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~ " M e n  aw Anmin. Gnimbach. Max Henborg Dominique &mue al Shmual - p n o  

Cesnace juif dans ~Ln'es tq~~~het~delaprej-en-  
ce-absence de Dzeu : le Temple l'immanence de la Parole d~spawdejé~usalen~.f i ,ph 

.......................................................................... préctsément, l'espace n libre 

entre les cbért~bins de l'Arche 
d'Alliance. En jaillit la source divine, recueillie à travers le monde dans les synagogtes, mats 
aussi en tout autreséjour de communautej- juives, q t~ i  se reconnaissent dans le  Livre et ne cessent 
de l'interpréter, ppaftiat oti"japratique accomplit la Loi. Entre l'exil et le retour, entre visible et 
invisible, l e  mouvement, portépar I'infini dej-ir nédl4 voilement e t  nourrz de la parole écbangée. 
est le lieu même du judaïsme. Antoine Grumbach, Max Herzberg, Dominique Jarrasse et Shmuel Trigano 

s'entretiennent avec Pascale Charpentier. 

m Comment I'espace religieux juif se fonde-t-il et quelles premièreville qu'ilfonde. Dans la Bible. la cité est un lieu pro- 
sont ses formes actuelles ? blématiq~e~telle Babel, lavillequequitte Abraham pour ledé. 

+ AntoineGrumbach: L'esoace iuifn'est oasfondé. délibéré- sert et l'inconnu. Mais tout le texte biblioue tenteausside oen- 
ainsiqueI'on imaginela fondationde~avi~~egrecque au romaine. 
Pour les juifs, la question de I'espace. disons du u sacré », ne se 
posepasen termedelieu nommé,identifiable,repérable-,sauf2 
partir du XI* siècle, où I'on considérera les synagoguescomme 
deséglises. Deshommespeuvent se réuniretprierdansungara- 
ge, une arrière-boutique, n'importeoù.Voilà ce qui fonde I'espa- 
ce juif: on apporteavecsoidesobjets,des habitudes.eton s'ins. 
talle quelque part. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il est 
impossibled'êtreà lafoisarchltecteetjuif.le ne peuxpasêtrear. 
chitecte,maisjetravailleàI'organlsationdelaville.pourI'utiliser, 
la transformer, la requalifier. Dans ledésert même. il y a toujours 
quelque chose. du déjà là; on est dans l'éternel recommence- 

serle rachat ou la rédemption de laville. «  ans le paysd'lsiaël, 
lesvillesvont toujoursd'unevillede refugeà une autre ... ».dit 
une phraseduTalmud. Lorsquele partagetribalde la terreaeu 
lieu, un certain nombre decitésontétédéfiniescomme refuges 
pour les coupablesd'homicidesinvolontaires. Elles permet- 
taient à l'assassin de fuir la vengeance des familles desvic. Pr~~:".~~,b;4 
times, et dese racheter. Maislaville parexcellence restelérusa- i, C~.~~~n.h 

lem, où se trouve le seul Temple. Si la ville grecque s'organise fp"=*n=ed'vinei 

autour de I'agora,lérusalem s'organise autour du Temple. Le d!:Y:.~CssYs 
monde grecest celuide I'exposition ou de I'extérioritéet I'agora f n~~ t3 .6 :  - < h i .  

