U��
parfois plus lointaines. Par exemple, Hajj Ali Aouad277 fût cadi à Salé entre 1891 et 
1898, puis cadi à El Jadida et Safi entre 1898 et 1901, puis de nouveau cadi à Salé entre 
�í�õ�ì�í�����š���í�õ�í�ð�U�����À���v�š���������Œ���À���v�]�Œ�������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š�������v�•���o�����P�Œ���v�������u�}�•�‹�µ� ���X 

Aussi, certains cadi-s slawis jouèrent des rôles très importants dans 
�o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�� �i�µ���]���]���]�Œ���� ���µ��Royaume de Fès, parfois occupant même le poste de cadi 
du sultan, un des postes les plus importants pour le Makhzen. Parmi eux, citons 
Abdallah ben Hachémi Benkhadra as-slawi, (1844-1906), qui a été à la fin du XIXe 
siècle, un des cadi-s les plus importants, devenant même président du tribunal de Fès 
vers la fin du XIXe siècle278, qui de par son statut de capitale, le positionnait au plus 
haut de la pyramide judiciaire du pays.  

Les cadi-s désignés dans la ville étaient souvent, voir toujours originaires de 
�^���o� �����š�����À���]���v�š����� �i�����µ�v�������Œ�š���]�v���‰�Œ���•�š�]�P�������À���v�š�����[�!�š�Œ�����v�}�u�u� �•�X�����]�v�•�]�U���]�o�•�������À���v���]���v�š�������•��
personnalités urbaines, certes distinguées, mais dont l'histoire personnelle et sociale 
était profondément ancrée dans la ville. Parfois proches du régime central et du sultan, 
les cadi-s « autochtones » jouaient ainsi un rôle de relais entre le pouvoir local et le 
                                                           
273Idem 
274 ���(�X�������]�[�����������D�}�µ�o���Ç���,���•�•���v���í���Œ���~���Œ���Z�]�À���•���Œ�}�Ç���o���•�•��publiéée sur 
http://www.startimes.com/?t=25435059 
275 FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, 
p.59 
276 Autorité religieuse habilité���������‰�Œ�}���µ�]�Œ�����µ�v�����À�]�•���i�µ�Œ�]���]�‹�µ���X���h�v���u�µ�(�š�]�U���v�[�����‰���•���(�}�Œ��� �u���v�š���µ�v�������µ�š�}�Œ�]�š� ��
�i�µ���]���]���]�Œ���U�����Z���Œ�P�������}�v�(�]� �����‰���Œ���o�����^�µ�o�š���v�U�����š���•�[���‰�‰�o�]�‹�µ��nt notamment sur les contrevenants ou les 
criminels. 
277 BOUCHAÂRA, Mostafa, , Biographie complémentaire des notables de Salé, 1985, Salé, édition 
bibliothèque Sbihi, p. 250 
278  Cf. HACHIM, Mouna, Dictionnaire des noms de famille du Maroc, Casablanca, Le Fennec, 2012 
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pouvoir central. Ils pouvaient devenir à cette occasion les porte-voix de la population 
slawie�X�����v���(���]�•���v�š�����}�v�(�]���v�����������o�[� �o�]�š�����o�}�����o�����‰�}�µ�Œ���Œ���v���Œ�����o�����:�µ�•�š�]�����U��le Makhzen donnait 
aux Slawis le sentiment de disposer ���[une élite valorisée et respectée. Le meilleur 
exemple en était le cadi Abdallah Benkhadra. Il avait �i�}�µ� �����]�v�•�]���µ�v���Œ�€�o�����������š�Œ���]�š�����[�µ�v�]�}�v��
entre le Makhzen et la ville. Selon ses descendants, celui-ci était apprécié par le Sultan, 
peut-être au poin�š���‹�µ�[�]�o�����µ�Œ��it, selon la rumeur, construit un tunnel allant de sa maison 
(Dar Benkhadra) à la côte, sise à plusieurs kilomètres, pour permettre aux dirigeants, 
voire au Sultan lui-même de fuir en cas de menace279. 

 

Encadré 5. Liste de cadi-s slawis du XIXe siècle280 

�x Ahmed Ibn al-Mekki Sedrati : cadi à plusieurs reprises en 1789-1812-1832 

�x Mohammed Ben Ahmed Belfkqih Jirari de 1807 à 1824 

�x Ahmed Ibn Ahmed al-Hakami ar-Rebâti : cadi de Rabat à Salé de 1800 à 1804 

�x Mohammed al-Hachmi Tobi : 1814/1815 

�x Bouazza Ibn Bouzid Zniber : 1815 

�x Mohammed Ibn Ali al-Bardouz : suppléant à Salé du cadi al-Hachmi Tobi (1816) 

�x Mohammed Ibn Mohammed al-Arbi al-Lattam : 1839-1844 

�x Mohammed Ibn Hassoune Aouad  : 1850 

�x Hajj Mohammed Sedrati : 1850 

�x Mohammed al-Arbi Ben Mansour : 1850-1868 

�x Abou Bakr Belcadi Mohammed Aouad281 : 1868 (en activité lors de 
�o�[�]�v�š�Œ�}�v�]�•���š�]�}�v�����µ���^�µ�o�š���v���D�}�µ�o���Ç���,���•�•���v���í���Œ�• 

�x Abdessalam Bentalha : suppléant du cadi en 1866 

�x Ibrahim Ibn Mohammed al-Jariri : 1879-1885 

�x Mohammed Ben Taleb �D���[�v�`�v�}�µ : 1884 ou 1885-1892 

�x Ali Ben Mohammed Aouad : 1892-1898 

�x Mohammed Ibn Ahmed Sedrati : 1898 

�x Ahmed Ben Abou Bakr Aouad 1905-1909 

 

                                                           
279 Plusieurs entretiens ont été menés avec les descendants et proches du cadi. �>�[�µ�v���������•�������•�����v�����v�š���•��
les plus âgées, ayant plus de quatre-vingt-dix ans (R. Benkhadra) raconte de la bouche de ses parents et 
proches plusieurs éléments intéressants à ce sujet. Aussi, les archives royales et officielles contiennent 
bien évidemment de nombreux actes juridiques élaborés par ce cadi, �‹�µ�����������u�}�����•�š�����š�Œ���À���]�o���v�[�����‰���•��
permis de tous cerner. 
280 BOUCHAARA, Mostafa, Biographie complémentaire des notables de Salé, 1985, Salé, édition 
bibliothèque Sbihi, à partir de la page 173. 
281 Cf. http://www.startimes.com/?t=25435059, consulté le 01 décembre 2016 
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Cette liste démontre que la fonction était généralement accaparée par 
certaines grandes familles de Salé, principalement les Aouad (au moins 4 cadi-s) et les 
Sedrati (au moins 3 cadi-s). 

4.2 Une justice idéale tenue à proximité ?  

Les cadi-s avaient pour tradition de siéger notamment à la mosquée, comme 
�����v�•�� ���[���µ�š�Œ���•�� �À�]�o�o���•�� ���µ�� �D���Œ�}���U�� �}�µ�� �‰���Œ�(�}�]�•�� ���� �o���µ�Œ�� ���}�u�]���]�o���� ���}�u�u���� �o����cadi Hajj Ali 
Aouad282 à la fin du XIXe siècle. Ils étaient ainsi en permanence à proximité des gens 
qui pouvaient recourir à eux sans passer par une quelconque bureaucratie.  

Aussi �µ�v���� ���µ�š�Œ���� �����Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���� ���µ�P�u���v�š���]�š�� �o���� �‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� �� ������ �o�[�]�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v��
�i�µ���]���]���]�Œ�������À�������o�����‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�X���/�o���•�[���P�]�•�•���]�š���v�}�š���u�u���v�š����e la tenue de séances judicaires 
dans une boutique du marché aux étoffes (souk al-ghzel) « où se trouvaient les 
notaires ou témoins légaux pour traiter les affaires qui leurs étaient soumises283.» 

�>���� �i�µ�•�š�]������ � �š���]�š�� ���]�v�•�]�� ���[���µ�š���v�š�� �‰�o�µ�•�� �u�}���]�o���� ���š�� ���������•�•�]���o���� �‹�µ�[elle se déplaçait à 
�o�[�}�������•�]�}�v�� �i�µ�•�‹�µ�[���µ�� �‰�}�µ�u�}�v�� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���� ������ �o���� �À�]�o�o���X��Certains juges avaient un 
comportement idéalisé auprès des Slawis, du moins durant la première moitié du XIXe 
�•�]�����o���X�����]�v�•�]�U���o�[�}�v���‰�}�µ�À���]�š�����]�š���Œ���o�����������]�������v���D���v�•�}�µ�Œ�U���u�}�Œ�š�����v���í�ô�ò�ô�U���‹�µ�]���(�¸t selon Ibn Ali 
le « dernier cadi équitable de Salé ». Ce cadi aurait, selon le récit local, utilisé un tunnel 
�•�����Œ���š���‰�}�µ�Œ�����o�o���Œ�����������Z���Ì���o�µ�]�����µ���š�Œ�]���µ�v���o�U�����(�]�v���������v�����Œ���v���}�v�š�Œ���Œ���‰���Œ�•�}�v�v�������š�����[� �À�]�š���Œ��������
���]���]�•���Œ���•�}�v���i�µ�P���u���v�š�X���������u�!�u���U���]�o�����µ�Œ���]�š�����µ���o�[�Z�����]�š�µ��������e juger derrière un rideau pour 
� �À�]�š���Œ�� ������ �Œ�����}�v�v���`�š�Œ���� �o���•�� �P���v�•�� �‰�µ�]�•�� ���[�!�š�Œ���� �•���v�•�]���o���� ���µ�Æ�� �‰�o���]�P�v���v�š�•�X�� �/�o�� ���µ�Œ���]�š�� �u�!�u���U��
���}�u�u���� �(���]�š�� � �o���À� �� ���[�]�v��� �‰���v�����v������ ���š�� ������ �‰�Œ�}���]�š� �U�� �‰�Œ�]�•�� �µ�v���� ��� ���]�•�]�}�v�� ���� �o�[���v���}�v�š�Œ���� ���µ��
Sultan dans un litige foncier284. Ces récits invérifiables pouvant relever parfois du 
légendaire montrent que les Slawis pensaient avoir, avant une dégradation inévitable à 
leur yeux, une justice de proximité, rendant justice aux Slawis et la préservant des 
abus. 

���}�u�u���� �����o���� �•���� ���}�u�‰�Œ���v���� ���[�/���v�� ���o�]�U�� �o���� �‰���Œ�����‰�š�]�}�v�� �����•�� �oettrés et des Slawis 
change au fur et à mesure de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le nouveau paradigme 
économique en fait parfois des exemples de réussite sociale et économique mais 
��� �P�Œ���������o���µ�Œ���Œ� �‰�µ�š���š�]�}�v���������‰�Œ�}���]�š� �����š�����[���Æ���u�‰�o���Œ�]�š� �X�����[���]�o�o���µ�Œ�•�U���]�o���v�[�Ç a pas à Salé, à ce 
moment un outil spécifique pour statuer sur les questions des abus de pouvoir à 

                                                           
282 BOUCHAARA, Mostafa, Biographie complémentaire des notables de Salé, 1985, Salé, édition 
bibliothèque Sbihi, p. 250 
283 FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, 
p.63 
284 BOUCHAÂRA, Mostafa, , Biographie complémentaire des notables de Salé, 1985, Salé, édition 
bibliothèque Sbihi, p. 188 et Cf. BROWN, Kenneth, Op. cit., p.130 



                                Islam, vie collective, organisation sociale et politique dans la ville de Salé (1792-1930) 

 

88 
 

�o�[�]�v�•�š���Œ�����µ�����µ�Œ�����µ�������•���‰�o���]�v�š���•�U���]�v�•�š�]�š�µ� �����µ�‰�Œ���•�����µ���^�µ�o�š���v�U���‹�µ�]���(���]�•���]�š��� ���Z�}�����µ�����]�Á���v�����o��
Madalim ou Nadir Al Madalim285 des périodes de gloire �������o�[�/�•�o���u�X�������šte « dégradation 
percue » est concomittante au développement du système de protection consulaire 
individuelle par les puissances européennes, même chez des famillles comptant en 
�o���µ�Œ�•���•���]�v�•�����[� �u�]�v���v�š�•���������]-s286 �����o�[�]�v�•�š���Œ�������•���•�v�]�����Œ���}�µ�������•���D�����[�v�]�v�}�µ�U�����š���X 

II. �>�[�/�^�>���D�U���&�K�E�����D���E�d���������>�������K�D�D�h�E���h�d�������d�����h���>�/���E���^�K���/���>��
SLAWI  

 

1. ���ï�ƒ�’�’�ƒrtenance vécue par les Slawis  à la communauté islamique 
(oumma) puis à la ville ( Ahl Sala) 

 

�s�ä�s�����ï�ƒ�’�’�ƒ�”�–�‡�•�ƒ�•�…�‡���•���Ž�ƒ���…�‘�•�•�—�•�ƒ�—�–�±���‹�•�Ž�ƒ�•�‹�“�—�‡�����‘�—�•�•�ƒ�� 

Les Slawis se sont définis, depuis la création de la ville, comme élément de 
�o�[oumma islamique287. �/�o���Ç���������À���]�š�������^���o� ���o�[���u�‰�Œ���]�v�š�������µ���•�����Œ� �������v�•���o�����š�Œ����� ���}�Œ�]�P�]�v���o���������o����
cité288. En effet, la création de la ville, perçue comme base de jihad avec des 
infrastructures facilitant les pratiques religieuses, semblait obéir quelque peu à la 
logique originale de création de la capitale du Prophète en Arabie (Médine), modèle 
idéal des villes islamiques. Saïd mouline explique en détail comment le noyau urbain 
originel de Salé est réputé avoir été créé ���}�u�u���� �����•���� ������ �Œ�]�‰�}�•�š���� ���}�v�š�Œ���� �o�[�Z� �Œ� �•�]����
Bergwhata, puis comment celui-���]���•�[���•�š����� �À���o�}�‰�‰� �����µ�š�}�µ�Œ�����[�µ�v���‰�€�o�����Œ���o�]�P�]���µ�Æ, la grande 
mosquée, qui sera agrandie par les almohades et mérinides du XIIe au XIVe siècle289. 

En sus du tracé « sacré » de la ville, qui en faisait par excellence une ville à la 
conception islamique, le sentiment ���[���‰�‰���Œ�š���v���v������des Slawis à leur ville se traduisait 
par des éléments concernant les plans religieux, politique, économique et social. 

                                                           
285 Elle fait écho à �o�[�]�v�•�š�]�š�µ�š���������D� ���]���š���µ�Œ�����µ���D���Œ�}�������}�v�š���u�‰�}�Œ���]�v �~���Æ�����]�Á���v�����o���D�������o�]�u�•�X���/�o���•�[���P�]�š�����[�µ�v��
juge qui résout les problèmes qui surgissent entre les citoyens et les autorités. Il a aussi parfois vocation 
�����Œ� �•�}�µ���Œ�����o���•�����]�(�(� �Œ���v���•�����À�������o���•���i�µ�P���•���•�š���š�µ���v�š���•�µ�Œ�������•�����(�(���]�Œ���•�����������}�v�š���v�š�]���µ�Æ�X�����[���•�š���µ�v�����i�µ�Œ�]���]���š�]�}�v���‹�µ�]��
�•�[�}�‰�‰�}�•���������o�–�µ�•���P���������µ�•�]�(�����µ���‰�}�µ�À�}�]�Œ�X 
286 �������€�š� ���������o�[�}�µ�À�Œ���P�����������Œ� �(� �Œ���v�������������D�}�Z���u�u�������<���v���]���U���o�[�}�v���‰���µ�š�����]�š���Œ��� �P���o���u���v�š���h �>�[� �š�����o�]�•�•���u���v�š��
colonial et la protection �i���������D�X�����}�µ���Z�[���Œ�����~�š�]�š�Œ�����}�Œ�]�P�]�v���o�����v�����Œ�������•�X 
287 �/���v�����o�]���]�v�•�]�•�š�����o�}�v�P�µ���u���v�š���•�µ�Œ���o�����Œ���v�}�µ�À�����µ���������o�����À�]�o�o�����������o�����^���o� �����v�š�]�‹�µ�������À�������o�[���Œ�Œ�]�À� �����������o�[�/�•�o���u���‹�µ�]��
aurait rajeuni la ville et permis de structurer son urbanisation et son développement.   IBN ALI AD-
DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 21 
288 Cf. MOULINE, SAID, �^���o� �U���o�[���u�‰�Œ���]�v�š�������µ���•�����Œ� �������v�•���o�����š�Œ����� ���������o�������]�šé, juin 2004, Maroc pluriel 
289 Idem, p.5 
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 ���[�����}�Œ���U�����µ��niveau religieux, cette appartenance se traduisait �‰���Œ���o�[�}���•���Œ�À���š�]�}�v��
visible des pratiques religieuses comme ailleurs dans le monde islamique. Mais fait 
plus spécifique, la longue tradition de jihad �u���Œ�]�š�]�u���������v�•���o���‹�µ���o�o�����o�����À�]�o�o�����•�[���•�š���]�v�•���Œ�]�š����
avec Rabat, qui était de facto �•���� �(�}�Œ�u���� ������ ���}�v�š�Œ�]���µ�š�]�}�v�� ���� �o�[���(�(�}�Œ�š�� �•�����Œ� �� ������ �o�[oumma, 
�]�v�•�‰�]�Œ���]�š�� � �P���o���u���v�š�� �����v�•�� �o���� ���}�v�•���]���v������ �����•�� �Z�����]�š���v�š�•�� �o���� �•���v�š�]�u���v�š�� ���[���‰�‰���Œ�š���v�]�Œ�� ����
�o�[oumma islamique agissante. Même après la fin de la course maritime, le XIXe siècle a 
� �š� ���u���Œ�‹�µ� ���‰���Œ���o�����u���]�v�š�]���v�����[�µ�v�������Œ�]�P���������u���Œ�]�š�]�u������������� �(���v�•�����~�����Z�Œ�]�[�Ç����wa Tabj�[�]�Ç��) 
�‹�µ�]�� ���}�v�•�}�o�]�����]�š�� �����š�� � �š���š�� ���[���•�‰�Œ�]�š�X �>�[�}�v�� �‰�}�µ�À���]�š�� �•���� �š���Œ�P�µ���Œ�� � �P���o���u���v�š�� ���µ�� �(���]�š�� �‹�µ���� �o���•��
sultans alaouites reconnaissaient et faisaien�š���o�[� �o�}�P�����������������‰���•�•� �X���>���•���P���v�•�����µ���i�]�Z�������}�µ��
leurs descendants, avaient ainsi participé, en tant que groupe distinct et prestigieux à 
�o�[���o�o� �P�����v����290 du Sultan Hassan 1er. 

Dans les relations avec les non musulmans vivant dans la ville (surtout la 
communauté juive), les Slawis appliquaient les dispositions de la loi islamique qui 
���Æ�]�P�����]�š�� �o���� �‰���]���u���v�š�� ���[�µ�v���� �š���Æ���� �~jizyâ) en contrepartie de la sécurité et du droit de 
cité291. Ce traitement islamique, qui intégrait les relations avec les communautés juives 
et ���Z�Œ� �š�]���v�v���•�U�����}�u�‰�o� �š���]�š���������•���v�š�]�u���v�š�����[���‰�‰���Œ�š���v���v�����X���>���•���i�µ�]�(�•���•�[�]�o�•���v�����(���]�•���]���v�š���‰���•��
�‰���Œ�š�]���� ���Æ�‰�o�]���]�š���u���v�š�� ������ �o�[oumma faisaient partie de son espace de vie et étaient 
soumis à ses règles de fonctionnement. Cet élément avait toute son importance 
�‰�µ�]�•�‹�µ�[���µ���šournant du XXe �•�]�����o���U���]�o���v�[� �š���]�š���‰�o�µ�•���•�Ç�•�š� �u���š�]�‹�µ�� au Maghreb. Le système 
des protections individuelles et collectives feront progressivement sortir les 
populations juives du Maghreb des juridictions classiques vers des statuts particuliers, 
notamment de communautés protégées par les puissances coloniales ou les 
représentations diplomatiques. Or, les Juifs de Salé demeuraient perçus par les Slawis 
comme faisant partie de la communauté de la ville, ayant leur propre organisation, ce 
qui renforçait chez eux �o�[�]��� ���� ������ �o�[���‰�‰���Œ�š���v���v������ ���� �o���� ���}�u�u�µ�v���µ�š� �� �]�•�o���u�]�‹�µ���� ���š�� ���� �•���•��
règles de fonctionnemen292. 

Aussi, la cohérence de la ville et son unité culturelle inhérente trouvaient leur 
���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�v�� �o���� �‰�o�µ�•�� ���o���]�Œ���� �����v�•�� �o���•�� �u�}�•�‹�µ� ���•�U�� � �o� �u���v�š�•�� �(� ��� �Œ���š���µ�Œ�•�� ������ �o�[oumma. La 
position centrale de la grande mosquée de Salé, dont les Slawis étaient fiers�U�����µ�����ˆ�µ�Œ��

                                                           
290 Cf. http://www.startimes.com/?t=25435059, consulté le 01 décembre 2016. Hajj Abdelaziz Aouad est 
le premier cité dans cette liste, il aurait capitaine de la Marine de Salé dans les années 1840, et 
considéré comme étant parmi les gens du Jihad en 1873. Cf. BOUCHAARA, Mostafa,  Biographie 
complémentaire des notables de Salé, 1985, Salé, édition bibliothèque Sbihi, p.249 
291 De nombreux auteurs comme Hatimi et Zafrani se sont intéressés à la question des populations juives 
du Maroc ainsi que leur relation avec le pouvoir et la communauté musulmane. 
292 Selon un informateur Slawi âgé de la série B, les Juifs accédaient parfois même dans Salé à des postes 
« officiels » comm���������o�µ�]���������D�}�‹�������u���������o���µ�Œ�����}�u�u�µ�v���µ�š� �U���•�}�Œ�š�������[���P���v�š�����[���µ�š�}�Œ�]�š� ���������‹�µ���Œ�š�]���Œ�X���>�[�µ�v��
���[���µ�Æ, après le départ de la communauté juive de la ville durant le XXe, demeura pour un temps 
�(�}�v���š�]�}�v�v���]�Œ�������µ���u�]�v�]�•�š���Œ�����������o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�������v�•���µ�v�������•���‹�µ���Œ�š�]���Œ�•���������^���o� �X 
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du quartier résidentiel de la bourgeoisie et sur le point culminant de la ville, 
�•�Ç�u���}�o�]�•���]�š���o�����‰�µ�]�•�•���v�������������o�������}�u�u�µ�v���µ�š� �X���>�}�Œ�•�‹�µ�����o�[�}�v���Œ� ���]�š���]�š���o�����‰�Œ�]���Œ�������µ���À���v���Œ�����]�U��
les portes de la ville étaient fermées à clé. �/���v�� ���o�]�U�� � �À�}�‹�µ���� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�� �‹�µ���� �o���•�� �^�o���Á�]�•�U��
malgré la crise sociale de la fin du XIXe demeuraient très attachés à la prière du 
Vendredi293. Dans les périodes de crises personnelles ou urbaines, aux époques de 
catastrophes naturelles ou de tension politique, la Grande mosquée devenait le foyer 
de la ville294.  

���µ�� �v�]�À�����µ�� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���U�� �o���� �•���v�š�]�u���v�š�� ���[���‰�‰���Œ�š���v���v������ ���� �o�[oumma se traduisait 
essentiellement par la �����]�[�� (allégeance). Celle-ci avait lié la ville de Salé, depuis sa 
fondation, aux différentes dynasties ayant régné sur le Maroc. Même en période de 
���Œ�]�•���•�� �}�µ�� ������ �Œ���o���š�]�À���� ���µ�š�}�v�}�u�]���U�� �µ�v�� �o�]���v�U�� ���µ�� �u�}�]�v�•�� �(�}�Œ�u���o�U�� ���[���o�o� �P�����v������avait été 
maintenu entre l�[���µ�š�}�Œ�]�š� �� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���� �o�}�����o��, les notables et le Sultan du Maroc. Ce qui 
�v�[� �š���]�š�� �‰���•�� �o���� �����•�� ���[���µ�š�Œ���•�� �P�Œ���v�����•�� �À�]�o�o���•�� ���µ�� �D���Œ�}���U�� ���}�v�v�µ���•�� �‰�}�µ�Œ�� �•�[�!�š�Œ���� �h révoltées » 
���}�v�š�Œ���� �o�[���µ�š�}�Œ�]�š� �� ������ �����Œ�š���]�v�•�� �•�µ�o�š���v�• �}�µ�� ���À�}�]�Œ�� ���}�v�v� �� �µ�v���� �����]�[���� ���}�v���]�š�]�}�v�v� ��295. La 
continuité de la �����]�[�� avait été assurée durant le XIXe siècle.  

���µ���‰�}�]�v�š���������À�µ�����•�}���]���o�U���o�[���‰�‰���Œ�š���v���v�����������o�[oumma se traduisait par un ensemble 
���������}�����•�U���������v�}�Œ�u���•�U���������š�Œ�����]�š�]�}�v�•�����š�����������}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š�•�X�����v���•�µ�•�����[� �o� �u���v�š�•���(�����š�µ���o�•�U���]�o��
�•�[���P�]�•�•���]�š�� ���µ�•�•�]�� ������ �o���� �Œ���‰�Œ� �•���v�š���š�]�}�v�U���‹�µ�� se faisaient les Slawis, notamment à travers 
leurs écrits, de leurs propres comportements sociaux. Ceux-ci étaient de leur avis la 
�š�Œ�����µ���š�]�}�v�����}�v���Œ���š�����������o���µ�Œ�����‰�‰���Œ�š���v���v�����������o�[oumma islamique296. 

Comme le résume Kenneth Brown297, « la vie de la ville était caractérisée et 
���}�v���Œ� �š�]�•� ���� �‰���Œ�� �o�[�]�•�o���u�U�� ���µ�Æ�� �]��� ���µ�Æ�� ���µ�o�š�µ�Œ���o�•�� ���µ�‹�µ���o�� �o���•�� �Z�����]�š���v�š�•�� � �š���]���v�š�� ���š�š�����Z� �• ». 
Ces idéaux se traduisaient par le désir des habitants de se sentir, à chaque instant, 
membres de la communauté islamique, av���v�š�� ���[�!�š�Œ���� �u���u���Œ���� ���[�µ�v���� �(���u�]�o�o���U�� �Z�����]�š���v�š��
�������o�����À�]�o�o�����}�µ���u���u���Œ�������[�µ�v���‹�µ���o���}�v�‹�µ�������µ�š�Œ�����P�Œ�}�µ�‰���X�� 

Cette appartenance impliquait aussi que les Slawis �‰���v�•���]���v�š�� ���[���µ�Æ-mêmes 
�‹�µ�[�]�o�•�� �i�}�µ���]���v�š�� �µ�v�� �Œ�€�o���� �����š�]�(�� �����v�•�� �o���� �À�]���� ������ �o�[oumma et que leur influence dépassait 
lar�P���u���v�š�� �o���•�� �(�Œ�}�v�š�]���Œ���•�� ���µ�� ���}�µ�Œ���P�Œ���P�X�� ���]�v�•�]�U�� �o�[�}�v�� ���}�v�•�]��� �Œ���]�š�� �‹�µ���� �o���•�� �•���À���v�š�•�� ������ �^���o� ��
avaient durant des siècles « rayonné dans le Maghreb et parfois même au-delà ». 
Aussi, « les ouvrages biographiques foisonnent de références sur les noms des 

                                                           
293   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 34 
294 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.278 
295 Cf. http://www.maghress.com/attajdid/51917, consulté le 01 décembre 2016. Kenneth Brown 
� �À�}�‹�µ�����š�}�µ�š���(�}�]�•�������Œ�š���]�v���•���‹�µ���Œ���o�o���•�����v�š�Œ�����•���À���v�š�•�������o�[�}�������•�]�}�v�������•�������]�[�����v�}�š���u�u���v�š���µ�v�����‰�}�o� �u�]�‹�µ�����•�µ�Œ��
�o�����š���Œ�u�]�v�}�o�}�P�]�����µ�š�]�o�]�•� �����‰�}�µ�Œ���o���������]�[�����������D�}�µ�o���Ç�����������o���Ì�]�Ì�X�� 
296 �>���•��� ���Œ�]�š�•�����[�/���v�����o�]���}�µ�����[���v-Naciri insistent de manière directe mais aussi subtile sur le fait que par 
principe les comportements sociaux des Slawis se conforment à un idéal islamique.  
297 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.277 
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célébrités originaires de la ville de Salé. Ibn Batouta raconte dans sa Rihla avoir 
rencontré deux Slawis, dont il loua la conduite �W���o�[�µ�v�������s���v�]�•�������š���o�[���µ�š�Œ���������v�•���o�����(�]�v���(�}�v����
du Soudan. Les plus illustres familles slawi���•�� ������ �o�[� �u�]�P�Œ���š�]�}�v�� �•�}�v�š�� �o���•�� �����Z�}�µ�Œ�� ���� �d�µ�v�]�•�U��
les Ma���[�v�]�v�}�µ en Egypte, les Alamyine à Jérusalem et les Debaghiyine en Arabie 
�^���}�µ���]�š���U�� �‹�µ�]�� �•�}�v�š�� �����š�µ���o�o���u���v�š�� �‹�µ���o�‹�µ���� �ð�ì�ì�� �u���u���Œ���•�� �}�����µ�‰���v�š�� ���[� �u�]�v���v�š���•��
fonctions civiles et militaires.298 » Ainsi, les Slawis ���Œ�}�Ç���]���v�š�� �Œ���Ç�}�v�v���Œ�� ���[�µ�v���� �����Œ�š���]�v����
manière par des ascend���v�š�•�� �•�[� �š���v�š�� �]�o�o�µ�•�š�Œ� s par « �o�[���Æ�‰�}�Œ�š���š�]�}�v�� ������ �o���µ�Œ�� ���Œ�š�� ������ �À�]�À�Œ����
slawi », comme le révèlent �o���•��� ���Œ�]�š�•�����[�/���v�����o�]���}�µ�����[���v- Naciri à la fin du XIXe siècle. 

