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La cité des morts au Caire 
UN ABU1 POUR LES SANS-ABRI 

Galila El Kadi' 

Dans sa trilogie Les complninres de l'&gypriert firitdit, Youssef El Kaid 
depeint de façon tragique I'Egypte de la fin des annees 70 par une s d n e  où un 
habitant des cimcti&rcs. pour assurer sa survie, ne trouve d'autre solution que 
de vendre sa famille aux encheres sur la place Tahrir. Le choix des c¡met¡kreS 
comme cadre dune  action est une nouveaute dans le roman égyptien : l'auteur 
rompt ainsi le silence sur un phenomène mal connu et occulté jusque-là par les 
medias. B savoir la cohabitation des morts et des vivants dans les Nécropoles 

Ce sujet tabou une fois transgresse, la presse s'en est emparie, les 
journaux de l'opposition y trouvant une preuve supplémentaire de I'échec de la 
politique de I'Etat en matiere de logement, la presse étrangère en retenant 
plu16t l'aspect pittoresque. Enlin ce phénomenc a suscité aussi l'intérêt des 
sociologues, soit qu'ils le considerent comme une survivance des coutumes 
funeraires de I'Egypte antique, ou comme . .  la conséquence directe de I'hyperurba- 
nisation de la deurierne moiti6 du X Y  siëcle. 

Aujourd'hui relativement bien connu, ce phénomène a été cependant 
exagerement grossi (1) tandis qu'etait entretenue la confusion entre deux formes 
d'nccuoation de l'espace tres distinctes : _. 

- les tombes-nwisons ou ha rd r ,  souvent t r b  spacieuses avec des surfaces allant 
de quelquo mètres 4 des dizaines voire des centniiles de mètres carres, qui 
cttiuprenncnt i4unieurs pieces. iplqrlefois deux bltiments ou plus, géniralenlent 
une cour, et se prêtent B l'habitat, sans inconvénients du point de vue de 
l'hygiène; les dffunts sont deposes en sous-sol dans des caveaux en pierre 
m k t f s ,  accessibles par un escalier clos de dalles de pierre; la qrtalilé des SOIS 

s;iblonneux, arides. sans humidité aucune, prévient tout risque de remontées 
polluantes; 
- les ilots ou enclaves d'habitations urbaines qui se sont développes autour des 
mausolees et des grands complexes funéraires à partir de noyaux moyenâgeux, 
ou bien sur les espaces vacants B l'intérieur ou aux abords des cimetières; ces 
ilots dhabitation n'ont jamais été spatialement definis, mais ont toujours éte 
meles aux tombes. C'est seulement un rapport quantitatif différent entre tombes 
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et edifices d'une autre nature, qui nous permettra de qualifier ces zones d'ilots 
d'habitat. 

Ilots et  howrh-s totalisent actuellement près de 179057 habitants, dont 
15000 dans les haivch-r (2). 11s n'btaient qu'une dizaine de milliers en 1897; 
gardiens des riches sepultures, rtciteurs de Coran (niiqri'), croque-morts, 
fossoyeurs, carriers e t  tailleurs de pierre. A partir du début du siecle, vont 
affluer dans les cimetières les plus pauvres, les exclus de la ville des vivants : 
l'espace de la mort offre alors un ultime refuge B ceux qui, dans d'autres p3ys. 
d'autres villes. se retrouvent dans les bidonvilles. Ce phhomene ne dale donc 
pas de la deuxidme moitié de ce sidcle, comme on l'a souvent laisse entendre. 
II n'est pas non plus lié l'exode des habitants des villes sinistrées du Canal 
de Suez lors de la guerre des Six jours, selon une idee repandue. II est plutbt 
la consequence de l'accumulation des effets d'une crise urbaine apparue dès le 
dtbut du siècle, et qui n'a cesse de  s'aggraver. 

Enfin ce phhomene,  malgre les apparences, est moins spontane qu'on 
ne le pense. Depuis le Khedive Tewfik (1879-1892) jusqu'au président Sadate 
(1976-1981). I'Etat a contribue de façon directe e t  indirecte au peuplement des 
cimetières, par l'implantation d'ensembles de logements sociaux, par l'instatlation 
des sans-abri dans les hoiuch-s, ou par I'tquipemenc de certains secteurs en 
réseaux divers, services socio-culturels e t  sanitaires. 

Ceci a encouragé la naissance d'un marche foncier et immobilier parallèle 
dans les cimetibres (3), gird par les croque-morts. regi par les lois de l'offre et 
de la demande, et folfr t ,  voire légitime par l'autorité publique. Au cours des 
quinze dernieres années, ce marche a subi les contrecoups des augmentations 
vertigineuses des prix des terrains e t  dcs coûts de 1.1 construction dans la ville 
des vivants, et ces quartiers funeraires sont devenus progressivement indccessibkS 
aux plus pauvres. 

La ville des vivants a compromis sa cite des morts, son double idéalisé, 
elle lui a transférb ses habitants et ses maladies. C'est ce rapport entre les deux 
cités dont nous allons suivre I'évolution à I'fpoque contemporaine apres une 
incursion dans le pais6 lointain qui explique en partie Ia familiarité des Egyptienc 
avec leurs morts. 

Les c i th  des morts à travers les siècles 

On cite souvent l'exemple de  la necropole de ThPbes où ouvriers. artisans 
et gardiens rbidaient en permanence, vivant dans des maisons l'intérieur du 
cimetiè'ie dont l'enceinte renfermait également des casernes pour les soldats. La 

( 2 )  Esriinaiion issue d'une enqufle exhaurlive de icrrain menee par I'ORSTOII er le GOHBPH 
(General Organizalion Of Ilouring Building and Phnnïnp kcscarch) cnlre 1985 el  IYSR. 
(3) Lcr lerrains des cimciiPrcs soni der biens publics c'est une propri616 comnwnale. Far canrCquen1 
i ls ne pcuwnt faire I'objei de tranraciianr. flr son1 conkdfs pour dc longues dudcs pour la mnrirurrios 
de caveaux familiaux contre dcs toyers fixCr par la municipalit6 ou IC gourcmorni. 

i 
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$riode greco-romaine a vu rCgresser les pratiques funeraires, mais elles vont 
ressurgir au début de  l'ère arabe, avec la naissance d'un immense quartler 
funfraire. la Karafah El-Kobra, b I'Est de Fostat (4). oÙ se multiplient les 
tombes à coupoles, les mausoleer et les mosquées. Dans ce lieu d'inhumation, 
qui etait aussi un espace de  pratiques religieuses liées S la mort. les morts et 
I C C  Y ~ V ~ A I ~  "nt fait bon m6nap.e a differentes occasions. fetes religieuses OU ._" . ..._ .- 
enterrements mais ils n'ont pa; vraiment cohabite en permanence. 

