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Abdelhalim Ben Sm6ia (1866- 1933)

Pr. Djilali SARI (Universite d'Alger)

Comme au savant Abdelkader Medjaoui, la Thailibta doit beaucoup
aussi au lettr6 Abdelhalim Ben Smdia. Les merites de ces pionniers sont
considerables. Chacun d'eux, selon son style, a marqu6 profond6ment
ce tournant historique de la fin du XDf sidcle et les debuts du )Of
siecle. Plus que le premier, Abdelhalim Ben Smdia s'efforce d'incarner
un nouvea,u moddle, quoique encore en transition, mais d6jd digne
d'int6r6t, pour r6pondre aux pr6occupations majeures de la soci6t6
algerienne. Compte tenu de ses origines, de sa position sociale, de son

niveau intellectuel et de la qualite de ses relations ir l'int6rieur comme d
l'ext6rieur du pays, Ben Smiia est trds sensible au sort de ses

contemporains sur le plan politique et culturel, aprds des d6cennies de

d6structuration et de deculturation sans pr6c6dent. Il a 6te frapp6 par
cette situation, aprds une longue et brillante canidre administrative,
qu'il a dfi interrompre pour poursuivre une activit6 libre, mais il
s'est heurt6 d de nombreux obstacles, comme le montre, en particulier,
la non publication de son intervention au X[\f Congrds international
des Orientalistes, tenu d Alger en 1905. Son oeuvre a pratiquement
disparu des bibliotheques nationale et universitaire d'Alger, d

I'exception de quelques breves notices biographiques dont les essais

consacr6s aux penseurs du )Of sidcle (A. Talbi, 1968 ; A. Saadallah,
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1969 ; M. Debbouz, 1965, A. Cheurfi, Dictionnaire des illustres
maghr6bins, 2OOO). C'est pour rendre compte du r6le jou6 par cet
illustre 6rudit et de la place qu'il a occup6e d un tournant crucial que
nous nous proposons d'examiner les trois points suivants : l'homme et
sa formation, sa brillante carridre, son (Euvre et son rayonnement.

1. L'homme et sa formation

Deux conditions essentielles sont d I'origine d'une 6ducation
moddle et d'une solide culture : une famille illustre fortement
attach6e d ses racines, attentive d I'eveil et d l'ouverture de l'espace
culturel, issue d'une lign6e c6lebre de lettr6s. Apparent6 aux
Hassan Khodja venus d'Izmir dont l'un des leurs a 6t6 le premier
responsable des finances du Dey Hussain, Abdelhalim Ben Smiia
est un authentique repr6sentant de I'aristocratie d'El-Djazair. Il est
p6tri d'urbanit6, de culture citadine par excellence, intimement
allache au patrimoine multis6culaire de l'Algerie profonde. Qu'il
s'agisse du pdre Ali ou du grand-pdre maternel, Mustapha Al-
Kababdy, dernier muphti malikite sous la R6gence (Abderrahmane
Djilali, 1985, IV : 404), ces personnages cultives n'ont pu
composer avec l'ordre 6tabli par la force des armes et ont 6t6
contraints, d'6migrer, dds les d6buts de l'occupation coloniale, en
Egypte otr precis6ment souffle le vent des reformes. Le renouveau
est d0 au vice - roi, Mohammed Ali (1805-1848), souverain acquis
aux idees modernistesl , le souffle de I'Europe des lumidres
commengait i gagner d'autres rivages lointains de l'Orient. L'exil a

favorise l'acquisition d'une vaste culture, quoique encor€ marqu6e
par le poids des sidcles de repli et de stagnation, mais en voie de
r6adaptation et d'ouverture sur le monde ext6rieur.

l. Sw le plan strictement culturel qui nous preoccupe, on peut observer qt'rl a €te <un
gentlemen ottoman qui crca une nouvelle elite et (qri) a itsbli les deux c(matLr de la mobilite
sociale les plus siirs, I'armde de consciptiut et le systime mdeme d'dducation, qui
poftArent leurs fiiits plus tard. Mais Mohamed Ali avait montri la direction et donnd
I'exemple, comme il cvait doti l'Eg,pte de I'Etat fort et centralisd qui dtait entidrement
indispen.sable dons le monde mdemer, souligleE. R. Toledano.
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Au retour d sa ville natale, le pdre est nomm6 d la Mosquee
neuve (Al-Jdmi' al-jadtd), probablement la premidre affectation
intervenue sous l'ordre colonial d ce p6le seculaire de spiritualite.
Cette nomination a permis de r6pandre d Alger l'apport venu du

