


"Arabes et Chretiens?" se demanderaient certains en Occident, non sans candeur ou
curiosite. Neanmoins, la question serait plus frequemment rhetorique ou peut-etre se
contenterait-elle de dire la force de I'etonnement et du doute.

Un livre recent, ecrit par un europeen concerne et bien informe, prend pour titre
cette double reference identitaire assortie d'un point d'interrogation 1. La visee
premiere de l'auteur est de re-presenter les Chretiens du monde arabe aux
Occidentaux. A cette fin, il voudrait reaffirmer ce qui est loin d'etre suffisamment
signale, lu et entendu a propos de la p[uralite religieuse d'un monde peryu sOllvent
comme un mono lithe musulman. Aussi, il se proposerait, quoiqu'accessoirement, de
rappeler cette meme pluralite a ceux qui repeteraient, sous de nouvelles formes, Ie
vieux dicton "Ia langue arabe s'est refusee a la christianisation,,2. Ce faisant, il
demeure conscient que son titre exprimerait une certaine ambivalence, celIe des
Chretiens du monde arabe eux-memes, dont une majorite se definit-dans Ie contexte
d'une polarisation moins aigue qu'auparavant mais susceptible de rebondir-par son
appartenance a un pays et a une confession. On se designe, Ie plus souvent, comme
maronite et libanais, copte et egyptien.

Pour sa part, un islamologue, chretien europeen lui aussi, et dont Ie regard porte sur
I'histoire et Ie devenir des chretiens "avec l'Islam" intitule son ouvrage, un peu
moins recent que Ie premier; "Ie ChretienJ arabe"? Mais il reconnalt, des les
premieres pages, I'inconvenance d'utiliser un nom comme adjectif et, par la meme
occasion, celie de surprendre ceux qui auraient prefere la conjonction de deux noms,
se referant a deux ordres d'appartenance differents. Nonobstant cette inconvenance,
il sugge..e qu'en choisissant ce titre, son propos est de montrer qu'il s'agit d'une
seule et meme identite dont les deux elements seraient difficilement dissociables,
bien que parfois dissocies.

Sans sous-estimer son ambigu'ite du fait de sa resonance ethnique, la denomination
"Chretiens arabes" presente Ie moins d'inconvenients. On lui opposerait celles
d'''Arabes chretiens" ou ['on se refererait a une mosa'ique de communautes
particulieres dont Ie seul nom generique serait celui de "chretiens d'Orient,,4.



Parler d"'Arabes chn:tiens" mettrait en valeur une identite pm1agee aujourd'hui avec
les Musulmans, mais anterieure a l'Islam. S'il est vrai que cette appellation se
propose de transcender les differences religieuses par Ie biais du retour aux origines,
elle risque de verser dans un nationalisme etroit et exclusif. Car tous les chretiens ne
seraient pas, meme si en Syrie5 un nombre important Ie reclame, de la descendance
des tribus christianisees avant l'Islam. Nul ne peut ignorer I'importance du
processus d'arabisation des populations chretiennes d'origines diverses. Par
consequent, faire de I'arabite un attribut posterieur correspondrait plus a la verite
historique et a la maniere dont un plus grand nombre de chretiens, en Egypte surtout,
voient leurs origines.

La denomination de "Chretiens d'Orient" serait peut-etre appropriee si son
utilisation est confinee au domaine strictement religieux ou ecclesial.
L'appartenance a la "chretiente orientale" est de plus en plus revendiquee comme
signe d'authenticite et de specificite face au christianisme d'Occident. II demeure,
toutefois, que cette specificite ressemble plus, parfois, a une marque diacritique d'un
groupe qu'a un contenu religieux definissant l'image de soi. Reste a signaler aussi
que les frontieres, en termes d'orientalite, po sent probleme puisque des
communautes chretiennes, d'obedience romaine ou de tradition protestante, se disent
ou se veulent en quelque sorte "orientales".

Mais dans les publications occidentales, I'l,lsage du qualificatif "oriental" depasse
sou vent Ie cade strictement religieux. Sa reference geographique est elastique et
permet d'inclure des communautes ou d'en exclure d'autres au gre des penchants ou
des considerations conjoncturelles. Plus problematique est la portee ideologique de
ce qualificatif et des connotations dont il pourrait se charger. Utilise d'abord par les
missionnaires occidentaux, il renvoie tantot a des communautes "schismatiques"
qu'il faudrait unir a I'Eglise de Rome ou bien a des "rites" designant la fraction
catholicisee de ces communautes et tantot a des minorites religieuses en danger et
appelant les interventions exterieures.

D'un autre cote et dans une perception moins politique, Ie christianisme "d'Orient",
comme l'Orient lui-meme, pourrait etre Ie refuge du pittoresque et du trompe-l'a:il.
On s'y evade en detournant Ie regard du present. Ainsi, aux yeux de certains, les
chretiens "morts" seraient plus interessants a raconter que les vivants. Ces derniers
ne seraient que des restes, des temoins archa'iques. Dans une meilleure hypothese, on
ne se prive pas, en ne s'encombrant pas de subtilites et de vraisemblances, d'elargir
Ie fosse qui separe les illustres anciens de leurs indignes successeurs.



L'histoire du christianisme en Orient est, depuis les premiers siecles, celie de la
diversite si I'on suit les gran des voies de I'evangelisation a partir de l'Eglise-mere
de Jerusalem: pole spirituel de trois continents alors inseparables: I' Asie, I' Afrique
et !'Europe. La seconde partie des Actes des Apotres semble ne retenir des Eglises
naissantes que celles du monde hellenise. Celles des arabes est peu connue.