L'extension de la Karafah va se poursuivre et s'amplifier au COUS des 
Cpoques fatimide, ayyouhide et mamlouke. Chaque dynastie dotera la Capitale 
de I'Egypte d'un nouveau cimetiere e t  marquera l'espace de  la mort par des 
tdifices civils, religieux et funeraires de  plus en plus fastueux. A la veille de  la 
conquCte ottomane. ces cimetibres, qui s'&aient soudes. formaient une énorme 
agglomération funfraire qualifiCe par de  nombreux voyageurs de  u ville dans la 
ville N ou de ville autonome *. Son peuplement est compare B celui d'Alexan- 
drie, ou de  la ville syrienne de Homs (5 ) .  Plusieurs facteurs d'ordre social, 
culturel et economique ont favoris6 le peuplement de  la Karafah. 

Les Fatimides (960-1 171), nouveaux conquérants chiites venus de l'Afrique 
du Nord, construisent de  luxueuses demeures funiraires pour leurs princes et 
leurs martyrs, renouant ainsi avec les vieilles habitudes pharaoniques. A ces 
sepultures sont adjointes des mosquees, dont une aile est rdservee B l'enseigne- 
ment du Coran et à la propagation du nouveau rite. des ribat-s, sorte d'hospices 
pour héberger les nécessiteux, e t  pouvant servir aussi aux cé rhon ies  des 
soufis (6). des g a ~ a s i k  (petits palais) el des qluûr (palais) dans ces lieux plus 
propices b la retraite et au recueillement. La multiplication des fondations civiles 
et religieuses dans la Karafah necessite l'installation de quelques équipements 
d'infrastructure et des services, d'où le forage de  puits. la refection des 
acqueducs (7) et la mise en place de moulins a grains (8). Ces pratiques 
contribuent B rendre ces lieux plus hospitaliers et B les transformer en de 
veritables espaces d e  villQiature. Les vivants se mettent B y faire des sejours 
de plus en plus longs, B l'occasion des enterrements. des fètes religieuses, mais 
aussi des fins de semaines, passant la nuit du jeudi ?i vendredi B réciter le 
Coran, y prenant leurs repas, dressant des tentes et selon leurs moyens se 
construisant de  veritables maisons funéraires avec des commodités plus necessai- 
res aux vivants qu':a leurs morts. ramenagement et l'entretien de cette cité des 
morts demandaient un personnel important, y logeant en permanence. 

\-- .-- 
L VES~.-& kur de 'Forla1 L I'Ouesl. 
(6) A Voriginc. IC mol ribor dfrigne lcs yascmes militaires oQ Y reparen1 ICI guerricrr CI leun chevaux: 
par cxtcnsian il dfaigna d'autres tlabliswmcnlr. 
(7) Ibn Touloun nt conilmirc un aqueduc qui puirait son eau a Birke1 el-Habach au Sud el l r a w ~ i l  ,monncr la 
Ir Karalah cn IC dirigcml \CIS IC Nord pour s'incliner lfptrcmcnr d l'Ouest afin d'appro\.' 
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La réinstauration du système des lvaqf-s (9) par les Fatimides. favorise 
fgalement le pcuplemenf des cimetières en permettant d'assurer les rcverlus 
nécessaires à I'entretien des edifices civils et religieux, et de  subvenir aux besoins 
des habitants permanents. 

L'kpoque ayyoubide (1171-1250) renforce ces tendances. L'unification en 
1176 par Salah El Dine des quatre capitales de  I'Egypte (10) accelère la 
construction des espaces vacants et I'intfgration des cimetières dans l'ensemble 
de la ville unifiee. 

Voulant faire du tombeau de  I'Imam el-Chafei (11) le centre de propaga- 
tion du rite sunnite, Salah EI Dine y adjoint une modrnrsa renforçant ainsi la 
fonction de lieu d'enseignement religieux de  la Karafah. A partir de  cetie 
&poque, mndmoso-r, khonqo-s (12) e t  zawyio-s (13) se multiplient dans la Karafah 
el-Soghra et des noyaux d'habitations se forment autour de  ces nouveaux edifices 
des la fin du XII' siecle. 

Sous les princes mamlouks (1250-1570) chaque souverain <( se plaisait A 
effacer son devancier par la magnificence d'une stpulture plus grande que toutes 
les autres n. Les complexes funeraires ressemblent b de  petites cites fortifiees >> 
avec leun enceintes et leurs dépendances. Simultanemeni les ~vuqf-s se multiplient 

, d'une façon demesurée. Dans ces conditions il est normal que les cimetieres 
attirent les pauvres de  la ville qui bendficient de la prodigalite deployée par les 
Mamlouks. A la fin de  cette &poque, l'enorme cite des morts du Caire, 
dont les limites geographiques depassent ses limites actuelles, a acheve son 
developpement : lieu d'hebergement des necessiteux, de recueillement pour les 
soufi-s, d'enseignement religieux, de  plaisir e t  de detente pour les princes 
mamlouks et les notables urbains. mais aussi d'exil pour les princes dechus, lieu 
de  sortie réputé pour les habitants du Caire et enfin station obligee pour les 
pèlerins allant B La Mecque, d'où la naissance de quelques caravansfrails et 
restaurants. 

Le conquête ottomane (1517) met fin B cette situation. La bataille décisive 
qui oppose I'armee turque aux forces mamloukes, mettant fin B leur règne, se 
dfroule dans la Necropole des Mamloukes, B Raydaneyah/(Abbassfyah actuel). 

I 
(9) Conrlilucr un waqf C'CSI immobiliser un bien CI allecter ran produit a une C Y Y ~ C  picure ou 
charilable. Ce syrtfmc 'cxirtaii dfjd sous ICI pharaons. Ler fandal8ons fuunfnirer sont dcrlinCer à 
affecler au N I I C  d u n  dffunt ler revcnur d'un domaine afin d'assurer h fa fois I'alimenlatíon du mort 
C l  d e  du prClre chargf de I'cntrelicn de la lombe. CI. Dinionnoirr dr la cidisorion ¿gyprirnne. Edil. 
Ilaian. Parir 1988. 
(10) Sala$ EI Dinc avail prfvu de rCunir I'cnsemblc der qualre capilalcr d e  I'Egypic coniiruites B 
difltrcnlcs tpoques (Fortar el.Askar. cl-Oata'i cl cl.Oahirn) d m  une SEUIC encrintc. Ce projct nc 
lut pas nchcvC. sculs dcux kuraillcr furcnl construites sur IC; trois prCvuer origincllcment. 
(11) Mor1 en 819 CI inhumf dans la Karafah cl.Kobrah. l'imam el-Chalci cst le fnndrteur du r i l ~  
chalfite. un der qualre rites de lïslam. ICI Irais autres Ctnnt IC mol6kitc. IC hanhalile CI IC hanffilc. 
(12) La khmqn CSI un . couveni P dcrlint aux soufis EI aux - dcwichcs .. C'est un lieu d'hthcrgemenl. 
d'fludc el de pri¿rc apparu I IYpoque ayyoubidc. ,.-. ~ 
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Ironie du sort, c'est dans les lieux choisis par ces princes pour étre enterrfs, 
que fut aussi enseveli leur Etat. 

