
LA SITUATION POLITIQUE DE L'ALGERIE

Ottomane et ses Rapports
avec Ia Califat Ottomane*

Nombreux sont les histoliens algeliens qui en ldgitirnant le pcruvoir turc e1
Alg6rie, ne prcnnent, g6n6ralement en consici6r'ation {ue la convei.gence d'i1t6r0t
entrc les cotsaites tut'cs e[ la population alrtochtonc, t'ept€sent6e par:quelqq.r noi-
ables, cefiains soufis et Oulamas, au d6but du XVIeme siecle"

Ndanmoins, t ld que d'une cir.coustance favor.able,
compte tenu du Car.i'Empire Ottoman 6tait en pleinc
expansion r tel paltie. Eri efl'et "i celte date lejono-
mans.sont d6jl a M6diterralie orientale et regardent
vers I'ouest"( I )

En t€alit6l'interyention des ll'dres Barberousse se situait dans ce plocessus, le-
quel en Algdtie s'est d6r'oule sans obstacles important-s. Ceci, ^en raison cle
I'absence d un pouvoir lclcal lbrt et clu mdcontcntemcnt de la popuiation i l'6gar.d
des rnicro-dyuasties locales qui n'itaient pas de tlille pour cn,ligue'.le clangcr:es-
pagnol.

Outre I'investitut'e locale de Khair'-ecl-Dino Balbcloussc par dos glancls sor.rlis,
gelui-ci regut des sultan "salim lc tiLr.o de pasha Bjylacrbjy (Emir de_s
Emirs)"(2).

Dds.lols,le-pouvoil ol-tofitan s'installa olficiellerncnt en Alg6r'ic, laquelle dcvint,
une wilaya (Vilayct) ottomane. Cc qui consolidait cetre appitlcnanio au Calil'ar
ottoman esl le fait que Khair'-ed-Dine pasha, gouvcmeuide I'Alg6rie itair cn

"occupait, I ce ti-
"Kapcludane Ba-
npos6 comme Ie
nt des puissances

Ainsi, comme nous vellons de la souligner, le nouveau pouvoil en Alg6r.ie, tir.-
ait d'une part sa 169irnit6 de la sublirne porte, laquelle ciEsolrnais incai.nait ar,rx
yeux des musulmans lc pouvoil spiliLuci et Lcrnpbrcl sublime dc tout le rnondc
musulman. D.'autrc part, cc-pouvoir bien qu'eitl'anger s'6tayait sur sol-r acceptation
par les pouvoils tladitionnels locaux, r-rotamment relicieux"

Autrement dit, il n' y avait pas de
gl'ace au f'acteur de Diihad, en [an
I'enscmble dc ccttc dcnilre, avcc ) .sa

permanent. En somme, cette siLua[ion a



pet'manent. En somme, cette situatiou a poLll'le moins qu'on puisse dire occr"rlttl
sinon amenuis6 le facteur nationalistc au prol'iL dc I'allhit6 religieu.se enLre les
turcs et les Alg6riens.

D'une manidre g6ndrale, on pclrt dile que le tigime dcs Beylelbcys 6tait arn-
plement accept6 par les Alg6riens et qLlc l'ob6dience I Ia polte n'avaiL rien de colo-
nialiste du moment que le r'6girne 6tait appyd sur les pouvoils tladitionnels locaux
avec lesquels il prenait les d6cisions politiqLres tant sur le plan interne qu'extet'ne.
A cela s'ajoutent. les f'acteurs suivants :

1 - Le facteur du Diihad et par cons6quent la n-robilisation de l'enscmble dc la
soci6t6 contre le danger extdlicur,

2 - Etant donn6 que le Djihad se d6r'oulait dans la mer, il a donnri licu au ddve-
loppement du ph6nomdne de la course, laquelle 6conomiquoment pallant, dLait
b6n6fique poul la socidt6 cl. pcrmctlait au pouvoil de se passsr d'un systdmc l-is-
cal impopulaile pour alimentel son budget.

3 - Jusque vers la ['in du r6girne des Beylerbeys, il n' y avail- pas cncore unc
minodt6, ni une tul'que, mum6riqr.rcment irnpor'Lantcs pour cngendrcl la ndcessit6
de la substituticln de l'olganisation tribale pal' Lul sysLdrne l'6odal implacable.

A)- R6gime des tsederbeys :

Le r6gime des Berlerbeys, londd pal Khair'-ed-Dine et scs rais (corsaires) en
1518 a dur6 jusqu'en 1587. Bicn que d'obddiance ottomane, ce nigirne octlclyait I
l'Algdrie plus urn calactdre d'Etat que dt: vilayat ottoman. Celte autonomie adrnin-
istrative voire cetLe ind6pendance accord6e I ce ligime pal le sultan, avait pour
soufce les services rendus par Khair-ed-Dine ) la porte, et surtolrt sa pclsitiou eti
tant que chef supl'0rne des lolces mu'iLimes de I'Ernpire ottoman. C'est I pal'Lil' de
llL que durant toute l'6poque dc ce r6girne, le Beylelbey est en r'6alit6 ddsign6 par-
mi les membres de la tarnille de Khair'-ed-Dinc, sinon dur.s Ia Tail'a dr:s rais, fbu-
dateurs de I'etat d'Alg6r'ie. Cepondant, la nomination du Beylerbey par Ie sulal.an
n'6tait, d vlai dire, que la latil-ication dr.r choix eltbctu6 par les llis.

