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d I'6poque mddi6vale (XId-XIVU siicles)*

Professeur Dj amil Aissani

Introduction

Il est commun6ment admis que le d6but du mouvement so0fi d
Bejaia date de la deuxidme moiti6 de Kl-dme sidcle, epoque de Sidi
Bou-medienet. Cependant, dans2, nous avons montrd que la periode
bougiote de la deuxidme moiti6 du K-d sidcle ne pouvait pas 6tre dis-
sociee de ce qui s'est pass6 d la Qal'a des Bani-Hammdd. En effet, les
princes hammddites y habitent encore et sa r6putation comme foyer
intellectuel est d son apogee3. C'est ce qui nous avez amen6 d parler de
< mille ans de pensie soAfie en Kabylie >>a.

*. Texte prdsente au Cente national de recherche prehistoriques anthropologiques et histo-
riques C.N.R.PA. H, Alger.
l.BrunschvigR,LaBerbqieorientalesouslesFlafsides,Andien-lvdaisonneuveEd-,Paris, l%0.
2. Aissani D., Le So0fisme au sein du mouvement intellectuel d Bdjaia et sa region (XI-d -
XX-d siecles), Actes du Colloque Intemationel < Mouvement Intellectuel et Chemins de la
V€rite )), Maison de la Culture, B€jaia, Septembre 2003.
3. Aissani D. and all., Bougie m€didvale : Centre de Transrnission Mdditerraneen. In the book
< history and Episternology in Mathonatics Education )), IREM de Montpellier Ed, @rance),
1993, pp.499-506.
4. Aissani D., Mlle ans de pensee so0he en Kabylie. sownis d une Revue Intemationale.
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L objectif de ce travail est de cerner le cadre et de pr6ciser le

contexte dans lequel a 6volu6 le so0fisme i Bejaia et sa r6gion d I'e-
poque m6di6vale. Il s'agit d'essayer de comprendre si ces aspects ont

eu une quelconque influence sur certaines des c6ldbres 6tapes du dia-

logue islamo-chr6tien en rapport avec la ville de B6jara" d savoir, les

questions siciliewtes de l'empereur Frederick II, I'influence de la
pens6e d'Ibn Sab'in et les dispute du philosophe catalan Raymond

Lulle (1307)'.

I. D6but du so0fisme :

l'6poque hammf,dite (XI-i - XII-d siicles)

La principale autorit6 intellectuelle de la Qal'a 6tait Ibn Nahwi
(434h.11042-573h.11119), dont I'influence sur B6jala s'est faite de

deux fagons. Localement par son disciple et continuateur Abo0-
Imrdn Mousa. A l'6chelle maghr6bine ensuite, d travers son dis-
ciple Ibn Hirzihim qui deviendra le maitre de Sidi Bou-mediene d

Fds[2],

a) Le mysticisme i la Qal'a

A.prds un s6jour d Kairouan, Ibn Nahwi s'6tait definitivement
install6 d la fin du )(I-d sidcle. On possdde de lui un podme mystique,

al-munfwidja (soulagement aprds une 6preuve (mihrn) > et qui a fait
l'objet d'une dizaine de commentaires. Dans ce podme, Ibn Nahwi
6numdre ce qu"e re le musulman pour 6tre soulag6 de la mihnd.
Selon A. Amar unfaridja reflete la tension permanente qui a

exist6 entre le pouvoir qui tentait de s'imposer au nom de la religion et

le monde des so0fis qui contesterent la politique de ce pouvoir en

l. Aissani D., ta Tariqa al-'Ahwiya la Kabylie et le dialogue inter-religieux. Intemational
JoumaIAIRICANA, VItr (2002), pp. 13-26.

2. AiLssmi D., Le sofrfisre au sein du mowement intellectuel d B{aila et sa rqion Q(I+ - )C(+
sidcles), Actes du Colloque Internationel < Mouvement Intellectuel et Ch€xnins ale la Vdritd >,

Ndaison de la Cultrre Bejaia Septembre 2003.
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matiere de gouvernementt. Aprds la mort d'Ibn Nahwi, plusieurs
oulimd (6rudits) de Bejaia adh6rent d ses id6es : Abo0-Al-hasanAli b.
Abo0-nasr Fath b. Abd-allah al-Bijari @6 d Bljaia en 506h./1112),
Abofi-Allah Mohammad b. Al-Muwaffaq al-Bija'i. I en est de m6me
de Sidi Yahia ZakuryU qui se d6plaga d la Qal'a pour fr6quenter les
disciples du maitre.