mentet la redistribution.Lerapportdela tradition juiveà I'espace 
apparaîtdoncd'unemodernité fantastique. 
On sait maintenant que lesidéestotalitaireset terroristesdu mou- 
vement moderne (conva fonderlaville nouvelle,réaliser uneuto- 1 
pie concrète ... r>) ne mènent à rien. La vraieviile nouvelie est celle 
qui se transforme sans cesse. Quand il y a installation. il y a sédi- 
mentation, puisdes règles-inscritesentre autres dans un traité, 
le traité Eruvin-, qui permettent de régler le rapport entreespace 
publicetespaceprivé.0n met alorsenplacedesdispositifs. 
+ Shmuel Tngano: Dans I'espace juif, on passe, on campe, on 
nes'installepas pourI'éternité.Toute présencedansce monde- 
ci est temporaire, fugace. Et, selon la tradition intellectuelle du 
judaïsme, on s'intéresseà laquestion de I'espace à traverscelle 
du Temple delérusalem. Temple unique et itinérant: l'Arche 
d'Alliance. Dansle texte biblique,d'après une description extrê- 
mement détaillée, le Temple se démonte, se décompose pièce 
par pièce pour être transporté. Mais la synagogue en elle-même 
est un oratoire, et non un templecomme IeXIX'siècle a tenté de 
le fairecroire. II n'y a paseu. il ne doit pas y avoir et il n'y aura ja. 
maisqu'unseulTemple.celuideIérusalem.aujourd'huidétruit. 
Telssontles fondementsdujudaisme. 

I Dans le Livre, Jérusalem apparaiicomme un pôle magnétique. 
unevillenowellecapablede rayonnersur le mondeau nom de 
valeursuniverselles.Iérusalem est-ellelaVilles~irituelle? 

+ Sh. T. : Selon une tradition très ancienne, ~ a ï n ,  le a meur. ,. , . --~ .~ -:- % . . - 4 . ! : & ~ ~ ? 2 " *  
a... F . .  : g G i : * 4  

trier»,donne lenomdeson premierfils,I'i< lnaugurateur r . à  la . . 
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Dossier 
L'espacepIf&ns l ' immunme de la Parole 

E n t r e t k s l ~ ~  ON- Mici t?ambrg, Dmninique JMapo et Shmud Wro 

par désigner cette expérience d'une 
présence infinie. Habiter n'est autre 
que cela : ne pas se sentir n étranger n 
ou en dehorsdechezsoi. mais dans un 
universoù iln'y a pas d'aliénation mais 
une présence diffuse. Vivre près de la 
source mëme du vivant ou de la pré- 
sence, tel est le rêve absolu de tout 
homme. L'tiistoireaétablilecontraire: 
la séparation,ledivorce,i'absence. 

Anigar,leverbe r habiter»,désigne 
aussii'étranger. Dans laconscience hé- 
braique. celui qui habite est un 6tran- 
ger, ou I'étrangerseulsaitce qu'habiter 
veut dire. II est aiors question de mobi- 
lité. Lorsque I'on vit dans la Iérusalem 
d'aujourd'hui - i'y ai habité pendant 
plusieurs années -on est saisi par une 
forte présence: celle deI'absence.ily a 
ià une sorte d'absence au bord même 
d'une présence totaleque tout homme 
-ou tout juif- recherche; mais là où 
elle est la plus attendue, elle se déro- 
be. Cetteprésencene peut pasêtre to. 
tale. incarnée, concrètement réalisée 
dans un monde où elle ne peut pas se 
tenirdefaçon continue. 

LS un lieu dénudé, vide, OU prend place le collectif, alors que le + A 6.: Quelque chose renvoie à l'inachèvement perpétuel, à 
"mp'*d. Temple est essentiellement une maison dans laquelle un voile l'idée du Messie. de l'attente. Jérusalem est une métaphore de 
JCmsaICm, 

,,,t,,,i, ,. tendu cache le SaintdesSaintS. EtdansI'ombreduTemplepro- I'inatteignablequise traduit, enarchitecture. par une partie in. 
r.iomonu-rs ietéesurlavilles'assembleleçollecttf.0npeutdoncaborderia achevée ou un marquage de l'inachèvement. En Angleterre, ~. 