En d'autres termes : "En th6olie, le Beylerbey est librement d6sign6 par'lc sul-
tan; en r6alit6 il sela toujours choisi panni les lais et de pr61€r'ence dans la farnille
ou au sein des principaux licutenants de Khair'-ed-Dine. L'ombrc de ce dclrrier
plarre sr.n'I'Alg6rie..."(5) et snf tolrt I'Empire. Car' "le presligo de I'Emir de Ia rner
f0t sans pr6cddcnt dar-rs les aralcs de la marine ottolnane, cal'alr lond n'6t"ait-il pas
celui qui avait modernisd, r't:stautd et donn6 sa puissance ) la lorcc otLomane"(6).
Sous ce rdgime, I'Algdrie 6tait unie et non soumise i I'Empile o[[omau par la
coop6r'ation sul'tou t rnilitaire e t pol i tique.

Cela parce que les rais (colsailes) d'Algdrie ne faisaient pas partio dcs I'olscs
miliuiles maritimes ottomane.s. Cal en d6pit dc lcul obeissance au sLrltan cn tant
que calife du monde musulman, ils g6r'aicnt corrunc bon leul sornblait, avec bicn
s0r'la palticipation des pouvoirs locaux, les al'laircs du pays.

On peut mOme aflir'mer salls alrcLrn ernban'as que I'obddience aLr Calilc i con-
stantinople 6tait au fond une sortc de suboldination spilituelle e[ non Lcmpolelle.
En contrc partie des services rendus pu'I'EtaL Algdrierrs iL la polte dans la partie



occidentale de la lndditerran6e et confolrniment aux exigences de la cooo6ration
militaire, conshntinople envoyait en Alg6r'io, I la demand.e de celle-ci, des contig-
nents de janissaires.

Ceux-ci, ddpendant du sul[an, vont au fur et I mesule do la prolif'61'atiolt de
leur nombt'e, fbt'met'une insLitution ou plutdt Lln gtoupe dc plession militairc
appeld I Odjaq, rival de la taifa du lais, "Ce sorrt. eux qui allaient 0tle lcs princi-
paux artisans de la conqu0te du telritoirc algdrien. Regroupds au sein de I'odjaq,
rn6pris6s pal les rais qui les appellcnt'boeu[.s d'Anatolie', il vont cons[ituel la iei-
onde force politique"(7).

"... en 1568 ils se voient t'econnaitle le droit de faite par:tie des iquipages de.s
rais, et participent ainsi aux b6n6llces de la course"(8).

Ce sont des avantages 6conomiqucs et rnilitaires qui leul perrnilent de se his-
ser en un veritable clan avec un esprit do corps LrDs iutense. L'hostilit6 dc I'Odjaq
6tait surtout dirig6e contre la taifa des lais I cau.se de sa supr6made politique.

En ef'fet, comme nous I'avons d6il montr6, le Beylerby, 6tait touior.rrs d6sign6
dans cetl"e derniDre par .ses compagnons ct tou.jours nommd honoriliqr.rernenL
pour ne pas dire automaLiqucmcnt pu'le sultan. Bicn que satistait dr-r soutier-r rnil-
itaile appoltd par la rdgence d'Algel I la potte, le .sultan a tolioul's cherchd i in-
f'tioder dilecternent cellc-ci ) l'adrninistlalion dc la porte.

Mais, il ne pouvait pas lc I'airc sor.rs le ligirnc des Bcylerbeys solidcrnent bu;6
et solltenu en A1g6rie. En plus, ce ldgime puisait ses lorces rnilitaires, notamment
maritimes dans la populatior-r alg6riennc m0mc ct non de la pclrte. Alltfemenl dit,
platiquement il 6tait inddpendant ) I'69aL'd de ccllc-ci.

Au contraire,la llotille de Ia r€gcnce constitLrait le t-or de lance des folccs mari-
times de I'Empile ottoman. Le raLhcherncnt- cl'l'cctil'de la r'6geuce d'Alg6r'ic i la
porte est devenu possible lorsque I'Odjaq (des jrnis.saircs) cst devenu tlis folt I
tel point qu'il pouvait char-rgel le rapport dc lblccs au sein du pouvoir algdlien.