Si on lit, dans Ie deuxieme chapitre des Actes que les Arabes se trouvaient a
Jerusalem lors de la pentecote, on ignore qui furent les premiers Arabes chretiens.
Jerome nous renseigne que des tribus bedouines veneraient Ilarion I' Anachorete
(291-371) qui les avait christianisees6

. Au second Concile (Ecumenque (381) cinq
eveques representerent la province d' Arabie. Dix sept prelats dits arabes
participerent au IVeme. Ghassan, la tribu arabe chretienne la plus reputee occupa au
Verne siecle la province romaine d' Arabie dont Busra etait la capitale. Des
historiens mentionnent des chretiens appartenant a Tamim, Rabi'ah, Taghlib et it
d'autres tribus arabes7•

Mabes ou arabises, descendants des Arameens, Hellenes ou hellenises et Coptes, les
Chretiens du Proche-Orient se repartissent, a partir du Verne siecle et en conjuguant
les desaccords doctrinaux avec les particularismes culturels et les conflits politiques,
en trois confessions distinctes. La tradition arabe chretienne, ainsi que plusieurs
historiographes et polemistes musulmans, parlera de Nestoriens Melkites et
Jacobites.

Mais s'il est vrai que les identites religieuses et historiques des trois communautes
se fac;;onnent au gre des rivalites et autres oppositions, les cloisons ne sont pas
etanches entre elles. Leur arabisation culturelle progressive les rap proche. Malgre
leurs differences theologiques, leurs elites parlent la meme langue. Elle jouera, au-
dela d'un simple moyen de communication, un certain role d'unification comparable
a celui du grec dans I'antiquite chretienne ou, plus tard, celui du latin en Occiden{

II reste qu'a travers l'histoire et plus particulierement aujourd'hui, les Chretiens se
voient en quelque sorte tirailles entre une appartenance confessionnelle etroite, aux
racines anteislamiques, et une identite chretienne "en Islam,,9, celie d'une "Eglises
des Arabes"JO.



Les Nestoriens, pour revenir hativement aux identites historiques particulieres,
etaient absents du Concile d'Ephese (431). lis s'etaient deja demarques du reste des
chretiens. Eglise en Perse dans un contexte conflictuel entre les Byzantins et les
Sassanides, leur survie dependait, dans une certaine mesure, de leur capacite de
projeter une image "nationale". Vivant en dehors de l'Empire Romain d'Orient, ils
avaient developpe une identite culturelle bien differenciee. Elle devient une
condition favorable a leur adhesion (en 484 et 486) au nestorianisme, condamne
comme heresie par Ie Concile d'Ephese. Mais ils continuent a s'appeler eux-memes
"1'Eglise d'Orient".

Pen;:us par Ie pouvoir musulman, abbaside en particulier, comme ayant une
christologie plus proche de l'Islam que les autres Chretiens11

, et n'etant pas
soupl;:onnes de sympathies pour Byzance, ils connaissent un traitement plus
favorable et jouent un role inegalable dans l'essor culturel arabo-islamique. Ayant
connu une expansion missionnaire remarquable a travers I' Asie centrale et Ie sous-
continent indien, aux VIIIeme et IXeme siecles, leur condition se deteriore dans
I' Empire Mongol apres avoir beneticie, durant une courte periode, des faveurs
accordees par les conquerants de l'Empire abbaside. lis se virent atfaiblis, depuis,
par des querelles intestines et des press ions externes. Vne Eglise chaldeenne unie a
Rome se separe de l'Eglise d'Orient en 1553 et devient tres vite plus importante
numeriquement que celie dont elle est issue.

A l'heure actuelle il se trouve vraisemblablement trois fois plus de chaldeens
catholiques (autour de six cents mille), implantes principalement en Irak, que ceux
qui ont maintenu leur identite traditionnelle et qu'on appelle, depuis Ie dix-neuvieme
siecle, les Assyriens d'Orient.

Aux atteintes des missions catholiques s'ajoutent celles des Protestants depuis 1831.
Mais c'est Ie XXeme siecle qui fut Ie plus cruel pour cette communaute. Elle y perd
les deux tiers de ses membres a travers une serie d'exactions et de massacres. Entre
les sollicitations des puissances europeennes ainsi que leurs promesses
d'independance non tenues et les rancreurs accumulees contre eux parce que pers;us
comme suppletifs des forces etrangeres, les Assyriens se voient condamnes a la
dispersion et a l'exiI12• Leur nombre total ne depasserait pas les deux cents mille et
ils seraient plus nombreux en Occident qu'en Iran, Irak Syrie et Liban.



Les Melkites, Quant a eux, n'ont pas connu a travers leur histoire recente des
episodes tragiques comme ceux dont les Assyriens ont ete victimes. Leur nombre
n'a pas baisse dans une proportion comparable et I'hemorragie qu'ils ont subis du
fait de l'emigration ne saurait etre assimilee a celIe d'un exil sanglant. Les
bouleversements sociaux et politiques de I'epoque moderne ne les ont pas pousses a
calquer, comme communaute, Ie comportement des nations. Leur conscience
communautaire de soi n'a pas ete marquee par un particularisme culturel aussi
accentue que celui des Nestoriens et des Jacobites. Cela ne serait pas totalement
etranger au fait qu'ils soient souvent peryus comme la communaute la plus arabe
parmi les Chretiens du monde arabe.

A ('instar des deux autres families chretiennes, I'appellation historique de la
communaute n'a pas ete maintenue par ceux, majoritaires et fideles a une orientalite
en rupture avec l'Occident chretien, qui se disent Roums orthodoxes ou, selon une
traduction quelque peu impropre, Grecs orthodoxes. Aujourd'hui. Seule I'Eglise dite
grecque-catholique, nee au dix-huitieme siecle, se nomme elle-meme melkite. Cette
appellation, provenant du syriaque et qui veut dire "royaliste " fidele au souverain
(Marcien) qui a convoque Ie Concile de Chalcedoine (451), est a I'origine un
sobriquet qui lui est attribue pour la distinguer de ceux qui avaient refuse Ie dit
Concile. Chalcedoniens, et plus tard appeles Orthodoxes, marquant ainsi leur rupture
avec l'Occident chretien (Ia separation de 1054), les Melkites sont repartis en trois
patriarcats : Alexandrie, Antioche et Jerusalem.

Au Veme siecle, cette communaute correspond a la fraction la plus hellenisee des
populations du Levant.