%O ." .,.. C.. et quest'on de lab'lle à partir oe ce,.? du Temple.Ce dernier a été, dans les riches deme-res des juifs oourgeo's. ia souche de la 
i., B.L,~I~~I..., dans la tradition nébraïq-e. .ese,i espace pensé. cheminéene doit pasêtre end,'te. en so~venirdu Temple. Rien 

+ A. G. : lérusalem est la ville 5éo:rnenta;re par excel.ence. Le n'estjamaisfini.Onvas'enal.er,onest to~joursdepass~ge ... 
NIbvrhodoneror 

Temple détruit fonctionne to~ jours  comme lie. oe référence Ifautadssiparlerdeseu'l. ~mezouzoh.fixées~iie chambran. 
parson absence même. La synagogue reproduit sanscesse ce 
qui se passait dans le Temple, et toutes les synagogues de- 
meurent, sans pouvoir régaler, un peu de son miroir.jérusa- 
lem représentela transformation permanenteoù I'histoiredes 
Arabesetdeschrétiens.et toute la présencedu juda'rsmes'ac- 
cumulent par couches. 

i Cette cohabitation à jerusalem des trois religions mono- 
thêistes aurait pu rassembler les peuples mals. au contraire, 
eliel~divise.Csmmentexpliquez-vwsI'impas~actuelle? 

+ Max Herzberg : Les différentes religions, toutes issues des 
mêmes racines et du mème texte, avec sinon sédimentation, 
du moins recouvrement (une autre forme de voile ou de réap- 

ledela porte, signifielepassagedu privéau public. Onembras- 
se la mezouzoh; ce geste exprime la transition d'un espace à 
I'autre.On fabriquede I'espacesans matérialitéavecdes regles 
très simples. N'importe quel lieu peut devenir celui de la com- 
munauté,appropriabie;ilfaut simplement lemarquer. 
+ Sh. T. :Vous faites référence à la mezouzoh. En fait, on em- 
brasse un parchemin; il rappelle I'amour du prochain au mo- 
ment où I'on sort de chez soi. où l'on passe dans le monde de 
I'extériorité.Touscesnormes, réglesetdispositifsontpourho~ 
rizon laquestion du prochain et un projet éthique. 
+ M. H. :Quand on parle de passage, on parle aussi de haltes 
et d'espaces en mouvement. De même que la lecture est en 
mouvement, l'espace n'est pas figé. 

paririon). se sont superposées. lérusalem est un liei captif, le reviens là au  lie^ de la synagogLe 
péii, oecontradicrions. bien pl-sq-'une w ville >., Lne a agglo. q ~ i  n'a de sens que s"i est vivant ou On peut aborder 

mératron 8 ou « de I'hisro're u: elle Ceure un cas extrême. un s' . rassem0.e. au nom au iudaïsme. la q d a n  de la ville 
" 

ensembledechosesinextricables. un minimum de dix personnes (mi. à partir de celle du 

+ Sh. T.: Il faudrait comprendre pourquoi Jérusalem est I'objet nyon). Ainsi. lorsqu'une population Ce 

d'un tel désir de la part des univers bibliquesou Inspirés de la juive disparaît, ie temple en tant que a eie, dans k t r a d h  

Bible.0npeutremonteraudiscoursprophétique.Lesprophètes tel-lieu de réunion-ne peut-il plus hébm'ique, le reul 

onttenté de penser àlérusaiem en terme d'habitation. L'habita- fonctionner. L'espace intérieur porte ampend. 
tion dans le monde -avecsa notion de présence divine qui en le témoignage de tout ce qui peut se 
terme hébraiquesedit Chekhinoh. ~iceliequidemeuren, iau de- passerà I'extérieur.Touteslessynagoguesdans lesquellesles 
meurante n-vient demichkan. qui signifie le tabernacle,et que juifs se réunissent font référence à Jérusalem. Chaque syna. 
je proposede traduireparl'u habitoirewdeDieu.JPrusaiemaRni gogue est une formepossible deJérusaiem, mais ne s'y substi- 
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Dossier 
L'espace jujfdans i'imnzanence de la ParoLe 