Soulignons n6anmoins que la plupart de ces oul6md ont v6cu d

l'6poque almohade. En effet, A. Amara a effectu6 un d6pouillement
des sources biographiques, chronologiques et juridiques de la
dynastie hammadite. Il a ainsi recenser 234 personnalit6 apparte-
nant au monde des oulLmd et une seule a 6t6 cit6 comme vers6e
dans le tassawuf et le zouhd2.

b) B6jaia, capitale des Hammildites.

C'est en 1067 que la capitale du royaume des Hammddites d ete
transf6r6e d B6jara. Elle devient alors I'un des centres culturels et
scientifiques du Maghreb. C'est notamment dans cette cit6 que le
c6ldbre math6maticien italien Fibonacci (1170-1240) s'est initi6 au
systdme de num6ration, aux m6thodes de calcul et aux techniques
commerciales des pays de l'Isldm3.

La ville 6tait un centre d'enseignement zupirieur. Plusieurs centaines
d'€tudiants (dont beZucoup d'Europeens) se pressaient dans les 6coles et
les mosqu6es oi enseignaienttheologiens, juristes, philosophes et savants
parmi les plus reput6s du monde musulman. Cette cit6 avait notamment
la particularit6 importante d'€tre un point de passage oblig6. En fait, plus
qu'un lieu de passage, elle apparaissait comme un lieu de rencontres.
Mais ces rencontres ne se faisaient pas en circuit ferm6 et entrainaient des

l. Alssani D., Le SoOhsme au sein du mouvement intellectuel d Bejaia et sa region Q(I+ -
)O(-e sieles) Actes du Colloque Internationel <Mouvement Intellectuel et Chemins de la
VdriGr, Ndaison de la Cultwe, Bejaia, Septembrc2003.
2. Idern.
3. Aissani D. arrd all., Bougie m6di€vale : Cente de Transmission Mediten"anden. In the book
< history and Epistemology in Mathernatics Education >r, IREM de Montpellier Ed. (France),
i993, pp.499-506.
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rapports de communaut6st. Rappelons ici que c'est AB6jaia que leMahdi
Ibn Toumart d6ploya vers 1l17 son activite reformafrice, notamment par

sa pr6dication en langue berbdre. Sa science et son ausGre vertu sddui-

saien! mais il se montra un censeur rigoureux des meurs.

c) Structuration du milieu scientifique.

Au moyen dge,la structuration du milieu scientifique 6tait indisso-
ciable de celle du monde des ouldmd En ce qui concerne le XIII-d
siecle, D. Urvoy propose une analyse int6ressante en se basant sur
l'ouvrage bio-bibliographique d'Al-Ghobrini'. Cet ouvrage est la
source la plus compldte sur les savants de Bougie'. Il contient notam-
ment 108 personnalit6s c6ldbres des XII-e- )ilI-d sidcleso.

Sur la base de cet ouvrage, D. Urvoy fait un graphique sur l'articu-
lation d'un certain nombre d'6lements entre eux. Il remplaga les rela-
tions individuelles par des ensembles et fait ressortir la pr6sence de

communaut6st,u. On voit notamment se constifuer un groupe trds
important dont les membres, sous I'influence d'Al-Hirrali, s'int6res-
sent aux math6matiques, aux sciences nafurelles et aux diff6rentes
formes de sp6culations : ousoul al-fiqh, kaldm, falsafa, mantiq et tas-

sawuf. Ibn Rabi' (m. 675h.11276) qui en est le centre, consid6r6
comme Al-so0fi Al-Moujtahid, a suscit6 I'admiration d'Ibn Sab'i n'.

1. Aissani D. and all., Bougie m€didvale : Centre de Transmission Mediterraneen. In the book
< history and Epistemology in Mathematics Education >, IREM de Montpellier Ed. (France),

7993,p.499-506.
2. IJrvoy D., La stnrcturation du monde des oulemas d Bougie au VII / KIIe siecle, Studia

Islamica, XI, no3, pp. 87-107.
3. Aissani D., Al-Ghobrini, In the Book ( D.B.K : Dictiruraire Biographique de la Kabylie >,

F.disud Ed., Paris,2001, pp. 132-135.

