
Grandes figures.

Ibn BAdis (1889-1940) : Apergu sur
I'homme et I'euvre

par Dr Bouamrane Chikh.

Rendre hommage d Ibn Bddis, comme nous le faisons chaque
annde, n'est pas seulement un rite ou une cdrdmonie d laquelle nous
sommes habituds, surtout depuis I'inddpendance. Quand nous dvoquons
sa m6moire, en soulignant d grands traits les dtapes principales de sa vie
et de son @uvre, nous voulons non seulement analyser I'action qu'il a
entreprise, en tant que promoteur de la renaissance algdrienne, mais aussi
rappeler que les positions qu'il a prises sur le plan doctrinal ou national
demeurent encore actuelles et mdritent d'inspirer notre rdflexion et notre
action d'aujourd'hui. Il a voulu en effet rdaffirmer notre identitd nationale
et culturelle, notre existence et notre civilisation systdmatiquement
ddnatur6es ou ddnigrdes par le rdgime colonial et ceux qui ont acceptd de
s'en faire les complices. Il a voulu faire de I'Algdrie un pays moderne,
rdsolument ouvert d la science et au progrds qui conditionnent le
ddveloppement des nations fortes.

Pour lui, comme pour Abdou, la science n'est pas incompatible
avec la religion islamique, parce qu'elles procddent toutes les deux de la
m€me source : la raison. Elle se distinguent par des buts diffdrents. La
science nous permet de maitriser les forces de la nature et nous donne les
moyens d'une existence confortable, tandis que la religion rdgit notre vie
morale et rdgle nos relations sociales. Les iddes d'Ibn B6dis, sa vie et son
action exemplaires, ont marqud profond6ment tous ceux qui I'ont
approchd, de prds ou de loin, compagnons, disciples ou simples auditeurs.

Son influence s'est exercde de son vivant et aprds sa mort sur
toutes les couches de Ia population algdrienne, y compris les intellectuels
de culture frangaise. A leur tour, les compagnons et disciples d'Ibn Bddis
ont contribud au rayonnement de sa pensde et de son Guvre, par
I'enseignement et par I'exemple. On s'efforcera ici de donner un apergu,
forc6mcnt incomplet, sur Ibn Bddis et son ceuvre, pour perrnettre d ceux
qui n'ont pas directement accds d la culture arabe, de faire connaissance,
mdme sommaire, avec le penseur et l'homme d'action, en tant qu'artisan
de notre renaissance spirituelle et prdcurseur de notre rdvolution
libdratrice.
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Les premiires 6tudes.

Abdelhamid Ibn B6dis est nd le 04-12-1889 d Constantine. Il
appartient i une famille aisde, d'origine princidre. Elle remonte aux

Zirides qui ont gouvernd le pays et dont les reprdsentants les plus illustres

sont Bouloughine Ibn Ziri,le fondateur d'Alger et Al-Mou'izz Ibn Bddis,

mort en 3741984, cdldbre pour avoir combattu le chiisme frtimide. Le
jeune Abdelhamid regoit une 6ducation soignee. Il se rend d'abord d

l'6cole coranique et apprend bientdt tout le livre sacrd par cceur.

En 1903, il est confid ir un prdcepteur qui exerce une gtande

influence sur l'enfant. Il s'agit de Chikh Hamddn Lounici, adepte de

l'ordre maraboutique des TidjAniyya, dont on reparle plus loin. Ibn B6dis

acquiert auprds de ce maitre les eldments de la langue et les

connaissances islamiques indispensables. Un grand 6vdnement marque

alors la vie culturelle de Constantine : c'est la visite de Chikh
Mohammed Abdou, en 1903, soit deux ans avant sa mort' On ne sait pas

exactement si le jeune Abdelhamid a rencontrd le c6ldbre rdformateur

dgyptien dont la renommde avait atteint le Maghreb depuis longtemps ; il
dtudiera plus tard son ceuvre et s'inspirera de son action. La famille d'Ibn
BAdis le marie, d I'dge de 15 ans ; de cette union nait un gargon qui meurt

ir l7 ans, par accident.

En 1908, Ibn Bddis est envoyd d Tunis oir il poursuit ses 6tudes.

A Zito0na, il noue d'dtroites relations avec des professeurs et des

condisciples. Deux de ses maitres exercent une grande influence sur lui,
comme il l'6crit lui-mQme : Mohammed Nakhli et TAhar Ben Achoirr qui

s'6taient distinguds par leur adhdsion aux iddes d'Al-Afghdni et de

Abdou. La plupart des autres professeurs sont demeurds traditionalistes et

conservateurs. Il rddige alors une rissdla (dpitre) dans laquelle il r€fute le
point de we d'un chef maraboutique de Mostaganem.