Même si cela est anachronique�U�� �����š�� � �š���š�� ���[���•�‰�Œ�]�š�� �‰���µ�š��être décelé dans une 
émission produite par la Radiotélévision Marocaine en 1994, intitulée « mémoire des 
villes : Salé »299 �Œ�����}�v�š���� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� ���[�µ�v��fqih paraissant ordinaire, de la famille des 
Bouchâara, veille famille lettré�U�� �À�]�À���v�š�� ���[�µ�v���� �u���v�]���Œ���� �u�}�����•�š���� ���š�� �Z�µ�u���o���U�� �u���]�•�� �‹�µi 
���µ�Œ���]�š���i�}�µ� ���µ�v���Œ�€�o���������v�•���o�������}�v�À���Œ�•�]�}�v�������o�[�/�•�o���u�����[�µ�v���v�}�u���Œ�����]�u�‰�}�Œ�š���v�š�•�����[���µ�Œ�}�‰� ���v�•�U��
notamment des dignitaires et diplomates suisses de haut rang. Le message étant que 
dans cette ville de « civilisation �i���v�[�]�u�‰�}�Œ�š�����‹�µ���o��Slawi de « souche », pouvait en toute 
�Z�µ�u�]�o�]�š� �U���i�}�µ���Œ���µ�v���Œ�€�o�����v�}�v���v� �P�o�]�P�������o�����‰�}�µ�Œ���o������� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�����š���o�[���•�•�}�Œ���������o�[oumma 
islamique et ce, partout dans le monde. A la fin du XIXe et au début du XXe�U���o�[���•�•�}�Œ�������•��
mouvements de renouveau arabe et islamique, puis le panarabisme, favorisèrent 
a�µ�•�•�]�U�� �‰���Œ�� �o���� ��� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�� ���[�µ�v���� �‰�Œ���•�•���� �o�}�����o���� �����š�]�À���� ���š�� �u�]�o�]�š���v�š���U�� ������ �•���v�š�]�u���v�š��
���[���‰�‰���Œ�š���v���v�����������o�[oumma. �W�o�µ�•���š���Œ���U���]�o���•���u���o�����‹�µ�����o�������Z�}�]�Æ�����[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v���������o�����(���u�]�o�o����
du cheikh Abdessalam Yassine300 ���[�µ�v���� �‰���Œ�š�U�� ���š�� ������ �D�}�Z���u�u������ ���Z���(�]�l�U�� �‹�µ�]�� �•�}�v�š�� ����ux 
grandes �(�]�P�µ�Œ���•�� �u���Œ�}�����]�v���•�� ���[�µ�v�� �����Œ�š���]�v�� �]slamisme politique ���[�µ�v���� �‰���Œ�š�U�� ���š�� ���µ��
�����Œ��� �Œ�]�•�u���� ������ �o�[���µ�š�Œ���U�� ������ �À�]�À�Œ�� à Salé pour bénéficier de cette sorte « ���[���µ�Œ�� » de la 
ville soit un signe important, au moins au niveau des représentations collectives�Y 

Toutefois, ������ �•���v�š�]�u���v�š�� ���[���‰�‰���Œ�š���v���v������ � �š���]�š�� �•�µ�Œ�š�}�µ�š�� ���¸�� ���µ�� �(���]�š�U�� �‹�µ����
���}�v�š�Œ���]�Œ���u���v�š���������[���µ�š�Œ���•���À�]�o�o���•���u���Œ�}�����]�v���•�U���o���•���^�o���Á�]�•��proclamaient avoir la réputation 
de ville sainte et fermée. Plusieurs citations locales ou européennes transmettaient 
cette idée. A�]�v�•�]�U���o�[�}�v���oisait que Salé « �v�����•�������]�•�š�]�v�P�µ���]�š���‰�o�µ�•�U�������v�•���o�[���v���]���v���D���Œ�}���U���‹�µ����
�‰���Œ���o�����(���v���š�]�•�u�����������•���•���Z�����]�š���v�š�•�U���}���•�š�]�v� �•�U���i�µ�•�‹�µ�[���µ�Æ���‰�Œ���u�]���Œ���•�����v�v� ���•�����µ��XXe siècle à 
fermer la ville aux étrangers301. » Salé était aussi « fière à la fois de son antiquité et de 

                                                           
298 ALAOUI, Ismaël, MRINI, Driss, Salé, Cité millénaire, édition éclats, 1997, p.27 
299 Vidéo disponible sur le site YouTube, consultée le 27 avril 2014, 
http://www.youtube.com/watch?v=mWl3YOOhwYMb 
300 https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdessalam_Yassine, consulté le 02 décembre 2016 
301 HARDY, Georges, « �>�[���u�����u���Œ�}�����]�v�������[���‰�Œ���•���o�����o�]�š�š� �Œ���š�µ�Œ�����(�Œ���v�����]�•�� », ���µ�o�o���š�]�v���������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š��
public au Maroc, Chapitre sur la personnalité des villes marocaines, n°73, 1926/04, p.123 
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son puritanisme : c'est la seule ville importante de la côte que n'ait point souillée 
l'infidèle302. » 

1.2 �>�[���‰�‰artenance à la ville (Ahl Sala)  

�/�u�u� ���]���š���u���v�š�����‰�Œ���•���•������� �(�]�v�]�š�]�}�v���‰���Œ���o�[�]�•�o���u�U���o���•��Slawis préféraient se définir 
par �•�}�v�� �Zirk, sa hâdara�U�� ���[���•�š-à-dire son authentique caractère civilisé. Le fait de faire 
�‰���Œ�š�]���� ���µ�� �u�}�v������ �µ�Œ�����]�v�� ���]�À�]�o�]�•� �U�� � �š���]�š�� ���‰�Œ���•�� �o�[���‰�‰���Œ�š���v���v������ ���� �o�[�/�•�o���u�U�� �o���� �����µ�Æ�]���u����
repère pour les Slawis.   

Dans le Royaume de Fès, quatre villes étaient dites « �Z�������Œ�]���U�� ���[���•�š-à-dire 
proprement citadines, �u���µ�Œ���•�‹�µ���•�U�� �‰���µ�‰�o� ���•�� ���[�Z�����]�š���v�š�•�� ���}�v�š�� �o���•�� �}�Œ�]�P�]�v���•�� �•�}�v�š��
���]�À���Œ�•���•�U�� �u���]�•�� ���}�v�š�� �o���� �•�]�u�]�o�]�š�µ������ ���[���Æ�]�•�š���v�����U�� �µ�v���� ���]�À�]�o�]�•���š�]�}�v�� �Œ���o���š�]�À���� ���š�� �o���•�� �u���Œ�]���P���•�U��
ont formé une caste assez fermée, presque une race : ce sont Fès, Rabat, Salé et 
Tétouan. Les autres, même fort importantes, comme Marrakech et Meknès, sont des 
���]�š� �•�� ��� ���}�µ�]�v���•�U�� �������]���U�� ���[���•�š-à-���]�Œ���� �‰���µ�‰�o� ���•�� ���v�� �u���i�}�Œ�]�š� �� ���[�Z�����]�š���v�š�•�� �‹�µ�]�� �•�}�v�š�� �À���v�µ�•��
�����•�� �š�Œ�]���µ�•�� ���v�À�]�Œ�}�v�v���v�š���•�U�� �o���� ���µ�o�š�µ�Œ���� �u���µ�Œ���� �v�[�Ç�� ���•�š�� �P�µ���Œ���� �Œ���‰�Œ� �•���v�š� ���� �‹�µ���� �‰���Œ�� �o���•��
oumâna des douanes et quelques négociants venus originaires des villes hâdaria303. » 

Ainsi, c���•���À�]�o�o���•���•�[� �Œ�]�P�����]���v�š�����v���}�‰�‰�}�•�]�š�]�}�v�����µ���Œ���•�š�������µ���‰���Ç�•�����}�v�š���o���•���š�Œ�����]�š�]�}�v�•�����š��
�o�[���Œ�š���������À�]�À�Œ����� �š���]���v�š���‰���Œ���µ�•���‰���Œ�������•�����]�š�����]�v�•�����}�u�u�����•�[���‰�‰���Œ���v�š���v�š�����µ�Æ���u�}�����•���������À�]���•��
campagnards et bédouins, même si une profonde interpénétration entre les deux 
milieux existait304. Selon une autre citation, Salé, était aussi différente des villes 
Makhzen. En effet, les villes « �v�[���À���]���v�š���‰���•���o�����u�!�u�����Œ���v�P�����š���o�����u�!�u�����v�]�À�����µ�X���/�o���Ç�����À���]�š��
���[�µ�v�����€�š� �U���o���•���À�]�o�o���•�����µ�š�Z���v�š�]�‹�µ���•�U���‹�µ�]�����À���]���vt hérité de traditions urbaines qui faisaient 
���[���o�o���•���µ�v�������v�š�Œ�����������Œ���Ç�}�v�v���u���v�š���Œ���o�]�P�]���µ�Æ�����š�����µ�o�š�µ�Œ���o�X�����š���������o�[���µ�š�Œ�������€�š� �U���]�o���Ç�����À���]�š���o���•��
�À�]�o�o���•�� �D���l�Z�Ì���v�U�� �‹�µ�]�� �������µ���]�o�o���]���v�š�� �o���•�� �}�Œ�P���v���•�� ������ �o�[���š���š�U���v�}�š���u�u���v�š�� �o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v�� ���š��
�o�[���Œ�u� ���X�� �>�[�}�v�� ���}�u�‰�š���]�š�� �����v�•�� �o���� �‰remière catégorie Fès, Tétouan, Rabat et Salé, qui 
avaient accueilli, à diverses époques, des communautés andalouses �~�Y�•.305» 

Cette hâdara, était également centrée autour de traditions et de 
comportements que les Slawis ���}�v�•�]��� �Œ���]���v�š�� ���}�u�u���� �‰���Œ�(���]�š���u���v�š�� �]�v�•�‰�]�Œ� �•�� ������ �o�[�]�•�o���u��

                                                           
302 En tribu : missions au Maroc / par Edmond Doutté ; avec 128 photographies prises par l'auteur et 6 
plans dont 4 exécutés par ses levées par M. Saladin,... et 2 d'après M. Bernaudat ; orné de 8 
reproductions en couleurs des toiles originales d'A. Corson �t 1914, sur Gallica 
303 ���µ�o�o���š�]�v���������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š���‰�µ���o�]�������µ���D���Œ�}c, Chapitre sur la personnalité des villes marocaines, n°73, 
1926/04, p.117 
304 Salé fait des villes officiellement qualifiés par le Makhzen comme ayant un Haouz, arrière-pays rural 
��� �‰���v�����v�š�����[���o�o���U�����À�����������•���š�Œ�]���µ�•����� �‰���v�����v�š���������o�[���µ�š�}�Œ�]�š� ���������•�}�v���P�}�µ�À���Œ�v���µ�Œ�U comme mentionné dans 
�o�[�����š�������[���o�o� �P�����v���������µ���^�µ�o�š���v���,���•�•���v���íer (1873). 
305 AL MANSOUR, Mohammed, �o�����D���Œ�}�������À���v�š���o�[�]�v��� �‰���v�����v���� : société, Etat et Religion : 1792-1822, 
Centre Culturel Arabe, 2006, p.33 
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���š�� ������ �•���•�� �]��� ���µ�Æ�� �•�}���]���µ�Æ�� ���š�� �‰���Œ�•�}�v�v���o�•�X�� �>���� �(�����}�v�� ���[� �o���À���Œ�� �o���•�� ���v�(���v�š�•�U�� �o���� �(�����}�v�� ������
manger, de se vêtir, de rendre visite à ses proches, de célébrer les fêtes religieuses, les 
mariages ou encore les funérailles étaient autant de comportements sociaux et 
personnels faits, selon les Slawis, dans u�v���� �o�}�P�]�‹�µ���� ���[�µ�Œ�����v�]�š� �U conformément au 
Maârouf, convenable306. Les Slawis, avaient « le même caractère de bourgeoisie 
secrète, puritaine et polie, qui les apparentait �����&���•�����š���‹�µ�[�}�v�����Z���Œ���Z���]�š�����]�o�o���µ�Œ�•�����v���À���]�v��
dans le fruste Moghreb307. » 

���[�µ�v���� �u���v�]���Œ���� �‰�o�µ�•�� �•�‰�}�v�š���v� ���U�� �o���•��Slawis traduisaient leur appartenance à la 
hadâra ���v�� ���(�(�]�Œ�u���v�š�� �‹�µ�[�]�o�•�� ���‰�‰���Œ�š�]���v�v���v�š�� ����Ahl Sala308, c'est-à-dire les «habitants de 
Salé ». Cette expression recouvre deux dimensions �W�� �����o�o���� ���[�Z�����]�š���v�š�� ������ �o�[���v���Œ�}�]�š�� ���š��
�����o�o���� ������ �(���u�]�o�o���� ������ �o�[�]�v���]�À�]���µ�� �}�µ�� ������ �(���u�]�o�o���� �}�Œ�]�P�]�v���]�Œ���� ���µ�� �o�]���µ�X�� ���v�� �•���� ��� �•�]�P�v���v�š�� �‰���Œ��Ahl 
Sala, le Slawi utilise un mot qui renvoie son identité à sa ville, mais aussi, qui en fait le 
�u���u���Œ�������[une « famille urbaine » élargie.   

���]�v�•�]�U�� �o�[�]�����v�š�]�š� ��slawie renvoie à la ville, à une communauté soudée et aussi 
indirectement à un prestige et un éclat. Pour le XIXe siècle, Kenneth Brown a cité à cet 
effet la métaphore de la «noria309», godet, qui représen�š���� �o���•�� �o�]���v�•�� ���[���‰�‰���Œ�š���v���v������ ����
une même communauté solidaire et unie. 

2. Des liens sociaux idéalisés  
 

Les mariages, les circoncisions, et autres fêtes, tout comme les funérailles 
représentent des événements importants de la vie personnelle et sociale dans les 
�š���Œ�Œ���•�� ���[�/�•�o���u�X�� �^���o� �� ���À���]�š�U�� ���µ�Œ���v�š�� �v�}�š�Œ���� �‰� �Œ�]�}������ ���[� �š�µ�����U généralement des traditions 
proches de celles des autres villes hadaria du Maroc voire du Maghreb. Il y avait 
�����Œ�š���]�v���•�� �•�‰� ���]�(�]���]�š� �•�� �}�µ�� �š�Œ�����]�š�]�}�v�•�� �‹�µ���� �v�}�µ�•�� ���•�•���Ç�}�v�•�� ���[�����}�Œ�����Œ�� ���]-après. La 
description de ces pratiques a néanmoins un double interêt, notamment la mise en 
perspective avec les différentes pratiques actuelles au niveau du Maroc 

                                                           
306   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 33. 
�>�����D�����Œ�}�µ�(�����•�š���µ�v�����}�v�����‰�š���]�•�o���u�]�‹�µ�����•�����Œ���‰�‰�}�Œ�š���v�š�������������‹�µ�]���v�[���•�š���‰���•���(�}�Œ��� �u���v�š�����Æ�‰�o�]���]�š� ���‰���Œ���o�����Œ���o�]�P�]�}�v��
islamique en détail mais qui est par nature convenable socialement, conforme aux canons islamiques et 
���}�v�š���o�[�������}�u�‰�o�]�•�•���u���v�š�����•�š���u� �Œ�]�š�}�]�Œ���X���/�o���Œ���i�}�]�v�š���o�����v�}�š�]�}�v���‰�o�µ�•���P� �v� �Œ���o�������[�������}�u�‰�o�]�•�•���u���v�š�����µ�����]���v�X 
307 Citation des Frères Tharaud, Georges Hardy, « �>�[���u�����u���Œ�}�����]�v�������[���‰�Œ���•���o�����o�]�š�š� �Œ���š�µ�Œ�����(�Œ���v�����]�•�� », 
���µ�o�o���š�]�v���������o�[���v�•���]�P�v���u���v�š���‰�µ���o�]�������µ���D���Œ�}��, Chapitre sur la personnalité des villes marocaines, n°73, 
1926/04, p.122 
308   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 33 
309 La Noria sert à élever de l'eau et fonctionne suivant le principe du chapelet hydraulique. C'est une 
grande roue à ailettes installée sur un cours d'eau et actionnée par le courant. Un chapelet de godets 
fixés à cette roue élève et déverse l'eau dans un aqueduc associé qui la distribue. La Noria est donc le 
�•�Ç�u���}�o�������[�µ�v�������}�u�u�µ�v���µ�š� ���•�}�µ��� �� ���š���µ�v�]�����‰���Œ���o�����Z���o�]�P�]�}�v�U���o���•���o�]���v�•���(���u�]�o�]���µ�Æ�U�����[���u�]�š�]� �Y Elle se nourrit 
du même bassin et déverse son eau au même endroit. 
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contemporain310  pour certaines communautés ���[�µ�v���� �‰���Œ�š, �‰�µ�]�•�� ���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š 
���[���Æ���u�]�v���Œ���o���� �‰���Œ�����‰�š�]�}�v�� �‹�µ�[���À��ient les Slawis de ces pratiques au XIXe siècle. Les 
Slawis considéraient ces pratiques comme respectant la loi islamique et respectant les 
valeurs de solidarité familiale311. Cette perception pouvait aussi masquer, une 
différence de pratiques entre catégories sociales. En effet, les pratiques que nous 
décrivons ici, proviennent souvent de sources ou de témoignages des familles 
notables. Elles pouvaient devenir un moyen d���� ��� �u�}�v�•�š�Œ���š�]�}�v�� ���[�µ�v���� ���]�•�š�]�v���š�]�}�v�� �‰���Œ��
rapport aux autres. Les rituels de préparation, le côté vestimentaire, et autres, sont 
�������}�u�‰���P�v� �•�� ���[�µ�v���� �P�Œ���v�����µ�Œ�� �‹�µ�]�� �Œ���(�o���š���� �o���� �Z�������Œ���� �~�o���� ���]�À�]�o�]�•���š�]�}�v�•�� ���[�µ�v���� ���}�µ���Z���� ���]���v��
déterminée, en général des familles notables et considérées comme lettrées.  

2.1. �>�[�]�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v�����µ��mariage 

En ce qui concerne le mariage, les Slawis prétendaient avoir des traditions 
�•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•�����š�����v���]���v�v���•�U�����]���v���‹�µ�����À���Œ�]���v�š�����[�µ�v�����(���u�]�o�o���������o�[��utre. Le mariage renvoyait 
pour eux à deux choses �W�� �o�[�����š���� �o� �P���o�� �Œ���o�]�P�]���µ�Æ���~�Z���l����) autorisant la vie commune (le 
nikah) et la cérémonie de mariage (oûrsse�•�X�� ���À���v�š�� �o�[�����š���� ������ �u���Œ�]���P���� ���À���]�š�� �o�]���µ�� �µ�v����
demande en mariage (khoutouba�•�U��� �‹�µ�]�À���o���v�š�������µ�Æ���(�]���v�����]�o�o���•�X���>���� ���}�v���o�µ�•�]�}�v�������� �o�[�����š����
était parfois fêtée par une cérémonie de (drib sdake), préalable à la fête de mariage 
qui avait lieu plus tard, parfois même quelques années par la suite. 

Les fiançailles (khotba) 

�E�}�µ�•���v�[���À�}�v�•���‰���•���‰�µ����� �š���Œ�u�]�v���Œ���•�µ�Œ���o���������•�����������•�}�µ�Œ�����•��écrites le déroulé exact 
de la période de fiançailles à Salé, au XIXe siècle. Toutefois, nous nous sommes basés 
sur ce �‹�µ�[���v�� �Œ���‰�‰�}�Œ�š���� �<���v�v���š�Z�� ���Œ�}�Á�v�� ���š�� �‹�µ���o�‹�µ���•�� �•�}�µ�Œ�����•�� �}�Œ���o���•�X�� ���]�v�•�]�U�� �µne fois 
�o�[�]�v�š���v�š�]�}�v���������u���Œ�]���P�����(�}�Œ�u�µ�o� �����‰���Œ���o�����(�µ�š�µ�Œ���u���Œ�]� �U���•�}�v���‰���Œ�����Œ���v�����]�š���À�]�•�]�š�������µ���‰���Œ�����������o����
future mariée pour demander sa main et obtenir un accord de principe. Quelques jours 
après, la mère du futur marié accompagnée de quelques proches se rendait chez la 
famille du mari, pour à leur tour, confirmer cette intention apportant avec elles, 
généralement un petit cadeau (un petit bijou en or par exemple). Puis, ils convenaient 
ensemble le j�}�µ�Œ�� ������ �o���� ���}�v���o�µ�•�]�}�v�� ������ �o�[�����š���� ������mariage.312 Durant cette période, le 
rituel devait être dominé par la « �Œ� �•���Œ�À���� ������ �o���� �(�]���v��� ���U�� ���[���•�š-à-dire une qualité de 
modestie, de décence, l-hya, ce qui était considéré comme convenable à la fois pour 
�o�[�Z�}�u�u�������š���o����femme313. » �������‹�µ�]���v�[� �š���]�š���‰���•�������‰�Œ�]�}�Œ�]���À� �Œ�]�š�����o���u���v�š���•�‰� ���]�(�]�‹�µ���������^���o� �X 

                                                           
310 Cf. EL AYADI, Mohammed, RACHIK, Hassan, TOZY, Mohammed, �>�[�]�•�o���u�����µ���‹�µ�}�š�]���]���v�X�����v�‹�µ�!�š�����•�µ�Œ���o���•��
valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Casablanca, éditions Prologues, 2007, 272 p. 
311 BROWN, Kenneth, Op. cité, p. 149 
312 Sources orales de la Série A. Cf. Annexe méthodologique  
313 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.149 
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�>�[�����š�����������u���Œ�]���P�����~�Zakde) et de la cérémonie de conclusion (drib sdake) 

 �>�[��cte légal religieux de mariage autorisait la vie commune. La mariée était en 
effet dans une retraite avant son mariage et ne voyait ses quelques parents mâles et 
ceux du marié, que la veille du mariage, lors de la cérémonie de slam (salut)314. Même 
�•�]�� �v�}�µ�•�� �v�[���À�}�v�•�� �‰���•�� �š�Œ�}�µ�À� �•�� ������ �v�}�u���Œ���µ�•���•�� �•�}�µ�Œ�����•�� � ���Œ�]�š���•�� �•�µ�Œ�� �o���•�� �u���Œ�]���P���•�� ���µ�� �y�/�y����
siècle, �o���•���u���v�µ�•���Œ�]�š�•�����[� �‰�}�‹�µ����� �š�µdiés et les Slawis âgés que nous avons interviewés, 
de toutes catégories, accordaient une grande importance au mariage et à son 
institution. La mise du contrat sur papier permettait de lever les ambiguïtés, de 
�š� �u�}�]�P�v���Œ�� ���Æ�‰�o�]���]�š���u���v�š�� ������ �o�[�������}�Œ���� �����•��parties et de montrer avec précision 
�o�[���Æ�]�•�š���v�����������•�����}�v���]�š�]�}�v�•�����µ���u���Œ�]���P�������µ���u�}�u���v�š���������•�������}�v���o�µ�•�]�}�v315.  

 Les adoul-s slawis �Œ� ���]�P�����]���v�š�� �•�}�µ�À���v�š�� �o�[�����š���� ������ �u���Œ�]���P���� ���À������ �•�}�]�v et 
esthétique�U�� �•�]�� �o�[�}�v�� �‰�Œ���v���� �‰�}�µ�Œ�� ���Æ���u�‰�o���� �µ�v�� �����š���� ���� mariage écrit vers la fin du XVIIIe 
siècle316�U�� ���[�µ�v�� �P�Œ���v���� �v�}�š�����o���� �•�o���Á�]�U��Hajj Said Ajenoui, qui occupera les fonctions de 
�P�}�µ�À���Œ�v���µ�Œ�X�� ���]�v�•�]�U�� �o�[�����š����mentionnai�š�� ���[�����}�Œ���� �o���•�� �À���Œ�•���š�•��coraniques relatifs au 
contexte, les noms complets des deux mariés et leurs parents, le représentant légal de 
la femme, la date du mariage, la dot et les modalités y afférent, les noms des deux 
�š� �u�}�]�v�•�Y�� �>�[�����š���� � �š���]�š�� ���}�v���o�µ�� �‰���Œ�� �µ�v���� �u���v�š�]�}�v�� ���� �o���� �(�]�v�� ���µ�� �š���Æ�š���� �u���v�š�]�}�v�v���v�š�� �‹�µ����
�o�[���v�•���u���o���� �����•�� ���]�•�‰�}�•�]�š�]�}�v�•�� ���À���]���v�š��pu être établies conformément au Coran et à la 
Sunna. Ces actes écrits, bien conservés, ���À���]���v�š�����µ�•�•�]�����[���µ�š�Œ���•���•�]�P�v�]�(�]�����š�]�}�v�•�����š���µ�•���P���•��
pour les Slawis. Ils permettaient par exemple de montrer un certain statut social en 
arguant de mariages prestigieux conclus par des ascendants317 ou encore de prouver 
une généalogie (les actes de mariage donnaient des détails très intéressants à ce sujet, 
mais aussi ������ ���o���Œ�]�(�]���Œ�� �o���•�� ���}�v���]�š�]�}�v�•�� ���[�µ�v�� �Z� �Œ�]�š���P���U�� �‹�µ�]�� ���À���]���v�š�� �‰���Œ�(�}�]�•�� �����Œ�š���]�v���•��
relations avec la nature de la dot).  

La conclusion �������o�[�����š�������µ�š�}�Œ�]�•���]�š les époux à mener la vie commune. Toutefois, 
�]�o�•�� ���š�š���v�����]���v�š�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[�µ�v�]�}�v�� ���Z���Œ�v���o�o���� ���š�� �•���o�}�v�� �o���•�� �š�Œ�����]�š�]�}�v�•�U�� �o���� �(�!�š���� ������ �u���Œ�]���P���� �‹�µ�]��
�‰�}�µ�À���]�š�� ���À�}�]�Œ�� �o�]���µ�� ���]���v�� �‰�o�µ�•�� �š���Œ���X�� �>���� ���}�v���o�µ�•�]�}�v�� ������ �o�[�����š���� � �š���]�š�� �•�}�µ�À���v�š�� �������}�u�‰���P�v� ����
���[�µ�v���� �‰�Œ���u�]���Œ���� �(�!�š���� ���‰�‰���o� ����drib sdake. Deux fêtes en réalité avaient lieu : une pour 
les hommes chez le mari et une pour les femmes chez la mariée, où pouvait avoir lieu 

                                                           
314 Idem 
315 Pour la jurisprudence islamique, les conditions sont notamment le consentement des époux, la 
�‰�Œ� �•���v���������µ���t���o�]���~�Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š���o� �P���o���������o�����(���u�u���•�U���o�[�����•���v���������[���u�‰�!���Z���u���v�š�•���o� �P���µ�Æ�U���o�[���š�š�Œ�]���µ�š�]�}�v��
���[�µ�v�������}�š�����š���o�����‰�Œ� �•���v�����������������µ�Æ���š� �u�}�]�v�•���u�µ�•�µ�o�u���v�•�X���>�[���v�•���u���o���������������•���‰�}�]�v�š�•���•�}�v�š�����}���]�(�]� �•�������v�•���o�[�����š����
de mariage. 
316 BOUCHÂRA, Mustapha, �Z���š�Œ���v�•���Œ�]�‰�š�]�}�v���������o�[acte de mariage de Saïd Ajenoui (fin du XVIIIe siècle), 
Salé, édition bibliothèque Sbihi, 1985 
317 �h�v�����(���u�]�o�o�����‹�µ�]�����]�•�‰�}�•�������[�µ�v�����š�Œ�����]�š�]�}�v��� ���Œ�]�š�������š�����[� ���Œ�]�š�•���•���u���o����automatiquement « prendre de la 
�À���o���µ�Œ�����š���������o�[���µ�š�Z���v�š�]���]�š�  », comme le montrent plusieurs rencontres que nous avons effectuées avec 
nos informateurs Slawis de la série A et de la série B. 
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également, selon la tradition familiale du mari, une cérémonie du henné. Lors de cette 
réception, le mari envoyait quelques cadeaux à son épouse, selon des traditions que 
�o�[�}�v�� �Œ���š�Œ�}�µ�À���]�š�� � �P���o���u���v�š�� �����v�•�� ���[���µ�š�Œ���•�� �À�]�o�o���•��hadaria ���}�u�u���� �&���•�U�� �•���o�}�v�� ������ �‹�µ�[���v��
rapporte Le Tourneau dans sa thèse sur Fès318. 

La fête de mariage 

Le mariage renvoie aussi au �Z�}�¸�Œ�•�•���U typiquement la fête de mariage ou plutôt 
les fêtes de mariage. Des chercheurs comme Kenneth Brown ou G. Salmon319 à 
�o�[� �‰�}�‹�µ���� ���}�o�}�v�]���o���� �•�[�Ç�� �•�}�v�š�� �]�v�š� �Œ���•�•� �•�X�� �����•�� �(�!�š���• avaient une signification religieuse 
puisque le fait de fêter le mariage était recommandé par le Prophète320. De ce fait, la 
��� �Œ� �u�}�v�]�����������u���Œ�]���P�����v�[� �š���]�š���‰���•���o�]�u�]�š� ���������µ�v���•�š���š�µ�š���•�}���]���o���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���‰�µ�]�•�‹�µ�������Z���‹�µ����
Slawi pouvait fêter son mariage en fonction de ses moyens. Mais la cérémonie du 
mariage se devait de se conformer à la coutume qui traduisait selon eux divers 
principes religieux tels la pudeur, la modestie, etc.321. Toutefois, la forme et le 
déroulement des mariages à Salé était aussi potentiellement inspirée par des 
�š�Œ�����]�š�]�}�v�•�����Æ�š� �Œ�]���µ�Œ���•�U���o�]� ���•���š���v�š�������o�[�Z� �Œ�]�š���P�����������o�����‰� �Œ�]�}�������u�}�Œ�]�•�‹�µ���U���‹�µ�[���µ�Æ���]�v�(�o�µ���v�����•��
�����Œ�����Œ���•�� �}�µ�� �Œ�µ�Œ���o���•�X�� �^���v�•�� �}�µ���o�]���Œ�� �o���� �‰�Œ� �•���v������ ���[�µ�v���� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���� ���}�u�u�µ�v���µ�š� �� �i�µ�]�À�� 
ayant ses propres traditions. 

