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Introduction

Dans le chapitre de conclusion de son ouvrage Vocation de
I'lslâm', Bennabi distingue deux tendances dans le chaos apparent
qui caractérise le monde musulman. Celle d'un ordre historique,
déterminé par des forces internes se manifestant sous forme
d'actions et de réactions liées à la colonisabilité et au colonialisme,
l'autre procédant du grand phénomène de transfert de civilisations
à l'échelon global - c'est-à-dire le déplacement du centre de gravité
islamique de la Méditerranée à 1'Asie.

Bennabi estime que les conséquences politiques, culturelles
et psychologiques les plus importantes de ce transfert sont la
constitution << d'unevolonté collective > et Ie fait que l'Islâm se
soit affranchi de tout ce qui au plan inteme constituait pour lui un
obstacle; en conséquence, son nouvel environnement social n'est
plus fondé sur la hiérarchie, mais il a des assises largement
populaires. En outre, l'Islâm se trouverait également forcé à
s'adapter au génie propre à toute société agraire et à assimiler au
son sens inné du travail caractéristique de cette dernière, qui est la
promesse d'une nouvelle synthèse <<de l'homme, du sol et du
temps D, synthèse qui constituerait le fondement d'une nouvelle
civilisation.

Selon Bennabi, le contact entre I'Islâm et le Christianisme dans le
périmètre méditerranéen s'est fait dans un contexte colonial, ce qui a
donné lieu chez les musulmans à rme vision excessivement biaisée de la
foi chrétienne et à maintenir le complexe de supériorité des chrétiens à

leur égard; ce contact n'a suscité chez les musulmans aucun effort pour
repenSer cette foi ou pour déployer des efforts particuliers pour la repensa
ou pour parvenir à une nouvelle compréhension de celle-ci. Par conte, le
contact ente musulmans et cbrétiers en Asie s'est inscrit dans un
contexte tout à fait diftrent. Sur cette terre dominée par le Bouddhisme et
le Brahmanisme, <d'Islâm n'o pu s'empêcher de se considérer comme

' Professeur en Sciences Politiques. Université Baha uddin Zakaria-
Multan- Pakistan.
I Bennabi Malek, Vocation de t'lslam,Paris, Le Seuil, 1954.
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étranger....A lafois conquérants et minoritaires sur une terre conquise
par d'autres religions, les Musulmans des pays de cette région ont ëtë les
témoins quotidiens de l'extraordinaire profondeur de la vie religieuse des
hommes de cefte terre, et de I'atmosphère de mysticisme qrdent dans
I aquelle i I s éttol uent t....

C'est face à un tel environnement que s'est épanouie et a
mûri la conscience d'Iqbâ1, cette subjectivité de conscience capable
à la fois de raison et d'affectivité, caractérisée par une faculté
double << celle de comprendre et en même temps de vibrer, qui
fonde un dialogue entre cæur et intellect. Ce dialogue, qui a
manqué à I'homme post-almohadient et qui ne semble toujours pas
avoir ressuscité sur le littoral méditeruanéen, n'est pqs la moindre
de leçons que I'Islâm devrait tirer de son dëplacement vers la
sphère asiatique. >' Au moment où Bennabi écrivait ces lignes, il
est fort probable qu'il ne connaissait Iqbâl qu'à travers les pages de
Modern Trends in Islâm (<<Tendances Modernes de I'Islâm>>)3 ,
bien que cet ouvrage n'offre cependant en aucune façon une image
complète ou équitable de la pensée de cet auteur. Cependanr,
I'existence d'une affinité entre cæur et intellect chez Bennabi est

I Bennabi considère I'année 1369 ap. J.C comme un tournant dans
I'histoire et lq civilisation mtrsulmares. Comme cela coincide avec la
chute de I'Empire almohade en Afrique du Nord et en Espagne, I'auteur
utilise le concept de post-almohadien pour désigner l'ère du déclin
musulman.
2l-es sentiments de Bennabi résonnent comme en écho des propres
observations d'Iqbâl sur le rôle de I'Islâm dans le sous-continent. Dans
son discours historique de 1930, qui envisageait la création d,un Etat
musulman indépendant, Iqbâl dit : << L'Inde est peut-être le seul pays dans
le monde où I'lslâm, en tant que force d'édiJication d'un peuple, a le
mieux rëussi, Ce que je veux dire par là, c'esr que la sociëtë musulmane,
avec sa remarquable homogënéitë et son unité interne, en est venue
à être ce qu'elle est, sous la pression des lois et des institutions
conjuguëes à la culture de I'Islam >. Affirmant que la création d'un Etat
musulman serait dans I'intérêt aussi bien de l,Islâm que de I'Inde, il
poursuivait en disant que cela permettrait à I'Islâm de se débarrasser des

HAR, Modern trends in Islân, trad. fr de B. Vernier, paris, Gp.
Maisonneuve , 1949.
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ce à quoi nous conduit le constat, d'une part, de la réaction
instinctive de ce penseur social du Maghreb musulman au concept
de dialogue entre < cæur et intellect > qu'il disceme dans la
réflexion du poète philosophe de I'Orient et d'autre, part de ses

propres observations sur le rôle de l'Islâm en Inde, observations
qui rappellent fortement les propres idées d'lqbâl sur ce dernier
sujet.

Une étude de la pensee des deux p€nserxs renforce davantage cette

trese. Certes, rxre grande distance politique et géographique les sépare, de

même que les separe leur diftrence d'approche- Iqbâl opte pour une

approche philosophique dans un effort gigantesque pour repenser tout le

contenu de la porsee religieuse musulmane à tavers le prisme des recents

développements scientifiques et philosophiques, tandis que I'angle

d'approche de Bemabi pou aborder les ruptures et tensions qui ont affecté la

civilisation islamique et qui ont provoqué la désintégration de cette derniere,

est essertiellernent sociologique. Malgré cette diftrence, il s'avère que non

seulement les deux penseurs n'ont pas seulement la mâne vision du monde,

mais font preuve d'une remarquable communion de pensee dans le

diagnostic qu'ils dressent des difërents aspects de ce qu'ils appellent </e
problème mtsulman r. Il serait à la fois interessant et profitable de presenter

ure étude conjointe de la vision qu'ont adopté ces derx grands penseurs à
propos de I'histoire, de la cultrre et de la civilisation. Cette étude s'impose du
fait de la gravité de la crise morale et culhnelle que vit l'Occideng crise qui
menac€ de détuire tous les acquis realisés par I'humanité pendant les siecles

passes et de faire reculer I'humanité et ramener celle+i au stade barôare de la
loi de lajungle.

Dès le premier abord, I'on est frappé par la profondeur avec
laquelle les deux penseurs ont perçu le sens intrinsèque et le
fonctionnement de leur propre culture, profondeur liée à une
conscience aiguë des grandioses réalisations de la pensée humaine,
à une vision de la vie conçue comme mouvement créateur, continu,
dirigé rationnellement dans le temps, ainsi qu'à la notion de
régénération spirituelle de l'individu, perçue comme fondement et
condition de toute civilisation.