Caire. Ce fut un retour b6ni des Ben Smdia, pdre et fils. Impr6gne
directement par I'education et la culture de son milieu familial, le
fils s'est engage r6solument dans la voie entrouverte par le pdre

inlassablement, avec abn6gation. Il a fait partie des pr6curseurs, les
premiers d ensemencer de nouvelles graines, devant assurer pro-
gressivement les nourrifures spirituelles, recherch6es ardemment
par les nouvelles g6n6rations. Une telle formation a 6t6 assur6e

6galement par des maitres v6n6rables.

Abdelhalim est n6 en 1866, au ccur de la cite de Sidi Abderrahmane

al-Thailibi, abritant les demiers grands chouyofrkh attaches i leurs

valeurs et d leurs racines. Ces vieilles familles citadines sont en bute d

de graves probldmes, mettant en cause leur quietude et dignit6
proverbiales. Quoiqu'il en soit, au depart, le cursus du jeune enfant ne

diffdre pas de celui de ses camarades. Comme eux, il fr6quente l'un de

ces msids dissimul6s i travers tous les quartiers du vieil Alger.
Entrepris sous la direction du Cheikh Abofi Chachi4 I'apprentissage

du Livre saint a 6t6 aise, vite enregistr6 par ceur. C'est au tour du pdre

d'assurer la progression, en l'initiant aux disciplines religieusesz

paralldlement i la consolidation de la langue de base, alors que

logique et rh6torique sont du ressort du Cheikh Tahar Titoirchg calcul

et autres enseignements traditionnels par une autre personnalit6, Ben

Hamouda, le gendre du pdre. D'autres maitres en vue ont pris part au

perfectionnement de la formation. Il en est ainsi notamment de ces

illustres maitres, d l'instar de Makki Ben Azoiz. d'Abo0l-Qdsim al-

Hafndoui dont les vers glorifiant la Thailibia sont toujours inscrits d
I'entree monumentale de I'edifice et Said Ibn Zekri, Professeur et

Directeur de cette institution...

Toutefois, lapart du pdre a 6te d6terminantg empreinte de m6thodes
en voie de modernisation en Egypte. C'est une 6ducation permanente,
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inculquant des principes renforgant la personnalite ayant pour finalit6
le compter sur soi - m6me avant tout. En methant d la disposition de

son fils sa riche bibliothdque, il a raviv6 sa curiosite, en lui ouvrant de

larges perspectives, d le <<faire voler de ses propres oiles>>, en toutes
circonstances des son jeune ige. Aussi l'6ldve a acquis une forte
personnalit6, d m6me de le mettre en garde contre certaines r6alit6s
d'alors, en voie de compromettre les fondements de la soci6t6, aux
prises avec de graves problemes suscit6s par l'aggravation du systdme
6tabli par la force et la surexploitation.

Le jeune homme s'est distingue par l'6legance vestimentairg
recherchee et soign6e, rappelant tout le savoir - vivre des familles
d'antan et symbolisant d merveille tout un code de mieux-Otre et de

mieux-vivre. Abdelhalim Ben Smiia a manifeste aussi son attachement

i l'art 6questre et d la musique, en pratiquant passionn6ment I'une et

I'autre. Cela ne saurait surprendre outre mesure. Il en a et6 ainsi du
premier instituteur, Fatah Ben Brdham qui s'est rev6le un virtuose en

musique', en d6pit d'une origine des plus modestes.

Le moddle a ete le maitre Fakhardji. <<En tant que pire, S;

