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Les ouvrages qui pourraient nous renseigner sur la culture,

ses dilferentes manifestations et ses moyens de diffusion dans l'Algdrie

prdcoloniale n'existent pas. C'est donc d la lumidre de quelques

informations glan6es ga et td dans des trait6s d'histoire et de g6ographie

qui dvoquent la periode medi6vale et la periode ottomane, dans les comptes

rendus de missions effectu6es par les auteurs coloniaux dans ce pays

et dans les chroniques arabesl que nous avons tent6 d'atteindre deux

objectifs.

Le premier est de retrouver l'emplacement des bibliothdques

qui existaient avant la p6n6tration franqaise. Nous ne remonterons

pas d la bibliotheque de Carthage qui a dt6 ollerte par Scipion

i',qfricain aux rois numides2 et dont Micipsa a dt6 le digne heritied'

Nous nous contenterons, faute de renseignements, de red6couvrir,

dans la mesure du possible, les cit6s ou les rdgions qui ont dispos6

de ces lieux du savoir pendant la pdriode ant6rieure ir 1830.

La science n'6tant pas un fait spontan6, nous avons essay6, et c'est

lh notre second objectif, de red6couvrir ces espaces sp6cialis6s -
qui sont la m6dersa et la zaouia4 - oi se faisait l'acquisition du savoir

ei sans lesquels il n'y aurait eu ni maitres, ni 6ldves, ni manuscrits,

ni rayons pour supporter ces productions de l'esprit. Les conclusions

auxquellei nous aboutissons sont une r6ponse ir la fois d ceux qui

parlaient et parlent de l'inculture de l'Alg6rie pr6coloniale et un constat

iur la responsabilit6 des uns et des autres dans la domination d'une langue

et d'une culture.

Tlemcen, cite ancestrale de la science et des lettres selon les quelques

renseignements que nous avons relev6s, semble avoir eu le plus

grand nornbre de bibliothdques. C'est dans son palais que le prince

t4ouley Abou Zdyan, passionn6 pour la science, a construit la sienne

entre i383 et 13s8 et fiit plusieurs legs pour son entretien ll l'avait

michie"de pluiars otvrages preciew el y [avait depose] un exemplaire

dzr Sahyh d'Al-Bokhari qu'il avait copid de sa propre m,ain, ainsi

que plitsieurs copies du Schefa da cdtdbre Abou'l-Fadhl Ayddh'

iopiLs qu'il avair dgalement faites lui-m€me"s '

C est d cese bibliotheque qu'avait appatenu le manusoit de l'ourrage

de Abou Abd Allah Mohammed ibn Abd'el-Djelyl et-Tenessy,

le "savanl Drofesseur, le docte et honorable Imam doud d'une mdmoire

qui rient'du"prodige"G, selon le tdmoignage d'un auteur andalou'
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L'abb6 Bargds l'avait ddcouvert chez Hamrnady ben-es-Sekkal, un card
de Tlenrcen, et traduit sous Ie titre : "Histoire des Bdni-Zd),un, rois
dc Tluncen"l -

Il est possible qu'un autre manuscrit, que ce professeur
d'hdbreu d Ia Sorbonne a rapportd en France lors d'un premier
voyage effectu6 en 1839 d Tlemcen, ait appartenu i la mdrne dymastie.
Celui-ci, unique en Europe, contenait I'histoire des B6ni Abd'el-W6dy,
rois de Tlemcen, et a dtd compos6 par le Reis8 yahia Ibn-Khaldoun,
le frdre du cdldbre historiene. Les 6crivains, comnre leurs mdcdnes,
dtaient issus de I'aristocratie qui a foumi un grand nombre de savants
distingu6s. Comne ses anc6tres qui ont fait partie de ces deux castes
et ont dvolu6 dans la cour des dmirs hafgides, Yahia Ibn-Khaldoun
a dtd chroniqueur et chambellan du sultan de Tlemcen.

L'abb6 Bargds, se rdfdrant aux chroniqueurs de Tlerncen qu,il
a traduits, reproduit la biographie de deux savants jurisconsultes
du XIII""'' sidcle, Abou Zeid Abd'er-Rahmane et Abou-Mouc6 Aic6.
Tous deu ont vecu i Tlemcen, sous le regre dAbou Hammou 1o."Apr\s
atoir fait leurs dndes dans leur ville natale, sous la direction de leur
pire, ecit ce religieux, ils partirent pour Twis o ils suivirent les legons
des professeurs les plus habiles et les plus renommds. De ld, s'dtant
rendus en Orient, ils visitdrent succe$ivement la Syrie, le Hedjaz
et l'Egpte, allant d la recherche du merite et du savoir, et enrichissant
sans cesse leur esprit de nouvelles connaissances. Apris avoir
erercd pendant quelqtrcs anndes des fonctions politiques dons la ville
de Damas, ils se dicidirent enfin d reprendre le chemin de leur patrie,
laissant dans les villes o ils avaient sdjourni, la rdputation d'hommes
savonts et vertuenx"lo.

tr liuit de ces lointaines peregrinations a 6t6 profitable ir la capitale
des B6ni Zeyan car la post6rit6 de ces deux hommes a fo:umi <it l,itat
et d la religion des imams, des codhis, des nufib, d'habiles jurisconsultes
et de savants professanrs"l l. l,orsque les Frangais sont arivss en Algdrie,
les habitants de Tlemcen ont veill6 d la sauvegarde de leur culte
et de leur patrimoine 6crit.

Malgr6 sa ddcadence sous le r6gime turc, cette vllle "de science
eI de vertu". et qui "n_'a jamais cessd d'Atre un centre pour les savants
et les lraditionisles"t 2, est restee "l'une des capitalis intellectuelles
du Maghreb. Les livres y abondaient. La premidre occupationfronqaise
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en 1836, les luttes avec Abdelkader, frent fuir au lvlaroc un tris grand
nombre de familles. Elles emportirent avec elles lettrs livres.
Ces caravanes de fuyards firent pilldes par les tribus sur les territoires
desquelles elles passaient. Leurs livres se perdirent pur la phrparh>.

Le second exode a eu lieu en 1842, << lors de la deuxidme
et ddfinitive occupation ft-anqaise. Beaucoup de familles n'dtaient
pourtant pas parlies sans espoir de retour. Elles avaient enterrd leurs
liyres dans le sol de leurs denteures, pour les souslraire aux mains
des inJiddles. Lorsqu'elles revinrent, la plupart de leurs manuscrits
avaient dttj ddtruits par la moisissure"t3 .