Ses liens avec Constantinople se voient raffermis. Mais elle conserve, a Antioche,
qui fut terre de rencontre entre les cultures grecque, syriaque, juive asiatique et
caucasienne, une specificite incontestable. Cette originalite va de pair avec un
ancrage dans I'ethnie arabe. A travers la grande Syrie, de la Mediterranee a la
Mesopotarnie, des tribus de souche arabe s'etaient etablies.

Mais la dynamique, tant ecclesiale que politique, entraine une byzantinisation
multi forme des Melkites. Elle ne tarde pas a connaitre, sur plus d'un plan, un coup
d'arret avec la conquete arabo-musulmane, a commencer par leur soustraction a
I'autorite des Roums, selon I'appellation des Byzantins par les Arabes. Les Melkites,
malgre quelques suspicions a leur egard du fait de leurs liens anterieurs, s'adaptent a
la nouvelle situation. Qui plus est, ils s'imposent, au sein de l'Etat omeyyade
naissant, dans I'administration, les finances et Ie commerce. Ils facilitent egalement
la transmission de la culture et des sciences grecques et contribuent a susciter, parmi



les Musulmans, les debuts d'un mouvement d'idees theologiques et philosophiques.
Leur arabisation s'amplifie et s'accelere aux depens du grec et du syriaque.

Les Croisades qui expulsent leurs patriarches et eveques vers Constantinople et
installent a Antioche des hierarques latins a leur place, confirment la rupture avec
l'Eglise d'Occident. Mais, malgre leur opposition aux Croises, les Melkites
subissent les retombees des reactions mameloukes. Des exactions et des pressions,
au XlIeme et XIVeme siecles, les vulnerabilisent. La conquete ottomane rattache
fortement les melkites a l'Eglise grecque. Les Roums, quelques soient leur ethnies et
malgre leur repartition en patriarcats autocephales (a gouvernement independant),
deviennent llne Millet (nation) dont Ie chef est Ie Patriarche de Constantinople. Elle
est reconnue otliciellement comme une institution de l'Etat, avant les autres
communautes chretiennes.

Les missions latines en territoire ottoman, appuyees par les puissances europeennes
ne tardent pas a diviser les Roums, qu'elles appellent grecs, d' Alexandrie
d' Antioche et de Jerusalem. Une fraction catholicisee se constitue en patriarcat sous
l'autorite de Rome, en I724.

Dans leur effort pour contenir la poussee des Catholiques, et a partir du dix-
neuvieme siecle des Protestants, les Roums orthodoxes s'appuient d'abord sur
Constantinople et puis sur la Russie.

Les elites deviennent de plus en plus permeables, par ailleurs, aux idees
nationalistes. De nombreux intellectuels, et des ecclesiastiques aussi, contribuent au
mouvement de la "renaissance" (al Nahga) arabe et sont actifs au sein des
formations politiques qui s'en inspirent.

Repartis principalement entre la Jordanie, Ie Liban, la Palestine et la Syrie, les
Roums Orthodoxes-les Melkites de jadis-seraient aujourd'hui autour d'un million et
demi d' Arabes. Une diaspora, dans les deux Amerique surtout, encore plus difficile
a estimer, pourrait etre d'une importance numerique egale, sinon superieure.



Repartis dans une proportion analogue entre diaspora et residents en pays arabes,
ceux qu'on appelle de nos jours les Syriens Orthodoxes seraient de I'ordre de quatre
cents mille.

Denommes Jacobites, un sobriquet du nom du principal organisateur au Vlellle
siecle d'une hierarchie parallele a celie des Melkites : Jacques Baradee (Ya'qub al
Barlid'T), ils constituent avec d'autres communautes chretiennes non
chalcedoniennes, les Coptes et les Armeniens, ainsi que les Ethiopiens et les
Malankaras en lode, une meme famille ecclesiale. chacune ayant sa personnalite
propre et sa langue liturgique.

La chretiente des Syriens a reyu plusieurs noms au cours de son histoire
mouvementee. Le terme "syriaque" designe la nation et la langue des Arall1eens
apres que ceux-ci furent convertis au christianisme. Les Syriaques de l'Empire
Romain, dits occidentaux (maghliriba) par opposition aux orientaux (ll1ashliriqa) de
l'Empire Perse devenus Nestoriens, refuserent dans leur ll1ajorite la definition
adoptee au Concile de Chalcedoine d'un Christ unissant deux natures en une
personne.

Au debut du VIIell1e siecle, ils connaissent un developpell1ent remarquable apres la
conquete des provinces byzantines orientales par les Perses. Ces derniers chasserent
les chalcedoniens et donnerent aux non-chalcedoniens, appeles monophysites, leurs
eglises et leurs monasteres.

L'Islam des premiers temps considerait les chretiens non lies a Byzance comme des
allies et ceux-ci voyaient en la conquete arabo-musulmane une sorte de liberation de
I'oppression byzantine. Des chretiens syriaques occuperent des postes-cles a la cour
des califes aux cotes des Melkites sous les Omeyyades et surtout des Nestoriens
sous les Abassides. IIs contribuerent fortement au mouvement de transmission
culturelle indispensable dans I'edification de la civilisation arabo-islamique. Le
declin de leur influence commence a partir du califat d'al Mu'tasim (833-842).
Leurs conditions connaissent une certaine stabilite sous les Turcs Seldjoukides. Elies
s'ameliorent legerement dans les villes aux premieres annees suivant l'invasion
Mongole pour se deteriorer sous les Mameloukes et s'aggraver a la chamiere du
XlVeme et du XVeme siecle lors des incursions devastatrices du mongol Tamerlan
(Timur Lang). La population fut decimee et ne se remettra vraiment jamais de cette
extermination.