Le mariage était perçu par les Slawis, au XIXe siècle, comme un événement 
�u���i���µ�Œ���š� �u�}�]�P�v���v�š�����[�µ�v�����}��� �]�•�•���v���������µ�Æ�����}�u�u���v�����u���v�š�•��divins et une initiation à la 
maturité322. �W�}�µ�Œ���o���•���(���u�u���•�����v���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�U���o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����µ���u���Œ�]���P���������•�����v�(���v�š�•��� �š���]�š��
une source supplémentaire de prestige dans la société slawie, dès lors il impliquait un 
�o�}�v�P�� �‰�Œ�}�����•�•�µ�•�� ���[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P����et de transmission de savoir-faire entre mères et 
filles323�X���>�����Œ� �•�µ�o�š���š���������‰�Œ�}�����•�•�µ�•��� �š���]�š���o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����[�µ�v������� �Œ� �u�}�v�]�������•�•���Ì�����}�u�‰�o���Æ���U��
�•������� �Œ�}�µ�o���v�š���•�µ�Œ���‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•���i�}�µ�Œ�•�U�����}�v�š�������Œ�š���]�v�•�����•�‰�����š�•��� �š���]���v�š���o�����Œ���(�o���š���������o�[� �o� �P���v���������š��
du raffinement urbain que prétendaient avoir les Slawis. Il est intéressant ici de 
rapporter en détail, pour avoir un avant-goût de cette tradition de sophistication dont 
se réclamaient les Slawis�U�� �u�!�u���� �•�[�]�o�� ���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���� ���� �µ�v���� �‰� �Œ�]�}������ ���v�š� �Œ�]���µ�Œ����à notre 
� �š�µ�����U���o�����Œ� ���]�š�����[�µ�v���u���Œ�]���P����slawi vu par le captif français Germain Mouette324 au XVIIe 

                                                           
318 LE TOURNEAU, R. La vie quotidienne à Fès en 1900, Paris, 1965, pp.195 à 222. 
319 Cf. SALMON G., « Notes sur Salé », Archives Marocaines III, 1905 
320 De nombreux lettrés Slawis affirment tenir à cette cérémonie qui est pour eux une Sounna (série A), 
car le prophète avait dit à un de ses compagnons dans un hadith « Fais un repas de cérémonie (pour ton 
mariage) même avec un agneau.» Hadith rapporté par Al Boukhari, n°4872 (traduction personnelle) 
321 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.149 
322 Idem 
323 Informations obtenues à travers les entretiens de la série A. Cf. Annexe méthodologique 
324 Cf. MOUETTE, Germain, Relation de Captivité, Jean Cochart, 1683. Passage sur le mariage à Salé. 
Germain Mouette ����� �š� �������‰�š�]�(�������^���o� �����š�������}���•���Œ�À� �����}�u�u�����v�}�µ�•���o�[���À�}�v�•��� �À�}�‹�µ� �����µ�‰���Œ���À���v�š���o���•���µ�•�����š��
coutumes des habitants. 
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siècle. «Quand il y a quelques noces, on prend dix esclaves des particuliers pour 
�‰�Œ�}�u���v���Œ�� �o���� �u���Œ�]� ���� �����v�•�� �o���� �>�]�š�]���Œ���U�� �(���]�š���� ���v�� �(�����}�v�� ���[�µ�v�� �‰���š�]�š�� �d�Œ�€�v���U�� �‹�µ�]�� ���•�š�� ���}�µ�À���Œ�š��
���[� �š�}�(�(�����������^�}�]���U���]�o�•���o�����‰�}�Œ�š���v�š���•�µ�Œ���o���µ�Œ�•��� �‰���µ�o���•�����µ���•�}�v�������•���d���u���}�µ�Œ�•�����š�������•���,���µ�š�����}�]�•��
par les rues de la ville. Le mary accompagné des conviez marche le premier à leur tête 
derrière son épouse, on la mène ensuite à son logis, où toutes les femmes, parentes et 
amies des deux parties se sont allées rendre. Ces femmes se renferment dans une 
���Z���u���Œ���U�����[�}ù elles ne ressortent que quelques heures après, pendant laquelle le mary 
�Œ�����}�]�š�� ���Z���Ì�� �o�µ�Ç�� �•�}�v�� � �‰�}�µ�•���U�� ���š�� �o���� �u���v���� �����v�•�� �o���� ���Z���u���Œ���� �‹�µ�[���o�o���� ���}�]�š�� �}�����µ�‰���Œ�X�� �>���� �u���Œ�Ç��
retourne aussitôt vers la porte dehors, pour remercier ses parents et ses amis par une 
petite col�o���š�]�}�v���‹�µ�[�]�o�•���‰�Œ���v�v���v�š�����v�š�Œ�����o���•���‰�}�Œ�š���•�U���‰�µ�]�•�����Z�����µ�v���•�����Œ���š�]�Œ���X�����‰�Œ���•���‹�µ�[�]�o�•���•�}�v�š��
�‰���Œ�š�]�•�U���o�����u���Œ�Ç���Œ���š�}�µ�Œ�v�����À�}�]�Œ���•�}�v��� �‰�}�µ�•���U�����(�]�v�����[� �‰�Œ�}�µ�À���Œ���•�[�]�o���o�����š�Œ�}�µ�À���Œ�����š���o�o�����‹�µ�[�}�v���o�µ�Ç������
�‰�Œ�}�u�]�•���� �����v�•�� �o���•�� ���o���µ�•���•�� ���µ�� �u���Œ�]���P���U�� �‹�µ�]�� ���•�š�� ���[�!�š�Œ���� ���Z���•�š���U�� ���v�•�µ�]�š���� �‰���Œ��un signal �‹�µ�[�]�o��
donne aux parentes qui sont �����o�����‰�}�Œ�š�����‹�µ�[�]�o���o�[���������‰�š�����‰�}�µ�Œ���•�����(���u�u���U�����o�o���•���‰���•�•���v�š���o����
�Œ���•�š���� ������ �o���� �v�µ�]�š�� ���� �~�Y�•�� �����À���v�š�� �����š�š���� �‰�}�Œ�š���� �‰���v�����v�š�� �‹�µ���� �v�}�•�� �u���Œ�]���Ì�� �(�}�v�š�� ���}�µ���Z���Ì��
���v�•���u���o���X�����š���•�]���o�����(�]�o�o�����v�[���•�š���‰���•���š�Œ�}�µ�À� �����À�]���Œ�P���U���o�����u���Œ�Ç���o�µ�]���(���]�š����� �‰�}�µ�]�o�o���Œ���o���•���Z�����]�š�•���‹�µ�[�]�o��
luy a donnez et sans lui voir le visage la remet entre les mains de ses parentes qui la 
�Œ�����}�v���µ�]�•���� ���Z���Ì�� �•�}�v�� �‰���Œ���� �~�Y�•�X�� �>�}�Œ�•�� �‹�µ���� �o���•�� �D���Œ�]���P���•�� �•���� �(�}�v�š�� ���v�š���� �‰���Œ���v�š�•�U�� �����•��
cérémonies ne se pratiquent guère de peur de déshonorer la famille, mais pour garder 
�o���•���(�}�Œ�u���o�]�š� �•�U���o�����u���Œ�Ç��� �P�}�Œ�P�����µ�v���‰�]�P���}�v���•�µ�Œ���µ�v�������o�����}�v���‹�µ�[�]�o���i���š�š���������Z�}�Œ�•�U�����š�����µ���u�!�u����
�]�v�•�š���v�š���]�o����� �À�}�]�o�����o�����À�]�•���P�����������o�����(���u�u�������(�]�v�����[���À�}�]�Œ���o�����‰�o���]�•�]�Œ�����������}�v�š��mpler toutes ses 
perfections325 ». 

Ces traditions anciennes racontées par Germain Mouette ont probablement été 
exagérées et déformées�U���u���]�•���P���Œ�����v�š���µ�v�����‰���Œ�š�����[�����š�µ���o�]�š� ���‰�}�µ�Œ���v�}�š�Œ�����‰� �Œ�]�}���������[� �š�µ����, 
même si �o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����µ���u���Œ�]���P�����������µ�•�•�]���‰�Œ�}�������o���u���v�š���‹�µ���o�‹�µ�����‰���µ��évolué en deux 
siècles. �^�]�� �P�o�}�����o���u���v�š�U�� �o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����[�µ�v�� �u���Œ�]���P���� ���À���]�š�� �����•�� ���}�v�š�}urs plus ou moins 
définis dans la société slawie, chaque famille pouvait appliquer de légères variantes 
liées au contexte ou à la tradition familiale.  

�E�}�µ�•���‰�}�µ�À�}�v�•�� ���]�š���Œ���]���]�� �o���•�� ���}�v�š�}�µ�Œ�•�����[�µ�v�� �u���Œ�]���P���� �^�o���Á�]�� ���µ�� ��� ���µ�š�����µ�� �y�y�����•�]�����o����
selon une informatrice slawie326 �]�•�•�µ�������[�µ�v�����(���u�]�o�o�����v�}�š�����o���X�����]�v�•�]�U���o�����u���Œ�]���P����� �š���]�š���µ�v��
grand événement, il durait un mois. Les fêtes se succédaient avec beaucoup de 
�(���v�(���Œ���•�� �~�š�[�v���š���v���•�X�� �W�}�µ�Œ�� ���Z���‹�µ���� �‰�Œ� �‰���Œ���š�]�(�� ���µ�� �u���Œ�]���P���U�� �]�o�� �(���o�o���]�š�� �}�Œ�P���v�]�•���Œ�� �µ�v���� �(�!�š���U��
notamment pour la préparation du mobilier du mariage (tâamar al-mkhade), une fête 
�����o�[�}�������•�]�}�v�����µ���Z���v�v� ���š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o���‹�µ���o�‹�µ���•���i�}�µ�Œ�•�����À���v�š���o�����u���Œ�]���P���U���µ�v�����(�!�š�����}�µ���‰�o�µ�š�€�š��
une invitation (�Z���Œ������) pour le bain traditionnel de la mariée (hammam�•�Y�� 

                                                           
325 MOUETTE, Germain, Relation de Captivité, Jean Cochart, 1683. vers pp.119 à 121. 
326 �Z� ���]�š�����}�o�o�����š� ���o�}�Œ�•�����[�µ�v�����v�š�Œ���š�]���v�����À�������Z�����]�����������v�l�Z�����Œ��, descendante de la famille notable des 
�����v�l�Z�����Œ���U�����}�v�š���o�[�µ�v�������•���u���u���Œ���•��� �š���]�š���������]�����µ���^�µ�o�š���v�����µ����� ���µ�š�����µ���y�y�����•�]�����o���U (série A), née avant 
1920. Cf. annexe méthodologique 
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Lorsque le jour de la grande cérémonie appr�}���Z���]�š�U���o�[�}�v���‰�Œ� �‰���Œ���]�š���µ�v���‹���v�š���Œ327 
de couscous. Puis la cérémonie durait sept jours voire un mois. Le lendemain du 
mariage était organisée une fête appelée la matinale de la mariée sabouhi dial 
�Z���Œ�}�µ�•�•��328. Les troisième et septième jours, �o�[�}�v���}�Œ�P���v�]�•���]�š�����[���µ�š�Œ���•����� �Œ� �u�}�v�]���•. 

Plusieurs récits des mariages avant le XXe siècle ou début du siècle sont 
rapportés notamment par des chercheurs du début de la période coloniale, toutefois 
certains récits semblent fantaisistes comme les attributions de charges virtuelles de 
���}�µ�Œ�� �~�‰�����Z���U�� �u�µ�ù�š���•�]���U�� �Y�•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� �‰�Œ�}���Z���•�� ���µ�� �u���Œ�]� �•�� ���}�v�š�Œ���� �����•�� �•�}�u�u���•�� ���[���Œ�P���v�š�•�X��
�����•�� �(���]�š�•�� �‰�}�µ�À���]���v�š�� �����Œ�š���•�� �!�š�Œ���� �Œ���o���š�]�À���u���v�š�� �(�Œ� �‹�µ���v�š�•�� �u���]�•�� �]�o�� �v���� �•���u���o���� �‰���•�� �‹�µ�[�]�o�•��
constituaient la règle329. 

En somme, le mariage était un des moments les plus forts pour la transmission 
des valeurs et des traditions slawies aux jeunes générations et un outil de 
« continuité » pour la société slawie.  

2.2. Les baptêmes (sabâa) 

�����•��� �À� �v���u���v�š�•���‹�µ�[�]�v���o�µ�š���<���v�v���š�Z�����Œ�}�Á�v, qui a étudié Salé au XIXe siècle, dans 
les « rites de passages » marquant la société musulmane avaient un rôle très 
important. Le nouveau-�v� �����}�u�u�����o���•���i���µ�v���•�����v�(���v�š�•��� �š���]���v�š���‹�µ���o�]�(�]� �•���•�}�µ�À���v�š�����[���v�P���•��
(�u���o���[�]�l���•�� ���š�� �i�}�µ���]���v�š�� �µ�v�� �Œ�€�o���� �u���i���µ�Œ�� �����v�•�� �o�[� �‹�µ�]�o�]���Œ���� �(���u�]�o�]���o�X�� �>���µ�Œ�� �v���]�•�•���v������ � �š���]�š��
considérée comme un décret divin.  ���]�v�•�]�U�� �o���� �(���u�u���� ���v�����]�v�š���� �•�[���v�� �Œ���u���š�š���]�š�� ���� ���]���µ��
���µ�Œ���v�š�� �•���� �P�Œ�}�•�•���•�•���� ���š�� �o�[�������}�µ���Z���u���v�š�� �•���v�•�� �•� �‹�µ���o�o���•�� � �š���]�š�� �‰���Œ���µ�� ���}�u�u���� �µ�v�� �P�Œ���v����
soulagement, dans une atmosphère de mystère et de religiosité330.  

Le jour de la naissance, un des hommes les plus connus pour sa piété dans la 
�(���u�]�o�o���� �•���� ���Z���Œ�P�����]�š�U�� �•���o�}�v�� �µ�v���� �š�Œ�����]�š�]�}�v�U�� ������ �(���]�Œ���� �o�[athân (appel à la prière) dans 
�o�[�}�Œ���]�o�o���� ���µ�� �v�}�µ�À�����µ-né pour le familiariser, dès son premier souffle au son de la 
�‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v�� ������ �(�}�]�� ���š�� ������ �o�[���‰�‰���o�� ���� �o���� �‰�Œ�]���Œ��331. Ainsi, le nouveau-né était prédisposé à 
entendre dès sa naissance le �‰�Œ���u�]���Œ�� �‰�]�o�]���Œ�� ������ �o�[�/�•�o���u�X�� ���[� �š���]�š�� ���µ�•�•�]�� �•�Ç�u���}�o�]�‹�µ���u���v�š��
�o�[�}�������•�]�}�v���������(���]�Œ�������v�š�Œ���Œ���o�����v�}�µ�À�����µ-né dans la communauté des croyants. 

Selon une tradition assez étonnante, si le nouveau-né était un garçon, son père 
� �P�}�Œ�P�����]�š�� �µ�v���� �‰�}�µ�o���U�� ���š�� �•�]�� ���[� �š���]�š�� �µ�v���� �(�]�o�o���U�� �o�[�}�v�� � �P�}�Œ�P�����]�š�� �µ�v�� ���}�‹�X�� �>���� �•�Ç�u���}�o�]�‹�µ����
���‰�‰���Œ���v�š���� ������ �����š�š���� �‰�Œ���š�]�‹�µ�����‹�µ�]���v�[���À���]�š�����µ���µ�v�� �o�]���v�� ���À������ �o���� �Œ���o�]�P�]�}�v�U��� �š���]�š�� �‰���µ�š-être de 
                                                           
327Littéralement un quintal, mais cette quantité était utilisée dans le Coran et la langue arabe comme 
�u� �š���‰�Z�}�Œ�������[�µ�v�����P�Œ���v�������‹�µ���v�š�]�š� �X 
328 À cette occasion, le marié offrait un cadeau en plus de ceux déjà offerts de la cérémonie de la veille. 
329 Cf. SALMON G., Notes sur Salé, Archives Marocaines III, 1905  
330 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.148 
331 Idem 
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« marier » symboliquement le nouveau-né avec un conjoint virtuel matérialisé par le 
���}�‹���}�µ���o�����‰�}�µ�o���X���d�}�µ�š���(�}�]�•�U�������š�š�����‰�Œ���š�]�‹�µ�����v�����•���u���o�����‰���•�����À�}�]�Œ�����[���Æ�‰�o�]�����š�]�}�v���v�]�����[�}�Œ�]�P�]�v����
connue332. 

Une semaine après la naissance avait lieu le sabâa, fête donnée le septième 
jour après la naissance, conformément à la sunna du prophète. Cette fête commençait 
généralement par un petit déjeuner fait de harira (soupe traditionnelle), de beurre, de 
�u�]���o�U�� ���[�ˆ�µ�(�•�U�� ������ �P���š�����µ�Æ�� ���š�� ���[���µ�š�Œ���•�� �u���š�•�� �•�µ���Œ� �•�X�� �W���Œ�� �o���� �•�µ�]�š���U�� ���À���]���v�š�� �o�]���µ�U�� �µ�v�� �}�µ��
plusieurs sacrifices de moutons, pour célébrer cette occasion. A ce moment-�o���U�� �o�[�}�v��
���}�v�v���]�š���µ�v���‰�Œ� �v�}�u�������o�[���v�(���v�š�U���•�}�µ�À���v�š�������o�µ�]���������P�Œ���v���•���‰���Œ���v�š�•����� �i�����u�}�Œ�š�•333. Plus tard, 
un repas était généralement offert aux amis et aux proches.  

2.3. Les funérailles 

Peu de témoignages détaillés des rites funérailles à Salé au XIXe siècle semblent 
nous être parvenus. Ibn Ali fait allusion aux funérailles de quelques notables de Salé. 
Aussi, certains témoignages, pour le moins assez caricaturaux et parfois improbables, 
ont été consignés par certains voyageurs européens, notamment français. Le 
commerçant rouennais, Thomas le Gendre, en parle lors de son assez long passage à 
Salé, au XVIIe siècle dans les termes suivants : « Leur cimetière est tout autour des 
�u�µ�Œ���]�o�o���•�U�� �}�¶�� �]�o�•�� ���v�š���Œ�Œ���v�š�� ���À������ �o���•�� �u�!�u���•�� ��� �Œ� �u�}�v�]���•�� �‹�µ���� �o���•�� ���Z�Œ� �š�]���v�•�U�� ���[���•�š-à-dire 
disant les prières et les psaumes, & différent en ce que le corps est mis sur le costé du 
sepulchre, la teste accostée sur la main droite. & regardant le soleil levant. Ils ont 
�P�Œ���v���� �•�}�]�v�� ���[�]�v�Z�µ�u���Œ�� ���À������ �Z�}�v�v���µ�Œ�� �~�Y�•�� �/�o�•�� ���v�•���À���o�]�•�•���v�š�� ���}�u�u���� �v�}�µ�•�X�� �˜�� �o���� �(�}�•�•�� 
ouverte, chacun se retire, à la réserve de leur prestre qui se met à genoux, & la teste 
���}�µ�Œ��� ���� ���}�v�š�Œ���� �š���Œ�Œ���U�� �‰���Œ�o���� ���� ������ �‰���µ�À�Œ���� ��� �(�µ�v�š�U�� ���}�v�š�� �]�o�� ���Œ�}�]�š�� �‹�µ���� �o�[���u���� �����u���µ�Œ����
�•�µ�•�‰���v���µ�����i�µ�•�‹�µ�[���µ���i�}�µ�Œ�����µ���i�µ�P���u���v�š���˜ de la resurrection334. » 

Les funérailles étaient ainsi particulièrement baignées dans une atmosphère 
religieuse de ferveur. Selon Kenneth Brown qui les a étudiées au XIXe siècle, « Les rites 
mortuaires à Salé indiquent comment la religion donne du sens à la vie des gens.335 » 
Les Slawis percevaient leurs traditions en termes de rites mortuaires comme étant 
�����o�o���•���À�}�µ�o�µ���•�����š�����}�u�u���v��� ���•���‰���Œ���o�[�]�•�o���u�U�����µ���u�}�]�v�•���•���o�}�v���o���µ�Œ���‰���Œ�����‰�š�]�}�v�X 

�����•�� �o�[���P�}�v�]���� ���µ�� ���Œ�}�Ç���v�š�U�� �o���� �(���u�]�o�o���� ���u���v���]�š�� ���� �•�}�v�� ���Z���À���š�� �����•��tolba et fqih-s 
�~� �š�µ���]���v�š�•�����š���u���`�š�Œ���•�������v�•���o�[� �š�µ��e du Coran et des sciences religieuses). On incitait le 

                                                           
332 Témoignages obtenus auprès de la série A et de la série B. Cf. Annexe méthodologique. 
333 Idem 
334 Archives relatée in Cf. CHASTEL, Robert, Rabat Salé �W���s�]�v�P�š���•�]�����o���•���������o�[�K�µ������Bouregreg, éditions la 
porte, 2011, p.35. 
335 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.149-150 
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mort à dire la profession de foi islamique (chahâda�•�U�� �}�µ�� �•�[�]�o�� �v�[� �š���]�š�� �‰���•�� ���v�� � �š���š�� ������ �o����
�(���]�Œ���U�� �}�v�� �o���� �o�µ�]�� �(���]�•���]�š�� ���v�š���v���Œ���X�� �>�[�}�v�� �‰�Œ�}��� �����]�š�� � �P���o���u���v�š��à Salé, au « taktir », une 
coutume bien établie, qui consistait à �����u�]�v�]�•�š�Œ���Œ�������o�[���P�}�v�]�•���v�š�������•���P�}�µ�š�š���•���������u�]���o�����š��
���[�����µ�� �‰�}�µ�Œ���•�}�µ�o���P���Œ���•�}�v�� ���P�}�v�]���X�� ���µ�� �u�}�u���v�š�����µ����� �����•�U���o���� ���Œ�]���µ�Œ���‰�µ���o�]���� �š�Œ���À���Œ�•���]�š�� �^���o� ��
en clamant « �/�o�� �v�[�Ç�� ���� ������ ���]���µ�� �‹�µ�[���o�o���Z�� ���š�� �D�}�Z���u�u������ ���•�š�� �•�}�v�� �‰�Œ�}�‰�Z���š���U�� �h�v�š���o�� �(�]�o�•�� ������
Untel est décédé. » Ces traditions semblaient particulièrement vives à Salé, au courant 
du XIXe siècle et au début du XXe siècle336. 

Par la suite, il fallait se presser de faire au mort le lavage rituel, puis de le vêtir 
de draps mortuaires ou linceuls (kfen) aspergés de baume avant �������o�[���u�u���v���Œ���o�����‰�o�µ�• 
rapidement possible à sa tombe. ���]�v�•�]�U���o�����(���u�]�o�o�������v�À�}�Ç���]�š���‹�µ���o�‹�µ�[�µ�v�������Z���š���Œ���µ�v���o�]�v�����µ�o��
���o�}�Œ�•���‹�µ�����o���•���(���u�u���•���•�[���š�š���o���]���v�š�������h préparer le mélange de baume, de roses séchées, 
de cannelle, de clou de girofle, de safran et de camphre ». Il était préférable que le 
���}�v�i�}�]�v�š���}�µ���o�����‰�o�µ�•���‰�Œ�}���Z�����‰���Œ���v�š�����•�•�µ�Œ�����o�����o���À���P�����Œ�]�š�µ���o�U���‰�µ�]�•���o�[�}�v�����v�À���o�}�‰�‰���]�š���o������� �(�µ�v�š��
�����v�•�� �o���� �o�]�v�����µ�o�� ���š�� �}�v�� �o�[���•�‰���Œ�P�����]�š�� ���µ�� �����µ�u���� �‰�Œ� �‰���Œ� �X�� �d�}�µ�š��s ces étapes étaient 
symptomatiques de la religion et de son emprise sur la vie337.  

Une fois le défunt ou la défunte lavée, le cortège funèbre se dirigeait souvent 
vers Jamâa Kbir ou une autre mosquée proche de bâb Mâalqa, zone du grand 
���]�u���š�]���Œ�����������^���o� �������v�•���µ�v�������š�u�}�•�‰�Z���Œ�����������Œ�����µ���]�o�o���u���v�š�����š�����[�]�v�À�}�����š�]�}�v�•�X���W���Œ���Œ���•�‰�����š��
pour le mort, l���•�� �‰���•�•���v�š�•�� �•�[���Œ�Œ�!�š���]���v�š�� ���š�� ���v�o���À���]���v�š�� �o���µ�Œ�•�� ���Z���µ�•�•�µ�Œ���•�X�� �>���� �o�]�v�����µ�o�� � �š���]�š��
�Œ�����}�µ�À���Œ�š�� �•�}�µ�À���v�š�� ���[�µ�v���� � �š�}�(�(���� �Œ���‰�‰�}�Œ�š� ���� ������ �o���� �D�����‹�µ���X�� �>�[�}�v��priait généralement 
après une prière obligatoire338, une prière mortuaire spéciale. Celles de savants, 
comme le rapporte Ibn Ali, pouvaient mobiliser une foule de personnes339. Le cercueil 
du défunt ou de la défunte était alors porté par des proches, puis le cortège funèbre se 
dirigeait vers le grand cimetière de la ville, ou plus rarement vers un cimetière familial 
privé, situé dans les environs340. Le mort était mis généralement directement sous 
terre sans cercueil fermé341. 

���‰�Œ���•�� �o���� �(�]�v�� ������ �o�[���v�š���Œ�Œ���u���v�š, les proches �tuniquement les hommes- 
revenaient à la maison où se déroulaient les funérailles pour assister à une petite 
collation offerte généralement par les voisins. Celle-ci était faite notamment de miel, 

                                                           
336 Ces témoignages sont rapportés par plusieurs sources de la série A et de la série B. 
337 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.151 
338 �'� �v� �Œ���o���u���v�š�����[� �š���]�š���o���•���‰�Œ�]���Œ���•���������o�����u�]-journée (Do�Z�Œ�•���}�µ���������o�[���‰�Œ���•-midi (Asr). Toutes les 
observations faites chez les familles des informateurs et leurs témoignages attestent ce fait. 
339   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, notice 
���]�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ�������[�����}�µ Abd Allah Al Mir, feuillet 154. 
340 Un des cimetières familiaux les plus connus était celui des Hassouni, mitoyen du grand cimetière de 
Salé. 
341 �<���v�v���š�Z�����Œ�}�Á�v����� ���Œ�]�š���o���•���Œ�]�š���•���(�µ�v� �Œ���]�Œ���•���u���]�•���•�[� �o�}�]�P�v�����µ�v���‰���µ���������o�����Œ� ���o�]�š� ���o�}�Œ�•�‹�µ�[�]�o�����(�(�]�Œ�u�����‹�µ�����o����
cercueil �u�}�Œ�š�µ���]�Œ����� �š���]�š���(���Œ�u� �U�����Z�}�•�����‰�}�µ�Œ���o���‹�µ���o�o�����]�o���v�[��vance pas de preuve. 
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de beurre et de pain. Le soir même une veillée de dkar (invocations religieuses) 
pouvait être tenue et un repas simple (�o���[�����Z������-Leqber) offert pour les présents342.  

Par la suite, toutes les cérémonies étaient limitées, même si les visites 
familiales et les présentations des condoléances par les absents ou les voyageurs 
pouvaient durer un peu plus longtemps. Parfois, la famille, surtout les femmes, se 
�Œ� �µ�v�]�•�•���]�š�� �o���•�� �‰�Œ���u�]���Œ�•�� �À���v���Œ�����]�•�� �•�µ�]�À���v�š�� �o���� ��� �����•�U�� �v�}�š���u�u���v�š�� ���µ�š�}�µ�Œ�� ���[�µ�v�� �‰�o���š�� ������
couscous. Les comportements et hystéries lors des morts inattendues ou accidentelles 
de proches et les nihayates (hurlements et hystéries lors des décès) étaient perçus 
���}�u�u���� �µ�v�� �����š���� ���[�]�P�v�}�Œ���v������ ���µ�Æ�� �Ç���µ�Æ�� ������ �o���� �Œ���o�]�P�]�}�v�� �‰���Œ�� �o���� �•�}���]� �š� ��slawie. Kenneth 
Brown�U�� �‹�µ�]�� �•�[���•�š��intéressé à Salé au XIXe siècle affirmait : « Parmi les vrais croyants, 
insistaient les Slawis�U���]�o���v�[�Ç���‰���•���������P� �u�]�•�•���u���v�š�•���v�]��de pleurs, car, si le mort devait les 
entendre, il serait choqué. Crier pour demander grâce est pardonnable, mais les cris 
perçants et les lamentations sont pour les ignorants343. » 

Aussi, généralement, la veuve en âge de procréer, ne devait pas entreprendre, 
selon le principe coranique, de se remarier pendant une période de quatre mois et dix 
jours344�X�� ������ �u�!�u���U�� �o���•�� �(���u�u���•�� ���v�����]�v�š���•�� �����À���]���v�š�� ���š�š���v���Œ���� �o�[�������}�µ���Z���u���v�š�� �‰�}�µ�Œ�� �o����
faire. Dès lors, ces femmes restaient dans la maison de leur défunt mari et portaient 
généralement des habits blancs345 ������ �����µ�]�o�U�� ���(�]�v�� ���[�!�š�Œ���� �Œ�����}�v�v�µ���•�� ���µ�Œ���v�š�� �š�}�µ�š���� �����š�š����
période. Les Slawies appelaient cela « haqq Allah », le « droit de Dieu ». Durant cette 
période, la femme ne sortait pas de sa maison, ne voyait aucun homme étranger. A la 
�(�]�v�� ������ �����š�š���� �‰� �Œ�]�}�����U�� �o�[�}�v�� �•���� �Œ� �µ�v�]�•�•���]�š�� ���� �v�}�µ�À�����µ�� �‰�}�µ�Œ�� �µ�v���� ��� �Œ� �u�}�v�]���� ������dkar 
(invocation) et un repas. A cette occasion, la veuve donnait en aumône ses habits de 
deuil et recevait de nouveaux vêtements offerts par ses proches parents. 