L'accaparement et le dktournement des waqfir par les nouveaux maitres 
du pays aboutirent bientdt ?J supprimer la source première des revenus des 
habitants de  la Karafah. Celle-ci se dépeuple et ses monuments sont abandonnes. 
Les morts aussi la quittent. De petits cimetières anonymes naissent ?J I'int6rieur 
de la ville, ?J Azbakéyah et â Boulaq. Les Cairotes prennent même I'habitude 
d'enterrer leurs morts dans les maisons. 

L ' a n &  de Bonaparte fait cesser ces pratiques en 1798, pour des raisons 
d'hygibne. Les cimetitres intra-muros sont rases et leurs ossenlents transférés 
dans la mosquee EI Ezam oÙ ils sont encore conservés de nos jours. 

A l'epoque de  hfohamed Ali (1805-1841), deux mesures contradictoires 
sont adoptbes. l'une tcndant b la limitation des fonctions de la Karafah aux 
wules inhumations et pratiques religieuses liées ?J la mort et l'autre contribuant 
h sa renaissance et ?J son peuplement. L'imposition des biens wuqf-s d'abord. 
puis la suppression des waqfis familiaux reduisent le nombre déjh restreint des 
gardiens de  tombes dans la Karafah, tandis que la modernisation et la laïcisation 
de l'enseignement enlèvent aux mosquées et madrasas das cimetières leurs 
fonctions bducatives. Mais Mohamed Ali se fait construire, non loin de  la tombe 
de  I'Imam el-Chafe¡, un mausolée familial, somptueuse demeure posthume, 
flanquee de six coupoles et comparee par Fromentin 1 la basilique Saint-Denis. 
Son exemple sera suivi par l'aristocratie, puis par la bourgeoisie e t  les classes 
moyennes, D e  vastes demeures funeraires comprenant plusieurs corps de  
b8timents. des commodit€s (cuisines et cabinets de toilette) se multiplient dans 
la Karafah. appelant de  nouveau l'habitat en permanence des gardiens et 
suKitant les convoitises des sans-abri. 

Sans vouloir expliquer le phenombne contemporain de l'habitat des 
cimetibres par la spfcificitd culturelle et historique, il nous semble evident que 
les survivances des pratiques funiraires païennes, si elles n'ont pas provoqué la 
cohabitation des morts et des vivants ont, du moins, contribue h la faciliter. Au 
nombre de  ces survivances on peut citer l'architecture des tombes, les modes 
de construction et d'inhumation (14) et enfin Ia frequentation hebdomadaire des 
cimetières par les familles des defuunts dont certaines continuent toujours ?J y 
passer la nuit du jeudi au vendredi. "tres pratiques contribuent kgalement 
?J rendre ces espaces toujours accueillants, telles la célébration de nombreux 
muwlid-s autour des mausolees des descendants dh prophète. des Imams et des 
hommes saints et la tenue au cimetière de  I'Imam el-Chafe¡ d'un marche aux 
puces hebdomadaire. 

Le changement des mœurs et l'adoption de  nouvelles normes d'urbanisme 
au debut du siècle, n'ont pas t'pargni les cimetieres. Des lois en déterminent 
l'emplacement, le fonctionnement et du coup y interdisent strictement l'habitat 

(14) En islam. l'inhumation doit re faire rapidement a p r h  15 dfcPr dans une tcrrc non irriguic d y 5  
k dtxn. sous quclqucs picrrei (tumulus). ricn ne doit couvrir une tomhc. Ler coupolcr sont intcrdllcs 
et ler tambcr ne doivent par etre a~~ol (er  a une mowuec ou i une cbapclle. Ler visiter sont permires 
h N  cenains rilcs c l  iïncrditer dm5 dàutrc5. 
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en permanence des vivants (15). Mais des textes ?J l'usage, il y a souvent un 
hiatus. La crise urbaine du debut du sihele va tout naturellement conduire à 
des altCrations des dispositions originelles. Et à partir de cette epoque, ce seront 
d'autres facteurs. plus socio-economiques que culturels, qui agiront sur la reprise 
du peuplement des cimetières. 

i 
De l'îlot à la fombe 

Si l'architecture, et l'urbanisme des cspaces occupés par les tombes ne 
renvoient B aucun modèle funCraire connu dans les pays musulmans, I'in~planta- 
tion d'ilots d'habitation dans les cimetiires semble egalement tout 1 h i t  spfcifique 
h I'Egyple : en effct. au milieu des tombes. plusieurs quarriers urbains tranchent 
par leur silhouette verticale et leurs fortes densités avec le tissu llche des vastes 
tombes patios alignees le long de  larges avenues. N'ayant jamais et& 
spatialement définis. ces ilots se trouvent ainsi meles atlx tombes. 

De I'interpretation de ces deux types d'espaces habites, sont nées plusieurs 
variantes d'espaces mixtes de  tombes et d'habitations. tant au sein des Nécropoles 
qu'A leurs périphdries, notamment à leurs points de contact avec I'agglombration : 
au Nord pour la nécropole de  l'Imam el-Chafei. au Sud pour celle des Mamlouks 
et de tous les ~ 6 1 6 s  pour le petit cimetiPre de Bab el-Nasr. Là les limites 
géographiques des cimetières s'estompent. c'est juste la différence d'échelle qui 
permet de  distinguer les demeures funeraires de  celles des vivants. Quant aux 
limites administrati\,es, elles traduisent tout autant I'ambiauitC du terrain 



 TUD DES 

Les débuts de la crise urbaine 

D t s  la fin du sitcle dernier, Le Caire a connu toutes les manifestations 
de la crise urbaine : croissance demographique accklérée. exode rural, s@culation 
foncitre et immobilitre, exclusion des couches populaires de la nouvelle ville 
habitfe par l'élite. apparition de quartiers sous-integrés ou echech-s (huttes). 
@nurie de logements, manifestations, grtves e t  revendications ouvrilres en 
matitre d'habitat, assainissement ségrégatif ... A l'époque d'lsmail (1867). OÙ les 
travaux de modernisation de la capitale avaient impliqué des démolitions 
importantes au cccur de la ville mtdiévale (17), il semblerait qu'une partie des 
anciens habitants des agglomérations rastes ait trouvé refuge dans les vieux 
edifices desaffectés de la vieille ville. tandis que les autres se dirigeaient vers les 
zones périphériques et les cimetières. ob s'esquisstrent les premiers gourbivilles 
moderner du Caire. Au recensement de 1897. la population de l'ensemble des 
cficvakhof-s des cimetitres s'blève A 30969 habitants. les habitants des tombes, 
de; gourbivilles e t  des vieux édifices du Moyen Age sont evalués A 8177. En 
plus des gardiens des tombes, du personnel d'entretien et des moqri', s'instak 
une nouvelle catégorie socio-professionnelle exerçant une activitt liée aux grands 
travaux d'urbanisme et de construction que connaissait la ville depuis un demi 
siècle : les carriers et les marbriers (U). tentés notamment par la proximité du 
lieu de travail (carrières du Moqnttam). La précarité des conditions de logement 
de ces ouvriers. est un signe de I'émergence d'une crise du logement qui frappe 
essentiellement la classe ouvrière naissante (19). Dtjà à la fin du XIX' sitcle, 
le probltme des echecl~-s et la question du logement ouwier sont posts dans la 
presse et pris en compte dans les etudes des services municipaux. Et  bien 
qu'aggravant les risques d'épidimies et menaçant l'hygiène publique, le divelop- 
pement des echech-s ira de pair avec les travaux de modernisation de la ville. 