Abderrazak Fakhardji a concilii vie professionnelle, vie artistique et
viefamiliale, il s'est occupd de l'1ducation de ses enfants... Face d des

situations que des porents connaissent, ses remarques et remontrances
itaient nettes, riches en significations sans ltre lourdes d comprendre,
ovec une pointe d'humour pour ne pas laisser de gofrt amer. Tris
strict, trds mitrutieu)c..., sans Affe maniaque,... amoureux-..de lo
tradition dans toute son essence. Celq allait de la vie quotidienne en

passanl par l'dducation jusqu'd I'art culinaire ... J'ai gardi ce modile

l. <Cet dducateur de race savait utiliser la musiEte comme moyen d'action et de sensibilitf. Il
dtait musicien .... Il possedait une voix puissante et nvait, ovec un minimum de moyms, mais
beauconp d'ingeniosite, enseigner at* petits incligdnes d'oigine souventJbrt rude, le 'toffbge
et le chant. II lesfaisait chanter avec douceur et ailtivait leur goit. Ce sens de l'art lui valut
le premier prix et une mddaille au Concours interscolaire de chant en l881.Quancl on vit
ariver sur la scdne du thed*e tous ces petits Arabes, et que, guidds par des sigyes

imperceptibles, ils se mircnt d chanter d deux et trois voix avec une sinciitd d'attoque et

d'intonation, une lnrreti de voix remarquables et un sens aassi poussd des nuances et de

l'expression, cetul un dmeweillentent giniru[> so:ulj;gneButer (1937 : 82).
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d'dducation que je transmets d mes enfants, en espdrant qu' il, feront
de mAme... La bontL, la gdndrositd, hfoi, la sagesse, la patience, la
philosophie de notre culture dtaient parmi ces modes de vie. Je

remercie mon pdre pour tout cet enseignement.> Assia Fakhardji, El-
Watan, 16/ 0I/05, p 21.

Dans toute vieille cit6, l'6ducation a toujours 6t6 un tout
indissociable, transmise fiddlement de pdre en fils, comme vient de

le rappeler Assia Fakhardji, deux d6cennies, aprds le deces de son

pere. Psalmodier le Coran, annoncer le Coran ou s'adonner au

madh (chant religieux) sont autant de motifs suscitant des vocations
comme I'illustre parfaitement la carridre artistique d'un Bachtarzi,
psalmodiant le Coran des son jeune tge, devenu muezzin et celebre

chanteur - tenor, durant une longue carridre artistique. Il a 6t6 d

l'6coute du monde musulman, en lisant les principaux organes de la
presse de l'Orient, en paralldle avec celle provenant de France.

Bilingue, il a appris aussi l'h6breu aupres de concitoyens de

confession isra6lite, tout comme Mohamed Ben Cheneb, son futur
colldgue i la Thailibia. Grdce aux enseignements de ces illustres
chouyofikh, en premier lieu d'un pere - pr6cepteur modele, l'6ldve a

et6 d la hauteur des 6vdnements, en parvenant d mener une intense

activit6 au sein des deux 6tablissements auxquels il a 6t6 affect6

durant un peu plus de trois d6cennies, en animant un r6seau de

relations trds denses, fortifi6es par des liens solides nou6s avec

d'6minentes personnalit6s, d l'int6rieur comme d l'ext6rieur du

territoire algerien.

2. Une brillante carriire

A cheval sur deux sidcles, ayant assurd un double enseignement, l'un
d'essence traditionnelle, poursuivi i travers des voies et moyens

rappelant des temps r6volus, I'autre en voie de modernisation, mais ax6

sur les r6alit6s d'alors, Abdelhalim Ben Smdia n'en n'a pas moins 6t6

l'incarnation du moddle ayantjou6 un r6le essentiel dans l'6mergence
d'hommes pr6figurant I'Alg6rie en mutation profonde, aspirant ardernment

79



L,es 6tudes islamiques - No 8

au renouveau. Avant d'entamer sa carriire professorale, Abdehalim
Ben Smdia a bien ete d 1'6coute de la soci6t6 en I'observant assidffment,
de trds prds. En effeq encore jeune, il a ete buraliste d Bab-El-Oued, en

comptant sur lui-m6me, avant tout. Quoique issu de milieux si

distingu6s, il a ete m6l6 au petit peuple, directement au contact des

masses...Toutefois, ce fut une occupation occasionnelle qu'il a

delaiss6e assez rapidement. En effet, c'est i un ige pr6coce, i partir de

vingt ans qu'il a commenc6 d dispenser des cours i la Mosqu6e neuve.

L4 il s'agt de cours de langue arabe, de sciences religieuses et
juridiques ; les cours de morale proprement dite sensibilisent I'auditoire
aux maux assaillant jeunes et adultes. Il est ainsi question de la
dissolution des meurs, de la d6linquance juv6nile et bien d'autres
d6viations inherentes aux mauvaises fr6quentations, par suite de l'afllux
i Alger d'une population europ6enne tris composite, venue d'ailleurs
et d'une population rurale chass6e brutalement des campagnes proches

et lointainesl.

