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AURORE ADADA I 

LES FONDA TRICES DE WAQF A BEYROUTH 
ENTRE 1843 ET 1909 

Le waqfest une institution sociale geree par Ia jurisprudence musulmane, oujiqh en 
arabe. II permet a un individu, homme ou femme, de mobiliser en donation pieuse et 
a longue duree une propriete lui appartenant, un mulk, nommant par Ia meme 
procedure Ie futur administrateur de Ia propriete cedee et, Ie cas echeant, Ie 
beneficiaire qui recevrait des parts des revenus qu'elle produi!. Les biens devolus 
sont mobiles au imrnobiles et de finalite economique, publique ou sociale ; nume-raire, 
boutique, habitation, terrain, boulangerie, bain public, atelier, etc. 

Les beneficiaires du waqf peuvent etre des membres de la famille ou meme 
des amis du fondateur au de Ia fondatrice : il s' agit alOTS d' un waqffamilial. Mais 
quand les benefices vont a la gestion et a l'entretien d 'edifices religieux ou publics 
(eglises, mosquees, ecoles), Ie waqf est dit charitable. Enfin, Ie waqfpeut etre a la fois 
familial et charitable. On dOduit qu'il est mixte. Nous aurons a y revenir. 

Les actes de waqf sont consignes dans Jes registres ottomans entreposes au 
tribunal char'; de Beyrouth. Cet article s'interesse uniquement aux fondatrices de 
waqffamilial de cette ville. Partant des donnees de ces registres, il decrit Ia maniere 
dont les femmes beyrouthines de toutes les communautes religieuses, y compris Ies 
etrangeres telles que les directrices des missions religieuses fran9aises et anglaises, 
fondaient des waqfs. La peri ode etudiee va de 1843 a 1909. Ces deux dates sont 
determinees par Ies registres disponibies. Elles sont neanmoins assez eloignees dans 
Ie temps pour nous permettre de constituer une banque de donnees foumie et effectuer 
des analyses inscrites dans Ia longue duree. 

En mettant en lumiere la taille et la nature des proprietes (commerciales, agricoles, 
residentielles ... ) que les fondatrices dediaient, I' identire des beneficiaires et Ie statut de 
I' administrateur qu'elles choisissaient, nos registres offrent effectivement des 
renseignements precieux sur les habitudes des personnes aui creent Ie waqf, sur leur 
famille, sur la communaute religieuse a laquelle elles appartlennent et, plus Iargement, 

I Chercbeuse independante. 

Chronos n° 23 - 2011 



160 A URORE A DADA 

sur la societe urbaine panni laquelle elles vivent. Nalls souhaitons ainsi pouvoir 
dCmontrer que les femmes beyrouthines en fin de periode ottomane, loin d'etre des 
personnes releguees it la vie domestique et donc sans impact sur Ie domaine public, 
agissaient cormne de veritables agents des activites economiques et sociales de la cite. 

Les waqf~ charitables, familiaux ef mixtes 

Les waqfs familiaux, que l'on appelle dhurri ou ahfi en arabe, accordent une 
rentabil ite perpetuelle aux membres de la famille ou a des individus choisis par Ie 
fondateur comme beneficiaires de son waq[. C'est en retenant des proprietes 
possedees en pleine liberte et legalite « mulk » que la fondatrice peut les dedier au 
waqf. En metlant en location ces biens dedies au waqf, on genere une rentabilite 
perpetuelle pour les beneficiaires stipules par la fondatrice. Ces proprietes deviennent 
alors des biens de rapport. Si Ie waqJe5t un verger, la vente des fruits constitue son 
revenu. La iocation d'un terrain peut generer des rentes aux beneficiaires de ia 
fondation, de meme que ia iocation de biens commerciaux el residentiels quand ils 
sont dedies au waqf 

Quant au waqJmixte, on I'appelle muchtarak. Par definition, un acte de waqJ 
mixte legue en meme temps I'usufruit d'un bien fonde en waif, en premiere partie du 
preambule de l'acte, a des beneficiaires de la famille de la fondalrice ou a des 
individus quelconques, et en deuxieme partie, a des beneficiaires publics ou 
charitables. De plus, dans les actes mixtes, la rente du waqfn'attend pas l' extinction 
des generations familiales pour passer aux beneficiaires chari tables, comme c'est Ie 
cas dans les actes de waqjS familiaux. Pour les waqjS mixtes, la rente est directement 
divisee entre les deux parties. 