Selon A. Cour, les manuscrits d6pos6s dans la bibliothdque
de la rrddersa de cette ville ont 6t6, pour la plupart, "rdunis par
M. l'interprite Pilard. [...). Plus tard, d'autres manuscrits ddpostis
comme habotts dans des locaux affectds au culte, furent placds |it].
Quelques autres, encore, furent trouvds pendant des expdditions
militaires et eurent la mAme deslinatjon. Presque lorc les mamscrits airci
acquis dtaient en assez mauvais dtat" .

Dans le Mzab, la caste des lettrds 6tait 6galement d'ascendance

royale car elle repr6sentait "l'antique royautd (les Imams lbadites"ra.
Cette cornmunautd a connu ses moments de gloire avec la dynastie
des Rost6mides, du nom de son guide Ibn Rostom. Elle s'est

fofienrent irnplantie au Maghreb et a 6rig6 Tiaret comme capitale

au vlll- et x sidcles. ks Rostdmides ort bi,,ti " leur grande mosqude,

y [ont r6uni] /errrs Mchekh les plus cdlibres et y lont formd une]
riche bibliothdque dont le sotwenir remplit encore de lristesse les savants

de l'Oued Mzab"ts. Ses liwes ont, en effet, 6td d6truits par I'incendie
provoqu6 par les troupes du calife fatimide qui a ravagd cette capitale.

Au Mzab, plus qu'ailleurs, le pouvoir temporel dtait
intimement li6 au pouvoir spirituel. E. Masqueray qui a c6toyd son

6lite lors d'une mission qu'il a entreprise en 1875, a 6t6 froidement
regu par "les riches clercs de Rardaia et les savants de Beni Sjen".
Dans aucune ville, ils ne sont venus d lui car "des prdceptes
religieux transmis de sidcle en siicle interdisent aux Mozabites et
surto a burs clercs toute commltnication avec l'dtranger".

Cette attitude de repliement et d'autod6fense, propre arx minorites
qui ont v6cu la pers6cution, avait son incidence sur le comportement
intellectuel qui est jug6 avec s6v6ritd par cet auteur. "Les Mozabiles,
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dcrit celui-ci, sont les gens les plus secrets ou monde. Tout leur
passd et tout leur prdsent, contenus dans leurs anciens ntanuscrits
et leurs rectteils de lois, sont entre les mains de leurs clercs, Hazzaben,
qui nous craignent oLt nous hailssent" .

Le respect et la vdndration t6moign6s au document 6crit et au
contenu qu'il p6rennise, mdl6s au sentiment de voir l'intimitd du
groupe pidtin6e, justifient cette crainte, ou cette haine de l'6tranger.
Lorsque E. Masqueray avait formul6 son ddsir de voir les livres du clan,
tous les clercs du Mzab se sont rassemblds i Sidi Abd er Rahman.
"Parce que celui qui me livrait ces livres, rappelle ce sayant, dtait
novateur, hdrdtique, i la Jhqon de Jean Htss ou de Luthd'. [r musulman,
poursuit-il, "ne saurait sans pdchd livrer comme une ntarchandise
aux impies du monde present ses lois, ses coutumes icrites, ses livres".

La premidre transgression a dtd la remise du nranuscrit,
simplement envelopp6 dans un mouchoir blanc, dans une petite
salle attenante d la mosqu6e. La seconde a ete la reproduction de sa
partie historique qui, seule, interessair cet historien16. Celui-ci savait que
"nul clerc ne pouvait, sans encourir l'excommunicatior, llui]
copier une seule page de la Chroniqtte". Les Mozabites ont dt se
rdsignerlT d cette seconde entorse au code social et moral car "zrr
calligraphe dmdrite", dont le visage dtait voi16, s'est pr6sentd au
chercheur et Iui avait offert ses services.

Bougie a connu sa splendeur aux xt'n" et xtti'" sidcles avec
El Mansour puis avec son fils El-Aziz "qal [a sul attirer les savants
de t'Afrique et ceux de l'Espagne"t8. A. Cherbonneau parle avec
beaucoup de d6fdrence de l'un d'eux, Aboul-Abbas-el-R'abrini,
auteur d'un liwe rare intitul6: "Ze spdcimen de la science ou histoire
des docteurs de Bougie au ytf^' siicle"te .

Les sultans des dynasties berbdres ont dt6 de zdl6s protecteurs
et propagateurs de la foi et des sciences. "Ils choisissaient d'habiles
priceptetrrs pour enseigner d leurs enfonts le livre de Dian; ils consultoient
les casuistes pour ntieux connaitre les devoirs de l'homme envers
son crdateur; ils cherchaient des imams pour leur confier le soin
de cdldbrer la pridre chez les nomades et d'enseigner le Coran aux
tribus; ils dtablissaient dans leurs rdsidences de savants jurisconsuhes,
chargis de remplir les fonctions de cadis fet) favorisaient les gens
de piitd et de vertu, dans l'espoir de s'attirer la benddiction divine

Lcs licux et lcs as.cnts de diffusion...
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en suivant leur exemple"20. Dans l'6vocation de Bougie, il n'est
nulle part question de bibliothdques mais a-t-on d6jd vu un centre
de rayonnement intellectuel aussi grand et des 6rudits si renommds
sans livres?

[,es fastes litt6raires de Constantine, eux, ne sont dvoquds, a notre
connaissance, par aucun auteur. Ils peuvent, n6anmoins, se Iire
dans les violences que la ville a subi lors de sa conqu6te en 1837.
A. Berbrugger, qui accompagnait Ie corps expdditionnaire, s'6tait
directement rendu dans la demeure de Ben Aissa, le lieutenant
du Bey Ahmed, puis dans celle de son frdre Mohamed el Arbi qui
6tait alors cadi de la ville. Les manuscrits, raconte F. Lalo6, qui
voulait montrer que les bibliothdques constantinoises n'avaient pas
subi le sort de la fameuse bibliothdque d'Alexandrie2r, gisaient p6le-
mOle au rnilieu des produits alimentaires 6ventr6s. Berbrugger,
prdcise ce personnage, a enferm6 tous les livres dignes d'int6r6t
dans un cabinet.

"Il n'eut pas, tout d'abord, besoin d'argent pour se procurer
les nanuscrits que les soldats ndgligeaient, mais lorsque le bulin
prdcieurfitt dpuis,!, on songea aw livres; chacun voulut avoir son Coran
et tout livre arobe devint un Coran pour des gens qui ne s'y entendaient
ni les uns ni les aulres. Berbrugger dut alors payer, parfois fort
chcr, ce que tout d'abord on lui avait donnd. Il rdussit ainsi d rdunir 800
volumes environ"22 .