Sous les Ottomans les Syriens n'ont pas de millet pro pre : pour leur relation avec
l'Etat, ils doivent passer par Ie patriarche armenien de Constantinople. Confines



dans les provinces reculees et depourvus de relais a Istanbul, ils furent traites avec
un certain dedain. lis seront encore affaiblis par leurs dissensions internes, la
venalite alimentee par les interventions ottomanes et l'immixtion des missionnaires
catholiques puis protestants. Vne Eglise dissidente, appelee Syrienne-Catholique,
voit Ie jour en 1656. Elle compterait aujourd'hui autour de quatre-vingt mille fideles.

Au X1Xeme siecle, I'affranchissement des nations balkaniques de la domination
otto mane et I'avancee de la Russie dans Ie Caucase s'accompagnerent d'un reflux de
populations musulmanes et precariserent la situation des Chretiens qui vivaient sur
Ie territoire de l'actuelle Turquie.

Une deuxieme phase de repli eut lieu apres la premiere guerre mondiale. Le traite de
Lausanne (1923) etablissant les frontieres actuelles de la Turquie ainsi que les
droits-ou plutot leur limitation-des minorites chretiennes, n'inclut pas Ies Syriens-
Orthodoxes au nombre de celles-ci. L'emigration recente, aux Etats-Unis, en
Australie et dans les pays scandinaves, les touche plus fortement que les Syriens
Orthodoxes arabises et vivant en 1rak, au Liban et en Syrie.

Les Coptes d'Egypte sont la communaute chretienne la plus grande du monde arabe.
lis depassent vraisemblablement les cinq millions auxquels s'ajoute une diaspora
d'histoire relativement recente.

lis s'honorent d'etre les descendants de la nation pharaonique. Mais les liens entre la
culture copte et celie de l'ancienne Egypte ne peuvent etre reduits a la simple
continuite ethnique. La langue copte, conservee dans la liturgie, est l'heritiere du
pharaonique. Certains coutumes et traits de la litterature et des arts ont leurs racines
dans I'Egypte ancienne. II est souvent dit que la denomination "copte" n'est qu'une
abreviation arabe du Grec "aigyptos". Le fait est que la formation du nom est plus
ancienne. L'hebreu talmudique connalt les Egyptiens sous Ie nom de Giptith. Dans
/'antiquite, un des noms sacres de la ville de Memphis etait "hakouptah"

Le christianisme egyptien, dont /'histoire remonte a la predication de l'evangeliste
Marc, conna!t son premier essor au IlIeme siecle. Vers sa fin, les persecutions
ensanglantent les Coptes a tel point que dans leur memoire l'ere de I'empereur
Diocletien devient celie des martyrs. L'eremetisme se developpe, suite aces
persecutions, et marque a son tour leur identite religieuse.

Quand l'Empire Romain se scinde et l'Egypte releve de sa partie orientale,
I'opposition entre Alexandrie et Constantinople ne tarde pas a se manifester. Elle



n'est pas etrangere aux controverses dogmatiques qui aboutissent it la rupture de
Chalcedoine.

Apres 451, la foi non chalcedonienne-dite monophysite-apparait comme la religion
nationale des Egyptiens. Lorsque l'Egypte est reconquise par les Byzantins, apres
avoir ete envahie en 619 par les Perses, Ie particularisme copte se voit consolide.
Cela explique, pour une grande mesure, les attitudes des Coptes, allant de la
passivite jusqu'au bon accueil, face it la conquete arabo-musulmane de 639. Les
rapports avec Ie pouvoir omeyyade furent corrects, l'administration du pays restait
entre les mains des Chretiens. Mais I'arabisation ulterieure, ainsi que certaines
mesures discriminatoires it leur egard, entralna une revolte dans Ie Delta oriental,
violemment reprimee. Deux autres eclatent it la tin du VIIIeme et au debut du
IXeme siecles. A partir de 850 (les mesures vexatoires du Calife Al Mutawakkil),
les Coptes deviennent progressivement une minorite et sont de plus en plus refoules
en Haute-Egypte.

Les Fatimides, depuis 969, sont bienveillants envers les Coptes, it I'exception de la
parenthese tres douloureuse, entre 1007 et 10 12, durant Ie regne d' AI Hakim.
Quoique les demieres decennies du regne fatimide soient heureuses pour les Coptes,
ils deviennent de plus en plus minoritaires et leur langue commence it se perdre.
Avec la prise de pouvoir par les Mamelouks leurs conditions continuent it se
degrader. Toutefois, I'administration du pays requerait leurs services competents,
mais leur influence ne pouvait devenir trop voyante. Sous les Ottomans, mais la
realite du pouvoir retomba aux mains des Mamelouks. les Coptes connaissent une
lethargie a I'image de cellede I'Egypte elle-meme. .

A partir du debut du XIXeme siecle, Ie regne de Muhammad' Ali rend aux Coptes
un role important au sein de la nation. Mais Ie meme siecle est aussi celui de la
progression des missions catholiques et protestantes it leur detriment ainsi que des
tensions it l'interieur de leur communaute. L'aboutissement des efforts de
proselytisme catholique depuis Ie XVIIeme siecle n'intervient qu'en 1899.

La creation d'une Eglise Copte-Catholique Cette derniere demeure une communaute
tres minoritaire par rapp0l1 aux Coptes 0l1hodoxes et Ie nombre de ses fideles serait
evalue a cent mille. Les Protestants, pour leur part, etablissent une Eglise
Evangelique Copte qui se nomme ainsi, en 1926, se rendant independante des
missions presbyteriennes d' Amerique.

A partir de I'occupation britannique de I'Egypte, en 1882, les Coptes s'impliquent
plus activement dans ce qui deviendra Ie Mouvement National. Leur action est
determinante dans Ie processus qui mene it I'independance. Sous Ie regime de
Nasser et depuis, les Coptes voient se reduire leur participation effective it la vie



publique. Un repli sur soi, non sans anxiete, s'accompagne d'un renouveau religieux
et d'un fort mouvement identitaire.

A la meme famille non chalcedonienne appartiennent les Armeniens, mais leur foyer
d'origine se trouve a I'exterieur du monde arabe. lis y sont en diaspora depuis les
massacres de 1915 qui les ont chasses de leurs terres ancestrales en Cilicie.