Cela dit, notons qu'aucune differenciation entre les classes sociales n'est faite 
dans les waqjS familiaux quant a la fondation, la gerance et Ie benefice de cette 
operation. Qu' il s'agisse de riches ou de pauvres,la population etablit des waqjS avec 
ses proprietes, qui peuvent comprendre de petites pieces d'habitation (uda), des 
terrains (ani), des vergers ('awdeh) et des biens commerciaux (dukkdn) ou residentiels 
(hara, bayt au dar). Aucune distinction non plus entre les genres. 

Aucune distinction n'est faite efIectivement par la Chari 'a , ni dans lesfat&wGs 
par ordonnance des autorites ottomanes au par proclamation des tribunaux, sur la 
fondation de waqfentre les hommes et les femmes. Et il n'y a pas de texte non plus 
dans les archives, ni dans les provinces ni dans les villes impcriales ortomanes, qui 
mentionne une difference pour la fondation ou la gerance de waqf entre hommes et 
femmes (Deguilhem 2003 : 335). 

La presence des femmes dans la population des fondateurs prouve la pleine 
propriete de biens prives par les femmes . Les recherches effectuees par ailleurs 
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(Hoexter 1998 : 478) n'ont pas seulement revele I'existence de la pleine propri"t" 
priv"e chez les femmes, mais aussi que leur propri"t" des biens ne se limite pas a une 
elite au a un petit nombre de femmes, mais concerne toute la population feminine 
quelle que soit sa classe sociale et sa religion. 

Les fondatrices viennent, effectivement, de taus les niveaux sociaux : filles de 
families notables et filles de simples origines. Ce sont des femmes qui dedient leurs 
proprietes aux waqfs et qui les administrent durant leur vie. Ceci nous laisse une 
preuve que les femmes peuvent disposer de la liberte de posseder leurs biens et de 
pouvoir s'engager activement dans les affaires economiques et financieres quand les 
waqfs touchenl des biens commerciaux par exemple (Hoexler 1998 : 481). 

Etude du waqf chez les femmes beyrouthines 

Dans Ies archives du tribunal char '; de Beyrouth que nous avons etudiees 
(Adada 2009), nous avons nole parmi les fondateurs qu'cnviron 29% sonl des femmes 
appartenanl a differentes families el communaules religieuses de Beyrouth. E1les 
figurent dans nos archives pendant toule la periode eludiee, entre 1843-1909. La 
comparaison avec des etudes effectuees par ailleurs sur Istanbul au XVleme siecle, 
sur Le Caire (Fay 1997) entre Ie XVIIeme et Ie XVlIIeme siecle el sur Jerusalem et 
Alep (Baer 1983) enlre 1805 et 1820 montrent une palette de 25 a 40% de waqft sont 
fondes par des femmes. Toujours en matiere de comparaison entre les proportions 
des fondatrices dans les villes de I'Empire ottoman, notons que la recherche menee 
sur Tripoli et Naplouse entre 1800 et 1860 par Doumani (1995 : ISO) clevoile un ecart 
important entre ces deux villes : 47% a Tripoli el de 16% a Naplouse. Toujours en 
matiere de comparaison entre les proportions des fonda trices dans les villes de 
I'Empire ottoman, notons que la recherche menee Sur Tripoli el Naplouse enlre 1800 
el 1860 par Doumani (1995 : ISO) devoilc un ecart important enlre ces deux villes : 
47% a Tripoli el de 16% a Naplouse. Ce qui nous amene a rei ever, quai que les 
peri odes concernees soient differenles el les conlexles pas forcemenl comparables, 
que les waqft fondes par les femmes a Beyrouth dans la seconde maiM du XiXeme 
siecle el dont la proportion se situe entre les deux extremiles de cet echantillon, 
sui vent Ie meme trend. 

Les femmes ant etabli des fondations sur les biens queUes possedaient et qui 
leur ant ete cedes, et ce par differenls moyens. E1les recevaienl des biens par heritage 
de leurs parenls. Nous savons que la loi sunnite hanafite permeltait aux femmes 
d'beriler la moitie de la part d'UD homme, Ie huitieme de la succession de leur mari 
et un sixieme de I'heritage de leurs enfants Ie cas echean!. En effel, autrefois, il arrivait 
que les parents interviennent pour marier les filles assez jeunes (Daher 1985 : 163), 
de sorte que la difference d'age entre les meres el I'aine des enfanls n'el.it pas 
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grande. Ainsi, la mere avait souvent a partager avec les ayant-droits de la succession 
I'heritage du defunt epoux et pere, et elle obtenait une part du patrimoine familial 
(Adada 1997: 47). Ce sont les proprietes privees, ou mulk, qu 'elles ont acquises par 
heritage que les femmes pouvaient constituer en fondations familiales et chari tables. 