L'esDrit de la culture musulmane

læ Prophete de I'Islâm, nous dit IqbâI, sernble se &esser ente le
monde ancien et le monde modeme. De par la source de sa révélatioq il
appaftient au monde ancien et de par I'eqprit de cette révélation, il appartient
au monde modeme. La naissance de I'Islâm est en fait la naissance de l'esprit
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d'induction : <<En Islâm, la prophétie atteirû sa perfection en décotrwant la

nécessitë de sa propre abolition. Cæi implique la perceptioq pleine de

penëtraion, que I'on ne peut à I'irfini tmir la vie dans des rênes, que la
pteine realkdion de la corxcieræe de soi rquiert que I'homme revimne à

ses propres ressources. L'abolition de la prêtrise et de la royautë hërëditaire

en Islâm, I'oppel constant fait dans le Coran à la raison et à I'upërience, et
'Histoire comme sources de la
la même idee de finalité. >'

Cependant, il fatrt noter que cette idee n'exclut pas I'expérience inté:ieue; le

Coran considere que Anfin eT Afu consituent tow detx une source de

connaissance. la seule reserve est que la premiere partie de Kalima a privé

les forces de la natrne de ce caractàe divin que les cultures antérieures lew
avait conferé et par consequent donc que I'expérience mystique aussi doit ête
considérée comme rme expériance normale, ouvert€ à I'examen critique à

l'instar des auftes aspects de I'expérience hurnaine.

conception de I'Univers

Mais c'est parce ç'il puise dans la Nahne et dans I'Histoire comme

sources de connaissance çe l'esprit de l'Islâm se perçoit dans toute sa

splendew. << Le Coran voit des signes de la Rëalité ultime dons < le soleil tt et

< la lune >, dfia ( I'allongemmt des ombres tt, dons < I'altemsrrce duiour et

de la nuit >, dans < la variâë des couleurs et des langues pami les

hommes v, dsns < l'alternance des iows de succès et de revers pormi les

peuples D - enfait dans toute la ndure telle que revélee à I'hamme par sa

percqtion sensorielle ...Urp telle conæption,.faisanr appel au contret, est

liee à la realisdbn qte, selon les enseignemmts du Coron, I'univers est

dynarnirye depuis les origines, à lafois fini et capable de croisswtce. Cette

approchefinit par swciter un antagonisme des pmsanrs musulmans erNers

la pensée grecque et sa philosophie speculaive, alors qu'au début de leur
carrière intellectuelle ils avaimt embrassé I'étude de cette pensëe cvec Ln

enl hous ias me re m arqnb le >>.2

Cete rcvolæ irf€[ectre[e contre laphilosophie greoque se manifesta dars

totn les domaines de la pensee d dorxla naissarce, sr Islârq à la mahode

d'observdbn d d'qÉrimentdbq assr-rant ainsi les bases de la cultrc modenq
dars cqtains de ses aqpecls les plus inporfrrb. Iqbâl note que I'Eurcpe aait tadé
à afrnefte que sa mdlrode sciortifique puimit ses origines dæs la pqtsee

' Iqbâl M, The Reconstruction of Religious Thought in Islâm, Sh.
Mohammed Achraf, lReprinted), 1944, p.126.
' lbid, pp.l27 -128.
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islrnique, mais la pleine reconnaissance advint enfin n cite Briffault dars son

hvrc Making of History : << La ddte ænîrætée pr notre science à l'égard de celle

des Arabes ne consis'te pas m des dëcowertes rdmissmtes; elle fuit bim pfus à
ln ctlture tafu: son qistence même. Le monde mcien étoit. comme rurus

I'awrs va presciertfirye. Ies Grecs ovrt $s-tqndise,genéralisé et thpn^Q nais
les fuiertes dsnmches d'iruestigdioa d'accunwlabn de sqwir pW les

mdhdes mëtia,rletses de la sciencq I'obsentdion detqillee 4 prolongée, la
ræh*che qërimatale, tott cela etait étrutger au tanperunenl grec . Ce qu'on
qrylle science est né en Etrop grâce à m nowel esprit de recherche, de

tltwellÊs methdes d'approfondissanat, grâce à la ndhade d'qperimentdiort
d'observaion d'atahabn au dewloppenrcnt des mahenaiques sous tme

fomte indite, J'wque Ià incormte des Græ.s. Cet espril a ces mâhdes frcrt
inlrduits dms le monde ewopém pu les Arabes. >'

Percevant la vie comme pourvue d'une unité organique,
Iqbâl rejeta tout naturellement la théorie de Spengler selon laquelle
toute culture est un corps spécifique, sans contact avec la culture
qui I'a précédé ou lui succèdera. Le penseur allemand concluait, à

tort, que la culture européenne, avec son esprit essentiellement
anti-classique, n'était que le résultat du génie propre de I'Europe,
et n'était en rien redevable à la culture musulmane.

Parallèlement au développement en Islârq de la pensê
mathématiçe, le concept d'évohftion prend progressivement forme. Comme
le monte r.nre étude sur la maniàe dont l'Islâm a progressé dans diffërentes
branches du savoir, tous les a<es de la pensee musulmane, y compris la
psychologie religieuse, conveqlent vers une conception dynamique de

I'univers. Cete vision est renforcê d'abord par la ttréorie de la vie chez Ibn
Maskawayll conçue conrme mouvement évolutif et par la vision qu'avait Ibn
Khaldofin de I'histoire, L'histoire olu<<les jours de Dieu >, es! selon le Coran,
la troisième source du savoir humain. L'ur des enseignemurts majeurs du
Coran est de signaler que les natiors sontjugées collectivement et châtiées de
leus méfaits hic et mnc, tandis que les perryles sont invites à méditer
l'experiarce passee et præente de I'humanité:

Iqbâl touve dans la progression du sens de I'histoire en Islâm tm s{et
fascinant. L'appel du Coran à I'expérience, la necessite de vffier
I'exactitude des dits dukophètn (hadiths), et le desir d'offiir à la posterité des

tIbid, p.r4r.
'Ibid, pp. 138-139
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sources permanentes d'inspiratiorl sont les forces essentielles qui ont porté
des hommes comme lbn-Ishaq, Tabæi et Masoudi. Mais faire passer
l'histoire du statut d'trt à celui de science auttrentiçe exige une oçérience
plus vastg uneplus grandematuationde laraisonpatiçe, et, €nfin, lapleine
conscienæ de certaines idées de base concemant la natre de la vie et le
temps. Deu de ces idees -+najeures- constituent notamment le fondement de
I'erneignemot coranique: la première est I'udté de I'origfue
humaine induisant un sens aigu de la realité temporelle; la seconde est la
conception de la vie comme mouvement cortinu dars le temps.

Mais, remarçe IqbâI, Ia vie comme urite organique est un lent
accomplissement; pour qu'elle s'amplifie, il faut ç'rm pe@e rejoigre le
cous des évenements du monde. L'Islâm a eu cette occasion, grâce ar
développement rapide d'ur vaste empire. Si le Clristianisme a, bien plus tôt,
apporté à I'htunanité le message de l'égalité, ni la Rome Chretiuure, ni
l'Euope ne parviruent à metbe en pratique cette idee. En premier lieq la
recrudescence du naionalisme territorial a eu tendance à étouffer la
dimension hwnaine, au sens lqge, dans l'art et la literature de I'Ernope. <1/
en alla orûrement avec l'Islfun. Pour lui, cette idfo ne fut ni m concept
philosophique, ni un rêve de poète. L'Islâm, m tant que mowement social,
avait panr but defoire lever cette idëp comme unferment actif dans lavie
quotidienne du Musalman pour I'arnener ainsi, m silmce, irsensiblemmt, à
mafi,rftë rl

Ensuite, voyons le sens aigu de lafuhte temporelle et la vie conçue
comme mouvement continu dam le temps. Cefie conception de la vie et dr
ternps est, selon lqbâI, le point nodal de la vision hisorique d,hn Khaldoù1 et
c'est elle çi susciûe l'éloge que Flint fait du pensew arabe. On ne perl pas dire
de < Platon, d'Aristote, ni de Saint Augustin qu'ilsfnaû ses pairs. euant à tous
les aûres, ils ne sont mêrne pas dignes defigurer à ses côtës >>.2Iqbâl estimait
qu'étant donnee la direction prise par la cultue musulmang seul rn Musulman
pou"rait considér,er l'hi*oire comme mouvement collectif et continu
absolurnent inéluctable dars le temps . <Lavision coranique de t'alternance du
jour et de la nuit comme symble de la Renlité ultime qui, à totû mommr,
qparaît cuec un ërla toujours neuf la tendmce de la métqhysique
rmnulmme à unsidérer le temps comme objectivabte, la visbn d'Ibn-

merite prirrcipal reside dms sa percqtion fine de t'esprit qui saffie sur la

tIbid, p. 141.
'Ibid, p.143.
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culfi,ffe de l'Ishtt - dont il était le billml lpritier- et le souci permment qu'il

ovait de lewir s'uprimer >.t

Iqbâl trouvait que le concept kùraldounien de processus de

changement était d'rme très grande importance, car cette vision

implique que I'histoire, comme mouvement continu est un mouvement

u,rihetrtiquell1ent créateur et non un mouvement à la trajectoire déjà

tracée. Cette vision marqua la victoire définitive de I'esprit du Coran sur

la pensée grecque selon laquelle le temps n'avait pas de réalité ou se

mouvait de manière circulaire. D'après lqbâl' quels que soient les

critères qu'on se donne pour évaluer les avancées d'un mouvement

créateur, le mouvement lui-même, s'il est vu corTrme cyclique, cesse

de créativité étemelle répétition plutôt

le création. I Ibn Khaldoûn comme le

Bergson, en ncePtion de la nature du

temps.

