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(suite) H

i n c o n t e s t a b l e m e n t ,  l ’a n c i e n  Proc -he -Or ien ta l  e s t  u n  
h o m m e  i m p u l s i f  : s o u s  la p re s s i on  d ’u n e  év i d e n c e ,  
rée l l e  ou i l luso i re ,  il b ond i t  et en  m ê m e  t e m p s  su p e r -  
la! i v i s e  et i so le  ; ce sont  là trois  trait s  qui  se  l a i s s e n t  
a i s é m e n t  s i tu er  d a n s  le t e m p é r a m e n t  c o m b a t i f ,  car  
le gu er r i e r  doi t  f onc er  ; en  e x a g é r a n t  s a n s  q uo i  il 
ne va in cr a i t  pas.  et en  i so lan t  s a n s  q uo i  il se  l a i s s e  
rait  d i s t ra i r e .  Q u a n d  on  re n c o n tr e  u ne  idée  t h é o l o  
g i q u e  d ' a p p a r e n c e  a b s u r d e  —  et en  fai t  a b s u r d e  a u  
n i v ea u  d e  l’e x p r e s s i o n  , on  do it  c h e r c h e r  à  d é m ê l e r  
ce s  t ro i s  f a c t eu rs  : le b o n d i s s e m e n t ,  l’i s o l a t i o n ,  l ’e x a  
gé ra t i o n .  et  r e t rouver  la c a u s e  du  p h é n o m è n e ,  à s a  
voi r  l ' é b l o u i s s e m e n t  in t e l l e c t u e l  ou m y s t i q u e  en  f o n c  
t ion  de  tel a spec t  du l iée) .  Un e x e m p l e  c l a s s i q u e  de  
l ’e x t r a v a g a n c e  c o m m e  ra n ço n  d e  la p r o f o n d e u r  e s t  
le r a i s o n n e m e n t  s u i v a n t  : l ’h o m m e  q ui  a i m e  D i e u  n e  
doit  pas  d és i re r  a l le r  au  P a r a d i s  p u i s q u e  D i e u  p ré fère  
p eu t - ê t re  le m et t r e  en  en fe r  ; c o m m e  si D ieu  n e  
vou la i t  p as  p ou r  c e u x  qui  l’a i m e n t  le P a ra d i s ,  e t  
c o m m e  si, d e  ce  fait ,  il ne vo u la i t  p as  q u e  l ’h o m m e  
ait  c e t t e  m ê m e  v o lo n té  î Certes ,  l ’h o m m e  p e u t  s ’a b s  
t en ir  de  tou t  d é s i r  e s c h a t o l o g i q u e  à fo rce  d e  c o n t e m  
p l a t i o n  î le l ' i m m u a b l e ,  m a i s  d a n s  ce  ca s  il r e s t e  h u m a i  
n e m e n t  n eu tr e  ; il n e  m ê le  pas  s e s  s e n t i m e n t s  i n d i  
v id u e l s  au x  a f fa i r e s  de  l’A bso lu  ni  n ’e x p r i m e  sa  n e u  
tra l i té  m é t a p h y s i q u e  par d es  c o n t r e - s e n s  h u m a i n s  ; 
nul  n ’a j a m a i s  s o n g é  à se  s u i c i d e r  p ou r  la s i m p l e  rai-

* Voir /:, T . de Janvier-Février  1969, N« 411, Mars-Avrit-Mai- 
Ju in 1969, N'M 412-413-
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son  q u ’au  regard  de  l 'Abso lu  l ' h o m m e  es t  un  néant.
A peu  près  du  m ê m e  o rd re  est  îa s e n t e n c e  sou -  

t iq u e  b ien  c o n n u e  s e lo n  l a q u e l l e  « le P a r a d i s  es t  u n e  
p r i s o n  p ou r  le sag e  (àrif) » ; le s e n s  n ’e s t  p as  d i f f i  
c i l e  à d ev in er  : le c réé  ne  s a u r a i t  c o n s t i t u e r  la b éa t i  
tu d e  de  c e u x  qui  on t  sa i s i  l ’incr éè ,  o u  q u i  on t  été  
s a i s i s  par  lui ; m a i s  en  réa l i t é ,  le P a r a d i s  e s t  a in si  
f ai t  q u ’il n ’es l  u n e  p r i son  pour  p e r s o n n e  ; le s c h é  
m a t i s m e  d e  la s e n t e n c e  c i t ée  es t  s a n s  ra p p or t  avec  
îa n a tu re  c o m p l e x e  et p l n r i d i m e n s i o n a l e  d e s  é ta ts  
cé l e s t e s .  P e r m e t t o n s - n o u s  de  fa i re  re m a r q u e r ,  p e n  
dant  q u e  n o u s  en s o m m e s  à ce  su je t ,  q u e  d a n s  le 
C a t h o l i c i s m e  le cu l t e  s e n t i m e n t a î i s t e  d e  îa s o u f f r a n c e  
d o n n e  l ieu à d es  e x c è s  t out  à f a i t  a n a l o g u e s  (1)  : un  
m y s t i q u e  a pu d i re  q u e  les a n g e s  e n v i e n t  les  h o m m e s  
t e r re s t r e s  de  p o u vo ir  s o u f f r i r  par  a m o u r  de  D ieu ,  ce  
q u i  a u to r i s e  à p o s er  la q u e s t i o n  d e  s a v o i r  si  l es  sa in t s  
c h r é t i e n s  regre t t en t  d ’êt re  au  Ciel  et  d e  ne  p lu s  p o u  
vo i r  so u f f r i r ,  et si oui ,  en quoi  c o n s i s t e  la b éa t i tu d e  
p r o m i s e  au x  é lus .  C o m m e  d a n s  les  f o r m u l a t i o n s  i s l a  
m i q u e s  a n a lo g u e s ,  il y a d e u x  a s p e c t s  à p r en d re  en  
c o n s i d é r a t i o n  : d ’abord  l ’a sp ec t  o b j e c t i f  d 'ab su rd i t é  
(pie ta vér i t é  pure  et s i m p l e  ne  n o u s  p e r m e t  pas  d ’i g n o  
rer,  e t  e n s u i t e  l ’a sp ec t  s u b j e c t i f  d e  « zè l e  po ur  la 
m a i s o n  d u  S e ig n e u r  », q u e  l ’a m o u r  de  D i e u  n o u s  
o b l i g e  à p er ce v o i r  s a n s  ré t i c e nc es ,

La p e n s é e  arabe,  d a n s  c e r t a in s  s e c t e u r s  du  m o i n s ,  
es t  a v a n t  tout  u n  ac t e  ; e l le  s e m b l e  a vo i r  q u e lq u e  
c h o s e  d ' é r u p l i f  et  d ’i s o la n t  d a n s  la m e s u r e  m ê m e  où  
e l le  est  sp i r i tu e l l e  et qu e ,  de c e  fa i t ,  e l l e  p ro cé d é  
v o lo n t i e r s  par  in s p i r a t io n s  ; e l le  a u r a  d o n c  f a c i l e  
m e n t  u n e  a l l u re  i m p u l s i v e  et d i s c o n t i n u e ,  e t  il faut ,  
p o u r  la c o m p r e n d r e ,  a p p r o f o n d i r  s e s  e x p r e s s i o n s  en  
f o n c t i o n ,  n o n  point  f o r c é m e n t  d ’un e n c h a î n e m e n t  l o  
g i q u e  de l o n g u e  h a l e in e ,  m a i s  p lus  p r o b a b l e m e n t  d ’in  
t e n t i o n s  s o u s - j a c e n t e s  p lu s  ou  m o i n s  i s o l é e s  les  u n es  
pa r  ra p p o r t  a u x  a u tr e s .  En  ou tre ,  c e  q u ’e n t e n d  g a r a n  
t ir l ’e x a g é r a t i o n  i s o la n te  c ’e s t - à -d i r e  v io la n t  la 
l o g i q u e  d ’un  c o n t e x t e  perdu  de  v u e  en  l ' o c c u r r e n c e

(J; Nous ru1 blâmons pas ce cullc en tant  que moVi n s u b  
ject if  d'une cerf a inc mystique,  niais nous refusons la doctrine 
qui ic présente comme îa seule vérité et le seul moyen d’arr iver 
à Dieu.
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c ’est la précision de l’image d ’une part et l 'efficacité 
du discours d'autre part. ; l’Européen est assez insen 
sible à celte, dialectique, et il en résulte un abîme 
entre les deux mentalités qui est à la fois regret 
table et providentiel O).

Il v a. au fond de l’obédienlialisme mulsulman, 
celte vérité profonde déjà exprimée par le terme
i s làn i  («aban don») que l’homme n’est fonda 
mentalement heureux que dans l’obéissance, du fait 
qu’il est un fragment, ou disons une « totalité frag 
mentaire ». et ne porte par conséquent pas sa fin en 
lui-mème. Mais pour produire son plein effet, c ’est- 
à-dire afin que l’obéissance soit faite de certitude et 
d ’apaisement, il faut que son motif soit intelligible, 
car qui dit « foi », dit « confiance », et l’homme ne 
saurait se soumettre réellement et avec bonheur à 
l'inintelligible et à l’absurde ; c ’est précisément ce 
qu'oublient les théologiens qui fendent à réduire la 
métaphysique à une solde de morale, en risquant d ’en 
lever ainsi à leur souci moral tout son fondement. 
Mais i! faut réserver à la nature humaine un certain 
droit à l'erreur dans le cadre de la vérité, et c ’est 
pour cela parce que l’homme a rarement le don
d ’être entier dans toute dimension de l ’esprit -..  que
« la divergence entre les savants de la Loi est une 
bénédiction ».

L*« isolationnisme » logique, ou le « fragmenta- 
risme », auquel nous avons fait allusion plus haut, 
présente le grave inconvénient de ne pas livrer la 
pensée totale quand elle devrait être, livrée : on pré 
sente des affirmations unilatérales dont on connaît 
pourtant les limites, et on prouve qu ’on les connaît 
en présentant ailleurs les affirmations inverses. Par 
exemple, quand Gha///.A!î estime qu’ « écouler la voix 
d'un oiseau et regarder la verdure d’un paysage signi 
fie une privation redoublée dans la vie future », il 
est impossible d’admettre qu’ il ignorait le fond de la 
question, à savoir que tout dépend de notre attitude

<n A «es difficultés peut s ' ajouter  une autre,  û savoir le 
que îcs Arabes, avec leur narcissisme <tn tangage, si l'on 

peut dire, sont parfois plus préoccupes de sémant ique que de 
logique, eu ce sens q u ’une signification verbale même indirecte 
ou eoiijrcl orale peut tenir lieu d'argument,  parfois à l’encontre 
de l'évidence.

1 4 7



ETUDES TRADITIONNELLES

soi!  d ' a t t a c h e m e n t  p a s s io n n e l  so i t  d e  d é t a c h e m e n t  
c o n t e m p l a t i f ,  et il s u g g è r e  en  e f f e t  c e t t e  vér i t é  c r m  
c i a l e  d a n s  s e s  c o n s i d é r a t i o n s  s u r  la g n o se ,  qui  c o n  
s i s t e  à vo i r  D ieu  partout  ou tout  en D ieu ,  et sur  
l ' équ i l ibre ,  qui  c o n s i s t e  à év i t er  les e x t r ê m e s  ( 1 ) ;  
ou  en core ,  si le m ê m e  au  l eur  s ’e x p r i m e ,  d a n s  tel 
p a s s a g e  de  son  aa ivre .  c o m m e  l ’a s h a r i l e  le p lus  
b o rn é  en  d é c l a ra n t  s a n s  a u tr e  f o r m e  d e  p ro cè s  que  
D ie u  es t  la c a u s e  et du  b ien  et  du  m a l ,  il e x p l iq u e  
d a n s  un  a n tr e  p as sa g e ,  fort j u d i c i e u s e m e n t  ce l t e  
f oi s - c i ,  q u e  D ieu  « veut  le b ien  en tant  q u e  b ien ,  m a i s  
il v eu t  le ma l .  non  pas  en tan t  (pie ma l ,  m a i s  en  v u e  
du  b i en  qu' i l  c o m p o r t e ,  le mal  é t a n t  a cc id en te l ,  le 
b ie n  e s se n t i e l  ». Mal gré  sa so l i d a r i t é  t rop  o s t e n  
ta to i re  avec  le kalàm a sh a r i l e .  G ha zzâ l î  n e  nég l i ge  
p as  de  re l ever  q u e  « D ieu  ne  d éço i t  pas  l ’e s p o i r  de  
ce lu i  q u i  l ’a i m e  » ; il fa l la i t  le d i re  c o n j o i n t e m e n t  
av ec  les  p a r a d o x e s  b r u ta u x  et t r o u b la n t s  d e  ï ' om n ipo -  
l e n t i a î i s m e  c o n v e n t i o n n e l .  E n f i n ,  Ghazzn i î  a  le m ér i t e  
d e  s o u l i g n er ,  c o n t r a i r e m e n t  à l’o p i n i o n  d e s  t h é o lo g i e n s  
l e s  p lu s  s è c h e m e n t  o b é d i e n l i a ü s t e s ,  q u e  l’h o m m e  ne  
sa u ra i t  « a i m e r  par  o b é i s s a n c e ,  c e l le - c i  é tan t  p lu  loi 
la c o n s é q u e n c e  et  le f ru it  de  l ’a m o u r ,  si b i en  que  
l ’a m o u r  es t  p r im o rd ia l  » ; e ' e s l  c e  q u ’o n  a im er a i t  
e n t e n d r e  a priori, c o n f o r m é m e n t  au  v e r s e t  k o r a n iq u e  
su r  la p r é c e l l e n c e  de  la M isér i cord e .