La plupart des manuscrits que ce conservateur a recueilli
et d6pos6 i Ia Bibliothdque Nationale d'Alger ont 6t6 tir€s "des ddbris
de bibliothdques publiques attachdes aux mosqudes de [cette ville]
et dispersds lors de lsa] pr.ise"z3. Leurs reliures montraient qu'ils
provenaient de Turquie et d'Eglpte et ils portaient, dans leur majorit6,
le sceau de Salah Bey qui en avait fait don d ces institt-tiors. Les collections

priv6es ont, semble{-il, dchapp6 au butin de guerre car en 1868,

L.-Ch. F6raud dvoque encore la bibliothdque des Cheikhs el Islam
de Constantine qui passait pour l'une des plus riches, non seulement
de l'Algdrie, mais mAme des dtats musulmans limitrophes"2a.

Le baron de Slane a eu, lui aussi, d 6valuer la collection de Sid-
Hammouda, de la famille constantinoise Ben Lefgoun, qui comptait
avant sa dispersion prds de 4.000 volumes2s. Tous les ouvrages
de ce lettrd, dont la considdration €tait "fondde sur son mdrite personnel
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el sur le caracftre de saintele que lui ont tronsntis ses oieux,,
dtrient dans "un itat parfait de conseta)ation;1...] plusieurs renfermaient
des traitds [que le baron] croyait perdu depuis longtemps,,26. Cette
collection a dt6, h6las, dispersee par un crdancier qui a fait vendre
le tout au poids du vieu papielT. ta bibliotheque d,un auffe bibliophile,
Mohamed Bacheterzi, "vieillard fort respectd pour sa pidrd et pour
sa position comme chef des confrdries religieuses de la province',28,
comprenait 500 volumes.

Beaucoup de Constantinois^ cultiv6s possedaient leurs propres
ouuages. torsque Ch. Saint-Calbre2e s'est interessd ir leur cite, il a utilis6
des copies de l'Histoire de la ville de Constantine de Ben El-M,b6rek
ben EI-Attdr qu'il avait trouv6es chez plusieurs d,entre erx. E. Vayssettes
en a fait de mdme lorsqu'il a r6dig6 l,histoire des Beys de cette ville3o.
Il n'a ndglig6 ni le tdmoignage de Sid Salah-ben-el-Anteri3r, lui-m6me
hdritier de la tradition orale32, ni les mdmoires du Cheikh sidi Abd-
el-Kerim el-fegoun. Celui-ci a v6cu du temps du Bey Ben Ferhat, dans
la seconde moitid du xvlltnrc sidcle, et l6guiion oeuvre d sa postdriti.

Constantine a 6t6 ure cite savalrte mais, cornme ailleurs, les manuscrits
n'ont pas regu les soins n6cessaires i leur conservation. Ceux
du Cheikh Ben-el-Habib 6taient simplement entass6s dans sa chambre,
"sur des gradins en maqonnerie"33. Cet illustre taleb de la mddersa
de Sidi-el-Akhdar, qui a vdcu du temps du demier Bey de Constantine,
"mdditait sur les livres" et etait" mort avec les livres entre les mains,,.

Dans les autres rdgions du centre du pays, les bibliothdques
ont 616, colnme dans la secte puritaine des Mozabites, essentiellement
tenues par l'autoritd politique qui 6tait exerc6e par la classe poss6dante,
souvent doubl6e d'une autorit6 religieuse.

Parlant d'Alger pendant la pdriode turque, M. Ben Cheneb
aflirme que les Pachas avaient leur propre collection. Mais,,,apparterant
au rite handfite, [ils) preferaient enrichir les mosqutles de ce rite
et, notamment, les mosqudes de Aly Pichini et de Hassan pacha,
dont les collections ont dtd versdes plus tard d la bibltothdque de la
Mosqude Neuve"31 Lors de l'arrivde des Frangais en 1g30, la Grande
Mosqu6e de cette ville renfermait au moins 500 ouvrages. Certains
d'entre eux, dcrits en Espagne et au Maroc et portant sur I'histoire
d'Alger, ne sont connus que-pat "des citations qu,en ont faites des auteurs
posterieurs ou etrangers"rs. Beaucoup "provenaient de legs dmanant
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de personnes appartenant d tous les rongs de la socidtd

musulmane"36.

A Djelfa, R. Basset a visitd et r6pertorid la collection du bach-

Agha des Oulad Nail, Belkassem ben El Ahreuch" Lors de son passage

i Laghouat et d Touggourt, il a recens6, aprds recommandation

du marabout, les manuscrits que "/es cdldbres zaoui'as d'Ain Mddlti
et (le Tcmacin, de l'Ordre des Tedjinis"38. avaient accumulds.

Au xIVu"'" sidcle, Ie sultan Beni-ouaggin, une des plus anciennes

tribus de Ouargla, avait ses propres livres. C'est dans les dcux bibliotheques

de I'6rnir et de l'irnam de la mosqu6e de cette ville qu'en 1663, un pdlerin

de passage a trouvd les ouvrages que R. Basset a r6pertorii deux

sidcles plus tardre 'Zcs bibliothdques de cette ville>>, pr6cise ce demier,

<<peuvent se placer, malgrd leurs laames el leur dtat d'abandon,
parrni les plus considirubles de l'Algdrie, sinon par la valeur, du moins

,,,t0 ,
par le nombre de voluncs"*" . Les lacunes peuvent s'expliquer au motns

par deux faits.

Le premier est l'instabiliti politique; comrne ces troubles causds

dans la r6gion de Ouargla "par l'insurrection du chdrif Moh'ammed

ben'Abd Atlah et celle de Bou Choucha>> qui ont amen6 <<la dispersion

et la destruction de bon nombre de livres"at. Sur les mdmes lieux,

"la riche bibliothdEte de la zaouio aurait dtd, dit-on, ntise au pillage

aprds la prise de la ille par Abd-el-Qdder", en 1838, "et le peu qui avait

dchappd la 6t6l dispersi pendant l'administation du qdi:d Rayan,

seul n'taitre de Ain Mddhi lors de l'absence de Si Ahmed, en 1870".

Lorsque les Franqais ont entrepris la conqu6te du Sud, l'6mir de Ouargla

Mouley Alahoum u possddait encore une quarantaine de tnanuscrits.