L'évolution du peuplement des cimetières 

De I897 à I927 
Cette période est marquee par les grands travaux d'infrastructure : 

comblement des canaux, assainissement. construction de voies et amtlioration 
de la voierie existante, mise en place d'un réseau de tramways et  de lignes de 
chemin de fer de banlieue. adduction d'eau etc. Ces interventions publiques 
favorisent la construction de lotissements privés et de développement des 
banlieues. Mais parallèlement la pauperisation et l'exclusion des plus pauvres 
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va en s'acc616rant. La hausse vertigineuse des prix des terrains au cours de la 
pCriode des grandes spéculations foncitres (1900-1907). conduit 1 l'expulsion 
des couches populaires, y compris des quartiers les plus pauvres tels que Maarouf 
et echeclt-s el-Charqawi (20). 

Cette spéculation effrénée se conjugue avec l'explosion dfmogrnphique 
et l'exode rural pour aboutir B une grave crise du logement. En 1917 plus de 
40 9'0 des ménages des qisnt-s de Gamaleyah. Darb el-Ahmar et el-Khalif& 
habitaient dans un logement d'une seule pitce, la population augmentant B un 
rythme trEs rapide. Dans ces conditions l'afflux des plus pauvres dnns les 
cimetieres ne peut que se poursuivre : les ilots d'habitation existants se 
developpent tandis que d'autres apparaissent. En 1913. figure pour la première 
fois sur les plans cadastraux, au Nord-ouest de la nécropole de I'lmam el-Chafei, 
un lotissement qui prend le nom de el-Kharta el-qadinla. II s'agit d'un don du 
Khédive Tawfiq aux carriers logeant dans les echech-s pourchassés par les forces 
de l'ordre (21). 

Le choix dfliherf de R l'espace de  la mort )) pour iniplarlter cc prerllicr 
lotissement ouvrier, révtle le rBle assign6 à ces lieux comme zonc exutoire pour 
les pauvres urbains de la capitale. Cette optration de lntistcment public CSI 
suivie par une autre operation similaire, mais de type prive. En 1917, s'esquisse 
le lotissement d'el-Tonsi. A l'Est du tombeau de l'Imam el-Chafci, sur tin terrain 
vacant approprié ilMgalement par des croque-morts et des gardiens de tombeaux 
qui commencent B s'imposer comme acteurs fonciers dans les cimetitres. A 
partir de cette date, les terrains vacants des cimetières vont désornlais représenter 
un enjeu considérable. tant pour les sans-abri, que pour les narir-s (gérants) 
des Wuqf-s, les croque-morts, les gardiens des tombeaux et des monuments 
funéraires. 

I 

Parallèlement a cette appropriation frauduleuse de biens publics, un 
Comité de conservation des monuments de l'art arabe (22) est chargé, enfre 
autres, d'etablir des phimètres de conservation autour des monuments funéraires 
de la Karafah et de les remettre en état. Mais ni la bonne volonrd des membres 
du comité, ni l'intervention de hauts responsables charismatiques et éclair& 
pour faire cesser les pratiques abusives ne parviennent B mettre fin aux 
contraventions aux règlements. notamment au code des cimetieres de 1884. Et 
dans le voisinage des monuments funéraires, le problème n'est plus la construction 
de tombes sans permis, mais plutòt I'érection de véritables quartiers urbains 
construits le plus souvent gràce h l'appui inlplicite de Edaret el-Gaban;rt 
(adminisrration des cimetières). 

En 1917, la nCcropole de I'lmam el-Chafei est dotée d'une ligne de 
tramway venant des Pyramides à l'Ouest e t  aboutissant à la place de I'lmam 
Cl-Chafei. L'insertion de cette necropole dans le reseau de circulation moderne 
a contribué en partie ?I la croissance rapide de son peuplement. 
2__ 

12") %barouf fait parlie du ccnirc modcmc. cLCharqawi CII b Darb +Ahmar. 
( 2 1 )  Prapor ~ccucillir sur IC terrain. auprEs de la poputalion CI der scrrirer municipaux. 
12?) Lc comilt dc conrer\ation des munumcnts dc làfi arabe fut crCf pur dfcrci roja1 cn IRRI.  
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pius tard, au lendemain de la première guerre mondiale. C'est le 
ralentissement du développement agricole qui provoque un exode mral massif 
ven  la capitale, au point qu'en 1927. sur un peu plus de 1MH)ooO de Cairotes, 
644000 Sont n& hors du Caire. Les ruraux envahissent alors les CimetihS. 
particulierement celui des Mamlouks : au Sud du complexe funeraire du Sultan 
Barqouq, un des chefs-d'ceuvre de l'architecture ancienne du Caire, la nouvelle 
agglomération, Ezbet el-Saayda, dite aussi el-Barqouqi, comptait en 1927 
1475 habitants, exclusivement des ruraux fraîchement émigrés du Sud de I'Egypte 
e t  appartenant Q des corporations d'ouvriers du bltiment et de marchands 
ambulants. Par ailleurs le lotissement d'el-Tonsi croit ?i la vitesse vertigineuse 
de 10 % par an. 

De 1927 d 1950 

En terme de  croissance démographique, on distingue pendant cette periode 
deux Ctapes. Dans l'entre-deux-guerres, de 1927 B 1937, les trois qkm-s de 
Khalifah, Gamaleyah et Darb el-Ahmar stagnent. tandis qu'on observe une tres 
forte croissance de tous les qisvt-s du Nord de la capitale (Choubrah, Rod el- 
Farag, el-Wayli) resultant notamment de l'implantation des usines de textile de 
la jeune Banque Misr i Choubrah el-Kheima. On constate d'une facon générale 
une régression de la croissance de L'ensemble des q h - s  de la vieille ville au 
profit des qum-s périphériques. Les cheyakhor-s des cimetières, quant B elles. 
rhressent, Q l'exception de celle d'el-Tonsi (taux de croissance annuel moyen 
d e 5 3  % contre 2,2 W pour le Caire). 

Encre 1937 et 1947, ces donnees sont renversées. Le Caire double presque 
sa population en dix ans, passant de 1300000 à 2800MH) habitants. Aprks la 
seconde guerre mondiale, la fermeture des usines et des camps de travail CreéS 
pour les besoins des Allits entraîne la mise au ch6mage de Centaines de 
travailleurs. Dans ce an tex te  les conditions de  logement se détériorent : en 
1947, 49 % des ménages urbains de la capitale habitent dans une seule pièce. 
mupee en moyenne par 3 personnes. De très fortes densités sont enregistrees 
dans certaines cheyakhar-s des cimetières (143 142 hab/km? a el Kordi). Cette 
situation entraine un véritable raz-de-marbe vers les cimetières dont les 
cheyakhat-s enregistrent des taux de  croissance annuels moyens jamais connus : 
15.8 % Q el-Tonsi, 6.5 70 â el-Emamein et B el-Kordi, 4,1 % à el-Bassatine 
contre 5,s % pour Le Caire; à Megawrin (68 habilants en 1937) le nombre des 
habitants est multiplit! par cinq en 10 ans. logc:mt tous dans les tombes. En 1937 
les cheynkhrrr-s des cimcti2rcs coniptaicnt 09367 habitants et avaient double leur 
population en moins d'un demi-siecle. 