O n  po urra i t  é v e n t u e l l e m e n t  n o us  r e p r o c h e r  le m ê m e  
f r a g m e n t a r i s m e  en  se  r é f érant ,  c h e z  les  a u t e u r s  c r i  
t i q u és ,  à d e s  p a s s a g e s  d on t  n o u s  n ’a u r i o n s  pas  tenu  
c o m p t e ,  m a i s  c e la  est  s a n s  rapport,  a vec  ce  q u e  no us  
e n t e n d o n s  ici ; car  au Ire c h o s e  es t  d e  cr i t iq u e r  des  
a u t e u r s  en i g n o ra n t  tels  p a s s a g e s  d e  l eu rs  œ u v r e s  
et i l s  m é r i t e n t  u ne  tel l e c r i t iq u e  p r é c i s é m e n t  à ca u s e  1

(1) li <‘»t pour U’ imbus curieux qu'un homme qui admel la 
t ransparence meta physique pour i;i sexualité,  oublie eei(c 
t ransparence pour d'autres  phénomènes non moins symbo  
liques ; mais il est possible que (Shaz/àll ait s implement  omis 
d ’indiquer  un rapport  part icul ier  -  conformément  à l’habi- 
üide des écrivains musulmans  et qu ’il ait voulu parler 
du fait  de « s ' enfermer  » dans une sensation et non de la 
« t raverser  ». (êes( dire qu'une jouissance sensorielle constitue 
soit une « association » (d’antre chose à Dieu, s h i r k ) ,  soit une 
expérience indirecte dV unif icat ion » {entre l’âme, e ‘ Dieu, 
t u i v h i d )  ; sans celte seconde possibil ité,  il n ’y aurai t  p,.s d ’art 
sacré, même pas de call igraphie du Koran.
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du  v i c e  de  f r a g m e n t a r i s m e  ...-, et  a u tr e  c h o s e  est. d e
p ré s en te r  d e  g r a v e s  v ér i t é s  d ’u ne  m a n i è r e  f r a g m e n  
taire  q u i  prê t e  i n fa i l l ib l e m e n t  à c o n f u s i o n .  A s h a r î  
l u i - m ê m e  s ’es t  d é f e n d u  en e x i g ea n t  que ,  p ou r  le j u g e r ,  
il f a i l l e  l ’avoi r  lu en  en t i er  ; ce  qui  n ’est pas  u n e  
e x c u s e ,  car  on  ne  peut  e x i g e r  l o g i q u e m e n t  P a ee ep -  
t a t i on  d ’u ne  idée  a b s u r d e  en  fo nc t io n  de  ce  q u ’on  
écr i ra  le l e n d e m a in ,  Dvo noiente, ou  de  ce  q u ’o n  a 
écri t  d a n s  un au tr e  v o l u m e  ; hic Rhodus , hiv sait a

La g r a n d e  fa ib l e s s e  des  g e n s  du  knlàm est  d ’an -  
t h r o p m n o r p h i s e r  ce  qui  en  D ieu  é c h a p p e  le p lus  t o t a  
l e m e n t  à P n n lh r o p o n i o r p h i s a l i o n ,  à s a v o i r  le S u r -E tr e  
ou p e  s s e n e c  s u r o n to i o g iq u e ,  et d ’avo i r  c o n f o n d u  ce  
S u r - E tr e  avec  so n  a u t o d é t e r m i n a t i o n  o n t o l o g i q u e ,  
l 'Etre  créa teu r ,  r é vé la t e u r  et  sa lv a t eu r .  C’est  la c o n  
f u s i o n  e n  l ' absence  de  la n o t io n  de  McUjù de  
d e u x  s u b j e c t i v i t é s  d iv in e s  t o ta l e m e n t  d i f f ér en t e s ,  la 
p r e m iè r e  c o r r e s p o n d a n t  à Parainàlmà et  la s e c o n d e  
à Ishwara ou m ê m e  à Pnddhi, s u iv a n t  les d eg ré s  e n v i  
sa g é s  ; et c ’est  c e l l e  f u n e s t e  c o n f u s i o n  qui  c o n s t i t u e  
l’in f i r m i t é  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  P a s h a r i s m e  en p a r t i c u  
l ier et d u  kaldm en gén ér a l ,  ou  m ê m e  de  tout  e x o i é -  
r i s m e  d oc t r i n a l ,  à un d egré  ou  un  au tre .

D 'a p rè s  ïhn  Arabî .  la s i g n i f i c a t i o n  d u  p é c h é  e s t  
q u e  D ieu  o r d o n n e  u n  ac t e  l égal  ou  v e r t u e u x  m a i s  
é v e n t u e l l e m e n t  ne  veu t  jais sa réa l i sa t i o n ,  ou  q u ’i! 
veut  q u 'u n  ac t e  p ro h ib é  arr ive ,  u k u s  in t erd i t  a priori 
à so n  s e rv i t eu r  de  l ' a c co m p l i r  (1)  ; f o r m u l a t i o n  t y p i  
q u e m e n t  a sh a r i l e ,  car  le S u j e t  d iv in  e s t  ici  doub le ,  
le « D ie u  » qu i  o r d o n n e  u n  ac t e  n ’é tan t  n u l l e m e n t  le 
m ê m e  S u je t  q u e  le « D ieu  » q u i  ne  « veu t  » pas  la  
ré a l i s a t i o n  de Pacte ,  Un  P a r a m â t m â  a n t h r o p o m o r p h e  
a q u e l q u e  c h o s e  de  p r o p r e m e n t  m o n s t r u e u x ,  et  t ou te s

(Il  thn Arnbî dist ingue entre1 un <s romm;iiniciiu nt < xislen 
t irl » { u n i r  l a k m i n i )  rl un antre  * obligatif » («mr 
t a k l i j ' i ), ee qui oblige à prendre en considérât ion une dis  
tinction interne de la Divinité, dans la mesure meme mi tes 
objets respectifs des deux nom mandement s sont miioi , inique 
ment différents,  donc mm susceptibles de rencontre dans un 
même régime.

1 49



E T U D E S  T R A D I T I O N N E L L E S

îes spéculations sur celte base sont de la métaphy 
sique manquée, par exemple celles qui entendent dé 
montrer qu’lblîs, en violant le commandement de 
Dieu, obéit néanmoins à la « Volonté divine » ; encore 
une fois, ce concept anthropomorphiste de « Volonté 
divine », qui englobe des réalités à certains égards 
antinomiques, mélange d'une façon intolérable l'onto 
logique et le moral, l'absolu et l'humain ; c’est, somme 
toute, mettre une Qualité divine à la place de Dieu. 
Du reste, l’erreur dont il s ’agit ne se réduit pas à la 
seule confusion anlbropomorphistc du Sur-Etre avec 
l’Etre, elle implique également et an meme titre la 
confusion de l’Etre pur avec les Qualités existeneia- 
trices et déterminatives, ce qui équivaut, ici aussi, 
au mélange de deux Subjectivités universelles en fait 
différentes, toujours sans préjudice de l’unité d’es 
sence (2). Tout ce problème ..- comme les problèmes
correspondants résultant, dans le Christianisme, du
dogme triniiaire ....  montre qu’il est impossible de
faire de la métaphysique intégrale sur la base d’axio 
mes maniés en dehors de la notion-clef de M a y a .

Les Anciens de l’Islam disposaient par la force des 
choses d’une, doctrine intrinsèquement suffisante, 
bien qu’en fait insuffisante à l'égard des hérésies 
devant survenir plus tard; témoin cette parole de 
Hasan ben Ali : « On n’obéit pas à Dieu par con 
trainte, et on ne lui désobéit pas sous l’empire d’une 
force irrésistible ; il n’a pas laissé son serviteur en 
tièrement sans initiative en son Royaume » ; témoin 
aussi cette parfaite formulation de KalAbàdhî ; « Par 
libre volonté nous entendons que Dieu a créé en nous 
une volonté libre, et c’est pour cela qu’il n’est pas 
question de contrainte dans notre conformation 
( iafwîd ) à Dieu, » Ceci, les théologiens ne le nieraient 
pas, mais ils l'abolissent malgré lout, en fait sinon 
en intention, par un déterminisme lourd et simplifi 
cateur.

(2) Ce principe de );i phiral isnt ion du Sujet divin, un de 
telle hypostase de ce Sujet,  trouve une applicat ion dans la 
plural i té du Logos légiféra ni, donc des religions : quand le 
Ciel parle à l’homme,  il se personnifie en fonction du récep 
tacle humai n ou de telle possibil i té d'expression formel K. 
d'où les apparentes  cuulradiei ions,  non seulement  d ’une religion 
à une autre,  mais parfois aussi au sein d ’une même rel igio; 
suivant  son envergure historique.
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Le « Sujet suprême », 3e Sur-Etre, Aima  ou Para~ 
mai ma, ne peut pas « vouloir » 1a manifesta lion cos 
mique ; ne pouvant vouloir que Lui-même, son ab 
sence de volonté créatrice doit se manifester d’une 
façon quelconque à l’intérieur même de la création — 
voulue, elle, par i’Hypos.lase créatrice d'Atmà  , et 
c’est là une cause mystérieuse de ce que nous appe 
lons le mal ; la « volonté » créatrice et conservatrice 
de l’Etre véhicule d’une manière subtile et mysté 
rieuse I’« indifférence » négative du Sur-Etre (T), Les 
autres causes du mal sont celles (pie nous avons indi 
quées à plus d’une reprise, à savoir l’éloignement 
du monde par rapport à l’Etre, puis la fonction équi 
librante du mal, ou disons simplement de la réalité 
limitative, quel que soit son mode ou son degre.
11 y a chez tes théologiens ou philosophes volonta 

ristes deux erreurs fondamentales : premièrement,
l’altribulion à un seul Sujet divin en fait humanisé 
des effets cosmiques qui en réalité relèvent de Sources 
universelles différentes, les Fondions divines n’étant 
pas la Substance ou l’Etre, et celui-ci n’étant pas le 
Sur-Etre ; deuxièmement l’emploi du mot « volonté » 
pour des causations dont certaines seulement per 
mettent cette analogie anthropomorphe. 11 est vrai que 
le lvoran use de symbolismes (pii semblent permettre 
toutes les simplifications dont il s’agit ; mais précisé 
ment, la théologie est censée être un commentaire, 
et un commentaire est là pour expliquer et pour cla 
rifier les choses et non pour les compliquer ni pour 
les rendre intellectuellement inintelligibles et mora 
lement inacceptables.

(J) Jt iî  s’est opposé à Ibn . trahi mais avec modérat ion 
an sujet de ta Toutc-Puïssanet* : alors que pour 11m Arabî Dieu 
a créé les choses, non en les sortant de l’inexistence, mais en 
les t ransférant  de l’Iïtrc-Intelîect à l’Ktre--Existence, UK sou 
tient avec raison qu' il  n’y a là aucune ant i nomie et que le 
t ransfer t  d’un mode de l 'Etre à un autre s ’opère ensemble avec 
la c r i ’a i i o  e.r n t h i i o  ; eu effet,  si d’une part Pexixtencialion est
la projection ..- dans le domaine de la contingence des
archétypes contenus dans l 'Etre créateur  ou l 'Etre-Prescience, 
celui-ci à son tour  est ,1/dpd par  rappor t  à l 'Essence suron- 
tologiquc ; la Prescience surf î t  par conséquent elle aussi <\r 
m/ ipo,  seul l 'Absolu pur le Sur-Etre étant la Réalité 
comme telle el la Toute-Puissance pure. L'Etre le Principe 
ontologique est une « antorévéîal ion divine » ' f d u / / n  s u r  
gissant r.r n i h i l n  an regard de l’Essence surontologique
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M ê m e  îe M u s u l m a n  le p lu s  é t r o i t e m e n t  uni  taris  te 
e s t  ob l i gé  d ’a d m e t t r e  q ue  la Q u a l i t é  d iv in e  d e  « Clé  
m e n t  » n ’est  pas  la m ê m e  q u e  e l le  d e  « V e n g e u r  » ; 
il doi t  a d m e t t r e  é g a l e m e n t  q u e  les  Q u a l i t é s  ne  sont  
pas  la m ê m e  c h o s e  q ue  l ' E s s en ce .  D ieu  « veu t  » 
l ’ac t e  v e r t u e u x ,  p u i s q u ’il l ’o r d o n n e ,  t ou t  en « v o u  
l an t  » le pé ch é ,  p u i s q u e  le p é c h é  es t  co in  mi  s et que  
r i en  n ’arr ive  s a n s  la « V o lo n té  » de  D ieu  ; m a i s  la 
c a u s e  m é t a p h y s i q u e  du p éch é  es t  a u tr e  q u e  ce l le  de  
l ’O r d r e  d iv in .  D ’un  côté ,  il y  a, p o u r  to u t  h o m m e ,  
u n  V o u l o i r  d iv in  q u i  o r d o n n e  te b i e n  ; d ’un au tre  
cô té ,  il y  a, p o u r  le m o n d e ,  un V o u l o i r  d iv in  en  vu e  
d ’u n e  c e r t a in e  q u a n t i t é  e o s m o l o g i q u e m e n t  inév i tab l e  
on n é c e s s a i r e  de  mal  ; et il y a, p ou r  tou t  h o m m e ,  
la l iber té  d e  s ’a p p r o p r i e r  tel ou  tel V o u lo i r  u n iv e r s e l  
en  c h o i s i s s a n t  le b i en  ou  le m a l  (1)  ; en  t in,  il y  a 
la p r e s c i e n c e  d iv in e  du  c h o ix  q u e  fera l ’h o m m e  m o y e n  
n a n t  la l iber té  q u e  D ieu  lui a o c t r o y é  à t i tre  d e  p a r  
t i c i p a t io n  re la t i ve  ....  m a i s  r ée l l e  su r  so n  p la n  —
à la L i b er t é  a b s o l u e .  El  ce  n ’est  q u e  par ce l le - c i  et  
en ce l le - c i  q ue  l ' h o m m e  se rend p a r f a i t e m e n t  l ibre : 
le  c h o ix  du  b i en  es t  le. c h o i x  de  la L iberté .

Il est  u n e  v ér i t é  q u e  les p h i l o s o p h e s  i g n or en t  v o l o n  
t i er s  so i t  par  in c o n s c i e n c e ,  soi t  de  part i  pris  e t  par  
p r i n c i p e  ; u ne  f o r m u l a t i o n  n ’est pas  là p ou r  é p u i s e r  
la  r éa l i t é  q u ’e l l e  ex p r i m e ,  e l le  est  là p o u r  fo u r n ir  
u n e  c l e f  p o u r  la p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  de  c e l l e  r éa l i t é  ; 
îe  p a s s a g e  sp i r i tu e l  de  la f o r m u la t io n  à la r éa l i t é  e s t
t o u j o u r s  d i s c o n t i n u  - .. c ’est  c o m m e  un  sa u t  d a n s  le
v ide  .... , de  m ê m e  q u ’il n ’y  a a u c u n e  c o m m u n e  m e  
su r e  en tr e  la f i g u r e  g é o m é t r i q u e  la p lu s  p a r f a i t e  et 
la r éa l i t é  g r a p h i q u e m e n t  i n s a i s i s s a b l e  d e  l ’e s  
p ac e  total .

 * *

N o u s  a v o n s  d é j à  fai t  a l l u s i o n  au  fai t  q u e  la t h é o  
l og i e  n ’a pas,  et n e  peut  avoir ,  d a n s  l’I s l a m la m ê m e  
f o n t io n  ni  la m ê m e  d ig n i t é  q u e  d a n s  le C h r i s t i a n i s m e .