Le second, ddjd signal6 plus haut, est I'absence de moyens

de conservation. Les bibliothdques de Ain Temacin, de Aih Mndhi

et de Ouargla, affirme R. Basset, "consli/ar'ai en caisses ou en coffins
o dtaient ensevelis, p€le-mAb, des volumes complets' des ddbris

de cahiers, des pages isoldes, des fragments de comptes ott de priires
colNerts dlme couche dpoisse de poussiire, vdritables gites de

. ,,4)
scorprcns

Biska, de l'avis d'un auteur arabe du XII"'" sidcle, a 6galement

et6 "trn centre o l'on cuhiva le droit et oir il se trouva des savants-

C'est de Mesloitn>>, 6crit-il, <<une des bourgades de cette rdgion,

qu'itait originaire Abofi Abd el-Melik Mesloini, savant versd dans
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la connabsance du d oit et dont l'enseignement etait suivi"a3 . La rdgion
possddait de grandes richesses en matidre de Iivres. Ceux-ci 6taient
la propri6td des institutions religieuses pour l,essentiel. ,,Trois 

cenrres
or) se [trouvaient) encore des collections considdrables: Sidi Oqba,
la zaouia des Oulad Sidi Nadji et Tolga"u ont 6t6 sigral6s i R. Basset.

Dans cette m6me rdgion, des collections priv6es avaient existd.
Au cours d'une de ses missions, les chefs arabes ont signald au baron
de Slane l'existence, chez certaines tribus nomades, de collections
particulidres constitudes de livres de religion et de droit. L,une
d'elle renfermait plus de 500 volumesas.

L'existence des bibliothdques et des manuscrits qr.ri y 6taient
entreposds, comme I'existerlce de toute fonne de vie intellectuelle.
cst fortcment li6e i celle de deux lieux spicifiques.

- Le premier est la nridersa, institution islarnique par d6finition,
qui a paru d'abord en Orient et a ensuite s6duit le Maghreb. Elle a 6t6
non seulement "une dcole de sciences religieuses et, en partiarlier,
de jurisprudence canoniclue" mais aussi ,,un sdnrinair.e di magistrats
et de fonctionnaires de plume". Elle devait, en effet, foumir aux
souverains "drr co llaborateun inshuits et dewueifi lAlrnohade yaqoub el
Mmgoir "ett aurait [. .,.)fondd un grand nombre dans toutes les parties de
son dnorme empire"al .

Moins riche que Tunis et Fds, "lo h"oisiime capitale tle la Berltdrie,
Tlemcen, a conservd le souvenir de trois mddersas fonddes par
les 'Abd el Wddides, ses souverains legitintes,,ts. La piemidre a 6t6
fond6e vers 1308 par le roi de Tlemcen Abot Hammo0 ler ',pour
deux savants, Aboi Zai'd 'Abd er-Rahmdn et son pire Aboft Mortsd
'lsa, f ls d'un immam de Brechk, pris de Tdnds,,.

La seconde, appel6e Tichfiniya ou Mddersa Neuve, du nom
de son fondateur Abo0 T6chlin, qui a rdgn6 de t3l8 i 1337, aurait
dt6 la plus somptueuse du Maghreb. GrAce d son ,,seigneur 

fas tueux
et artiste", Tlemcen avait connu "une tia brillante qui l,apparentoit
aux pel itcs capitales d'Andalous ie"ae .

La troisidrne, la Ya'qoirbiya, a 6t6 londde en 1362. G. Margais,
qui a 6labor6 son 6tude sur ces institutions ir partir des chroniqueurs
de l'6poque et de la rigion - soit Et-Tenesi et yahyd ben Khaldo0n,
"le frire du gdnial historien des Berbires"$ - pr6cise que les rnddersas
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et les zaouias construites d la rndrne dpoque ont fonctionnd grdce

aux dotations des biens Haboussl qui ont assu16 la subsistance des

professeurs. des 6rudiants. de I'itnam et du moueddin52.

Si nous nous fiions aur informations donnees par lion l'Aflricain -
et elles sont d'une grande cridibilitd car ce voyageur avait s6joumd

i Tlemcen au d6but du XVl"n'" sidcle avant de continuer sa mission

vers l'est du Maghreb- cette ville avait cornpt6 5 m6dersas. k m6me

auteur affirme ou'un des rois m6rinides de Fds avait construit un m6me

lieu de savoir ir Hr bbed3,lorsque cette ville faisait partie de son Etat.

Ces illustres lieux d'acquisition de la science avaient fleuri
cnle

d partir du milieu du xtv'"'sidcle dans toutes les grandes cit6s

d'Alg6rie. Le m6me ambassadeur du roi de Fds nous apprend que

de son temps Constantine possddait deux <colliges>> et I'un d'eux,

dit-il, dtait <<fort beau>>. La mddersa de Sidil-Akhdar de la mdme

ville a 6t6 batie en 1775 et elle a abrit6, d l'6poque de sa iondation,

24 dtudiants. lls "devaient s'occuper soir et motin d lire le Koran.

Chaque mois, ils dtaient tenus de psalmodier et d'apprendre par ccEur

Ltne certoine partie de ce livre. Le jeudi et le vendredi, leur tdche

consistait d lire entidrement le delil-el-Khairat (le guide des bonnes

euvres) de Mohammmed Ben-Soliman El-Djazotrli"sa .

Tenant lieu ir la fois d'dcoles secondaires et de facult6s, ces lieux

d'enseigrernent existaient en nombre d Oran et ir Bougie. L'auteur
de cette pr6cision, llon l'Africain en l'occurrence, affinre 6galement

qu'd Necans, ou Ngaous, les 6tudiants frdquentaient un colldge

oir ils 6taient entretenus i <,la bourse ptbliqtre>>ss. Dans cette demidre

ville, les revenus du sanctuaire de Sidi-Lassan avaient permis la prise

en charge de 200 personness6.

Au xvllli" sidcle, Alger avait compt6 trois grands colldgessT.

L'un d'eux, raconte le consul am6ricain W. Shaler, 6lait <<rdservt aw
Cabyles>>s qui en avaient poss6dd un autre dans le Royaume de Couco'

Selon Th. Shaw, le savant et diplomate anglais, celui-ci etail <<doft

cllmfontls pour l'entrefien de citq cints thalebsrfe. Au Mrab, co institutions,

qui formaient I'dlite, avaient Ia configuration des confi€ries monastiques'

En tant que minoritd religieuse soumise i une discipline rigoureuse,

les Ouahibites Ibadites ont entretenu "leur foi dans des conciliabules

et dans cles dcoles sccrites"6o.
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- Le second est la zaouia, cefie institution qui nhvait pas d,equivalent
en Europe. Selon E de Neveu qui s'est pench6 sur sa fonction en Alg6rie,
celle-ci a €t€. "d la fois une chapelle qui [servait] de lieu de sdptllture
tt la fanille qui a /bnde l,dtablissemeit, 

"t 
oi tou, les serviteurs

a^llids ou amis de la famitle [venaient] en pdlerinage d des dpoques
fLxes; une mosquee oz) se [rermissaient] la nusulmars"des tih$ voisint
potrr faire leur priire en commun; une ecole o toutes les sciences
[6taient] enseigndes: lecture, dcriture, arithmdtique, geographie,
histo.ire, alchin.tie, magie, philosophie et theologie, 