Ainsi "le sultan purcloire que lc molncnL6laiL vonu de raLtachcr plr.rs 6troite-
ment I'Alg6rie d I'Empire OLlornan, c'es[ lu raison pour laqr.rcllc il nc nornnre plus
de Beylelbey; I sa place, un pacha est d6signd pollr une dur'6c de trois ans. C'est
ce que I'on appelle le gouvernement des pachas triennaux"(9).

ts) - Les r6gimes de pachas'triennaux et des Aghas :

En 1588 la polte mit un terme au €gime des Beylerbeys et le lernplaEa par ce-
lui des pachas tdennaux. D6solmais, il ne s'agit plus d'un Beylerbey nclmm6 i vie
i la €te de la r€gence d'Alg6rie, mais d'un pacha nornrn6 par la porrc pour une du-
r6e de tlois ans. Ce r'6gime est en r6alit6, comme noLrs venons de le me ntionner
I'aboutissement de la matulation de I'Odjaq.

Sur du soutien de ses.ianissailcs, le sultan a 6tubli cc rigirle cn vllc dc doubler
I'ob6dience spirituelle de I'Algirie par Lrnc clcpcndance pofitique. Brcl', cri lairc un
vilayat au vrai sens du tcrmc de I'Empilc olLolran. c'es[ avoc l'avDncrncut do cc 16-
girne que d6buta pratiquerneul la colonisal.ion o[t-omane dc I'Alg6rie pal les otto-
mans"

Il va sans dire que sont nombreux lcs liistoriens qui cstirncnt qr,r'il en 6tait tout



d lait le contraire, puisque selon eux, ce r'6girne "loin de l'avclriser le rattachement
de I'Alg6rie ) I'Empile ottoman, il allait conl'ilmcr .sa lelativc ind6perrdence. En el'-
fet, I'avdnement des pachas malqlre lc ddbut de la plimaut6 politiquc de l'Od.jaq.
Aucun pacha ne poLrma vdritablernent gouvel'ner s'il n'es[ investi de la conf iance
des ianissaires"(10).

Cependant eu ce qui nous conceme, lloLrs jalonnons le ddbut dc la colonisation
ottomane par I'avdnemcnt de ce r'6girnr: dont la disparition porrnit I i la rdgcnce dc
rccoLrvrel son inddpcndance vis I vis dc la porte, ct connaitlc on 1659 lc r6girne
des Aghas.

Mais, il est ici question d'ind6pcndance dc I'Odjaq seulement i l'6gald de son
maitre I constantinople. Quant I la sociitd algdlienne ollc cont"inua d'Otre .sous le
joug de I'arm6e tulque qui dtait "... avanl toul dtrangDre : lbnn6e dc volontaires
tul'c.s, qu'ou va recl'uter de ternps cn telnps cn Anatolie, organis6e d6rnoclatique-
menq c'cst elle qui va plendlc le pouvoir dilcc[crncnt et enlevant (...) au pacha lep-
t6sentant du sultan de constantinople tou[c libcft6 dc d6ci.sion. m0mc si cclLc al'-
m6e n'est pas Lu1 corps d'accupatior-r, elle n'cn constitue pas mclin.s unc soci6t6
close dans I'histoile interne (intligues et assassinats) est dc peu de poids dans
l'6volution maghr'6bine, vue globalcnrent"( I I ).

Sous le rdgime dos Aghus, le pouvoil supl0mc cst en principe au.r'ibu6 I un clf'-
llciel de I'Odjaq, choisi par la niilicc, appelo Agha. Quant au pacha nclrnmd pal le
sultan, il n'avaiL droit qu'aux honnculs et rro devait point ss tnOler de la cause de
I'itrtet'vention militaile de la taifa dcs rais on 16]2, qui le renvel'sa pour permettre
I'avdncmcnt du r'6girne des deys.

C) - R6gime des deys (1671-1830) :

Avec I'instaul'ation en 167 I du r6girne dcs deys en alg6r'ie, la r6gence est dcvc-
nlle praLiquement inddpendantc vis-I-vis de la sublirne porte. En efl'ct, ce r6gimc
n'a fait que cousolidor cettc inddpcndancc. Mais, le pouvoir cst tclu.jours rcstd en-
tre les mains de l'Odjaq/ En cl'lbt, les.jlni.ssail'es en s'accapalanL lc pouvoir cu
Algdlie nc tcnaient pas I lornplc lc cordon ombilical avec le sultan; car I'Odjaq
pour pr€selvsl'sa suprimatic et dvitcr' lout clungclncnt evont"ucl au soin dr.r por.r-
voiretqui selaitcolltraire i scs int6r0ts il tcnaif) piselson potoltticl hutrain en
turquie mOme.

Ainsi "l'autc'lt'isaticltr du sullan dtanL ndccs.saire poul l'ecfLrl.cl'dcs hourmcs sirr'
les terres de I'Empire ottoman, pur ce biais, urr demiel lien d'alldgoancc subsistc
gnqrc Alger et la sublime porte"(12). Ndanrnoins ce lien d'alldgeance tanr0[ 6tait
faible tantdt fort sclon d'une par't los circonstance internationalcs et intericlrrc.s en-
tourant la rdgcnce et d'autre parl lo degr6 d'ob6dicnce du dcy au sultan et dcr
I'efficacitd de son pouvoir'.