L'heritage n 'etait pas Ie seul moyen des femmes pour acquo,rir des biens. 
Comme elles pouvaient encore beriter des biens mobiliers ou immobiliers ou de 
l'argent liquide, par testament ou par dot, elles avaient les moyens d 'acheter des 
proprietes, d'en detenir les titres (sanad tabU) (Deguilhem 2003 : 339) et les 
constituer, Ie cas echeant, en fondations familiales et charitables. 

Les fondations familiales feminines peuvent etre analysees a travers les 
decisions personnelles que les fondatrices prenaient pour choisir ilia fois Ie bien dedie 
en waqf et les beneficia ires de sa fondation . Effectuons une etude comparative des 
decisions des fondatrices musulmanes et non-rnusulmanes, dans Ie but de mieux 
cerner, s'il y a lieu, les differences de comportement selon la religion. Cette manii"e 
de differeneier entre les communautes sera appliquee aux waqfs fami li aux, mixtes et 
charitables ou publics, et pour I'ensemble des fondatrices. 

Les donnees statistiques 

Les tableaux suivants dressent les donnees foumies par nos archives sur les 
waqfs familiaux, charitables et mixtes des fondatrices musulmanes et chretiennes, et 
permettent une comparaison entre les fonda trices de chaque religion. Dans ces 
tableaux longs et charges, nous avons eu recours aux abreviations suivantes : 

Bey Beyrouth 
bt Bint, fille 
FL Femelle 
FS Farida Char'iyya 
Gen Gem\ration 
M Lui meme a vie 
MD Medine 
MK la Mekke 
ML Male 
Progn. Progeniture 
q Qirat 
Sk Souk 

Les dates mentionnees dans la colonne I des tableaux suivants sont celles des 
registres dans lesquels sont transcrits les actes de fondation. Cette colonne indique 
eg.lement I. page du registre concerne. 
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Les types de biens mis en waqf par les fonda trices 

Les biens donnes en waq( familial par les femmes, toutes communautes 
confondues, sont par ordre d'importance de type residentie!, commercial et agricole. 

Les biens residentiels (dfir, bayt. manzi!. masfikin. uda et qabu) sont en effet les 
proprietes les plus mentionnees. 11 apparalt ainsi que les fondatrices musulmanes et 
non-musulmanes effectuaient de nombreuses transactions sur leurs biens, 
generalement residentiels, en les dediant au waq(. Le choix des habitations montre que 
la fortune des fondatrices est composee au mains d'une grande quantite de biens 
residentiels. En supposant que ce qu'elles leguaient etait Ie tiers du patrimoine berite, 
et ce d'apres les lois du Coran, on peut penser que les femmes possedaient d'autres 
types de biens. Les documents ne disent rien sur la fortune complete des donateurs. 

Quai qu'il en soit, Ie march6 des proprietes foncieres urbaines operait CQmme de 
vraies entreprises privees, car les revenus de la location etaient des sources de rentes 
regulieres. Vivre dans une maison louee ne voulait pas dire qu'iI y avait IDle difference, 
au plan pratique, entre une maison louc~e et une maison possedee ; cela ne devait pas 
presenter d'inconvenient pour les citadins qui residaient en permanence en ville. Les 
Beyrouthins occupaient ces habitations selon leur situation economique. La maison lou';" 
etait en tout cas une commodite pour les pauvres qui ne pouvaient pas s'offrir des 
maisons privees (Marcus 1975 : 136). Leurs lieU){ de residence etaient modestes et varies, 
s'agissant, d'apres nos archives, de ada, de maskan, de bayt ou de manzi!. Quant aU){ 
grandes familles de Beyrouth, elles residaient dans des dars et des hdras (Davie 2004). 

Notons, par ailleurs, que les associations dans une seule propriete etaient des 
cas tres frequents. La taille des parts dans les coproprietes etait exprimee en qirfit, 
vingt quatre qirdts constituant une part entiere (Marcus 1975 : 144). Citons 
quelques exemples : 

- Nastas, fille de JiIjis Fi'futi qui fonde en waq(charitable 12/24 qirfits des trois 
adas d'un dar (Registre 1869-1870, p. 147). 