En 1912, il obtient son dipl6me et enseigne un an d ZiIoina,
comme c'6tait I'usage pour les 6tudiants qui venaient de terminer leur
cycle d'dtudes. Il se rend d la Mecque au cours de cette m€me ann6e et

aprds avoir accompli le pdlerinage, sdjoume d Mddine oir il compldte ses

conrraissances auprds de son premier maitre Chikh Hamddn Lounici,
venu se fixer dans la ville du Prophdte. Il obtient le titre de dlim (docteur)

et d6cide de revenir au pays natal. Sur le chemin du retour, il s'arr€te au
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Caire. suit les cours du Chikh Belkhayydt, mufti d'Egypte qui lui d6livre

un dipl6me. Il entre en relation avec le milieu rdformiste, en particulier

avec Rachid Ridha, disciple de Chikh Abdou.

algdrienne, sans libdrer ses concitoyens de I'ignorance'

tombe dans la misdre et la superstition ; des charlatans, comme des

marabouts, ont pu I'exploiter. L'impdrialisme dtranger a trouvd des

conditions favorables pour asseoir sa domination'

Une seconde cause de decadence r6side dans une thdorie

mystique de la rdsignation qui est une conception paresseuse du destin

tout a fait dtrangdie a I'Isldm. Les marabouts ont cru qu'il fallait

s'abandonner d la volontd de Dieu, parce que I'homme ne peut rien

la stagnation intellectuelle et le conservatisme social'

L'action d'Ibn BAdis, d la suite des pionniers del'lsldh, consiste 2t

ddtruire ces elreurs en revenant d la doctrine authentique de I'Isldm. Il
demontre que le croyant est li un

jouet entre les mains du dest tes'

bieu le juge d'aprds ses actes u'il
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agit bien ou mal. II appartient d I'homme de choisir et de se ddterminer
comme il l'entend. Pour echapper au charlatanisme, il suffit de
s'instruire, de rdfldchir et de comprendre que le texte coranique et la
sounna prophdtique engagent le croyant d pratiquer I'ijfihad et d foumir
l'effort ndcessaire. c'est l'objectif que t'Istdh se propose d'atteindre pour
que la socidt€ musulmane reddcouvre son dynamisme et sorte de son dtat
de ddcadence.

L'action 6ducative.

De l913 d,1925,Ibn B6bis se consacre principalement ir l,action
dducative, d'une part, pour crder les conditions de la renaissance et,
d'autre part, pour fonner des disciples et diffuser les iddes nouvelres au
sein de la communautd. Il s'intdresse aussi bien dr l'instruction de la

d l'alphab es adultes. Il ouvre un cours public d
dans la m Sidi Qammo0ch et en l9l7 dlargit son
t, d'abord sciences religieuses, en inaugurant des

cours de littdrature, d'histoire et de gdographie. Les premiers disciples
qu'il forme enseignent d leur tour sous sa direction. Avec leur aide. il
donne des cours du soir pour adultes au sidge de la socidtd de secours

ne professe ni sectarisme, ni chauvinisme d l,dgard des cultures
dtrangdres. Au contraire, il veut €tre d jour et se mefire au diapason du
monde moderne, plus ddveloppd que le n6tre, surtout en matidre
scientifique.

A la fin de 1918, lbn BAdis envoie d Zito0na le
d'dtudiants algdriens qui constitueront les cadres de I'ens
Ddsormais le ddpart est donnd ; les missions d'dtudes se succddent
pdriodiquement.

L'6ducation des filles.

En 1919, il ouvre la premidre dcole de filles d Sidi Boumazaety
enseigne avec chikh Moubarak El-Mili. Devant l'afflux considdrable des
6ldves, il ddcide de doter l'6cole d'un internat. Le maitre se rend compte
que I'instruction des filles est une condition ndcessaire d la renaissance
alg6rienne; il ddploie des efforts considdrables dans ce sens et parvient d
convaincre les parents rdticents ou rdservds qu'en dehors de cette voie, il
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n'y a pas de progrds possible. L'dducation et l'dmancipation de la
femme dans le respect de sa personnalit6 et de la morale familiale

constituent l'un des objectifs majeurs de son action.

Les cercles et soci6t6s.