Enkaen wec Antoine Gntmbadi. Mox Herzberg. Dwninigue h m s e  et Shmwl ïrigœw 

t ~ e  pas. C e ~ x  qui s'y troudent nedo'. 
vent pas rester asss sur .eur oerrière 
mais par.erentree~xouverscequ'ils ne 
voient pas : le r:dea.. masq-e le L'vre, 
la Torah. cino chaoitres de la Bibleoui . . .  
n'ont de sens que si on les lit. i< Leviai 
sensdu mot "Livremn'est pas Écritures 
mais lecture», medisait un cabaliste. 
Les mots n'ont de sens que par la lec- 
ture, les lieux par la ré,union. On ne 
peut avoir de relation à unUeuque s f l  
est habité.~êmesicelieuadesouali- 
tés u géométriques », desréférences, 
dès qu'il n'est plus occupé, il s'étiole, 
meurt et disparaît. II n'a de sensque 
par sa pratique constante et par une 
remise en question du Livre. Le Livre 
est sédimentaire; le Talmud. interpré- 
tation sur interprétation; la Michnah, 
interprétation sur une autre forme 
d'interprétation; la Bible est le premier 
Livre des questions. Ces questionsse 
posent ou ne se posent pas. On est 
bien embarrassé quand on nesait pas 
y répondre. mais I'espace lui.méme 
peut éclairer. Donc. s'il n'y a pas en 

' '  I 
permanence interprétation, remiseen cause, critique-au sens Elle attrape la lumière, et son sol est recouvert de sable. l'ai s ~ s w u .  
premier du terme - par des hommes vivants, des connais- voulusavoir ce qu'il y avait sous ce sable : des planches. Car 
sances transmises, il n'ya plus de pensée forte-au sens iu. dans une synagogue, on ne reste pas immobile toute la jour. 
daïque-, maisune espèced'ossification, une répétition sordi- née, on entre. on sort, et le sable étouffe tout bruit. L'espace 
de de formes éculées, une fossilisation des pensées, des juifest Ià,dans le détournement permanent. 
mœurs et des pratiques. + Sh.T. :l'insisteraiplutôtsur lecaractèreinachevéquesurle 

caractère détournable. II me semble que la mobilité est au 
a Assiste-t-on àprésent àun renouveau. une relecture dela centre de I'espace pensé par la conscience juive. L'essentiel 

synagogue? consiste à préserver la mobilitédans I'installation. Cela vaut 
+ 5h.T. :Auxttats-Unis, sansaucun doute,voireen Israël. En aussi bien pour I'espace architectural que politique, à travers 
France, je n'en suis pas tout à fait certain. La France demeure un toute I'Histoire, de I'Antiquité à nos jours. Mais je ne sais si les 
univers judaïque très protégé qui n'a pas connu I'éclatement juifsont conservé cette conscience,cetteaptitude,ou slilI'ont 
idéologique. donc architectural. du judaïsme américain. Pour le oubliée. La mobilité doit savoird'où elle vient et où elleva. Elle 
moment, lemodèle français resteclassique, mais la question de doit être signifiante, significatrice, sinon elle équivaut à un sui- 
la vocation de la synagogue est cependant posée. En effet, elle cide. Le nomadisme absolu n'ajamaisforméunidéaldujudaïs- 
est un oratoire dans la mesure où I'on y étudie. Or, depuis le me. Au lieu de penser nomadisme, i la penséexil. L'exilest une 
XIX6siëcle, on n'y étudiequasiment plus. Elle devient presque réalité dynamique, i la  une origine et un but, il contient un re. 
uniquementunlieudeculteetuiamaisondeI'assemblée»oùle tour.alorsquelenomadetourneenrond.erre. L'inachPvement 
mondejuifdelasoclétécontemporaine,quin'aplusd'unitégéo- estvécucommetemporaire,dansI'attentedeI'achèvement.Le 
graphique,se réunit.Ainsivoit-onà Paris,dansdessynagogues discoursprophétique,lerêvede lalérusalem rnessianiquepré- 
consistoriales.au méprisde touslesdogmes religieux. desgens 
venirdefortloinenvolture-qu'ilestinterditd'utiliserpendant le 
chabbat - retrouver le cuite de leur communauté d'origine, 
d'Afrique du Nord ou d'ailleurs. La synagogue est vécuecomme 
un lieu de communauté de destin, de souvenir. de réunions, qui 
grignote parfois sur I'espace cultuel. mais je ne pense pasqu'il 
s'agisse d'une trahison de savocation. Dans une synagogue ne 
règne pas un silence absolu, mais souvent un brouhaha 
D'ailleurs, au XIXSsiècle, ellea été batie comme un opéra ou une 
salledespectacle ... Dansla Francecontemporaine. la synagogue 
connaît ce type d'évoiution,elledevient un lieu deculte et deso 
ciabiilté, plutôt qued'enseignementet d'étude 
+ A. G.:leconnais unesynagogueextraordinaire, qui explique 
tout : ce fut la première créée en Amérique latine, à Curaçao. 