(î) C'est ce qu ’AslüU'î a en le nié ri le tl 'enseigner ; nu dé t er  
minisme massif  des Jabriijub il a opposé la doctrine de 
l ’« appropr iat ion » Umsb un iblisàb) des causat ions divines par 
l’homme.
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Alors  q u e  d a n s  ce l u i - c i  e l le  a  d a n s  l 'E v a n g i l e  de  s a in t  
Je an  et d a n s  les  Ep Hr es  de m a j e s t u e u x  p ro t o typ es ,  
pu i s  de s  m o d è l e s  v én ér a b l e s  d a n s  les  é cr i t s  d e s  P è r e s  
de l’Eg l i s e ,  y  c o m p r i s  D e n y s  l’A ré o p a g i l e ,  e t  qu ' e l l e  
a d o n n é  l ieu su r  ce t t e  b a se  a u x  g r a n d s  s c o l a s t i q u e s  
et,  en  O r i e n t  à la d oc tr in e  p a l u m i t e ,  la t h é o lo g i e  n ’a 
en I s l am a u c u n  p a r a d ig m e  sacré .  Ni le Koran  ni la 
S o u n n a  n e  c o n t i e n n e n t  r ien de  tel,  et l es  p re m ie r s  
e s s a i s  d e  th éo l o g i e ,  n o u s  l’a v o n s  vu,  se h e u r t è r e n t  à 
,pn re fu s  c a t é g o r i q u e  de la par i  de s  t ra d i t i on a l i s t e s ,  
si b ien  q u e  la q u e s t i o n  de  la l é g i t im i t é  d u  k a l â m  

re st e  o u v e r t e  ou du  m o in s  n ’es t  p a s  a b s o l u m e n t  t r a n  
ch ée  ; il se ra i t  par c o n s é q u e n t  i n j u s t e  de v o u lo i r  
c o m p a r e r  les d e u x  t h é o l o g i e s  la c h r é t i e n n e  et la 
m u s u l m a n e  a lo r s  q u e  l eurs  rô les  r e sp ec t i f s  ne  
son t  n u l l e m e n t  éq u iv a l e n t s ,  s a u f  s o u s  un  rappor t  t out  
e x t r i n s è q u e .  Ce qui  en  I s l a m c o r r e s p o n d  le m i e u x  
à la t h é o l og i e  ch r é t i e n n e ,  c e  son t  tes q u a t re  éc o l e s  
r i tu e l l e s  o r t h o d o x e s  ; m a i s  a lo r s  q u 'o n  ne peu t  êt re  
c a t h o l i q u e  s a n s  ê t re  t h o m i s t e  (1) .  d a n s  les c o n d i t i o n s  
Mon na ie s  t ou t  au m o in s ,  on peu t  fort  b i en  être  un  
M u s u l m a n  m aléU i t e  ou au tr e  s a n s  a c c ep t er  le m o i n s  
du m o n d e  t o u te s  les th è s e s  a sh n r i l e s ,  s a u f  é v i d e m  
m e n t  ce l l e s  (pii c o ï n c i d e n t  t rop  v i s i b l e m e n t  a vec  le 
s e n s  u n a n i m e m e n t  re co n n u  de  la t rad i t i o n .

En  d ’a u tr e s  t e r m e s  : la t h é o lo g i e  es t  un  peu,  d a n s  
l’i s l a m ,  ce  q u ’es l  l ' a r i s t o t é l i s m e  d a n s  le C h r i s t i a n i s m e ,  
très  a p p r o x i m a t i v e m e n t  p ar la n t  ; l ’i s l a m  es t  t o u t e  
fo i s  p lu s  t h é o l o g i q u e  q u e  le C h r i s t i a n i s m e  n ’e s t  a r i s  
t o t é l i c i en .  La t h é o l o g i e  es t  un é l é m e n t  n o r m a l  et v i tal  
d a n s  le C h r i s t i a n i s m e ,  ce q u ’e l le  n ’est  g u èr e  d a n s  l’I s  
l a m ,  où  el le  f a i t  m e m e  f i gure  d ’ « in n o v a t i o n  » (bida), 
d o n c  d e  c h o s e  so i t  b lâmai ) l e  ( m a k r ü h ) ,  so i t  i l l ic i te  
(haràni). Cet te  d e rn i è re  p os i t i o n  e s t  c e l l e  de  l’h a n b a -  
l i s m e  ; c ’es t  p o u r t a n t  de ce lu i - c i  q u e  le k a l à m  ucha-  
rite a h ér i t é  s e s  t h è se s  les  p lus  d i s c u t a b le s .

i l  n o u s  fa u t  r e n d re  c o m p t e  ici de  q u e l q u e s  m ê lâ te s  
q u i  o nt  f o r t e m e n t  co n t r ib u é  au  s u c c è s  d ’A sh a r î  d a n s  
le m on d e1 s u n n i t e .  T o u t  d ’abord ,  il a s au v eg a r d é ,  
c o n t r e  les  e x t r é m i s t e s  de la t rad i t i on  l i t t é r a l e  ( n a q l ), 
l es  d ro i t s  de  l ’in t e l l i g e n c e  in t e rp ré ta t iv e  s a n s  m i n i  

(1) Hxeeption faite des rares thèses thomistes qui* i'Ejpise 
n ’a pas retenues.
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miser pour autant ceux de la Révélation, alors 
qu’avant lui la religion ne semblait connaître que 
les positions extrêmes, ce qui ne signifie du reste 
rien de privatif pour le traditionalisme antirationaliste 
dans îa mesure où celui-ci pouvait coïncider avec, le 
Soufisme, Ensuite, Asharî a fait triompher la bonne 
définition du Koran, Message à la fois créé et ineréé 
selon lui ; tle même pour la liberté humaine, qu’il 
a définie d’une façon acceptable au point de vue théo- 
logique, en ménageant à la fois la détermination 
divine et 1a responsabilité humaine. Tout ceci, en 
semble avec ce cantique d ’exaltation que fut sa doc 
trine omnipotentialiste, peut suffire pour expliquer 
pourquoi la pensée d'Asharî est devenue comme l’ar 
mature, non de l’Islam, mais de l’exotérisme sunnite ; 
îl importe d’insister sur cette réserve, car l’Islam 
comme tel n’est que dans la Révélation et les Insti 
tutions divines d’une part et dans la Gnose des Souiïs 
d’autre part.

Un point sur lequel nous voudrions insister encore 
dans ce contexte est le suivant : en matière de reli 
gion ou de spiritualité, les Sémites semblent raison 
ner — non pas exclusivement mais bien plus volon 
tiers que Grecs et Hindous en fonction du désir 
de communiquer un choc iilummaleur ou une émo 
tion morale : la donnée du raisonnement peut être 
une certitude dogmatique intellectuelle ou mystique, 
mais la fonction de l’opération logique n’est que de 
communiquer et de renforcer l ’évidence ; comparée 
à une dialectique soucieuse de rendre compte de la 
nature des choses, l'opération n’est pas désintéressée, 
elle n’est plus qu’un facteur extrinsèque, et c’est ce 
qui explique la faiblesse de certains raisonnements  
chez les Soul'is eux-mêmes. La nature des choses est 
perçue dans la donnée fondamentale, que celle-ci soit 
explicite ou implicite, mais elle n’est pas forcément 
suivie dans les (joints de repère que croit devoir four 
nir la raison ; ce disant, nous avons conscience de 
nous engager dans un domaine extrêmement subtil 
où les définitions risquent toujours d ’être aléatoires, 
mais la nature du problème ne nous laisse pas le
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c h o i x  ; il e s t  d e s  c h o s e s  q u ’on  n e  p e u t  e x p r i m e r  q u ’i m -  
p a r f a i t e m e n t  et  q ue  pou  r i a n t  on  ne  p eu t  s e  p er m e t t r e  
de  p a s se r  s o u s  s i l en ce ,  à m o i n s  de  v o u lo i r  l a i s s er  
in s a t i s f a i t  un  im p é r i e u x  b eso in  de  ca u sa l i t é .

Il c o n v i e n t  s a n s  d o u t e  d e  d i s t i n g u e r  e n t r e  u n e  p e n  
s é e  s t a t iq u e ,  p lus  p ro ch e  du g é n i e  ary en ,  e t  u n e  p e n  
s é e  d y n a m i q u e ,  p lu s  pro che  du  g é n i e  s é m i t i q u e  ; e t  
p ou r  c o m p r e n d r e  les  e x p r e s s i o n s  s é m i t i q u e s  l es  p lus  
p a ra d o x a le s ,  il f au t  b ien c o n n a î t r e  la n a tu re  d e  ce  
d y n a m i s m e .  P a r  « S é m i t e s  » n o u s  e n t e n d o n s  é g a  
l e m e n t ,  par  e x t e n s i o n ,  tes A r y e n s  s é m i t i s é s  par la 
re l i g ion  re s pec t iv e ,  t e l s  q u e  tes E u r o p é e n s  e t  l e s  ï r a n o -  
ïn d i en s ,  b ien q u e  c h e z  ce s  g r o u p e s  la m e n ta l i t é  
a r y e n n e  [m i s s e  c o e x i s t e r  avec  ta m e n ta l i t é  s é m i t i q u e ,  
ce  qui  est  le p lus  i n c o n t e s t a b l e m e n t  le ca s  d e s  O c c i  
d e n t a u x  ch r i s t i a n i s é s ,  ch ez  l e s q u e l s  il y  a p a r f o i s  à 
cet  égard  u ne  vér i ta b l e  s c i s s i o n ,  l ' an t i q u i t é  p a ï e n n e  
n ’ay an t  j a m a i s  ét é  é l i m i n é e  par le C h r i s t i a n i s m e .  L ’h u  
m a n i t é  é t an t  une ,  les  d e u x  m o d e s  de  p e n s é e  dont, il 
s ’a g i t  —- le s t a t i q u e  et  te d y n a m i q u e  ----- p e u v e n t  se  
re n c o n tr er  pa r t o ut  ; ils n ’en  son t  pas  m o i n s  c a r a c t é  
r i s t i qu es ,  r e s p e c t i v e m e n t ,  p ou r  les  d e u x  g r a n d s  g r o u  
pes  de  i ’h u m a n i l é  b la n ch e ,  m a i s  d ’u n e  fa ç o n  re la t i ve  
s e u l e m e n t ,  d 'a u t a n t  q u e  les  S é m i t e s  on t  ét é  p a r t i e l l e  
m e n t  h e l l é n i s é s .

La p e n s é e  a r y e n n e  es t  ....  ou  v eu t  ê t r e  un e n r e  
g i s t r e m e n t  de  la n a t u re  d es  c h o s e s  ; la p en sé e  s é m i  
t iqu e  se p ré s en te  p lu t ô t  c o m m e  un  act e ,  un p roc éd é  
de  t r a n s m i s s i o n  e t  de  p ers u a s i o n ,  e l l e  veu t  ê t re  e f f i  
cac e  et sa l v a t r i ce ,  c l  e l le  a ra i s on  en  ce  s e n s  q u e  la 
vér i t é  n ’es t  b i en  t r a n s m i s e  q u e  q u a n d  e l le  sais i t
l’h o m m e .  A l ’o r i g i n e  à 1’ « fige d ’o r »  ..... ta vér i t é
p ur e  e t  s i m p l e  é ta i t  s a l va tr i ce  p ar e l l e - m ê m e ,  e t  c ’e s t  
là d a n s  u n e  c e r t a i n e . .m e s u r e  le po in t  d e  v u e  du  p la  
t o n i s m e  (1)  ; p lu s  tard,  il f a l l a i t  en  rév é l e r  l’a sp ec t

(I) La polémique ehréfSenne contre le platonisme est carac 
tér ist ique à cet éga rd ;  c’est un dialogue entre deux langages 
différents,  sémit ique l’un et aryen Eau Ire. Si la platonisme 
n ’est de tonte évidence pas en lui-menu* une « sagesse selon 
la chair  », il peut l’être dans des consciences purement  phi lo 
sophiques où la vérité n’engage à rien ...  à part des at t i tudes
superficielles et sociales -, et il peu! appara î t re  comme tel 
dans des consciences religieuses d ’al lure sémitique,  où la 
vérité doit revêt ir des formes à final i té volitive, c’est-à-dire 
destinées,  non à vous informer seulement ,  mais à vous prendre.

155



É T U D E S  T R A D I T I O N N E L L E S

îe plus approprié à son effet salvateur, il fallait donc 
la revêtir d’un argument efficace pour telles men 
talités, et c’est ce qu’ont réalisé les religions sémi 
tiques. Toutefois, les énonciations fondamentales des 
religions restent en dehors de ces catégories : l’idée 
christique que « Dieu est descendu afin que l’homme 
puisse monter », ou l’idée islamique qu’ « il n’y a 
de dieu que Dieu », tout en étant sémitiques par cer 
tains aspects, ont en même temps une allure univer 
selle, ouverte à toutes les possibilités de l’esprit.

Un exemple de l’esprit sémitique tel que nous l’en 
tendons ici, nous est fourni ...  au niveau même de
la Révélation par les notions caractéristiques d'un 
ciel et d’un enfer tous deux éternels ; certes, il y a 
là une information objective en ce sens que les élus 
ne sortiront plus de in Grâce divine, l’apocalastase 
n’abolissant rien de positif, tout en transmuant l’ac 
cidentel, et que les damnés ne rentreront plus jamais 
dans l’état humain, exclusion définitive qui comme 
l’inclusion définitive peut être exprimée moyennant 
la notion d’éternité (1). Mais ce qui importe surtout, 
c ’est l’effet moral et spirituel du dogme : l’homme se 
trouve confronté avec des réalités définitives, et c’est 
précisément ce caractère définitif qui révèle la réalité 
cosmique et divine qui nous attend, quelles qu’en 
puissent être les modalités proches ou lointaines.
C’est ce point de vue .... cette précellence de l’escha-
iologiquement efficace sur I’objeetivement exact dans 
l’immédiat c’est ce point de vue inné qui explique, 
et excuse au besoin, les excès d ’une théologie plus sou 
cieuse d’efficacité salvatrice que d'adéquation intel 
lectuelle (2). Dans les formulations dogmatiques, que 
ce soit au niveau de la Révélation ou à celui de la Ihéo-

( ] )  G’est-à-dire que les i Iü i i ü i O  s o n ! oxdus  de la Grâce 
concernant  la créature humaine,  mais non de la Grâce un i  
verselle <jui peu! se spécifier, en dehors du secteur cosmique 
de l’homme,  d ' innombrables  manières,  abst ract ion fai te de ta 
réintégrat ion finale et apoealastat  iquo, qui englobe aussi,  en les 
t ran smuan t  foncièrement ,  les existences négatives.

(2j Un pourrai t  ment ionner  dans cet ordre d ’idées le désir 
mahûyûuique de « sauver  tous les êtres animés  j u squ ’au der  
nier brin d'herbe ?>, dont l’idée que tout doit « devenir 
l i n d d h n  » ; eette formulat ion,  tout absurde qu ’elle est h u m a i  
nement,  recouvre pour tant  une vérité comme toutes le 
formula t ions  exotér iques ~™ à savoir l ’apocatastase ; la réin ■
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iogie, iï faut (oujours sacrifier l'intérêt (3e ceux dont 
l'insatisfaction spirituelle présente l ’inconvénient 
moindre : ainsi, l'idée de la divine Clémence attire 
l’homme naturellement contemplatif vers Dieu, mais 
elle risque de laisser l'homme passionnel dans son 
péché si elle se présente d’une façon trop unilatérale ; 
la doctrine choisira d’empêcher ce risque plutôt que 
de venir à la rencontre du contemplatif qui de toutes 
façons se détache du monde, par sa nature même ; 

* c’est-à-dire que l’esprit du contemplatif traverse les
phénomènes, et qu'il est tel que le monde se retire de 
lui.