2.4. Les grandes fêtes religieuses 

Les grandes fêtes religieuses pratiquées à Salé étaient �o���� �(�!�š���� ������ �o�[Aïd El Kbir 
(grande fête) souvent qualifiée de fête du �u�}�µ�š�}�v�����š���o�����(�!�š�����������o�[Aïd El Fitr (petite fête 
�}�µ�� �(�!�š���� ������ �o���� �Œ�µ�‰�š�µ�Œ���� ���µ�� �i���µ�v���•�U�� ���� �o�[�}�������•�]�}�v�� ������ �o���� �(�]�v�� ���µ��mois du ramadan. Ces deux 
fêtes, dans les cités musulmanes traditionnelles, avaient un statut particulier comme 
événements majeurs où se trouvent combinées des actions fondamentales telles la 
�‰�Œ�]���Œ���U���o�����•�����Œ�]�(�]�����U���o�[���µ�u�€�v���U���o�����À�]�•�]�š���������•���‰�Œ�}���Z���•�����š���‰���Œ���v�š�•�Y 

                                                           
342 Généralement un Couscous avec de la viande et des légumes de saison, selon le témoignage des 
informateurs de la série A et B. Kenneth Brown la mentionne également. 
343 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.151 
344 Idem 
345 �>�[�]�•�o���u���v�����‰�Œ� ���]�•�����‰���•���µ�v�������}�µ�o���µ�Œ���‰�Œ� ���]�•�������}�u�u�����}���o�]�P���š�]�}�v�����š���o���•�����}�µ�o���µ�Œ�•���‰�}�Œ�š� ���•���•�}�v�š��
généralement des couleurs sombres (notamment le noir). 
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�>�[Aïd Sghir est la fête de rupture du jeune qui marque la fin du mois de 
ramadan, mois de jeûne obligatoire. Bien que Kenneth Brown affirme que « la 
célébration des fêtes à Salé ressemble aux manifestations religieuses et aux coutumes 
musulmanes du monde entier346 »�U�� �]�o�� ���•�š�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š�� ������ �•�[���Œ�Œ�!�š���Œ�� �‰�o�µ�•�� ���v�� ��� �š���]�o�•�� �•�µ�Œ��
�����Œ�š���]�v���•���•�‰� ���]�(�]���]�š� �•�������v�•���o������� �o� ���Œ���š�]�}�v���������o�[Aïd Sghir dans cette ville. Du point de vue 
symbolique, l�[Aïd Sghir ���À���]�š�� �µ�v���� ���}�v�v�}�š���š�]�}�v�� �•�‰� ���]���o���� ���µ�� �Œ���P���Œ���� ������ �o�[� �‰�]�•�}������
���}�µ�o�}�µ�Œ���µ�Æ���������o�[���v���í�î�ò�ì���}�¶���o���•�������•�š�]�o�o���v�•�����š�š���‹�µ���Œ���v�š���o�����À�]�o�o�����o�}�Œ�•�������������š�š�����‰� �Œ�]�}����, ce 
qui marquait certains lettrés, comme Ibn Ali ou An-Naciri. 

Les Slawis �‰���Œ�����À���]���v�š���o�[Aïd comme un grand événement et lui accordaient une 
�]�u�‰�}�Œ�š���v�������‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���X�����]�v�•�]�U���o�����‰�Œ� �‰���Œ���š�]�}�v���������o�[Aïd commençait des jours, voire des 
semaines, avant la fin de ramadan puisque les femmes se chargeaient de préparer 
diverses sortes de haloua (petits fours et entremets) et achetaient ou cousaient de 
�������µ�Æ���À�!�š���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���o���•�����v�(���v�š�•���u���]�•�����µ�•�•�]���‰�}�µ�Œ���o���•�������µ�o�š���•�X���>�����v�µ�]�š���‰�Œ� ��� �����v�š���o�[Aïd 
était perçue comme une grande nuit (Lila Kbira347) faite de dévotions, de prières et de 
visites familiales. C���š�š�����v�µ�]�š��� �š���]�š�����µ�•�•�]���o�[�}�������•�]�}�v���������‰�Œ� �‰���Œ���Œ���o�[���µ�u�€�v�����}���o�]�P���š�}�]�Œ����������
�o���� �(�]�v�� ���µ�� �i���µ�v���U�� �(���]�š���� ���[�µ�v���� �Œ���š�]�}�v348 ������ �(���Œ�]�v���� �}�µ�� ���[���µ�š�Œ���•�� �����v�Œ� ���•�� ���o�]�u���v�š���]�Œ���•�� �‹�µ�]��
�����À���]���v�š���!�š�Œ�������}�v�v� ���•�����µ�Æ���‰���µ�À�Œ���•�����À���v�š���o�����‰�Œ�]���Œ�����������o�[Aïd du lendemain. 

�>���� �i�}�µ�Œ�� ������ �o�[Aïd, selon les hypothèses que formule Kenneth Brown sur le XIXe 
siècle, la « population masculine de la ville entière, revê�š�µ���� �•�]�� �‰�}�•�•�]���o���� ���[�Z�����]�š�•��
neufs349 » se rendait à la msalla �‰�}�µ�Œ���������}�u�‰�o�]�Œ���o�����‰�Œ�]���Œ�����������o�[Aïd et écouter le prêche 
������ �o�[�]�u���u�X�����v�� ���(�(���š�U�������š�š���� �‰�Œ�]���Œ����� �š���]t de préférence faite en plein air et non dans les 
mosquées habituelles. A leur retour, les hommes comme les femmes et les enfants 
mangeaient en famille et dans une ambiance festive, familiale et joyeuse un petit 
déjeuner fait de baghrir350 et rghayfe (sortes de crêpes) accompagnées de thé, de 
gâteaux et de « petits fours » traditionnels divers. Après un déjeuner tout aussi 
copieux, les Slawis �‰���•�•���]���v�š�� �o�[���‰�Œ���•-midi à se rendre visite mutuellement et à faire 
silat a-rahim (entretien des liens de parenté) avec leurs proches.  

�>���� �(�!�š���� ������ �o�[Aïd El Kbir, avait quant à elle lieu au 10e jour du mois hégirien de 
dhoul hijja, moment où se tenait le pèlerinage annuel de la Mecque (hajj). Cette fête 

                                                           
346 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.147 
347 �/�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�•���}���š���v�µ���•�������v�•���o�����������Œ�������[���v�š�Œ���š�]���v�•���������oa série A. Cf. Annexe méthodologique 
348 �^���o�}�v���o�����o�}�]���]�•�o���u�]�‹�µ���U���]�o���•�[���P�]�š�����[�µ�v��Sâa' de la denrée majoritaire du pays (comme cité dans le Hadîth 
du début de cet article) : Un saa' = 4 Mudd et un Mudd = le contenu des deux mains moyennes jointes= 
���v�À�]�Œ�}�v���ò�ì�ì�������ò�ñ�ì���P�Œ���u�u���•�Y���~�����•�]�P�v���o���Œ���o�������]�À���Œ�P���v���������µ�š�}�µ�Œ�������������š�š�����À���o���µ�Œ�����v�š�Œ�����o���•�����µ�š���µ�Œ�•�U 
�v�}�š���u�u���v�š�����������µ�•�����������o�������}�v�•�]��� �Œ���š�]�}�v���������o�����v���š�µ�Œ���l�P���v�Œ�����������o���������v�Œ� ���•�X�����]�v�•�]���o�����•�����[���•�–���•�š�]�u�����������v�À�]�Œ�}�v��
2Kg et 600 grammes, ceci dit cela peut être plus ou moins selon le genre de cette nourriture majoritaire 
en question (maïs, blé, riz...). 
349BROWN, Kenneth, Op. cité, p.146 
350 Le baghrir est petite crêpe en nid d'abeille servie avec du beurre fondu et du miel. 
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���À���]�š�� �o�]���µ�� �o�}�Œ�•�� ���[�µ�v�� �u�}�]�•�� �•�����Œ� �� ���}�v�š�� �o���•�� ���]�Æ�� �‰�Œ���u�]���Œ�•�� �i�}�µ�Œ�•�� � �š���]���v�š��parmi les plus 
�u� �Œ�]�š�}�]�Œ���•���������š�}�µ�š�����o�[���v�v� ���X�������š�š�����(�!�š�����•������� �Œ�}�µ�o���]�š�����]�v�•�]�������µ�v���u�}�u���v�š���š�Œ���•���]�u�‰�}�Œ�š���v�š��
�•�µ�Œ���o�����‰�o���v���Œ���o�]�P�]���µ�Æ�����š�����µ�o�š�µ���o�X���������P�Œ���v�����i�}�µ�Œ�����}�u�u���v�����]�š���‰���Œ���o�����‰�Œ�]���Œ�����������o�[���µ�������~fajr), 
puis les hommes se rendaient après le lever du soleil à la Msalla pour accomplir la 
�‰�Œ�]���Œ�����������o�[Aïd et écouter le prêche (Khotba) ���}�u�u�����‰�}�µ�Œ���o�����‰�Œ�]���Œ�����������o�[Aïd El Fitr. Suite 
à cette prière, le cadi-imam de la ville égorgeait un mouton pour le sacrifice 
caractéristique de ce jour.  

Par la suite, les Slawis après avoir assisté à la prière et au prêche, se dirigeaient 
chez eux pour faire le sacrifice qui consistait en général à égorger un ou plusieurs 
moutons351. Un très grand nombre de moutons étaient alors égorgés dans la ville, 
peut-être la moitié de ce qui y était consommé en un an. Les femmes avaient hérité un 
savoir-faire ancestral concernant les recettes et plats à préparer chaque jour de la 
période �������o�[���`��. Chaque famille suivait parfois une tradition très précise à laquelle les 
femmes étaient particulièrement attachées, la transmettant méticuleusement à leurs 
filles et belles filles352. Aussi, une partie importante du sacrifice était distribuée aux 
pauvres ou offerte à la famille et aux amis. Enfin, une autre partie était boucanée et 
conservée, parfois plusieurs mois. Elle servait à la préparation de plats quotidiens ou 
raffinés, à l'occasion de visites d'amis ou de proches. À cet effet, les Slawis, peut-être 
en raison de leurs traditions maritimes et de l'épisode corsaire, s'illustraient dans les 
techniques de conservation de la viande. Deux recettes étaient particulièrement 
typiques et racontées par nos informatrices âgées, les ayant pratiquées avec leurs 
mères et leurs grands-mères : le bobânite et �o�[cadide353. Les deux consistaient en des 
mets à base de viande cuisinée et épicée, préparée sous forme de saucisses séchées. 
Pouvant être conservées durant des mois, ces préparations permettaient de préparer 
des couscous et autres mets raffinés tout au long de l'année.354 

                                                           
351 ���]���v���‹�µ�����o�[�/�•�o���u���‰���Œ�u���š�š���]�š�����[� �P�}�Œ�P���Œ�������•���}�À�]�v�•�U�������•�������‰�Œ�]�v�•���}�µ�������u���o�]�v�•�U���]�o���v�����Œ���•�•�}�Œ�š���‰���•�������•��
archives consultées et des témoignages écoutés, qu�������[���µ�š�Œ���•�����!�š���•�����v�������Z�}�Œ�•�������•���}�À�]�v�•��� �š���]���v�š��
sacrifiées. 
352 Traditions recueillies auprès des informatrices de la série A. Elles affirmaient que leurs mères et 
grand mères procédaient exactement de la même façon durant leur enfance. Cf. Annexe 
méthodologique 
353 �����•��� �o� �u���v�š�•���•���������•���v�š���•�µ�Œ���o�[�}���•���Œ�À���š�]�}�v���u�]�v�µ�š�]���µ�•���������•�����}�µ�š�µ�u���•�������š�µ���o�o���•�������•���(���u�]�o�o���•���^�o���Á�]���•���o���•��
plus « conservatrices », et sur des témoignages ���[�]�v�(�}�Œ�u���š�Œ�]�����•���������o�����•� �Œ�]�������U�����(�(�]�Œ�u���v�š�����À�}�]�Œ���À�µ���o���µ�Œ�•��
parents procéder de la sorte durant leur plus jeune âge. 
354 Kenneth Brown (Op. cité) ainsi que certaines sources écrites et orales permettent également de 
recouper de nombreuses informations sur le sacrifice. Il est intéressant de noter que la plupart des 
traditions restent vivaces à Salé. 
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3. Des formes de solidarité urbaine favorisant une cohésion sociale ? 

3.1. �>�[ « analyse de classes �i���•�[���‰�‰�o�]�‹�µ��-t-elle à Salé ? 

Les études sur les villes industrielles ont largement construit des modèles, 
surtout en Europe, basés sur la segmentation de la société urbaine en classes 
hiérarchisées, marquées par �o�[���Æ�]�•�š���v���������[�µ�v�����(�}�Œ�š�����h conscience de classes », mettant 
������ �(���]�š�� �o���� �À�]�o�o���� �(�������� ���� �µ�v�� �Œ�]�•�‹�µ���� �•�Ç�•�š� �u�]�‹�µ���� ������ ���}�v�(�o�]�š�� ���š�� ���[���(�(�}�v���Œ���u���v�š�� ���µ�� �•�Ç�•�š���u����
dominant355. Cet effondrement �����À���]�š�� �•�[�}�‰� �Œ���Œ notamment par des changements 
politiques ou sociaux violents et majeurs. Cette « conscience de classe », liée à un 
�•���v�š�]�u���v�š�� ���[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v�U�� ���[�����}�Œ���� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���U�� �‰���Œ�� �µ�v���� � �o�]�š���� �Z�}�u�}�P���v���U�� �v����semblait 
pas strictement applicable au modèle des cités musulmanes non industrielles du 
Maghreb, notamment à Salé, qui gardait les trait�•�����[�µ�v�������]�š� ���‰�Œ� �]�v���µ�•�š�Œ�]���o�o���U��au moins 
dans les trois premiers quarts du XIXe siècle.  

Néanmoins, même pour les villes préindustrielles, des analyses par classes ont 
été proposées356. Ainsi selon le modèle de G. Sjoberg, ces villes étaient marquées par 
une s�š�Œ�µ���š�µ�Œ�������������o���•�•�������]���v����� �(�]�v�]�������š���‰���Œ���µ�v�����v���š�š�������]�À�]�•�]�}�v�����µ���š�Œ���À���]�o���•���o�}�v���o�[���P���U���o����
sexe et le métier357. Ces villes se caractérisaient aussi par la rigidité de la structure 
sociale, son absence de mobilité et un certain particularisme des groupes sociaux. 
Kenneth Brown �•�[�]�v�š� �Œ���•�•���������������u�}�����o�����‰�}�µ�Œ���]�����v�š�]�(�]���Œ358 à Salé des « couches sociales 
horizontales, hiérarchiquement disposées ». En effet, selon lui les habitants 
musulmans « se divisaient eux-mêmes en deux catégories �W�� �o�[� �o�]�š���� ���š�� �o���•�� �u���•�•���• », 
���}�u�u�����}���•���Œ�À� �������v�•���o�����u�}�����o�����������^�i�}�����Œ�P�X���D���]�•�����[���•�š���o�����‹�µ�����•�[���Œ�Œ�!�š�����o�������}�u�‰���Œ���]�•�}�v��
avec ce modèle, et la notion de �‰���Œ�š�]���µ�o���Œ�]�•�u���•�� �•�}���]���µ�Æ�� ���š�� ���[�����•���v������ ������ �u�}���]�o�]�š� ��
�•�}���]���o�����‹�µ�[�]�o���]�u�‰�o�]�‹�µ���]�š�X 

En effet, les « masses » incluaient selon Kenneth Brown tant « les gens de la 
ville » (Ahl Sala), que des « étrangers » perçus parfois comme « campagnards » ou 
« primitifs » �~�Z�[�i�]�ie). Aussi, les « masses authentiques » et les élites locales faisaient 
partie toutes ���[���Z�o�� �^���o��, groupe prétendument « civilisé ». Ahl Sala était le principal 
�u�}���������[���‰�‰���Œ�š���v���v�������•�}���]���o���������•��Slawis de souche, toutes catégories confondues.  

                                                           
355 Dans les années 60, certains chercheurs ont estimé que les classes sociales ne se définissaient pas 
seulement par des antagonismes mais également par des formes de collaboration. Cf. BROWN, Norman, 
Classes sociales dans la société industrielle, 1967, volume 5. 
356 ADAM, Andre, « Les classes sociales urbaines au Maroc », Revue de l'Occident musulman et de la 
Méditerranée, Année 1970, Volume 8, Numéro 1, pp. 223-238 
357 �>�[�}�v�����]�•�š�]�v�P�µ���]�š��� �P���o���u���v�š���o���•���u� �š�]���Œ�•���•���o�}�v���o���������Œ�����š���Œ�����������•���Œ�À�]�o�������š���v�}�v���•���Œ�À�]�o���X�����µ�•�•�]�U���o�[�}�v��
distinguait entre les métiers généralement occupés par les juifs (bijouterie, orfèvrerie, etc.) et ceux 
occupés par les musulmans. 
358BROWN, Kenneth, Op. cité, p.281 
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���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�U���o��s élites (���[�]�Ç���v), constituées principalement des fonctionnaires, 
�����•�� 	V�µ�o���u��	U�� ���š�� �����•�� ���}�u�u���Œ�����v�š�•�� ���š�� ���Œ�š�]�•���v�•�� ���]�•� �•359, étaient elles-�u�!�u���•�� �o�}�]�v�� ���[�!�š�Œ����
statiques �W�� �o���� �À���Œ�š�µ�U�� �o���� �•���À�}�]�Œ�U�� �o���� �‰�Œ���•�š�]�P���U�� �o�[�]�v�(�o�µ���v�����U�� �o�[���µ�š�}�Œ�]�š� �� �‰���Œ�•�}�v�v���o�o���� �}�µ�� �o����
richesse étant auta�v�š���������(�����š���µ�Œ�•���‹�µ�]���‰���Œ�u���š�š���]���v�š�����[���v���(���]�Œ�����‰���Œ�š�]�����š���v�š���‰�}�µ�Œ��Ahl Sala 
que pour des « étrangers », comme par exemple les riches agriculteurs des tribus 
���À�}�]�•�]�v���v�š���•�U�� �‹�µ�]�� �•���À���]���v�š�� �‰���Œ�(�}�]�•�� �•�[�Ç�� �]�v�š� �P�Œ���Œ�X�� �>���•�� � �š�Œ���v�P���Œ�•�� �‰�}�µ�À���]���v�š�� �h devenir et 
devenaient souvent vraiment civilisés et intégrés, incorporés au tissu de la civilisation 
urbaine en empruntant les traits bien définis de la qualité de Slawi 360 ». Aussi, comme 
�����v�•�� �o���•�� �À�]�o�o���•�� �u�µ�•�µ�o�u���v���•�� ���[�K�Œ�]���v�š�U�� �o���•�� �Œ���o���š�]�}�v�•�� ���v�š�Œ���� � �o�]�š���•�� ���š�� �u���•�•���•�� �•����
���Z���À���µ���Z���]���v�š�����š���•�[���v�š�Œ���u�!�o���]���v�š�����[�µ�v�����(�����}�v���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���X���>���•���‰���Œ�š�]���µ�o���Œ�]�•�u���•���•�}���]���µ�Æ��
���v�������À���v���]���v�š���Œ� ���µ�]�š�•�X�����[���µ�š���v�š���‰�o�µ�•���‹�µ���U���•�]���o�[� �o�]�š����slawie semble, comme ailleurs, être 
un groupe plutôt homogène de personnes qui se caractérisent par un même statut 
social, elle se définissait plus, comme le modélise Weber, par une « estimation sociale 
������ �o�[�Z�}�v�v���µ�Œ » que par un aspect purement économique, comme la bourgeoisie 
���}�u�]�v���v�š���� ������ �D���Œ�Æ�� ���š�� ���[���v�P���o�•�X�� ���µ�•�•�]�U�� �o���•�� �Œ���o���š�]�}�v�•�� ���š�� �o�[� �‹�µ�]�o�]���Œ���� �•�}���]���o�� � �š���]���v�š�� �‰�o�µ�•��
régulés par des affinités personnelles, familiales, professionnelles que par des 
particularismes de classes. 

Par ailleurs, la hiérarchisation sociale ne paraissait pas �•�Ç�v�}�v�Ç�u�����������o�[���Æ�]�•�š���v������
de classes sociales statiques et en conflit361. En effet, deux facteurs majeurs 
favorisaient la mobilité et la collaboration entre catégories. 

���[�����}�Œ���U��la dynamique urbaine des villes musulmanes idéales impliquait 
�o�[�]�v�š� �P�Œ���š�]�}�v�����}�v�š�]�v�µ����des masses parmi les élites, et devait permettre ainsi une forme 
�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���� ������ �u�}���]�o�]�š� �� ���š�� ���[���•�����v�•�]�}�v�� �•�}���]���o��. Celle-ci était néanmoins relative, 
comme le montre l�[� �š�µ������ �u�}�v�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���� �(���]�š���� �‰���Œ�� �>���� �d�}�µ�Œ�v�����µ�� �•�µ�Œ�� �&���•�� ���À���v�š�� �o����
protectorat362, comparable à Salé, et qui est très intéressante à ce sujet. Il observe que 
la ville de Fès se constituait de groupes « étrangers » notamment le Makhzen, situé 
�P� �}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���u���v�š�� �����v�•�� �o�[���v�����]�v�š���� ���µ�� �W���o���]�•�U�� �o���•�� �i�µ�]�(�•�� �}�����µ�‰���v�š�� �&���•�� �:���]���U�� �o���•�� �š�Œ�]���µ�•��
noires ou Guich au service du Makhzen et enfin les gens « authentiques » de Fès, « Ahl 
Fès », qui étaient eux-mêmes divisés en catégories. Les Ahl Fès, fassis de souche, se 
percevaient comme des citoyens ayant une « légitimé historique » pour avoir habité la 
ville depuis des générations. Ces derniers étaient classés selon leur richesse et leur 

                                                           
359 ZGHAL. A, STAMBOULI. FR, La vie urbaine dans le Maghreb précolonial �~�v�}�š���•�U���µ�v�]�À���Œ�•�]�š� �����[��ix 
Marseille, 1972, p.211 
360 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.277 
361 �������‹�µ�]�������u���µ�Œ�����µ�v���•�µ�i���š��������� �����š�X���>�[�}�v���‰���µ�š��� �P���o���u���v�š�����}�v�•�µ�o�š���Œ���o�����š���Æ�š�����������'���>�/�^�^�K�d�U Réné, Les 
Classes sociales en Algérie au-delà de Bourdieu et Sayad, 1969, qui contribue, selon une lecture, à faire 
���v�š�Œ���Œ���o�[���v���o�Ç�•�����‰���Œ�����o���•�•���•���•�}���]���o���•�������v�•���o���•���•�}���]� �š� �•�����µ���D���P�Z�Œ�����U�����o�}�Œ�•���‹�µ�[�}�v���v�]���]�š���o�����o�µ�š�š���������•�����o���•�•���•��
dans les anciennes sociétés colonisées. 
362 Cf. LE TOURNEAU, Roger, Fès avant le protectorat, Casablanca, 1947  
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statut social. Aux niveaux élevés se trouvaient les savants, les lettrés, les riches 
négociants ainsi que les fonctionnaires du Makhzen. La catégorie inférieure était 
composée de petits commerçants, artisans et petits fonctionnaires. Cette dernière 
alimentait et renouvelait sans cesse par des processus de mobilité complexe les élites, 
dont la composition et la structure elle-�u�!�u���� � �À�}�o�µ���]���v�š�X�� ���� �&���•�U�� �o�[�}�v�� �Œ���š�Œ�}�µ�À���]�š ainsi 
un haut degré de perméabilité et de pénétration entre les couches et strates sociales. 
Ce qui semblait aussi le cas de Salé �}�¶���o�[�}�v���Œ���š�Œ�}�µ�À���]�š�������•�������š� �P�}�Œ�]���•, �����o�[���Æ�����‰�š�]�}�v�������•��
tribus militaires Guich. 

Le deuxième facteur a trait au fait que ces différentes couches sociales vivaient 
dans une ���‰�‰���Œ���v�š�����Z���Œ�u�}�v�]���������v�•���o�[���•�‰�����������Æ�]�P�µ����e la médina, où �]�o���v�[�Ç�����À���]�š���‹�µ�����‰���µ��
de ghettos. De manière générale les habitants des cités traditionnelles du Maghreb, 
�•�[���•�š�]�u���]���v�š�� �À�]�À�Œ���� �����v�•�� �����•�� ���]�š� �•�� �Z���Œ�u�}�v�]���µ�•���•�� ���š�� �•�}�o�]�����]�Œ��s, selon leur référentiel 
religieux. Dans le cas de Fès comparable à Salé, les couches sociales vivaient en 
harmonie malgré « les différences de richesses les séparant. Le capitalisme de la ville 
�~�Y�•���v�]���]�u�‰���Œ�•�}�v�v���o�U��� �š���]�š�����}�u�‰�o� �š� ���‰���Œ���µ�v�����Œ�����]�•�š�Œ�]���µ�š�]�}�v�������•���Œ���•�•�}�µ�Œ�����•���•�}�µ�•���(�}�Œ�u����������
cérémonies, dons et faveurs auxquels participaient tous les groupes. » Le Tourneau 
conclut alors aussi : « À ma connaissance au moins, aucun symptôme de lutte des 
classes. Je ne veux pas dire que les querelles intestines étaient inconnues �W�� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ����
prouve le co�v�š�Œ���]�Œ���X���D���]�•�������•���Ì�]�Ì���v�]���•�U���(�Œ�µ�]�š�•�����[�}�‰�‰�}�•�]�š�]�}�v�•��� �‰�Z� �u���Œ���•�����š�����Z���v�P�����v�š���•��
���v�š�Œ���� �o���•�� ���o���v�•�U�� �v�}�v�� �‰���•�� ���v�š�Œ���� �o���•�� ���o���•�•���•�U�� � �š���]���v�š�� ���[�}�Œ���Œ���� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���U�� ���š�� �v�}�v�� ���[�}�Œ���Œ����
social363. » 

Ainsi, Salé semblait�U�� ���}�u�u���� �&���•�U�� ���À�}�]�Œ�� � �š� �� �‰���µ�� ���}�v�����Œ�v� ���� �‰���Œ�� �o�[� �u���Œ�P���v������ ������
classe he�Œ�u� �š�]�‹�µ���•�����š�����[�µ�v���u�}�����o�����������h conscience et de lutte des classes �i�U�����]���v���‹�µ�[����
la fin du XIXe siècle, le nouveau paradigme induit, selon Kenneth Brown, « les groupes 
sociaux à se durcir en classes364. » �/�o�� �v�[���v�� �����u���µ�Œ���� �‰���•�� �u�}�]�v�•�� �‹�µ���� �š�}�µ�š�� ���µ�� �o�}�v�P�� ���µ��
siècle, la ville a été marquée par des interactions et relations de solidarité et de 
mesures de redistribution sous formes diverses auxquelles participaient toutes les 
couches sociales conformément ���� �o�[�]��� ���o��d�[Ahl Sala. Ce chapitre étudie quelques-uns 
de ces principaux �u� �����v�]�•�u���•�� �‹�µ�[�]�o�� �(���µ�š���‰�}�µ�Œ�������Œ�š���]�v���•���Œ���o���š�]�À�]�•���Œ�����š�� ��� ���Œ�]�Œ���� ���� �š�Œ���À���Œ�•��
�o���µ�Œ���‰�}�Œ�š� �����•�Ç�u���}�o�]�‹�µ���U���‰�µ�]�•�‹�µ�[�]�o�•���v�[���o�o���]���v�š���‰���•���‰�}�µ�Œ�������Œ�š���]�v�•�����v�š�Œ���À���Œ���o�����u�}�µ�À���u���v�š��
�������‰�Œ� �����Œ�]�•���š�]�}�v�����[�µ�v�����‰���Œ�š�]�����������o�����‰�}�‰ulation que nous décrivons par la suite. 

3.2. �>�[���µ�u�€�v�����o� �P���o�����}���o�]�P���š�}�]�Œ�����h Zakât » chez les Slawis 

La zakât, mot arabe traduit par « purification » ou « croissance » est une 
aumône obligatoire devant être versée périodiquement par chaque musulman 

                                                           
363 LE TOURNEAU, Roger, Fès avant le protectorat, Casablanca, 1947, p.494 
364 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.282 
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capable. Il existe deux formes de zakât obligatoires : une générale (zakât al-Mal), et 
�µ�v�����•�‰� ���]�(�]�‹�µ���U�������‹�µ�]�š�š� ���������o�[�}�������•�]�}�v���������o�����(�]�v�����µ���u�}�]�•���������Œ���u�������v���~zakât al-Fitr). 

La Zakât al-Mal 

I�o���•�[���P�]�š�����[�µ�v�������µ�u�€�v�����P� �v� �Œ���o�����}���o�]�P���š�}�]�Œ����qui était imposée annuellement sur 
les ressources financières supérieures à 85 grammes d'or365, les récoltes de certains 
produits agricoles, le bétail, les marchandises, les ressources extraites du sol, les fruits, 
légumes et les céréales. Le Coran précisait également les catégories de bénéficiaires : 
« �>���•�� �r�������‹���š�•�� �v���� �•�}�v�š�� �����•�š�]�v� �•�� �‹�µ���� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� �‰���µ�À�Œ���•�U�� �o���•�� �]�v���]�P���v�š�•�U�� �����µ�Æ�� �‹�µ�]�� �Ç��
�š�Œ���À���]�o�o���v�š�U�������µ�Æ�����}�v�š���o���•�����ˆ�µ�Œ�•���•�}�v�š�������P���P�v���Œ���~�����o�[�/�•�o���u�•�U���o�[���(�(�Œ���v���Z�]�•�•���u���v�š�������•���i�}�µ�P�•�U��
�����µ�Æ�� �‹�µ�]�� �•�}�v�š�� �o�}�µ�Œ�����u���v�š�� ���v�����š�š� �•�U�� �����v�•�� �o���� �•���v�š�]���Œ�� ���[���o�o���Z�U�� ���š�� �‰�}�µ�Œ�� �o����voyageur (en 
��� �š�Œ���•�•���•�X�����[���•�š���µ�v����� ���Œ���š�����[���o�o���Z ! Et Allah est Omniscient et Sage.366 » 

La zakât al-Mal avait plusieurs objectifs religieux, moraux, économiques et 
sociaux. Historiquement, la zakât � �š���]�š�����}�o�o�����š� �����‰���Œ���o�[���š���š���u�µ�•�µ�o�u���v�U���v�}�š���u�u���v�š���‰���Œ��
le Royaum���� ������ �&���•�X�� �/�o�� �•�[���P�]�•�•���]�š�� �P� �v� �Œ���o���u���v�š�� ���µ�� �•���µ�o�� �]�u�‰�€�š�� ���µ�‹�µ���o�� � �š���]�š�� ���•�•�µ�i���š�š�]�� �o����
musulman à Salé dans la première moitié du XIXe �•�]�����o���� ���� �o�[���Æ�����‰�š�]�}�v�� �����•�� �Z���]�Ç����
(offrandes)367. Si la zakât pouvait être facilement levée dans les villes comme Salé, où 
la population était consciente de son fondement islamique, la mhalla (troupe) du 
Sultan se chargeait elle-même de le faire dans les régions rurales rebelles et reculées. 
Toutefois, tout au long du XIXe et au début du XXe, suite aux pressions impérialistes et 
à la crise � ���}�v�}�u�]�‹�µ���U�����[���µ�š�Œ���•�� �]�u�‰�€�š�•���‰���Œ���µ�•�� ���}�u�u���� ���Œ���]�š�Œ���]�Œ���•�� ���š���v�}�v�����}�v�(�}�Œ�u���•�� ����
�o�[�]�•�o���u�� �(�µ�Œ���v�š�� �]�v�š�Œ�}���µ�]�š�•�U�� �š���o�•�� �‹�µ���� �o���� �h tertib » qui a causé une véritable « zizanie » 
sociale et politique. Le passage à de nouveaux « impôts » séculaires368 a incité les 
Slawis à prendre en charge eux-mêmes le paiement de la zakât.  