<Oarmi les 12 000 agents musulmqns des services publics, il y en
qvqit une immense majorite de trds humbles. Les csdres existqnts
dtaient singuliirement affaiblis et paupdrisis. Parmi les 2000 agents
environ de la justice et du culte, I'Algdrie ne comptoit plus que II3
cadis, 205 bqch'adoul et 276 'adoul ... Si Ie plus fworisd des cadis
arrivait d un sslaire total de I 600 f, il y avait de nombreux 'adofrl qui
vhtaient avec 6 d 700 .f par an. Or, ils avaient traditionnellement tous
une dignitd, un rqng d tenir dans Ia socidti musulmane. Les emplois
wpdrieurs da culte,25 muphtis et 122 imdms en 1894 n'itaient guire
mieux rdmundrds : si les muphti et les imdms des grandes villes
recevaient en moyennel 500.f, les autres devaient se contenter de 6 d

1. Assurement, les conditions dans lesquelles Masqueray a suivi les cours de Ben Smdia

constituent un aufre temoignage de se probit€s et son desinteressemqtt :

<I-'annie dernidrc, je vout ai denandd une sornme exagirbe, ; bien audessus de mo
condition prtisente et de mon mdrite ; mais alors je devais marier ma petite flle, et j'avais
besoin d'argent. Le maiage vient d'avoir lieu, et maintenarrt, je vous demande comne iln
semice que nous rdprcnions nos entretiens pendant cette awtde ci tout entidre sans que voas

me donniez la moindre ritributian. Ne me le refusez ps je vous en pie : vous me feiez trop
de peine.> (Masqueray, 1913 : 115).
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700f. Quant aux 392 qgents subalternes, ils se partageaient 109 000f'

Les professeurs musulmqns des trois mddersas recevaient en moyenne

de 1200 d 1500f, mais ils n'dtaient que trois par midersa. Des 103

instituteurs, adjoints et moniteurs indigdnes, il ne peut Atre question

comme de notobles : la plupart itaient de pauvres diables->> Ch- R.

Ageron (1968,1 : 50).

En plus de cet etat des lieux g6n6ral, d'autres thdmes sont

egalement abord6s, afin d'inciter les auditeurs d plus d'6veil, en ne

cessant de focaliser leur attention sur les centres d'int6r6t d m6me de

susciter l'effort de renovation, en mettant l'accent sur la defense de la
langue, de la religion et de la patrie, trois pr6occupations majeures

auxquelles le jeune maitre consacre toutes ses forces et son savoir

durant toute sa carriere de predicateur et d'enseignant. Ce sont

pr6cis6ment les trois constantes que defendra fermement Ibn Badis et

ses adeptes. A ce titre, Abdelhalim Ben Smdia est un pr6curseur.

Comme le souligne bien un observateur avis6, Ali M6rad, c'est d la fin
de la guerre, que I'on date <{e retour des Algiriens de Damos, Tunis,

es la fin des ann6es 1880, le jeune

a commenc6 i d6blaYer le terrain
leur avdnement. Il s'est aPPliqu6 i

sans se cet

la Mosqu6e . gain
nseignement ce la

voie royale alors, pour former les cadres sup6rieurs du culte et ceux de

la justice musulmane. Sa notori6te de chercheur motiv6 s'est

solidement 6tablie.

3. L'influence du maitre

Dans les faits, sa carridre proprement dite debute en 1896, d I'ige
de 30 ans r6volus. C'est i cette date qu'il a 6t6 affect6 d la m6dersa

officielle, sise alors d Bab-El-Oued, rue des Ambassadeurs. C'est
l'6tablissement auquel succdde la Thadlibia en 1904, jouxtant le
mausolee du saint patron de la ville, Sidi Aderrahmane al-Thailibi
(1384-1470), un chef d'euvre du n6.o-mauresque initi6 par le
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gouverneur g6ndral Jonnart. C'est le m6me style qu'on retrouve aussi
d la m6dersa de Tlemcen inaugur6e en 1905 et i Constantine en 1908,
utilis6 peu aprds d travers des 6difices publics prestigieux, i I'instar de
la mairie d'El Biar, la pr6fecture et la grande poste d'Alger.