", 
oi l"i 

"iyorr,pendant loute l'annde, les drudiants (t).raleb) pendint certaines sabow,
les savants (er;J6ya) d des epoques faes, se [r6unissaient], soit pow
apprendre ce qu'ils [ignonient], soit pour former des conciles et discuter
certaines questions de droit, d,histoire ou cle thdologie; ar lieu d,asile
oii tous les hommes poursuivis par la loi ott persiittes par un ennemi
[trouvaient] un refuge inviolable; un h6pital, une h6tellerie oit tous
l:s voyageurs, les pilerins, les malades, les infirmes et les incurables
[trouvaient] un gite, des secours, des vAtements, de la nourriture,.
un office de publicit6, ar bureau d'esprit public or) [s'dchangeaient]
des nouvelles, otr l,on flcrivait) l,histoire des tempi prisenis; enfri
zrne tribliothdque qeri [s'accroiss ait] totts les jouis jar les travaux
d3s honmes qui y l€taientl a acha, et oit l,on iconservait] la tradition
ecrtte des Joits pass<is""'.

I-es multiples attibutions de cet 6hblissement confument Ie caractere
communautaire de I'avojr et du savoir en pays d,Islam et mettent

:n exepu: Ia constance des preoccupations intellectuelles de ses membres ;i savoir, I'acquisition d'une instruction ouverte sur toutes les disciplines,
la fonnation.d'une dlite propagatrice d,une science au gott du jour
et conservatrice de la m6moire historique du clan et la pr6servation
des 6crits produits par ceux qui en avaient la charge.

. Dans les zaoui'as, c,6taient les marabouts qui 6taient les diffitseurs
de I'instruction. Ils remplissaient, en quelque sorte, ,,/e r6le civitbateur
que jouirent, d une certaine ipoque, les moines d,occidenl,62 ou la ,,zeles

binedictins 
.sous 

l'anarchie Jbodale,,6 Au d6part, ces hommes d,6glise
",ne s.e prdoccupaient pas de donner l,iistruction, mais lorique
la cuhure antique et les icoles eurent sombrd daw la nuit, d la suite
des inwsions barbares, l,ordre monastique ef le clergd des villes qisapales
furent omends d reprendre pour leur compte le /lam^beau des
t!rudes"6a

Les licux er les agents de diffusion...



l8 "Al'Adrib wa Llughaf', N"3/2008

Dans l'Alg6rie precoloniale, le reprdsentant le plus connu de ces

marabouts-profisseuis 6tait, sans nul doute, Sidi Ahmed etTidjdni'

II 6tait originaire de 'Ain Madhi et a domin6 toute la seconde moiti6

du xvttldft sidcle. Sa biographie, succinctement bross6e par R'

Basset6s, esquisse le parcours d'un lettr6, Iui-m6me fils d'un pieux

et illustre drudit qui a ixcelld dans les 6tudes coraniques et juridiques'

Lors de l'un de sei innombrables voyages, "il vainqtrit, dans un to rnoi

thdologique, les plus cdldbres docteurs du Qaire (sic), et reQut d'el-Kurdi

l'autiisation de fonder une confrdrie et d'y enseigner ses doctrines
,, ''66personnelles

Comme en Occident, les zaouias, "que la saintad de leur fondateur

fl heurettsement respecter", ont apport6 la lumidre du savoir et sont
'rest6es 

les" ddpositiires de manuscrits conservds avec d'autant phs

de soirx qtte la plupart tltaient peu nombreta ou mAme uniquas dans

leur genie"67. iu ddf"nt" de la religion n'explique pas d elle seule

le chirisme de ces personnages car ceux-ci ont souvent exprim6

leur pr6tention u, .hdtifutut.Lu plupart d'entre eux se targuaient

d'ailieurs d'6tre de la descendance du prophdteu'qui ouvrait la voie

i l'autorit6 politique et militaire.

Cette autorit6, quand elle a 6t6 d6tenue, avaient eu des effets

protecteurs sur lbs autochtones. Du temps de la domination des Turcs'

par exemple, la force spirituelle et politique de ces pieux ermites

ies avait fait craindre de liurs ennemis qui n'avaient l6sin6 ni en faveurs

ni en n'avaient respect pour se concilier leur bienveillance Dans

les Aurds. pu, 
"*"rpl", 

Ies tnarabouts ont cree"une sorte d'dtat rdglier

d la lin di Moyen-dge"1o et les Turcs qui voulaient renouveler leur

samison de Biskra devaient n6gocier les conditions de leur passage'

L'autorit6 nrorale de ces saints a 6galement eu un r6le mod6rateur

car elle a servi d"apaiser les haines" et, 6tant donn6 I'effriternent

de l'autorit6 politique centrale ir partir du xlv""'" sidcle no-tamment'

it "substituer' le regime de b Ugihft a celtri de la violence"lt '

Cet aperqu sur la vie intellectuelle dans l'Alg6rie prdcoloniale

ne saurait faire i'impasse sur les migrations des savants et la circulation

du savoir en dehors des frontidres qui avaient ind6niablement

pu.ti.ipe i la dynamique de la vie culturelle Les centres intellectuels

iroqu6. plu, haut oni donc 6t6 des plaques toumantes dans I'histoire

litt6raire et scientifique du Maghreb; d'abord comme voie de passage
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et ensuite comme lieux d'instruction. Tous les lettr6s qui venaient
d'Orient ou de I'est algdrien pour se rendre au Maroc _ comme ceux
qui partaient du Maroc ou de l'ouest algdrien pour aller en Orient,
et d la Mecque plus pr6cis6ment ,devaient s,y an6ter. Dans leurs
d6placements, ces doctes passagers ont 6t6 les auditeurs des savants
les plus renommds - ils l'dtaient souvent eux-m0mes- et les canaux
de transmission de toutes les connaissances scientifiques antdrieures
ou naissantesT2.

I-e "jeune berbd.re mnntt sous le nom d'lbn Toumert', originaire
de la rdgion de Tlerrcen, a 6td le reprdsentant type de ces savants
voyageurs. ll a perfectionnd "son insttaction dans les principales yi es
du Maghreb, puis d Cordoue, d Alexandrie, d la Mecque et i, Mddine,,.
Il est revenu d BougieT3 en l l l8 pour appeler au retour i la puretd
primitive de la religion musulmane. Cet appel a 6t6 entendu. ta dynastie
des Almohades qu'il a fond6e au Maghreb, et qui correspondait
"olors d trne itape brillante dans l'histoire de la civilisation arabo-
isloniclue"la. s'esr maintenue jusqu'a Ia fin du Xl i" sidcle.