LA ClTd DES MORTS A U  CAIRE 

De I950 à 1966 
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Entre 1950 et 1966. nair une N trois¡&" ville du Caire H. Les quartiers 
residentiels (23), les cites ouvrières (24) et satellites (25) édifiés font passer la 
surface urbanisée de 7WO B 16000 ha. Comme au début du siCCle, des travaox 
considerables sont entrepris pour améliorer le réseau de circulation. notamment 
la voie express de Salah sal en^ qui contourne la capitale h l'Est. lie la rive 
Ouest B l'Aéroport en passant par les cimetières, les intégrant davantage dans 
la ville. 

Premibre ville industrielle du pays. ville-phare du Monde arabe et l'une 
des plus grandes du continent africain, Le Caire ne cesse d'augmenter ses 
capacités d'accueil et conséquemment d'attirer de nouveaux migrants. En depit 
des efforts notables de I'Etat dans le domaine de l'habitat. la ruee humaine qui 
a submergE la ville a debord6 sur les cinietières. Li ,  les ilois d'habitation 
achèvent leur developpement et completeni leurs equipements et leurs services : 
Ccoles, postes de police, marches, commerce~i, activitfs artisanales ... De véritables 
petites cites sont erigees au milieu des tombes dans l'entassement et la surdensité 
comme dans la ville médiévale. Elles sont dcvenues inaccessibles aux bourses 
modestes d'une population rescapee d'habitats insalubres ou d'imnleubles 
effondres (20). Ces ilots se transforment donc en une sorte de <' fer de lance ,> 
de l'extension de I'habitat dans les tombes elles-mtmes, qui va se développer 
d'une façon spectaculaire. L'Etat y contribue par des interventiolrs directcs e t  
indirectes : en y installant d'abord des $¡kges de l'Union socialbte arobe ainbi 
que quelques écoles primaires et preparatoires, en permettant, ensuite. aux 
fonctionnaires des tvaqf-s d'occuper celles qui sont gérées par le ministëre 
correspondant. Enfin, et pour renouer avec les traditions de ses prédécesseurs, 
I'Etat nassérien réalise une opération de  H.L.M. avec ses équipentents dans 
I'espace géographique des eimetiCres, au Sud de la citadelle et B la pointe Nord 
de la nécropole de I'lmom el-Chafci (27), afin de reloger. en partie, la population 
qui occupait des quartiers dfmolis et des terrains expropriés pour la construction 
de la voie de Salah Salem. Cependant le dégagement des eollincs nécessaires a 
ces travaux se traduit par l'élimination de echech-s (Tell el-hlara). dont les 
habitants, ni dédommages ni relogés, trouvent refuge dans les cimetières ou 
bien squattérisent les collines du Moqattam B l'Est de la nécropole des Mamlouks 
oh s'esquisse le quartier spontane de Mancheyet Nasser. Les barres rectilignes 
c__ 
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qui essaiment dans toutes les villes de I'Egypte au cours de l'&poque nasserienne. 
font leur apparition dans les cimetières. Faut-il y déceler des intentions de 
règlement de comptes avec un passe où l'on privilégiait l'ostentatoire et le 
superflu au detriment des besoins reels de la population? Ou s'agit-il encore 
une fois d'une volonté implicite de se débarrasser des pauvres urbains par leur 
assignation à résidence dans des espaces déterminés? 

De 1966 ¿i 1986 

Les mouvements de flux et de reflux des sans-abri vers les cimetières, 
toujours comniandes par les grands facteurs structurants de la sOc¡bté, vont se 
stabiliser. Au cours de Ia decennie 1966-1976. le pays subit des bouleversements 
profonds du fait des deux guerres menees contre Israël, suivies par la signature 
d'un accord de paix en 1914. A partir de ce moment, I'Egypte recupère 
progressivement les puits de petrole du Sinaï, le Canal de Suez est reouver1 
la navigation internationale, I'économie du pays se libéralise, l'aide economique 
occidentale et arabe afflue, les travailleurs égyptiens de toutes les couches 
sociales prennent le chemin de I'emigration vers les pays arabes producteurs de 
petrole - leurs transferts vers leurs pays d'origine vont constituer une des 
oremières sources de devises du pays --, l'ere du boom économique commence. 

Dans la capitale, des grands projets se preparent: ils vont se concrétiser 
au cours de la dfcennie suivante. Deux schémas directeurs se traduisent par la 
realisation d'un reseau de circulation impressionnant : voies en viaduc. tunnels. 
boulevard périphirique, autoroute, métropolitain ... La speculation fonciere et 
immobilière bat son plein; on rase les villas et on les remplace par des tours, 
on surelève les immeubles existants; le changement d'echelle est spectaculaire. 
particulièrement en zones pkriurbaines où prolif6rent de veritables cités satellites 
montanées. - r - -  ~ 

Les cimetières s'inthgrent toujours davantage h la ville, grâce, d'abord, 
au nouveau reseau de circulation rapide qui les enserre et les traverse, ensuite, 
aux extensions urbaines à l'Est (Mancheyet Nasser), h l'Ouest (plateau de 
Fostat). au Sud (Bassatine), au Nord-Est (Madinet Nasr) e t  grâcy enfin à la 
mise en service de  nouvelles lignes-d'autobus. 

Toutes ces actions devraient inciter les plus pauvres à venir occuper les 
tombes voisines des ilots d'habitation. Or  il en est souvent autrement. Certes 
les candidats aux logements ne manquent pas puisque le mouvement de 
tertiarisation du centre construit au XIX siècle, deja amord  au cours de la 
ddcennie 1966-76, se poursuit. provoquant une diminution importante de la 
population des zones residentielles centrales, et meme de celles de la première 
couronne. Le mCme phhomene est constaté dans la vieille ville ob. de plus. 
les r&~ovations privees non planifiees. conjuguées avec les effondrements de 
vieux immeubles entrainent des deplacements massifs de la population : les PIUS 
nantis se dirigent vers les nouveaux quartiers spontanés, d'autres obtiennent une 
tente ou une baraque dans les cites d'urgence construites par I'Etat, les PIUS 
pauvres louent une tombe dans les cimetières où les croque-morts se muent en 
agents immobiliers. les plus démunis squattérisent - avec la permission du 
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ministère des 1Vaqfi.Y - les cours des mosquées et des Waknln-s (carav;lnsérails) 
du Moyen Age. Mais en 1980 ils sont dflogfs de ces edifices anciens que I ' E ~ ~ ~  
entreprend de restaurer et sont contraints eux aussi de se reloger dans les 
tombeaux. Toutefois. l'arrivée de ces nouveaux exclus de la \,ille des vivants 
dans la cité des morts, se conjugue avec le déplacement d'une partie des anciens 
hahitants des cimetières vers les quartiers spontanes cnviron~~;~~its ,  notatnlllcllt 
Mancheyet Nasser B l'Est et el-Bassatine au Sud. 