Signe de leur « hadâra », certains Slawis montraient un grand attachement au 
paiement de la zakât369, surtout �o�}�Œ�•�‹�µ�����o�[���š���š�����Œ�Œ�!�š�����o�������}�o�o�����š�� et changea les règles à 
Rabat-Salé370, au moment où les désordres sévissaient aux portes même de la ville, 

                                                           
365 �K�µ���µ�v���•���µ�]�o���•�‰� ���]�(�]�‹�µ�������[���Œ�P���v�š�X���/�o�����Æ�]�•�š���������•���Œ���P�o���•���‰�Œ� ���]�•���•���Œ���o���š�]�À���•�������o�[���Æ�]�P�]���]�o�]�š� ���������o�����•���l���š�X 
366 Coran, Sourate 9, verset 60, traduction sur http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-9-at-
tawba-le-repentir.html 
367 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.305 
368 MICHAUX-BELLAIRE, E., « Les impôts marocains », in AM, I, 1904, pp. 59-96 
369 Témoignage de la série A et B. Cf. Annexe méthodologique. La Zakat était très importante et était 
« généralisée �i�����Z���Ì���o���•���^�o���Á�]�•���‹�µ�[�]�o���•�[���P�]�•�•���������•�����Œ�š�]�•���v�•�U�����}�u�u���Œ�����v�š�•�U���(�}�v���š�]�}�v�v���]�Œ���•���}�µ�����P�Œ�]���µ�o�š���µ�Œ�•��
qui en payaient une partie en nature. 
370 ���}�v�•�µ�o�š���Œ��� �P���o���u���v�š�U���D���Z���/���Z�U���>�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v���u���Œ�}�����]�v���������Z�������š�U��A.M, VII (1907), p. 353 
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comme le montre la correspondance envoyée en 1911, par le Sultan aux habitants de 
Salé371. 

Les Slawis acquittaient cette zakât ���v�v�µ���o�o���� ���� ���]�À���Œ�•�� �u�}�u���v�š�•�� ������ �o�[���v�v� ���U��
parfois durant le mois de ramadan ou durant le début du mois de muharram (premier 
�u�}�]�•�� ������ �o�[���v�v� ���� �Z� �P�]�Œ�]���v�v���•. Les Slawis �����o���µ�o���]���v�š�U�� ���À������ �o�[���]������ ���[���u�]�•�� �}�µ�� ������ �‰�Œ�}���Z���•��
érudits, le nisâb�U�� ���•�•�]���š�š���� ������ �o�[�]�u�‰�€�š�� ���� �‰���Ç���Œ�U�� �‰�µ�]�•�� �����‹�µ�]�š�š���]���v�š�� �����o�µ�]-ci, souvent aux 
proches parents, amis ou voisins dans le besoin. La zakât sur les récoltes était quant à 
elle payée le jour de celles-ci. 

La fatra ou zakât al-Fitr  

La deuxième forme de zakât était la « zakât al-Fitr » que les Slawis appelaient 
fatra. Cette zakât était acquittée à la fin du mois de ramadan, et semblait sur la base 
des témoignages oraux recueillis très importante pour la population slawie, bien que 
�v�}�µ�•�� �v�[���Ç�}�v�•�� �‰�µ�� ���}�v�•�µ�o�š���Œ�� ���µ���µ�v�� �š� �u�}�]�P�v���P���� � ���Œ�]�š�� �•�µ�Œ�� �����o�o��-ci. Celle-ci avait un but 
religieux de purification du j���¸�v���µ�Œ�� �����•�� �‰�!���Z���Œ�•�� � �À���v�š�µ���o�•�� �•�µ�Œ�À���v�µ�•�� ���� �o�[�}�������•�]�}�v�� ���µ��
�i���¸�v���� ���µ�� �u�}�]�•�� ������ �Œ���u�������v�X�� ���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�U�� ���o�o���� � �š���]�š�� ��� ���Œ� �š� ���� ���}�u�u���� �µ�v�� �•�}�µ�š�]���v��
ponctuel aux nécessiteux pour leur permettre de passer la fête de l'Aïd Sghir marquant 
la fin du ramadan « comme tout le monde372 ».  

           La quantité de la zakât al-Fitr était évaluée à un « sa���[ ». Ce s�����[ équivalait à 
quatre fois la contenance des deux mains de la denrée alimentaire la plus répandue 
dans la région373�U���š���o�o�����‹�µ�����o�������o� �U���o�����(���Œ�]�v���U���o���•�������š�š���•�U���o�[�}�Œ�P���U���o�����Œ���]�•in sec, les dattes, le 
fromage, etc. �^�]�� ���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�U�� �h la zakât a toujours drainé autour d'elle le phénomène 
de la mendicité »374 au �D���Œ�}���U�����o�o�����•���u���o���]�š���•�[�]�v�•���Œ�]�Œ���U���•�µ�Œ���o���������•���������•���š� �u�}�]�P�v���P���•��������
nos informateurs âgés slawis, au moins dans le premier tiers du XXe siècle, dans une 
logique de �Z�/�(�� (dignité de ne pas quêter). Dès lors, la zakât al-Fitr était souvent 
distribuée par les Slawis à leurs proches les plus pauvres, mais dans une atmosphère 
de dignité, comme le rapportent plusieurs témoignages et observations375.  

La préparation de la zakât al-Fitr obéissait également à une tradition précise 
dans certaines familles. Les femmes gardaient précieusement un moûd, ou un saa�[�U��

                                                           
371 MOULAY ABDELHAFID, Lettre de mise au garde au Caid Tayyeb Sbihi, manuscrit �����š� ���������o�[���v���í�õ�í�í���~�í�î��
Joumada II 1329), commenté in KHEYALLI, Abd el Mjid, Biographie du Sultan Moulay Abdelhafid (1907-
1912) 
372 AOUFOUS, Said, Zakat Al-Fitr et mendicité, un rapport étroit, Zakat Al-Fitr, sa philosophie et ses 
conditions, 19/09/2009 
373 �����•���Œ���P�o���•���Œ���o�]�P�]���µ�•���•���‰�Œ� ���]�•���•�����Æ�]�•�š���v�š�������������•�µ�i���š�U���v�}�š���u�u���v�š�������v�•���o�����������Œ�����������o�[� ���}�o�����D���o� �l�]�š���X 
374 AOUFOUS, Said, Zakat Al-Fitr et mendicité, un rapport étroit, Zakat Al-Fitr, sa philosophie et ses 
conditions, 19/09/2009 
375 �d� �u�}�]�P�v���P���•���Œ�����µ���]�o�o�]�•�����•�•���v�š�]���o�o���u���v�š�����µ�‰�Œ���•�����[�]�v�(�}�Œ�u���š���µ�Œ�•�����P� �•���������o�����•� �Œ�]�����������š����. 
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instruments de mesures des poids utilisés par le prophète376�X���>�����À���]�o�o�����������o�[���b���U�������o�o���•-ci 
mesuraient patiemment, avec cet ustensile, la quantité exacte de denrée alimentaire à 
acquitter.  

3.3. �>�[aumône surérogatoire « Sadaqa » 

La solidarité se manifestait fréquemment avec ou sans occasion. Elle se 
manifestait par exemple �o���•���i�}�µ�Œ�•���������o�[Aïd377, où les Slawis, assuraient la distribution de 
la zakât al-Fitr mais aussi partageaient leur mouton avec les pauvres. �>�[�}�v�� � �š���]�š��
également généreux à Achoura378, le 10e jour du mois de Muharram, le mois de la 
�v���]�•�•���v������ ���µ�� �‰�Œ�}�‰�Z���š���X�� �>�[�}�v�� ���]�•�š�Œ�]���µ���]�š�� �v�}�š���u�u���v�š�� �����•�� �����������µ�Æ�� ���µ�Æ�� ���v�(���v�š�•�X�� �>���•��
vendredis, jour de la grande prière, étaient aussi des occasions de distribuer les 
aumônes aux pauvres. Les �(���u�u���•�� �•���� ���Z���Œ�P�����]���v�š�� ������ �‰�Œ� �‰���Œ���Œ�� �����•�� ���}�µ�•���}�µ�•�� �‹�µ�[���o�o���•��
envoyaient dans les mosquées et les zaouïas.  

Les événements de la vie personnelle étaient également pour la plupart 
accompagnés de sadaqat volontaires. Ainsi, lors des naissances, des circoncisions et 
�����•�� �u���Œ�]���P���•�� �o�[�}�v�� �‰�Œ� �‰���Œ���]�š�� �����•�� �u���š�•�� �‹�µ���� �o�[�}�v�� ���]�•�š�Œ�]���µ���]�š�� ���µ�Æ�� �‰���µ�À�Œ���•�� �}�µ�� ���µ�Æ��tolba 
(étudiants en sciences religieuses) qui participaient aux cérémonies. Les rites 
mortuaires étaient également une importante occasion de partager379. A�]�v�•�]�� �o�[�}�v��
�‰�Œ� �‰���Œ���]�š�� �‰���v�����v�š�� �o���•�� �‰�Œ���u�]���Œ�•�� �i�}�µ�Œ�•�� �����•�� �Œ���‰���•�� �����v�•�� �o���� �u���]�•�}�v�� ���µ�� ��� �(�µ�v�š�� ���š�� �o�[�Ç�� �}�v��
invitait proches, étudiants en religion mais aussi, tout passant ou ami du défunt, quel 
que soit son milieu social, était accepté. Les deuxième et troisième jours, �o�[�}�v��
distribuait dans les cimetières du pain avec des dattes et des figues. Aussi, à chaque 
�(�}�]�•�� �‹�µ�[�]�o�� ���o�o���]�š�� ���µ�� ���]�u���š�]���Œ���U�� �o����Slawi ou la Slawie distribuait quelques pièces de 
monnaie aux tolba et aux pauvres380. 

                                                           
376 �h�v���•�����[���������^���o� ���µ�š�]�o�]�•� ���‰���Œ���µ�v���������•�����v�����v�š�����������o�����(���u�]�o�o�����,���•�•�}�µ�v�]�U�������š���v�š�����[�µ�v����� �‰�}�‹�µ�����Œ���o���š�]�À���u���v�š��
���v���]���v�v��������� �š� ���}���•���Œ�À� ���‰���Œ���o�[���µ�š���µ�Œ�X 
377 BROWN, Kenneth, Op. cité, pp.146-147 
378 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.143. �>�����i���µ�v�������[�����Z�}�µ�Œ�������}�u�u� �u�}�Œ����la libération par Moïse du peuple 
�i�µ�]�(���������o�[���•���o���À���P�����‰�Z���Œ���}�v�]�‹�µ�� selon un hadith du prophète. Ce jour est jeuné par les musulmans. Au 
Maroc, Achoura dure deux jours et est plutôt célébrée comme la fête de la Jeunesse et de la Famille 
selon le site Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Achoura, consulté le 18/07/2016. Les marocaines 
ont dans certaines villes, notamment à Salé, la tradition de manger des fruits secs. À cette signification 
initiale, le chiisme ajoute la commémoration du massacre de l'imam Hossein et de 72 membres de sa 
famille et partisans par le califat omeyyade à Karbala en Irak. Mais il ne semble pas y avoir de relations 
évidentes avec les pratiques liées à Achoura au Maroc. 
379 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.150 
380 Tradition encore observée le vendredi par certaines informatrices âgées de la série A allant par 
exemple le vendredi au cimetière des Hassouni. Cf. note méthodologique sur la série A 
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3.4. Le Waqf et Habous 

Définition du waqf ou habous (nom utilisé au Maroc) 

Le waqf est dans le droit islamique une donation faite à perpétuité par un 
�‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�� ���� �µ�v���� �ˆ�µ�À�Œ���� ���–�µ�š�]�o�]�š� �� �‰�µ���o�]�‹�µ���U�� �‰�]���µ�•���� �}�µ�� ���Z���Œ�]�š�����o���X�� ���[���•�š�� ���]�v�•�]�� �µ�v����
donation facultative pouvant être faite par les seuls possédants. Ce procédé est fondé 
en droit musulman sur une pratique du Prophète qui aurait encouragé un compagnon 
voulant donner en aumône une terre à «immobiliser le fonds et donner en aumône le 
�‰�Œ�}���µ�]�š�� �‹�µ�[�]�o�� ���v�� �Œ���š�]�Œ���Œ���]�š�X » Les habous, désignant les waqf à Salé, avaient soit un 
caractère privé (une propriété immobilière dont l'usufruit est destiné à une famille et à 
ses descendants), soit un caractère public (des biens destinés à l'entretien 
d'institutions à caractère social, culturel ou religieux comme par exemple un hôpital, 
une université ou une mosquée381).  

Le habous pouvai�š���!�š�Œ�������[�}�Œ���Œ�����P� �v� �Œ���o, c'est-à-dire que son objet est considéré 
comme une contribution aux dépenses de services publics et de solidarité de la 
communauté islamique, ou spécifique, ayant pour objet la prise en charge des frais de 
�(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�� ���š�� ������ ���}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�� ���[�µ�v���� �u�}�•�‹�µ� ���U�� ���[�µ�v���� �u� �����Œ�•���U�� ���[�µ�v���� � ���}�o����
���}�Œ���v�]�‹�µ���U�� ���[�µ�v�� �Z�€�‰�]�š���o�U�� �}�µ�� ������ �(�Œ���]�•�� ������ �•�µ���À���v�š�]�}�v�•�� ���š�� ���[���]�����•�� ���� �À�}�����š�]�}�v�� �•�}���]���o���� ���š��
�Œ���o�]�P�]���µ�•���Y�� �����•�� ���]���v�• recouvraient des formes très diverses, notamment des terres, 
���}�u���]�v���•�U���u���]�•�}�v�•�����[�Z�����]�š���š�]�}�v�•�U�������Œ���À���v�•� �Œ���]�o�•�U�����}�µ�š�]�‹�µ���•�U���i���Œ���]�v�•�U�������]�v�•�U��� ���µ�Œ�]���•�Y�� 

Le waqf ou habous devait être en principe établi devant le cadi (juge) de la ville. 
�^�]�� ���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�U�� �o�[�����u�]�v�]�•tration en est souvent centralisée par des ministères ou 
administrations dédiées dans les pays musulmans, la procédure traditionnelle 
constituait à impliquer le cadi ou son représentant, le nadhir des habous382, ou une 
personne désignée par le donateur lui-même dans la constitution ou la gestion du 
waqf. La règle générale était que celui-ci devait être géré par un administrateur qui se 
���}�]�š�����[�µ�š�]�o�]�•���Œ���o���•���‰�Œ�}�(�]�š�•�����š����� �v� �(�]�����•�U�����}�v�(�}�Œ�u� �u���v�š�����µ�Æ���À�}�o�}�v�š� �•�������•�����}�v���š���µ�Œ�•�������v�•��
un but charitable. Donation faite à perpétuité, inaliénable, le waqf demeurait toutefois 
la propriété du donateur (waqif) durant sa vie. Après sa mort, selon la doctrine 
malékite, la nue-propriété continuait d'appartenir au donateur et à ses héritiers, mais 
ceux-ci ne pouvaient en disposer pui�•�‹�µ�����o�[�µ�•�µ�(�Œ�µ�]�š��� �š���]�š�����o�]� �v� �������µ�v�����(�}�v�����š�]�}�v���‰�]���µ�•���X��
Enfin, il est à noter que certains 	V�µ�o���u��	U de Salé, avaient émis des fatwas sur les waqf, à 

                                                           
381 ZGHAL. A, STAMBOULI. FR, La vie urbaine dans le Maghreb précolonial �~�v�}�š���•�U���µ�v�]�À���Œ�•�]�š� �����[���]�Æ��
Marseille, 1972, pp.204-205 
382 Le mot habous désigne les waqf dans le dans la langue arabe du Maghreb. Le nadhir est le haut 
responsable public chargé de la gestion des habous. 
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�o�[�]�v�•�š���Œ�� ���[���Z�u������ �����v�� ���Œ���Z�]�u�� ���o�� �:���Œ�]�Œi383 (décédé en 1936). Certains considéraient que 
le waqf pouvait être affect� �� ���� �µ�v���� �ˆ�µ�À�Œ���� ���Z���Œ�]�š�����o�� à venir, et que des usufruitiers 
intermédiaires pouvaient être désignés selon la procédure du waqf ahli. 

Le waqf et habous avaient, des siècles durant, pris une tournure majeure dans 
�o�����u�}�v�������u�µ�•�µ�o�u���v�����š���v�}�š���u�u���v�š�����µ���D���Œ�}���X�������•���o�����š�Œ�}�]�•�]���u�����•�]�����o�����������o�[�Z� �P�]�Œ���������o�]���µ��
�o�[���u���o� �u���š�]�‹�µ�����Œ�����}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�����š���o�[� �o���Œ�P�]�•�•���u���v�š���������o�����u�}�•�‹�µ� ����Karaouiyyine de Fès à 
�o�[�]�v�]�š�]���š�]�À�� de Fatima al-Fihria, �����v�•�� �o���� �������Œ���� ���[�µ�v���� �(�}�v�����š�]�}�v�� �‰�]���µ�•���X Ils avaient aussi 
joué un rôle fondamental dans la protection du patrimoine économique des 
populations urbaines384.  

Les biens habous devaient prendre une extension considérable dans la presque totalité 
des villes du Maghreb. Dans une ville comme Fès on notait que «la plus grande partie 
des besoins municipaux étaient couverts par l'argent recueilli au titre des biens 
habous». A Alger, «les associations habous se trouvent être avec le beylik les 
principaux propriétaires immobiliers de la ville». Tandis que «la plus grande partie des 
boutiques et entrepôts, un nombre important de maisons d'habitation de Tunis sont la 
propriété du service des biens religieux». 

Cette importance du patrimoine urbain protégé par la loi religieuse, permettait 
le financement d'un grand nombre de fonctions municipales. Il arrivait souvent que 
l'éclairage de la ville et son service d'entretien soient assurés par les finances 
provenant des biens habous. De même pour l'entretien des mosquées, des universités 
et médersa-s, des hôpitaux, des institutions de bienfaisance, etc. Il arrivait parfois que 
l'institution religieuse s'occupait de ���Z�}�•���•�� � �š�}�v�v���v�š���•�U�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ de cette maison de 
Fès où les jeunes mariés indigents viennent passer leur lune de miel (sic). 

Cette mobilisation d'une partie importante du patrimoine urbain, soustraite 
aux manipulations du prince donne aux populations urbaines les moyens d'assumer 
sous leur contrôle la quasi-totalité des fonctions « municipales » de leur ville. 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š���v�������Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ�������š�����µ�o�š�µ�Œ���o�o���������•��habous dans la ville de Salé 

Le waqf a eu une importance ancienne et fût bien ancré dans la ville de Salé. 
Les premiers waqf et habous furent dédiés aux mosquées et notamment à Jamaâ Kbir. 
Les sultans mérinides dédièrent également de nombreux biens habous aux médersa-s 
���š���Z�€�‰�]�š���µ�Æ���‹�µ�[�]�o�•�����}�v�•�š�Œ�µ�]�•�]�Œ���v�š�������v�•���o�����À�]�o�o���X�����]�v�•�]�U�����µ���(�]�o�������•���•�]�����o���•�U�����]�À���Œ�•���•���(���u�]�o�o���•��

                                                           
383 �h�v���������������•���&���š�Á�����•�µ�Œ���o���•���Á���‹�(���•�����š�Œ�}�µ�À�����•�µ�Œ���o���•���u���Œ�P���•�����[�µ�v���š�]�š�Œ����des Waqf de Mohammed Zniber, 
manuscrits établis et annotés par Mostafa Bouchaâ�[ra in Publications Sbihi (1996). 
384 ZGHAL. A, STAMBOULI. FR, La vie urbaine dans le Maghreb précolonial �~�v�}�š���•�U���µ�v�]�À���Œ�•�]�š� �����[���]�Æ��
Marseille, 1972, pp.204-205 
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������ �v�}�š�����o���•�� �•�[� �š���]���v�š�� �]�o�o�µ�•�š�Œ� ���•�� �‰���Œ�� �µ�v���� ���}�v�š�Œ�]���µ�š�]�}�v�� �u���i���µ�Œ���� ���µ�Æ��habous�U�� �‹�µ�[�]�os 
dédiaient soit aux services généraux de la communauté soit à des usages plus 
�•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•�� �š���o�•�� �‹�µ���� �o�[���v�š�Œ���š�]���v�� ���[�µ�v���� �u�}�•�‹�µ� ���� �‰�Œ� ���]�•���U�� ���[�µ�v���� �u� �����Œ�•���U�� ���[�µ�v���� � ���}�o����
���}�Œ���v�]�‹�µ���Y Par exemple, la famille Zniber a fait de nombreuses donations durant les 
XVIIIe et XIXe siècles, dont plusieurs actes adoulaires nous sont parvenus385. 

Parallèlement au développement des habous, une institution dédiée à leur 
�P���•�š�]�}�v�����À���]�š���‰�Œ�]�•���������‰�o�µ�•�����v���‰�o�µ�•�����[�]�u�‰�}�Œ�š���v���� : nadhârat al-habbâs, ou administration 
des habous. Le dirigeant de cette institution �tan-nadhîr- avait un pouvoir et un 
prestige importants dans la ville.  Il était compté parmi les fonctionnaires les plus 
�]�v�(�o�µ���v�š�•�U�� ���Ç���v�š�� ���� �P� �Œ���Œ�� �µ�v�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š�� �‰���š�Œ�]�u�}�]�v���� �‰�µ���o�]���X�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�U�� �]�o�� ���•�š�� ���� �v�}�š���Œ�� �‹�µ����
�o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v�������•��habous était située à proximité de la zone commerciale de souk al-
ghzel�U�� ������ �‹�µ�]�� �‰�}�µ�À���]�š�� �•�Ç�u���}�o�]�•���Œ�� �o���� �Œ�€�o���� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���� �v�}�š�����o���� �‹�µ�[���À���]�š�� �����š�š����
administration à Salé386.  

En plus de gérer les waqf ���š���������•�������Z���Œ�P���Œ���������o�[���v�š�Œ���š�]���v�����š�����µ fonctionnement 
des mosquées, médersa-�•�U�� �Z�€�‰�]�š���µ�Æ�� ���š�� ���µ�š�Œ���•�� �����š�]�u���v�š�•�� �‰�µ���o�]���•�U�� �o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v�� �����•��
habous �•�������Z���Œ�P�����]�š�����µ�•�•�]�����[���š�š�Œ�]���µ���Œ�������•���h dotations quotidiennes » aux étudiants en 
sciences religieuses.387 Aussi, les habous ���•�•�µ�Œ���]���v�š�� �o���� �P���•�š�]�}�v�� ������ �o�[���u���Œ�Ç�}�v�� ���[�µ�v��
�•�Ç�•�š���u���� ���[���•�•���]�v�]�•�•���uent. Autre fait caractéristique, les habous de Salé avaient le 
�u�}�v�}�‰�}�o�������µ����� �v� �(�]�������������o�����‰�!���Z�����������o�[���o�}�•���U���‰�}�]�•�•�}�v�������o�������Z���]�Œ���š�Œ���•����� �o�]�����š���U���‰�Œ� �•���v�š��
�����v�•�� �o�[���•�š�µ���]�Œ���� ���µ�� ���}�µ�Œ���P�Œ���P�� ���š�� ���]���v�� ���‰�‰�Œ� ���]� �� �����•��Slawis388. Enfin, chose encore plus 
rare, les habous semblaient également administrer une infirmerie dédiée aux 
oiseaux : s�[��îtar bellârje389. Dans la conscience collective slawi���U�� �o�[���Æ�]�•�š���v������de cet 
établissement géré par les habous, montrait à leurs yeux un haut degré de citadinité et 
de raffinement. 

 

 

                                                           
385 Waqf de Mohammed Zniber, manuscrits établis et annotés par Mostafa Bouchaâ�[ra in Publications 
Sbihi (1996). 
386 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.72 
387Ces donations et activités multiples sont attestées par de nombreux documents et manuscrits. Ibn Ali, 
�o�[�Z�]�•�š�}�Œ�]���v���^�o���Á�]�U��� �À�}�‹�µ�� le rôle central des habous dans les affaires religieuses, la gestion des mosquées 
���š���o�[���v�•���]�P�v���u���v�š�X���>�������}�v�•���Œ�À���š���µ�Œ���������o�����u� �����Œ�•�����u� �Œ�]�v�]�������������]�v�•�]���Œ���‰�‰�}�Œ�š� �������o�[���µ�š���µ�Œ, avec une portée 
symbolique, que les étudiants de cette médersa �u� �Œ�]�v�]��������� �v� �(�]���]���]���v�š�����[�µ�v���‰���]�v���‰���Œ���i�}�µ�Œ. 
388 �������‰�}�]�•�•�}�v���‹�µ���•�]���o� �P���v�����]�Œ�����������]�•�‰���Œ�µ�����µ���(�o���µ�À���������o�[�}�������•�]�}�v���������o����construction ���[�µ�v���P�Œ���v���������Œ�Œ���P����
�����v�•���o���•�����v�v� ���•���í�õ�ó�ì�X���������v�}�u���Œ���µ�Æ���^�o���Á�]�•���Œ�����}�v�š���v�š���•�[�!�š�Œ�����Œ� �P���o� �•�����µ�Œ���v�š���o���µ�Œ�����v�(���v�������������������‰�}�]�•�•�}�v��
qui était cuisiné sur les braises au-�����•�•�µ�•�����[�µ�v���v���‰�‰���P���������������v�v���•�������•�µ���Œ���X�������o�µ�]-ci constituait un met 
fameux et apprécié. 
389�>�]�š�š� �Œ���o���u���v�š�U���o�[�Z�€�‰�]�š���o�������•�����]�P�}�P�v���•�X�����v�����(�(���š�U���^���o� ��� �š���]�š���•�]�š�µ� �����•�µ�Œ���o�����Œ�}�µ�š�����������v�}�u���Œ���µ�Æ���}�]�•�����µ�Æ��
migrateurs. 
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Encadré 6. Les waqf-habous de la famille Zniber 

Une collection de manuscrits de la famille Zniber390, est composée de deux jeux 
de manuscrits (6 dans le premier) relatifs aux waqf-s de la famille Zniber. Ces waqf-s 
�À�}�v�š���������o�����‰� �Œ�]�}�������������o�[���v���í�í�ï�ì���~�í�ó�í�ó�•���������o�[�Z� �P�]�Œ������ �o�[���v���í�ï�ï�ï���~�í�õ�í�í�•�X���>��������rnier a été 
���µ�š�Z���v�š�]�(�]� ���‰���Œ���o�����Z��del, al-Hassan Ben Brahim Jariri en 1911. 

Elle ���}�v�v�����µ�v�����À�]�•�]�}�v����� �š���]�o�o� �����������o�����(�}�Œ�u�����i�µ�Œ�]���]�‹�µ�������[� �š�����o�]�•�•���u���v�š�����[�µ�v�������š����
de waqf, qui devait être établi devant témoins. Cet acte définit notamment les biens 
�Á���‹�(�U���o�[�µ�•���P�����������v���(���]�Œ�������š�������v�•�������Œ�š���]�v�•�������•�U���]�o����� �(�]�v�]�š���•���o�}�v���o�����‰�Œ�}��� ���µ�Œ�������}�v�š�Œ�}�À���Œ�•� ����
du waqf ahli391, les usufruitiers intermédiaires bénéficiaires du waqf.  

Parmi les nombreux titres de waqf présents dans ces manuscrits, le plus ancien 
est daté du XVIIIe �•�]�����o���U�� ������ �o�[���v�v� ���� �í�í�ï�ì�� ������ �o�[�Z� �P�]�Œ�� (1717) et concernait le waqf de 
Mohammed Zniber, cadi ������ �o���� �À�]�o�o���� ���� �o�[� �‰�}�‹�µ���X�� ������waqf englobait des vergers situés 
près de �o�����Ì�}�v�������[�/�•�u�]�Œ�X���>�����‰�Œ�}��� ���µ�Œ���������}�‰�š� ���������v�•�������������•���(�¸�š���µ�v�����‰�Œ�}��� ���µ�Œ����������waqf 
différé. Ainsi, les descendants mâles devaient continuer de bénéficier �������o�[�µ�•�µ�(�Œ�µ�]�š�����µ��
waqf �i�µ�•�‹�µ�[���� �o���� ���]�•�‰���Œ�]�š�]�}�v�� ������ �o���� �����•�����v�����v������ �u���o���X�� �>���� �‰�Œ�]�}�Œ�]�š� �� �����v�•�� �o�[�µ�•�µ�(�Œ�µ�]�š��était 
accordée aux descendants selon leur degré de connaissances dans les sciences 
�Œ���o�]�P�]���µ�•���•�U���o���µ�Œ�����}�v�v�������}�v���µ�]�š�������š���o���µ�Œ���š���o���v�š���‰�}�µ�Œ���o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ���X�����v�������•�����[� �‹�µ�]�À���o���v������
�•�µ�Œ�������•�����Œ�]�š���Œ���•�U�����Z�����µ�v����� �v� �(�]���]���]�š���������o�[�µ�•�µ�(�Œ�µ�]�š���•���o�}�v���o�����‰���Œ�š���‹�µ�]���o�µ�]��� �š���]�š����� �À�}�o�µ���X 

A la di�•�‰���Œ���š�]�}�v�� ������ �š�}�µ�š���� �����•�����v�����v������ �u���o���U�� �o�[�µ�•�µ�(�Œ�µ�]�š�� ���µ��waqf devait être 
transféré à la mosquée Rahba et servir à son entretien et à ses dépenses. Ce même 
Zniber a également procédé à des waqf ���]�(�(� �Œ� �•�� ���[���µ�š�Œ���•�� ���]���v�•�U�� �v�}�š���u�u���v�š�� ���}�u�u����
contribution aux dépenses de la grande mosquée de Salé. 