Cour ce (psi est. de nos réserves à l'égard de l’asha- 
risme, le fond du problème esi somme tonie la ques 
tion du mal voulu » île Dieu ; qu’il nous soit permis 
de résumer ici, une fois de plus ci par souci de clarté, 
tout le problème en quelques phrases. Au point de vue 
de la Subjeclivilé divine, la Volonîé qui veut le mal 
n’est pas la même que celle qui veut le bien ; au 
point de vue de l'objet cosmique. Dieu ne veut pas 
le mal en tant que mal, il le veuî en tant qu’élément 
constitutif d’un bien, doue en tant que bien. D’un 
autre côté, le mal n’est jamais tel par sa substance 
existentielle, par définition voulue de Dieu ; il ne 
l’csl que par l’accidenl cosmique d’une privation de 
bien, voulu de Dieu à titre d’élément indirect d’un 
plus grand bien, Si l'on nous reproche d’introduire en 
Dieu une dualité, nous l’admettons sans hésitation 
mais non à titre de reproche comme nous admet 
tons toutes les différenciations dans la Divinité, qu'il 
s’agisse des degrés hyposlatiques ou de qualités ou 
d’énergies ; l’existence même du polythéisme nous 
donne raison, abstraction faite de l'aspect éventuel de

tégra! inn finale dont parlait  Origéne. De même, nous j>mirnons 
ment ionner  les ellipses de ht théologie t r ini tai re,  où l 'Essence 
divine, une, et la diversité des Personnes donnent  lieu à un 
cumul contradictoire,  mais symbol iquement  révélateur,  et cela 
avec l’intention évidente de sauvegarder et TUmté et la 
Trini té,  les deux choses étant présentées comme réelles au 
même niveau,  celui de l'Absolu.
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déviation el de paganisation ( 1 ). 11 importe en tout 
cas de distinguer entre la Volonté divine par rapport 
à l ’existence, et la Volonté divine par rapport à 
l’homme, qui est intelligence et volonté : sous le pre 
mier rapport, tout ce qui existe ou arrive est voulu 
de Dieu ; sous le second rapport, seuls la vérité et le 
bien sont divinement voulus.

On ne peut, en face d’un phénomène intellectuel 
ambigu comme l’est la théologie, asharite, peser indé 
finiment le (jour et le contre ; il faut se résigner à 
une conclusion au moins approximative. Nous revien 
drons ici à l’argument que nous avons fait valoir 
précédemment, à savoir que toute opinion destinée à 
relever ]'absoluité de l’Un ou à servir d’une manière 
quelconque la cause, de Dieu tout en s ’insérant dans 
un contexte d’orthodoxie traditionnelle, compense par 
là même ses imperfections éventuelles, à condition 
toutefois qu’elle n’aille pas à fin contraire dans un 
milieu donné ; mais même dans ce cas une telle opi 
nion est au moins moralement excusable. Il en va de 
même des hommes ; nous devons excuser leurs limites 
et leurs faiblesses, non dans la mesure de notre amour 
pour eux, mais dans la mesure de leur amour pour 
Dieu.

Frithjof  Sc h ü o n .

f 1 i l.<' |)ü | ythéisme ori!pmd envisage la Divinité à la fois en 
Uni! fju' . î t r i a i  el en l'nne lion de M ù y û  ; il n'esl païen cju’à pa r l é  
du moment où il oublie A l m ù  et prêle l 'absoluité à la diver  
sité, doue à la relativité.
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LE COMMENTAIRE ÉSOTÉRIQUE 
DES TROIS SOURATES FINALES

par Abdu-r-Razzâq &Ï-Qâctiànî

Nous avons publié il y a quelques années la traduction 
de plusieurs extraits des « Interprétations ésotériques du 
Coran » (Ta’wilâtu-l-Qur'àn d’Al-Qûehânî {*'). Nous en 
donnons maintenant la traduction du commentaire des 
trois sourates finales à savoir : « L'Epuration » {aî-lkhiàç), 
« L’Aube » (ul-Falaq) et « Les Hommes » (an-Nâs), les 
deux dernières formant un couple désigné par l'épithète 
« Les deux moyens de refuge » {al-Ma’awwidhùtàni), La 
traduction est faite sur les éditions publiées {sous le nom 
du Cheikh al-Aid)ar Mohy ed-dîn Ibu Arabi) chez Mostafâ 
al-Hâhî et chez üùldq {1 iî83), Le Caire.

Les notes sont du traducteur.

SOCRATE U 2

L’ÉPURATION (allkhlâç)  (X)

Au nom d’Allah le Tout-Miséricordieux, le Très- 
Miséricordieux î

1 . Dis ; « Lui ■-.. Allah .... est. lin 1
2. Allah est. le Soutien universel t
3. 11 n’engendre pas et n’est pas engendré,
4. El il n’a pas d’égal ».

(*) Voir il0* '.MiS (mars-avril  1903), 380 (nov.-déc. 1903),
381 (janv.-févr.  1904), 382 (mars-avri l  1904), 383 (mai-juin 
1904), 384-385 jui l le t  à ocf. 1904).

(1) Le nom verbal i k h l â ç  (d’une racine exprimant  Pelât de. 
blancheur  et  de pureté) signifie l’acte de. « rendre pur,  sans 
mél ange» et an figuré, la «consécrat ion exclusive» (d’une 
action ou d ’un sent iment  à que lqu’un),  d ’où les expressions : 
i k h t â ç u - t - a t n a f i  t i - H â h i  =  « la consécration de l’œuvre (de
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Conmu’nfaire

Verse! 1. « D i s  ; Lu i A l lah  est  Un  ».
Qui (D i s )  est  un  o rdre  qui  a rr iv e  de  la S o u rc e  de  

PU il ion ou  S y n t h è s e  o r i g in e l l e  (Aijnu-l-Jam') sur  h* 
plan  é p i p h a n i q u e  de  la D i s ! i n e l i v i t e  (at-Tafçîl).

Hüwn (L u i )  est  un  terni e  e x p r i m a n t  la R éa l i t é -U n e  
pure  (al-Haqîqaiii~l-Ahadhj\jütu-ç-çivfah), c ’e s t -à -d i re  
l ’E s s e n c e  (adh-Dhâi) en  tan t  q u ’e l le  es t ,  s a n s  rapport  
d ’a t t r ibut  (çifah),et qui  n ’est  c o n n u e  q u e  d e  Lui ,

Allah es t  ici,  s y n t a c t i q i i e m e n t ,  un  p e r m u tu t i f  de  
lïnwa et d é s i g n e  l’E s s e n c e  a v ec  to u s  l es  At t r ibut s .  
P ar  ce t t e  p e r m u t a t i o n  il es t  m o n t r é  q u e  l es  A t t r i b u t s  
de  D ieu  ....  q u ’il  soi t  ex a l t é  ! ....- ne  so n t  p a s  s u r a j o u  
t és  à Son  E s s e n c e ,  et q ue  p lu tô t  i ls  s o n t  l ’E s s e n c e  
e l l e - m ê m e .  11 n ’y  a là po in t  de  s é p a r a t i o n ,  si c e  n ’est 
q u e  par faç on  de  p e n s e r  (2) ,  (Test  p ou r  ce la  (pie 
ce t t e  s o u ra t e  fu t  a p p e l é e  la s o u ra t e  de  l ’E p u r a t i o n  
(sùmiu-hlkhlâç),  car  Vlkhlùç est  l ’ac t e  d e  n e t to ye r  
la R é a l i t é -U n e  des  tâ ch es  de la M u l t ip l i c i t é  Ud- 
K(dhrah). Ceci  es t  c o n f o r m e  à ce  q u ’a d i t  le  C o m m a n -

!'uct ion) purement a Ali;ih ». muihli^cu ht-Un (liai = « en 
Lui consacrani exclusivement ma religion (mon cul te)» (et. 
Cor. T9., 14).

Cette sourate mirait été révélée à la Mekke à propos cle la 
demande suivante que les polythéistes fi rent à LLnvoye 
d ’Allah sur lui la Paix : l - n s i t b  h i - t t à  R a b b a - k a ,  ce qui
peut se 1 enduire, l i t téralement ,  par  : * Donne-nous la généa 
logio de Ion Seigneur » (expression se ra t tachant  au style de 
la science généalogique, très développée chez les Arabes),  mi 
plus simplement : « Dis-nons quel est ton Seigneur» ; on r ap  
porte encore que la quest ion avait été posée aussi,  soit par 
les Qnrnyehiies de la Mekke, soit par  les .Juifs de Médine,
sons la forme : Ç i f  h t - m i  R a b b n - k a  « Déens-nons (qualilie> 
ton Seigneur».  La réponse donnée, dans les deux cas, aft i rme 
Limité absolue de LHssence et i 'Lniei té de ia Divinité, tout 
en niant les idées de « devenir  » et de « dépendance » impii 
quëes par Lidée de « généalogie ».

(2) Allusion aux d iscussinns seul a si iques sur  la réa îile des 
Attributs,  — [[ est intéressant de signaler que ce rapport
est montré aussi par  les valeurs numérales  de Iluwa, 11, et 
(VAllah, Cti, le dernier  étant un mul t iple et aussi le «nom 
lue t r iangul ai re»  du premier  (la somme des onze prcmrTs  
nom lires : 1 ; 2 ■{■ ,'} -f- -1 f  a -j- ti ~!~ 7 H- 8 H- U + 1*' I
Il  := (PL ; or les mul t iples et les nombres t r iangulaires s, ut
des développements ou des explici tat ions des nombres de :.ase 
respectifs.
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( leur  d e s  c r o y a n t s  (Al i )  -...- s u r  lui  la P a i x  —  : « La
p er f ec t i on  d a n s  l ' ép ura t ion  fa i t e  p o u r  Lu i  c ’est  de  
nier  Ses  At t r ibut s ,  car  to u t  a t tr ibut  a t t e s t e  p ar  ïui-  
tn è m c  qu' i l  e s t  au tre  q ue  le q u a l i f i é  par  cet  a t tr ibut ,  
et r é c i p r o q u e m e n t ,  tout  q u a l i f i é  a t t e s t e  q u ’il e s t  au tre  
q u e  l 'at tr ibut  qui  le q u a l i f i e  ». C’e s t  c e t t e  m e m e  idée  
q u ’a eu e  ce lu i  q ui  a dit  : « Ses  A t t r i b u t s  à Lu i —  
qu'i l  soi t  ex a l t é  ! - ne so n t  pas  Lui ,  ni a u tr e  q u e
Lui ! », ce  qui  veu t  d ire  : ils ne s o n t  p as  L u i - M ê m e  
s o u s  le rapport  ra t i onne l ,  ni a u tr e  q u e  Lu i s o u s  le 
rapport  réel .

A h a d  (U n )  est  au p o i n t  de  v u e  s y n  tac t iqu e  un a t t r i  
but  d e  U u w a .

La d i f f é r e n c e  en tre  A h a d  (U n )  et W à h i d  ( U n iq u e )  
c o n s i s t e  en  ceci  q u e  le A h a d  es t  l’E s s e n c e  S eu le  s a n s  
rappor t  de m u l t ip l i c i t é  en  el le,  c ’e s t -à -d i r e  la R é a  
l ité Pu re  i ( d - ï l a q i q a i u - l - N a h d a h )  qui  es t  l ’or i g in e  
( m a n b a a )  de  la S ou rc e  de C a m p h r e  U d - A i j n u - l - K à f ù r î )  
ou p lutôt  ia S o u r ce  de  C a m p h r e  e l l e - m ê m e  (3 ), c ' est -  
à -d i re  l’E tre  (ai tant  (pi 'Etre  ( a l - W u j û d  m i n  h a y t h u  
I w w a  W u j t ' i d )  s a n s  l im i t a t i o n  a u c u n e ,  ni g én ér a l e  ni  
spé c i a l e ,  et s a n s  a u c u n e  c o n d i t i o n  ni de  l o ca l i sa t i on ,  
ni de  n o n - l o ca l i s a t i o n .  Le W à h i d  es t  par  c on tre  
l ' E s s e n c e  c o n s i d é r é e  s o u s  le rapport  de la m u l t ip l i -  
r i té  d e s  a t t r ib u t s  et c o n s t i t u e  la S ta se  N o m i n a l e  
{ a l ~ I l a d v a l u ~  t-A s m à i i / y a h  ), car  un  * n om  d iv in  » 
( I s n n  es t  l 'E s s en ce  avec  l 'Attr ibut .

La Ré a l i t é  Pure ,  in c o n n u e  à au tr e  q u e  Lui ,  a y a n t  
ét é  e x p r i m é e  par le mot  U u w a ,  on  lui a m i s  c o m m e  
p e r m u tâ t  if  l 'E s s e n c e  a vec  to u s  les  A t t r i b u t s  pour  
s i g n i f i e r  q u e  ce ux -c i  son t  en  réa l i t é  l’E s s e n c e  e l le-  
m ê m e  u n i q u e m e n t ,  et e n s u i t e  on  a é n o n c é  à Son  
su je t  l 'Un i t é  (>d-A h a d i i j i j a h )  p ou r  s i g n i f i e r  q u e  la  
m u l t i p l i c i t é  r e lat i ve  n ’es t  en réa l i t é  r i en  et  ne peut  
a n é a n t i r  S on  Uni t é ,  ni po r ter  e f f e t  sur  Son  Un ic i t é ,  
m a i s  (pie p lutôt  la s t a s e  de  l ’U n ic i t é  ( a l - W à h i d i i j i j a h )  
e s t  et l e - m ê m e  la s l a s e  de  l ’U n i t é  ( a l - A h a d i i j i j a h )  si 
l 'on t ient  c o m p t e  de  la R éa l i t é  ( u l - î ï a q i q a h )  : le cas  
est  a n a l o g u e  à la c o n c e p t i o n  d e s  g o u t t e s  d ’eau  d a n s  
ta mer.

01} i.n Source tic Camphre t’sl tint* des sources du Paradis 
(cf. La « sou raie du l 'Homme », Cor. 7II, a) ; elle fournit  1c 
l>ruuv;ijtu dest iné exclusivement aux «Cens  de l’Unité essen 
tielle » {.\hiu-l~\\! ahdali-dh-dh<Uiij\)ah).
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Verse) LJ. « Allah es! le Soutien universel (ne- 
Çamad)  » (1), ce qui veut dire que l'Essence dans 
la stase de LUnieité, pour autant qu’on la considère 
sous le rapport des Noms divins, est l’Appui (q.s- 
sanarf) absolu de tonies les choses du fait que Inul 
être contingent se trouve en état de nécessité envers 
Lui et du fait que son existence même n’est que par 
Lui. Ainsi Lui est le Biche Absolu dont toute chose 
a besoin, ce qui est en accord avec le verset : <- Ht 
Allah est le Biche et vous les pauvres» (Cor. '/7, -Bu. 
Or du fait que tout ce qui est autre que Lui existe 
pur Son Etre à Lui et n’est rien par soi-même, 
l’état potentiel propre à sa quiddité ne comportant 
pas par soi-mème l’existence —- il résulte que rien 
ne Lui est congénère, ni similaire, dans l'existence.

Verset 3. « 11 n’engendre pas » car les choses cau 
sées par Lui ne sont pas coexistantes avec Lui, mais 
existent par Lui. ('/est par Lui qu’elles sont « elles > 
alors que « par elles-mêmes » elles ne sont rien.

<f Et il n’est pas engendré », ceci en raison de Sa 
nature de Soutien absolu, qui fait que Lui n’a 
besoin de rien dans l’étre (pour être).