Paralldlement d la crdation des dcoles d travers les principales

d Constantine et ailleurs. Il comprend I'importance du mouvement scout

pour I'organisation desjeunes et contribue d son extension dans le pays.

L'emploi du temps quotidien.

A Constantine, I'emploi du temps quotidien d'Ibn Bddis est si

charge qu'il s'dpuise pratiquement d la tdche. Levd avant I'aube, il donne

ses premiers cours aux dldves des dcoles primaires, en Se consacrant

succissivement d plusieurs classes. Il ne s'arr6te qu'ir la pridre de midi et'

qUotidien; aprds la dernidre pridre, il donne encore son cours public de

commentaire coranique qu'il continue inlassablement pendant 25 ans ;

enfin il prdpare ses cours, redige ses articles, contrdle les directives

destindes d ses disciples et s'occupe de la presse, avant de dormir

quelques heures. Il est hors de doute qu'un tel regime contribue it

d6t6.io.". son dtat de santd, ddjd bien fragile. Mais Ibn BAdis ne doit

gudre reldcher son effort, persuadd qu'il livre un v6ritable iihdd, w
combat opiniatre contre I'ignorance et I'oppression dont son peuple

souffrait.

La m6thode d'Ibn B6dis.

Ibn B6dis pratique une mdthode rationnelle de persuasion ir

l'6gard de ceux qui ne partagent pas son point de vue ou dont Ia conduite

s'dcarte de lavoie droite.Il n'use ni de poldmique ni de diffamation. Il
discute sereinement, en prdsentant des arguments clairs, susceptibles de
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faire r6fldchir ses interlocuteurs et peut-€tre de les convaincre. Il ne
condamne d6finitivement ni les pdcheurs, ni les incroyants, laissant
toujours la porte ouverte d un retour possible. Cette mdthode en tous
points differente du sectarisme 6troit, jusque-ld largement rdpandu chez
beaucoup d'auteurs, lui vaut I'adhdsion progressive des masses et aussi
de beaucoup d'intellectuels dont les iddes et la formation les dloienaient
de sa doctrine.

Au contraire, d I'dgard des impdrialistes et de leurs complices
comme les marabouts et les partisans de l'administration, Ibn B6dis
n'observe aucun mdnagement. Il n'a aucune indulgence pour /es
orientalistes qui pour la pluparl, valorisent la mystique et le
maraboutisme dans un double but : insister sur les superstitions et faire
croire que les saints reprdsentent vraiment I'Isldm ; rdpandre I'ironie, puis
l'incroyance chez les citoyens cultivds pour les dloigner de leur religion
et les gagner d <<l'assimilation >>. Les divisions et les contradictions ainsi
entretenues doivent faciliter la domination coloniale.

Le maraboutisme.

Ibn Bddis combat le maraboutisme qui cultive les superstitions et
ddforme le sens vdritable de I'Isl6m, d'une part, professe la soumission au
rdgime colonial dont il se fait le complice et l'auxiliaire, d'autre part. Dds
1925,il entreprend de l'attaquer, en tant que systdme r6trograde, hostile d
la renaissance et ir la rdnovation. Il condamne l'action d'un ordre
maraboutique qui prdtend que son fondateur est le plus grand des saints et
que ses adeptes sont promis d la felicitd dternelle (Al-ChihAb, septembre
1938).

Ibn Badis montre que ce marabout ne saurait avoir plus de
mdrites que le Prophdte de l'Isldm qui n'a jamais pr6tendu ni d la saintetd
ni d I'infaillibilitd. Pourquoi les mystiques auraient-ils plus de droits que
les autres croyants ? Les maitres so0fis n'ont jamais prdtendu d une
quelconque supdrioritd ; rien ne les autorise ir accomplir des miracles ou
des prodiges. ceux qui leur attribuent ces vertus sont des charlatans et des
mystificateurs que l'IslAm, en tant que doctrine rationnelle, rejette avec
vigueur. Un tel ordre sape les fondements de la religion musulmane dont
il ddnature les enseignements ; il exploite et entretient I'ignorance des
masses. C'est ld une dvolution que le fondateur de l'ordre n'a pas prdvue,
mais ses successeurs en sont responsables (Al-chih6b, septembre l93g).
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D'une manidre gdndrale, les ordres maraboutiques encouragent

les superstitions populaires, recommandent la rdsignation et la paresse,

renoncent d la diffusion de I'instruction, contrairement ir leur mission
premidre ; ils deviennent peu d peu les instruments et les allids du rdgime
colonial, oppresseur de leurs compatriotes. Ibn Bddis leur demande de

modifier leur attitude, d6clarant qu'il est pr6t d s'entendre avec ceux
d'entre eux qui voudraient rejoindre la communautd et cesseraient tout
rapport avec I'administration coloniale (Al-ChihAb, mars 1938).