- Zahra, fille du Hajj Muhammad al-Kanafiini qui cede en waq(familial y, qirat 
du khan al-Kanafiini (Registre 1895-1899, p. 61). 

- Maria Jubra'i1 Khuqaz qui donne en waq(familial 12 qirats d'un terrain 
(Registre 1884-1885, p. 304). 

Le marche des transactions immobilieres tend perpetuellement a faire r';duire 
Ie nombre de coproprietaires en une seule propriete, par Ie biais de procedures 
judiciaires comme les achats de parts entre heritiers et que I'on appelait mukhalasa 
(Adada 2009). 

Quant aux biens commerciaux, que nos archives designent par dukkan, Ie khan, 
makhzan, bustan, 'awdeh et qahwa, notons que leur apparition dans les archives est 
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moins frequente. Cela ne demontre pas moins que les femmes participaient aux 
activites commerciales de la cite, dont elles dediaient la rentabilit,; aux waqfs qu 'elles 
fondaient. nest remarquable que les femmes geraient soit directement ces biens, soit 
par Ie biais de leurs epoux ou de leurs wakils (rep",sentants), en cas d'obstacles de la 
part de la famine ou de I'environnement social traditionnel. 

II est it signaler encore que la mention de lerrains, ard, esl tres rare dans les 
archives. Quand un terrain est mentionne, il contient souvent un bien residentiel (ddr, 
ada ou autre), et selon la formule : « ard muhtamila 'ala ddr, bayt, "da, masdkin .... »'. 

II arrive aussi que Ie terrain dedie ne soit pas entier. Deux exemples : 

- Dans I' acte du registre de 1863-1864, a la page 464, la fondatrice Darw1cha 
fiHe de Mustatli Qariiqirii dedie les deux tiers d 'un terrain dans la proche 
banlieue du quartier Bachiira. 

- Dans un acte du registre de 1866, a la page 363, Amina fille de Mustatli 
Qariiqirii, dedie un tiers d'un terrain situe dans la meme banlieue. 

Les terrains vides n'abondaient certes pas dans la ville intra-muros, qui 
manquait naturcHement d'espaces libres. Mais il existait des jardins, devant ou dans 
la cour des maisons, oul 'on plantail des arbres fruitiers (Davie 200 I). Les vrais terrains 
agricoles etaient par contre situes dans les faubourgs et les banlieues proches, el qui 
ont garde leur aspect rural jusqu'au toumant du XXeme siecle (Davie 1996 : 12). 

De maniere gent\rale, les tableaux ci-haut nous aident it affirmer que les 
proprietes privees des femmes en biens commerciaux et en terrains etaient moins 
importantes que les biens a fonction resideotielle. 11 ne faut pas oublier que 
I'acquisition de proprietes par les femmes dependait en grande partie des strategies 
masculines de transmission du patrimoine familial, par I 'heritage ct par Ie waqf Dans 
ces deux institutions, nos archives demontrent que Ja terre est surtout leguee aux 
gar~ons, ccux-ci preseTVant Ie nom de la famille pendant des generations, tout en 
evitantl'emieltement du patrimoine par Ie mariage des filles . 11 s'agit donc plus de 
culture locale que de pratique de la loi musulmane, qui ne distingue pas entre homme 
et femme dans la distribution du patrimoine. Au conttaire, ene affirme Ie droit de la 
femme a la succession de son pere, surtout concernant la terre, ne mentionnant 
uniquement que la part de I'heritier miile doit etre Ie double que cene de la femme. 
n n 'existe done pas de restrictions sur Ie type de propriet"s entre les deux genres 
(Mundy 1979: 161-162). 

2 Un terrain comprenant unc grande res idence, une habitation, une piece, des pieces d'habilation 
(traduction de ('auleur). 
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Le chou des beneficiaires par les Jondatrices des waqfs 

II ressort des tableaux que Ie premier beneficiaire de la fondation est la 
fondatrice elle-meme qui se Damme premiere beneiiciaire pour Ie restant de sa vie, 
ainsi que pour la gerance de son waqf, quitte it ce que cette gerance passe itl'aine des 
beneficiaires ou aux males de ses enfants particulierement : tout cela depend de la 
volante de 1a fondatrice et des conditions qu'elle stipule pow' son waqf. 