sage d'uneville aboutie, achevée, où I'on pourrait s'installer 
sans s'enraciner, s'asseoir tout en marchant Tel est le rêve 
d'espaceque la conscience juive a nourri àtravers I'Histoire. 

a Qu'est ceque leughettonet comment évolue-t-il? 
+ A.G.:Leghetto,c'est formidable ... 
+ 5h.T.: Parce que vousn'y vivezpas! 
+A. G.: II y a ghetto et ghetto. Ils sont dramatiques lorsque 
I'on penseà cequ'ilsdeviennent. Mais I'idée d'un quartierspé 
cialisé où les gens travaillent et habitent, I'idée de la ville 
comme accumulation de lieuxoù I'on peut vivre ensemble, où 
leslimitesentreespacepublicet privénesont pascellesdudi- 
gicode, où toute la ville devient une K maison r, comme disait 
notre bon maître Alberti. n'a rien descandaleuxetdemeure im. 
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portante. La ville se structure à I'entour. On ne fonde pas des 
maisons maison occupe celles quiexistent, on s'installe. on 
gangrène, on squatte. on achète, on ajoute, on surélève, on 
construit dans lescours- pas trop loin d'une synagogue parce 
qu'il faut y aller2 pied. C'est tout une redéfinition des rapports 
entre espace public et privé, souvent un peu ossifiésdans la 
ville traditionnelle. 
+ Dominique jarrasse: Venise. Prague, Paris. New York. je ne 
pense pas que I'on puisse faire des amalgames, des assimila- 
tions. Les périodes et les problématiques diffèrent. Selon mon 
pointdevue d'historien, I'espacejuifdont nousparlons-dumi- 
chkan du désert à laJérusalem contemporaine-esttoujours re- 
latifàuneépoque.1epensesurtout auXIX'siècle, lorsqueles juifs 
-une forme de diaspora au second degré-n'avaient plus d'es- 
pace,alorsqu'auparavant, àveniseet Prague. existait une réelle 
villeiuive avec ses institutions. Les substitutsse révèlent alors 
intéressants. La synagogue se trouvemagnifiée. différemment 
selon les paysou lesso~iétésdansles~uelsles juifss'insèrent. A 
partir de I'émancipation, en France et ailleurs, les questions 
concernant Jérusalem et l'espace se posent dans un contexte 
nouveau où ilvafalloirimproviserun ((faux,) espace juif.lasyna- 
gogue. Lesjuifsémancipésont.dit-on,renoncéàJérusalem etau 
retour à Sion. 11s se sentent si bien installés qu'ils construisent 
dessynagoguesqui sont. en France. devéritablescathédrales. 
On juge cela monstrueux mais, si on se réfère à tout cequi a été 
évoqué, oncomprend qu'iln'y aabsolument riende monstrueux 
àdire uJérusalem se trouve là où se trouvent les juifs n puisque, 
d'une certaine manière, ils la transportent aveceux. 