La presse de langue arabe.

Ibn Bddis repand ses iddes non seulement par I'enseignement et

les conf6rences qu'il donne dans les principales villes du territoire, mais
aussi par la presse, les brochures et la publication d'ouwages importants.
El-mountaqid est fondd en 1926; c'est Ie premier journal hebdomadaire,
suivi de plusieurs autres. Il en est le redacteur en chef et en confie la
direction d Ahmed Bouchemdl ; y collaborent aussi Chikh Moubdrak El-
Mili et Chikh Tayeb El-Okbi. Comme son nom I'indique, ce joumal est

surtout critique et pol6mique ; il s'attaque en particulier au maraboutisme.
Al-ChihAb, d'abord hebdomadaire, puis mensuelle, parait de 1926 d 1940.
Cette relue publie les cours du Chikh, notamment son commentaire du
Coran r>t du Hadith et des articles qui traitent des probldmes de l'heure.
C'est lr source principale de documentation pour I'dtude des iddes d'Ibn
BAdis et de son dcole.

Puis paraissent successivement Al-Chari'a, Al-Sounna al-
mouhammadfua, Al-Sirdt, tous sont interdits bient6t par I'administration,
parce que ces joumaux remettent en cause tout le systdmercolonial et
prennent des positions vigoureusement critiques. Les iddes du maitre sont
ainsi portdes dr la connaissance du public qu'il ne peut atteindre
directement. Un grand nombre de citoyens et la jeunesse des ecoles libres
(mddersas) lisent rdgulidrement cette presse qui traite des sujets les plus
divers et ddveloppe les objectifs du mouvement de r6novation.

Une tentative d'assassinat.

En 1927,I'cuwe du rdnovateur d6chaine contre lui le clan
maraboutique qui tente de I'assassiner. L'dmissaire d'un chef
maraboutique se rend d Constantine et guette Ibn Bddis au moment oil il
rejoint son domicile, aprds avoir termind ses cours du soir. La tentative de
meurtre dchoue, grdce d la prdsence vigilante des disciples du Chikh. Ils
se saisissent de I'homme, mais Ibn Bddis lui pardonne, en se rdfdrant au
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verset : << Mon Dieu, pardonne d mes concitoyens, car ils ne saventpoin tration, bien str, ferme les yeux ; la tentative est
orga accord, mais comme celle-ci n'a pas rdussi, elle feint
de I' parle pas.

toutes sortes de ddfauts qui prouvent que nous sommes in6mddiablement
<<arridrds>> et qu'il nous faut des tuteurs, des protecteurs et des maitres
pour nous dlever progressivement au-dessus de notre condition. on doit
nous ddbarrasser de nos traditions, de nos meurs, de notre langue, de
notre personnalitd, de nos aspirations, bref de notre volontd d'6re nous-
mcmes. Un homme d'Eglise va jusqu'd dire que l'heure du croissant est
rdvolue en Algdrie et que le rdgne de la croix est venu et va se perpdtuer.

En somme, on reprend la politique de 1830: il faut soumettre la
rps et les Ames, par I'alliance dtroite de I'armde et de I'Eglise.
climat politique en 1930. Ir etait ndcessaire de |dvoquer
pour comprendre la reaction et I'action d,Ibn Bddis et de ses
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Constitution de I'association des Oulamd.

La n6cessitd d'un mouvement organisd se fait sentir : il faut
rdaffirmer la pdrennitd d'une politique nationale dnoncde dans la trilogie :

<< L'Isldm est ma religion, la langue arabe est ma langue, I'Algdrie est ma

patrie >. Cette formule rdsume I'cuvre qui allait 6tre entreprise. Le 5 mai

1931, se rdunit d Alger, au Cercle du progrds, l'Assemblee g6ndrale

constitutive de l'Association des Oulamd musulmans algdriens, en

prdsence d'Ibn Bddis, de ses compagnons, ses disciples et des ddl6gu6s de

I'intdrieur. Ibn B6dis est 6lu pr6sident de l'Association et le premier
conseil d'administration mis en place. Il comprend notamment Chikh
Bachir El-lbrahimi, Chikh Moubdrak El-Mili, Chikh Larbi Tebessi,

Chikh Tayeb El-Okbi et bien d'autres compagnons que l'on ne peut citer
tous ici. Les objectifs de I'Association sont ddfinis : faire connaitre
l'IslAm vdritable et lutter contre ses ddtracteurs et ses ddformateurs, user

de la mdthode rationnelle d partir de I'WihAd ou effort de recherche
personnelle et rejeter le taqlid, imitation servile des maitres.