Les autres savants voyageurs ont 6td tout aussi respectables.
R. Basset insiste, dans la biographie qu'il donne de Sidi Ahmed
et-TidjAni, sur la mobilit6 de ce saint personnage. Celui-ci avait effectu6
une multitude de voyages entre 'Aih-Madhi, sa vitle natale, et Fds,
Laghouat, Tlemcen, Tunis, Ie Caire et la Mecque, pour ne citer
que ces grandes cit6s.

A. Cherbonneau 6voque avec ddference ce cheikh de Constantinq
Abou I-lafs Orneur ben Moharned el-Mobarek, qui s'dtait rendu
i Tr:nis, au Caire et d la Mecque pour entendre prolesser des docteurs
c6ldbres. Lorsque le chroniqueur marocain el-Abdery est arriv6
d Constantine, aprds avoir traversd une partie du pays, il avait dernand6
d 6tre conduit chez le cheikh Abou Ali Hassan Ibn Bil Kassem ben
Bidiss, connu "pour son drudilion" et son "gofit pour la science"ls.
Aprds l'avoir rencontrd, il s'est enquis du litt6rateur Ben el-Fekoun
car ce voyageur connaissait un petit podme Tle "cet dldgant versiJicateur
avait contposd sur son voyage alr Maroc"76.

Le passage par les grandes villes savantes semblait, i I'dpoque,
obdir d un rite initiatique. Le fondateur de la secte Tidjania, avons-
llous vu, n'avait eu I'autorisation d'ouvrir sa propre zaoui'a et d'y
enseigner qu'aprds avoir 6td jaug6 par son maitre 6gyptien. Il en 6tait

Lcs Iieux et les rgents de diflusion...
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de m6me pour tous les lettr6s. "Les jeunes Thdleb, conftme

A. ChfunnanS d lafin de leurs dnda, rE se croyaient optes d l'mseignement

que lorsqu'ils s'dtaient fait ditiwer des licerces (ididza) par les professanrs

iet ptui dminents du monde musulman. Ils n'espdraient mdriter

la ionfiance de leurs concitoyens qu'aprds avoir lu les auteurs classiques

devant tel ou tel docteur de Tlemcen, de Bougie, de Tunis ou du Caire'

De retour dars leur foyer, ils dcrivaient larrs impressiotrs de voyage,

en oyant soin surtout de citer les maitres dont ils avaient dcouti

les teEons, et de dicrire les livres qu'ils avaient expliquds"ll '

I-a contrainte du voyage initiatique avait donc le grand avantage

de contribuer i la solidit6 de la formation du lettr6 et ir l'6tendue

de ses connaissances. L'dparpillement des foyers culnrels avait, quant

e lui, et comme grand inconv6nient, l'impossibilit6, pour I'Alg6rie,

d'avoir sa bibliothdque centrale ; i l'image de celles d'El Qaiiouln
de Fez er dela Zitouna de Tunis. Celle-ci aurait pu concentrer les fonds,

pr6server plus efftcacement le document 6crit et lui assurer une plus

grande diffusion.

Uancien decoupage politique du pays -cause de cet 6miettement

des centres de culture- a emp6ch6 cette centralisation car jusqu'd
'la 

p6ndtration turque, le constantinois avait 6t6 gouvemd par les dynasties

qui se sont succ6d6 au Royaume de Tunis et la r6gion ouest, rattach6e

ei d6tach6e d maintes reprises de l'empire chdrifien, a toujours manifest6

ses affinit6s avec le RoYaume de Fds

k savoir dont il a 6t6 question jusque li semble avoir 6t6 v6hicul6

par la langue arabe exclusivement. ks recherches actuelles, qui revdlent

une .eill"u." connaissance des bibliothdques qui appartiennent

i des familles ou d des institutions d caractdre religieux, montrent'

cependant que pour le Mzab, la Kabylie et certaines anciennes

provinces du Sud, le berbere, bien que s'6tant upp-'y6. iu' les caractdres

arabes pour se dire, avait particip6 ir l'6criture des discours savants'

Nous savons qu'aux IIe'" et lv'''e sidcles de I'H6gire, de faux

prophdtes ont compos6 le Coran en berbdre Mais li, il ne s'agit pas

de traduction mais d'innovation car la doctrine qui a 6te mise en forme

a beaucoup plus relev6 d'un schisme que d'une orthodoxie' hn Toumet'

le fondateur de la dynastie almohade, a traduit ex berbdre les ouwages

qu'il a compos6 lui-mOme en arabe et, ce, afin de donner plus d'efficacit6

e aon proretyit*e. Aucun d'eur n'a 616, cependanl conserv6' Le seul
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texte alg6rien 6crit en berbdre connu est ',un petit resumd de la tlyjorie
& Touhid, qui a eti composd en Kabylie, dans la tribu ctes Beni-Ounilane, d
la zaouila de Sidi Yahia ben Hamoudi,, . Ce traitd est une traduction
sommaire de la SenoussiaTs .

La faible repr6sentation de cette langue dans la culture 6crite
est d imputer d la lois d cette int6riorisation, par les Berbdres erx-m6mes,
de la barbarie de leur langue , c'est le verdict qui a 6t6 d6finitivement
prononcd par les Carlhaginois et reconduit par les Grecs, des Latins
et des Arabes dont Ibn Khaldoun s'6tait fait t'echo- et de leur ddvouement
constant i la cause des plus forts. Une fois islamis6s et arabis6s,
ceu<i ont 6td "les plus ardents propagandisres,' de I'islam et de la culhre
arabe ; non seulement au Maghreb mais dgalement il,Tombouctou
et sur les bords du Nlger fot sont apparus] des foyers intellectuels
oit on dtudiait sous lo direction de savants maghydbins des ouvrages
arabes touchant surtout les sciences religieuses,,Te .

Ces facteurs extemes n'ont pas 6t6 les seuls agents de la dissolution
du libyque. Celui-ci semble avoir port6 en lui-m6me les germes
de sa propre destruction. Selon S. Gsell qui a exhum6 toutes les sources
relatives d ce sujet pour les confronter, il 6tait morcel6 en plusieurs
dialectes car les anc6tres des Berbdres n'avaient pas de parler commun,
et ne poss6daient pas d'alphabet capable de fixer la pens6e.

La langue matemelle, assujettie par ses propres utilisateurs
et par les dominateurs, affaiblie par I'absence d,unitd et marsinalis6e dans
des ilots de plus en plus limitds8o, avait entamd le ling parcours
de sa d6cr6pitude. Les chercheurs frangais d,Alg6rie, slinscrivant
dans la continuitd des pr6curseurs de l,enquOte ethnographique
et linguistique. consacreront. pour toutes sortes de raisons, toute la fin
du xx* et tout Ie ddbut du rc<tu siecle au sauvetage et e h mmpr€hension
de la langue et du patrimoine berbdres.