Verset T Or du fait que Son Ipséilé Une (ni- 
llnwiijijnh (d-Ahadiijijnh) ne reçoit pas la multipli 
cité ni la division, aussi du fait qu’on ne peut attri 
buer l'unité essentielle à autre qu’EIle ----- car en 
dehors de i’Etre Absolu il n’y a que le pur néant 
nul ne peut L’égaler : « Et II n’a pas d’égal ». Le 
néant absolu ne peut s ’égarer à l’Etre pur. C’est pour 
cela que cette sourate est appelée, en outre sourate* 
du Fondement (sàraiu-l-Asàs),  car le Fondement de 
la Tradition ou plutôt de l’Existence esl le 
Principe de l’Unité (ui -Tnwhid). Anas a rapporte 
que le Prophète qu'Allah répande sur lui Sa grâce 
et Sa Paix a fût : « Les sept (deux et les sept 
Terres sont fondés sur » Dis : Lui - Allah est 
Un », ce qui correspond à l’idée du Soutien univer- 
s e 1 (a ç-Çnnuntiijyuh).

(-Î) Le mm» ilivin < / r - Ç a n u u i ,  qui se fretire ici pour la seule 
fois d;ins le Coran, csf difficile à rendre pur  une expression 
sureiuU’ ef d'ai l leurs les commentateurs  arabes soulignent des 
aspects très var i és ;  le Maître Parfai t ,  Celui dont tout être 
a besoin, le Doué de Pléni tude (sans creux),  le Dur, pCtcruel.  
etc.

162



TROIS SOURATBS FINALES

SOI’RATE 113

L’AUBE {al-Falaq} (X)

Au nom d'Allah, le Tcmt-MLsériconiieux, le Très- 
Miséricordieux !

3. Ois ; «de prends refuge en le Seigneur de l’Aube
2. Contre le mal de ce qu'l! a créé,
3. Eî contre 3e mai de l'Obscurcissement quand il

envahit,
4. Et contre 3e mal des Souffleuses dans les nœuds
5. El contre le mal d’un envieux quand il porte

envie ».

Commentaire

Verset 1, « Ois : je prends refuge en le Seigneur 
de l'Aube s, c'est-à-dire je cherche abri auprès du 
Nom divin al-Hàdi  (le Guide) et je me protège par 
Lui, en me qualifiant par Lui et en m’attachant à 1

(1) Mette sourate et la suivanle ont été révélées dans des 
circonstances Ion! à fait part ici! Mères. D’après Ihn Abhâs et 
Aïehah, un jeune Jui f  qui était au service du Prophète réussit  
à iui prendre quelques-uns de ses cheveux ainsi que quelques 
dents de son poigne et les transmit  à des sorciers <Juifs, entre 
lesquels Labid ben ni A’çeni, qui s’en servirent pour  opérer 
un envoûtement  du Prophète sur  lui la Paix. C’est contre 
ce maléfice que les deux sourates furent révélées. Aïehah 
donne encore les précisions suivan t es :  «Le Prophète —
qu ’Aüah lui accorde la grâce et la paix — fut à tel point  
ensorcelé q u ’il s’imaginai t  avoir fait des choses qu’il n ’avait 
pas faites, j u squ ’au j our  où, se t rouvant chez moi, H pria 
Allah longuement et ensui te me dit : .l’ai appris,  ô Aïehah, 
qn ’Allah a répondu à ma demande î — Je dis : Que s ’est-il
dune passé, û Envoyé d ’Allah ? .. M dit : Deux hommes sont
vernis à moi, l’un (Peux s'assit à mon chevet, l’autre à mes
pieds et l’un dit à l’autre  : De quoi souffre cet homme ?
L'autre répondit : U est ensorcelé î 

Par  qui ?
— Par  Lubîd ben al-A’yam, jui f  de la tr ibu des Pamï Zarîq. 

Par  quel moyen ?
A l’aide d ’un peigne, de cheveux et du morceau séché d ’un 
prépuce.

- Kl où se. trouve ! il (le « support  » du maléfice) ?
Dans le puits des Unnù Xuriq Uns sous une pierre dans 
le puits de Diuï Arwàn).
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l'Esprit de Sainteté (Hùlui-l-Qudus) dans la stase des 
Noms divins, car l'Aube (al-Falaq) est la lumière du 
matin qui précède le lever du soleil (2 ),

Alors, d ’après d ' autres informateurs ,  le Prophète alla an 
dif puits avec des gens de ses Compagnons et il y regarda. 
Il v avait nu bosquet dr palmiers.  Lu retournant  ensui te 
chez Aïe h a h, il dit : « Par  Allah, Peau du puits était comme 
une mare de henné et la palmeraie avait comme des têtes 
de démons .» Elle lui dit : « O, Envoyé d ’Allah, alors retire-le 
du puits (le * support » i !» et il répondit  ; «Quant  à moi, 
Allah m'en a délivré et guéri, mais j ’ai craint  qu ’il n’en résulte 
un ma) pour les hommes »,

Sufiàn a dit q u ’il s’agissait du «p lus  puissant des sor t i  
lège1 s ».

D'après une relation de Zaïd ben Arquam, c’est Jibrâî i  qui 
informa le Prophète du sortilège qui avait été fait au moyen 
d ’une eorde nouée plusieurs fois et jetée dans le puits. Colui- 
ei chargea Ali d ’éder la eorde qui fut  dénouée ensuite par  le 
Prophète.  Avec chaque nœud défait il ressentait  un soulage 
ment.

D’autres relations disent que la corde présentai t  11 nœuds 
et était percée d'aiguilles.  Ces nœuds furent défai ts  par la 
vertu des deux sourates révélées à ce propos et qui ont ensem 
ble 11 versets fia sourate de l’Aube à et la sourate des Hom 
mes (i), car chaque verset effectuait k* dénouement d ’un nœud.

Ces deux sourates récitées ou écrites sont employées comme 
moyen de protection, d'où leur nom d ' u l - M u ' m v w i d l u i U ï n i  
« Les deux moyens de refuge ».

(2) Le mot f n h t q  étymologiquement signifie « f e n t e » ;  de 
son symbolisme, dans ce cas, mi connaît  de nombreuses appl i  
cations. Des hadï lhs  du Prophète l 'expliquent comme un lieu 
{prison ou puits.) dans la Céhenne. Des Compagnons Pont 
interprété par  .Maison ou (lue de la région infernale.  Ibn 
Abbàs, qui l ' interprète une fois par  « puits dans la fléhen- 
ne », en donne une autre fois, un sens purement  mét aphysi  
que : n i  l ri i } aq i i - I ' h ' I i < i h{ ,  «la Fente c’est la Créat ion» fef on 
remarquera qu' il  y a une simil i tude const i tut ionnelle des deux 
racines, qui ont les deux dernières radicales identiques).  
Al-Kbàzin développe ainsi l ' interprétat ion d ’ihn Abbàs : 
« A Ha ii un’lî soit exalté ! fendit les Ténèbres de la Mer 
du Non-Etre,  en mani festant  les Lumières,  et ainsi du Non- 
Ctre 11 fit la Créai ion ; par  conséquent,  c'est comme si le 
vcrsid était : « Dis : .le nie réfugie auprès du Seigneur de 
tontes les choses Possibles,  Producteur  de fontes les choses 
.Manifestées ». Un remarquera que dans l 'acception d ’ihn Abbàs 
et d’al-Khàzin,  qui correspond à un point de vue. cosmoîogi- 
que, les Ténèbres sont le nmi-manifesté et la Lumière est la 
Manifestation,  alors que les choses changent d ’aspect chez 
Al-Qûehânt dont  le point de vue est métaphysique et gnosco- 
logique qui entend les Ténèbres dans leur sens d ’ignorance, 
à laquelle s'opposent les Lumières de la connaissance.  Loin 
d’accuser une contradict ion,  ceci const i tue un exemple t ypkp11' 
de la mult ipl ici té de sens des symboles,  en fonction de la 
variété des points de vue intellectuels.
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T o u t  c e la  re v i e n t  d o n c  à ceci  : Je  p r e n d s  re f u g e  en  
l e  S e i g n e u r  d e  la lu m i è r e  m a l u t i n a l e  d e  l ’é p i p h a m e  
d es  A t t r i b u t s  q u i  p r é c è d e n t  le l ever  d u  s o l e i l  de  
l ’E s s e n c e  ; le S e ig n e u r  de  la l u m i è r e  m a l u t i n a l e  d e s  
A tt r i b u t s  es t  le n o m  al-Ifadî, T e l l e  e s t  la s i g n i f i c a  
t ion  de  tou t  c h e r c h e u r  de  r e f u g e  co n tr e  le m a l  d ’u n e  
c h o s e  donnée» car  ce l u i - c i  c h e r c h e  r e f u g e  d a n s  u n  
N o m  ( d iv i n )  s p é c i a l e m e n t  a p p r o p r i é  à c e t t e  c h o s e  : 
l e  m a la d e ,  par  e x e m p le ,  c h e r c h e  r e f u g e  en  son  
S e i g n e u r  en  se  p ro tég ea nt  par  le N o m  ( d iv i n )  ach~ 
Chàfî ( le G u ér i s s e u r ) ,  et l’i gn ora n t  se  d é f e n d  co n tr e  
s o n  i g n o r a n c e  en  a ya n t  re co u rs  au N o m  al-Alîm ( le 
T r è s - S a v a n t ) .

Verset 2 , « Con tre  le ma l  d e  ce  q u ’il a c r éé  », c ’es t -  
à -di re  co n t r e  le ma l  de  l ' e n v e l o p p e m e n t  d a n s  la c o n  
d i t i on  d es  cr é a t u r e s  et d e s  c o n s é q u e n c e s  q u e  ce t t e  
co n d i t i o n  in f l i ge ,  car  ce lu i  qu i  s e  r a t t a ch e  au  m o n d e  
d e  la S a i n t e t é  (àUmiii-l-Qutls) d a n s  la s t a s e  des  N o m s  
et qui  s e  q u a l i f i e  par les A t t r i b u t s  d iv in s  ex er ce  une  
in f l u e n c e  sur  fout  ê t re  créé  et n ’en  s u b i t  a u c u n e  
i n f l u e n c e  ; les c r é a t u r e s  a p p a r t i e n n e n t  au  m o n d e  
d es  E f f e t s  {àlamn-l-A Ihàr) et au  d o m a i n e  d e s  A d o s  
(maqùmti-l-A f'àl), a lor s  q ue  cet  ê t re  a d é p a s s é  la 
s t a t i o n  d e s  A c t e s  et s ’es t  é l e vé  ver s  les  o r i g in e s  des  
A cte s  q u i  s e  t ro u ve n t  d a n s  les  A t t r i b u t s  (il).

Verset J.  « Et  c o n t r e  le m a l  d e  l ' O b s c u r c i s s e m e n t  
iuî-Ghàsiq) q u a n d  il en v a h i t  » (4 ), c ’e s t -à -d i r e  co n tr e  
le ma l  de  l ' e n v e l o p p e m e n t  d a n s  le cor ps  t é n éb re u x  
q u a n d  l’o b s c u r i t é  du co r p s  p é n è t r e  en  tou te  ch o s e  
(de l 'ê tre p s y c h i q u e ) ,  p ou r  d o m i n e r  e t  porter  e f f e t ,  
e n  ra i son  d e  s e s  m o d i f i c a t i o n s  d ’é t a l  et  s e s  c h a n g e  
m e n t s  d ’h u m e u r ,  su r  le cœ u r ,  c e lu i - c i  a y an t  p o u r

(3) Af(inw-/-Afhtir es! le dunKiim; individuel et celui de 
Faction dans son sens propre.  3i est ici en opposition avec

qui est du domaine supra-individuel ou de ia 
Personnali té,  caractérisé par  ia connaissance informelle.

(4) Un hadi th  du Prophète rappor té par  Aïchuh applique 
ie mot à la lune quand elle entre en éclipse. Des connncnfa- 
leurs Pont appliqué à ia lune quand elle s’assombri t  à la fin 
tle la lunaison (temps propice aux maléfices),  ou encore aux 
Pléiades dont le lever est bénéfique et le coucher maléfique. 
De même on y a vu le Froid, dans le sens de la physique t r a  
dit ionnelle.
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le corps de l’affection et de l'inclination, et en subis 
sant un attrait.

Verset h. « El contre le niai des Souffleuses fnn- 
Naffàthût)  dans les nœuds », celles-ci étant les for 
ces psychiques, comme l'illusion (al-wahm),  l’ima 
gination (at-takhaijijnl), la colère (al-yhadab), la con 
cupiscence {<U'h-chahwüh) etc,, forces qui soufflent 
dans les « nœuds » constitués par les décisions des 
engagés dans la Voie, pour affaiblir ces décisions 
par des tentations diaboliques et les défaire, et pour 
amener ces êtres à rupture par des suggestions et 
inspirations hostiles (f>).

Verset 5. «Et contre le mal d’un envieux (hàsith 
quand il porte envie », c’esl-à-dîre contre le mal de 
l’àme psychique (an-nafs) (fi), quand elle est jalouse 
de l’illumination du cœur (tanmvumru-l-qalb)  cl 
usurpe les attributions et les connaissances de ce 
cœur par l’écoute à la dérobée, pour l’oppresser 
ensuite, l’accabler et l’envelopper : cela constitue
« l’altération de la couleur » (ai-talwi/i) dans la sta 
tion du cœur.

Mais on pourrait entendre par le Ghàsiq (l’Obscur 
cissement) l’àme dominatrice qui voile par ses obscu 
rités les attributs du cœur, et par le hàsid (l’envieux) 
le cœur (lui-même, à son tour) quand il pénètre pur

f5> Dans le sens historique,  on entend par  ies Souffleuses, 
les filles de Labîd ben al A'cani qui auraient  pari ieipé à l’ensor 
ceilement.  Mais d ’un point de vue plus technique ce sont les 
influences subfiles exercées par  les sorciers.

Les « nœ ud s»  const i tuent dans le sens propre des moyens 
d ’attache et de f ixation de certains éléments psychiques de 
l ’être visé, à l’aide d ’objets pris à celui-ci (les cheveux et les 
dents  du peigne dans le cas du Prophète) ; île ce. fai t ,  cet être 
se trouve solidaire de ce qui se passe avec ces éléments qui 
ont le rôle de le « représenter  », L’enfoncement  des aiguilles 
constitue,  d ’autre part ,  l’acte pur lequel on at taque les élé 
ment s qui « représentent  » le sujet.

On peut observer que le commentai re  ramenant  comme 
d ' habi tude purement  le sens spiri tuel  de la sourate îi aspect 
ini t iat ique,  inverse le symbolisme (les « n œ u d s»  qui ne r epr é  
sente. pas alors des procédés maléfiques,  mais des cléments 
positifs et const i tut i fs de la voie ini t iat ique.  Les souffles qui 
s ' at taquent  à ces éléments peuvent alors être aussi des enne  
mis intérieurs de l’homme.

(tîj Dans le sens his torique l 'Envieux c’est le sorcier juif.
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intrusion dans la station de la contemplation (ach- 
chuhùd),  car l’« altération de la couleur » à la sta  
tion de la contemplation résulte de la présence (illé 
gitime) du « cœur » (en tant que niveau particulier 
de l'être total), de même que dans la station du 
cœur l’altération résultait de la présence de l’aine 
inférieure (7).

La spécification de ces trois « maux » pour la re 
cherche de refuge, après le refuge initial (verset 2 ) 
contre les créatures en général, s ’explique par le fait 
que le plus souvent le vodement (ul-ihlijàb) en
dehors de ce qui vient des créatures en généra! ...
provient de l'adhérence de ces maux à l’homme et 
de l’attachement de celui-ci à ceux-là (S). Mais Allah 

qu’il soit exailé ! est plus Savant !