L'6tude du texte coranique et de la Sounna du Prophdte devient la
base de la rdforme religieuse. Le monoth6isme islamique exclut les

supersiitions et les herdsies de toutes sortes qui se sont greffdes sur la
doctrine originelle. L'action pratique doit 6tre constamment li6e d la
rdflexion thdorique pour combattre notamment le maraboutisme, devenu
I'instrument de I'obscurantisme et du rdgime colonial dont il facilite la
politique de domination et d'assimilation. Enfin le salut de la

communautd est conditionnd par I'unitd de pensde et d'action qui devient
un impdratif national. La r6alisation de cette unit6 se traduit par la
multiplication des mddersas, ddsormais coordonn6es par I'Association
des Oulamd, par I'action de la presse qu'elle contrdle et par I'effort
d'explication qu'elle ddploie, au moyen des confdrences et des r6unions
publiques.

La politique coloniale.

L'administration coloniale rdagit rapidement. Elle d6cide la
surveillance dtroite des OulamA et exerce d leur encontre une r6pression
des plus sdvdres. En 1933, la ldgislation Chautemps leur interdit de

prendre la parole dans les mosqudes ; seuls les agents du culte nomm6s
par I'administration coloniale peuvent s'adresser aux fiddles. La gestion
des mosqudes et des biens religieux est directement assumde par
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communautd ddsigne elle-m€me et rdtribue les agents du culte qu'elle
choisit, en dehors de toute ingdrence administrative.

En 1936, I'administration coloniale se propose d,accorder
quelques droits d certaines categories d'Algeriens. Le projet Blum-
Violette, mis au point sous le gouvernemenL Front populaire, s;efforce de
gagner une partie de la population algdrienne par des rdformes,
timidement libdrales que la minorite europdenne combattra avec tant

d'une manidre aussi objective que possible. La prupart des 6lus algdriens,
de l'Est constantinois notamment, qui sidgent dans les conseils gdndraux
et aux ddldgations financidres accueillent favorabrement le projet Blum-
violette ; ils pensent obtenir quelques droits, au moins pour une partie de
leurs concitoyens.

ces dlus ont une certaine audience auprds des dl6ments cultiv6s,

colldgues frangais. <<La voix indigdne > proche la naturalisation pure et
simple. Pour combattre efficacement ce courant qui croit d la politique du
gouvernement Front populaire alors au pouvoir, Ibn BAdis a I'id6e de
convoquer un <<congrds musulmarz >> plus repr6sentatif de I'opinion et
capable d'exprimer l'attachement du peuple d la personnalitd algdrienne.
<<Le Congrds musulman ) se reunit le 7 juin 1936 au <<Majestic>>, d
Alger. chikh Ibn BAdis et ses compagnons y assistent d titre personnel,
sans engager I'Association des oulama. Par leur prdsence, ils impriment
au << Congrds > I'orientation voulue, rdaffirmant la personnalitd arabo-
musulmane de l'Algdrie.

96



ne pourrait plus les rdgir, comme les colons I'exigent dans leur presse. Il
ne peut €tre question pour les OulamA d'accepter cette renonciation au

statut personnel et ils le combattent avec une extreme vigueur.

Abdalhamid Ibn Bddis est designd par << le Congrds musulman > d la tete

d'une ddldgation dont la mission est de se rendre aupres du gouvernement

frangais pour lui prdsenter les propositions adopt6es. La ddldgation est

mal regue par Daladier, Prdsident du Conseil ; le projet Blum-Violette est

abandonn6, d'autant plus que la minoritd europdenne met tout en ceuvre

pour s'opposer au projet, d son avis trop libdral et exerce de fortes

pressions sur les parlementaires frangais pour les amener ir le refuser.

On reproche parfois d Ibn Bddis sa participation au << Congrds >>

et on affirme hAtivement qu'il s'est associd d la politique de

l'assimilation. C'est que I'on analyse mal les dvdnements de l'dpoque.

Cette critique mdconnait la position constante d'Ibn Bddis sur un

probldme fondamental : pour lui I'Algdrie n'est pas un territoire franqais.