AuXIX'siècle.leTemple,qui restelelieud'ancragedela notion 
d'espace juif, n'est plus pensé par les rabbins comme référence 
essentiellement religieuse, maiscomme objet archéologique, en 

alignement sur les autrestraditions. On essaie d'insuffler à la 
synagogueceque Pan imagine porté par ieTempledisparu,d'aù 
Pinvestissementarchitectural, sa magnificence,sesformesnou- 
velles, significatives. Mais, au bout du compte, on s'aperçoit 
qu'une très belle synagogue historiciste du XIX siècle n'est plus 
réellement aussi profonde que I'espace juif telque nous l'en- 
tendons, même si elle est investie par des gens qui lui donnent 
un sens. Des problèmes architecturaux et de gestion de I'espa- 
ce se saperPosent, qu'écnappent compiètement aux commci 
nautés du XlX'siècieteliesau'ellesv'vent .eurcondition. Ii n'v a 
plus d'unité de quartier mais la nécessité de se réunir et d'@ta. 
blir une identité dans un lieu. Dans une sorte de no man's land 
d'espaces qui ne peuvent être réellement investis par les juifs 
émancipés, la synagogue devientalors Le refuge. 

m II ne reste de I'anciengheno de Prague quesasynagogue 
et son c1metière.carila été rasé 8 lai in du siècle dernier par 
les riches familles juives pour construire, a sa place, un 
quartier aux avenues (i haussmannlennesn. La nostalgie 
de cegheiio demeure désormais infinie... 

+ D.J.: Plusieurs phénomènesconcourent à la disparition du 
ghetto. D'abord, chacunveut en sortir car.socialement, il est 
une marque. On doit échapper à cet espace réducteur et 
presque infamant. Puisse déroule tout le processusde recons- 
truction de I'identité.Apparaît alors souvent la nostalgie du 
ghetto. On peut aussi s'inventer des ghettos. II n'y en a pas 
trace à Paris, mais, pour tout le monde, dans le langage du 
XIX'siècle et au coursdes années trente en particulier. le quar- 
tier du Marais était tenu pour un ghetto. Les juifs aisés du 
XVI'arrondissementvenaient de temps en temps dans un petit 
restaurant du Marais pour.soi-disant,se retremperdansun es- 
pace juif, totalement fictifet imaginaire. 
+M. H.: D'ailleurs, nesachantpas comment le nommer, on a 
emprunté un terme judéo.polonais, le shtetl ou le pletzel du 
schfet1,ia « petite placeu de la u petitevilien. Ce lieu n'est appa- 
ruvraiment typique qu'à partirdu moment O& I'on a employé 
pour ledésignerun motautre que le mot introuvable en français. 

m Comment le  cimetière juif se différencie-t-Il des « lieux de 
repos >i des autres religlons! 

+ D. j. : Traditionnellement, le cimetière juifdoit être isolé par 
un mur. En France. même dans les cimetières communaux, les 
premièrescommunautésavaient obtenu cette séparati0n.A~ 
coursduXIXsiècle-au Père.Lachaise par exemple-I'adminis- 
tration est parvenue, trèssymboliquement. à faire tombercer. 
tains de ces murs. En Alsace, des cimetières rassemblaient de 
trPs nombreuses communautés juives. Quand leur présence 
n'était pastoléréeàI'intérieurduvillage, ilss'installaientà une 
dizaine de kilomètres. 