On peut ln0mc paller dans ce ca.s de I'cl'ficacit6 des clcr,rx sor,rvclains, c'cst i
dile le sultan i constantinople pur rappor't au prcrniel visir ct au con.soil d'unc part
et le dey pal'rappol'l. ) I'Odjaq d'autro pall. En cll'ct, si le dcy d'Algdlic 6tait gdni-
ralement dornin6 par I'Odiaq, lc sul[an, lui aussi, dtait sinon dornind durnoins in-
tluenc6 par son grand visil cL lr; consoil quc celui-ci pLdsidait la pupalt dLr



remps(13).
ntnli, le phdnomdne des janissaircs, n'6tait pas une caractdl'istiqr.re de l'Algdrie

de.lodjaq, mais un phdnomdne que sr-rbissait tout l'Ernpire dcommencer par la
sublime polte elle-mOme, notamrnent ) pal'[ir du l7drne siicle. Il e.st vrai qure soLrs
ce rdgime, il n'.y avait pas entro le r'6gence d'Algdrie et la la suhlirrie porte des rap-
ports de colonisation, mais Ies Lurcs en Alg6rie se colnpol'taient en cololtisatcuis
firssenrils en bons ou mauvais rapports avec la sublirne porte.

Le l6 Mars 1816, le consnl li'angais Deval dclivit au rninistlo lr'angais I pro-
pos du dey d'Alger : "Olnar Dey palait 0tre un prince calme, r61l6chi, s6vdre rnais
juste, cruel envers les Maules qu'il a combattus pcndant plusieurs anrr6es avcc
succ6s d la tOte de la rnilice; ce prince a rarnend [ous les espriu de la rdgencc vcrs
ce centre de domination turquc et son gouvel'uement parait Otlc dans la plus paL-
faite intelligence avec le ministdlc ottoman"(14).

Peut-Otre est-ce oela qui vaudlc d cc Doy d'etrc assassin6 par la jr.rntc dc
I'Odjaq, comme d'ailleurs beaucctup dc scs pldddccsscr.rr.s.

En r€alit6 le pouvoil du dey 6tait el[cctif e[ tylannique vis-]-vis de la popula-
tion autochtone, mais putemcnt syrnbolique vis-I-vis de la rninolitd tLn'quC i sa
tOte I'Odjaq.

Poul illustlel le rappott enLrc le dey et les alrtochlones, cn voici uno phrase cx-
traite d'une lettle 6crite par I'Etnir Abdel Kadcr bcaucoLrp plr.rs tald au sulLan oLto-
man : "Les habitants de la Rdgencc sont faiblcs dcpuis que les dcys d'Algel les
ont gouvern6s avec tyrannie et opplession"(15).

F.n somme, pout'avoir une id6e plus ou moins prdcise, sur le pouvoil du dey
en A1g6rie, par rapport aux autochtones d'unc part, et I'Odjaq d'autre par.t, il nous
parait utile d'6voquet la descliption suivalrLc : "(...) vis-i-vis dc Ia populatic)Il rna-
ufe, le dey jouit d'utt pctuvoir dcspotique, llotanrnt: nt en maLiire dc linances ct de
justice, et dalt.s une ntoindrc mcsufe, cn maIiDfe rnilitailo. vis-I-vis dcs turcs,
I'ob6issance de ces derniers ct lc polrvoir du dcy sout propol'tionncls aux paiemc-
nts. Si les mesures plojet6es sont confblmcs aux int6r0ts de I'Odjaq, lc dcy scla
6cout6; dans le cas contraire. I'iprcuve de lolcc commcncclu"(16). Nous sommes
lI devant une sol'te de pouvoir prcsque tor"rt ) I'ait sirnilaile I celui dc prunoncia-
miento oD le d6tenteul du pouvoil dipond d'unc junte millitaire qLri qLrand la poli-
tique de celui-ci ne lui plait pas, cllc lui irnpose une ligne de conduitc. Errcore
faut-il ajoutel que le pouvoir en Alg6rie, ) cettc dpoque ld, 6tait [an[ concenrauL lc
dey que I'Odjaq, un pouvoit non seulemcnt 6tranger d la soci6t6, mais toLlt colrp6
d'elle"

Ce n'est qu'd partir do ces dldrnonts qu'on peut complendlc la r'6tlexion d'uu
ccrtain 6v0que d plopo.s du pouvoil du dcy, dont vclici la [encul' : "Ainsi vit cet
homme, r'iche sans 0tlc le maitlc dc ses tr'6sors, pdle sans enlant"s, 6poux .sans
femme, despote sans liberti, Loi d'csclaves e t esclave dc ses sr,rjets"(17) (l'Od.;aq,
bien sffr).

