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Introduction

Dans ce cours, nous nous efforcerons de construire un parallèle entre l'espace

arabe et l'espace européen en nous fondant sur différents points de comparai-

son dans le temps et sur une « propriété commune » : berceau des civilisations

et des trois grandes religions monothéistes révélées, cet ensemble est une unité

organique par son histoire, sa géographie physique et humaine, ses conditions

climatologiques, mais est en même temps, et pour longtemps, l'objet de plu-

sieurs fractures et de diverses controverses. Les lignes de fracture sont nom-

breuses : conflits communautaires, conflits avec les minorités, conflits terri-

toriaux, ethnico-religieux, culturels, théologiques, disparités économiques –

toutes ces lignes de fracture pesant dans les imaginaires des peuples et étant

même véhiculées par les manuels scolaires –, ainsi que le durable autoritarisme

arabe qui se répercute sur la construction institutionnelle régionale.

Les écarts de niveaux de vie augmentent entre les pays européens et les pays

arabes ; les différences dans les mœurs se multiplient ; les formes de démogra-

phie, les relations entre hommes et femmes, le statut des femmes, le statut des

enfants, le statut de la politique, le statut de la presse, sont de moins en moins

communs. Aujourd'hui trois pays concentrent 80% de la production et du PIB

du bassin méditerranéen : l'Espagne, la France et l'Italie. L'écart de niveau de

vie entre les différents pays est de 1 à 10 entre le revenu moyen des pays du

nord de la Méditerranée et le revenu moyen des pays du sud. Il est frappant

de voir l'Europe réunie autour d'institutions solides, au même temps, l'autour

arabe demeure une intrigue.

Reposant sur des données statistiques et comparatives, les deux premiers rap-

ports du Programme des Nations Unies pour le développement sur le monde

arabe, aboutissent à des conclusions dans les différents domaines écono-

miques, sociaux, culturels et politiques. Elles ne laissent aucune place au sim-

plisme ni aux constructions hâtives et peu convaincantes sur l'intrigante et

exaspérante exception du monde arabe. Dans le premier rapport, une étude

comparative fondée sur les facteurs de développement dans plus de 190 pays,

a prouvé le rôle pivot du capital humain et social dans le développement. Ce

facteur intervient dans une proportion de 64% alors que le capital matériel

(machines, infrastructures) n'intervient que dans une proportion de 16% et

celui du capital naturel de 20% seulement. Il en ressort que le retard du monde

arabe dans le domaine des connaissances et de leur usage engendre une ab-

sence logique des demandes démocratiques.
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Retards majeurs du monde arabe actuel

Dans un climat politique rétif aux changements, trois déficits ma-

jeurs caractérisent le monde arabe : l'absence de liberté, l'aliénation des

femmes et les carences dans le processus d'acquisition et de transmis-

sion du savoir.

Le système éducatif souffre de plusieurs carences : un niveau d'enseignement

de plus en plus descendant, une acquisition médiocre des savoirs, des capaci-

tés décourageantes en matière d'analyse et de créativité. À titre d'exemple : les

arabes constituent 5% de la population du monde, partagent une religion, une

langue et une histoire commune mais ne publient que 1% des livres. Le volume

d'ouvrages traduits par exemple en grec est cinq fois supérieur à celui des ou-

vrages traduits en langue arabe alors que seuls 11 millions d'habitants parlent

le grec. Fathi Khalil el-Biss, vice-président de l'Union des éditeurs arabes cite

dans le rapport que « l'auteur d'un livre et son éditeur doivent se soumettre

aux états d'âme et aux instructions de 22 censures, et cela empêche l'ouvrage

de circuler librement à l'intérieur de son marché naturel ». L'enseignement su-

périeur est de moins en moins compétitif et les niveaux de financement de la

recherche sont les plus médiocres du monde. L'acquisition et la transmission

généralisées de la connaissance et de l'éducation sont l'instrument sine qua

non de la liberté. Or l'éducation suit un modèle autoritaire dans la plupart des

familles arabes. Cet autoritarisme prive l'enfant de ses aptitudes sociales, res-

treint son autonomie, ce qui se reflète inéluctablement dans le système édu-

catif en général qui conserve des attitudes passives et certaines maladresses

dans la prise de décision, et surtout il affecte les capacités de questionnement,

d'exploration intellectuelle, d'initiative, etc.

La problématique de ce cours repose sur la nécessité de comprendre pourquoi,

à partir de la floraison des mécanismes institutionnels qui ont lié à travers

l'histoire contemporaine l'espace européen et l'espace arabe, la coopération a

toujours été entachée de graves problèmes tant sur le plan politique que sur

les plans économique, social et culturel. Pour cela il faut procéder à une étude

constructive qui mette en exergue les variables explicatives suivantes :

• Les fondements institutionnels et géopolitiques de l'espace euro-arabe.

• La dimension migratoire et culturelle dans les relations euro-arabes.

• Le partenariat économique et politique euro-arabe, ses multiples enjeux,

ses ambitieux objectifs, ses résultats décevants.

L'objectif recherché est de vous donner les clés nécessaires (historiques, poli-

tiques, sociales, économiques, sociales, etc.) pour comprendre en profondeur

les tenants et les aboutissants des relations euro-arabes, et ainsi développer
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votre propre vision sur l'avenir de ces relations en proposant de nouvelles

grilles de lectures, en vous méfiant du langage « ambiant » et en évitant les

écueils méthodologiques.
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