Ces deux mouvements de sens contraire et de force inégale. expliquent 
la croissance en nombre absolu des habitants des cimetières et la régression de 
la population de certaines clrqakhnr-s et de certains ilols d'hsl~it:~tion. Glob;hle- 
ment entre 1960 et  1976, la population des rlrcy(:khor-s d t s  cinietieres p;lsse de 
124914 9 154637 habitants avec u n u u x  de croissance annuel moyen de 2.4 c/o, 
mais avec des variations d'une c/reyak/lar s ba autre (de - 0.1 % el-Kadreyall 
2 - 1.4 5% Qait Bey, et de 2,2 7% à el-Emamein à 4.4 $6 pour el-Bassatine). 
D m  la décennie suivante, cette population atteint 179057 habitants :Ivec un 
taux de croissance annuel moyen de 0,8 % (contre 1,9 % pour Le Caire et 
8,8 7% pour Manclieyet Nasser (28). Mais cette croissance absolue est en grzlnde 
Partie due celle de la cheyakhar de el-Bassntine (29) (54384 habitants). 
largement urbanisée et englobant la partie la moins peuplée des cinlctières, où 
les tombes ne comptent que quelques dizaines d'habitants. si dolle oll 
celle-ci on constate une decroissance du nombre absolu des ilabitants 
cimetières (124673 en 1986). Comment peut-on expliquer cette régression ? 
se dirige Ia popul;ltion la plus démunie dans Line ville où les bidotivillcs fallt 
quasinlent défaut 1 En l'absence d'etudes recentes sur les mouvements 
internes Grand-Caire, nous ne pouvons qu'émettre quelques hypothèses 
basees sur les risultais du dernier recensen~e~~t  de 1986, quelques analyses 
Partielles de la crise du logement, et nos observations cmpiriques sur le terr;lin. 

La situation actuelle : logements salm habitanis, 
habitants sans logements 

Les quartiers centraux et péricentraux ont perdu 200000 habitants entre 
1966-1976, et 500000 habitants ces dix dernières annees. Ce dépeuplement du 
centre a bien evidemment profite aux quartiers spontanés periphériqltes q u i  ont 
maintenu des taux de croissance très eleves au cours des dellx périodes 
Intercensitaires (30). Cette dynamique s'est mtme accompagnfe d'une nette 
amélioraiion des conditions de I'hahitar, pnrticulièrement entre 76 cl 86 : baisse - 
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sensible du taux des logements d'une seule pièce (de 45 % H 11 % en moyenne), 
du taux d'occupation par pièce (de 2.3 à 1.6). amelioration des équipements 
d'infrastructure (les raccordements aux réseaux publics d'eau e t  d'électricité 
passent respectivement de 64 7% et 77 % à 95 % et 97.6 B en moyenne pour 
l'ensemble des zones spontanées). Mais on est frappe paradoxalement, par un 
taux important de logements vacants (14,2 % à Imbaba, 21.4 % à Boulak el- 
Dakrour, 26,6 % à el-Ahram, 15 % à Matareyah, etc.) et par I'augmentation 
des densités au km' (31). La mise en relation de  ces dernières données révèle 
deux tendances : d'une part. la saturation des immeubles achevés, d'autre part 
I'inaccessibilité des logements vacants. souvent inachevés, aux faibles bourses, 
du fait de  l'inflation continue des prix du foncier et des coûts de la construction 
et des exigences de  plus en plus &levees des proprietaires pour le financement 
du second œuvre (menuiserie, plomberie, peinture, revêtement de sol, etc.). 
Lorsqu'on visite actuellement ces quartiers spontanes. on est frappé par le 
spectacle des constructions abandonnées, à differentes étapes de réalisation. Ni 
les mesures sbvères prises par E t n t  contre le milage des terres agricoles 
completées par des mesures d'incitation financieres en faveur des petits paysans, 
ni la fermeture des usines de  brique cuite ne suffisent à expliquer la stagnation 
du marche immobilier dans les zones spontanees. Car les logements vacants se 
comptent par milliers actuellement en Egypte : 1800000, dont 523000 au Caire. 
Telle fut la revelation la plus explosive du recensement de  1986. Si donc le 
d&ficit, imaginaire ou réel (32). des années prtcédentes s'est transformé en 
excedent, Ia demande des plus pauwes demeure toujours insatisfaite. à en juger 
par l'augmentation du nombre des habitations précaires (huttes, tentes. kiosques, 
etc.) qui est passe de  40000 en 1976 A 144444 en 1986 (de 6000 S 20oM) au 
Caire). Ainsi. beaucoup considèrent aujourd'hui qu'il n'y a pas de probleme de 
logement actuellement en Egypte, mais seulement une inadéquation entre l'offre 
et la demande et une mauvaise répartition du parc existant. Le problème est 
bien celui de l'exclusion et non de  la penurie de logements. C'est justement 
cette exclusion qui pourrait expliquer en parlie la régression du peuplement des 
cimetieres; car accéder à une tombe échappe de plus en plus aux faibles bourses. 
Et si les loyers des hoivclr-s demeurent acceptables (entre 5 et 20 LE par mois), 
les droits d'entrée exigés par les croque-morts, gestionnaires des lieux (entre 
100 et 1200 LE), optrent une sélection dans les rangs des candidats. C'est ainsi 
que I'on assiste au cours des quatre dernières anntes H la renaissance des ecllech- 
s dans la cite des morts. Des huttes en tôle sont venues s'intercaler entre les 
tombes en bois du cimetitre de Bab el-Nasr, d'autres se sont installées sur les 
toits des vastes tombes du cimetière de  Sayeda Nafissa. Mais plus frappant 
encore est le bidonville qui s'est formt en bordure de  la nécropole des Mamlouks 
e t  qui s'&tend sur 2 hectares. 

A cette extension des bidonvilles, qui demeure somme toute relativement 
discrète, correspond un developpement plus important de I'habitat spontané sur 

(31) Eller on1 presque doubt6 à Helwan. à Malareyah. a Boulak el-Dhrour, el-Ahram el Imhaha. 
(32) Un dcr grands rpfcialister du problemc du logcment en Egyplc. a monlrf quc t s  rapCo"s 
gouvernemenlaur el ceux der cxperls Clrangen on1 dflibfrfmcnl rurfri~luf les besoins en IogcmCnlS 
pour semir ICI besoindes enlreprires du b5limcnI. localcs CI frrangtrer. 
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les terres desertiques. Jusqu'en 1980-82. en dehors des cimetières. l'exemple le 
plus spectaculaire d'appropriation des domaines de I'Etat était le lotissement 
spontané de  Mancheyet Nasser (130240 habitants en 1986). Deux nouveaux 
lotissements se sont developpés depuis : l'un, Ezbet el-l-laganah. sur la route 
de Suez (180 ha, 20000 habitants), l'autre à l'Ouest de la nécropole de I'lniam 
el-Chafei, sur les décombres de Fostat (150 ha). Ce dernier, voisin des cimetières, 
a probablement attiré une partie des anciens habitants des Imtvrh-s; car, méme 
si l'on est mieux loti en 6quipements et en services dans les vastes demeures 
funéraires de  la Karafah que dans CES lotissenlent du dfser!, étre vivant et 
habiter une tombe est toujours socialement nial vecu. 