Dans une ddclaration cdlebre, il a affirme avec force que 1'Algerie n'est

pas la France et qu'elle ne peut 6tre la France. C'est une nation originale

qui a son histoire, sa civilisation, sa culture et sa langue nationale.

Prdtendre qu'il n'est pas nationaliste ou qu'il est un nationaliste moddr6,

c'est rdpeter des contres-vdritds gratuites que la vie et I'ceuvre d'Ibn
Bddis ddmentent cat6goriquement, pour peu que l'on se donne la peine de

les dtudier, sans prdjugds, ni sectarisme.

En fait, son action au << Congrds musulman > ldve de finitivement
I'hypothdque de I'assimilation et de I'intdgration. En dehors de quelques

dl6ments pro-administratifs et de cerx qui veulent maintenir

artificiellement des liens indissolubles entre la colonie et la mdtropole, la

grande majoritd des Algdriens conscients est d6sormais acquise aux iddes

d'Ibn Bddis.

L'administration coloniale ne s'est pas trompde sur I'action
nationale d'Ibn BAdis et de son mouvement; elle prend, d partir de 1936,

prdcisernent, toute une serie de mesures rdpressives pour entraver et

paralyser son Guvre. A cette date un crime est commis d Alger : le mufti
administratif d'Alger est assassin6 mystdrieusement, en ao0t 1936.

L'administration arr€te Chikh Tayeb Al-Okbi, l'un des compagnons les

plus connus d'lbn Bddis et tente de lui attribuer la responsabilitd du

meurtre. Le procds d'Al-Okbi auquel assiste Ibn Bddis personnellement

permet de rdduire d neant cette f-ausse accusation et le mouvement des
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oulamd dchappe d la dissolution, objectif sans doute visd par
I'administration.

Beaucoup d'autres faits qu'il serait trop long d,dnumdrer
montrent qu'Ibn Bddis ne transige pas sur le plan national. on mentionne

pas s'associer d ces festivitds. Son appel est strictement suivi et les
Frangais se trouvent seuls, d leur grande surprise.
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qu'elle repose sur la civilisation musulmane commune d tous les peuples

rf s* la culture arabe qui crde des liens dtroits entre tous les peuples

arabes. Dans un autre texte, il insiste particulidrement sur la notion de

communaute (oumma) qui unit tous les citoyens dans une solidaritd

concrdte,

Faisant le bilan de son action et de celle de ses compagnons et

coloniale qui s'immisce dans les affaires du culte, ferme les mddersas et

poursuit leurs maitres, interdit les cercles, fournit une aide importante aux

missions religieuses dtrangdres, particulidrement dans le Sud du pays,

alors qu'elle n'y autorise pas I'action des Oulamd.

Conclusion.

Au terme de cet exposd, ce qui frappe le plus chez lbn Bddis,

c'est la soliditd des convictions, la grande culture, I'analyse pdndtrante de

notre dtat social et de la transformation qu'il appelle,la capacite de lier

d'une manidre coh{rente la pensde d l'action, le don de mobiliser les

disciples et la masse sur des objectifs pr6cis, la maitrise des dv6nements

et de la mdthode capable de prdvoir et de vaincre les obstacles, en gardant

toujours d I'esprit le but final. S'il n'est pas le premier ir se rendre compte

de la faiblesse et de la ddcadence de notre socidtd, mais il en analyse

correctement les causes et ddfinit les conditions de sa renaissance ; il sait

c'est le courage sous toutes ses formes; il ddfend ses iddes envels et

contre tous, en demeurant ferme, malgr6 les rdsistances et les obstacles de

toutes sortes qu'il rencontre. Ni I'indiff6rence ni la ldchetd ni I'hostilit6

ne peuvent venir d bout de son dnergie.

Lorsqu'on compare l'etendue de son Guvre d la bridvetd de son

existence, on se rend compte qu'il a fait le sacrifice de sa vie, au service

de son pays et de son peuple. Mort ir 5l ans, le 16 avril 1940, il a pour

ainsi dire succombd d la t6che, ir I'Age ou d'ordinaire l'homme est encore

plein de vigueur et de promesses. Ibn Bddis mdrite d'appartenir ir

I'histoire de I'Alg6rie contemporaine, comme l'un de ses bAtisseurs et de
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ses penseurs les plus remarquables ; son rayonnement ddpasse nos
frontidres. Il a droit d notre respect et d notre fiddle reconnaissance.
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