4. Al-Ghubrini, Unwan ad-Diaya, S.N.E.D Ed., Alger, 1970,362 p.

5. Uwoy D., La structuration du monde des ouldmas d Bougie au MI / XIIIe siecle, Studia

Islamica, X[, no3, pp. 87-107.

6. Aisseuri D. and a11., Bougie medidvale : Centre de Transmission Mfiiterran6en. In the book
< history and Episternology in Mathernatics Education ), IREM de Montpellier Ed. @rance),
1993, pp.499-506.
7. Aissani D. and all., Bougie medievale : Cente de Transmission M6diterraneen. In the book
< history and Epistemology in Mathematics Education ), IREM de Montpellier Ed. (France),

1993, pp.499-506.
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II. D6veloppement du sofffisme
L'6poque almohf,de et le XIII" siicle hafside

A I'epoque almohade, deux raisons essentielles ont 6t6 i l'origine
du d6veloppement rapide du so0fisme dans toutes les couches sociales

de la Kabylie : la pr6sence d B6jua des plus grands maitres du sofi-

fisme et I'esprit de tol6rance de la population. En effe! Sidi Bou-

mediene n'a-t-il pas affrrm6 que (( Bdiala.facilite, plus que d'autres

villes, la recherche de ce qui est permls >t (p. 318).

a) B6jaia et le sofffisme

1. Sidi Bou-mediene et ses disciples :

La ville de Bejaia a poss6d6 le maitre le plus illustre du grand mou-

vement mystique Maghr6bin : le Qoutb Sidi Boumediene Mediene

(521h.lll26-594h.11197). <<Son grand mirite, sa grande riussite, c'est

d'woir rialis6, d'une manidre accessible d ses auditeurs, l'heureuse

synthdse des influences diverses qu'il avait subies >>. Selon R'

Brunshvig, << cvec lui, Ie sofifisme modtlre s'adnpte d la mentaliti du

croyant maghrebin, homm lettrt! >>2- L'action de son

ecole a permis d la ville de r une place 6minente dans

l'Isldm occidental3, [2]. Parmi les sentences qui lui sont attribu6es,

citation << Notre enseignement n'est profitable qu'd celui qui unit en lui
ces quatre verlus : renoncement, science [religieuseJ, confiance (en

Dieu), certitude [de lafoiJ >o

2. Abofr.-Zakilrta Yahia

A l'6poque de Sidi Bou sa disparition, le so0fisme

a 6galement eu une autre elle d B6jaia. Il s'agit du

I Brunschvig R., La Berb€rie orientale sous les Hafsides, Andien - Maisonneuve Ed., Paris,

1940.
2. Idem.
3. Op. Cit.
4. Brwrschvrg R., LaBerbqie orientale sous les llafsides,Andien - Maisormeuve Ed., Paris, l9zm.
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cheikh kabyleAbo0 ZakdiaYahra$-Zwawi, n6 chez les BaniAissi et
qui est mort d Bdjaia en Ramadhan 6llh./Janvier 1215. Nous avons
d6jd 6voqu6 ses 6tudes d la Qal'a. Vers6 dans les diverses sciences reli-
gieuses, il a et6 initi6 au mysticisme en Orient. En effe! il y avait ren-
contr6 << N-masha-IWrwa l-Fouqdtawa l-mutassqwifawa ahl al-tmiq
al-Haq >>'. C'6tait le type accompli de I'ascdte, fervent du je0ne,
d&ach| des contingences de ce bas monde, absorb6 parla pens6e de
l'au-deldP. Il demeurait d6je dans une zdwiya et enseignait d la Grande
Mosqu6e le hadith, les ouso0l et [efiqh. Rappelons ici qu'IbnArabi lui
avait rendu visite lors de son s6jour d B6jara et lui a consacr6 une
notice 6logieuse dans ses Foutouhdt.

3. Le sijour d'IbnArabi

IbnArabi (Murcie 1165- Damas l24l) est l'une des principales per-
sonnalit6s du soOfisme et apparait notamment comme le pivdt de la
pens6e m6taphysique en Isl6m. Plusieurs faits importants le lieront d

Bougie. Il y s6journa vers l2O0 et probablement vers 1193. Il y eu
divers contacts. Il appelait Sidi Bou-mediene <<notre chrykh et Imatn...
le Maitre des Mattres > et se r6ferait souvent d luit.