Sur les treize waqfs familiaux, dix sont effectues par des musulmanes et trois 
par des chretiennes. Sur les dix waqfs mixtes, six sont dediees par des musulmanes 
et quatre par des chretiennes. Le nombre des fondations familiales est tres reduit pour 
les fondatrices non-musulmanes. Pourtant, les fondations de waqfs pour les non
musulmans sont permises par la loi islamique. Le celebre cadi hanafite al-Shaybiini, 
mieux connu sous Ie nom d'al-Qassaf avait ecrit expressement au sujet des non
musulmans, au dhimmis : 

{( Si un homme dhimmi, chretien au juif, fonde en waqfune habitation, un 
terrain ou une propriete au profit de ses descendants et de leurs enfants 
jusqu'a extinction des generations et, qu'a la fin, il It~gue aux pauvres 
I 'usufruit de son waqf, ceci est permis par la juri diction hanafite musulmane » 
(al-Qassiif 1904 : 335-337). 

Ceci nous conduit a conc1ure que Ie nombre reduit des fondations familiales 
chez les chretiennes n'est pas la consequence d'une restriction de la part de la loi 
musulmane. Celle-ci est appliquee sur tous les sujets de I' Empire ottoman. Les 
fondatrices sont « libres juridiquement de choisir les beneficiaires et de gerer leur 
fandation, meme si en Tealite ce choix est sujet a une influence sociale qui conditionne 
leur choix » (Deguilhem 2003 : 330). 

Les beneficiaires des Jondatrices musulmanes 

Dans les tableaux, nous remarquons la presence de quatre actes parmi les 
fondations musulmanes 011 sont desiguees les filles des fondatrices, ainsi que leurs 
enfants. Les six actes restants designent une repartition de I 'usufruit du waqf entre les 
gar,ons et les filles, et ce selon lafarida char'iyya qui stipule toutefois que la part du 
gar,on est egale au double de la part de la fille. Si les beneficiaires ne sont pas les 
enfants directs de la fondatrice, lafarida char';yya sera appliquee sur les filleuls. 
Ceci prouve Ie respect des femmes musulmanes aux dispositions de leur religion, 
ainsi qu ' aux pratiques traditionnelles locales de cette epoque. Par ailleurs, les 
fondatrices n'oubliaient pas leur cpoux: quatre actes font allusion a eux ainsi qu'aux 
veuves et les proches parents de la famille. 
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Dans Ie cas ou Ia fondatrice n'est pas mariee, e1Ie est designee par bini (fille 
de) dans les archives. Dans ce cas et dans celui ou Ia fondatrice est mariee mais n'a 
pas d'enfants, elle stipule comme biineficiaires des enfants dont Ie nom de famille 
est different du sien, qui sont donc etrangers a sa famille. II se peut alors qu'il s' agisse 
de ses neveux ou de ses nieces, qui portent Ie nom de famille de leur pere qui est 
forcement different de celui de la fondatrice . Citons Ies exemples suivants : 

- Le waqf de Charifa Qasim Harnawi, epouse Husayn, qui designe comme 
beneficiaires Ies deux fils de ' Abdallah 'Atiq el leurs enfants, d'apres Iafarida 
char'iyya (Registre 1848-1852, p. 68). 

- Dans un acle de waqfrnixle , il est menlionne que Khadija, fille de 'Urnar 
Makram, legue I' usufruil de son waqfa Hasan, fils de 'Abdallah Jamal, 
el ses enfanls filles el gar<;ons, d 'apres lafarida char 'iyya (Regislre 1856-
1858, p. 15). 

- La troisieme fondalrice dans un acte de waqfrnixle esl Khadija, fille de 
'Urnar Husrum. Elle legue l'usufruil de son waqfaux enfanls gar~ons el 
filles de 'Abdul Rahman al-Naqqash, suivanl Iafarida char'iyya (Registre 
1856-1858, p. 23). 

Dans les quatre actes mixtes des fondatrices musulmanes qui restent, il s'agit 
de prieres pour Ie repos de I'ame de la fondalrice el de son epoux, ainsi que de 
depenses d'argenl pour Ies frais d'enterremenl de Ia fondatrice ou pour Ia recilalion 
du Coran pendant Ie mois du Ramadan el encore pour un legs a Ia fille de Ia fondatrice 
el a ses enfanls, mais I' usufruil du waqfdevant etre reparti selon lafarlda char 'iyya 
a Ia seconde generation. 