Repartis entre l'Egypte, l'Irak, Ie Liban, la Palestine et la Syrie, ils ne sont que
partiellement et tres recemment arabises. Leur nombre dans les pays arabes ne
depassant pas les trois cent cinquante mille, dont la moitie vit au Liban. lis sont
majoritairement Orthodoxes, dits Gregoriens, du nom de Gregoire l'Illuminateur, Ie
pere fondateur du christianisme armenien. Largement minoritaires et tributaires de
Paction des missionnaires, sont la communaute armenienne-catholique constituee en
1740, et dont les fideles vivant dans les pays arabes ne depasseraient pas cinquante
mille et la communaute evangelique etablie en 1846 et moins nombreuse.

Nous avons fait etat du ralliement a Rome d'une fraction des communautes
assyrienne d'Orient dite nestorienne, melkite dite Roum, syrienne dite jacobite,
copte et armenienne. Cinq communautes orientales catholiques dites uniates avec
une nuance pejorative, sont peryues comme branches dissidentes tandis qu'elles se
voient rattaches au tronc multiseculaire mais tirant de l'Occident "Ies benefices
d'une vigueur renouvelee par une greffe salutaire"13.

Catholique et orientale, mais non uniate, la communaute maronite merite une
mention particuliere. Bien qu'elle ne soit pas uniquement libanaise, elle est
indissociable de !'histoire et de la specificite de ce pays. Le Mont-Liban a ete,
depuis Ie Xeme siecle surtoutl4, Ie foyer traditionnel d'implantation des maronites.
Ils y demeurent la communaute chretienne la plus importante. Au Liban, ils seraient
au nombre de sept cent cinquante mille. Dans Ie reste du mohde arabe, ils sont peu
nombreux. Leur diaspora atteindrait Ie nombre d'un million et compte parmi les plus
anciennes des chretientes du mande arabe.

Leur histoire se rattache a la figure, quelque peu mythique, du moine Maron (IV-
Verne siecle). Au Verne siecle, ils etaient un « mouvement» au sein du patriarcat
d' Antioche a forte composante monastique. Bien qu'ils soient de culture syriaque,



ils choisissent d'abord Ie camp de Chalcedoine pour suivre apres l'Empereur
Heraclius (575-641) dans ses tentatives d'unifier chalcedoniens et non-
chalcedoniens grace au compromis monothelite.

Devenus de fait une sorte de communaute a part, ils se retrouvent en opposition aux
deux communautes chretiennes principales. A la vacance du siege patriarcal melkite
d' Antioche au debut du VIIIeme siecle, ils elisent leur propre patriarche: Jean
Maron. Ce dernier se trouve etre Ie veritable pere fondateur de la communaute
maronite.

Ayant perdu la protection de Byzance, et puis persecutes par elle, les Maronites sont
disperses et se refugient vel's les regions montagneuses inexpugnabies. Ils vivent
sous les Omeyyades une periode assez favorable. Ils s'arabisent bien qu'ils se
replient sur eux-memes. Sous les Abassides, les temps leur sont moins favorables et
leur revolte de 759 est reprimee.

Le contact avec les Croises est decisif dans leur histoire. Ils apportent leur aide aux
Francs et se placent dans la mouvance des Etats Latins. En 1182, ils passent sous la
juridiction de l'Eglise romaine. Mais ce ralliement provoque une dissidence qui ne
dure que moins de dix ans. Elle est mise a profit par les armees musulmanes. Au
debut du XIVeme siecie, les Maronites sont punis au nom de leur solidarite avec les
Croises.

La conqueie ottomane espace les contacts entre Rome et les Maronites, mais leur
condition n'en est pas inquietee. Le pouvoir, comme avant lui celui des Mamelouks,
n'exerce sur Ie Liban qu'une autorite quelque peu lointaine. Ils se latinisent,
s'ouvrent a la culture occidentale et beneficient d'une aide fran9aise multiforme.
Neanmoins, et pour certaines de leurs elites, la modernisation de leur communaute, a
!'ecole de l'Occident, n'entraine pas une perte de leur identite orientale ni un arret
de leur arabisation.

Le XlXeme siecle sera pour les Maronites une periode troublee. Il sera celui de
I' effondrement des structures sociales traditionnelies, des conflits confessionnels qui
les opposent aux Druzes et intervention militaire occidentale et de I'installation d'un
nouveau regime politique accordant au Mont-Liban une certaine autonomie. Depuis,
et jusqu'aux guerres libanaises et « libanisees}) de 1975 jusqu'en 1990, les
Maronites jouent un role preponderant dans la naissance du Liban contemporain et
son evolution.



Communaute singuliere et occidentale sur plus d'un plan, elle est constituee d'une
majorite de fideles arabes, palestiniens en particulier dont, depuis 1987, Ie
patriarche.

Son histoire est liee aux efforts entrepris par la papaute de constituer Ie catholicisme
dans les pays d'Orient. Si la priorite fut accordee au ralliement des Eglises, une
fraction d'elles en fin de compte, il y a eu une implantation d'eveches latins relevant
directement de I'Eglise de Rome et ayant une juridiction sur des fideles dont la
liturgie etait occidentale.

Sur I'ensemble du monde arabe, ses effectifs ne depassent pas les quatre-vingt mille,
auxquels s'ajoute un nombre mains important d'Occidentaux, dont plusieurs
religieux exen;:ant des activites missionnaires et educatives.

Mais I'idee d'etablir une Eglise de rite latin remonte a l'epoque des Croisades. Aussi
les Francs avaient-ils designe a Jerusalem un Patriarche Latin pour remplacer Ie
titulaire legitime du siege patriarca!. En 1291 Ie del11ier patriarche latin meurt noye
lors de la prise de Saint-Jean d' Acre aux Croises. La disparition du Patriarcat Latin
resident a Jerusalem ne met pas un terme a toute forme de presence latine. Celle-ci
se maintient a travers les franciscains et leur "custode" de Terre Sainte. Ces derniers
reussissent a faire admettre par les Mamelouks, et par les Ottomans du fait des
"Capitulations" signees par la Porte avec les puissances europeennes, l'existence de
"droits catholiques" sur les Lieux Saints aux cotes de ceux des Grecs-Orthodoxes,
des Armeniens et des Coptes.