Au sein de cette institution d'enseignemen! Abdelhalim Ben Smdia
est charg6 des cours d'arabe, d'ex6gise et de th6ologie, en s'y
appliquant avec art et erudition. Au terme de deux ann6es, il est rejoint
par Abdelkader Medjaoui, marquant tous les deux une nouvelle dre, en
introduisant des m6thodes devant r6pondre pleinement aux attentes et
besoins d'6tudiants gagn6s par les id6es neuves v6hicul6es tour d tour
par la presse d'Orient, AI-Manqr, puis par I'un des porte-paroles
autoris6es de la Nahda. Mohammed Abdou d la suite de sa visite d
Alger i la fin de l'6t6 1903. cette visite a beaucoup impressionn6 les
consciences. Abdelhalim lui a consacr6 une poesie remarquable,
soulignant l'impact et les retombees b6n6fiques d'une part, et mettant
en exergue l'un des 6crits de l'illustre hdte de I'Alg6rie: Rissdlot
al-Taw hid, d' autre part.

L'Guvre a 6t6 longuement comment6e i ses 6ldves, d6veloppant
lbs idees du maitre, les 6tayant d'arguments puises dans diff6rentes
sources, afin d'6viter d dessein la philosophie grecque. Certains
etudiants inscrits d la Faculte de lettres et pouss6s par leurs
professeurs, libres-penseurs, ont cherchd d le mefire en difficult6 et d
le provoquer. Or, 1l a ete parfaitement d I'aise pour r6futer leur parti
pris... (A. Talbi, 1985, I :32- 33). Grdce d la visite de Cheikh
Abdou, Abdelhalim Ben Smdia s'est affrrme auprds de ses 6tudiants,
ses sympathisants et son public, au cours du s6jour effectue d Alger
par ce grand savant. L'6loge adress6 par Abdou d Abdelhalim Ben
Smdia et aussi d Mostefa Ben Khodj a y a contribu6 d travers les
messages ins6r6s dans les colonnes d'Al-Manar. Les lecteurs sont
pleinement convaincus par les appr6ciations formul6es d l'adresse de
ces deux maitres.

Abdelhalim Ben Smdia est dds lors consider6 comme une personnalit6
d'envergure, demeur6e attachee d ses principes et ses valeurs,
continuant d diqpenser methodiquemert ses ensdgnements. L'admini*raion
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n'a pu l'interrompre, sans oser le muter, le congedier, de peur
de provoquer des 6chauffour6es et des heurts (Debbouz, 1965,
I : I 15). Il n'est pas ais6 de cerner I'activite de cette
personnalit6, comme I'attestent les appr6ciations formul6es par

son chef hi6rarchique, Saint Calabre, directeur de la Thailibia
en 1925, il a beaucoup insist6 sur l'6tendue de son 6rudition et

ses qualit6s reconnues d travers tout le monde musulman, sur
son effort pour former de nombreux cadres, recherch6s par

l' administration centrale.

4. Son rayonnement

Au seuil de ce XXd sidcle, avec les Ben Smdia, Abdelkader
M6djaoui et Mohamed Ben Cheneb, la Thadlibia aborde une 6tape

faste en tant qu'institution d'enseignement secondaire et sup6rieur,

nouvel 6tablissement, - un chef d'Guvre de I'art arabo-musulman,

coincidant avec un 6vdnement d'une trds haute importance, la tenue

du XIVd Congres International des Orientalistes, tenu pr6cis6ment,

d cette date et i Alger, 6v6nement marquant, non d6nou6 d'arriere-
pens6e politique, m6me si le gouverneur g6n6ral Jonnart s'est
appliqu6 d donner une nouvelle orientation i sa politique. Ce fut
une occasion pour les enseignants de la Thadlibia de se

r6approprier, de rehabiliter et de rehausser leur patrimoine C'est
ainsi que Abdelhalim Ben Smdia a tenu de pr6senter une Guvre
mettant bien en exergue son attachement au patrimoine arabo-

musulman : La philosophie de l'Isldm, m6me si pour des raisons

inconnues, elle n'a pas 6te publi6e. Quant d la communication du

nouveau venu d la Tha0libia, le jeune Mohamed Ben Ch6neb, elle a

avait pour titre : <Etude sur les personnoges mentionnds dans

l'idjaza du Cheikh 'Abd-al-Qddir-al-Fdsi> @evue Africaine 1907,

IV. 168 - 560.

C'est une Guvre de 500 pages contenant 360 auteurs. Comme le

souligne Georges Margais (1929 : 156), <<(c'est) un instrument de

travoil de grande valeur pour quiconque itudie Ia vie intellectuelle du
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Maghreb. C'est l'identification de tous les noms qui y figurent et
l'dnorme ddpouillement des textes mis en euwe>>.