Les beni!jiciaires chez les fondatrices non-musulmanes 

Comme nous l'avons signale plus haut, les actes de fondalion des femmes non
musulmanes sont au nombre de trois. La premiere fondatrice lcgue llusufruit de son 
waqfa ses enfants et a leur progeniture (RegistreI884-1885, p. 304). La seconde 
Iegue I 'usufruil a son fils el it son epouse, puis a leur progeniture, filles el gar~ons 
(Registre 1903-1904, p. 8). La Iroisieme, Suzanne fille d' Antfin al-Dimachqi, Iogue 
enfin Ia renle de sa fondation a JamB et Aime, enfanls de Murad Baddur, 
probablement les enfanls de sa sreur (RegistreI895-1899, p. 53). 

Aucune distinction de genre n'est mentionnee dans ces trois actes familiaux. 
La rente des filles esl egale a la rente des gar~ons. Nous ne retrouvons cependant cetle 
egalite du droit it l'usufruit du waqfentre Ies deux genres que Ires rarement dans les 
actes des fondatrices musulmanes. 
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Les benejiciaires dans les waqfs mutes des non-musulmanes 

Les quatre waqfs familiaux mixtes chez les fondalTices non-musulmanes sont 
aussi sans discrimination vis-a.-vis du genre. Nalls avons deux actes au profit des 
pauvres de la fam ille (RegisITe 1887-1890, p. 80 et RegistreI900-1905, p. 885) et deux 
autres, pn,cisement ceux des cousines Suzanne fille d' AntUn Ballaza et Suzanne fille 
de yasuf Balluza (Registr. 1896-1900, p. 161 et Regis!re 1898-1900, p. 129) qui 
leguent toutes les deux I 'usufruit de leur waqf aux enfants JamB et Amin, fils de Na'um 
Tabib. Ces demiers sont-ils les fils de la seeur d'une des deux cousines ? Ou bien les 
fils d'une troisieme cousine au l'une des seeurs des deux cousines ? Nos documents 
n'offrent pas ce genre de renseignement, c'est-a-dire qu ' ils ne precisent pas la relation 
enITe les fondatrices et les beneficiaires de la rente de leur fondation. 

Ce qui semble important en tout cas pour les fondalTices, c'est Ie choix de 
beneficiaires de genre feminin, un choix qui est en general mis a mal par les lois 
d 'heri tage de l'lslam, car, non seulement les filles heritenl la moitie d'une part du 
garl'on mais aussi, quand elles n'ont pas de freres, ce sont les parents du pere qui 
heritent avec elles : les oneles el les cousins suivent les liens de sang, al- 'asab. Le 
droit musulman sunnite applique dans l'Empire ottoman sous-enlend qu'il s 'agil de 
la fami lle patrilenaire, II savoir une famille souche issue d'un ancetre commun 
groupant freres, neveux, ascendants el collateraux (Najjar 1983 : 11 ), L'avantage du 
waqf est qu ' i! peut briser les lois d' heri lage sunnites, en donnant la liberte aux 
fondatrices, comme DOUS l'avons constate, pour favoriser Ie genre feminin, veuves et 
fillcs, non seulement en eloignant de leurs biens une association avec cousins et oneles 
(Ies agnats), mais aussi en leur donnant une part entiere du patrimoine familial. Dans 
ce cas, les fondalions waqf favoriseraient une conception differente de la famille : 
une famille-foyer, composee du menage epoux, femme et enfants. 

Des recherches que nous avons entreprises a partir de nos archives sur les 
fondations de waqfs entre les differentes communautes de Beyrouth, ainsi que sur Ie 
genre, nous pouvons etablir les quelques reflexions suivantes. 

Au niveau quantilatif, les waqfs des hommes sont plus nombreux que ceux des 
femmes. II est vrai que les femmes forment la moitie de la population, mais elles 
constituent une plus petite proportion parmi les fondateurs de waqfs, Nous ne pouvons 
pas avancer que les femmes sont mains pieuses que les hommes au qu'eHes soient 
mains interessees par la distribution de la rente de leurs waqfs, pour justifier que Ie 
volume de leur fondation soit inferieur II celui des fondations des hommes. S'il est vrai 
que les possessions des femmes sont beaucoup mains consistantes que celles des 
hommes, il n 'en reste pas mains que eel a est dfi it la loi musulmane sur I 'heritage qui 
stipule i la femme la moiti" de la part de l'homme. En plus, elles etaient de maniere 
generale quasiment exclues de I'heritage de certains types de biens comme les terres, 
les exploitalions agricoles ou les associations commerciales. 
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Tout ceci entra'ine un impact non seulement sur l'effectif des femmes panni 
les fondateurs de waqf, mais aussi sur d'autres aspects des relations des femmes avec 
Ie waqf comme la gerance. En effet, il etail tres rare qu 'un fondateur choisisse une 
femme comme gerante de son waq[, mais Ie contra ire est frequent. Aussi, 
pratiquement, aucune femme ne peut figurer parmi les demiers beneficiaires au les 
demi"res generations profitant de I 'usufruit du waqf La part de la femme dans la 
rente decline it chaque Mape generationnelle jusqu ' it devenir nulle (Baer 1983 : 461). 