Iqbâl réitàe sa croyanc€ en une vie organique, dirigee rationnellemuit

en même temps qu'il discr.te le concept de Dieu Il considerait I'omnipotence

divine comme intimement liee à la Sagesse divine et persait que le pouvoir

infni de Dizu se revélait non dans I'arbitaire et I'inopiné mais dans le

recu:en! le regUlier, I'ordonné : <<Notre corstitution inlellectuelle est telle

que nous ne poavolts avoir qu'une apprëhensionfragmentaire des choses.

Nous ne WLNons comprendre toute la portée des prodigieuses forces
cosmiques qui tout à la fois ravagenl et nounissenl, dilatent la vie.

L'enseignernent du Coran, qui considère que I'homme peut s'amender et

maîtriser le.s forces raturelles, n'est ni optimiste ni pessimiste. C'est du

volontarisme qu en.æparnion et espère m la victoirefirnle

del'hommesur

La même conception organique de la vie conçue comme

processus continu et créateur -chemin insensiblement ascendant

que l'humanité gravit lentement tout au long des millénaires dans

sa marche en avant - est sous-jacente à la réflexion de Bennabi sur

l'histoire et la civilisation.

' Ibid, pp. 141-142.
2Ibid, p.8r.
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Selon Bennabi, on peut étr-rdier le phenomene hisoriçe de differents
points de vue. Le point de rue de l'individu d'abord : c'est surtout rure
psychologie, c'est-àdire ur-re étude de I'homme consideré corrrme facteur
psycho.temporel d'une civilisation. Mais c'est aussi une manifestation de vie
sociale et de pensee collective. Autement dig c'est d'wrc sociologie qu'il
s'agit: elle étr-rdie les conditiors de développement d'un groupe social,
essentiellement défini parun ensernble complexe d'affinites, conespondant à
la place ou à l'espace de cette civilisation. Mais ce grorye social n'est pas
isolé et son évolution est étoitement liee à Ia communauté humaine. De ce
second point de vue, I'histoire est rme métaphysique, puisque sa perspective
depasse la seule causalité et s'intéresse à la finalité des phénomènes.

Il est difficile de retracer I'origine de ce mouvement dans un ûe,mps et
un espace délimites; d'autant que cela n'a pas vraiment d'importance.
Bemabi dit que l'on peut seulement tenir pour sûre sa continuité à ûavem les
ages. Dès que I'on cherche à etablir ses coordonnees historiques, on se rend
compte qu'elles désignentur espace sans fixité géographique. C'estpourquoi
cette continuité, dans la penpective genâde de l'histoire, peut être masquée
par une discontinuité, si l'on se focalise sur la succession des aires ou esDaces
de civilisation.

En d'autes tennss, I'histoire a deux facettes: celle d'un vaste dessein
d'une part c'est-àdire de natue cosmiçe ou métaphysique, celle d'or&e
sociologique et historique d'aute par! c'est-àdire lié à un enchaînement de
causes. Dans ce demier cas, la civilisafion se présente sors la forme d,une
série numérique, suivant son cours en termes semblables, mais non
identiques. c'est là ç'apparaît une notion essentielle de I'histoire: le cycle
cMlisationnel.

Contrairement arx reserves d'Iqbâl sur le s{et, mais également en
opposition avec la conception mécaniste des philosophes grecs, Bennabi
utilise le phénomène de cycle conune fondement d'une theorie fascinante
sur la peryétrntion des civilisations dans un exode permanent. Selon lui, ce
phénomène est marqué dans l'histoire par deux aspects essentiels :

métaphysique ou cosmique, d'une part - celui d'tm vaste dessein, d'une
finalité, celui de la finalité; historiçe ou sociologique, d,autre part - celui
d'une succession de causes interdépendantes. <<Dans ce dernier cas, la
civilisation se présente sous la forme d'une séie numerique, suivant son
cours en termes semblables, mais non identiques. Ainsi se dégage la notion
his du cycle de civilisations. Chaque qtcle se définit par
les o-temporelles propres à un groupe, à savoir une
civilisation qinsi définie, qui, ensuite, sonfoyer et transfere
ailleurs ses valeurs. Elle se perpétue pemanent, subissanr
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des mues successives, chacane ëtant une gmthèse specfique oùfnionnmt
I'homme, la terre et le temps st.'

Le penseur algérien attribue à Ibn Khaldoûn la notion de cycles,

telle qu'elle est présentée dans sa théorie des < trois génerations >>, et croit,

au même titre qu'IqbâI, que cette théorie a été inspirée par des facteurs

psychologiques islamiques. Il soutient qu'elle <<renforce la nature

ëphémère de la civilisation, qui est considérée comme une succession de

phénomènes organisés, dont chacun possède, dans une aire déterminée,

un début et unefin. Si cel aspect est important, c'est porce qu'il permet de

réJléchir non seulement aux condifions d'un développement progressif

mais aussi awfocteurs de régression et de déclin. Car l'âtolution dans

l'ordre social ne suit pas, comme c'est le ccs en biologie, un cours

inéluctable. Dans l'ordre social, la fotalité de la vie et de la mort est

limitëe ou plutôt conditionnée, puisque I'orientation de la vie et son terme

sont dominës par certains facteurs psycholemporels sur lesquels tme

société organisée peut partiellemmt agir en instaurant des règles de vie

et en pours^uivant quelques-uns de .çe,s objectfs de manière

cohrhente...>."

Vision cosmique de I'histoire

Le penseur algérien estime que por;r saisir le sens intégral de

I'histoire, on doit adopter le point de vue cosmique. Il se rélere à

I'historien suisse Gustave Jecquier qui, après avoir étudié une période

historique de quatre mille ans, est parvenu à certaines conclusions

significatives. Il a distingué d'un côté u:I tlpe de civilisation qui suit la
voie d'une lente ascension, de manière harmonietne, travenant sans

heurts les millénaires et, de l'autre, les bouleversements politiques, le

drame de l'homme et les contingences de ses joies et de son chagrin.

Bennabi estime que si I'on doit distinguer ces deux réalités il n'y a pas

lieu de rompre le lien qui les unit et qui est de nature dialectique: l'ête
humain est la condition fondamentale de toute civilisation et celle-ci

détermine la condition humaine. Replacés dans leur perspective humaine

élarytre, même les faits les plus ordinaires acquierent tne complexité

déterminante. De même, c€rtâins événements historiques débordent le

cadre de la simple interprétation rationnelle fondée sur des facteurs

immédiats. Par exemple, une étude rationnelle de la vie et de la
personnalité de Tamerlan ne permet pas d'expliquer pourquoi il a choisi

' Bennabi, op. cit, pp.22-23.