La taiblesse de ce rdgime et sa flrptule dc ban avcc la socidtd algirienne, 6tait
depuis longternps connus "... dos EtaLs eutopdcns quri, depuis des anndcs, avaient



des espions d demaure ou de passage. L'id6r: de remplacer Lrne rninorit6 dtlangDrc
par une autle 6tait lamiliBle aux Espagrrols et, sans doute aussi, I lcr.rrs alli6s
fi'angais. d6s lols, qu' y-a-t-il d'dtonnant I ce qr.re le pouvoir des deys, I'exemplc le
plus accompli de la dichotornie entl'e Etat et socidt6 au Maghrcb, fut le premier I
s'ef1'ondrer'?"( I8).

[,e sch6ma ci-dessous nous illustle Ia position du pouvoir cnLre la soci6t6 algrl-
denne et la minolit6 turque, nolarnment sous lc r'6girne deylical. Lo cclcle lcprtl-
setrte la soci6td alg6rienne hots dc laquellc.se situe lc Ltiangle ADE, fcpl'dsellLant
la minoritd tulque, sur laquellc le pouvoil de dcy (A) cst fictif alols qu'il cst r6cl
sur la population autochtone (ABC); d'oil la position iuverseie dr.r triangle ADE.

LES BASES ECONOMIQUES DU POUVOIR TURC EN ALGERIE :

Apr6s avoir'6tudi6 ci-dessus qr.relqucs aspects du pouvoir turc i:n Algirie, et
ipso facto les bases politiques sur lcsqLrelles lcposait ce pouvoir', nous ven'ons ci-
dessous quelques activit6s 6conomiques de la base appar'l.cnant directemenI au
Beylek, c'est d dire au pctuvoil salls allcult intetm6diaire.

Autrcment dit, c'est cs derniel' qui les g6rait et controlait dilectemont et s'cn
emparait des rcvenus pour alirnenter en glaldc pal'tie le budget de I'Etat. Ces sec-

teurs 6conomiques beylicaux consistaient dans la courss, I'industrie et les imp0ts.

A) - La course :

Avant d'abolder l'aspect 6conornique de cctte activit6, il selait non moins im-
poltant de donner un apel'gu sul le climat leligieux qui lui selvait d la tbis de sup-
port social et de l6gitimation sublime. Bien qu'activit6 6conomique, esxelc,5e par
la pplupart des puissances marit"imes d'alors, I'aspoct 6conomique, do la coulsc clt
Alg6rie dtait toujours occultd pal l'a.spect religieux i savoil Ie Djihad. C'est i par-
til de li qu'on I'a qualifid de "Djihad laritirne" (Djihad al-BahL).

En somme "la coutse 6tait toujouls pr'6sent6e comme une lolme de guelre; et



les tributs payds pal les dift'6r'ents pays (U.S.A, Hollande, Portugal, pay scandi-
naves) considdri.s comme unc jizya (capitationl"(19). ccla garantissait i cctte ac-
tivit6 I'adh6sion molale et mal6rielle de LoLlte la populal"i<ln, guid6e ert cela pal les
religieux, llotamment les Chikh.s dc conll'ilie.s c[ les malabouts.

Ainsi, doit-on sor.rligner quc la coulse a iustement atteint son apogde sur le
plan de l'dpanouissement 6conorniqLre qLrand elle assumait" vlaimenl cctte lot-tc[iou
religieuse, laquelle lui assulait le soutien dc Ia population alg6ricnue. Une grande
partie des corsailes dtaient oliginaires des Balkam, d'Antolie et de I'Europe ,

converl"is d I'Islaffr.

Quand ils anivaient en Alg6ric, ils tenaicnt I consolider leurs rclations avec les
derviches et les malabouts. Cu', il taut le lappcler', le recrutcmcnt etla conversiorr
d I'Islam des corsaires et des janissailes 6taient el'1'cctu6s par lcs soins de la con-
li€rie de "El-Bakhachia" I constantinople.

Ainsi, le systb;e des delviches leur 6taiL bicn tamilier puisqu'ils I'avaionI corlr.lLl
en turquie. Avant de partil etl"tazzia" les colsailcs ne manquaicn[ pas dc so rcn-
dte aux maraboul.s et de recucillil devant los lombeaux des sains al'in d'oblcnir la
b6n6diction, la protection, la victoire et le butin(20).

Tout cela poul dile que les corsailcs et les janissaires, unc lois en Alg6r'ic, ne
se sentaient pas d6pays6s en raison dc ce ttc aLmosphdle qLri les 6nivrait c[ leur'
donnait le courage d'aI'frontet l'ennemi et 6venLuellemeut Lurc mel'd6chain6c et
houleuse.

Comme nous l'avons soulignd ci-dessr"rs, lc divcloppclncnt de lu coulso cn Larl
qu'activit6 dconornique a risLrlt6 dc I'intcnsil'ication du Diihad ou de Ia guerrc
maritime contl'e los attaques l}iquentes dcs c0tcs alg6ricnnes pal les puissances
chr'dtiennes, notalrment espagnoles.