D6sormais, une nouvelle etape s'ouvre. C'est d cette m6me
ann6e du xIV" congrds International des orientalistes que
remonte la cr6ation des cercles de Jeunes dont le cercle du
Progris d Alger qui animera de nombreuses activit6s et manifestations
destin6es d promouvoir les id6es nouvelles et en particulier le
r6formisme, tribune activement recherch6e par les leaders du
mouvement national. Qu'il s'agisse de Abdelhalim Ben Smdia ou
de son col|"rgue Mohamed Ben Cheneb, leurs travaux font
autorit6. concernant le premier, ses @uvres sont nombreuses mais
n'ont 6te publiees que partiellement. Il en est ainsi de La
philosophie de l'Isldm pr6sent6e au congres des orientalistes en
1905, mais 6cart6e d dessein par les autorit6s, suivant l'aveu de
Omar Racim, alors qu'il s'agissait d'une @uvre marquante. euelques
rares travaux d caractdre litteraire et social ont fait l'objet
d'articles ins6res dans la presse de langue arabe paraissant d
Alger, notamment Kawkab lfriqua, dirig6 alors par Mohamed
Kahoul et AI-Iqdim par I' Emir Khaled. Toutefois, pour mieux
appr6cier les retomb6es en dehors de la Thailibia et d'Alger, il
convient de se r6f6rer d d'autres faits pr6cis. C'est ainsi que
l'am6lioration du niveau d'enseignement s'est poursuivie de plus en
plus face aux critiques acerbes formul6es sans reldche par les autorit6s
durant les trois dernidres d6cennies du XIX " sidcle. A cet egard, il
est ais6 de se r6f6rer dr des donn6es pr6cises. Limitons-nous
seulement au cas de Abderrahmene Ben Haffaf (1881- 1957) et
Etienne Dinet (1861 -1929).

S'agissant du premier, c'6tait un brillant 6tudiant de la Thadlibia,
un parfait bilingue. D'une grande culture embrassant la plupart des
disciplines assum6es par cette institution, il a compos6 un certain
nombre d'essais (Bouamrane, 2003 : 12-13) dont Z 'introduction d
I'6tude de I'Isldm (1926) avec la couverture illustree par omar
Racim. S'appuyant sur de solides arguments emprunt6s ir la Bible, d
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l'histoire du monde arabo-musulman, il s'est appliqu6 d presenter

l'Islim sous son vrai visage. L'essai a 6te prdface par Christian

Cherfils (1858-1926), disciple d'Auguste Comte, partageant le

point de vue de ce philosophe sur le monoth6isme musulman,

demandant d ses adeptes <</e maximum d'altruisme avec le minimum

de metaphysique>>.

Etienne Dinet fournit un autre exemple d'apres l'analyse de

Mostefa Lacheraf (1998 '. 57-78) qui constitue une parfaite

illustration '. <L'homme Dinet, d mes yeux, fut aussi un esprit
passionni de justice et de vdritd qui, avont d'embrasser une foi
religieuse nouvel.le ou de la .fortifier en lui, eut pour enieu

l'exigence et non lafacilitd et le folklore des attitudes extdrieures et

du costume. J'ai deld dit que, dans sa qudte de spiritualitd dclsirhe,

il s'adressq d un grand sqvant de la famille des Ben Smdia afin de

s' initier d I'Isldm alors qu' il aurait pu, aimant le ddsert et son

dipaysement multiforme, trouver des soufis de zaoui'as ou des

uldmas d'oasis d portie de la main, aussi croyants, certes, et mdme

dlvots, mais dipourvus de lq culture disintiressde et dibarrqssde
de l'iddologie <renaissante> et plus ou moins rdpandue : wahabite,

mqraboutique ou rdformiste-, culture qu' il recherchait depuis

longtemps dans notre religion dont il avait une tris haute idde a
cquse de sa dimension universelle et de sq place dans I'histoire des

i&les et des.faits de civilisation.> (p. 59-61).