LA ClTB DES MORTS AU CAIRE 

Composition socio-kconotnique 
de la population des cimetières 

u Les habitants des cimetières constituent avec d'autres couches de  la 
sociéte un terrain propice au developpement de la haine sociale et de  la 
délinquance. Ils representent un danger pour la paix sociale >) (33). Ce discours 
du pouvoir, sert à masquer I'incapacitb de  I'Etat face à un problème qu'il a 
contribue à creer, qu'il est incapable de résobdre et qu'il feint d'ignorer. 

Mais cette représentation mythique des habitants des cinietières a tris 
longtemps trouve un echo dans la population, qui les perçoit comme des repris 
de  justice ou des trafiquants de  drogue. Ce n'est que très rfceninlent que cette 
image a été mancie ,  grhce aux enquêtes de la presse et au cinéma (34), qui 
ont montre que cette population n'&ait pas plus T, dangereuse )> que les classes 
(c laborieuses ,, habitant ailleurs. 

Dans les ílots urbains des cimetisres, les activités exercées par les habitants 
etaient déjà en 1927 identiques à celles des habitants de la ville des vivants. 
Plus tard, en plus de  leur fonction de  cités dortoirs, ces ilots de\*inrent egalement 
des lieux de  production lorsqu'ils accueillirent. au cours des années 40. le trop- 
plein des activitCs artisanales et des petites industries qui débordaiellt de la 
vieille ville (35); les effectifs des industries de  transformation atteignent alors 
32,s 9% Q Qait Bey, 31,s % à Megawrine et el-Gharib. 26 % a el-Tonsi. contre 
21.6 % au Caire. En revanche les effectifs des secteurs des carrières et du 
bitiment depassent de  très loin ceux du reste de  la ville (8.3 %), représentant 
21,s % à Qait Bey et 13,6/% à Ezbet el Barqouqi. En 1976, s'il n'y a pas eu 
de changements notables dans la structure professionnelle des habitants des 

~ ~ ~ l ~ l ~ ; ~  surloul dcs mflicrr dc lissage, ICI nlcliers induslrielr (mudurc. limapu, ddcoupage. cuir. 
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îlots, les effectifs employés dans les industries de transformation ont cependant 
enregistré une augmentation sensible (36). 

Les statistiques officielles sur les activités de la population n'incluant pas 
les habitants des huivch-s, tiom nous bascrons sur une enquête de terrain menee 
en IYX4/85 auprbs d'un Cch;intillon de ION) chefs tle menage (37). II en ressort 
que 31 Q etaient des artisans, 20,l % des fonctionnaires (38). 12.8 % des 
travailleurs journaliers, 8.1 96 des croque-morts et fossoyeurs, les 29,5 % restant 
se ventilaient entre les gardiens des tombes et d'autres activités non difinies. 
10 Z des personnes enquêttes travaillaient dans les cimetières. 

L'étude des mobiles de l'exode vers les cimetières illustre son étroile 
relation avec la crise du logement : 13 % des personnes interrogées sont nées 
dans les cimelieres et 87 % viennent des différents secteurs de Ia vieille ville 
où leurs logements se sont effondres; parmi eux 45 % sont des migrants ruraux 
nQ hors du Caire. Le taux d'illettrés de l'ensemble est de 64 %, celui des 
d i p h &  de l'universiti de 0,6 %. La mini-soci&é des hohdt-s enregistre un  
taux d'activité assez élev6 : 73 7'0 de la population de plus de 15 ans est active 
contre 44.8 $6 en ville, les sans-emploi étant composes dans leur majorité de 
femmes au foyer, de retraites et d'infirmes. 

La structure sociale se présente en quatre catégories distinctes. Au sommet 
se placent les croque-morts et les fonctionnaires des IvuqJ-s. Ils occupent en 
gCnCrnl les vastes demeures funérnircs de l'ancienne aristocratic dechue et 
possedent toutes les commodites. il ne leur manque que les salles de bain! (39). 
Cette categorie sociale s'est constituée en tirant des profits des cimetières : 
location de tombes dont les propriétaires et leurs descendants se sont éteints; 
vente des terrains vacants; trafic de drogue (40). Les profits tirés de ces 
opérations ont permis 2 cette couche sociale de se lancer dans des activités 
commerciales ou dans le domaine du bâtiment en ville. La deuxième categorie 
sociale se compose d'artisans. de petits commersants, de propriétaires de petits 
ateliers et de grands fossoyeurs. Les fonctionnaires. les employes de bureau des 
secteurs publics et privés, les journaliers et les petits fossoyeurs représentent la 
IroisiSme catégorie. Au bas de L'échelle sociale on trouve les retraités. les 
personnes â&es, les infirmes, les commerçants ambulants et les chômeurs. 

Les habitants des halt*clz-s ne constituent pas une classe sociale homogène, 
ce qui illustre l'ampleur du phénomène d'exclusion, qui ne touche pas les sculs 
dishérit& mais frappe aussi une fraction des classes moyennes dont la déchéance 

(36) 40.3 % a Oair hey. 34.5 4 a Eihel eblarqouqi. 33.4 ?+ a El Emamein. conlm 21 % pour Lc 
Caire. 
(37) C(. Mahmoud Gad (Biblio.); IES rfrultatr dc celie recherche lurent inclus dans I'enqufte mcnfc 
par TORSTOM CI le GOHSPH. 
(38) II s'agit dc pctia fonctionnaires du scc~eur public cxrr(an1 dcs lonctionr subaltcrncr: d u n c  façon 
gfntralc, ler ionclionnaires rcprfwntcnt rctucllcmcnt une der C a l 6 p h C S  sociales ICI plus ddfavnristcs. 
(39) Les cimciiCrcr sont lottement wur.tquipCr en inlrastructurcr. 38 Q der habitants des tomher ont 
I'tlccaicitt el I'cau couramc. CI 3.1 Q ont I c  tout-l.l'¿gout. Ce sont ICI latrines sur lares sèches 
vidangtcs pCiodiqucment qui damincnr. 
(40) k lralic dc drogue par ccs rraqucmons I et6 mis En fvidcnce par dc nomhrcux articles dc la 
orcssc. nuis confirme car Ia rechcnhe mendc par IC Dfparlcmcnt dc sociologic de I.UnivcrsSit+ du 
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a " e e  semble irreversible. Le fait que certaines familles aient écc 
venir cohabiter avec leurs propres morts B Ir suite de l'effondrement dc leur 
logement dans la cité des vivants en est ilne illustratio~,. 