En effet "la fr6quence des tentatives des puissances eurclpdeunes polrr prendre
pied sur le sol alg6r'ien, sous coulcul dc croisade, dc d6livrance des csclavcs, de
ddt-ense de leurs intdr'0ts nationaux e[ dc leuls int6r'Cts oommolciaux souvcnl. abu-
sivemenI compris, et de ripostos alrx slrcci.s malitirnes des rais, contribue I rendre
la course, forme du commelcc en tcmps dc gLrr-:n'e (...) plus rentablc ct plus habi-
tuel que les formes nolmales du cornmercc"(21).

Outre le lacteur religieux I savoir le Djihad rnalitime en tant que l'actcur de
I'epanouissement de la coulse, il y a d'autres factcurs dconorniqucs. Pclul ne pas
sortir du cadle de notre 6tude, noLls ne pouvons les 6tudicl en d6tail, ccpendant
nous passerons, quand m0me, en revue les plus impol'tanl"s atln dc cofnel'ce.sll-
jet.

- Tout d'abold, il y a le ph6nornbne du d6clin du commerce caravanier dit
transahalien. Autrement dit "la n6cessit6, sans doute, poul I'Ela[ boylical dc se
procurer des lessoulces linanciilcs que le ddclin dn commelce Llansaharien ne
peut plus assurer', les conditiorr.s riconorniques ct politiques patai.ssent r6unics
pour le d6veloppement de I'activit6 corsaire, "cc phdnombne dr: tlDs vicille date
dans la vie mdditerlaneenne"(22).

- En second lieu intervien[, le boycottage dcs cclrnmer'gnau[s algdriens ct tllrcs
par leuls partenaires eulopdens. Ceux qr.ri dchappaicnt i cetrc r'dgle, ce son[ ce ux



qui recouraierrt soit i l'habilitd des Juifs d'origine curop6enne or-r I des inl"enn6di-
aires europdens, soit ils avaient I'csplil macrcanlile ot los lnoyens dconomiques
qui leur permettaient d'imposel leurs produits cn ddpit dc toul.os lcs dil'licr,rltds.

Pour illustrcr ces difficr,rlt6.s, dvoquon.s par excmple "lcs plcssiclns exelcios
pat la chamhre de cclmmerce de Marseille sur le ministdre de la rnalinc afin
d,'empOcher le trafic d'un Turc veuu de Tunis avcc ull chalgemenl de laine" oLr Lln

autre Turc venu d'Algel'poul'vendlc sa marchandise de soie et qu'cln lui perrnit
qu'un d6lai "tlansitoile et on le persuade d'aller'dcoulel ailleuls sa marchand-
ise"(23).

- Disponihilitd des moyens tcchuiques et matdl'iels en l'aveur dc I'cssor d'une
industlie navale de guerre . C'est ce qui explique I'ahsence I cette dpoque d'une
flotte malchande en 1'aveur d'une flotLe de gucrlc irnposante(21).En el-lbt "cc dy-
namisme de I'industlie des clianLicls navalos cst I licl ccrlaincrncnt au calacLDlc do
la course, envisag6e comme activitd dconorniquc"(25).

- Ni I'industlie navale, ni la coulse en t"anl qLl'activitds dconorniqr.rcs eLr 6gard I
leur rentabilit6 considdlable n'irnpliquaienI presqLre pas d'invesLissorncn[s irnpor-
tants de la part de l'Etat.

L'explication en est le fait qLre "... la r^onstl'uction dcs naviLes, Ios flai.s
d'arlnement, Ie co0t des opdr'ations ndce.ssi[cut u11 masse dc londs nou n6gligca-
ble et qui trds t6[ fr,rrent avanc6s par des soci6tds de coulse oir JLrits ct lnaLlrcs
sernblent plogres.sivernent avoil'dtd les plus inllucnts et lcs plus actif.s tandis qLrr:

I'Etat deylikal se contente le plus souvent d'une sirnple pafticipiltiou, encore qu'il
ne s'agit pas lI d'une condiLion n6cessaire"(26). ,

En ce qui conceme la part de I'Etat, lui revcnant du butin dc la course cn 6tait
fix6 au ur.r cinquibme" car il ne lau! pas oLrblicl que "le butin 6tait distlibLr6 iquita-
blement et sans esprit de trichelie. Lc vol dtait s6vdroment puni. Les pdses dtaicnt
parragdes de la lagon suivarttc : d'apris le Colan un cinquiimc du bLrtin devait all-
el i dieu, en r'61itd (...) ir l'Etat qui 6tait lc lcpr'6scnt"ant s6culuile dc diou dans les
pays barbaresques. Une propor'tion d6[ennin6e et accept6o par l'equipage allait
aux autodtds poltuaires, pour I'entletien dLr polt, les cor-rr'ticls maritimcs et lcs
marabouts. Ensuite ce qui restait aprDs avoir ply6 les dcttcs 6tait divis6 cn deux
palts dgales:une poul les prop[i6tai|cs du navirg ol Lll.rc aLrtrc poLrr
l'6quipage"(27).