(7) Lt* l a h v i n ,  qui l i t téralement signifie «co lor a t i on»  ou 
«changement  do couleur»,  const i tue un phénomène d’al lcra- 
t ion de in condition spirituelle,  chose qui esl toujours possible 
qunnd le degré de connuissnnee nltcint n’est pus complètement  
acquis. Dans lu terminologie technique il s’oppose à l a m k i i t  
qui est la « stabi l isat ion » dans un mu<;dm. Dans le texte 
d'AJ-Uàchûnt, l 'emploi du ierme nmqbm, qui, opposé à h ù t  
signifie un degré de connaissance défini t ivement  acquis,  ne 
doit pas contrarier,  car  il y a lieu d ’envisager une certaine 
élasticité des termes permet tant  d'éviter des explications trop 
développées.

Dans ses I ç t i i à h â l ,  Uni Arahi définît le terme l a l m i n ,  par  
<:< ta t ranslat ion que subit le serviteur dans ses états, ce qui 
chez la plupart  témoigne d ’un mm/dm imparfai t  ». I) a joute 
immédiatement  «ma i s  chez nous cela représente le plus p a r  
fait des nmqdnui/.  et la condit ion du servi teur est alors celle 
indiquée dans ïa parole d'Allah : «chaque j our  II s’occupe 
d ’une œuvre nouvelle » (sourate Ar Rahmàn,  For. an, HD). 
Dette acception spéciale, qui ne trouve d’ail leurs pas d ' appl i  
cation dans le passage que nous t raduisons,  concerne les 
êtres qui, après la réal isat ion de l ' Identité Suprême, accomplis 
sent. par  réal isat ion descendante,  la Distînctivîté,  dans le 
domaine de laquelle,  orientés vers l 'Ordre universel,  leur 
existence présente les aspects cycliques de ta manifestat ion 
universelle.

L'emploi de l’idée de coloration pour expr imer  le phéno 
mène d'al térat ion spiri tuel le est eu rapport  avec les per  
ceptions lumineuses qui accompagnent les états de la con 
naissance ini t iat ique,  bien qu ’il ne s ’agisse alors nullement 
de phénomènes lumineux extérieurs à l'être.

(8) D’antres interprètes ont appliqué au symbolisme de 
cette sourate les notions anthropologiques des péripatélicieiis. 
Une des interprétat ions ment ionnées par  H ù h  u i - M u ' à n i  d’at 
Raghdâdi présente le schéma des trois « maux » tel qu'on
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SOURATE IM

LES HOMMES (an-Nas)

Au nom d’Allah. le Tout-Miséricordieux, le Très- 
Miséricordieux !

1. Dis : Je prends rel'uge en le Seigneur des hommes,
2. Roi des hommes,
3. Dieu des hommes.
4. Contre le mal de l’Insuffiutcur à la dérobée
5. Qui insuffle la tentation dans les poitrines des

hommes
6 . D’entre les djinns et les hommes.

Commentaire

Verset 1. « Dis : Je prends refuge en le Seigneur 
des hommes ». Le Seigneur des hommes {Rubbn- 
n~nâs) est l’Essence avec tous les AU rilntis, car 
l'Homme (al-Insân) est l’être totalisateur qui ren 
ferme tous les degrés de l’existence, et son Seigneur 
qui l’a existencié et qui a répandu sur lui Sa per 
fection est l’Essence sous le rapport de tous les 
Noms, considérée sous le rapport du commencement,  
qu’on désigne par le terme « Allah ». C'est pour cela
qu’Allab ..- qu’il soit exalté dit (a lhlis) : « Qu’est-
ee qui t'a empêché de te prosterner à ce que J ’ai 
créé avec Mes deux Mains ? » (Cor. .VN'. 75), Mains 
qui polarisent les Attributs opposés, comme la dou 
ceur et la rigueur, la beauté et la majesté, et qui les 
réunissent ainsi tous.

le voit, chez Al-Qàchûni mais à un degré somme toute stricte 
ment  individuel.  On y dit est le minéral ,  trn-
S u f f à t h û t  les facultés végétales et a (  I l à a i d  la facilité animale ; 
car si l ' homme ne subit pas de mal de la part des «corps 
célestes » (f igurani ies élafs supra - individuels ) il le subit de 
la part  des «corps élémentai res », le minéral ,  le végétal et 
l’animal  (qui sont du domaine individuel).  Allah a ordonne 
le refuge contre le mai de ehaciin de ceux-ci».

Chez Avicenne (jni a commenté les (rois dernières sourates 
du Coran, le schéma des correspondances précédentes est 
inversé, le Ü h ù s i q  c’est l ’animai ,  etc.
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L ’être prend ici refuge en Sa Face (Essence) après 
avoir pris refuge en Ses Attri3)uls ; c’est pour cela 
que cette sourate a été mise à la suite de celle qui 
précède, car dans la sourate de l’Aube on a pris 
refuge en la station îles Attributs, par Son nom le 
Guide (<tî~Uàdi) qui l’a guidé vers l’Essence.

Verset 2. Ensuite la désignation de « Seigneur des 
hommes » a été expliquée par celle de & Roi des 
Hommes » (Maliku-n-nùs), employée comme appo 
sition, car le Hoi est celui qui maîtrise les cous et 
les affaires des hommes, pour autant  qu’on envisage 
leur extinction en Lui, conformément à Sa parole :
« A qui appartient le Pouvoir royal aujourd'hui  ?

A Allah. t’Unique, le Réducteur ! » (('.or. 40, Hi). 
Le Hoi est donc véritablement « i’Unique » et « le 
Réducteur » qui réduit tonte chose par Son appari  
tion.

Verset 3. Ensuite fut employée, encore à litre nppo- 
siiif, la désignation de « Dieu des hommes » (llàlw- 
n-nds), pour mettre en évidence leur étal de » per 
manence » (7w/d\) après leur « extinction » (fana'), 
car le « dieu » (al-ildh} est l’Adoré absolu, à savoir 
l'Essence avee tous les Attributs, considérée ici sous 
le rapport de la finalité.

L’être cherche ici son refuge dans la dignité abso 
lue de Dieu, et s’y éteint, et par cela il apparaît que 
Dieu est « Hoi », ensuite l’être est ramené à l’exis 
tence pour la « condition de .serviteur-adorateur » 
(nUKjùnui-l-ubiuUijijah) et ainsi Dieu est un Servi- 
Adoré (Ma'bùd) perpétuel.

Verset h - a. La recherche du refuge en Lui se 
complète en étant faite ensuite « contre le mal de 
l’insufflateur diabolique (al -Waswûs)  », car l’insuffla 
tion diabolique (al-waswasah)  nécessite un récepta 
cle existentiel, ainsi que le montrent de suite les 
paroles : «qui insuffle [la tentationj dans les poitri 
nes des hommes ». Dans l’état d'extinction, il n'y 
avait pas de condition existentielle, et par consé 
quent, il n’y avait ni « poitrine », ni « insufflation »,
ni « insuffiateur ». .. Et même si dans un tel état
se produisait un phénomène île « changement de 
couleur » (laUDÎn) dù à une présence de i’égoïté (al-
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anù’iyijah) il n’y a qu’à dire ; « Je nie réfugie en Toi 
contre Toi ! » ( 1}.

Quand Dieu devînt ainsi « adoré » du fait de l’exis 
tence de l’« adorateur », le diable apparut  aussi, du 
fait de l 'apparition de cet adorateur, tout comme 
initialement (avant l’« extinction » de l 'adorateur), 
il existait par l’existence de l’adorateur.

Le wasuxjs est une autre forme du nom de la 
nmswa.sah (insufflation) mais qui sert pour désigner 
rinsufflaieur lui-mème {ul-muwtiswis), en raison de 
la continuelle action instigatrice de celui-ci, ce qui 
revient à dire que sa respiration naturelle est elle- 
même du wnswùs.

L’être cherche ici refuge contre ce tentateur en 
ayant recours au nom de « Dieu » {at-ilûh) en dehors 
<îe tout autre de Ses noms tel qu ’on l’a vu dans la 
sourate précédente (où il s ’agissait du « Seigneur de 
l’Aube»),  L'explication réside dans le fait, que ach- 
Chuytdn (Satan) s’opposant symétriquement à ar- 
Hahmùn (le Tout-Miséricordieux) s'empare de la 
forme totalisante humaine (constituée « à l’image 
iVar-Ruhmàn ») et apparaît  sous les formes de tous 
les noms divins (qui appartiennent à ar-Rahmàn) (2). 
en les contrefaisant, à l'exception du nom «Allah ». 
Ainsi il ne suffit pas de chercher refuge contre le 
tentateur en ayant recours à des noms particuliers 
comme al-Iiùdî (le Guide) ou ai-Alim (le Très-Savant), 
ou al-Qarfîr (le Très-Puissant) etc. Quand l’être pre 
nait refuge contre le voilemenl et l 'égarement (qui 
sont des maux particuliers) il le faisait en ayant 
recours au « Seigneur de l'Aube » (qui est un nom 
particulier), mais ici il a recours au « Seigneur des 
hommes » (nom au caractère d’universalité en rai 
son de l'universalité propre à l’homme qui est ici 
directement en cause). Par cela on comprendra 
aussi le sens de la parole du Prophète sur lui la 
Paix ; « Celui qui m'a vu (en rêve, comme autre-

l l )  Ce sont tes termes <î’une invocation du Prophète lui- 
même sur lui la Paix !

(2) (!f. le verset : <t Dis ; Invoquez A l l a h ,  ou invoquez n r -  
Ht t lwu ' i n  ; quel que soit relui  que vous invoquiez (lit? res 
mous)  c'est à Lui qu'appartiennent les Noms l i s tel  lent s 
(Dur, O,  i Hp.
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ment) m'a effectivement vu moi-même, car Satan 
ne peut pus prendre mon aspect » (3),

Al-khannûx, « celui qui se dérobe », est celui qui 
se retire en embuscade, car il n’en sort pour insuf 
fler l’instigation, que pendant qu’on est négligent 
(distrait) ; mais dès que le serviteur se reprend et 
invoque Allah, le tentateur s’esquive : la dérobade 
est sa conduite constante de même que la tentation
(avec laquelle elle alterne). ... On rapporte d’Ibn
Jubayr  ees mots : « Quand l'homme invoque son
Seigneur, Satan se dérobe et se détourne, et quand 
l’homme est distrait Satan revient le tenter ».

Verse! 6\ « D’entre les djins et tes hommes » ; ces 
paroles expliquent ce que peut être celui qui insuffle 
la tentation, car les insufflaleurs sataniques sont (le 
deux espèces : de l’espèce « djinn », qui n’est pas 
du domaine sensible (grossier), (mais du domaine 
subtil) comme l’opinion conjecturale (nl-uxihni), et 
de l'espèce « homme » qui est du domaine sensible 
comme les déviateurs d ’entre les individus humains, 
se présentant par exemple sous la forme du nom 
divin ü l - i i à d i  fie Guide) cas nuque! se rapportent 
ces paroles adressées par les trompés aux tentateurs 
(lors de la Reddition des comptes finale) : « Mais 
cependant vous nous abordiez du colé droit ! » 
(Cor. 37, 28) ou sous la forme de tout autre nom 
divin particulier. Là encore donc la recherche de 
refuge n’est complète que par * Allah». Ll Allah 
est l’inviolable !

T r a d u i t  de l’ a ra b e  el an n o té  

p a r  M.  V a  l s  a  N

(3) Cela veut dire  que le Prophète  Mohammad .... sur  lui
ta Paix  ! est la théophnnie même,  sous le rapport  du nom 
essentiel  et universel  « A l l a h »  : c ’est d ’ai l l eurs  le sens v ér i  
table de la 2lï f ormul e  de la (’hulutdah, « Mohamma d est 
l’ Envoyé  d ’Al lah », qui  se trouve en même temps garant ie  
contre une accept ion idolâtre  par  ia P'1’ f ormul e  à laquelle, 
elle, est at tachée  ; Pas  de dieu si ce n ’est  Aî îal i  ! »
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QU ELQU ES SY M B O L E S  

D E  L’E X T R Ê M E *  A S I E

IL LE SYM BOLISM E ANIMAL

Nous allons retrouver, (tans ta formulation du sym 
bolisme animal, de grands thèmes semblables à ceux 
qu’avait précédemment fournis le règne végétal, mais 
sous un aspect généralement différent. C’est ainsi que 
te symbolisme cosmique, fondé sur la production d<- 
la vie, ne sera plus qu’exceptionnellement statique, 
tuais se liera surtout au déroulement cyclique de la 
manifestation, à l 'annoneiation du message eélesle. 
aux modalités, à la « polarité » de l'activité du Ciel- 
L’ambivalence symbolique deviendra fréquente, consé 
quence des aspects diversifiés de ht vie animale.

le symbolisme de la matcria prima, ou celui des 
Eaux primordiales, subsiste dans la vache : elle cor 
respond, dit le Chouo-kouu au Ingramme Idoiirn, L 
principe passif, la 'l’erre; la « femelle mystérieuse 
du Tao, « origine du Ciel et de la 'ferre » (ch. <»). se 
lit houan-p'in, c’est-à-dire littéralement « vache noi  
re » : l 'expression est suffisamment riche de signilt 
cation universelle pour n’avoir pas besoin d autre 
commentaire. Chez les Mongols, e'esl la biche qui 
symbolise la 'ferre. La même notion s'affirme surtout 
dans le strprni, dont le corps est en contact avec le 
sol : ainsi du uàga à Angkor, et aussi du genie chi 
nois de la 'l’erre, qui est un serpent souterrain. Va 
riante du même thème, dans la tradition popukme 
du Cambodge, ce souverain est un c r o c o d i l e  nomme 
ncak : or nrak est le même mol que nàya: \asuia 
Baii y est aussi figuré sous la forme d’un crocodile 
et, d ’une façon générale, les influences issues du 
monde souterrain sont des ncak-ia. Autre variante 
le dragon chinois considéré comme principe geom.m 
tique, dont les < veines » souterraines condui-senl e
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courants telluriques. Mais c’est un sujet, auquel il 
nous faudra revenir, car serpent et dragon figurent 
avec davantage de constance l’aspect positif, actif de 
la manifestation : ils crachent en effet )’« œ u f  d u  
monde » et ta naissance de ranimai à partir de l'œuf, 
considéré c o m m e  symbole de l’indifférenciation pri 
mordiale, est une représentation capitale de ce thème. 
On le trouve notamment au Tibet, en (dune, au .la 
pon, au Viêt-Nam, en Sibérie, en Indonésie. )î faut 
cependant distinguer plusieurs aspects du même sym 
bole : l’œuf primordial du Shinto se sépare en une 
moitié légère (le (bel) et une. moitié dense (la Terre), 
ce dont on peut rapprocher la polarisation du i j in -  
Ifuntj chinois en ses deux moitiés noire et blanche : 
c’est ia différenciation de l’androgyne, L'œuf issu de 
la gueule du dragon figure par contre la production 
de la manifestation par le Verbe. P ’an-kou, l 'Homme 
primordial, naît d’un œuf (d'autres héros chinois 
naissent d’un œuf fécondé par le soleil, ou de l’inges 
tion d ’un œuf d'oiseau par leur mère), L’éclosion de 
l’œuf a son homologue exacl, au pian végétal, dans 
celle du boulon de lotus. C’est un œuf primordial 
aussi que la houle roulée par le .scarabée bousier car. 
remarque le T r a i l c  de l a  F  l e u r  d'Or, « la vie en naît ». 
Le caractère l a n ,  qui désigne bœuf, est d ’ailleurs 
étymologiquement la houle roulée par le scarabée. 
.Signification très voisine également que celle du c o c o n  
et du p a p i l l o n  qui en sort ; l’épouse de Yuan-k’o, 
l 'Immortel-jardinier de ta légende chinoise, enseigne 
le secret des vers à soie ; peut-être est-elle elle-même 
ver à soie ; son secret pourrait bien être celui des 
étals multiples de l'être. Nous y reviendrons plus loin, 
Kappelons aussi que, dans te eélèbrc S i  Y c o u - l a ,  le 
Mis (lu Ciel el de la Terre, fruit (le la polarisation de 
l'œuf primordial, n’est autre que le suujc pèlerin, 
dont l 'instabilité caractérielle donne du monde mani  
festé une image évocatrice encore que riche d’impre 
vu. A l’opposé, son schéma stabilisé est fourni par ta 
iovinc dont la carapace est ronde au-dessus comme le 
Ciel, plate au-dessous comme la Terre ; le corps de 
l'animal assume, entre l’un et l’autre, ia (onction 
« médiatrice », LS le assume plus généralement, un 
rôle dans l’ordre et t'équilibre du monde : Niu-koua 
se sert de ses pattes coupées pour établir les quatre
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pôles fie l'univers ; le,s lies des Immortels trouvent l a  