C'est en 597 de I'h6gire qu'Ibn Arabi panrint d Bougie. La vision
qu'il eut dans cette ville est rapport6e par E. Dermenghem3[10] '. << Une
nuit, j.e me vis en conjoncfion qvec toutes les etoiles da ciel ; j'6tais uni
d chacune cmec une grande joie spirituelle >. Apres avoir etd uni aux
astres, les lettres de l'alphabet lui furent donn6es en mariage spirituel.
Cette vision a 6t6 rapport6e d un homme vers6 dans la science des
visions, qui s'exclama << C'est un ocian infini et celui qui a eu cette
vision se verra reviler la connaissance des plus grondes choses, des
mystdres et des influences des astres, telle qu'elle ne sera partagie par
quinconque en son temps >>.

l. AlGhubrini, Urwan ad-DiraW,S.N.E D Ed., Algec 1970, 362 p.
2. Brunschvig R., In Befiiie oientale sous les Hafides, Andien - Maisonneuve Ed", Paris,
1940.

2. Idem.
3. Derrnenghern E., Le ailte des saints en Isldm, Gallimard Ed., Paris, 1954.
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Aprds un moment de silence, il ajouta : ( ^li celui qui a eu cette

vision et dons cette ville, ce ne peut Atre personne d'cutre que le jetme

Andolou qui est venu ici >' (cf. Futuhat, IV).

4, la tntqa d'Al-Hinuli

IJ << Imdm du tassawuf >>, Al-Hirali, est mort i Damas en

638h./1240. R.Brunschvig estime que son influence d B6jata << rqp'
Tunis Al-Shadill >. Il com-

s lettres et des nombres2. Il
les a utilis6s dans sa tariqa

dont la liturgie comportait le wird, le dzilr et le hizb, << comme les

con/rdri e s mode rne s >>t .

Nous connaissons peu de choses sur la contribution d'Al-Hirrali :

<< une petite lueur mais singuliirement aigue, quelEtes brdves anec-

dotes, le souvenir de sa mort >. Son so0fisme etait bas6 sur la voie des

,(
al
nt

deur d'dmeo.

b) Les sofifis de ounwfin al-dirfiYa

La tradition directe de Sidi Bou-mediene subsista au )ilIl-d sidcle.

A cette 6poque, le conserv6 long-

temps une forme bases intellec-

tueliest. Plusieurs s Que ouruwdn al-
dirdya 6taient t.ds vers6s dans le fiqh ; quelques-uns se distingudrent

c,omme poetes mYstiquesu.

Le culte de

Al-Hinali, , PhilosoPhe et

Instihrt des

3. Idea..

4. Idem.
5. Brunrhvig R ,LoBetbffie oriennle sous lesH{sides,Andio-Ndaisrmeuvepd-, Pris, l%0.

6. Al-Ghubrini,(Jnwan ad-Dirqn, S.N.E.D Ed., Alger, 1970'362 p'
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al-Qouchairi. Il evoque enfin le
represent6 par Ibn'Arabi, Ibn

D'un autre cdtq l'analyse de l' d'identifier les
so0fis originaires de Kabylie : Ab oul_Hassan Ali
zwawi Yeturghi de Bani Yetourgh (Micheret), Ibn Mansour zwawi
Yerathni. Il permet es ouwages de tassawuf cir_
culant dans la ville de Abi Sa'id b. Abi Ibn al_
Flassan Al-Bousri, Risalat Al-eoucharri, Kiffib Abi-Farraj Ibn Al-Jouzir.

c) Situation intellectuelle i la fin du XIII-d siicle

sovants ... Mais le pays soufre d'un chmgement
la cunpagne. Ics sources fu la science ont com-

menci d s'y eqntiser lustp'd un torissement complet >> l2l.

III- Les Etapes du dialogue islamo-chr6tien dr B6jaia.

u ;#.,'J#j;**:,.1f:
d

1 . Al-Ghubrini , Unwan ad-Diraya, S.N.E.D Ed., Alger, 1970, 362 p.
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a) La terre du pape Gr6goire VII

Tous les historiens ont soulign6 la signification particuliere que

rev6t la c6ldbre lettre du pape Gr6goire VII au souverain Hammadite

deBgaia,le prince Al-Nasir, en 1076. Selon Mas Latrie, qui a publi6

ce document d'archives, << jamais pontife romain n'a aussi affectueu-

sement marqud sa sympathie d un prince musulman >> llf-

b) Influence des 6coles dolbn Sab'in et d'Ibn'Arabi.