Mostefa Lacheraf, ancien medersien, compare Al-Thailibia d la
Sorbonne '. <Plus tard, d Ia fin des annies 1940, en priparant des

certificats de licence es - Iettres d la Sorbonne, ie me souviendrai -
par compqraison- de tout ce que i'auis appris d la mddersa

d,Alger dans ces brqnches de lo linguistique et de Ia littirahre
qrabes parfois intimement soudies. Les cours de vieux frangais
(XI - XII e s ) de V.L. Soulnier, ceux de Mqrie Jeanne Durry sur

les techniques de la critique litteraire et de la composition, les cours si

brillants de Pierre Moreau consacrds d Diderot et d Stendhal, avec

leurs discritions relatives d Iq bibliographie et l'esprit de recherche,

me replongdrent tous dqns le bqin d'une histoire <vicue> nagudre
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aux cdtds des grammairiens et
e ou dans leur sillage inoublioble
998 : 291).

5. Anti- assimilationniste

Digne repr6sentant de I'aristocratie alg6roise, fortement attache d
des valeurs fortement ancr6es dans le milieu familial, l,un des
pr6curseurs du rdformisme, Adelhalim Ben Smdia est demeurd
intransigeant vis-d-vis de toutes les tentatives d,atteintes d la
personnalit6 arabo-musulmane de I'Alg6rie sous domination coloniale.
Il l'a prouvd d differentes occasions comme le montrent notamment les
cas suivants. Lors de la visite effectude en l9o2 par le Sultan du
Maroc Moulay Abdelaziz, il a refuse de cautionner I'administration.
Plus tard, sa position est demeur6e intransigeante, face d l,un des
problemes les plus graves : la circonscription qui avait fait l'objet de
controverse et divis6 l'opinion de ses coreligionnaires. Une minorite
etait acquise au projet alors que la majorit6, celle des pieux, des
agents du culte, des notables et des conservateurs 6taient tous
hostiles et se sont tous prononc6s contre le projet visant d <<disjoindre
les annequx de I'Isldm>>. Ben Smii'a a d6,clar6, au cours d'une
r6union tenue d la mairie d'Alger le 9 septembre l9l | . <La liberti
et les droits politiques frangais qccordLs d des Musulmqns
devenaient un coup mortel d notre communqutd spirituelle et
temporelle otte aires serqient compldtement
assimilis par Ie . R. Ageron, 196g, II . | 072
et note infra 4). Pareille position ne saurait surprendre, compte tenu
des dispositions prises au pr6alable par son auteur comme I'a bien
explicitd cheikh Abderrahmane Djilali (1973). En effet, en r6action
au projet Abdelhalim Ben Smdia avait d6cide d'6migrer comme il en
a 6te ainsi notamment d rlemcen et sa r6gion. Il avait distribu6 sa
riche bibliotheque ne conservant que le strict minimum dont un
exemplaire du coran. S'il est revenu, c'est d la demande expresse de
ses amis et sympathisants.
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Conclusion

Abdelhalim ben Smdia s'est consacr6 durant plus de trois d6cennies

d la Thadlibia, d la renovation et i la r6actualisation d'un enseignement

devant r6pondre aux exigences du siecle. Plus de trois d6cennies

d'intenses activit6s men6es sur le terrain, directement au contact d'une
soci6t6 aspirant ardemment au changement, demeur6e toujours
attachee d ses valeurs universelles, en d6pit de la consolidation du

systdme coloniall. Ses efforts continus ont donn6 lieu d une
collaboration suivie avec la presse et une riche correspondance
avec des personnalit6s en vue i I'int6rieur et i l'ext6rieur de
l'Alg6rie comme en t6moignent les relations entretenues avec

Cheikh Mohammed Abdou en particulier. Il a agi ainsi, malgre
I'ostracisme dont il a 6t6 I'objet des les d6buts de sa carridre, pour
I'en d6courager et le d6tourner de sa noble mission. Les obstructions
de l'administration ont 6t6 vou6es d l'6chec. Mais elles l'ont
affect6 vers la fin de sa vie. En tout 6tat de cause, la Thailibia
s'est renforc6e et s'est consolid6e grice d ses 6mules, repr6sentant
d6sormais une nouvelle g6n6ration, d I'instar d'un Mohamed Ben
Cheneb, un nouveau venu d l'aube du XX" sidcle, d'une formation
de base diff6rente et apparemment inattendue.
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