'rbid,p.23.
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de détuire la <Glorde d'on> ainsi que l'armee deBayand, contrecanant
ainsi le projet qu'avait caressé ce demier de conquérir l'Europe. Pour
comprendre ce que Toynbee nomme <<l'aveuglement > du grand guerrier
bafouant les règles du jeu dynastique, l'ambition personnelle et le
sentiment religieux, il faudrait envisager ces événements en termes, non
de causalité mais de finalité historique, c'est-àdire se demander ce qui se

serait passé si Togtamish etBayazd avaient pu réaliser leur projet. Dans

ce cas, I'Europe se serait retouvée sous le sceptre triomphant de l'Islâm
et de façon plus déterminante encore, la renaissance balbutiante de

I'Europe se serait fondue dars la renaissance timouride. Mais, pour
brillantes qu'elles frrssent toutes les derx, elles ne possédaient pas la
même signification. <d,'une marquait le commencement d'un ordre
nowequ, I'autre, lafin d'un ordre déclinant. Quand bien même Tamerlan
aurait obéi à son impulsion personnelle, rien n'ourait p,t épargner au
monde entier la nuit qui, lentement, ëtait en train d'envelopper les terres
d'Islâm... La saga de I'empereur tatar éclaire vivement cette notion de

fitnlité de I'histoire, puisqu'elle s'achève conformëment au schéma de la
continuité des civilisations - afrn que les cycles qui les porrctuent se

succèdent et que le génie se poursuive sur la route du progrès. C'est cette
loi qui fait que, au fil des millënaires, se détache nettement ce chemin
doucement ascendant que gravit lentement l'humanitë. La finalité de
l'histoire se confond avec celle de l'être humain >.'

On peut appliquer à Bennabi, avec la même justesse, ce
qu'Iqbâl disait à propos d'Ibn Khaldoûn, à savoir que seul un
musulman, avec sa perception de l'unité de I'origine humaine et de
la nature dynamique de I'univers - perception à la fois innée et
léguée - pouvait offrir une vision panoramique de l'histoire aussi
universelle et saisissante.

L'amnutation de I'histoire : le culte de I'Empire et le mythe de
la race dominante

<<Cependant, écrit Benmbi,parfois désabusé par I'apparerûe
discontinuitë qui dissimule la véritable continuité d'une civilisation, on
tronque ce concept d'histoire, comme l'a fait Thucidyde, qui ffirmait
qu'avant son époque, aucan événement important ne s'était produit dans
I'univers,faisant ainsi table rase de tout le passé de I'humanité et ouvrant
la voie à la anlture impérialiste, assortie du mythe de la race dominante
et de la mission civilisatrice du colonialisme >.2

' Ibid, pp. 159-160.
'Ibid,p .22
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Il serait bon de rappeler ici que cette négation de l'idée d'unité de
l'origine et de I'expérience humaines n'est pas le seul fait des auteurs
anciens. En effet, cette thèse, sous une forme ou une autre, a toujours servi
à justifier le projet colonial raciste. Comme il a été dit plus haut, Spengler,
dans son liwe Decline of the Ilest, soutient que chaque culhtre est un
organisme spécifique, sans contact avec les cultures qui, historiquemen!
I'ont précédee ou I'ont suivie. Il va plus loin : selon lui, chaque culture a sa
propre vision des choses, totalement inaccessible à cerx qui appartiennent
à une culture diftrente. Dans son souci d'étayer sa thèse, il recourt à une
batterie accablante de faits et d'interprétations, destinés à montrer que
l'esprit provient exclusivement du génie propre de l'Europe et non d'ure
inspiration qu'elle au:ait pu puiser dans la culture musulmane; laquelle,
selon notre écrivain érudit, est < intégralement magique> d'esprit et de
nature, accusation qui ne résiste guère à un examen rigourerx.'

Outre la monsûueuse distorsion de l'histoire, religieuse et profane,
opéree par les Nazis et les Sionistes pour éliminer et déplacer, sur des
bases racistes, des peuples entiers, il se trouve un nombre non négligeable
< d'historiens > vivants qui, de nos jours, proposent des théories
séduisantes et soutiennent, avec un petit air fataliste, le tout demier srnsaut
néo-impérialiste de domination mondiale économique et cultwelle.
Exactement comme Thucidyde croyait que l'histoire commençait avec la
civilisation grecque, nous avons aujourd'hui Francis Fukuyama qui est
tout aussi résolu à prouver que la fin de I'histoire sera assurément blanche.
Il explique dans son ouvrage The End of History and the l-ast Man
(1992), que l'histoire est dotée d'une stucflre et d'une trajectoire, qui suit
Lm mouvement ascmdant et que < nous ), dans l'Occident libéral, nous
occupons le sommet de l'édifice historique. En proclamant la fin de
l'histoire, il nie commodément le fait que sa <fin de I'histoire >> revient,
en fait, à s'approprier dans une visée raciste le droit d'avoir le demier mot,
par la force brute et l'intimidation et à denier à l'aute le droit de
témoigrer d'une réalité et d'un destin qui lui appartierurent en propre ).

Et n'oublions pas le maître à penser de Fukryam4 Hrnrtington.
Comme Spengler, il divise l'hurnanité en un cefiain de nombre de
civilisations, diftrrntes et antagonistes. comme la propre culture dont il est
issq est obsedee par le pouvoir, Hurtington est persuadé que totiles les
cultr:res aspircnt à I'imperialisme; c'est powquoi, au lieu de parler de
relations interculturelles et de démocratie interculturelle, il parle du choc
inévitable des civilisations. Il n'a cessé de marteler qu'il est vain d'esperer que

' IqbâI, op. cit, pp.142-145

68



des gens radicalement differents de nous finissent par nous ressembler

valablement ; instinctivernent animes de bonnes intentions, nous nous

causons du tort. <Dans le monde qui s'anronce, monde de co(lits ethniques,

et de choc des civilisatbrs, la croyance de I'Occident m l'universalité de sa

culture soufile de trois maw: elle est fausse, elle est immorale, elle est

dangeranse>. Les seules réponses qu'il propose sont plus de militarisation et

le renoncement arx valetns démocratiques et libérales en matiere de politique

extérieure et de défense. Comme Spettglo, son obsession essentielle semble

ête la civilisation islamique, ce qui n'a rien de suprenant. Car la vision

universelle et la morale islamiques lancent le phx dw et le plus dangererx

défi à leurvision étoite, matérialiste ethégémoniste.'

I En effet, il devient, de plus en plus évident chaque jour que la crrse

culturelle que traverse aujourd'hui le monde vient de la polarisation
accrue entre la civilisation occidentale représentée par les Etats-Unrs
d'une part, et la culture musulmane, d'autre part. Les Etats-Unis saisissent
la moindre occasion pour augmenter ou conforter leur hégémonie
politique, économique et culturelle dans le monde et encourager leur
suprématie à l'échelle planétaire. Les conditions dont ils bénéficient
actuellement pour mettre en æuvre cette stratégie sont excellentes. Les
seules cultures nationales qui refusent obstinément de se soumettre à

l'ordre américain sont les pays où I'Islâm reste fort. Rien d'étonnant, dès

lors, que les victimes de la prétendue guelre contre le terrorisme soient
toutes musulmanes. Certains ont compris qu'en défendant leur culture, les

musulmans sont aussi en train de lutter pour la liberté des autres cultures,
y compris occidentales. Cette prise de conscience se reflète dans ces

manifestations multi-culturelles et multi-confessionnelles massives, tlui
dénoncent la guerre en Afghanistan, en Iraq, celle faite aux Palestiniens
ainsi que < la globalisation >. Dans un article intitulé << L'extrémisme
islamique peul sauver la civilisation occidentale D, tJn commentateur
américain écrit : < ce qui peut choquer les Américains, en particulier ceux
qui se disent chrétiens, c'est que la culture arabo-musulmane puisse non
seulement avoir ëtë le creuseî de la civilisation occidentale, mais être
aussi son salut >. La guerre actuelle n'est qu'en surface une guerre contre
le << terrorisme )) ou une défense de <da liberté.> - d'autres encore y voient
un lien avec le pétrole, les banques ou le soutien à Israël - <la vraie
guerre > étant en fait < entre deux visions du monde >. Quand on dit cela,
le monde arabo-musulman est considéré par le < Nouveau Monde )) ou ce