1) L'Ecole d'Ibn Sab'in

Ibn Sab'in (Murcie l2l7'Bejaia l27O), philosophe et so0fi, est

c6ldbre pour avoir r6pondu aux questions philosophiques que l'empe-

reur Frederick II de Hohenstanfen avait adress6 au sultan almohade

Abd al-Rashid. Il s'6tait distingue d Bejda en Fiqh et en Hihna. C'est

dans cette ville qu'il rencontra ash-Shushtai (1213-1269), qui

deviendra le plus fidele de ses disciples. L isnad de la m6thode d'Ibn

Sab,in (Tariqa sab'iniyya) est donn6 par ash-shushtari dans l'une de

ses Qasida. Il montre I'imbrication de deux cultures gfecque et musul-

mane, telle que I'acceptaient les adeptes d'Ibn Sab'in. On y voit figurer

entre autre transmetteurs, Platon, Aristote, Alexandre le Grand, al-

Hallaj, Abu Madyil, ...

En parlant d'Ibn Sab'in, Al-Ghobrini affirme qu'il avait de nom-

breux adeptes, ce qui signifie que son cours a eu un grand succds d

B6jaiar. Il ne parle pas de soofisme d son sujel mais il le fait d

propos d'al-Shuchrari. Ibn Sab'in, qui est d'habitude trds critique,

parle en termes 6logieux d'Ibn Rabi' (cf. paragraphe I c). C'est cer-

tainement le fameux groupe de ce dernier qui a gard6 des 6l6ments

de son enseignement. En effet, nous voyons celui-ci ressortir

environ un demi-sidcle plus tard d I'occasion du s6jour d B6jaia du

Catalan Ramon Lulle.

l. Aissani D. and all., Bougie medidvale '. Centrc de Tmnsmission Mdditenanden. In the book

<< history and Epistemologt in Mathematics Education >, IREM de Montpellier Ed. (France)'

1993, pp.499-506.
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Les travaux d'Ibn Sab'in apparaissent comme un point de contact
essentiel entre Lulle et l'Islam. En effet, les travaux du professeur Lohr
ont montr6 qu'd partir de 1303, dans son effort pour constituer ce qu'il
appelle Logica Nova,Lulle aintfigrl d6finitivement les principaux 616-
ments de la partie logrque du Budd al-'Arif d'Ibn Sab'in.

2) Influence d'Ibn'Arabi
Les avis sontpartag6 en ce qui concernel'influence d'IbnArabi. Ainsi,

selon A. Rached, la figure A de l'Ars lMagna est une reprise de ra confr-
guration d6jd utilis6e par Ibn'Arabi dans son Insa ad-Dawar'ir (redig6 d
Tunis en l2ol,juste apres sa cdldbre vision d B6jaia - cf tr a)3.).

b) Les questions siciliennes

Les questions envoy6es par Frederick tr au Sultan Almohade Ar-
Kamil pour qu'il les transmit d ses propres savants et leur en demanda

!t rgponse sont connues dans I'histoire sous le nom de etestions
Siciliennes. Celles - ci tournent principalement autour de p-roblemes
philosophiques, comme la logique d'Aristote, l'immortalite de I'dme
et la gendse du monde. Al-Kamil les soumit d Ibn Sab'in, alors dg6 d'd
peine 20 ans et en poste d ceutta'. Des r6ponses du soffi, il nJreste
aujourd'hui que la version diffi.rs6e en pays musulman (avec ajout d'un
p-lologut d0 d un disciple qui tente de situer le texte). Nous ignorons si
elle est fidele d celle qui a 6t6 envoy6e d Fr6deric II.

La premiere question, r6digee par l'empereur lui-m6me, est for-
mul6e comme suit : < Le sage Aristote affirme dans l'ensemble de ses
icrits que I'univers a existi de toute dterniti. Nul doute que telle ait iti
son opinion. Dans ce cas, quelles preuves en apporte-t-il, si tant est
qu'il I'ait prouvi ? Et s'il ne l'a pas prouve, sur quoi repose sa convic-
tion ?>>2. La deuxidme question disait : << Quel est le but de la science
thiologique, et quelles sont les fondements irrifutables de cette
science, si tant est qu'elle en ait ? >>.
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La quatrieme question correspondait d des pr6occupations les plus

constantes de Fr6d6rick : << Quelle preuve cvons-nous de l'immorta-
litd de l'dme, si tant est qu'elle existe ? Et oit se situe sur ce point
Aristote, par rapport d Alexandre d'Aphrodisias ? ). A quoi Ibn