Un rôle de solidarité sociale et �†�‡���’�”�±�•�‡�”�˜�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡���Ž�ï�‹�†�‡�•�–�‹�–�±���‹�•�Ž�ƒ�•�‹�“�—�‡ 

�>�[�]�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v�� �����•��habous de Salé, dotée de nombreux biens392, a joué un rôle 
important pour assurer une forme importante de solidarité sociale. En effet, les biens 
habous servaient aussi à assurer des bourses pour les étudiants en sciences religieuses, 
                                                           
390 Waqf de Mohammed Zniber, manuscrits établis et annotés par Mostafa Bouchaâ�[ra in Publications 
Sbihi (1996) 
391 Cette forme de Waqf, consistait à désigner des usufruitiers intermédiaires, ce qui était perçu par 
���]�À���Œ�•��	V�µ�o���u��	U�����}�u�u�����µ�v����b�]���[����, innovation religieuse interdite en Islam et intéressait certains lettrés 
slawis.  En effet, �o�[�/�•�o���u���(�]�Æ���]�š�������•���Œ���P�o���•���‰�Œ� ���]�•���•�����v���š���Œ�u���•�����[�Z� �Œ�]�š���P���X Or, en créant un Waqf et en 
ayant la possibilité d'en désigner lui-même le premier bénéficiaire (dont lui-même selon le rite hanéfite), 
le donateur pouvait privilégier un de ses enfants (par exemple, un aîné par rapport à un cadet). Le Waqf 
permettait aussi parfois de rétablir un équilibre entre des enfants, dont l'un pourrait avoir été avantagé 
par des dépenses trop élevées du vivant des parents (études longues et coûteuses, installation d'un 
commerce, achat d'une terre, etc.). Dès lors, ce sujet suscitait de nombreuses controverses, ce qui 
poussa �o�����Z���o���u���•�o���Á�]�U��Al Jariri �����•�[�Ç���]�v�š� �Œ���•�•���Œ�����š������� �u���š�š�Œ���������•�����À�]�•���Œ���o�]�P�]���µ�Æ���~fatwa) sur ce sujet. 
392  BROWN, Kenneth, Op. cité, p.72 
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aux hôpitaux et hospices de la ville. Aussi, certains biens habous étaient dédiés aux 
� �š�µ���]���v�š�•����� �u�µ�v�]�•���‹�µ�]���(���]�•���]���v�š���o�[���‰�‰�Œ���v�š�]�•�•���P�������µ�����}�Œ���v�������v�•���o�����P�Œ���v������mosquée. 

���v�� �Œ� ���o�]�š� �U�� �o���•�� �‰�Œ�}�(�]�š�•�� �P� �v� �Œ� �•�� �‰���Œ�� �o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v�� �����•��habous contribuaient à 
un système relativement développé de protection sociale. Ce système était complété 
�‰���Œ���o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v�������������Œ�š���]�v���•���Ìaouïas avec des ressources spécifiques. 

3.5. Les institutions de protection sociale et les zaouïas 

Ces établissements jouaient un rôle important dans la solidarité sociale. Les 
établissements de protection sociale étaient essentiellement les hôpitaux et les 
hospices qui offraient gratuitement soins et refuges pour les malades, les aliénés, les 
nécessiteux et les voyageurs. Le principe de fonctionnement des hôpitaux reposait sur 
les biens waqf et le « mécénat ». En effet, les nombreux biens waqf dont étaient 
dotées ces institutions �‰���Œ�u���š�š���]���v�š�����[���•�•�µ�Œ���Œ���o���•���(�Œ���]�•�����[�Z� �����Œ�P���u���v�š�������•���u���o�������•�����š��
de couvrir les salaires du personnel et des médecins. Les plus emblématiques étaient 
�o�[���v���]���v���D���Œ�]�•�š���v�������•���u� �Œ�]�v�]�����• au quartier bâb Hssain et la zaouïa des noussake, à la 
périphérie de la ville édifiée également durant la période mérinide393.  

Durant le XIXe �•�]�����o���� ���[���•�š�� �•�µ�Œ�š�}�µ�š, la zaouïa de �^�]���]�� �����v�� �Z�����Z���Œ, qui avait une 
ancienne traditio�v�����[�������µ���]�o�������•���u���o�������•���u���v�š���µ�Æ�U���‹�µ�]�������À�]���v�š���o�����‰�Œ�]�v���]�‰���o���Z�}�•�‰�]������������
la ville. Un petit hôpital attenant y avait été construit. Cet hôpital fût agrandi du temps 
du Sultan Moulay Ismaël et une série de biens waqf �o�µ�]�� �(�µ�Œ���v�š�� ��� ���]� �•�U�� ���(�]�v�� ���[���•�•�µ�Œ���Œ��
son fonctionnement et son entretien394. 

En ce qui concerne les zaouïas ou confréries religieuses, elles prétendaient 
jouer un rôle de solidarité sociale395 pour accueillir les voyageurs, les malades mais 
aussi de nombreux Slawis qui venaient assister à des réunions de prière, souvent les 
jeudi soir et les vendredis après-�u�]���]�Y�� �����Œ�š���]�v�•�� �Ç�� �À���v���]���v�š�� �‰�}�µ�Œ�� �Ç�� �‰�Œ�]���Œ�U�� �}�µ�� ���� �����•��
moments de crise dans leur vie personnelle396. En ce qui concerne leur rôle social, 
certaines zaouïas organisaient grâce à la générosité de leurs membres des actions 
fréquentes, telles que la distribution de pain, de produits alimentaires de base ou de 
vêtements. Les zaouïas disposaient également ���[���•�‰�������•�� ���u� �v���P� �•�� ���v�� ���}�Œ�š�}�]�Œ�•�� �‰�}�µ�Œ��
les voyageurs démunis et les nécessiteux.  

                                                           
393   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 54 
394Idem, �(���µ�]�o�o���š���ñ�ñ�X���/�o�����}�v�v���������•����� �š���]�o�•���•�µ�Œ���o�[�Z�€�‰�]�š���o�����š�š���v���v�š�����������š�š�����•���}�µ�b���U���•�����•�š�Œ�µ���š�µ�Œ�������š���•�}�v��
organisation. Il donne également des éclaircissements sur les réparations et extensions effectuées à 
�o�[� �‰�}�‹�µ�������µ���^�µ�o�š���v���D�}�µ�o���Ç���/�•�u���#�o�����š���•�µ�Œ���o���•�����]���v�•���������u���]�v�u�}�Œ�š�������}�v�š���o�[�Z�€�‰�]�š���o������� �š� �����}�š� �X  
395 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.168 
396 Idem, p.168 
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 A certaines occasions et fêtes religieuses, des repas et souvent des plats de 
couscous étaient préparés selon une recette spéciale. Certains étaient envoyés aux 
membres et proches de la zaouïa ���š�� ���[���µ�š�Œ���•�� � �š���]���v�š�� ���]�•�š�Œ�]���µ� �•�� ���µ�Æ�� �‰���µ�À�Œ���•�X�� �W���Œ��
exemple, la Zaouïa de la famille des Hassouni397 préparait lors de certaines occasions, 
������ �v�}�u���Œ���µ�Æ�� �‰�o���š�•�� ������ ���}�µ�•���}�µ�•�� �P���Œ�v�]�•�� ������ �Œ���]�•�]�v�•�U�� ���[�ˆ�µ�(�•�U�� ������ �À�]���v�����•�� ���š�� ������ �•���µ�����•�U��
�‹�µ�[���o�o�������v�À�}�Ç���]�š�����µ�Æ���uembres de la famille élargie et aux nécessiteux. 

 

Photo de Schmitt, La Zaouïa de Abdellah Ben Hassoun avec en arrière-plan la 
grande mosquée de Salé, Le Maroc illustré, n.d 

Si certaines zaouïas étaient fréquentées par des citadins de longue date, 
���[���µ�š�Œ���• �v�[���À���]���v�š���‰�}�µ�Œ���u���u���Œ��s que des « étrangers ». Leur rôle de solidarité sociale 
était parfois mal perçu par les élites. Ainsi, An-Naciri�U�� �o�[�Z�]�•�š�}�Œ�]���v�� ���š�� �v�}�š�����o���� �^�o���Á�]�� ���µ��
XIXe siècle, parle du manque de correction des confréries attirant les gens de la 
campagne398. Les idées de certaines, qui se tournaient vers des Shaykhs en période de 
détresse, étaient selon lui « inconnues aux salafs�U�� �À� �v� �Œ�����o���•�� ���v���!�š�Œ���•�� ������ �o�[�/�•�o���u ». 
Bien que leur rôle social eû�š�� � �š� �� � �À�]�����v�š�� ���š�� �‹�µ���� �o���� �‰�Œ�}�o�]�(� �Œ���š�]�}�v�� ���[�}�Œ���Œ���•�� �Œ���o�]�P�]���µ�Æ��
mystiques aux penchants militaires et politiques était une réaction à la crise du XIXe 
�•�]�����o���U�� �o���� �•�����š���Œ�]�•�u���� �����•�� ���}�v�(�Œ� �Œ�]���•�� �•�[�}�‰�‰�}�•���]�š�� �•���o�}�v�� �o�µ�]�� ���µ�Æ�� �‰�Œ�]�v���]�‰���•�� ������ �o�[�µ�v�]�š� �� ������ �o����
communauté des croyants399�U���u�!�u�����•�[�]�o��aurait concerné un peu plus de la moitié des 
artisans et commerçants400. 

                                                           
397 Leur filiation remonte à Abdellah ben Hassoun Selassi (1515 à Fès - 1604 à Salé) enterré près de la 
grande Mosquée. 
398 NACIRI, Ahmed Ibn Khalid, Kitab al Istiqsa li Akhbar al Maghrib al Aqsa, Casablanca, 1954, Tome I, 
p.63-63, écrit vers 1894 
399 NACIRI, Ahmed Ibn Khalid, Kitab al Istiqsa li Akhbar al Maghrib al Aqsa, Casablanca, 1954, Tome I, 
p.30-31 et 61-63, écrit vers 1894 
400 MASSIGNON, Louis, Enquête sur les corporations d'artisans et de commerçants au Maroc, Revue du 
monde musulman (T57), 1924, p.142. 
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3.6 Le « mécénat » des classes aisées 

De manière générale, les classes aisées, principalement bourgeoises, réalisaient 
de nombreuses actions de mécénat et bienfaisance, individuelles ou collectives, en 
dehors des waqf que nous avons décrits. Ainsi, plusieurs notables, à diverses époques 
comme dans les villes similaires, construisirent et embellirent mosquées et médersa-s 
puis contribuèrent à leurs frais de fonctionnement. Ils participaient également au 
fonctionnement du mâristân et autres hospices. Certains essayaient aussi de mettre en 
�À���o���µ�Œ���o�[���Œ�š���]�•�o���u�]�‹�µ���������v�•���o�[���Œ���Z�]�š�����š�µ�Œ�����������o���µ�Œ�•���‰�Œ�}�‰�Œ���•�������u���µ�Œ���•���‹�µ�[�]�o�•���}�Œ�v���]���v�š��������
�u���P�v�]�(�]�‹�µ���•�� �•���µ�o�‰�š�µ�Œ���•�� �����o�o�]�P�Œ���‰�Z�]� ���•�� ������ �•�}�µ�Œ���š���•�� �}�µ�� �À���Œ�•���š�•�� ���µ�� ���}�Œ���v�X�� ���[���µ�š�Œ���•��
encore, construisaient une fontaine publique sur le seuil de leur maison401, alors que 
���[���µ���µ�v�•�� �(�]�v���v�����]���v�š�� �o�[�����‹�µ�]�•�]�š�]�}�v�� ���[�}�µ�À�Œ���P���•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•��bibliothèques personnelles ou 
�‰�µ���o�]�‹�µ���•�������o�[�]�v�•�š���Œ�����µ���W�����Z����Mohamed Sbihi (1882-1969)402.  

�����š�� � �š���š�� ���[���•�‰�Œ�]�š�� �P� �v� �Œ���o�� �•���� �Œ���(�o� �š��it, par exemple, lorsque les riches 
commerçants Slawis �•�[� �š���]���v�š�� �u�}���]�o�]�•� �•�� ���µ�� ��� ���µ�š�� ���µ��XIXe siècle, pour faciliter le 
pèlerinage du hajj à leurs compatriotes par voie maritime, alors que le voyage 
« classique » par voie terrestre prenait plus de six mois, voire toute une année. La 
durée du voyage par mer fut ramenée à une trent���]�v�����������i�}�µ�Œ�•�U���i�µ�•�‹�µ�[���v�����P�Ç�‰�š���U��pour 
un coût moindre et de meilleures conditions de sécurité et de quiétude. Ceci était 
possible du fait que les riches commerçants Slawis, mobilisaient des navires européens 
l�}�µ� �•�����������š�š�����(�]�v�X�������š�]�š�Œ�������[���Æ���u�‰�o���U���o�����‰�Œ�]�Æ�����µ���À�}�Ç���P�����v�[� �š���]�š���‹�µ�����������í�ô���Z�����o�•�����•�‰���P�v�}�o��
en 1805 �~�š�}�µ�š�� ���µ�� �‰�o�µ�•�� �‹�µ���o�‹�µ���•�� �����v�š���]�v���•�� ���[���µ�Œ�}�•�� �����š�µ���o�•403). Ce qui était très 
avantageux pour les Slawis. Les commerçants, favorisaient ainsi les conditions de 
voyage des Slawis, faisant ainsi une action charitable et de bienfaisance404. 

3.7 ���[���µ�š�Œ���•�����Æ���u�‰�o���•�����[�µ�v�� solidarité symbolique, familiale et entre voisins 

Les Slawis avaient, à côté de la solidarité familiale naturelle en temps de crise et 
de difficultés, mis en place divers mécanismes et procédés sociaux réguliers de 
solidarité. En ce qui concerne la solidarité familiale, celle-ci se traduisait notamment 
par deux mécanismes qui pouvaient être vus comme des « �u� �����v�]�•�u���•�����[�]�v�š� �P�Œ���š�]�}�v » 

                                                           
401 Cette tradition existe encore de nos jours. Plusieurs maisons dans la médina ou en dehors ont des 
saqqiyates fssabil Allah, fontaines « �(���]�š���•�������v�•���o�����•���v�š�]���Œ�����[���o�o���Z ». La maison du propriétaire de 
hammams de Salé, le défunt Hajj Abdellah Benameur, en est un, parmi de nombreux exemples.  
402 Cf. émission télévisée produite par la RADIO TÉLÉVISION MAROCAINE en 1994, intitulée « mémoire 
des villes : Salé » 
403 Cf. http://www.ebay.fr/itm/Espagne-8-Real-1805-Karl-IIII-Argent-/262616415732 consulté le 13 Mars 
2017 
404 AL MANSOUR, Mohammed�U���o�����D���Œ�}�������À���v�š���o�[�]�v��� �‰���v�����v���� : société, Etat et Religion : 1792-1822, 
Centre Culturel Arabe, 2006, p.122.  
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des membres de la famille, in���]�(�(� �Œ���u�u���v�š�� ������ �o���µ�Œ�� �•�š���š�µ�š�� �•�}���]���o�X�� �/�o�� �•�[���P�]�•�•���]�š��
notamment de darte et de la daiqa. 

Darte 

« Darte » signifiait littéralement « tournante »405. Une forme de darte consistait 
���v���o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����[�]�v�À�]�š���š�]�}�v�•���‰� �Œ�]�}���]�‹�µ���•�U���‰���Œ�����Æ���u�‰�o���U�����Z���‹�µ�����•���u���]�v�������Z���Ì���µ�v�������•��
�u���u���Œ���•�� ���µ�� �P�Œ�}�µ�‰���U�� �•�}�µ�À���v�š�� �����•�� �‰���Œ�•�}�v�v���•�� ���[�µ�v���� �u�!�u���� �(���u�]�o�o���X Nous en avons 
recueilli �µ�v���š� �u�}�]�P�v���P�����}�Œ���o�����µ�‰�Œ���•�����[�µ�v���v�}�š�����o�����^�o���Á�]���}���š�}�P� �v���]�Œ���U���D�}�µ�o���Ç�����o�]�����o���}�µi, 
�����•�����v�����v�š�� ���[�µ�v���� �(���u�]�o�o����chérifienne de notables de Salé406. Ainsi, chaque vendredi, 
�����v�•�� �µ�v���� �(�Œ���š�Œ�]���� ������ ���]�v�‹�� �(�Œ���Œ���•�� ���š�� �•�ˆ�µ�Œ�•�� �u���Œ�]� �•�� ���À������ �o���µ�Œ�•�� ���v�(���v�š�•�U�� �o�[�µ�v�� ������ �����µ�Æ-ci 
�]�v�À�]�š���]�š���•���•�����µ�š�Œ���•���(�Œ���Œ���•�����š���•�ˆ�µ�Œ�•�U���o���µ�Œ�•�����}�v�i�}�]�v�š�•�U�����v�(���v�š�•�����š�����]���v�����v�š���v���µ���o���•���‰���Œ��nts. 
�>�[�}�v�� �‰�Œ� �‰���Œ���]�š�� �µ�v�� ���}�µ�•���}�µ�•�U�� ���µ�� �‰�}�µ�o���š��m�[�Z���u�uar407 �~�‰�}�µ�o���š�� �Œ�€�š�]�•�U�� �����•�� �š���i�]�v���•�� �À���Œ�]� �•�Y��
�>�����•���u���]�v�����•�µ�]�À���v�š���U���o�[�}�v���•������� �‰�o�������]�š�����Z���Ì���µ�v�����µ�š�Œ�����u���u���Œ�����������o�����(�Œ���š�Œ�]�����}�µ�����Z���Ì���µ�v��
ami, selon la composition du groupe de darte�U�� �‹�µ�]�� �‰�}�µ�À���]�š�� ���� �o�[�}�������•�]�}�v�� �]�v���o�µ�Œ���� ������
nouveaux membres. 

Ces repas induisaient des formes intéressantes de fréquentations sociales entre 
milieux différents et développaient le sens de solidarité entre les Slawis, car il arrivait 
souvent que dans une même famille ou dans un même groupe, il y avait des personnes 
de conditions très modestes. Ces personnes invitaient et se faisaient inviter comme les 
autres, elles ne se sentaient donc pas a priori exclues du groupe. Darte était donc 
�(�]�v���o���u���v�š�� �µ�v�� �‰�Œ�}�����•�•�µ�•�� ���[�]�v�š� �P�Œ���š�]�}�v�� �•�}���]���o���X�� ���µ�•�•�]�U�� ���[� �š���]�š�� �o�[�}�������•�]�}�v�� ���[�Z�}�v�}�Œ���Œ�� �•�}�v��
invité. Un vieux notable slawi raconte à ce propos, que « pour chaque invitation, le 
�u���v�µ�� �����À���]�š�� �!�š�Œ���� ���]�(�(� �Œ���v�š�Y »408. Chacun selon ses moyens préparait les meilleurs 
mets pour honorer ses hôtes. 

La Daiqa 

Cette tradition slawie visait à consolider les liens de parenté en ayant les 
meilleures relations avec sa famille et �����‰�Œ� �•���Œ�À���Œ���o���•���o�]���v�•�����[���u�]�š�]� �����À�������o���•���À�}�]�•�]�v�•�X���>����
daiqa, littéralement le fait de goûter, consistait à partager régulièrement ou à 
�o�[�}�������•�]�}�v, ses repas, avec ses voisins ou ses proches selon une tradition établie, en 
leur envoyant une partie du repas préparé. Elle était selon notre source orale, Benaissa 

                                                           
405 Témoignage recceuilli auprès de sources féminines de la série A. Cf. annexe méthodologique 
406 Ces propos détaillés ont été recueillis auprès de Moula�Ç�����o�]�����o���}�µ�]�U�������•�����v�����v�š�����[�µ�v����famille de 
notables Slawis lors de la visite de la demeure familiale organisée par le Club Salé Mémoire, le 09 mars 
2013. 
407 ���[est une spécialité Slawie bien connue, consacrée aux occasions. Cf. COTTE, Narcisse, Le Maroc 
Contemporain, Paris, 1860, p. 80. 
408 Idem 
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Sbihi, né en 1929 et Mohtassib de Salé depuis 1982, fréquente durant notre période 
���[� �š�µ����409. 

Ainsi, cette daiqa avait lieu par exemple lors des naissances, des mariages ou 
des invitations familiales. La mère de famille se chargeait le jour ou le lendemain de la 
cérémon�]�������[���v�À�}�Ç���Œ�������•���‰�o���š�•��-parfois copieux- �����•���•���(�Œ���Œ���•�����š���•�ˆ�µ�Œ�•�U���•���•���À�}�]�•�]�v�•�U���•���•��
cousins et cousines, etc. En dehors de cette daiqa occasionnelle avait lieu aussi une 
daiqa ���•�•���Ì���Œ� �P�µ�o�]���Œ���U���o�}�Œ�•�‹�µ�����‰���Œ�����Æ���u�‰�o���U���o�[�}�v���‰�Œ� �‰���Œ���]�š���µ�v���‰�o���š���Œ���(�(�]�v� ���}�µ���}�Œ�]�P�]�v���o���š���o��
une épaule de veau, un poulet m�[�Z���u�uar aux citrons, une pastilla, etc. Dans ce cas-là, 
la mère de famille envoyait à ses voisins ou à des proches une partie du met préparé. 
Se chargeaient de cette tâche généralement les jeunes enfants de la maison, ce qui 
���}�v�•�š�]�š�µ���]�š���‰�}�µ�Œ�����µ�Æ���o�[�}�������•�]�}�v���������Œ���v���Œ�����À�]�•�]�š���������o���µ�Œ�•���‰�Œ�}���Z���•�X Selon le témoignage du 
Mohtassib, �o�����u���]�š�Œ���•�•�����������u���]�•�}�v���v���������À���]�š���‰���•���Œ���v���Œ�����o�[���•�•�]���š�š�����À�]���������š�����š�š���v�����]�š��������
préparer également un met raffiné ou occasionnel (comme �o���� �š���i�]�v���� ���[���o�}�•���•�� �‰�}�µ�Œ��
rendre �o���������]�‹�������������o�o�����‹�µ�]���o�[���À���]�š�����v�À�}�Ç� ���X 

III. ���ï�����������������������������������������������	��������AUX PRESSIONS 
IMPERIALISTES  

 

1. ���ƒ���”�±�’�—�–�ƒ�–�‹�‘�•���†�ï�—�•�‡���˜�‹�Ž�Ž�‡���•�ƒ�‹�•�–�‡���‡�–���ˆ�‡�”�•�±�‡  
 

1.1 Une réputation de fermeture vivace selon le regard des européens, durant la première 
moitié du XIXe siècle  

�>�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������^���o� �����•�š���]�v�š�]�u���u���v�š���o�]� �������µ���:�]�Z�����������‰�µ�]�•���•�����(�}�v�����š�]�}�v���‰�Œ� �•�µ�u� �������µ��
XIe siècle. Pour les aventuriers européens comme pour les marines occidentales, Salé 
acquiert sa réputation de ville « inaccessible, fanatique et isolée » au moment de son 
épopée corsaire des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette « notoriété » perdure également au 
XIXe siècle, au moment où le repli des Slawis sur eux-�u�!�u���•�� �•���u���o���� �•�[���������v�š�µ���Œ�� ���v��
même temps que les attaques des marines militaires occidentales semblent de plus en 
plus nombreuses.410  

                                                           
409 Sources orales de la série B. Cf. Annexe méthodologique. Le dernier entretien avec Mr Benaissa Sbihi 
a eu lieu le lundi 26 Juin 2017 à son domicile à Rabat. 
410 �>�[�}�v���‰���µ�š�����]�š���Œ���]���]���o�������K���d���h�Z���D���h�Z���E���U���>�����D���Œ�}�������[���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�����š�������������u���]�v, 1909, Paris, p.139 : 
« �~�Y�•���^���o� �U���o�[���v���]���v���Œ���(�µ�P�����������‰�]�Œ���š���•�U�����}�µ���Z� �����•�µ�Œ���o�������µ�v�������v���(���������������Z�������š�U�����v�(�}�µ�]���������v�•���•���•���i���Œ���]�v�•�U��
garde et gardera si longtemps encore son caractère de cité fermée religieusement à tout souffle 
européen, son farouche patriotisme local, sa saveur si troublante de veille ville à la fois pittoresque et 
mystique. » 
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A côté de la réputation de « fermeture �i�U�� �•�[���i�}�µ�š���� ���µ�•�•�]�U�� �š���v�š�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� �o�}�����µ�Æ��
�‹�µ���� �o���•�� ���µ�Œ�}�‰� ���v�•�U�� �o���� �Œ� �‰�µ�š���š�]�}�v�� ���[�µ�v���� �À�]�o�o���� �•���]�v�š���U�� �‹�µ�]�� ���µ�Œ���]�š�� �������µ���]�o�o�]�U�� ���}�u�u���� �o����
répète souvent Ibn Ali �����v�•���•���•��� ���Œ�]�š�•����� ���]� �•�������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������o�����À�]�o�o���U un grand nombre de 
lettrés, de saints et de dévots. 

La fermeture caractérisant la ville, était symbole de décadence, de piraterie et 
de fanatisme pour les Européens, comme le rappellent les récits de visiteurs de Salé. 
Au milieu du XIXe siècle, Narcisse Cotte, dans son ouvrage Le Maroc contemporain, 
dépeint Salé comme une ville sainte aux habitants fanatiques : « Tel était de ce point 
de vue, le riant aspect de la ville sainte, ou tant de captifs ont souffert. Sla ou Salé fut 
de tout temps célèbre par le fanatisme féroce de ses habitants, par leur zèle à soutenir 
���}�v�š�Œ�����o���•���]�v�(�]�����o���•�U���µ�v�����o�µ�š�š�����•���v�•���š�Œ�!�À�����v�]���u���Œ���]���~�Y�•�����o�o�����v�[�������}�v�•���Œ�À� �������������š�š����� �‰�}�‹�µ����
�‹�µ�����o�����š�]�š�Œ�����������À�]�o�o�����^���]�v�š���U���‹�µ�]���o�µ�]�����•�•�µ�Œ�������v���}�Œ���������v�•���o�[���u�‰�]�Œ�����µ�v����véritable suprématie 
religieuse411. » 

Cette perception est bien entendu totalement différente pour le monde 
musulman occidental qui voyait dans cette cité, un centre religieux et une base pour le 
jihad, ayant un prestige non négligeable dans toute cette région. Ainsi, l�[�}�v��� �š���]�š���(�]���Œ�����µ��
fait qu�����o�����À�]�o�o����� �š���]�š���(���Œ�u� ���������o�[�]�v�(�]�����o���X�� 

Le commun des Slawis et les lettrés avaient le sentime�v�š�� ���[���‰�‰���Œ�š���v�]�Œ�� ���� �µ�v����
ville de jihad et de résistance412�U�� �v�[���Ç���v�š�� �P�µ���Œ���� ���Œ���]�v�š���� �����•�� ���v�v���u�]�•�X��Pénétrer à 
l'intérieur de la ville était un privilège pour les diplomates ou voyageurs occidentaux. 
Bien entendu, Salé avait toujours été en contact avec les Européens par le commerce, 
�o�����š�Œ���]�š�������[���•���o���À���•�����š���o���•���u�]�•�•�]�}�v�• dédiées à leur rachat. Toutefois, y entrer de manière 
officielle était particulièrement complexe. L'ouverture du port d'Essaouira413, dont le 
Sultan voulut faire le pôle principal du commerce international marocain, effaça 
quasiment le rôle commercial de Salé et augmenta ce sentiment de fermeture au 
moins durant la première moitié du XIXe siècle. 

Néanmoins, la situation commença à changer à la fin de la première moitié du 
XIXe siècle. En effet, c'est dans ce contexte particulier, où la France essaya de faire 
valoir ses positions, que le consul de France à Tanger, Jagger Smith, connu pour avoir 
défendu âprement les intérêts français au Maroc, effectue une visite marquante de 

                                                           
411 COTTE, Narcisse, Le Maroc Contemporain, Paris, 1860, pp. 71-72, un chapitre est dédié au passage de 
Narcisse Cotte à Salé dans une mission diplomatique après le bombardement de la ville au milieu du 
XIXe siècle. 
412JAIDI, Touhami Bel Abbes, Lettres de témoignages du bombardement de 1851 (1268), L.1 et L.2, 
conservées à la bibliothèque Sbihi 
413 �����•���•�������Œ� ���š�]�}�v�U���o�����‰�}�Œ�š�����[���•�•���}�µ�]�Œ�����~�D�}�P�����}�Œ�•�U���•�µ�‰�‰�o���v�š�����Œ���‰�]�����u���v�š���^���o� �X�����]�v�•�]�U�����v���í�ó�ò�ó�U���o�����‰�Œ�}���µ�]�š��
des douanes de Rabat, Salé et Safi atteint 20 000 piastres contre 150 000 pour Modagor. Cf. CHASTEL, 
Robert, Vingt siècl���•���������o�[�K�µ���������}�µ�Œ���P�Œ���P, p.91. 
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Salé. Cette visite a eu lieu justement dans le contexte tendu des « affaires 
algériennes », en 1850, lorsque l'émir Abdelkader assigné à résidence au château 
d'Ambroise, réclama auprès de lui son neveu Mohammed Assadoq, retenu au Maroc. 
En même temps, Jagger Smith mena des négociations politiques avec le caïd de Rabat 
pour régler des problèmes locaux414. 