qu'on nomme, par défaut, le nouvel ordre mondial, comme dépositaire de

valeurs arriérées. Et pourtant, les valeurs culturelles du monde arabo-
musulman sont bel et bien celles-là mêmes que le monde chrétien chérit.
Mark Glenn affirme que I'Islâm ressemble bien plus au Christianisme que

n'y ressemble le Christianisme occidental contemporain. < Le fait est que
- loule autre raison mise à parl - ce qui existe au Moyen-Orient, ou dans
le Vieux Monde comme certains I'appellent, est une culture qui repose
encore sur des principes fidèles aux valeurs morales de base, valeurs qui
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Dans son article The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order (1993), I'auteur rappelle à son lecteur quLe <<la

guerre froide a été un événement fugace par rapport au conflit
sëculaire entre I'Occident et I'Islâm. Au Moyen Age, les armées

musulmanes pénëtrèrent en Ibérie et atteignirent la France, et, en

traversant les Balkans, se retrouvèrent aux portes de Vienne. Un
processus de pénétration similaire est à l'æuvre aujourd'hui en
Europe, et il s'opè.re par la voie démographique plutôt que par des

voies militaires t.'

déterminisme scientifique 
.

Comme on aura pu le constater, la conception évolutionniste
de l'histoire prônée par Iqbâl et Bennabi n'a rien de commun avec

n'ont pas encore cédë à I'influence corruptrice des médias et de I'argent
des Occidentaux. Ces cinquante dernières années, aucune culture, à
I'exception de celle qu'englobe le monde arabo-musulman, n'a résisté à
ce pouvoir corrupteur qui aliène les hommes de telle manière que
I'individu esl réduit à la valeur de ce qu'il produil et de ce qu'il
consomme. Et pour que cette méthode fonctionne, les gens qui tirent les

ficelles ont lentement mais sûrement levé tout obstacle, qu'il soit
religieux, culturel, moral, qu'il relève d'une tradilion ou d'une vision du
monde, en recourant aux médias, aux universitaires, aux milieux

financiers. Dans le monde arabo-musulman, la famille - la famille
traditionnelle, avec tous ses rôles traditionnels - esl encore perçue
comme le socle le plus important de la société et on prend très au sérieux
tout ce qui peut la menacer ; la notion de descendance est capitale et on
sait combien est dangereux le relativisme moral occidental, combien il
menace directement la stabililë de la sociétë. On est conscient que si I'on
soumet les enfants pendant lrop longtemps à un discours dëcadent, cela

finira par la ruine à l'échelle du pays tout entier>. Glenn dit que le
nouvel ordre mondial a fait et fait, tout ce qu'il peut, pour étouffer et
neutraliser toute opposition, et nombre de groupes et d'institutions ont en
effet échoué. Ainsi, à I'exception de quelques rares poches de résistance,
rien n'entrave le chemin du nouvel ordre mondial, hormis le monde
arabo-musulman. < Sl, par quelque miracle, le monde arabo-musulman
venait à sortir victorieux de I'assaut dont il est victime et que l'influence
sëcularo-athée du nouvel ordre mondial était rëduite, afin que I'Occident
reconquière le tenain oît naguère il avait pied, alors, il faudrait
reconnaître à I'Islâm et au monde arabo-musulman le mérite de n'avoir
pas cédé devant la menace de I'extermination >t.

' Kaplan, Robert D, Looking the Wortd in the Eye, The Atlantic Monthly,
Dec 2001.
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le déterminisme scientifique qui régit la méthode historique

occidentale. Iqbâl rejetait aussi, comme totalement étrangère à

l'esprit du Coran, f idée de l'univers en tant que mise en æuvre

temporelle d'un plan préconçu, dans lequel le destin prend la place

d'un déterminisme rigide, ne laissant aucune place à la liberté

humaine ou même divine. Cependant, Iqbâl pensait que la nature

de la réalité était théologique en tant qu'elle était la < formation
graduelle definalités nouvelles, d'obiectifs et d'échelles de valeurs

idéoles, à mesure que le processus de vie ëvolue et s'étend. Nous

devenons en cessant d'être ce que nous sommes. La vie est un

passage d'une mort à une autre. Mais il y a un système qui

détermine la continuité de ce passage. Ses étapes, malgrë ce que

notre perception des choses nous signale comme des changements

apparemment abrupts, sont organiquement reliëes les unes aux

autres. L'histoire d'une vie d'homme correspond, dans son tout, à
une unité et n'est pas simplement ,une série d'ëvénements
disloqués, disjoints les uns des autres.. .>>'

Selon IqbâI, le temps, en tant que destin, est la véritable
essence des choses. Cependant il ne s'agit pas de ce fatum
infatigable, s'achamant de I'extérieur, tel un garde-chiourme.
<<C'est celui qui nous porte jusqu'au cæur intime des choses,

dévoilant tous les possibles que recèlent les profondeurs de la
matière, qui se révèlent, I'un suivant l'autre, hors de tout sentiment
de contrainte. >

Iqbâl poursuit <...La vie est une et continue. L'homme marche

toujours devant lui pour recevoir des illuminations toujours netues d'une

réalité infinie qui, à chaque instanl, apparaît darn toute sa gloire nouvelle>.

Et le bénéficiaire de I'illumination divine n'est pas seulement un receptacle

passif: <<c'est le lot de I'homme de partqger les aspirations les plus
profondes de I'univers qui I'entoure, de modeler son destin ainsi que celui

de l'univers, tontôt en s'adaptant cux forces de I'univers, tantôt m
employant toute son énergie àfaire plier cesforces devant sesfins, à lui. Et
dans ce processus de changement progressff Dieu devient un partenaire de

travail, pounry que I'homme prenne I'initiative: En véritë, Dieu ne

changera pas... D 13-12.2

' IqbâI, op. cit, p.54.

'rbid,p.72
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Comme cela a éTe décrit plus haut, I'IslârrL en tant que mouvement
culturel, r{ete la vision depassee et statique de l'univels et défend une vision
d5.,namique. En tant que système d'urification laissant sa part à l'émotiorl il
recomaît la valeur de I'individu en soi et rejette les liens du sang - soit
<< l'enracinernent dars le sol > -, comme base de l'urion ente les hommes. I-a
recherche d'un socle purement psychologique de l'unite hrmaine ne devient
possible çe si l'on considere la vie humaine comme d'origine spiritr-relle.

Semblable vision favorise de nouvelles loyatrtes sans rituel porn les gmder

vivantes et pennet à I'homme de s'aftanchir de la terre.

L'Islâm est apparu sur la scène de I'histoire du monde à un moment
crucial. I-a grandiose civilisation romaine qui avait mis quatre mille ans à se

construire était sur le point de se désagréger. [.es vieux préceptes impériaux
avaient perdu leur pouvoir et leur caractere sacré : le mécanisme s'était
arayé. Quant aux nouvelles règles édictées par le Christianisme, elles
suscitaient division et destruction plutôt qu'ordre et unité. L'humanité
semblait sur le point de régresser au stade barbare où tribus et sectes étaient
montées les unes conte les autres et l'état de droit était inconnu. C'est à ce

moment crucial de I'histoire de l'humanité que I'Islâm a surgi dans la
conscience d'ur peuple simple, à l'écart des cultr-res anciennes et situé au
lieu géographique de convergence de trois continents.

Iqbâl dit qure : << dans la nowelle cuhtre, le fondement de l'unité du
monde est le principe de Ta:uhid. L'hlôm, en tant que cotps socio-politique,
est seulement une manière pratique de concrétiser ce principe, focteur vivant
dans la vie intellectuelle et ëmotionnelle de I'humonité. Ce principe requiert
la loyauté envers Dieu, nan envers les trônes. Et puisque Dieu est le

fondemmt spirih.d ultime de toute vie, la loyautë envers Dieu reyient, en
pratique, à la loyouté de I'homme à sa propre nattre idéale. Lefondement
spirituel de toute vie est éternel et se revèle dans la diversilë et le changement.