Sab'in, qui ne voulait pas se compromettre, r6pondit << qu'il ne com-

prenait pas bien d quelle espice d'dme Friderick faisait allusion >>,

en lui demandant s'il s'agissut << de l'dme vdgdtative, animale,

rationnelle, philosophique ou prophdtique, qui dtait la plus noble de

toutes >>t. La cinquieme et dernidre question demandait des eclaircis-

sement sur cette paroles de Matromet: << Le ceur du croyant repose

entre les doigts du Misiricordieux >>.

c) Les disputes de Raymond Lulle i Bougie

Le c6ldbre philosophe catalan R. Lulle (en espagnol Raimundo

Lulle, Palma de Majorque 1235- Bougie (?) 1315), surnomme le

docteur illumini, est surtout connu par son ttaitd Ars Magna qui

souleva l'admiration de Leibniz. Son art consiste d obtenir m6cani-

quement toutes les combinaisons possibles entre les concepts fon-

damentaux.

Raymond Lulle effectua de nombreux voyages d Bougie. Il y aurait

etudi6 les math6matiques vers 1280. C'est cependant son voyage de

1307 qui va entrer dans I'histoire. En effeq il permet la seule discus-

sion m6thodique de Lulle avec un savant musulman dont il reste un

compte rendu. Cette discussion n'aura et6 possible que grace d la
bonne volont6 des oulemas.

D'Al-Shudhi (un cadi de S6ville devenu so0fi errant au

Maghreb) par Ibn al-Mar'a et Ibn Ahla, et d6bouchant d'un c6t6 sur

Al-Riquti et de l'autre sur Ibn Sab'in et ses disciples, Shushtari et

Ibn Hud2.

l. Ideur
2. IJtvoy D., Raynond Lulle, Acles du Colloque Intemational << Mowement Intellecnel et

Chemins de Ia Vdritd >, Ivlaison de la Cultme, B€jaia, Septernbre 2003
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a) Les questions siciliennes

Les quesfions siciliennes nous renseigne sur I'arriere-plan spirituel.
uempereur ne parle pas en tant que chr6tien, il cherche un savoir philo-
sophique st ce n'est que de fagon annexe qu'il aborde le domaine reli-
gieux. Il le fait par le biais d'un hadith (< le ceur du croyant est entre
deux doigts du Mis6ricordieux >) qui, il est vrai, est significatif dans les
deux religions. c'est pourquoi la r6ponse du so0fi est-elle aussi fort peu
religieuse : il traite les questions selon la technique delafalsafa, souli-
grant simplement d propos d'une des questions (<< quelles sont lafirnlite
et les premisses de lathdologie ? > qu'il faudrait distinguerla solution des
anciens Grecs de celle que donne I'Isl0m. Le Hadith mcme est ramen6 d
une thdse metaphysique sur l'intellect mat6riel.

cet 6change montre d'abord que I'Empereur pense trouver chez les
musulmans des connaissances qui n'existent pas en Europe. En effel
ces 6v6nements se d6roulent au d6but de la vague de transmission de
la philosophie grecque par le biais des traductions. Ce n'est que plus
tard (dans le Nord de I'Europe) que l'on fera appel d la < source >> (d
savoir, au texte grec), non sans garder du legs musulman les commen-
taires d'Averrods, indispensables pour l'6tude scolaire. or cet aspect
int6resse peu Ibn Sab'in. Il ne cherche pas d communiquer un savoiq
mais d indiquer une voie. La philosophie ne sert pour lui qu'i cerner
I'intention du locuteur, laquelle doit 6tre un signe de l'intention divine,
puisque celle-ci seule a I'existence selon la th6orie de l'unit6 absolue >>

(wahda mutlaqua) de I'action divine et de la passion de la cr6ature.

b) La << disputatio >>

Mdme si on ne peut en apprecier la fid6lite d l'original, la nouvelle
version de la < disputatio >> (Pise, 1308) garde n6anmoins des traces
d'influence, comme l'utilisation par les savants de B6jaia de vocables
typiques de l'6cole d'Ibn Sab'in. C'est le cas par exemple du concept
de wujud mutlaq. De la on peut d6duire que les rapports de Lullee
avec le milieu intellectuel de la ville ont dur6 longtemps, car il 6tait
prfipare d recevoir un tel il intdgre dans sa pens6e des
el6ments capitaux de la Budd al-'Arif d,Ibn Sab,in.
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ouvrage qu'il a probablement 6tudi6 lors de ses premiers s6jours d
B6jara et en Ifriqiya' Ul.

c)- Int6gration de thimes issus d'Ibn Sab'in.