. Les recherches entreprises par les Algeriens eux-mdmes ou par
des Frangais d'origine alg6rienneEr et |es rdsulrats qu'ils donnent d lire
et i entendre, continuent i exhumer des pans entiers de cette culture
ensevelie. Les cr6ations nouvelles, qui se manilestent dans toutes
les disciplines et s'expriment dans la langue des ancEtres, 6vitent
Ia fixation dans l'anachronisme et participent d l,enrichissement
et du moyen de communication et du patrimoine.
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NOTES :

l. C'est Massinissa, prdcis6ment, qui a grandement contribud ir la ruine

de Carthage. Celle-ci avait usurpd les terres de ses ancdtres.

2. Ils ont 6td traduits ou utilis6s par les savants de la pdriode coloniale.

3. Lui-m6me a 6td un 6crivain. Ses ouwages, dcrits en langue punique.

ont dtd utilisds par sALI-USTE, l'auteur de la Guerre de Jugurtha, pour

cornprendre la gdndalogie des Nurnides.

4. Les mosqu6es qui ont 6t6 dgalement, et avant ces deux institutions,

des lieux oir ont dt6 conseFr'des les productions intellectuelles des commurautes,

ne sont pas concern6es par cet article.

5. BARGES (L'abbd J.-J.-L.): Tlemcen, ancienne capitale du Royaume de ce nom,

Paris, a. Duprat, 1859, p.433.

6. CHERBoNNEAU (Augrste): Les 6crivains musulnrans de l'Algdrie. Notice sur

Mohammed et Tenaci, historien des Beni Zr'an, Revue africaine, J. Carbonel,

1856-1857, tome l, p.212.

7. Cet objet rare contenait, selon les propres propos de l'aueut"'des documents

que l'on chercherait vainement ailleurs".

8. Le llers honorable, explique l'abbd BARCES, 6tait un titre qui d6signait

les personnes de haut rang et de considdration qui dvoluaient dans

l'entourage des rois.

9. Son ouvrage, Biriat er-Rouwid, a dt6 traduit et 6ditd par Alfred BEL G'

MARCAIS iffitme que Yahia Ibn-Khaldoun apporte "pour la seconde

moitid du xlf'*, un tdmoignage direct et fort ile, qaique pa{ois midiocrement

impartial. Il est slrtottt intiressant, note-t-il olt point de vue de la culture

intellectuelle et du personnel -administratif de la cour de Tlemcen" ' Cf'
Les Arabes en Berbdrie du xt''"" au xtv"''" sidcles, p. 12.

10. BARGES (L'abb6 J.-J.-1.): Tlemcen, ancienne capitale du Royaume

de ce nom, op. cit, P. 328.

ll.Ibidem.

12. FAGNAN (Edouard): L'Afrique septentrionale au xll'n'" sidcle de notre

dre. Description extraite du Kitab-el-Istibgar et traduite par.'., Constantine,

A. Braham, 1900, P. 109.-



13. coUR (Auguste)
conserves dans
A. Jourdan, 1907._
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introduction au Catalogue des manuscrits arabes
les principales bibliothdques algdriennes, Alger,

14. lntroduction d la Chronique d'Abou Zakaria. publide pour la premidre
fois. Traduite et commentde par E. MASeuERAy, 6ldve de l,e.N.s; professeur
agr6gd d'histoire; chargd de mision par Monsieur le Minis[e de l]nshuction
publique, Alger. Vve Ailaud et Cie, tgZA.

15. Ibidem, p. Lxxrrr

16. Au plan linguistique, c'est l'amdricain William sH,rr_r_ER qui a fourni
les pren.riers renseignements sur le dialecte du Mzab.-

17. Une l'dsignation forcde, dirons-nous, car E. MASeUERAY avait 6td
recommand6 d la ddputation des Beni Mzab par le g6ndral Chanzy,
Gouverneur de l'Alg6rie. Le gdn6ral Wolff avait dirigd ses voyages
i l'intdrieur du pays; Ie gdn6ral de Loverdo avait mis d sa disposition
"toutes les notes rdunies par ses soins d la subdivision cle Mddda,,
et M. Flatters, commandant supdrieur du cercle de Laghouat, lui
"a prAte I'appui de son attoriti dans le moment le plus critique de [son)
intrigue d Beni Sjen" .-

18. MAGUELoNE 1.1.y: Pidces d'or de l'6poque berbdre trouvdes i Bougie,
Recueil des notices et rndmoires de la Socidte archeologique du Departement
de Constantine, no 41, Alger, A. Jourdan, 1908, p.23.-

19. Extrait de la Fardsiade, ouvrage d'Abou-L-Abbas-Ahmed-El-Khatib.
Traduit en frangais et accompagnd d,un commentaire par Auguste
CHERBoNNEAU, Paris, Imprimerie Nationale, 1849, 31 p. et 3l p. (textes
arabe et ftanqais).

20. IBN,KHALDoIT'NI: Histoire des Berbdres et des dlnasties musulmanes
de I'Afrique septentrionale. Traduite de l,arabe par le baron de sLANE,
tome l, op. cit, p. 201.

2I. Elle a dtd incendide par les Arabes en 640.

22. LALoE (Francis): A propos de l'incendie de la Bibliothdque dAlexandrie par
les Arabes. Les manuscrits arabes de Constantine, Revue africaine,
Alger, au sidge de Ia Soci6td historique, 1925, tome 66, pp. 93 a 107.-

23. Introduction au Rapport adress6 d M. Ie ministre de l,instruclion
publique par M. le baron de sleNe, chargd d,une mission scientifique
er Algdrie, suivi du catalogue des manuscrits arabes les plus importants
de la Bibliothdque d'Alger et de la Bibliothdque de Cid-Hammouda
d Constantine, op. cit.
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24. Kitab el Adouani ou le Sahara de Constantine et de Tr.tris, traduit par ...,

Recueil des notices et mdmotes de la Soci6td archdologique de la province

de Constantine, Constantine, L. Arnolet, 1868, tome 12, p.4.