Une société basée sur cette concept)on de la réalilé doit concilier les
catëgories de pamanence et de changement. Elle doit possëder des prirrcipes
étemels pour aménager les règles de sa vie collective, d'une paft, sans
qclure pour aulart toutes les possibilites de chnngement, d'autre paft,
lesquelles sont, d'aprèr le Coran, I'un des signes les plus ertraordinnires de
la manifestcrtion de Diat. L'ëchec de l'Europe dans les sciences politiques et
sociales illrctre la première catégorie', I'immobilisme de I'Islâm durant ces

ciw cents demières onnees illwtre la seconde >t .

' << La culture américaine est critiquëe pour sa versatilitë, le règne dtt
< tout-jetable > qu'elle ct instaurë. Mais là réside sa force. Toutes les
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Iqbâl trouve dans l'ijtihâdle çrincipe de mouvement>> dans
I'Islâm, ce qui signifie <<s'efforcer d'avoir un jugement
indépendant sur une question juridique>>. Cette pratique permit aux
penseurs musulmans et aux docteurs de la loi de répondre aux
exigences d'une civilisation en pleine expansion. Grâce à la
constante activité des premiers penseurs musulmans, dans la seule
sphère de la pensée religieuse, pas moins de cent systèmes
théologiques apparurent dans I'Islâm entre 800 et 1100 ap. J.C.
Horten, Professeur de philologie sémitique à I'Université de Bonn,
remarque : < L'esprit de I'Islâm est si ample qu'il est pratiquement
sans limite. A l'exception des seules idées athées, il a assimilé
toutes les idées accessibles ronnants et a imprimë
une orientation singulière à ent. >> "

La capacité d'assimilation est encore plus visible dans le
domaine du droit. Au cours des trois premiers siècles seulement, au
moins dix-neuf écoles de droit et de réflexion juridique sont nées
en Islâm. Avec la conquête et, par conséquent, l'ouverture de
l'Islâm, ces premiers législateurs durent élargir leur vision, et
étudier les mæurs et habitudes locales des nouveaux peuples qui
entraient dans le sillage de l'Islâm. Avec l'expansion politique de
l'Islâm, penser le droit de manière systématique devint une
nécessité absolue et ces premiers docteurs de la loi travaillèrent
sans relâchejusqu'à ce que toute la richesse contenue dans le droit
musulman trouvât son expression aboutie dans les quatre écoles
officielles de droit musulman. Ainsi donc, même si I'hypothèse
théorique def ijtihâd était admise, elle était tellement enserrée dans
un carcan de conditions, qu'il était presque impossible de la mettre
en pratique. Iqbâl considère que le développement du mouvement
rationaliste en Islâm, la montée et I'expansion du soûfisme

cultures précédentes, civiles ou militaires, ont cherché à atteindre une
forme de vie idéale, qu| une fois obtenue, durerait, parfaite et figée. Pour
la culture amëricaine, il n'esl pas question definalité mais de moyens, de
dynamique qui crée, dëtruit et crée de nouveau. Si nos travaux sonl
ëphëmères, tels sont aussi les plus beaux dons de la vie - passion, beautë,
...la vie elle-même. La culture américaine esl vivante. > Peters, Major p.
Ralph, Parameters (US Army War College Quaterly) summer 1997, pp 4-
14.

'IqbâI, op. cit, pp 147-148
' tbid, pp .163-164.
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ascétique et par-dessus tout, la destruction de Bagdad, capitale de

la vie intellectuelle au milieu du XIIf siècle, ont été responsables

de la fermeture des portes de l'ijtihâd.

régression

Quelles que soient les causes de cette tendance qui, sous

prétexte de respecter le passé, prônait l'hyper-organisation, celle-ci
était contraire à l'esprit profond de l'Islâm. La violente réaction

d'Ibn Taymiyya, né en 1263, cinq ans après la chute de Bagdad,

s'inscrit donc dans ce contexte. Celui qui fut considéré comme

< un des ëcrivains et dëfenseurs les plus infatigables de I'Islâm>,
s'éleva violemment contre la finalité que s'assignaient les écoles,

et dans la perspective d'un nouveau départ, revint aux principes

originels.

L'esprit de Taymiyya trouva sa pleine expression dans un

courant aux immenses potentialités - Iqbâl considère qu'il s'agit de

la < première pulsion de vie dans I'Islâm moderne > au XVI['
siècle , dans le Najd. Le grand réformateur Mohammad Ibn Abd-
al-Wahhâb sut répandre le souffle de son esprit à travers le monde

musulman et c'est ce même esprit qui anima ce disciple de I'Imâm
El-Ghazali qu'était Ibn Tumart - ce Berbère puritain qui apparut en

plein déclin de l'Espagne musulmane, et lui transmit une

inspiration nouvelle. Iqbâl fait remarquer que le point essentiel,

dans ce courant, est son esprit libertaire, bien qu'en profondeur il
ffrt également conservateur à sa manière. En effet, sa vision du

passé reste globalement inconditionnelle et en ce qui concerne le

droit, il s'en remet, pour l'essentiel, à la tradition (Sounna).

Ce fut Jamâl aldin Al-Afghanî qui prit pleinement conscience du

problème immense auquel était confronté le monde muulman. Son

analyse penérante du sens profond de I'histoire de la pansée et de la vie en

Islâm, ainsi que sa large vision sur le monde awaient pu faire de lui un lien

vivant ente le passé et le present. Iqbâl est convaincu que si ce penseur

avait pu se consacrer entierement à I'Islâm en tant que système de croyance

et code de conduite, le monde musulman auait, aujourd'hui, un ancftIge

phs solide.

Iqbâl lui-même considère que fermer les portes de l'iitihâd tant ût
Coran que de la Sounna ne se justifie pas. En fait, l'mseignement du

Coran selon lequel la vie est un processus graduel de création, exige que
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imprégnés ais, dans l,ensemble,
il fonde de approuve la Grande
Assemblee califat ou l,imâmat

l'æuvre dans le monde musulman. En effet, remplacær I'imâmat turiversel
par une multiplicité de struchres indépendantes -les rivalites raciales

reconnaît des frontières
pratiques et non pour

Bennabi r€tac€, à peu p.es dans les mânes termes, l,évolution du

Bannabi, si une syffhàe avait été tentee ente la vision dogmatique de Abdou

'Ibid, p. 159.
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et celle, politicosociale, d'Afghâni, les réformistes auraient emprunté une

aufe voie que celle de la simple reformulation theologique. Bennabi pattage

l'avis d'Iqbâl lonque celuici, soucietx d'encouager une plus grande

autocritique dans le courant réformiste, pose le problème en des termes tout à

fait differents, en appelan! non à une science mais à une conscience de Dieq
non à un concept theologiçe, mais à < une immonence >. I-,es nombreuses

associations existant de pæ le monde et surtout le mouvement de Hassan al-

Bann4 ont montré que la conscience musuhnane éIztt àla recherche d'une

nouvelle voie, qui se rapprochait davanage des souhaits formulés par IqbâI.

Bennabi indique que, même si le courant réformiste ne savait pas

comment transformer I'homme, il a au moirs, mis fin à I'equilibre statique de

l'époque post-alrnohadienne, en intoduisant dans la conscience muulmane

la notion du drame de sa secularité. Depuis Siftt, le propre de la civilisation

musulmane avaig en realité, corsisté à concilier l'Islâm doctinal et I'ordre

temporel imposé. Or, la reconstuction de la culttne mmulmane exigeait que

la doctine prne reprenne ses &oits sw << le fait du prince > - c'est-àdire qu'il
fallait extraire le texte coraniçe prn d'ure triple gangue: la théologie, la
jurisprudence et la philosophie.