stabilité sur son dos ; de même, pourrait-on dire, l e s  

stèles inscrites en Chine, et les temples à Bail.
Nous avons envisagé plus haut le rôle du d r a g o n  

comme démiurge, comme puissance de vie et de ma 
nifestation. ('/est si vrai que, enseigne le Y i k i n g , son 
sang est noir et jaune, couleurs primordiales du Ciel 
et de la 'Ferre. Ce dragon, c'est le principe k ' i e n  
origine du Ciel, dont les six traits sont six dragons 
attelés ; à chacun des traits de Fhexagramme corres 
pond un aspect du dragon qui est l’une des étapes 
de la manifestation. Le dragon et la t o r t u e  
contribuent à l’ordonnance du monde en ce qu'ils 
permettent aux héros primordiaux, l’un le drainage 
des eaux diluviales, l’autre ta construction des digues 
qui les contiennent. Le C h o n - k i n g  associe, dans ce 
dernier rôle, Y ê p e r n i e r  à la tortue. La fonction ordon 
natrice de Yu-le-Grand avait été préfigurée par un 
f a i s a n ,  dont le chant ci la danse sont les symboles de 
l 'harmonie cosmique. U faut enfin noter le curieux 
symbolisme conféré par la tradition nippone à la 
b e r g e r o n n e t t e  qui enseigna la copulation au couple 
primordial : rôle comparable, a souligné M. Frithjof 
Sehuon, à celui du serpent de la G e n è s e  : tout à la 
fois révélation de l'intelligence créatrice, cl instru 
ment de la transposition au plan - grossier » de1 la 
manifestation subtile.

La participation symbolique des animaux au pro 
cessus de la manifestation se traduit souvent par une 
fonction d ’annonciateur, de message]' céleste, fonc 
tion de nature « subtile » eetle fois : c’est ce qu’indi 
que sa fréquente attribution aux oiseaux. Pourtant, 
c'est surtout le rôle de la tortue, qui « porte des 
caractères sur sa carapace » laquelle est d'ailleurs 
utilisée dans la divination et qui délivra a Vu te 
Lo-Clwa, clef de l'organisation du monde ; celui aussi 
du dragon qui, envoyé du Lie!. « ouvrit la voie ■- 
(k'ni tao) à Vu pour le drainage des eaux et, sous la 
forme du chenal-dragon (longnut), apporta a Fou-hi 
le « diagramme du Fleuve s fHo-d'ou), Les oiseaux 
symbolisent, d ’une façon générale, les communica 
tions avec le Lici. et c'est sans doule pourquoi les 
Barbares, proches de la spontanéité primordiale, ont 
forme d’oiseaux ; ils furent subjugués pm’ Po-yi,
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assistant de Yu~le-Grand, qui comprenait le langage 
des oiseaux ; c’est par les traces des oiseaux sur le 
sol que fut révélée l’écriture. Au .lapon, la f a i s a n e  est 
1’envoyce de la Déesse solaire auprès du ka tn i ,  orga 
nisateur du monde qui a rompu les liens avec le Ciel. 
Au .lapon encore. Yangn i l l e  est associée à la tortue 
dans la fonction indiquée plus liant. En diverses 
légendes chinoises, le ch ena l  se substitue au dragon 
comme instrument d'obtention de la connaissance ; et 
ce n’est sans (fouie pas un hasard si les « ancêtres » 
des organisations initiatiques sont présentés comme 
des « marchands de chevaux » ; rappelons en outre 
le rùie du cheval-dragon porteur du l î o -C on ,  qu'on 
désigne aussi parfois sous le nom de Ma- l 'ou ,  « dia 
gramme du cheval ». Au .lapon, c’est un m i l a n  qui 
fut l'envoyé du Ciel auprès du premier Empereur. Lu 
c a r p e , elle aussi, se transforme on dragon, est la 
monture et la messagère des Immortels qu'elle élève 
vers le Ciel. Autre m e s s a g e r  divin de la tradition 
nippone : le c o r b eau .  Chez les Montagnards du Sud- 
Viêt-Nam, la ( j r ine-pi e  est la surnaturelle initiatrice 
des assemblées de justice ou tout au moins des 
palabres qui les accompagnent . Le b a f f l e  est, dans 
la meme région, un intermédiaire privilégié avec le 
Ciel, et c’est, la raison de son fréquent sacrifice. Sur 
les cèles d'Annam, la ha le i ne  apparaît comme un 
messager divin : c'est surtout qu’elle y joue le rôle 
de « sauveur », ailleurs reconnu au dauphin.

L'activité céleste se manifeste traditionnellement 
par la foudre, le tonnerre, la pluie, toutes manifesta 
tions auxquelles l'Extrême-Asie associe le symbolisme 
animal : en quelques minorités chinoises et au Tibet, 
celui de la c h è v r e , chez les Montagnards vietnamiens, 
celui de Y e n g o u e n e n l , dont le cri rappelle l'activité du 
forgeron, et conséquemment cêlîè' du tonnerre. En 
Chine, le Chien  céleste est orage et. météore : il est 
rouge comme le feu, fait le bruit du tonnerre, ta lueur 
de féciah*. L’appel de la faisane au f a i s a n  est en 
rapport avec le tonnerre : toutefois, cela paraît être 
surtout un symbole équinoxial. Houang-li, qui était 
d r a g o n ,  était aussi te génie du tonnerre ; le dragon 
rôde dans les nuées d’orage ; tout cela évoque l 'ébran 
lement cosmique, mais aussi l’affinité du dragon et 
de l’eau : au Cambodge, le dragon aquatique délient
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une gemme qui provoque l'éclair et la pluie ; ce d r a  
gon est aussi, parfois, un c r o c o d i l e .  Dans tout le sud- 
est asiatique, la « danse du dragon » amène la pluie 
en tant que hénédiclion du Ciel (il s’agit parfois 
d une * danse de la l i c o r n e » ,  mais les deux animaux, 
dans ee cas. ne se distinguent pas l ' u n  d e  l'autre). La 
gemme de l'orage est aussi détenue par V c l c p h a n i  
on sait qu'il est la monture traditionnelle d ’Indra ; 
an Siam, au Cambodge, au Laos, l’éléphant blanc 
procure la pluie bienfaisante. La g r e n o u i l l e  égale 
ment, et non seulement en fonction de son rapport 
avec l’élément aquatique : elle était anciennement 
figurée sur les tambours de bronze, producteurs de 
tonnerre. A Angkor, le s c r p c n l  est associé à la pluie 
dispensée par Indra le Dieu-foudre, ainsi qu'à l'arc- 
en-ciel (celte dernière parenté se rencontre aussi en 
((bine) : symbole général des eaux inférieures, il n’est 
dont1 pas non plus sans rapport avec les eaux supé  
rieures. Expression significative de cette ambiva 
lence : en obtient la pluie au Cambodge, en enfonçant 
un bâton dans une ( e r i n i l i è r e , mais ce paraît être es 
sentiellement jjarre qu’elle abrite le nùga souterrain.

Encore une danse de la pluie, mais celle-là (ypr 
quement. cambodgienne ; la danse du Irolf .  qui 
consiste à tuer le ce r f ,  animal solaire, symbole de la 
sécheresse. Car la pluie céleste s'obtient de deux 
façons : soit pas l’action positive des animaux aquati  
ques et lunaires : la g r c  n o u i l l e ,  le c r a b e ,  le p o i s  non.  
le c r a p a u d  voire, en Chine, le co q u i l l a g e -  qm 
recueille la rosée soit par le bannissement des 
animaux solaires, producteurs de sécheresse et d in 
cendie : outre le cerf, e’esl le cas, au Cambodge, du 
ch a i ,  celui du h é r o n  parce qu’il s'oppose nu M‘r  
peut en Chine, celui de l’oiseau p i - f a n g ,  qui est 
une sorle de grue à une seule pâlie ; en Hirninnie. 
celui du p a o n ,  symbole solaire évident. Nous tou 
chons. dans tous les cas, à l'aspect néfaste du sym 
bolisme solaire : celui qui, par le feu et la sécheresse, 
compromet la fécondité de la terre. En Chine, te cor 
be a u  est soleil, mais Y1-1' A relier dut abattre neuf des 
dix corbeaux solaires perchés sur le mûrier du Levaol 
pour empêcher le monde d'être brûlé. Ce rôle est 
encore celui du h i b o u ,  emblème grâce auquel Houang 
li vainquit, par la sécheresse, le monstre cornu icb t
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yeon, qui était un taureau lunaire : mais îe symbolis 
me est ici complexe et manifestement ambivalent, 
car le hibou est un emblème néfaste, et pourtant en 
relation avec le tonnerre et la forge, tandis que 
Teb’e-yeou, allié au vent, fut aussi combattu par des 
dragons aquatiques. En Birmanie, le lièvre s’oppose 

- et s'associe au paon, comme emblèmes respec 
tifs des dynasties lunaire et solaire (au Cambodge, 
celte dualité est celle du serpent ndga et de l’oiseau 
garuda).  On signalera encore, incidemment, un cu 
rieux symbole du soleil et du feu : le rhinocéros,  
animal cornu, que le Cambodge ancien substitue au 
boue ou au bélier comme monture d ’Agni. Et l’on 
n ’aura garde d'oublier Vaigle, oiseau solaire universel, 
qui apparaît comme tel sous la forme du garuda , 
ainsi que dans la mythologie du Shinto.

L'aspect faste des symboles solaires se fonde sur 
la fonction régénératrice de la lumière, et surtout du 
printemps, annoncé pur la montée du soleil à partir 
du solstice d’hiver. Le cor/ annonce le lever du soleil; 
son chant fil sortir Amaternsu de la caverne : aussi 
demenre~l-il un symbole de la Déesse solaire, et élè 
ve-t-on des coqs au temple d'Lse qui lui est consacré; 
c’est le signe de la manifestation de la lumière ca 
chée, de l'élimination tics tendances obscures de la 
nuit. Le vol matinal du coucou accompagne ces mê 
mes tendances dans leur élimination, mais le chant 
île l’oiseau est aussi annonciateur du printemps ; en 
Sibérie, le coucou se substitue au corbeau comme 
symbole astral ; il est en même temps symbole de 
résurroelion. Nous touchons ici à deux aspects dis 
tincts, mais néanmoins associés, du symbolisme ani 
mal : celui de la résurrection et de l'immortalité, 
celui des cycles, de l’alternance cosmique.

Le cycle annuel est comparé au cycle de la vie ani 
male comme il l'est, d’autre part, à celui de la végé 
tation. A l'équinoxe de printemps, prescrit îe Vue- 
tin<j, «■ on se garde de détruire les nids, de tuer les 
insectes qui ne sont pas encore tonnés, les petits qui 
sont dans le sein de leur mère ou qui viennent de. 
naître, les oîscaux qui commencent à voler. On épar 
gne les faons et les œufs, » Les symboles traditionnels 
des saisons sont le dragon  au printemps, signe de 
l’éveil de la manifestation, de l’ébranlement (ich’en),
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de la naissance du lonneiTe ; le t igre,  en automne, 
car c ’est un anima! féroce, dévoraleur  ; ta c a i l l e  ou !e 
p h e n u -  en été. car ce sont des oiseaux « rouges -, 
symboles du l'eu ; la i o r t n e  en hiver : c ’est le symbole 
de î’eItalienl aquat ique .  A une époque plus récente, 
la correspondance des mêmes phases cycliques s’éta- 
blil respectivement avec le coq (ascendance solaire), 
le c h i e n  ( l 'automne est la saison de la retrai te dans 
la maison fermée, et aussi celle de l’adminis tra t ion 
des sanctions) ; avec le m o u t o n  (car il recherche 
chaleur et sécheresse) et le p o r c  (car il apprécie 
l ’humide et l’obscur) ; l'été et l’hiver soit aussi le 
c h e n a l  et le I m ’t t f ,  signes respectifs du g a n g  et du g i n .  
On observera q u ’à des animaux sauvages ou à de 
purs symboles ont été substiués des animaux domes 
tiques, associés à la vie sédentai re de l’homme.  Sont 
encore associés au printemps, mais de façon moins 
sys tématique  : le c o u c o u ,  la g r u e ,  symboles de renais 
sance, V h i r o n d e l l e ,  dont le retour coïncide avec 
l 'équinoxe et. dont les (eufs donnent  la fécondité, le 
l o r i o t ,  le p i g e o n  : seloti le Y u c - l i n g , « en ce mois les 
hirondelles reviennent » mais aussi « le loriot ch an  
te » ; à l 'automne V é p e r n i e r ,  car-, selon le même texte, 
il tue à cette saison les passereaux,  dans  une inten 
tion au demeurant  sacrificielle ; à l’été, le h i b o u  déjà 
nommé ; à l’hiver le l o u p ,  symbole du septentrion,  le 
t i g r e , le r a t ,  symbole de l’obscurité.  Les douze s ta 
tions des cycles solaires sont marquées,  dans  le mon  
de chinois, par douze animaux zodiacaux ; leur liste 
est fluctuante,  par suite de modifications dans  les 
systèmes as tronomiques ,  pas toujours  exactement 
suivies d’adaptat ions symbol iques ; aussi l’int erp re 
lation précise en est-elle difficile ; ce sont actuel le 
ment : le H e u r e , le d r a g o n ,  le s e r p e n t . le c h e n a l ,  le 
m o u t o n , le s i n g e ,  le e o g ,  le c h i e n , le p o r c ,  le r a t ,  le 
b i x a i f  el le t i g r e ,  ceci en par lant  de l’équinoxe de 
pr intemps (de légères variantes sino-viclnamiennes 
substi tuent  la c h è v r e  au mouton,  la p o u l e  au coq, le 
b u f f l e  au boeuf), i! faut observer que les animaux 
saisonniers sont, au pian spatial,  les symboles des 
quat re  directions de l’espace ; sur le même plan, les 
« cinq t i g r e s  » marquent ,  d ’aut re façon, les diree- 
tions cardinales  el le centre.