La reconstitution, en 1847, d'un patriarcat latin repond a la volonte du Saint-Siege
d'assurer la sauvegarde de ces droits avec l'appui de la diplomatie franyaise. II a ete
etabli sans avoir pour objectif la constitution d'une communaute de fideles, mais
!'existence de celle-ci se developpe par la faveur de sa presence. L'arabite de cette
communaute et I'arabisation de son c1erge conditionnent sa vocation palestinienne,
au dela de la preservation des Lieux Saints.

L'a:uvre des missions protestantes, originaires des Etats-Unis et d'Europe, s'inscrit
dans celie d'un mouvement pour l'evangelisation du monde qui se deve!oppe durant
Ie XlXeme siecle, Ie "grand siecle" comme il est souvent appele. Visant d'abord les
Juifs et les Musulmans et apres l'echec quasi-total de leur evangelisation, les
missionnaires se toument vers les Eglises d'Orient pour les "reformer" et finir, sans
y avoir reussi, par creer des communautes protestantes. Les effectifs de celles-ci



demeurent modestes, a I'exception de la communaute evangelique d'Egypte, qui
compterait cent cinquante mille membres tout en etant tres minoritaire par rapport a
la communaute copte. Les communautes, relevant du Synode Evangelique National
de Syrie-Liban, atteindrait les vingt-cinq mille, tandis que les autres, des
Evangeliques Armeniens aux Lutheriens en passant par les Anglicans, iraient d'une
dizaine de milliers jusqu'a deux mille environ.

D'autres denominations protestantes, des nouveaux mouvements religieux et ceux
qu'on appelle parfois les "sectes" ont, pour leur part, exerce Ie proselytisme dans
certains pays arabes. II ne s'agit pas, ici, de se hasarder, en quelques lignes, de les
enumerer, les decrire et estimer leurs nombres, bien moins importants que ceux des
communautes appartenant aux traditions protestantes historiques.

En revenant it ces dernieres, notons que leur influence ne peut se mesurer
principalement par leur poids numerique. Leurs nombreuses institutions educatives
jouent un role social et culturel non-negligeable, au-dela des frontieres de leurs
communautes non seulement parmi les chretiens mais aussi parmi les musulmans.

Si l'occidentalisation et la modernisation des chretiens devenus protestants les
auraient rendus etrangers a leur milieu d'origine15, leurs elites, ou du moins une
partie, s'efforcent, tout en assumant leur specificite, de se donner, par Ie biais de
l'~cumenisme, une identite de "Chretiens arabes".

Les Chretiens du monde arabes sont reconnus, dans leur difference, par Ie droit et la
conscience publique depuis la naissance de l'Islam. Le statut, ou plutot Ie pacte, de
la dhimma les a proteges, en exigeant leur loyaute it I'Etat islamique non sans
inferiorisation politique et, dans certaines applications, civile. II s'agissait d'une
acceptation, voire d'une legitimation, du pluralisme it une epoque ou ailleurs elle
faisait defaut. Mais c'etait, de quelque sorte, un "pluralisme hierarchise" 16.

Dans plusieurs regions, les Chretiens deviennent une minorite, en termes de
relations avec Ie pouvoir, avant qu'ils ne Ie soient sur Ie plan numerique, comme en
Syrie ou les Chretiens ont demeures plus nombreux que les Musulmans jusqu'au
douzieme siecle. Mais en depit de cela, leur contribution it la formation de la
civilisation arabo-islamique ne pourrait etre reduite aux dimensions d'un fait
marginal. Cependant, elle connait des limites evidentes parce que elle est appelee a
etre instrumentale dans I'edification d'une societe ou une religion, qui n'est pas la
leur, est source de legitimite. Ses limites ne s'arretent pas a la transmission de la
science, de I'art et de la philosophie et au service des institutions de I'Etat. Les
Chretiens ne sont pas etrangers aux courants d'idees qui ont fayonne la pensee et les



institutions de " I'ordre islamique" 17. Ce role, d'une importance incontestable,
s'affaiblit considerablement aussitot que la tache qui Ie determinait fut accompliel8

.

Le systeme de la dhimma, organisateur du pluralisme, parvient a son plus haut point
de codification dans l'Empire Ottoman. Les millets sont ala fois des "nations" et des
communautes religieuses jouissant d'une autonomie relative. Le tableau change au
cours du dix-neuvieme siecJe. Les ideologies et les structures politiques etjuridiques
mises au point en Europe penetrent progressivement dans Ie monde arabo-
musulman. D'autre part, les puissances europeennes, tentees par les faiblesses de
l'Empire ottoman et adoptant une politique imperialiste prennent appui, chacune de
son cote, sur telle ou telle communaute minoritaire. Les dirigeants de ces
communautes ne sont pas insensibles a une "I'aide" proposee.

Ainsi, Ie pluralisme hierarchise est exploite par les besoins de la domination
exterieure. Les chretiens se trouvent souvent devant des choix difficiles. Ils se
repartissent selon leur caractere, leur appartenance confessionnelle, leur condition
sociale et les fluctuations politiques. Mais dans l'ensemble. lis aspirent a une
"citoyennete" affranchie de la domination, directe ou indirecte, de I'etranger. Si leur
lutte pour l'egalite civile et politique et la liberte les oppose a I'Empire Ottoman
moribond, eIle les unit avec les Musulmans dans un combat national pour
l'independance. Ce combat se prolonge, pour la majorite des chretiens, contre la
domination des Etats europeens qui se distribuent Ie butin de la Premiere Guerre
Mondiale.