Cette visite imposée ébranla les Slawis et la réputation de sainteté de leur ville. 
En effet, Jagger Smith obtint de pouvoir visiter la ville à cheval. De même, il obtint des 
forts de Rabat « les honneurs » des vingt et un coups de canon, au départ du navire qui 
l'avait amené, honneurs perçus par la population locale comme inimaginables, pour le 
�Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�� ���[�µ�v���� �v���š�]�}�v�� ���Z�Œ� �š�]���v�v���� �‹�µ�]�� �������Z���]�š�� ���� �‰���]�v���� �•�}�v�� �]�v�]�u�]�š�]� �� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �D���Œ�}���X��
Ces évènements précurseurs de crises militaires et diplomatiques, se déroulèrent dans 
un climat délétère, où le Royaume de Fès et Salé, se savaient désormais trop faibles 
sur le plan militaire et commercial face aux puissances européennes. 

1.2 Les expéditions qui échouent contre la ville  avant le XIXe siècle confirment cette 
réputation notamment chez les lettrés   

Pour un Slawi lettré et au f���]�š���������o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���U���^���o� ��� �š���]�š���]�v�À�]�}�o� ���������‰�µ�]�•���o�[���v 1260 
�~�ò�ñ�ô���������o�[�Z� �P�]�Œ���•, lorsque la ville fût été attaquée par les Castillans. Cet épisode semble 
particulièrement marquer, les lettrés slawis�U�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ���[�/���v�� ���o�]415, qui se référaient 
���À������ ���u���Œ�š�µ�u���� ���� �����š�� � �‰�]�•�}������ �‹�µ�]�� �v�[���µ�Œ���� �h guère de semblable » pendant des siècles, 
avant que de nouvelles menaces plus vives se fassent sentir à partir du début du XVIIe 
siècle, comme en témoigne la relation de captivité de Germain Mouette, qui dédie un 
�o�}�v�P�� �‰���•�•���P���� ���� ������ �‹�µ�[�]�o�� ���‰�‰���o�o���� �µ�v����approche ������ ���}�v�‹�µ�!�š���� ������ �o�[���u���}�µ���Z�µ�Œ���� ���µ��
Bouregreg416. 

Par la suite, pour les lettrés Slawis ������ �v�}�š�Œ���� �‰� �Œ�]�}������ ���[� �š�µ�����U�� �^���o� �� �Œ� �•�]�•�š����
« vaillamment » aux assauts du XVIIIe siècle, ce qui contribue à la réputation de la ville, 
�u�!�u���� �•�[�]�o�� �v���� �•���u���o���� �‰���•�� �Ç�� ���À�}�]�Œ�� ���µ�� ������ �Œ� ���o�•�� ���}�u�����š�•. L���� �‰�}�]�v�š�� ������ �À�µ���� ���[An-Naciri, 
historien du XIXe siècle, sur le bombardement de 1765417, se basant lui-même sur le 
récit du �Z��lem Ahmed Ben al-Mekki Sedrati, montre que les Slawis se sentirent 
vainqueurs de divers épisodes et expéditions qui ne réussirent pas : « Les Français ont 
attaqué la ville de Salé le vendredi 11 Dhul Hijja de l'année 1178 de l'hégire, ils sont 
restés devant la ville vendredi et samedi sur le côté de la mer sans rien faire. Le 

                                                           
414http://www.memoireafriquedunord.net/biog/biog04_jagers.htm, relatif à la biographie du Consul 
Jagger Smith consulté le 19 mai 2014 
415   IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 10 
416 MOUETTE, Germain, Relation de Captivité, Jean Cochart, 1683, p.20 entre autres. 
417 NACIRI, Ahmed Ibn Khalid, Kitab al Istiqsa li Akhbar al Maghrib al Aqsa, Casablanca, 1954, Tome VIII, 
p.22-21 
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dimanche, leurs navires se sont rapprochés et ont largué 177 bombes. Des maisons ont 
été détruites, les femmes et les enfants se sont enfuis en dehors de la cité. C'était un 
jour marquant. Le jour du lundi, Allah a envoyé le vent sur les vaisseaux qui furent 
séparés et Allah a soulagé les musulmans. Le samedi d'après ils sont revenus et ont 
jetés 120 bombes. Le 22 et 23 du même mois, ils ont jeté près de 130 bombes. Et seul 
un seul musulman est mort en martyr. » 

 

Bombardement de Larache et Salé en 1765 

La lecture ������ ������ �‰���•�•���P���� ���[An-Naciri, qui présente le bombardement de 1765 
comme une défaite occidentale face à des forces locales, dans le cadre des campagnes 
précoloniales418, galvanise les esprits lettrés Slawis�U���u�!�u�����•�]���]�o���v�[�Ç�������‰���•�����µ���������À� �Œ�]�š�����o����
combat.  

Par la suite, lorsque dans la première moitié du �y�/�y�����•�]�����o���U���o�[���u���}�µ���Z�µ�Œ��419 fût de 
nouveau attaquée, sans grand succès, en 1829 par une flotte de six vaisseaux 
autrichiens, suite à la prise par les deux commandants Britel et Bargache de deux 
navires autrichiens420, �o�����•���v�š�]�u���v�š�����[�]�v�À�µ�o�v� �Œ�����]�o�]�š� ��se renforce. Dans de nombreuses 
familles Slawies on entendait des légendes sur ces bombardements chez des témoins 
lettrés, sans précision historique et sans source fiable421. 

2. La crise du bombardement de Sal é de 1851 ébranle les Slawis 
 

                                                           
418 BLACK, Jeremy, From Louis XIV to Napoleon : The Fate of a Great Power, Paris, Taylor et Francis, 1999, 
p. 304  
419 �^�[���P�]�š-�]�o���������o�[���u���}�µ���Z�µ�Œ����du Bouregreg ou de la ville de Larache qui fut bombardée. Les deux 
commandants portent bien des noms rbati. 
420 COINDREAU, Roger, Op. cité, p.84. Selon une source, une escadre autrichienne vint bombarder 
Larache, Arzila et Tétouan, sans faire mention de Salé, en septembre 1829. 
421 Entretiens de la Série A et B. Cf. Annexe méthodologique. 
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2.1 Contexte du bombardement  

Le milieu du XIXe siècle est marqué par le bombardement de Salé de 1851 (an 
�í�î�ò�ô�� ������ �o�[�Z� �P�]�Œ���•�� �‰���Œ�� �o���•�� �š�Œ�}�µ�‰���•�� �(�Œ���v�����]�•���•�U�� �‹�µ�]�� �(���]�š�� �‰���Œ�š�]���� �����•�� � �À� �v���u���v�š�•�� �o���•�� �‰�o�µ�•��
impor�š���v�š�•�� ������ �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� ������ �o���� �À�]�o�o��422. Plusieurs historiens marocains de la fin du XIXe 
�•�]�����o�����•�[�Ç���•�}�v�š���]�v�š� �Œ���•�•� s, notamment Ahmed Ibn Khalid An-Naciri. Aussi, de nombreux 
chroniqueurs et diplomates européens, surtout français, ont fait une relation de 
�o�[� �À� �v���u���v�š�� �‹�µ�]�� �(���]�š�� �‰���Œ�š�]���� �����•�� ���Œ�]�•���•�� �‰récoloniales marquantes vécues par le Maroc 
avant la fin du XIXe siècle. La période 1840-1860, durant laquelle a lieu le 
���}�u�����Œ�����u���v�š�U�� ���•�š�� �‰���Œ�•���u� ���� ������ ���Œ�]�•���•�U�� ���[�}�(�(���v�•�]�À���•�� �u�]�o�]�š���]�Œ���•�� ���š�� ������ �h guerres 
ouvertes ». Relevons par exemple la défaite du Sultan Mohammed IV (1859-1873) lors 
������ �o���� �����š���]�o�o���� ���[�/�•�o�Ç�� �~�í�ô�ð�ð�•�U�� ���}�v�š�Œ���� �o���•�� �š�Œ�}�µ�‰���•�� �(�Œ���v�����]�•���•�U�� �}�µ�� �o���� �P�µ���Œ�Œ���� ������ �d� �š�}�µ���v��
(1859-60), qui fût non seulement une cuisante défaite militaire pour les troupes 
chérifiennes, mais aussi un épisode dont les conséquences financières et politiques 
�•�}�v�š�� �š���o�o���•�� �‹�µ�[�]�o�� ���� �‰�Œ�}�������o���u���v�š�� �i�}�µ� �� �µ�v�� �Œ�€�o���� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š�� �����v�•�� �o���� �‰�Œ�}�����•�•�µ�•�� �o���Œ�À� �� ������
�‰���Œ�š�������[�]�v��� �‰���v�����v���������µ���D���Œ�}��423. 

���[���•�š�� ��ans ce contexte tendu, que se déroule le bombardement de Salé. Bien 
que comparé aux événements cités auparavant, celui-ci peut apparaître davantage 
comme constituant une crise de dimension régionale ou locale, il �v�[���v�� �����u���µ�Œait pas 
�u�}�]�v�•�� �µ�v�� � �À� �v���u���v�š�� �(�}�v�����u���v�š���o�� �����v�•�� �o�[�Z�]�•�š�}�]�Œ���� ������ �o���� �À�]�o�o���U�� ���µ�Æ�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•��
conséquences politiques, sociales et économiques. Son impact sur le Royaume de Fès 
�v�[� tait � �P���o���u���v�š�� �‰���•�� �v� �P�o�]�P�������o���U�� �‰�µ�]�•�‹�µ�[il avait �����µ�•� �� �o�[�]�v�š���Œ�Œ�µ�‰�š�]�}�v�� �����•�� �Œ���o���š�]�}�v�•��
entre le Maroc et la France pendant des mois, à travers le retrait du consul Doazan. 

Les causes de ce bombardement sont relativement floues et divergentes selon 
�o���•�� �•�}�µ�Œ�����•�� ���š�� �o���•�� �v���Œ�Œ���š���µ�Œ�•�X�� �K�v�� �‰���µ�š�� �Œ���š���v�]�Œ�� �‹�µ�[�µ�v�� �v���À�]�Œ���� ������ ���}�u�u���Œ������ �(�Œ���v�����]�•�U��
commandé par Jouve424�U�� ���Z���À�]�Œ���� �����À���v�š�� �o���� �‰�}�Œ�š�� ������ �^���o� �U�� ���Z���Œ�P� �� ���[�µ�v���� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š����
quantité de marchandises. Une partie de la cargaison fût stockée provisoirement à 
Rabat et Salé. Celle-ci fût pillée le lendemain, pour une valeur estimée à près de 11 000 
francs. �/���v�� ���o�]�� �‹�µ���v�š�� ���� �o�µ�]�U�� �µ�š�]�o�]�•���� �o���•�� �š���Œ�u���•�� �•�µ�]�À���v�š�•�� �‰�}�µ�Œ�� �‹�µ���o�]�(�]���Œ�� �o�[� �À���v���u���v�š : 
« Deux navires français se sont dirigés vers les deux rives avec un chargement de blé 
                                                           
422 �^���o�}�v���o�[�,istorien de la ville, Ibn Ali, un autre bombardement aurait précédé celui de 1851 (1260) à 
�o�[�}�������•�]�}�v�����[�µ�v�������š�š���‹�µ�����u���v� �����‰���Œ���o���•���š�Œ�}�µ�‰���•���(�Œ���v�����]�•���•�����}�v�š�Œ�����o�����À�]�o�o�������[���•�•���}�µ�]�Œ�������v���í�ô�ð�ð�X�����]�v�•�]�U��
selon lui, des navires français auraient bombardé la ville et les troupes musulmanes auraient riposté de 
�u���v�]���Œ���������o�[���u�‰�!���Z���Œ���������‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À�Œ�����•�}�v�����P�Œ���•�•�]�}�v�X��IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 
'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillets 13 et 14. 
423 Cf. AYACHE, Germain, « Aspects de la crise financière au Maroc après l'expédition espagnole de 
1860 », Revue historique, CCXX, 1958 
424 En avril 1851, il commande le Brick-goélette, le « Courraud-Rose », échoué dans l'estuaire du 
Bouregreg face à Salé, selon la biographie de Jagger Smith. 
Cf.http://www.memoireafriquedunord.net/biog/biog04_jagers.htm, consulté le 19 mai 2014 



                                Islam, vie collective, organisation sociale et politique dans la ville de Salé (1792-1930) 

 

123 
 

dans le but de vendre cette cargaison dans les villes de Rabat et Salé en raison de la 
�Z���µ�•�•���������•���‰�Œ�]�Æ�U���o�[���v�v� ����� �š���v�š�����]�(�(�]���]�o���X���>�}�Œ�•�‹�µ�����o���•���v���À�]�Œ���•���}�v�š���š���v�š� ���������Œ���v�š�Œ���Œ�������v�•���o����
port les vagues les ont fait chavirer sur le sable du rivage du Salé. Bien �‹�µ�[�µ�v����
opération de sauvetage fût menée425, des chefs et des habitants communs de Salé se 
sont dirigés vers les �À���]�•�•�����µ�Æ�����š���}�v�š���‰�]�o�o� ���o�[���v�•���u���o�����������������‹�µ�]���•�[�Ç���š�Œ�}�µ�À���]�š, soit 57 sacs 
de blés dans une année de sécheresse426. Ils ont démonté les deux vaisseaux et 
�Œ� ���µ�‰� �Œ� ���o���•���‰�o���v���Z���•���‹�µ�]���•�[�Ç���š�Œ�}�µ�À���]���v�š�U�����o�}�Œ�•���‹�µ�����o���•���}�����µ�‰���v�š�•���}�v�š���‰�Œ�]�•���o�����(�µ�]�š�����À���Œ�•���o����
�‰�}�Œ�š���������Z�������š�X���>�[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�����•�š���‰���Œ�À���v�µ�������µ�Æ���&�Œ���v�����]�•�U���‹�µ�]���}�v�š��� ���Œ�]�š�����µ���^�µ�o�š���v���D�}�µ�o���Ç��
Abderrahmane. Sa réponse ne fut pas convaincante à leurs yeux et ils ne bénéficièrent 
pas de compensation427. » 

Selon plusieurs sources, la demande de remboursement de la France au Sultan 
est restée sans suite pendant plusieurs mois, ce qui aurait poussé cette dernière à 
monter une expédition punitive contre la ville de Salé. Louis Napoléon Bonaparte, alors 
président de la République, ordonna la suspension des relations diplomatiques à 
travers le retrait du consul de Rabat, alors que le ministre de la guerre fût sommé de 
�‰�Œ� �‰���Œ���Œ�� �o�[�}�‰� �Œ���š�]�}�v�U�� ���v�� �v�}�u�u���v�š�� ���� �•���� �š�!�š���� �o���� ���}�v�š�Œ��-amiral Dubourdieu. Celui-ci 
commandait une flotte de plusieurs navires428 : le grand vaisseau Henri IV (armé de 
100 canons et dirigé par le capitaine Louis Henri de Gueydon) ; deux frégates à vapeur : 
le Sané (armée de 225 canons et dirigée par le capitaine Rosamel) et le Gomer (armée 
de 225 canons et dirigée par le capitaine Allain) �V�� ���š�� ���[���µ�š�Œ���•�� �v���À�]�Œ���•�U�� ���}�v�š��
le Narval (commandé par le capitaine Lefèvre) et le Caton. 

 

 

Bombardement de Salé de 1851 

                                                           
425 ���K�h���,�����[�Z���U���D�}�•�š���(���U��Histoire des agressions étrangères sur la ville de Salé, 1985, Salé, édition 
bibliothèque Sbihi, p. 335 
426 Idem, p. 337 
427   IBN ALI AD-DUKKALI, M., ���o���/�š�Z���(�����o���t���i�]�Ì�U���d���Œ�]�l�Z�����o���Z�h���Á���š���]�v, manuscrit conservé, 1896, feuillet 14 
428 �>�[�Z�]�•�š�}�Œ�]���v���D���Œ�}�����]�v��Ahmed Ibn Khalid An Naciri cite six vaisseaux contrairement à la version 
répandue qui cite uniquement cinq vaisseaux. 
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Cette flottille ��� �u���Œ�Œ���� ���}�µ�Œ���v�š�� �v�}�À���u���Œ���X�� ���o�o���� �•���� �Œ� �µ�v�]�š�� ���[�����}�Œ���� �����v�•�� �o���� �‰�}�Œ�š��
espagnol de Cadix puis se dirige vers �d���v�P���Œ�U�� �‹�µ�[���o�o���� ���š�š���]�v�š�� �o���� �î�ñ�� �v�}�À���u���Œ���� �‰�}�µ�Œ��
récupérer en secret des membres du personnel diplomatique Français429, avant de se 
���]�Œ�]�P���Œ�� �À���Œ�•�� �o�[���•�š�µ���]�Œ���� ���µ�� ���}�µ�Œ���P�Œ���P�� �‹�µ�[���o�o���� ���š�š���]�v�š�� �o���� �î�ò�� �v�}�À���u���Œ���� �í�ô�ñ�í�U�� �îe jour du 
mois de Safar �������o�[���v���í�î�ò�ô���������o�[�,� �P�]�Œ��.  

���v�� ���Œ�Œ�]�À���v�š�� �����À���v�š�� �o�[���•�š�µ���]�Œ���U�� �o���� ���}�v�š�Œ��-amiral Du Bourdieu demande des 
excuses et le remboursement immédiat du préjudice causé, sous peine de 
bombardement. Tout���(�}�]�•�U�� �o�[���v�À�]���� �Œ� ���o�o���� ���[�µ�v���� ���}�v���]�o�]���š�]�}�v�� �v���� �•���u���o���� �‰���•�� ���À� �Œ� ����
puisque « �o�[�µ�o�š�]�u���š�µ�u » de quelques heures, ne pouvait aux yeux des Slawis, leur 
�‰���Œ�u���š�š�Œ���� �v�]�� ������ ���}�v�•�µ�o�š���Œ�� ���[�µ�v���� �u���v�]���Œ���� �•�µ�(�(�]�•���v�š���� �o���� �^�µ�o�š���v�� �v�]�� �o���•��	V�µ�o���u��	U de la ville 
sur la suite à donner à cette requête. Ceci est compris comme une « véritable 
déclaration de guerre », puisque les Français ont pour mandat la mission de « punir » 
la ville de Salé pour ses « agissements �i�X�� ���µ�� �u�}�u���v�š�� �}�¶�� �o�[���•�������Œ���� ���Œ�}�]�•���� ���µ�� �o���Œ�P���� ������
Salé, les défenses de la ville s�}�v�š�� ���•�•���Ì�� �‰�Œ� �‰���Œ� ���•�� ���� ������ �P���v�Œ���� ���[���š�š���‹�µ���•�� �u���v� ���•�� ����
�o�[�]�u�‰�Œ�}�Àiste depuis la mer. 

2.2 Récit du bombardement  

 Selon les sources françaises430�U���o�[�}�(�(���v�•�]�À�����•������� �Œ�}�µ�o�����P�o�}�����o���u���v�š�����}�u�u�����•�µ�]�š : 

Le 24 novembre au soir, le Caton, un des vaisseaux de l'escadre se détacha de 
l'escadre et mouilla dans le port de Rabat, porteur de deux missives aux gouverneurs 
de Salé et Rabat ainsi que d'une lettre au consul anglais lui proposant de se réfugier 
dans le Caton, lui sa famille ainsi que les résidents chrétiens de la ville. Le Caton a alors 
transmis les missives destinées aux gouverneurs et au Raïs (capitaine du port). Une 
réponse fut promise dans les trois heures. 

Le 25, selon ces mêmes sources, le caïd de Rabat aurait répondu qu'il était 
étranger à l'affaire alors que celui de Salé aurait demandé un délai de six jours pour 
s'enquérir de la réponse du sultan. Cela dit, les Français ont considéré cette réponse 
comme nulle et non avenue étant donné que selon eux, le sultan Moulay 
Abderrahmane avait eu déjà huit mois pour répondre à cette requête. Aussi, ils ont 
affirmé être prêts à réaliser la mission pour laquelle ils étaient venus, c'est-à-dire 
« donner l'exemple et prendre nous-même la satisfaction que les pirates de Salé 
avaient l'imprudence de nous refuser.»  

                                                           
429 �/�o���•�[���P�]�š�����µ�����}�v�•�µ�o����oazan et le secrétaire du consul Fleurât. 
430 Informations extraites principalement du compte-�Œ���v���µ�����[���Æ�‰� ���]�š�]�}�v : « Dubourdieu, Louis, 
Expédition du Maroc. Bombardement de Salé et de Rabat / extrait du rapport de M. le contre-amiral 
Dubourdieu,... [26 novembre 1851], impr. de A. Jacqueline (Saint-Lô), 1851 ». 
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Les vaisseaux français s'engagèrent alors progressivement dans l'embouchure 
dont les forts étaient bien équipés en armes défensives, canons et batteries. Un grand 
nombre de tabjiya (canonniers) était présent dans les forts et les bastions. Les canons 
marocains suivaient le mouvement des vaisseaux sans toutefois tirer. Selon les sources 
françaises, le command���u���v�š�����š�š���v�����]�š���‹�µ�����o�������}�v�•�µ�o�����[���v�P�o���š���Œ�Œ�������o�š�}�v���À�]���v�v������ bord 
des navires avec sa famille pour mener l'attaque. Celle-ci ne pût avoir lieu au soir et fût 
renvoyée au lendemain, le 26 novembre, où elle commença à 11 heures avec la mise 
en batterie des canons français431. Elle fût confrontée à une forte résistance des forts 
de Salé et de Rabat. Les canonniers de Rabat auraient, selon des sources françaises, 
quitté les forts de Rabat pour aller appuyer les tabjiya de Salé. L'attaque française est 
perçue comme particulièrement brutale par les habitants de la ville puisque elle visait 
sans distinction les civils mais aussi les édifices religieux, tels la grande mosquée de 
Salé dont le minaret fût atteint par plusieurs boulets de canons432. Selon le récit de 
Bernard Dubourdieu, plusieurs maisons furent incendiées et une dizaine de civils tués, 
nombre estimé à sept selon An-Naciri. Toutefois, les canons Slawis firent également 
d'importants dégâts à bord de plusieurs vaisseaux français, qui accusèrent au moins 
quatre victimes et une vingtaine de blessés suite à l'opération, comme en témoigne un 
compte rendu au ministère de la marine : « La ville a subi d'importants dommages. La 
muraille almohade fut gravement touchée ainsi que la Grande Mosquée dont le 
minaret fut touché par 6 boulets. Plusieurs maisons ont été détruites, d'autres ont 
brûlé pendant toute la nuit. 7 ou 6 tabjiyas périrent ainsi qu'entre 12 et 15 civils. Dans 
le camp français, il y a eu 4 morts et 18 blessés. �>�[�,���v�Œ�] IV a subi d'importants 
dommages tout comme le Sané. »433 

2.3 Conséquences du bombardement de Salé 

Les Slawis ont été particulièrement traumatisés par l'attaque contre leur ville. 
Le jihad a été, cette fois, défensif, et la quiétude de la cité ébranlée par un ennemi 
paraissant très puissant sur le plan militaire. Surtout, l'attaque d'un des symboles 
religieux les plus importants de la ville -la grande mosquée- traumatisa les esprits, 
même si les Slawis auraient continué à réparer de nuit la grande mosquée434, fiers de 
�o���µ�Œ���(�}�]���h�‹�µ�[�µ�v�������š�š���‹�µ�����v�����•���µ�Œ���]�š��� ���Œ���v�o���Œ�X » 

                                                           
431 La bataille dura huit heures et demi selon An-Naciri.  
432 Cf. Commentaires de ���K�h���,�����[�Z���U���D�}�•�š���(���U��Histoire des agressions étrangères sur la ville de Salé, 
1985, Salé, édition bibliothèque Sbihi, p. 337 
433 �/���v�����o�]�U���o�[���‰�‰���o�o�����^� �À���v���u���v�š�������•���(�Œ���v�����]�•�_�X��  IBN ALI AD-DUKKALI, M., al Ithâf al Wajiz, Tarikh al 
'Udwatain, manuscrit conservé, 1896, feuillet 14 
434BOUCHAA�[RA, Mostafa, Histoire des agressions étrangères sur la ville de Salé, 1985, Salé, édition 
bibliothèque Sbihi, p. 337 
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En même temps, le sentiment du jihad et d'unité augmenta puisque les Slawis 
pensèrent et se convainquirent de ne pas avoir été vai�v���µ�•�� ���š�� ���[���À�}�]�Œ�� �Œ� �•�]�•�š� �� ����
l'ennemi. Leur patience dans cette épreuve (�����o���[��) et leur résistance étaient à leurs 
yeux, un acte religieux méritoire et louable. Aussi, les Slawis ne se révoltèrent pas 
contre leur gouverneur, qui au contraire, « commandait » le jihad de la cité. Celui-ci 
écrivit au sultan Moulay Abderrahmane quelques temps après le bombardement : « 
Dieu a donné au peuple de l'Islam des jambes fermes tenant toujours debout et a fait 
manifester sa religion en dépit des polythéistes. Pas beaucoup de mal nous a été fait, 
Dieu merci. [...] Nous avons vu de nos propres yeux la bienveillance de Dieu et la 
beauté inimaginable de sa création. Quand Dieu repoussa les infidèles, ils ne pouvaient 
rien accomplir. Dieu a donné la victoire aux croyants et les a protégé de la tromperie 
de l'ennemi435. » 

La population de plusieurs villes du Maroc fût aussi profondément traumatisée 
par cette attaque. En fait, celle-ci était à inscrire dans le début des projets coloniaux de 
la France au Maroc, puisqu'elle se déroule sept ans à peine après la bataille d'Isly et 
vingt ans après la conquête de l'Algérie. La prise des « marchandises» par les gens de 
Salé semble plutôt être un prétexte ou un casus belli, dont la conséquence fût de 
déstabiliser le pays. 

En effet, le bombardement de Salé eu un effet assez déstabilisant sur la 
�‰�}�o�]�š�]�‹�µ���� �}�(�(�]���]���o�o���U�� �‰�µ�]�•�‹�µ���� �•�µ�]�š���� ���� �o�[���š�š���‹�µ���U�� �o���� �^�µ�o�š���v�� ���v�P���P������ �µ�v�� �o���v�P���P���� �š�Œ���•��
conciliant avec le pouvoir français, à tel point que le consul Jager Smith réintégra en 
grande pompe ses fonctions. A Rabat, la colère face à cette attitude, fût intense, 
comme en témoignait l'attaque au poignard du vice-consul Français436. 

A Salé, la situation était aussi très délicate puisque le gouverneur, sur ordre du 
Sultan, se voit contraint d'offrir, malgré lui, un accueil chaleureux aux officiels français, 
qu'il a combattu quelques années auparavant. Comme le relate Narcisse Cotte, la 
« mission française pour la paix » qui avait suivi le bombardement, arriva dans un 
climat délétère, puisque les Slawis se sentaient obligés de recevoir officiellement ceux 
qui les avaient attaqués437. 

Dans ces circonstances, le Pacha Zniber, face aux velléités d'une partie de la 
population d'accueillir les visiteurs à jets de pierre fît courir le bruit d'une punition 
sévère de tous ceux qui voudraient s'attaquer à cette délégation, qu'il devait recevoir, 
malgré lui, avec les honneurs. Narcisse Cotte raconta que la traversée de la ville se fît 
                                                           
435 BROWN, Kenneth, Op. cité�U���‰�X�î�ð�ì�U���o�����•�}�µ�Œ�������}�Œ�]�P�]�v���o�����v�[�����‰�µ��être consultée. 
436http://www.m emoireafriquedunord.net/biog/biog04_jagers.htm, relatif à la biographie du Consul 
Jagger Smith consulté le 19 mai 2014. 
437 COTTE, Narcisse, Le Maroc Contemporain, Paris, 1860, p.70 
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dans une ambiance morose. Des enfants et quelques individus essayèrent de perturber 
le cortège. Bien que sentant avoir réalisé valeureusement la mission du jihad, les 
Slawis se sentirent offensés. 

Néanmoins, Salé gardait officiellement, pour un temps, sa grande ferveur et sa 
fierté. Le Gouverneur avait récompensé certains des meilleurs artilleurs et capitaines. 
�>���•���‰�}���u���•���‰�}�‰�µ�o���]�Œ���•���~�D���o�Z�}�µ�v�•���À���v�š���]���v�š���µ�v�����P�µ���Œ�Œ�����•���]�v�š�����‹�µ�]���v�[���¸�š���‰���•���•�}�v���‰���Œ���]�o��
�����v�•�����[���µ�š�Œ���•�����]�š� �•�����[�K�Œ�]���v�š�U�����v�����o�P� �Œ�]�����}�µ�����v�����P�Ç�‰�š��438.  

Au niveau du contexte géopolitique et diplomatique du Maroc, l'effet de cette 
crise fût important puisque les rapports des autorités diplomatiques françaises avec les 
autorités consulaires britanniques s'améliorèrent au détriment de leurs relations avec 
le Maroc. Le bombardement de Salé avait fait baisser dans l'esprit des Marocains la 
croyance au soutien inconditionnel de l'Angleterre. Ainsi, John Hay, se rapproche du 
représentant français. Tous deux se mettent même d'accord pour obtenir des 
concessions du makhzen439. 

3. Des pressions impérialistes qui ne cessent de s'accentuer à Salé 
au cours du XIXe siècle 
 

Le XIXe siècle est caractérisé par des pressions impérialistes et coloniales dans 
�š�}�µ�š�� �o���� �D���P�Z�Œ�����U�� ���}�v���Œ� �š�]�•� ���•�� �‰���Œ�� �o���� ���}�v�‹�µ�!�š���� ������ �o�[���o�P� �Œ�]���� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ������ �í�ô�ï�ì�� ���š�� �o����
protectorat de la Tunisie en 1882. Aussi, le Maroc n'a pas été épargné par elles, même 
s'il garde une indépendance formelle jusqu'en 1912. Les pressions impérialistes que 
subissait le Maroc se faisaient sentir sur les plans militaire, politique, diplomatique, 
économique et social. Ces pressions ne cessèrent de s'accentuer tout au long du XIXe 
siècle en particulier pendant les périodes de crises militaires ou économiques. Au 
Maroc, elles se faisaient surtout sentir dans les villes, en particulier les villes maritimes 
�����o�[�]�v�•�š���Œ���������^���o� . 