Il alrivait g6n6r'alement quand il s'agissait d'unc grossc pliso tcl un navire
"capturd, et rem0rqu6 jusqu'au por't, il 6uit vcrrdlr I des particulileLs, I dcs couu'ti-
ers ou dans la majorit6 dcs cas I I'Etat qui cn discutait lprcmcnI lcs prix"(2tl).
Outre "le quint des prises (galdd par le doy), considdr6e.s courme butin clc gllerrc,
(le dey) touche les langons des prisonnicr.s ct les tribus pay6s pal lc.s pr"rissanccs
qui avaient sign6 des tlait6s"(29).

Mais comme gdn6ralemenI la pell'cction esl le signe prriculseur dc Ia r6grcs-
sion, la coulse alg6rienne aplDs avoil atteint.son apog6e, cllc cntamclu plus tald la
phase de son d6clin. En continuellement "nor1 .seulcment (parcequc) Ics naviles
sont mieux prot6g6s, mais la coursc europdcnne tait largerncnt codLl'e poids ) ccllc
d'Alger, de telle manidre qu'il ne s'agit de plus cn plus d'6change dc plisonniers



plutOtque de rachdts de captili (...). Alger s'appauvrit, sc ddpouple, la rninoliti
tulque dr5pend alols de plus en plus dc I'exploiution dc I'iutclicur'"(30).

Ainsi, pour comhler lc manque financicl lc pouvoir tufc cr.l place itablit un
systdrne fiscal accablant poul le pcuple I savoil la population Raia. Dds lors, lc
"modus vivendi" qui, jusque-ll, existait enLrc cretto dcrniOro ct lc pouvclir corn-
menqait d perdre sa raisorr d'Otre.

C'est d paltil' de li quc s'explique I'intensillcation des€voltes contre lc pouvclir'
turc au cours de la deuxidme rnoitid du XIXDrre siicle. Ceci diL, lc d6norninateur'
commun entle la population algirienne et la rninolitd tulque, incarnde par le Dji-
had contre le danger chrdtien commengait i s'6tiolet'au profit de l'6veil du senti-
ment nationalste local.

Somme toute, aprds avoir 6tudi6 la coulse en tant que facteur d'union elttl'e lc
pcluvoir turc et la populatiort alg6riennc, ct alrssi cn tant que I'acteLrr prdpond6r'ant
dans l'6conomie alg6r'icnne, nous iLudielons, tnaintcnant, le sysLDrne llscal en tant
que lacteur de d6sunion enLre ces deux mOmcs protagoni.stcs sociaux d'une part
et en tant que corrollaire dc la su'aLil"rcal"ion l6odalc, 6tudi6e plus lraut, d'autt'o palt.

B) - Le systime fiscal :

Suite au d6clin de la coulse ct du cornmofce en laison dc la conclnluncc eLrro-
p6enne et la rdvolution industlicllc, le pouvclil turc en Algdrie s'cs[ vu contlaint
d'6largil le systdrne li.scal aux diverses r'6gions de I'Algdric ct dc divcr'sil)er par'
cons6quent les irnp6ts. Ces irnpdts, il faut le dile, 6taient "soLtvcnI r'lo11 cora-
niques"(3 1).

Mai.s quels sont les impdts coraniques'/ lcs irnp0ts coraniques sont deux
seulement. Il s'agit en r'6alit6 d'un seul irnp6t I savoir la Zakat, un dcs cinq pilicrs
lbndamentaux de I'lslam. Or', la fiscalit6 I I'dpclque tulque distingLrait enLrc Ic
Achout et la Zakat, qualifiant du plemier, I'irnpOL sul lcs moissons; c[ du socond,
I'irnp0t sur lc croit du bduil.

Pour les d6finirdavantage l"'Achour (a0chra: 10): c'est une dime coranique
assise sul les moissons. Etant donnd que l'6valuation pr6cise de la moisson est
palticulidrement difflcile, on s'oLiente vers Lmc taxalion folfaittirc. Un lgcnt spti-
cialis6: la caid el-Achour, est chalg6 dc d6tclrniner Lure unitd dc basc: la charruc
(Zouidja) couespondant i la supcr'licie qui peut 0trc cLrltiv6c avec une sculc char-
rue. Cette unit6 variela selon la nature du sol"(32).

Etant un impOt coranique, sa collecte se heut'tait rlrement d la riticence de la
population, sauf dans celtaines rfgions montagneuses oD lointainc.s oir ccttc der-
nidre 6uit en perp6tuel conflit avec le pouvoir bcylical.

A titre d'exemple cn kabylic ou au sud, oir I'or.r pr'61'6raiI k: donnor uux mdli-
tants de son choix et. non au pouvoir'. Quant I la Zakat, ellc rcpr'6.sonLait "unc ctlr.r-
tribution coranique fi'appant Ie choptel"(33 ).