Ainsi, I'enjeu des luttes de liberation nationale n'etait pas seulement l'avenir des
communautes majoritaires mais aussi I'avenir des relations entre majorite et
minorite. Dans la recherche d'un nouveau cadre sociopolitique, il ne suffisait pas de
decouper, ou accepter Ie decoupement d'un espace geographique en repartissant
ethnies et confessions dans les territoires, mais il fallait proposer des identites
collectives susceptibles de recueillir I'adhesion des differentes communautes.

Le role des Btats naissants s'est, de fait, vu ainsi renforce meme s'ils etaient
contestes au nom de projets unitaires. Ces projets avaient une force d'attraction
considerable. Mais ni les Btats ni les mouvements nationalistes arabes, n'ont pu
modifier en profondeur les identites traditionnelles et reussir I'integration matinale.
Qui plus est, la recuperation de I'arabisme et ses echecs expliquent, ne serait-ce
qu'en partie, l'audience actuelle de l'islamisme.



Nul ne peut ignorer, aujourd'hui, I'inquietude des Chretiens du monde arabe, et celie
de leurs amis, suscitee par I'effet conjugue d'une demographie de plus en plus
defavorable, des echecs politiques et economiques des etats nationaux et des craintes
face a la montee de I'islamisme.

Des preoccupations de survie conditionnent tant leurs lectures de I'histoire que leurs
retlexions prospectives. Marquees par les revers et les deceptions-celles que
partagent pour la plupart leurs concitoyens musulmans-elles se nuancent, chez
certains, de melancolie. Elles portent ombrage sur les debats, vigoureux et charges
de promesses il y a encore une decennie, autour de la presence, du role et de la
vocation des Chretiens dans Ie monde arabe.

Mais reconnaitre I'inquietude et essayer d'en comprendre les raisons est une chose
et contribuer a son aggravation en est une autre. On ne peut s'empecher de craindre
que l'alarmisme, mais aussi la resignation qui n'en est pas forcement la negation, ne
vienne accelerer la realisation de ce dont on aurait peur. Ainsi I'imminence de la
pretendue eradication finale des Chretiens du monde arabe est a la fois
expression et cause d'inquietude.

Nous n'envisageons pas ici d'examiner d'une fayon critique les informations,
analyses et jugements de ceux qui defendent la these de l'irreversibilite d'un
processus vel's "un Proche-Orient mediterraneen, dont la fortune etait attachee au
brassage fructueux des religions et des ethnies, et qui aura demain Ie triste visage de
l'uniformite19

• Mais nous proposons de nous interroger, en esperant ne pas verser
dans un proces d'intention, sur les motivations, la signification circonstancielle, la
portee et les retombees de certaines affirmations dont Ie caractere est souvent
"sensationnel". II est evident qu' it nous incombe d' eviter les amalgames.

Vne auteur israelienne et britannique, presentee comme specialiste des minorites
dans les pays d'Islam, nous rappelle qu'a l'eclosion du vingtieme siecle toutes les
promesses etaient permises aux Chretiens d'Orient. D'exodes en massacres, de rejets
par l'Occident en abandons, c'est aujourd'hui la deroute. Car l'islam retoume a
l'islamisme et au jihad et les Chretiens a la dhimmitude20.

Soucieuse de lire I'histoire arabo-islamique sous Ie seul angle d'un rapport majorit6-
minorite regi par des regles immuables et transhistoriques, elle se permet d'ouvrir
une petite parenthese de sympathie a l'egard des Chretiens arabes. Mais cette
parenthese se referme tres vite. La compassion cede Ie pas a I'invective: les
Chretiens seraient aussi responsables de leurs malheurs. Ayant echoue la ou les Juifs
auraient reussi, i1s se seraient fragilises eux-memes par leur soumission et leur



reserve. Une responsabilite particuliere est imputee a leur clerge et a leurs elites qui
se comportant en « janissaires », "protegent passionnement les interets de
leurs oppresseurs. IIs les ont servis sur tout les fronts de l'antisionisme et
parachevent dans la servilite et l'angoisse Ie destin dhimmi. Avilis et humilies, ils
partent en masse dans I'exode silencieux des humbles sans deranger un monde
indifferent a leurs souffrances ,,21.

Cette indifference, ou meme une certaine part de responsabilite attribuee a
1'0ccident, n'est pas ignoree par Jean Pierre Valognes, l'historien franyais cite plus
haut. Mais il ne prend pas en aversion Ie clerge des chretiens et leurs elites.
S'agirait-il, dans son cas, d'un cri de creur et de l'expression d'une mauvaise
conscience occidentale? au serions-nous devant une sorte de justification de
l'abandon des Chretiens du monde arabe par ceux qui compteraient parmi leurs amis
et qui furent leurs "protecteurs" et par la meme occasion, une confirmation de
I'exceptionnalisme en matiere de democratie et des droits de l'homme, qu'on
associe a l'!slam lui-meme et dont est souvent taxe Ie monde musulman.

S'il est vrai que l'avenir des Chretiens arabes, presage par leur situation actuelle, est
un sujet de preoccupation legitime dans un certain nombre de cas l'inquietude est
autrement exprimee, mais surtout differemment abordee, par un nombre non
negligeable de Chretiens et de Musulmans. On oublie souvent que l'hemorragie des
Chretiens palestiniens, I'amertume des chretiens libanais, et Ie sentiment
d'insecurite chez les Coptes d'Egypte, concement de nombreux Musulmans. Au
dela des expressions de sympathie que certains disent, ou chuchotent, a leur
compatriotes, des voix s'elevent pour rappeler la contribution des Chretiens a la
civilisation arabe et leur place irremplayable dans la societe d'aujourd'hui, mettre en
garde contre leur depart ou leur repli sur soi et denoncer les press ions et les
vexations dont ils seraient victimes.

Non moins importantes sont les voix de ceux qui, reconnaissent dans les inquietudes
chr6tiennes, quoique specifiques, des manifestations des problemes de l'ensemble de
la societe. La liberation dans les inquietudes chretiennes, quoique specifiques des
Coptes serait, selon un intellectuel egyptien, une condition necessaire pour la
liberation des Musulmans22

. L'enjeu n'est pas Ie plus souvent, celui de la relation
entre majorite musulmane et minorite chretienne mais celui de la justice, la
participation politique, les droits de l'homme et la dignite nationale.