Meme quand une femme est la gerante de sa fandation pendant sa vie, cette 
fonction passe it l'homme apres son deces que ce soit son epoux,l ' aine de ses fils au 
une personne religieuse de sa communaute qui aura as' occuper de gerer la partie 
charitable de son acte de fondation, comme I'eveque ou Ie cadi, done des hommes. 

Les fondatrices chretiennes de waqfs charitables 

Les fondations pieuses sont des pia causa. Dans les religions juive et 
chretienne, il existe une anciennc tradition de fondation de waqf dont les buts "Iaient 
similaires a ceux du waqf musulman et qui ont sans doute inspire celui-ci. Malgre 
ceci, chretiens et juifs qui vivaient sur les territoires ottomans adopterent Ie waqf 
musulman et ce a partir du Moyen-Age. L'adoption de la pratique du waqfmusulman 
par les communautes non-musulmanes est un exemple d 'utilisation des minorites du 
systeme legal de la majorile. En plus, les minorites religieuses etablissaient Jeur waqf 
dans les tribunaux char 'f musulmans. 

Les archives que nous avons consultees au tribunal char 'j de Beyrouth 
concernent effectivement les waqfs chari tables des conununautes non-musulmanes. 
Ces fondations se distinguent, d'une part, par la diversite des confessions concemees 
et, d'autre part, par la multiplicite des institutions charitables en faveur desquelles 
e1les ant dedi" la rente de leurs waqfs. 
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Tableau 5 : Les bim,!jiciaires des actes de waqfs pour les fondatrices non-musulmanes 

Fondatrices non-musulmanes Proprietes Beneficiaires 
RegistrelPage 
Therese lumayyil 'is qabu Pauvres catholiques 
Reg. 1846-1848, p. 116 Restauration + Location 
Mariam vcuve Mitei Farra Daf Pauvres rums de Beyrouth 
Reg. 1855-1856 
Nastas Fi'ani 3 ftdas + dar Pauvres du couvent Saydnaya 
Reg. 1869- 1870, p. 147 
Sara hi ' Atallah Qahfi + bayt Pauvres Eglise Mar Mikha'i1 
Reg. 1873-1874, p.290 Pauvres rums de Beyrouth 
Sara' Abdallah Khayyat Qabfi + bayt Pauvres EgJise Mar Mikha'il 
Reg. 1873-1874, p.290 
Labiba Cham! Ard,fida Pauvres rums catholiques 
Reg. 1884-1885, p. 533 Dukkan + Restauration 
Mariam bt Y. Hanna, la rcligieusc 4 ards, lida Pauvres rums catholiques + 
Reg. 1884-1885, p. 958 Restauration 

Mentor Moth et epouse Augusta 3 ards et mabani Ecole anglaise 
et seeur Augusta 
Reg. 1884-1885, p. 131 
Maria Kouqaz Ard Pauvres anneniens catholiques 
Reg. 1884- 1885, p. 204 
HanneFayad 3 lidas Pauvres orthodoxes + Restauration 
Reg. 1887-1 890, p. 290 
Sufiyya Yussuf 3 dars Pauvres du couveot Bichara 
Reg. 1890- 1892,p. 296 des rums catholiques 
Susanne A. al-Dimaschqi 2 manzil Pauvres cleves rums + 
Reg. 1895-1899,p. 53 Restauration 
Susanne Y. Ballfiza Manzil + Pauvres des ecoles orthodoxes 
Reg. 1896-1900,p. 166 plusieurs ildas 
Susanne A. Balliiza Manzil Eleves orthodoxes + Restauration 
Reg.1898-1900, p.16 et ctage 
Emilie, Khalil Sursuq Ard + 2 diirs Pauvres eU:ves de Zahrat al-fhsan 
Reg. 1900-1903,p.62 + dukkao 
Bt ll ias Hanania Khan Pauvres maronites 
Reg. 1900- 1905, p. 72 
Marie bt Jean Zieux 2 dilrs Pauvres du couvent Saint-Joseph 
(fran~aise ) de I' Apparition 
Reg. 1903- 1904, p. 154 
Hanoc Manial, (fran9aise) Bustan Pauvres du couvent lazariste 
Reg. 1903-1904, p. ISS 
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Conclusion 