25. Voir le Rapport adressd i M. le ministre de l'instruction publique par

le baron de suue, charg6 d'une mission scientifique en Algdrie,

suivi du catalogue des manuscrits arabes les plus importants de la

Bibliothdque d'Alger et de la Bibliothdque de Cid-Hammouda ir

Constantine, Paris, P. Dupont, 1845, l6 p.-

26. Ibidem._

27, E.F.:La collection des manuscrits de Si Hammouda, Revue africaine,

Alger, A. Jourdan, 1892, tome 36, p. 165.-

28. Ibidem.

29. Constantine et quelques auteus arabes constantinois, Alger, A Jourdan,

t9t3,2'7 p._

30. Histoire de Constantine sous la domination turque, Recueil des notices

et m6moires de la Socidtd d'archeologie de la province de Constantine,

Constantine, L. Arnolet, 1867, tome 11, pp. 241 i 352; 1868, tome 12,

pp.254 ir )92 et 1869, tome 13, pp. 453 i 620.-

31. Le texte arabe, qui n'a dtd publid qu'en 1846, est redevable aux rdcits

de vieux Constantinois contemporains de ces Beys.-

32. Les sources orales semblent incontoumables pour la reconstitution

de certains pans de I'histoire d'Algdrie. E VAYsSETTES, en exhumant

les propos d'81-Hadj-Abbas ben-Djelloul, grand dcrivain et ministre

du Bey Bou-Kemia, ou du Cheikh Moustafa ben-Djelloul, ancien

cadi du temps de Salah Bey, les met largement i contribution'-

33. CHERBoNNEAU (Auguste): Biographie du vdnerable Cheikh Ben+l-Habib,

Thaleb de la Mddarsa (cotldge) de Sidil-Akhdar. Traduite de l'arabe

par..., op. cit., p. 6.-

34, Cf. son introduction i son Catalogue des manuscrits arabes conserv6s

dans les principales bibliothdques algdriennes, Alger, A. Jourdan, 1909'-

35. BENCHENEB (Mohamed): Catalogue des manuscrits arabes conserv6s

dans les principales bibliothdques algdriennes, Alger, A Jourdan, 1909'

Il est probable que des manuscrits alg6riens aient subi le mCme sort
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36. Ibidem

37. La visite a donnd lieu i la publication suivante: Les manuscrits arabes
du Bach-Agha de Djelfa, op. cit., pp. 363 a 375. R. BASSET a dir au gendral

Loysel, commandant la division d'Alger, " l'ertrAme obligeance de pouvoir
examine r" cette bibliothdque.-

38. Les manuscrits arabes des bibliothBques des Zaoui?s d'Ai'n Madhi
et Temacin, de Ouargla et de Adjadja, op. cit._

39. lbidem._

40. tbidem, p. 36._

41. Introduction d I'ouvrage de BASsET (Rend): Les manuscrits arabes
bibliodrcques des Zoui'as dA'rh Madhi et Temaciq de Ouargla et de Adjadj4
op. cit.

42. Ibidem, p. 6.

43. FAGNAN (Edouard): L'Afrique seprentrionale au xrrh siecle de notre &e.
Description extraite du Kitab-elJstibgar et traduite par...,
Constantine,
A. Braham, 1900, p. 109._

44. Mission de M. Basset dans le Mzab et a Ouaryla, Bullain & conespondance
tme

africaine, 1885,4 annde, fascicule v et vl, pp. 349._

45, Rapport adressi ri M. le ministre de l'instruction publique par M.
le baron de SLANE, chargd d'une mission scientifique en Alg6rie,
suivi
du catalogue des manuscrits arabes les plus importants de la Bibliothique
d'Alger et de la Bibliotheque de Cid-Hammouda A Conshnting op. cit, p. 5.

46. MARCAIS (Georges): Remarque sur les m6dersas funeraires en Berb6rie,
d propos de la TAchfiniya de Tlemcen, Extrait des Mdlanges Gaudeftoy-
Demonbynes, Le Caire, Imprimerie de I'lnstitut frangais d'arch6ologie
orientale, 1937, p. 260._

47.lbidem, p. 262.

48.Ibidem, p.263.

 g.lbidem, p. 272.

50. Ibidem, p. 271._

51. Les aum6nes, ou zakkat, ont dga.lement contribud a l'entr€tien du personnel
et des dtablissements.
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sont largement tributaires de l'6tude de I'abb6 eAnces: Tlemcen, ancienne
capitale du Royaume de ce nom, op. cit.
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59. Travels, or observations relating to several parts of Barbary and the
Levant..., op. cit. Consult6 dans la traduction frangaise de uec
cARTHy (J.) intitulde : Voyage dans la R6gence d'Alger..., op. cit., p. 350.

60. MASQUERAY (Emile): Chronique d'Abou Zakaria, op., cit., p. xxvtt.
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61. NEVEU (E. de): trs Khouan. Orkes religiax chez les mus.rlnnns dAlgoie, p. 17.
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a Ia bible de Gutenberg, Saint-Omer, M.-A. Peraudeau, 1963, p. 9.
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65. Il la tient lui-m6me du disciple de ce personnage, Si'AIi el Harazimi
el Fasi. Celui+i a recueilli ies enseignements et les dlernens biographiques

de Sidi Ahmed dans un ouvrage qui s'intitule Kounnach._

66. BASSET (Ren6): Les manuscrits arabes des bibliothdques des zaouias
de 'Aih Madhi et Temacin, de Ouargla et de Adjadja, op. cit., p. 14.

67. Ibidem.,
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et chdrifiennes. ci A. BEL: Les fractions de la tribu berbero-arabe des Beni
Hediyel (SeMou nrixte) dars ure legende hagiogaphique, op. cit, pp. 4 et 5.

69. Quand ce n'est pas le prophdte, c'est son cousin et gendre Ali. tr fondateu
de la confrdrie Tidjania, Sidi Ahmed erTidjAni, aurait pour anc€tre

Hassan, le fils de Ali._

70. I/ASQUERAY (E.): Les Oulatl Daou4 texle manuscrit, datd dejuin 1879, p. ll.
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72. Comme le montrent toutes les dtudes consultdes, les bibliothdques
des r6gions sus-citdes ont dtd, au m€me titre que celles de Berlin,
de l*ipzig de Londres, de Madrid et de Paris, les depositaires d'owrages
souvent rares et prdcieux.-

73. MAGUELoNE (J.): Pieces d'or de I'dpoque berbire trouvdes d Bougie,
op. cit, p.23. Bougie 6tait alors "le centre politique et administratif
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cf. BERBRUccER (Adrien): Les dpoques militaires de la Grande-
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74. SoURDEL (Dominique): Histoire des Arabes, p.84.
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76. Ibidem.

77. Ibidem, p. 4.
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79. SoURDEL (Dominique): Histoire des Arabes, p. 91.

80. [a plupart des dialectes lybiques "se maintinrent opiniAffement, conservds
par le particularisme berbAre, et ddfendus surtout par les femmes".
Cf. csELL (Stephane): Histoire ancienne de lAfrique du NonC, Tome 6, p. 94.
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