II reste neanmoins que la perception des rapports entre majorite et minorite est
brouillee par Ie regard porte sur l'islamisme et en particulier aux mouvements
radicaux et violents a l'egard des chretiens. Mais dans sa comptexite et sa pluralite,



l'islamisme est loin d'etre unanimement perl(u comme un mouvement irreversible. II
ressemblerait, selon une metaphore souvent utilisee, a des vagues. Quelques soient
j'enormite apparente de celles-ci, ecrit Ie Prince Heritier de Jordanie, elles s'apaisent
une fois e1les auraient consume leur force d'animation initiale, II appartient done
aux Chretiens arabes, et a ceux qui craignent pour eux, de reconnaltre Ie caractere
ephemere d'un type de comportement a leur egard. En aucun cas, les Chretiens
arabes ne sont pas etrangers a la societe arabo-musulmane. Avec un heritage de
confiance en leur faveur, ils n'auraient pas raison d'apprehender autrement que leurs
concitoyens, les choses a venir23

•

Sans s'aligner forcement sur cette position, tant a l'egard des Chretiens que face aux
islamistes, I'idee que les expressions radicales et fanatisees de I'Islamisme seraient
circonstancielles-parce que reactionnelles-est largement defendue, y compris par de
nombreux islamistes.

Au sein de la population jeune et defavorisee, ou recrutent les groupes islamistes les
plus radicaux, il existe un phenomene d'assertion de l'identite reJigieuse comme
signe d'appartenance non suffisamment reconnu. Frustre pour l'essentiel des fruits
du developpement economique et culturel et prive d'une representation poJitique
equitable, on est parfois tente d'exprimer sa rancreur aux depens de la minorite
religieuse. Celle-ci serait peut-etre la seule categorie sociale a laquelle it soit
tacitement admis de s'en prendre. Plus les tensions inherentes aux bouleversements
economiques, a la mauvaise repartition des revenus et aux blocages politiques, plus
les communautes chretiennes peuvent servir comme boucs emissaires. Les regimes
en place sont parfois accuses d'accorder aux chretiens une place bien plus
importante que celie qui leur revient. La difference marquee que les Chretiens
peuvent afficher, ou bien meme celle qu'on leur attribue, conduirait a un sorte de
rejet. Ce dernier se noun'it du soupl(on qu'ils n'eprouvent qu'un attachement
conditionnel envers leur pays, bien qu'ils se flattent d'en avoir ete les premiers
occupants. Cet attachement conditionnel serait dfi a leur compromission avec
I'Occident. Les chretiens lui auraient prete oreille favorable tant aux strategies
separatistes qu'aux idees nationalistes la'iques.

Les attitudes des islamistes a l'egard des Chretiens se diversifient. Certaines en fait
des victimes toutes designees du combat sacre dans la voie de Dieu, I'obligation
occultee dont parle Muhammad 'Abd al Salam Faraj. D'autres s'elevent parfois
contre "l'arrogance des Chretiens et leur abus de la "tolerance islamique" mais
condamnent neanmoins la violence intercommunautaire.

Mais il ne faudrait pas ignorer les idees de ceux qui insistent, non sur la normativite
du pacte de la dhimmah mais sur son historicite et affirment la co-citoyennete des
non-musulmans dans un Etat islamique, avec ses implications en matiere d'egalite



civile et de participation politique. Dissociant l'egalite des droits et la participation
politique de I'imperatif' "etat laIc", ils s'efforcent d'innover en fiqh24

.

Parmi les Chretiens, on ne peut ignorer l'option centree sur Ie fait minoritaire,
heritiere, pour certains d'un la'icisme de<;:uou desespere-on semble suggerer que
seule la la'icite, devenue projet encore plus irrealiste, garantit Ie respect du
pluralisme religieux et construit l'unite nationale. En sou!ignant, voire absolutisant
l'indissociabilite en Islam entre din (religion) dunya (monde) et dawla (etat), cette
option se trouve parfois une expression extreme: un separatisme plus ou moins
conscient des traumatismes de I'histoire et de ce que les multiples rapports de force
permettent.

Dans d'autres cas, plus frequents, la reponse aux menaces-reelles ou exagerees-
prend la forme d'un retrait, d'une sorte de demission menant it l'emigration ou au
repli sur soi. Ce dernier implique une interiorisation de la marginalite et, en meme
temps, une tentative d'en briser Ie joug it travers la recherche d'une reussite dans les
domaines de !'activite economique ou de la maitrise des sciences et des techniques.
Cette recherche pourrait nourrir I'espoir que Ie domaine de I'activite economique
demeure un "espace laIc". Elle espere tirer profit d'une loyaute aux regimes en place
et se repositionne, avec plus ou moins de realisme, pour un role de mediateur entre
Ie Monde Arabe et l'Occident.

Reste une option plus difficile it definir parce qu'ouverte. Moins alarmiste face it
l'is[amisme, consciente des limites de son projet mais sensible it son appel-car
I'islamisme est une denonciation d'injustices reelles et un appel au ressourcement
contre fa banalisation croissante de la vie et I'uniformisation planetaire-elle se rend
disponible aux promesses du dialogue et de la collaboration avec les Musulmans
face a I'alternative ruineuse du ghetto ou de l'emigration. Elle s'opposerait a
I'oppression de la majorite et de la minorite, menacees ensemble et non seulement
en parallele.

Cette option trouve son appui dans un souci chretien d'un temoignage d'Eglise. Une
Eglise, nous rappelle la Patriarche Ignace IV: "qui se veut pleinement dans la
souffrance de non pays, dans la patience mais aussi dans Ie courage, une Eglise non
du comportement reactionnel, des particularismes ethniques ou linguistiques
maintenus dans un conservatisme de survie, mais une Eglise dispersee camme Ie sel,
qui cherche son identite davantage dans sa vocation,,25.
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