Côté juif, des questions se posent, des débats surpidentité 
sont engagés: quienterre-t-on?Qui estiuif?Atravers lecimetiè- 
res'opère une lecture de lasctuation de chaque communauté, 
presquedechaquejuifdansI'espace,danslevillageoulaville ,et 
dans l'Histoire. La situation contemporaine est typique de la 
pened'unespacespécifiquementjuif,etdelanécessitéd'unein- 
tégration à des formes plus administrativesque traditionnelles. 
+ Sh. T.: On peut trouver des enchevêtrements de tombes 
juives et chr6tiennes.A Bagneux, desîlots surnagent mais, 
maintenant, en raison du manque de place dans les cime- 
t ières, le«carré»juifnesu~it  p1us.m 
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Dossier 
Sarcelles, une conzmunautébien rians sa vj[k 

Le gmnd o m b l e  et la - r i  

Sarcelles, une communauté Si iesprenzien immigrés ja,$ 
s'installht A m  les « barn ,, bien danssaville desannéesso~mntedam~n 

......................................................................... clitnat arnbiant de nfroideuv, 
anony~t~at et nent~alite' N, la 

conzrrzzdnar~téactllelle, transitant dit bas ver3 le  haut de Sarcelles, à la faveur de son ascension 
sociale, y a désonnais reconstitué les espaces physiques et nzétaphys~que~ qui lui sont propres. 
D'une Jérnsalem k t r e  8 Enqilête tesifr le tervain - p a r  Laurence Podselver,ingénieur d'études, C e n t r ~  

de recherches historiques, EHESS. 
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'imaged'unevillejuiverenvoieàdeuxreprésentationsop. repérage des signes de la judaïté d'un lieu. La synagogue, 
L 

L posées : la ville antique ou le ghetto. la splendeur révolue récole, le bain rituel. la place du marché balisaient autrefois le O p s ~ ~ ~ ~ ~ ! i ~ ~ ~  
ouiastigmatisation.En réponse auvieuxdébat concernant shtetl d'Europe orientale, la haro de Tunisie ou le mellah d u  8 , .a~ i~ncc~~indcur ic~ .  

rapport des Hébreuxà la civilisation, certains archéologues du Maroc, désignant tous la ville réservée aux juifs. Ces éléments O " ~ ~ ~ W ~ ~ ~ P * S *  

XIX'siècle ont tenté avec acharnement de restituer la grandeur subsistent.ilset selon quelles modalités. alorsque la modeini. ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ < , y 2 ,  
desvillesde~AntiquitéjuiveaRnd'établirleurexistenceausein té autorise lesiuifsà ne plus être une population assignée?Le ~>ix~~cenoti~>n*f~c<s 
d e s n a t o n s q ~  .euréra'enrcontemporaines.et de 7So.1re ainsi concept oe a ~nei iovo.on i3  re nae Louis fl r tnOpourrat- i len "'.-"*'.'"'""' 1.i.. , , + , I , C ~ ' ~ ~ .  
les argLments oe I'ant s?ii.'I:snie ambianr O. S. Yen la v .le pa r i e  rendrc'comple de celte rés~rgence d'un modele drbain , ,,,, .,,,,,,,,,.,,, 
juiveappartientauxHébreuxdestempsbibliques.et I'archéolo. comme système clos? 
gie s'efforce d'y retrouver les signes d'une civilisation, ou bien, Comme Pavait montré I'Écolede Chicago, I'hétérogénéité 
aucontraire, la ville manifeste I'enfermement des juifsen exil et des populations des grandes agglomérations incite - surtout 
leur soumission à une autre nation. lors de grands mouvements migratoires-aux regroupements 

Si Sarcelles ne relève évidement pas de ce premier cas de paraffinitésetoriginescommunes.AinsiSarceilessecaractéri- 
ville, est-elle comparable à un ghetto. à u n  espace spécih'que- se-t-elle à la fois parl'extrême diversité d'origine de ses habi- 
mentjuif,etsi oui.quelleest sanature?Laquestion suggère le tants, revendiquéeoustigmatiséeparlespolitiques~.et parla 
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