Ramon Lulle ne partage pas la m6me vision moniste d'Ibn Sab'in.
Cependan! il sait pen6trer les m6canismes de la pens6e du sofifi et les

exploiter d son profit. Certes, cette rencontre a lieu sur le terrain de la
logique, mais elle ne reste pas de I'ordre de la seule technique scolaire.
En effe! les deux savants ont une ambition bien sup6rieure. Comme le
souligne si bien D.Urvoy, ce que Lulle appelle une < logique nou-
velle >> retrouve le projet d'Ibn Sab'in de constituer une v6ritable
logique < philosophique >> et non pas seulement technique, une theorie
de la connaissance et non pas seulement des rdgles pour raisonner cor-
rectement, afin d'atteindre une connaissance << nafurelle >> non seule-
ment des << secondes intentions > (la causalit6 accidentelle des cr6a-

tures) mais aussi des << premidres intentions > (la causalit6 essentielle
divine). Pour cela" il 6labore une liste de neuf << sujets > allant de Dieu
aux choses instrumentales, qui est 6tablie selon les regles d'Ibn Sab'in,
m6me si les ddsignations ne sont pas toutes les m6mes et, comme I'au-
teur arabe, il d6crit comment I'intellect peut s'6lever, par les divers
sujets, jusqu'i Dieu et redescendre au particulier. Ce que Lulle appelle
lamithode d'ascensus et descensus intellectus. Aquoi s'ajoutent d'au-
tres aspects techniques communs2.

Il y a ld une rencontre d la fois intellectuelle et spirituelle tout d fait
remarquable. Certes les chemins divergent ensuite_ car Lulle veut
d6finir une vision < finitaire >> du monde, i I'instar du moddle du Dieu
chr6tien, alors qu'Ibn Sab'in pense devoir pousser I'unitarisme
musulman en un v6ritable monisme existentiel. De m6me, l'euvre du
catalan est tout entidre exot6rique, alors que celle de l'application de

l. Aissani D. and a11., Bougie mddi6vale : Cenfie de Transmission Miditerranden In the book
<< history and Epistemologt in Mathematics Education ), IREM de Montpellier Ed. (France),

1993, yp.499-506.
2. Urvoy D., Raynond Lulle, Actss du Colloque Intemational << Monement Intellectuel et
Chemins de la Vditi >, lvlaison de la Culturg Bejaia, S€ptembre 2003.
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cette d6manche unifiante est diff6rente chez I'un et chez I'autre : unite
des energies divines chez le chrdtien, unit6 de I'action du Cr6ateur et

de la passion du cr6e chez le so0fi'.

Conclusion

Dans son analyse [7], M.Balivet afftrme queRaymond Lulle recon-
nait explicitement avoir eu des relations directes avec les so0fis musul-
mans et avoir et6 influenc6 par eux. Il les d6finit comme << ... Ies

hommes religieux les plus appreciis des sarrasins mais aussi des

autres >>. Ces gens, pr6cise Lullee << ...qui sont appelds sofifis (qui han

nom sofrfies, dans le texte catalan) nous dannent I'exemple et leurs
paroles d'mnour procurent grmde divotion etpermettent d I'entende-
ment de s'ilever plus haut >>.

Dans le cadre bien d6fini du dialogue islamo-chr6tien, le so0fisme
y apparait comme un < lieu de dialogue > oi philosophie et th6ologie
s'entrecroisent. Fr6d6rik fI aussi bien que Lulle ont incontestablement
trouve dans leurs partenaires so0fis des interlocuteurs privil6gi6s. Des
gens avec qui - comme on dit - ( il est possible de faire un chemin
ensemble >. N6anmoins, la question qui reste pos6e est suivante :

quelle est la part de la discipline soffie en g6n6ral et celle de l'6qua-
tion personnelle de tel ou tel so0fi en particulier ?

l.Idem.
2. Balivet lv[, Richesse et llmite du comparatisne en histofue des mystiques : quelques cas

muzulmans, chr€tiens etjuifs, in the Book < Socidtes et Cultures Musulmanes d'hier et d'au-
jorud'hui r, AFEI{AM Ed., Strasbourg, 1996, pp. 320-323.
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