Bennabi ne partage pas I'anthousiasme d'Iqbâl pour le corx"nt
modemiste en Islâm et pense plutôt que celui+i a tahi ses attentes et celles

des hommes de l'epoque. Bennabi le trouve moins profond que le cou:ant

réformiste, circonstanciel et phs s@fiquement lié atx aspirations d'une

nouvelle catégorie sociale, issue des ecoles occidentales.

Même s'il manque parfois de méthode, le salafiste ne perd cepardant

pas de r,ue la notion de renaissance; et il est suffisamment conscient de son

environnement pour s'attacher arx devoirs seulement et laisser l'exercice des

droits atx modemistes. Par cet effort -+nême narÈ de réforme, il a pu

comprurdre son cadre de vie. S'agissant du modemiste, ut revanche, la
notion même de renaissance est absente. [a quesion prioritaire qui se

présente à lui n'est pas tant de régenerer le monde musulman que de le sortir

de sa crise politique d'alors. Pour le modemiste, il ne s'agit pas de la
problématique de < I'homme en Islâm,,r, mais d'wr < problème europém

d'institutiou, et il n'estjamais parvenu à comprendre son milieu.

Bennabi conteste l'affirmation d'Iqbâl selon laquelle < le phénomène

le plus frappant de I'histoire modeme est I'qtrême rapiditë à laquelle le

monde musulmqn se rapproche spirituellement de I'Occident >>.' Car ce n'est

I Bennabi cite Iqbâl cité par Gibb (Op. cit. p78), lequel ne propose pas

lignes qui vont suivre et qui rejoignent parfaitement la pensée
les
de
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pas l'Ernope qui a lilré son âme au monde muulmml ni celui+i qui a pris
I'initiative d'allu explorer sur place. L'Euope a penéte en Orient non
cofirme détentrice d'une civilisation, mais en tant que colonisatanr; et le
jer.rre bourgeois musulrnan qui s'y rendit potn y étudier ou s'y divertir ne put
acquérir qu'ure connaissance superficielle de l'Occident. Son matérialisme
inconscient le rendit insensible atx aspects les plus genérew comme les plus
détestables de la civilisation occidentale. Se bomant à apprandre plutôt qu'à
comprendre, il est reste ignorant de I'histoire et de l'évohfion de la civilisatron
er.rotrÉnne, et n'a pas lu qu'elles étaient incompatibles avec les regles d'u:r
ordre humain, puisque le racisme elle colonialisme avaienttansformé sa

culture, passee d'une culture de civilisation à celle d'ur Empire. N'ayant
même pas acquis le sens de l'efficacité dans les ecoles europeennes, il
empnrnta les attribUs bourgeois du matérialisme européen, c'est-àdire les
goûts materialistes plutôt que ses tendances prolétariunes, c'est-àdire une
discipline dialectique. Peu soucieux du lien ontologique afte laproduction et
son environnement naturel, il ne prit pas la peine de vérifier si ces goûs
étaient compatibles avec la vie en Islâm. Cette propension à accumuler les

emprunts sans discemement révèle le côte primaire du courant modemiste.

Cependant, Bennabi estime que la cristallisation d'une conscience
collective, inexistante depuis Sffin, est un acquis positif du courant
modemiste. Cela a constitué, dans ces pays, un repere marquant sinon le
but principal, du moins certains jalons plus ou moins concrets
susceptibles de sortir les masses de leur indifierence et de leur apathie.
Sur le plan intellectuel, si le courant n'a rien apporté de culturel, il a
néanmoins donné naissance, grâce à ses emprunts à l'Occident, à un
courant d'idées qui, bien que sujet à caution, a eu le mérite de remetfe en
cause tous les critères traditionnels.

Il faut ici noter qu'IqbâI, coûrme Bennabi, était persuadé que sans
une réforme de I'individr.r, toute tentative de réforme de la société
musulmane serait vaine. Iqbâl remarque que, à la suite de la destruction
de Bagdad, les pensews conservateurs de l'Islâm, redoutant une plus
grande désintégration, déployèrent tous lerns efforts pour préserver une
vie sociale tnriforme, en rejetant toute innovation en matière de chariaâ
comme I'avaient préconisé les anciens théologiens de I'Islâm. L,ordre
permet incontestablement de neutaliser, dans rme certaine mesure, les

Bennabi : << Il n'y a rien de mal à cet ëlan vers la culture euroDëenne.
C'est sur le plan intellectuel, un développemenr supplémentaire de
quelques-unes des phases les plus importantes de la culture musulmane.
Notre seule crainte est que les attraits extérieurs fascinants de la culture
européenne freinent notre élan, risquant ainsi de nous empêcher
d'accéder à la véritable intériorité de cette culture. > ,Iqbâl, op. cit, p .7.
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perd son âme. La seule celles de

àésintégration est celle qui à l'écoute

de leurmoi intime et qui, la vie' Ils
aleur, à la lumière desquels nous

de vie, jusqueJà Perçu cornme

Iqbâl insis'te enmre sw le frit que la vie de l'homme et la progression de

son espritdéper"rdortdulien qui s'établit entue lui etlarealite qu'il affionte. c'est

le savoir qui établit ces connections et le savoir est la pocçtion des sens

élaboÉe en conrpréhension lvlais la relation de I'homme à la natue, en tant

ç'elle permet d' pas sen"ir wr desir de

dominæion mais la vie qpirituelle. C'est

por.nquoi, afin d'assutr ure lafulifté,la percçtion

des sens doit êfe complétee -qui, comme il est dit

phs hau, aumême tifie que lanafirc d l'histoire, constitue ure des sowce de

savoir mentionnées dans le coran c'est gne sorte d'intuition intimg de

clairvoyance, qui nous permet d'appréhender des aspecb du reel diftens de

ceu saisis par les sens. Pensee et intuition ne sont pas non phs en opposition"

Elles ontune seule dmême racine et sont complémerrtaires. L'r.ne saisit lertel
etemel, I'atûe le

Éel qul serevèle

Ce lien organique ente persee et intuition se realise dans I'unité ente

I'idéal et le reel, le Gmporel et le qpirituel. Selon lqbâI, le problème de l'Islâm

a bel et bien eté celui de la relation d'atnaction/conflit ç'ont enfetenue la

religion et la civilisation I-e Chdstianisme, à ses débuts, a connu le même

problème en chqchant un contenu indéperrdant à la vie qpirituelle, en révélant

qu'il existait un monde nouveau à I'interieur de l'âme' L'Islâm, de son côté, a

cherché l'aff,rmation de I'eqprig non par la renonciation arx forces

tlqbâI, Ibid, p.151.
2 Ibid, pp. 15-16.
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exté:ieues baignant déjà dans l'illuminæion de l'espri! mais en adaptant
mieux les rapports de I'honnne à ces forces, gâce à la lurniàe reçue de
l'inté:ieu '. <<comme on peut le déduire de ce qui precède, le spirituel et le
temporel ne sont pqs dew domaines distirrcts. >x<Cette eweur qui perdure,
dit IqbâI, vienl dufoit qu'on a disjoint l'mité de I'homme en dew réalites
dffirentes qui, tout m corservant tm point de contact, n'en sont pas moils
opposëes, pqr essence. En vérité, la matière, en termes de réJërences
spatiales, est I'esprit. En Islfun, c'est la même realité qui apparaît tantôt
comme I'Eglise tqnlôt comme I'Etat, selon les poinis de vue. L'entitë
dénommëe < homme D est un corps si on I'obserue darn son rqpport qu
monde qttfreur; elle est esprit ou âme si on I'erwisage pqr rapport ou but
suprême, ou à I'idtéal vers lesquels tend son action. Une action est temporelle
ou profane si elle se coupe de I'infinie compluité de lavie qui s y rdtache;
elle est spirifi,rclle, si elle est inspiræ par cette complaitë >>1

<< L'essence du Tawhid en tant que concept actif est l'égalitë, la
solidorité et la libertë. L'Etat, du point de vue de I'Islôm, est une
tentative de transformer ces idéaux en forces spatio-temporelles,
une aspiration à les concrétiser dans une organisation humaine
précise. C'est dans ce sens seulement que I'Etat, en Islâm, est une
théocratie ; et non dans le sens où il est dirigé par un reprësentant
de Dieu sur terre qui peut toujours dissimuler son despotisme
derrière sa prétendue infaillibilitë ... Le monde profane n'existe
pas. Toute I'immensité de la matière est I'espace qui s,offre au
règne de I'esprit ... Comme Ie Prophète I'a magnifiquement dit:
La terre entière est une mosquée. L'Etat, en Islâm, n'est qu,un
effort de donner une réalitë au spirituel sous la forme d'une
organisation humaine. Mais dans ce sens, tout Etat qui ne repose
pas seulement sur la domination et vise à réaliser des idëaux est
théocratique t.2

La même théorie - sur la totalité de la vie et de I'expérience
humaines dans une unité dialectique de I'idéal et du réel, du
temporel et du spirituel - qu'Iqbâl présente, d'un point de lue
philosophique, comme un point nodal de l'enseignement du Coran,

P que,
B qui
6 ane.