L'etude des documents du waqf consign';s au tribunal char 'j de Beyrouth 
confirme que les femmes partageaient avec les hommes Ies fondations de waqft, 
Durant la peri ode concernee, les femmes de toutes confessions ant fonde tout genre 
de waqf: familial, mixte et charitable, dans une proportion de 29%. 

L'analyse a montre que les biens dedies en waqfs familiaux etaient des 
proprietes residentielles en general. Pour ce qui est des waqft chari tables des 
musulmanes, Us sont constitues de proprietes commerciales essentiellement, et peu 
de terrains. Ceux des chretiennes sont plutot des biens residentiels et des terrains non 
cUltives, et peu de proprietes commerciales. Ces strategies de choix de biens devolus 
it des beneficiaires chari tables dependent de la volante des femmes de remunerer les 
institutions religieuses et sociales suivant leur parcours personnel et spirituel de 
chacune, qu'eHe soit musulmane au chretienne. 

Nous avons encore note que les fondatrices musulmanes optent pour faire 
beneficier les edifices religieux (mosquee et zawiya) et les pauvres des deux villes 
saintes, la Mecque et Medine. Les waqf, fan des dans Ie but de subventionner les 
pauvres des ecoles musulmanes se manifestent des Ie debut du XIXeme siecle 
(Registres 1903-1904). Cette pratique n'est pas insolite. Elle s'explique par 
I'environnement culturel ottoman auquel Beyrouth appartenait. Il fallait du 
numeraire pour restaurer les edifices religieux, financer Ie personnel des 
mosquees - Ie « farrach » qui entretenait la prop rete des lieux par exemple ; Ie 
« cheykh al-sajjad» qui s'occupait des tapis; Ie mou 'ozzins qui appelaient it la priere 
cinq fois par jour; Ie « moudarris » qui enseignent Ie Coran ; Ie imam qui annon,ait 
la khutba du vendredi. Il fallait aussi du numeraire pour subventionner les waqft dit 
Ibriq e( KujJat al-khobz qui offraient aux pauvres Ie boire et Ie manger (Adada 2009) 
pour enseigner aux eleves des ecoles coraniques et pour soutenir les pauvres des 
deux vit1es saintes. C'est Ie layer des biens commerciaux qui assurait du numeraire 
it ces entreprises de bienfaisance. 

En ce qui conceme les fondatrices non-musulmanes, nous avons remarque que les 
biens dedies aux waqfs sont tout d'abord des propriet';s residentielles el des terrains, 
rarement des biens commerciaux. Peut-elre s 'agissait-il de donations ayanl pour but de 
loger des beneficiaires sans logement, puisque les principaux beneficiaires etaient les 
pauvres des COllvents, des eglises, des ecoles et des h6pitaux. Beaucoup de couvents cites 
sont nouvellement fondes par des missionnaires elrangers et deviendront des orphelinats 
et des ecoles. Une demande en batiments pour les pauvres et les orphelins a pu justifier 
les donations des missionnaires fian9ais et anglais et celles des fondatrices locales. 

Pour terminer, notons que la fondation de waqf par les femmes peut etre 
consideree comme un debut d'emancipation feminine a partir des premieres decennies 
du XXeme siecle. Ce developpemenl a en effet contribue it impliquer directement les 
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femmes dans la vie ,;conomique, a leur of'fiir Ie moyen de pourvoir efficacement a 
l ' entraide communautaire et sociale, et a ameliorer donc leur statut au sein de la 
societe ottomane. 

Sous ce regard, Ie waqf ressort comme un des moteurs des attaches familiales 
et communautaires et un instrument d'integration sociale. Dans ses deux versions, 
familiale et charitable, il apparait comme une des principales courroies de la politique 
sociale des communaut,;s et de 1 'Etat, puisant des fonds aupr"s des nantis et les 
redistribuant aup"'s de ceux qui sont dans Ie besoin. Dans cette dynamique. les 
femmes ottomanes semblent avoir jou,; un role non negligeable. 
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