Les pressions impérialistes se firent d'abord sentir sur le plan militaire par les 
défaites de l'armée du Sultan à Isly (1844) et Tétouan (1860) face à la France et à 
l'Espagne. De même, les bombardements de 1844 des villes côtières du Maroc, puis de 
1851 de la ville de Salé, actent également, malgré le désir de résistance et de Jihad de 
la population, l'affaiblissement latent de la puissance militaire marocaine et de sa 

                                                           
438 BELHCEN, Mohammed, Poème de la Jihadiya, 1851, commenté par Mustapha Bouchaâ�[ra, texte 
rapporté par G. Sonnek, Chants arabes du Maghreb, Paris, 1904 
439http://www.memoireafriquedunord.net/biog/biog04_jagers.htm, relatif à la biographie du Consul 
Jagger Smith consulté le 19 mai 2014. 
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capacité à se défendre des agressions et ingérences étrangères440. Le traumatisme est 
d'autant plus grand que, pendant deux siècles, les armées marocaines se proclamaient 
invaincues face aux puissances européennes. L'effondrement d'un modèle est 
consommé.  

Les crises militaires vont bien au-delà de cette seule dimension puisqu'elles 
sont utilisées par les puissances européennes pour réaffirmer leur influence politique 
et économique sur le Maroc, de même qu'elles contribuent aussi à faciliter la 
pénétration européenne à travers le développement du système de protections 
consulaires, qui contribuait à affaiblir considérablement la souveraineté de l'Etat et 
l'autorité du Sultan. Aussi, elles contribuèrent à la ruine économique du pays, comme 
lors de la guerre de Tétouan en 1860441, déclenchée par les pressions continues 
effectuées par le Maroc pour récupérer les derniers présides occupés sur son 
territoire442. En effet, l'évacuation de cette ville par les Espagnols fût conditionnée par 
une indemnité colossale de 20 millions de piastres, qui équivalait à plusieurs fois les 
disponibilités annuelles du trésor du makhzen et plombait le budget pour de 
nombreuses années. Elle induisit en particulier des emprunts calamiteux auprès de 
banques françaises que le Maroc mettrait des années voire des décennies à 
rembourser443.  

Au vu de contexte, n�}�µ�•�� ���•�•���Ç�}�v�•�� �����v�•�� �����š�š���� �‰���Œ�š�]���� ���[�����}�Œ�����Œ�� �o���� �‰�}�•�]�š�]�}�v�� ������
Salé dans ce mouvement progressif et continu de pénétration étrangère diplomatique, 
politique, économique et militaire. 

3.1 Une crise économique difficile dans la ville au milieu du XIXe siècle 

Entre 1847 et 1851, le Maroc connaît une période douloureuse de famine444 
avec des années de sécheresses et de mauvaises récoltes. Les prix des biens de 
première nécessité augmentent dangereusement et la population du Maroc vit une 
période de disette et une crise agricole. L'année 1850 est particulièrement difficile 
�����v�•�� �š�}�µ�š�� �o���� �D���P�Z�Œ�����X�� ���]�v�•�]�U�� �o�}�Œ�•�‹�µ���� �o���� �v���À�]�Œ���� �(�Œ���v�����]�•�� ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ���µ�� ���}�u�����Œ�����u���v�š��
échoue devant Salé en 1851, ce dernier contient près de 100 tonnes de blé, denrée de 

                                                           
440 MULLIE, Charles, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 
éditions Poignavant, Paris, 1852, p.246 
441 Cf. BAUDOZ, Augustin, Histoire de la guerre de l'Espagne avec le Maroc., Lebigre-Duquesne frères, 
1860, 348 p 
442 REZETTE, Robert, Les enclaves espagnoles en Afrique, Nouvelles Editions Latines, 1976, pp. 41 à 43 
443 �������o���U���i�µ�•�‹�µ�[���µ����� ���µ�š�����µ���‰�Œ�}�š�����š�}�Œ���š�U���o�� �D���Œ�}�����•�]�P�v���������•���š�Œ���]�š� �•�����[���u�‰�Œ�µ�v�š�•���h surréalistes » avec des 
� ���Z� ���v�����•���•�[� �š���v�����v�š��parfois sur 75 ans et gagés sur les revenus des douanes et parfois même du tabac 
et du Kif. La dépendance économique se met en place progressivement mais durablement. 
444 SEBTI, Mohammed & Collectif, Gens de Marrakech : géo-démographie de la ville rouge, les éditions 
�������o�[�/�E�����U���W���Œ�]�•�U���î�ì�ì�õ, p.36 
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base dont manque considérablement la population. Dans un climat où selon Kenneth 
Brown445, on mourrait de faim dans la ville, le pillage de ce navire pourrait paraître 
« naturel ». Ainsi, la crise politique et militaire provoquée par le bombardement de 
1851, s'inscrit dans un climat économique amplement détérioré. 

Cette crise économique puis politique avec le bombardement de Salé, 
contribue probablement à favoriser la pénétration économique européenne. Il 
contraint les Slawis à ouvrir encore plus leurs portes au commerce européen et 
français, sans être nécessairement préparés. Cette ouverture forcée est d'ailleurs un 
dessein à peine avoué des puissances européennes et des Français, comme le rappelle 
�µ�v���‹�µ�}�š�]���]���v���‰���Œ�]�•�]���v���������o�[� �‰�}�‹�µ�����W���h L'expédition de Sale laissera un souvenir salutaire 
chez les maures, leur rappellera la force de cette puissance que la conquête de 
l'Algérie leur a donné pour voisin et leur inspirera pour longtemps, espère-t-on, le 
respect de la justice et des intérêts français446. » 

3.2 La pénétration  européenne , accompagne un affaiblissement politique et  économique  de 
plus en plus prononcé aux yeux des Slawis 

Les défaites militaires sont difficilement vécues par les Slawis. Elles sont 
l'occasion de se rendre compte de l'affaiblissement de la ville sur le plan économique 
et politique. Aussi, la mission diplomatique suivant le bombardement de la ville de 
1851, relatée par Narcisse Cotte, montre une ville qui doit désormais composer avec la 
France, lui ouvrir plus librement son commerce, protéger ses intérêts et subir son 
influence. 

Les citoyens des deux rives savaient que le pouvoir du Sultan était de plus en 
plus faible. Le désir du jihad ne semblait devenir peu à peu, qu'un slogan pour les 
sultans, face à la puissance militaire européenne. Ceux qui attaquaient l'infidèle, bien 
que bénéficiant en principe du soutien tacite du sultan, étaient désormais punis, suite 
aux pressions européennes, comme les plus vulgaires criminels. L'on peut citer pour 
exemple, le cas d'un shérif qui s'est attaqué au représentant de la France à Rabat, suite 
au bombardement de 1851447. Cet acte qui aurait été perçu comme héroïque quelques 
années plus tôt, fût puni par une bastonnade publique et humiliante du coupable, 
suite à l'intervention du chargé d'affaires français.  

Aussi, les influences européennes se traduisaient pour les Slawis par le 
marasme économique qui ne cessait d'augmenter selon An Naciri. Les devises 

                                                           
445 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.238 
446 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.239  
447 http://www.memoireafriquedunord.net/biog/biog04_jagers.htm, relatif à la biographie du Consul 
Jagger Smith consulté le 19 mai 2014. 
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remplaçaient la monnaie locale. Aussi, le coût de la vie s'était élevé et le fait de la 
gagner dignement fût de plus en plus difficile pour les Slawis. 

 La pénétration économique était ainsi synonyme d'appauvrissement des 
masses qui voyaient leur pouvoir d'achat diminuer avec l'indexation de leurs revenus 
sur les devises étrangères dont ils subissaient les fluctuations. Cet appauvrissement 
était perçu comme continu, comme le rappelle An-Naciri, qui cite l'exemple d'un 
homme de sa génération qui affirme : « je touche chaque mois un traitement du 
gouvernement de 30 Ouqîyya. Quand la devise monta après 1260 (1844), je touchais 
10 Bassîta, la valeur de la Bassîta était de trois Ouqîyya. Après 1260 (a. h) quand la 
devise monta, je touchais 9 Bassîta et de la menue monnaie, puis 7 Bassîta et de la 
menue monnaie et ainsi de suite�X�����µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�U���À���Œ�•���í�î�õ�ì���~�í�ô�ó�ï-1882), les 30 Ouqîyya 
�v���� �À���o���v�š�� �‰�o�µ�•�� �‹�µ�[�µ�v�� �•���µ�o Bassîta et de la menue monnaie448. » Cet appauvrissement 
�š�}�µ���Z���]�š�����]�v�•�]���o�����u���i�}�Œ�]�š� ���������o�����‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�U�������o�[���Æ�����‰�š�]�}�v�����[�µ�v�����u�]�v�}�Œ�]�š� �U���‹�µ�]�����µ���(���]�š�����µ��
service du Makhzen, du négoce international ou du développement du système des 
�‰�Œ�}�š�����š�]�}�v�•�����À���]�š���‰�µ���•�[���v�Œ�]���Z�]�Œ�X 

3.3 Le développement du syst ème de protections n'épargne pas la ville  �•�²�•�‡���•�ï�‹�Ž���•�‡�•�„�Ž�‡��
relativement limité  

Les échecs de création d'une armée puissante et de réformes politiques et 
économiques réussies par le Sultan contribuent à accélérer la pénétration étrangère. 
Elle se fait surtout avec le développement du système des protections en particulier 
depuis l'accord Bélard en 1863. Comme l'a démontré Mohammed Kenbib, dans son 
ouvrage « Les protégés449 », le système de protection est l'édifice de la perte de 
l'indépendance, qui repose paradoxalement sur la négation des protections 
individuelles pour les remplacer par un système de protection collectif, traduit par la 
perte de souveraineté. 

Au XIXe siècle, ces protections (établies sur le modèle des capitulations de 
Méditerranée orientale) se développent autant dans le Maroc urbain que rural. 
Limitées au départ, les protections se basent sur quelques traités de commerce 
���v���]���v�•�U���‰�o�µ�•���(���À�}�Œ�����o���•�����µ�Æ���v���š�]�}�v�•��� �š�Œ���v�P���Œ���•���‹�µ�[���µ���D���Œ�}���U�����}�u�u���������o�µ�]���•�]�P�v� �����À������
la France en 1767. De fait, les premiers protégés sont quelques rares commerçants 
européens et juifs qui jouaient un rôle important dans le commerce marocain. A 
travers le système de protections individuelles, ceux-ci bénéficiaient d'une protection 
consulaire qui les soustrayait, soit disant, ������ �o�[���Œbitraire sultanien. Aussi, ils 
                                                           
448 BROWN, Kenneth, Op. cité, p.247 
449 �W�}�µ�Œ�������š�š�����‰���Œ�š�]�����]�v�š�Œ�}���µ���š�]�À���U���]�o�����}�v�À�]���v�š���������•�����Œ� �(� �Œ���Œ�������o�[�}�µ�À�Œ���P�����������Œ� �(� �Œ���v�������������<���E���/���U 
Mohammed, Les protégés : contribution à l'histoire contemporaine du Maroc, Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines, Rabat, 1996, 389 pages. 
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bénéficiaient également d'importantes exemptions fiscales. Au fil des années et des 
crises militaires favorables aux Européens, le système de protection ne cessa de se 
��� �À���o�}�‰�‰���Œ���‰�}�µ�Œ�����}�v�����Œ�v���Œ�����[�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•���(�Œ���v�P���•���������o�����‰�}�‰ulation liées de près ou de 
loin à des intérêts européens, tant dans les villes que dans les campagnes, où nombre 
de fellahs et même certains ouvriers agricoles devenaient par « ricochet » des 
protégés.  

Ce système de protections fût désastreux sur de nombreux plans pour 
l'indépendance du Maroc. D'abord, il ne cessa d'affaiblir l'autorité du sultan, puisqu'un 
litige, par exemple entre un gouverneur ou un notable et un protégé, devenait souvent 
quelle que soit la réalité des faits, arbitré au profit du dernier. Aussi, les puissances 
européennes n'hésitèrent pas à user de pressions diplomatiques et de démonstrations 
navales, dès qu'elles affirmaient qu'un de leurs protégés avait été lésé. Cela ouvrait, 
comme le rappelle M. Kenbib, la porte à tous les abus, puisque certaines nations 
faisaient une lecture extensive, quasi illimitée, du droit à la protection. 

Ainsi, l'ouvrier d'un agriculteur avec lequel commerçait un commerçant 
marocain engagé dans une relation d'affaire avec un protégé français pouvait devenir 
protégé, par transitivité. Ainsi, ces nouveaux protégés pouvaient et excellaient 
dans « les manigances, les détournements et le fait de clamer des droits et des dettes 
virtuelles pour lesquels ils obtenaient, quasiment toujours, gain de cause et des 
compensations énormes ». Aussi, les commerçants étrangers pouvaient réclamer 
�o�[emprisonnement �������o���µ�Œ���‰���Œ�š���v���]�Œ���•���u���Œ�}�����]�v�•����� �(���]�o�o���v�š�•�U�������o�[�]�v�•�š���Œ�����µ�����}�u�u���Œ�����v�š��
�•�o���Á�]�U�����}�µ�[���u���Œ���>�Z���Œ���Z �‹�µ�]�����À���]�š���o�[�Z�����]�š�µ���������������}�u�u���Œ�����Œ�������>�}�v���Œ���•�����À���v�š���í�ô�ô�ò. Celui-
ci fût emprisonné par le Gouverneur Mohammed Bensaid, suite aux réclamations de 
commerçants étrangers450. Aussi, de nombreux « dignitaires » parmi les plus actifs sur 
le plan économique évitaient de payer les impôts. Dès lors, le système de protections 
constituait presque une destruction quasi réglée des assises économiques et politiques 
de l'Etat marocain à la fin du XIXe siècle. 

 Bien que les 	V�µ�o���u��	U aient beaucoup mis en garde contre cette pratique et les 
convoitises étrangèr���•�U�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ���µ�� �v�}�š�����o���� �^�o���Á�]�� �Z���o�]�� �����v�� ���Z�u������ �•�v�]�����Œ�U�� �‹�µ�]��
commerçait ���v�š�Œ�����o�����D���Œ�}�������š���o�[���P�Ç�‰�š�������š��� ���Œ�]�À�]�š���µ�v���}�µ�À�Œ���P�����‰�}�µ�Œ���‰�Œ� �À���v�]�Œ�������•���u� �(���]�š�•��
de ces convoitises451, la protection s'est développée dans les villes du Maroc et 
notamment, dans une certaine mesure, à Salé. Cette protection d'un musulman par un 
non musulman dont l'institutionnalisation est formellement interdite par l'islam �•�[�Ç��

                                                           
450 Cf. FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, 
p.120 
451 �/�����u�X���W�X�í�î�í���>�[�}�µ�À�Œ���P�����•�[�]�v�•�š�]�š�µ�o����Hifdh al Istiqlâl wa Rafdh saytarat al Ihtilâl (la défense de 
�o�[�]�v��� �‰���v�����v���������š���o�����Œ���(�µ�•���������o�������}�u�]�v���š�]�}�v���������o�[�}�����µ�‰���š�]�}�v�•�X 
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développa aussi malgré une hostilité spontanée452. Elle toucha aussi des familles juives 
et certains commerçants en relation d'affaires avec des nations étrangères. 

�d�}�µ�š���(�}�]�•�U�� ���[���•�š�� �‰�o�µ�•�� �‰���Œ�� �•���� �‰�}�Œ�š� ���� �•�Ç�u���}�o�]�‹�µ���� �‹�µ���� �o���� �•�Ç�•�š���u���� ������ �‰�Œ�}�š�����š�]�}�v��
avait marqué la ville de Salé. En effet, selon Mohammed Fatha, le nombre de protégés 
dans la ville était de sept personnes, mais le « nombre des commensaux et des 
intermédiaires a dépassé de loin ce chiffre453.» Selon notre interprétation, guère plus 
de quelques dizaines de personnes étaient concernées. Salé était donc loin de vivre la 
�•�]�š�µ���š�]�}�v�����[���µ�š�Œ���•���À�]�o�o���•���}�¶���o���•���‰�Œ�}�š� �P� �•���•�������}�u�‰�š���]���v�š��par centaines454. Néanmoins, le 
système de protection marquait les esprits. Des membres de grandes familles étaient 
concernés. Une partie des protégés semblait avoir des protections consulaires 
���v�P�o���]�•���•�U�� ���o�}�Œ�•�� �‹�µ���� ���[���µ�š�Œ���•�� � �š���]���v�š�� �����•���‰�Œ�}�š� �P� �•�� ���[���µ�š�Œ���•�� �‰���Ç�•. Les protections 
anglaises étaient peut-être relativement plus répandues pour deux raisons �W�� ���[�����}�Œ����
�o���•�� ���}�u�u���Œ�����v�š�•�� �����•�� �‰�}�Œ�š�•�� �u���Œ�}�����]�v�•�� ���À���]���v�š�� ������ �(�}�Œ�š���•�� �Œ���o���š�]�}�v�•�� ���[���(�(���]�Œ���•�� ���À������ �o���•��
ports des villes anglaises et leurs grossistes, ensuite, les Anglais avaient probablement 
une meilleure réputation que les Français et Espagnols, dont les ambitions coloniales 
au Maroc étaient déjà ressenties par les lettrés. Aussi, les Anglais avaient eu, à 
certaines époques, des relations assez sereines et positives avec les Slawis, ce qui avait 
pu induire une perception plutôt positive. 

Les ouvrages qui se sont intéressés aux protégés donnent leurs noms et 
qualités ainsi que ceux des principales familles concernées dans la ville de Salé.455 
Parmi ceux-���]�U���o�[�}�v�����}�u�‰�š�����v�}�š���u�u���v�š�������•���u���u���Œ���•�������•���(���u�]�o�o���•���•�v�]�����Œ�U���,���i�i�]�U���,���•�•���Œ�U��
Dukkali, Belhaj, al-Ouardighi, Touhami al-Hamssassi, Sabounji, Hassar, al-Azzouzi, 
Bensaid, �D�����[�v�]�v�}�µ, Mallah, etc. La famille Hajji est ainsi connue pour avoir eu en son 
sein plusieurs protégés anglais, qui ont à la fois développé un important commerce 
���À������ �o�[���v�P�o���š���Œ�Œ���� �u���]�• qui ont aussi profité de leur statut pour mener des activités 
�v���š�]�}�v���o�]�•�š���•�����‰�Œ���•���o�[���À���v���u���v�š�����µ���‰�Œ�}�š�����š�}�Œ���š�U���‹�µ�����o���•�����µ�š�}�Œ�]�š� �•�����]�À�]�o���•���(�Œ���v�����]�•���•���}�vt 
minutieusement suivi et étudié. Des dizaines de courriers à destination du contrôleur 
civil rapportaient ainsi les relations détaillées des membres de cette famille 

                                                           
452Pour M. Fatha, le « 20e �•�]�����o����������� ���µ�š� �����o�}�Œ�•���‹�µ�[�µ�v���v�}�u���Œ�����������‰���Œ�•�}�v�v���•���������^���o� ���•�����•�}�v�š���]�v�•���Œ�]�š���•�������v�•��
�����•���Œ���o���š�]�}�v�•���š�Œ���•���(�}�Œ�š���•�����À�������o���•���v���š�]�}�v�•�����µ�Œ�}�‰� ���v�v���•�����(�]�v�����[��n tirer profit et de protéger leurs propres 
intérêts, face à certains abus des autorités locales », Op. cité, p.88 
453 FATHA, Mohammed, Salé, Genèse d'une cité islamique, Montada, traduction Ismaël Alaoui, 2012, 
p.88. Le chiffre concerne selon notre appréciation la deuxième moitié du XIXe siècle. 
454 �^���o�}�v���o���•���•�š���š�]�•�š�]�‹�µ���•���}�(�(�]���]���µ�•���•�����µ�����Z���Œ�P� �����[���(�(���]�Œ���•�����Œ�]�š���v�v�]�‹�µ�����:�}�Z�v���,���Ç�U���]�o�•��� �š���]���v�š�����v�À�]�Œ�}�v���ô�ì�ì�ì��
en 1870 dont 1500 juifs. 
455 �������€�š� ���������o�[�}�µ�À�Œ���P�����������Œ� �(� �Œ���v�������������D�}�Z���u�u�������<���v���]���U���o�[�}�v���‰���µ�š�����]�š���Œ��� �P���o���u���v�š���h �>�[� tablissement 
colonial et la protection �i���������D�X�����}�µ���Z�[���Œ�����~�š�]�š�Œ�����}�Œ�]�P�]�v���o�����v�����Œ�������•�X 
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(notamment Mohammed Hajji et Sidi Ahmed Hajji) ���À�������o�[���v�P�o���š���Œ�Œ�������š���o���µ�Œ�•�������š�]�À�]�š� �•��
natio�v���o�]�•�š���•�U�����µ����� ���µ�š�����µ���•�]�����o�������š���i�µ�•�‹�µ�[���µ�Æ�����v�v� ���•���ð�ì456.  

Bien entendu, le système de protection concernait également les juifs de Salé, 
���}�u�u���������o����� �š���]�š���o���������•�����[���µ�š�Œ���•���À�]�o�o���•�����µ���D���Œ�}���X���W���Œ�u�]���o���•���:�µ�]�(�•�����}�v�v�µ�•���‰�}�µ�Œ�����À�}�]�Œ��� �š� ��
�����•�� �‰�Œ�}�š� �P� �•�U�� �o�[�}�v�� ���}�u�‰�š�� un certain Ephraïm Hassane. Faire partie de ces familles 
�‰�Œ�}�š� �P� ���•�U���i�µ�]�À���•���}�µ���u�µ�•�µ�o�u���v���•���•�]�P�v�]�(�]���]�š�����µ�š�}�u���š�]�‹�µ���u���v�š���‹�µ�����o�[�}�v��� �š���]�š�����v���Œ���o���š�]�}�v��
���[���(�(���]�Œ���•���À�}�]�Œ�����������•�µ���}�Œ���]�v���š�]�}�v�����À�������o���•���‰�µ�]�•�•���v�����•��� �š�Œ���v�P���Œ���•�X�� 

An-�E�����]�Œ�]�� �•�[���•�š�� �]�v�š� �Œ���•�•� �� ���µ�Æ�� ���}�v�•� �‹�µ���v�����•�� ������ �o���� �‰�Œ�}�š��ction, �‹�µ�]�� ���À������ �o�[�������}�Œ����
Bélard de 1863, avec la France devient la pierre angulaire de la pénétration 
européenne. Il estime néanmoins que ce système exprimait aussi le désir de liberté 
�(�������� ���� �o�[���Œ���]�š�Œ���]�Œ���� ���µ�� �D���l�Z�Ì���v�U�� �v�}�š���u�u���v�š�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� �:�µ�]�(�•�X�� �E� ���v�u�}�]�v�•�� �‰�}�µr ceux-ci, 
�u���o�P�Œ� �� �o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v�� ������ �^�]�Œ�� �D�}�•���•�� �D�}�v�š���(�]�}�Œ�� ���v�� �í�ô�ò�ï�� ���� �o���� ���}�µ�Œ�� ���µ�� �D���l�Z�Ì���v�� ����
Marrakech, le Sultan promulgua un décret réaffirmant la soumission des Juifs aux lois 
islamiques457. 

�>���� �‰�Œ�}�š� �P� �� �v�[� �š���]�š�� �‰���µ�š-être pas considéré explicitement comme un traître, 
mais son comportement affaiblissait aux yeux de lettrés comme An-Naciri, �o�[�}�µ�u�u����
dans cette période déjà critique. 

Pour le cas de la famille Hajji entre autres, la lecture pouvait être quelque peu 
différente. En fait, certains étaient considérés comme ���[���µ�š�Z���v�š�]�‹�µ���•�� �v���š�]�}�v���o�]�•�š���•�U��
�š�}�µ�š�����v���µ�•���v�š���������o���µ�Œ�•���Œ���o���š�]�}�v�•�����À�������o�[���v�P�o���š���Œ�Œ�����‰�}�µ�Œ���‰���Œ�š�µ�Œ�����Œ���o�����‰�µ�]�•�•���v������coloniale 
(France). 

4. ���ï�ƒ�‰�‰�”�ƒ�˜�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡���Ž�ƒ���…�”�‹�•�‡���’�‘�Ž�‹�–�‹�“�—�‡���‡�–���±�…�‘�•�‘�•�‹�“�—�‡ 

4.1 ���‡���•�‡�•�–�‹�•�‡�•�–���†�‡���˜�—�Ž�•�±�”�ƒ�„�‹�Ž�‹�–�±���•�ï�ƒ�‰�‰�”�ƒ�˜�‡���•���Ž�ƒ���ˆ�‹�•���†�—���������‡���•�‹�°�…�Ž�‡ 

Les différentes crises qu'a connues le Maroc au courant du XIXe siècle ont 
beaucoup contribué à mettre au jour la faiblesse de la préparation de son armée. Dans 

                                                           
456 ���v���À�}�]���]�����[���]�o�o���µ�Œ�•���µ�v�����Æ�š�Œ���]�š : « Le nationaliste protégé anglais Mohammed Hajji, qui était venu dans 
sa famille à Salé le 29 septembre 1935, est reparti pour Londres le 14 octobre 1935. Il a déclaré qu'il 
serait de retour au Maroc vers la fin de ce mois. Durant son séjour à Salé, Mohammed Hajji s'est rendu à 
Fès où il aurait rencontré nombre de ses camarades, notamment le nommé Allal El Fassi.  Le 18 octobre 
1935, le consul général d'Angleterre à Rabat est venu à Salé. Il s'est rendu à Bab Hssein, au domicile du 
protégé anglais sidi Ahmed Hajji, père du précédent, chez lequel il a dîné. Il aurait communiqué à son 
hôte un télégramme expédié de Londres à la poste anglaise par Mohammed Hajji, l'informant de son 
���Œ�Œ�]�À� �������������•�š�]�v���š�]�}�v�����‰�Œ���•���µ�v�����}�v���À�}�Ç���P���X���~�Y�•���i���^�µ�Œ���o���������•���������•����ocuments extraits des archives de 
l'administration française au Maroc déposées au Centre d'Archives de Nantes, consulté in 
http://said.hajji.name/fr/book-rgfh.html, le 13 Mars 2017 
457MIÈGE, Jean Louis, �>�����D���Œ�}�������š���o�[���µ�Œ�}�‰��, 1830-94, 4 vols, Paris, 1961-63, p. 401 
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l'idéal slawi�U�����}�u�u�����o�[���Æ�‰�Œ�]�u���v�š���o���•���o���š�š�Œ� �•�����}�u�u�������v-Naciri458, grand lettré Slawi à la 
fin du XIXe siècle, le jihad a pour base une armée puissante, formée, équipée, 
déterminée et volontaire. Si les armées musulmanes dans les premiers siècles de 
l'islam et durant le haut moyen-âge se sont souvent illustrées par leur avance 
organisationnelle et technique, la situation a changé depuis lors : les puissances 
musulmanes montrent ���[�]�u�‰�}�Œ�š���v�š�•�� �•�]�P�v���•�� ���[���•�•�}�µ�(�(�o���u���v�š�� ���� �o���� �(�]�v�� ������ �o���� �‰� �Œ�]�}������
médiévale. Certes, le Royaume de Fès, avait essayé depuis le XVIe siècle, avec 
l'avènement des Saadiens, d'introduire des réformes sur le plan militaire inspirées 
notamment par l'exemple ottoman�U�� �‹�µ�]�� �•�[���(�(�]�Œ�u�� à travers les tanzimate (processus 
���[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�� �‰���Œ�� �o���� �Z���µ�š�•459. Toutefois, l'affaiblissement latent de l'armée 
marocaine460 �v�[�����‰�µ���!�š�Œ�������}�v�š���v�µ�X�����v���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�U���o�������}�Œ�‰�•���������o�–���Œ�u� �����Œ� �P�µ�o�]���Œ�������}�v�š�]�v�µ����
longtemps à inclure largement des contingents tribaux (tribus Guiche), non 
professionnels et peu formés. Les corps d'élites demeuraient souvent minimes et/ou 
peu disciplinés comme les corps des Abid Boukhari du Sultan Moulay Ismaël (1672-
1727). L'équipement demeurait aussi assez vétuste. Il était de plus en plus importé en 
�Œ���]�•�}�v���������o�[�����•���v���������[�µ�v�����]ndustrie militaire moderne. Au XIXe siècle, face aux velléités 
impérialistes, la situation s'aggrave et les attaques européennes ou les combats 
frontaliers sont l'occasion de s'en rendre compte. 

Les Slawis ne sont pas épargnés par cette tendance et ce ressenti, bien qu'ils 
pensent avoir rempli leur devoir de jihad ���� �o�[�}�������•�]�}�v�� ���µ�� ���}�u�����Œ��ement de 1851. 
Aussi, les tentatives faites à la fin du siècle pour professionnaliser l'armée et créer des 
usines d'armement plus modernes, notamment à Tétouan ou Marrakech, n'ont, faute 
de maîtrise minimale des processus d'innovations technologiques, qu'un effet limité461. 
De fait, les puissances européennes continuent de vendre, à prix d'or, du matériel de 
deuxième main aux pays comme le Maroc, afin de conserver leur avance 
technologique et militaire. La dépendance militaire du Maroc n'en est qu'aggravée. 

Ce sentiment de vulnérabilité s'est traduit à Salé par la multiplication des 
infrastructures militaires défensives pendant les règnes des derniers sultans alaouites 
avant le protectorat, notamment Moulay Abderahmane (1859-1873). Quelques fortins 
défensifs furent construits462�U�� ���� �o�[�]�v�•�š���Œ�� ������ �o���� �^�‹���o���� �:���]������ �~�v�}�µ�À�����µ�� �����•�š�]�}�v�•�U�� ���}�v�š��
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462 Selon CHASTEL, Robert, Op. cité, p.115 : « A Salé, il (Moulay Abderrahmane (1859-1873)) renforcera 
les remparts détruits par les bombardements de 1829 et 1851 et les dotera de canons plus puissants 
 












































































































































































































































































































































