Bennabi explique que le monde musulman a connu sa première
fracture lors de la bataille de Sffin (37 de l,Hégire), puisqu,il y

lIbid, pp.154-155.
'Ibid, pp. 154-155.
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avait déjà une contradiction interne : l'esprit delaiahiliyya contre

celui du Coranr. Ce fut Mouâwiya qui rompit l'équilibre né de la

synthèse du spirituel et du temporel.' Bien que I'on doive à cette

civilisation < déviante > qui s'épanouit à Damas les premiers jalons

de la pensée scientifique, il n'empêche que cette brillante

civilisation, d'un point de lue bio historique, ne fut pas autre chose

qu'une << dénaturation de la synthèse originelle rëalisée par le

Coran et basëe sur l'équilibre entre l'esprit et la raison aux plans

moral et matériel, équilibre vital à la survie de toute structure D'

Le monde musulman n'a pu resister à cette premiere crise, poursuit

Bumabi, que gâce à ce qui demeuait vivace en lui et à l'impulsion émanart

du Coran. Ce f.rent des hommes comme Oqba Omar Ibn Abd-al-Aziz et

I'imâm Malek qui y veillerenl non parce qu'ils étaiart des notables, mais

parce qu'ils incamaiur! à des tites divers, les vertus de

I'Islâm: le mépris de la gloire gatuite, le refls d' la

défiance à l'égard de ce même pouvoir lorsqu'il devient inique, vertus qui ont

préservé dans le monde musulman le ferment déposé ar lui par le Coran.

On peut comprendre aisément I'importance que Mohammed (qssl)

< ce grand sociologre >, ac:cnrdant aux valeus morales ç'il considérait

comme la force premiere des civilisations. Mais ar periode de declin,

I'echelle des valeus s'inverse. Les firtilites deviennent essentielles et l'édifice

social qui ne per.t reposer sr-n les seuls $pports de la technique, de la science

et de la raison, ne peut que s'effondrer. Car seule l'âme permet à I'hurnanité

de se depasser; quand elle vient à mançer, c'est la chtrte et 1a ruine. Cette

unite du spirituel et du ternporel est inextricablernert liee à la notion, chez

Bennabi, de la dynamique cyclique des civilisations, puisçe l'inertie de la

'Iqbâl était lui aussi convaincu que la bataille de Siffin marquait un

tournant dans I'histoire de I'Islâm : elle a tué dans l'æuf I'organisation
économique et démocratique de la société - conformément au Coran et à
la Sounna - et mené à I'impérialisme arabe. De plus, <<le matërialisme
des dirigeants Omeyyades opportunistes de Damas avait besoin d'un
prétexte pour justifier ses méfaits à Karbala et prëserver les avantages

tirës de la prise de pouvoir par I'Emir Mouawiyya d'une éventuelle

révolte populaire. C'est alors que sont apparus, malgré les protestations
des hommes de religion, unfatalisme moralement avilissant et une théorie
institutionnelle dite du fait accompli, qui servaient des intérêts établis.

Comme les musulmans ont toujours cherchë dans le Coran une caution à

leurs différents comportements - même aux dëpens de son sens commun -
I'interprëtation fataliste a eu des conséquences graves et prolongées sur
les peuples musulmans >, IqbâI, op. cit, pp . 1 I 0- I I I .

'Idem.
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+l morale conduit fatalement à celle de la vie intellectuelle, ce qui, dà lors

vient clore nn cycle. Quand le soufle qui animait une sæidéretorrbe, < cette

civilisdion enlarne son qode, pour mclmcher un noweou qtcle, dms tme

nowelle synthèse bio-historique. Mais dans I'espace ainsi laissévacanl, tout

est vain. Ià o la

Il semble que I sa

volonlé d'agir, des lors que le désertent l'élan, ( la tension de lafoi tt. C'est

dans ce sens qLE I'mrwe d'Ibn Khalffitn donne I'impression d'être vmue

trop tard ou trop tôt; elle ne powait pas trouver d'ëcho dms le gënie

musulman qui avait déià perdu sa souplesse, son rytitude au progrès et à la

rëgénérdion >'

Aucr.m déveloprpemurt dans le champ du temporel, au cous de

l'histoire, n'a pu remplacer cette souce wfque d'energie qu'est la foi. Ni < /a

renaissance timouride>> à Samarkan4 ni I'empire Ottoman n'ont éte en

mesure de remetfte en rnarche ur monde mrsulman çi eût eté capable de

tower, en lui-même, la force de se mouvoir. l,es contadictions intemes

culminerent dars la desintégration d'ur monde et l'eclosion de nouvelles

sociétes atx cæacteristiques et tendances ncnvelles.

Il faut faire remarquer que lorsque Iqbâl et Bennabi parlent

de foi, ils n'entendent pas celle de l'ascète, qui s'apparente à < une

sorte de tâche fuite hors du monde et de sa réalité >, mais la foi
comme vérité active et vivante, source d'énergie qui galvanise les

volontés.

Selon IqbâI, l'expérience du Prophàe était de natue essentiellernent

socialg genemtrice de forces psychologques capables d'ébranler le monde et

destinées à le tarsformer. Iqbâl a vivement anfrqaéle soûftsme ascëtique qw,

soumis à des influences alû.es qu'islami$r6, â progressivement pris une

dimersion ptrement speculative. l-a distinction erfre zâhir et bàin a

encouagé I'indiftnence à togt ce çi touchait à I'apparence et non à la realite,

incitânt la diqposition d'eqprit de celui qui est absohnnent étznger au monde,

masquant ainsi atx yeux de I'homme << un aspct trèx importaft de I'Islfun

m tant que corps politico-social.>

Bennabi a le même souci de dissiper l'equivoque. Il fatrt noto, dit-il,

que la foi - en tant ç'évaluation eschatologique des valeus qpiritueller n'a

I Bennabi, op. cit, pp .25-26.
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jamais relâché son emprise su le monde même en @ode de
declin. Cependanl si l'on voulait envisager les problèmes des poins de vue
sociologique et historique, on ne dern:ait pas confondre le salut des âmes avec
l'évohfion des sociétes. I-a religion est un catalyseur des valerns sociales,

mais < surtout dans la phnse dynamique des debuts, c'est-à-dire quand elle

æprime me pmsée collective. Dè" que lafoi devient cenlripète, dès qu'elle
rp circule phs, c'està-dire qu'elle devient individuoliste, sa mission

hisorique sur terre estfinie, elle n'est plus apte à promowoir tme civilisation
L'histoire débute avæ l'homme inlégral, ajwtarû constilnmmt ses ffirts à
son idéol et à ses besoins, accomplissant dans la société sa double mission
d'octeur a de Émoin Mais I'histoire s'ochètte avec I'homme dhintégré,
seryblable à de grcnité; dars
une sociétë morales o C'est
alon l'echappee vers le maraboutisme ou toute aute forme de fuite en

avant."

(à suivre)

I Ibid,pp.26-27.
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