L'une consiste i vouloir deplacer les tombes dans le désert et a affecter 
les terrains libérés aux lotissements de standing. Cette solution ne prend pas en 
considération les habitants et ne mesure pas les cofits sociaux, financiers et 
culturels que reprdsente une telle opfration. L'autre, plus réaliste, part du fa i r  
que ces fnormes nCcropoles, avec leiin250000 tombes-maisons (41), representent 
un  stock de ~ O g m "  pouvant mieux corre5pondre aux besoins des sans-abri 
que les tentes ou les baraques d'urgence .mises Q leur disposition par le 
gouvernorat du Caire, qui se trouve dans l'incapacité de satisfaire toutes les 
demandes (42). Cette politique a connu des debuts de réalisation avec le 
relogement dans les tombes, sur decret du gouvernorat, d'une partie de la 
population dont les logements se sont effondres. Mais le récent rejet par le 
Conseil &Etat d'une proposition visant appliquer des lois de limitation des 
loyers aux holvch-s des cimelibres, laisse planer des doutes sur une prochaine 
legalisation de la situation des habitants des cimetières. 

Va-t-on assister au mitage insidieux de l'espace de la mort et de ses 
monuments sous I'in&itable poussCc des bidonvilles ? Le Caire perdrait ainsi 
une de ses merveilles qui a fascine les voyageurs étrangers au cours des siecles 
et qui suscite encore de nos jours chez les touristes et chez quelques indigenes 
marginaux, défenseurs du patrimoine architectural, une admiration malee de 
dépit et d'inquiétude. Ou verra-i-on plutôt les sans-abri prendre d'assaut les 
'Ombes-maiSons vides A défaut de pouvoir squatter les logements vacants de la 
ville des vivants? Rien n'est moins évident. 

j j 



'I 
8 

, 

; CTUDES 152 

Bibliographie 

ACHOUR (S.) : La société égyprienne rf l'époque des sltltans inamlorrks. 
AMIN (M.) : Al-awqrif iwl.hayat a/-ijrimri'iy)?a fi hficr (Le waqf et la vie sociale 
en Egypte). Le Caire. Dàr al-Nahda al-'arabiyya. 1980. 
CASANOVA (P.) : Topographie drr Vietu Caire, in MIFAO, I. 3 (1906); I. 35 
(1919). 
CLERGET (M.) : Le Caire, Le Caire, 1934. 
AL HADIDI (F.) : DirMt  fi niadina al-Qrihira (Etudes sur la ville du Caire). 
Le Caire 1982. 
EL KADI (G.) : L'rtrhatlitarion sponranée au Caire, URBAMA et ORSTOM, 
Tours 1987. 
EL KADI (G.) et BONNAhíY (A.) : n Un lotissement dans un cimetiere )), 
Urbanione, 219, mai 1987. 
FAKHR1 (A.) : Masrijid al-QBhira iva madririsuha (Masquees et  ecoles du 
Caire), I. 2, D i r  al-Ma'irif, Le Caire, 1969. 
GAD (M.) : Al-radaklrkhron al-lradari Ica srtkn al-maqäbir fi niadina al-Qdhira 
(L'hyper-urbanisation et l'habitat des cimelieres au Caire), mémoire de maitrise 
non publié, Faculte des lettres. Universite du Caire, 1984. 
HAMZA (hl.) : Karrrifar al-Qrihira fi ' a u  Salfil;ti al-inamrilik (Les cimetières 
du Caire i l'époque des sult:ins mamelouks). mémoire de maitrise non publik. 
Faculti d'archenlogie. Univcrsit; (111 Caire, 1986. 
HANNA (M.) : Al-iskän wo/-nmsyada (Le logement et le traquenard), Le Caire, 
Dàr al-Mustaqbal al-'arabi, 1987. 
ILBERT (R.) : N Egypte - 1900 - Habitat populaire, societé coloniale n, in 
BROWN (K.) et al., E m ,  ville er i?roril'cn~e~i~s sociarrx au Maghreb ef  air hfoyerr- 
Orient. Paris, L'Harmattan, 1989. 
IOMARD (M.J.) : '< Description du Caire )>, in Descripriotz de I'Egypre, Etat 
moderne, II, Paris 1822. 
MAQRIZI : Klrircir, Le Caire 1852. 
MASSIGNON (L.) : La ciré des morfs air Caire. Le Caire, IFAO, 1958. 
MOSELHI (F.) : A l  niiniir~v al-'idnirrini /il-Qrihira al-kubra fil-qarn al-'islir¡n (La 
croissance urbaine du Caire au Xx'siècle), these de doctorat non publiée. 
Faculté des lettres, Universite du Caire, 1979. 
MUBARAK (Ali pacha) : al-Khirrir al-rayfqiyya al-jadirla h i s r  al-qrihira. 
Buläq, 1886-88, t. III. 
NIEBHUR (C.) : Voyage en Arabie er en d'arrfres pays circonvoisins, Paris, 
1776-1780. 
OTHMAN (A.) : Narariyya al-ivazifyya fi/-'inrrira al-diniyya al-inafnlcikiyVa fi 
madiria al-Qrihira (La théorie du fonctionnalisme dans les bätiments religieux 
du Caire B I'époque mamlouke), mémoire de niaitrise non publie, Faculte des 
lettres. UniversitC d'Assiout, 1979. 

153 
LA ClTB DES MORTS A U  CAIRE 

RHONE (A.) : L'&Pte rf petites jorrrnées, Paris, nouvelle edition, 1910. 
VALLET (J.) : Conrribution If I'étrrde de la condirioti des orrvriers de la grande 
indrutrie au Caire, 1907. 

Ea vlils 

cimeilere 

NECROPOLES W CAIRE 

d 



I -4 F"II 1990 ! 

prim6 en France 
gal : mars 1990 
aphic - Limoges 

Impression DF 
CPPP 468 AD 

i 

EGYPTE 1990 
Enjeux de société 

I 

Ce numéro a été réalisé grâce au soutien du Centre 
d'étude et de documentation économique, juridique et sociale (CEDEJ) 

du Caire, qui en a assuré la coordination. 
Créé en 1968, aux termes d'un accord de coopération signé 

entre la France et !'Egypte, 
le CEDEJ poursuit, depuis 1980, des activités de recherche 

sur 1'Egypte et !e monde arabe contemporains, 
sous la double égide de !a sous-direction des sciences sociales 

et humaines du ministère français des Affaires étrangères 
et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 

Les études sont menées par une équipe franco-égyptienne d'une vingtaine de 
chercheurs appartenant à différentes institutions (ministère des Affaires étrangères, 

CNRS, ORSTOM...), et relevant de plusieurs disciplines en sciences sociales et 
humaines. Elles ont pour axes quatre programmes centraux : << Connaissance de 

I'Egypte )), c< Le Caire contemporain >), c( Economie politique de !a vallée du Nil D, 

<( Statut et rôle du droit dans le monde arabe contemporain >), conduits 
en coopération avec des chercheurs et organismes égyptiens. 

Deux programmes spécifiques d'appui documentaire à la recherche 
sont de surcroît développés : <e L'observatoire urbain du Caire >), 

<< Le marché du livre dans le monde arabe >>. 

I .  
l 

i 