Plus prdcisement, il s'agit d' "un impdt voisin de I'Achour, qui por'te sur lc btj-
tail. Chaque dleveur Sela oblig6 de livrel une partic du cloit dc son chcptcl"(34).
Cette sorte drimpOt pol'le le nom de l'impdt dlns I'lslam pal'ccquc "tLds vLaiscm-
blablement (il) a pL6c6dd I'achour, I'activitd pa.sL<llale itant apparuc avant I'activiti



agricole (...) Iorsque la population s'cst sddentaris6e, l'achouL a lait son appalition,
antrainant dans certaines r'6gion.s, lc constantinoi.s notamrnertt, la disparition de la
Zakat. Mais en r€glc g6n6rale achour et zckal soronl, pergus corlioiltl.clnent"(25).

En cc qui concelne les impOts non colaniques, ils sonl" nomblcLlx et li'appcnt
essentiellement la Raia sur'"les lichesscs et la ploduction agricoles (...) la Ghra-
ma ou droit d'occupatiotl des telres collectivcs dchappanl. i la pcrceptiott dr.r

khradi, la lezma, tribut irnpos6 poLrr I'entretion des lorces de la comrnunaut6 lnu-
sulmane n'6taient pas pay6s par lcs terrcs beylik; le Khaladj imp6t d0 que par la
Ra'iya; la dilziya, capitation sul les inl'iddlcs, rt'6taiettt perQu que sur la commu-
nautd juive des villes, ir I'cxclusion bien cntendu des versemonts pl'6vlrs par lc Co-
ran"(36).

Il y a aussi "le h'okor(...) irnpos6 aux azelicrs cornme plise dc la concession
des tenes beylik qu'ils occupaient, il est assimilable I un droit l-6odal de lclmagc,
de mOme que la prt des rdcoltes prdlcvios, dans les h'aouch (exploitation aglicole
en ferme) qui lelevaient dc I'Etat au mOrnc title que dans ceux qui relevaient de
plopddtaires pafticuliers"(37 ).

En somme, la gamme des irnpOts ne s'atL0te pls lI puisque il y en a d'aLItfc
qu'on peut qualifier "d'imp6ts anncxes". N6anrnoins ol1 ne peLlt pas les citel tot"ts

ici palcequ'ils sont tr"bs valids et frappant les divcls secl.cul's 6conomiques du
pays. Et enlin il y a "des taxtes indivuduelles o[ des lodevanccs exccp[ionnelles )
caractdre vari6"(38).

Il nous reste maintenant I savoil colnment ccs irnpOts titaicnt pcr'glrs par lcs
autolit6s tulque. A vrai dire il y avait "dcLlx grand modes de lecouvrement des im-
pots : en premier lieu on rencontfc un systirno qui s'appuic sul la lridrarchie des
agents du beylik; en second licu il fauI ment"ionncr la percoption autorit"aire et di-
recte : les mahalli"(39).

Le plemier mode de perception 6tait appliqudpalmi lcs Llibus g6n6r'alcn-icnt
sddentaires et compldtement soumises au pouvoir turc. En efl'et "le bey r'6partit
entre ses caids les sommes qui sont dr"res par lcs diverses tribus. En l'onction dr-r

degld de docilit6 des tribus placdes sous sou autorit6, le caid tantOt chalgc un
sirnple fonctionnaile accompugnd dc quelqucs soldas de se lcndle aupr€s dcs tli-
bus pour r6clamer les sommes exig6cs, tantOt, si la trjbu cst moins inL6gt6e, se
toul'ne vers les cheikhs des tlibus maghzens ct. leur demande de plrilever eux-
mOme les sclmmes"(40).

Le deixidrne mode de perception est utilis6 I l'6gard dcs lLibus dont la soumis-
sions n'est pas totalement acquisc au pouvoir turc. Ce mode qLri est cclui des Ma-
halla, consistait en "une v6ritable exp6dition rnilitaile el'lbcluanL r.rne tourndc lis-
cale. Au printemps, une colonne plac6e sous lcs ordres du bey quitte le chcl'-licu
de la province. Pendant trois rnois elle va suivre un iLtinirailc invlriablc ct, I
chaqu-e 6tape, les chet's des tribus, dont le tcrlitoire dst tlavcls6 par I'cxpddition,
doivent se rendre au camp du bey pour y vcrsor lcur'l.r'ibut"(41).

Il s'agissait ld d'un mode de pelception quasiment prirnitif palcequ'il avait polrr
ccrlollaire la,ruzzia contre les tlibus indociles. En voici un exemple illustrant lc ca-
ructdle balbare du pouvoir turc ) ce propos : "l'agha 6tant sorli polu'combattle lc.s
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Kabyles de la trihu des beni Abbas les altaqua le 20 Hidia 1239 (1823), leur
hrtla douze habitations (dechra), coupa sept t0tes et llt seize prisonniors"\42).

Ndaumoins "malgr6 le d6ploiment de tolces qui accompgne chacune des doLtx
colonnes annuelles (Mahalla), le r6sultat dcs tclurn6es ddpond du prcsLigc dos
beys, et celui-ci dcs bons rappol'ts avcc les chcls locaux, car ceux-ci, marabctuts
ou non, avaien[ leur prclpre taxal.ion"(43).
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