L'alternance cyclique selon le symbolisme animai
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se lornle, !e plus souvent, sur l ’observation des mœurs  
des animaux dont il s ’agit, et notamment  sur  la 
migra lion saisonnière et sur  rh ibernat ion : le cas de 
la caille et de l’hi rondelle sont significatifs à cet 
égard. A l 'équinoxe de pr intemps,  « les animaux hi  
bernants  se mettent tous en mouvement  ; dégageant 
l 'ouverture de leur retraite,  ils commencent  à sortir.  »
A l’équinoxe d'automne,  « les animaux hibernants 
ferment  l’ouver ture de leur retraite... les o i es  s a u v a  
g e s  arrivent  ; les hirondelles re tournent  au midi. » 
( Y u e - l i n g ) .  Mais la tradit ion chinoise ajoute à ces 
données un élément, original : selon elle, la migration 
s 'accompagne d ’une métamorphose,  l’oiseau céleste de 
l'été devenant,  en hiver, un animal  aquatique  : la 
eaitle se liât ns forme en g r e n o u i l l e ,  l’hi rond elle en 
c o q u i l l a g e  ; de manière semblable,  le faisan se t rans  
forme en serpent : toutes expressions de la domina 
tion al ternée du g o n g  et du g in .  L’hibernat ion pos 
sède une signification du même ordre ; elle est d ’es 
sence g in .  i / n u r s  est un symbole du g o n g  en tant 
q u ’habi tant  de ia montagne,  et s ’oppose comme tel au 
serpent,  symbole aquat ique  : on observe ici îe dualis  
me traditionnel de la montagne et de l’eau, du rocher 
et de la cascade. Mais l 'universelle opposit ion de 
l 'ours au s a n g l i e r  est également connue en Chine : 
le sanglier est l’emblème ries Miao, dé tenteurs d ’une 
forme ancienne de tradition, monlagarde  et fores 
tière ; l’ours est celui des Hia, dynastie ordonnatr ice  
de la civilisation sédentai re ; le sanglier est capturé,  
ou expulsé par Yi-1’Archer qui est un guerrier,  un 
représentant  de l’autori té temporelle.  H fout ajouter  
que le d r a g o n  et le t i g re ,  déjà opposés comme sym 
boles du pr intemps et  de l 'automne, le sont aussi 
comme principes géomanl iques  (affrontement,  com 
binaison des courants  telluriques g o n g  et g in ) ,  et 
encore comme principes alchimiques (mais la polari  
sat ion s’inverse : le dragon est le signe du mercure, 
et le tigre celui du plomb, mêlai g o n g ) .

L'alternance,  l’opposit ion et la complémentar i té  des 
principes s ’expr ime d ’aut re lac on par  les animaux 
affrontés  : en Chine, les deux d r a g o n s ,  de part  et 
d ’aut re  de la perle ; à Angkor, les deux s e r p e n t s  de 
Neak Pean, et aussi les deux p e r r o q u e t s , motif très 
cer tainement  importé d ’I r an  ; le double serpent  est
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aussi figuré par le couple Fou-hi - Niii-koua, portant 
respect ivement  le compas el l’équerre.  11 faut  encore 
ci 1er la même perspective, le thème du monst re  dévo- 
ra leur ; t a o - i ' i e  en Chine, k à l a  au Cambodge et en 
Indonésie ; ce dernier  est presque toujours  associé à 
la porte, ce qui souligne le double sens des courants 
cosmiques ; d'ai l leurs le k à l a  ente lu* des guirlandes 
de feuillage, ainsi que des serpents et des n m l c a v a , 
associés à la pluie bienfaisante el à Parc-en-ciel. Mais 
il est d ’autre par i  identifié à Ranù, le monstre dévo 
raient’ des éclipses ; ce double aspeet  se retrouve 
dans  le c r a p a u d ,  animal  de la lune mats qui, lors des 
per lurbal ions  eyeliques de S’éclipse, la d évore ;  c ’est 
aussi te cas du d r a g o n .  Ce h i b o u  est un monst re dévo 
raient', et le l a o - V i e  lui ressemble ; mais c ’est  su r  
tout, nous l 'avons vu, le symbole du soleil et du feu 
sous leur aspect des tructeur ,  il faut  enfin signaler 
un symbole très par ticulier  de l’al ternance cosmique : 
c'est celui qu 'a t t r ibue  le H i - l s ' c u  à ht progression de 
la c h e n i l l e ,  tour à tour extension el contraction.

(A suivre)

Pierre G h i s o n .
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Daniel L1G0U. Frédér i c  De s mon s et la Franc-Maçonner i e  
sous la 11F Républ ique .  (Librairie Gédalge, Uaris).

L’auteur de ce livre, un universitaire, a voulu relater 
les trois activités de Frédéric Desmuns,  qui  s’exercèrent 
sur les pians religieux, politique et maçonnique. C’est ce 
dernier seul qui nous intéresse ici ; mais murs citerons 
cependant, parce  qu’il jette un jour curieux sur l'optique 
du personnage, un épisode qui marque à la fois le terme 
de son ministère ecclésiastique et le point (le départ 
véritable de sa carrière politique.

Pasteur de l'Eglise réformée (c’est-à-dire calviniste), 
de tendances « libérales » (c'est-à-dire donnant à la mo 
rale plus de part qu’au dogme et à la vie sacramentelle}, 
Desmuns, déjà conseiller général du département du 
(lard, voulut se présenter à la députation. Un « Comité 
des ouvriers catholiques républicains radicaux » publia 
contre lui un manifeste, véritable chef-d'univre de litté 
rature électorale. Qu’on en juge :

« Deux candidats briguent l'honneur de vos suffrages. 
L’un, c’est le citoyen maire Mal/.ac, l'autre c’est le citoyen 
pasteur Desmuns. Ce dernier, aux yeux des citoyens qui 
ont voué une guerre sans merci au cléricalisme, en 
vertu de la robe qui le couvre, ne pourra jamais 
trouver grâce devant le scrutin .Ce serait d’une extra 
vagante bouffonnerie i s i c )  que de voir des républicains 
catholiques, après s'être échappés des étreintes de l'Evan 
gile, aller se jeter dans les bras de la Bible. Elire un pas 
teur, ce serait un déplorable exemple à donner et en 
voici la raison. Une foule de desservants de tous les cul 
tes pourrait aussi jeter provisoirement leur robe aux qua 
tre vents de la laïcité et revendiquer hautement la repré 
sentation nationale ; puis, lorsque les places seraient 
conquises, on ne tarderait pas à voir retourner les démo 
crates en Calédonie et à voir revenir les dragons dans 
les Cévennes... Parce que ta réaction languit de nous jeter 
à la face un député pasteur par représailles pour la ran 
cune que nous avons contre les évêques députés, (pie 
nous voulons chasser de la Chambre... Vous voterez 
Malzac ».

Séduit par la beauté de cette argumentation, Desmons 
résigna la charge pastorale. Le résultat ne se fit pas 
attendre. Aux élections, le citoyen Malzac fut écrasé, et
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Tex-pasteur put goûter aux joies saines de l 'appartenance 
à la Chambre des Députés.

Laissons donc de côté l’activité politique de Desnions, 
qui fut beaucoup trop mêlée à son action maçonnique. Le 
livre de M. Ligou apporte un grand nombre (le précisions 
à cet égarti ; cet auteur, pour qualifier les années qui 
précédèrent la première guerre mondiale, parle d ’une 
« ère de symbiose entre radicalisme et Maçonnerie >•>
(p. 128).

Les protestations, d’ailleurs, ne manquaient pas an sein 
de l’Ordre. Il y eut des dignitaires du Grand Orient dans 
le « comité boulangiste » et [dus turo parmi les anti- 
dreyfusards ! L’épisode le plus triste de cette è-poque fut 
la fameuse « affaire des fiches » en 1 '.HO. L’auteur sou 
ligne au passage qu’il y a bien des points obscurs dans 
cette histoire (pp. 224 sqq.L

Le nom de Frédéric Desmons est lié à l’épisode le pins 
célèbre, et aussi le plus malheureux, de l’histoire du 
Grand Orient sous la IIP Gépnbliquc. On a compris qu’il 
s ’agit de la question du Grand Ai*chÜecle de l’Univers.

Dès la fin du Second Empire, cette question s’était 
posée. En même temps, le Grand Orient semblait s’ingé 
nier à heurtei' les Obédiences étrangères en critiquant 
leur comportement. Il morigénait les Loges prussiennes 
qui n'admettaient pas les Juifs, les Loges américaines qui 
n’admettaient pas les Noirs. 11 est certain (pie le 
Grand Orient avait raison. Mais, quand on fait la 
morale à autrui, il est préférable d’être soi-même 
sans reproche. Tel n’était pas le cas du Grand Orient, 
qui alla jusqu’à supprimer la Grande Maîtrise : le
Président du Conseil de l’Ordre, élu chaque année par 
l’ensemble des Loges bleues, exerça quelques-unes des 
fonctions autrefois' dévolues au Grand Maître. Or, la 
Grande Maîtrise est considérée comme un h i t u h n a r k .  
Dans l’administration du Grand Orient, les ateliers des 
hauts grades n’étaient pas rigoureusement séparés des 
Loges bleues : e n c o r e  u n e  infraction aux l o u e ! m a r k s .  Les 
Maçons étrangers commençaient à considère]' le Grand 
Orient comme )’« enfant terrible » de la Maçonnerie. Et 
le jour allait bientôt venir on l’on trouverait que cet 
enfant terrible jouait vraiment trop bien son rôle...

Survint la guerre de 1G70, si douloureuse pour la 
France. L’occupation allemande pesait lourdement sur les 
provinces. Or, le roi de Prusse, Guillaume lor, qui devait 
devenir par nos défaites empereur d’Allemagne, était 
Maçon, ainsi que son fils, le Prince héritier Frédéric (et. 
E t u d e s  s u r  la F . M ,, î. I, P- th'i)- « Lorsque, fin 1X70, Paris 
fut assiégé, dix Loges de la capitale, dans un commun1 
qué commun, annoncèrent que le roi Guillaume et s w 
fils s’étaient mis hors la loi maçonnique, et proposèrent 
la constitution d’un tribunal international pour les mc  
ger ». Une telle initiative faisait honneur au patriotisme 
de ses promoteurs, mais non pas à leur jugement. Les
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Maçonneries étrangères pouvaient s’étonner que le Grand 
Orient, si prompt à s’émouvoir quami ht France était en 
jeu, n’eût pas soufflé mot quelques années auparavant, 
lors de l’expédition du Mexique. Fn Angleterre, l’opinion 
maçonnique s’irrita. Les fils de ia reine Victoria étaient 
de liants dignitaires de l’Ordre (l'un d'eux, le duc de 
Connaught, occupera la Grande Maîtrise pendant plus de 
30 ans) ; et leur sœur avait épousé le prince héritier de 
Prusse. Sur cette affaire, on peut consulter, en plus du 
livre de M. Ligou (pp. 210-211), l’ouvrage de J.-T, Law 
rence, H i g h w u y x  a n d  l î i jo iunj s  o f  F r e e m a s o n r i j ,  au chapi 
tre : « T h e  G r a n d  O r i e n t  o f  F r a n c e  ».

L’atmosphère maçonnique internationale était à p e i n e  
rassérénée quand le couvent du Grand Orient de LS77 eut 
à discuter d'une proposition tendant à modifier l’article t 1'1’ 
de sa Gonsliiution : cet article déclarait (pie la Maçonne 
rie reconnaît l’existence d’un Lire Suprême. Les Loges en 
avaient délibéré l’année précédente, et une majorité 
s’élail prononcée pour la modification de l’article. Cepen 
dant, de Saint Jean, Président du Conseil de l’Ordre, dé 
conseillait de changer quoi que ce soit, prévoyant exacte 
ment ce qui s’ensuivrait. Une Commission fut désignée 
par le couvent ; Desnions en élaii le rapporteur. M. Ligou 
a reproduit le discours qu’il prononça et qui entraîna 
l'adhésion du couvent (pp. fit) sqq). I) y expliquai!, avec 
une candeur désarmante, (pie la croyance en Dieu n’était 
pas le premier l andnmrk  que violerait le Grand Orient ; 
qu’il en avait déjà enfreint plusieurs autres, et que cela 
n’offrait aucun risque. Femitons-lc :

« Prenez garde, nous a-t-on dit, si vous supprimez^ ac 
tuellement cet article de la Constitution, vous allez sépa 
rer le Grand Orient de France de toutes les puissances 
maçonniques du monde. Vous allez l’isoler au sein de 
la Maçonnerie Universelle... Vous redouiez, dites-vous, si 
l’on supprime arbitrairement cet article, l’isolement du 
Grand Orient au sein de la Maçonnerie. Mais cet argu 
ment n'est-il pas U* même que celui qu’on évoquait, il y a 
sept ans à peine, contre la suppression de la Grande Maî 
trise, qu’on faisait valoir naguère contre l’admission 
(bâtis nos Loges des hommes de couleur, et contre la 
représentation des Hauts Grades au sein de nos couvents 
annuels ? Ch bien ! qu’est-il arrivé cependant ? Nos 
assemblées maçonniques ne se sont pas laissées arrêter 
par cet obstacle qu'on leur faisait entrevoir ; et, aujour 
d'hui, nos relations avec les autres puissances maçonni 
ques ne sont pas, que je sache, ni moins cordiales, ni 
moins étendues »,

Péconforté par une telle assurance, le convont supprima 
l’obligation de la croyance en Dieu. Les rituels devaient 
être révisés, pour y faire disparaître tonie allusion au 
Grand Architecte de l’Univers.

« La réaction de la Maçonnerie anglo-saxonne fut rapide 
et brutale. Avant même que la décision du couvent lui 
ait été notifiée, la Grande Loge d’Irlande rompit avec le
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Grand Orient. Elle fut suivie par le Suprême C o n s e i l  d ’An 
gleterre, puis par la Grande Loge d’Ecosse. La Grande- 
Loge Unie d’Angleterre allait suivre... Le Conseil de l’Or 
dre répondit, par la plume de son président, en précisant 
qu’en modifiant un article à ses statuts ,1e Grand Orient 
de France n’a pas entendu faire profession d’athéisme ou 
de matérialisme... Tout d ’ailleurs devait être inutile, et les 
Anglais, depuis 1877, n’ont plus reconnu le Grand Orient 
comme « puissance régulière ».

Il semble bien qu’en présentant son rapport, Desmons 
ait considérablement sous-estimé le « traditionnalisme 
( s ic )  insulaire » (p. 1)4).

Il subsiste cependant plusieurs points obscurs et une 
énigme que Guénun semble avoir été le seul à signaler 
(cf. Etudes  sur  la FM. , t. U, pp. 159-160). « Les procès- 
verbaux du couvent ne font aucune mention de la sup 
pression de la formule du Grand Architecte de l’Univers 
et il ne s’y trouve même pas trace d’un vote concernant 
une réforme des rituels qui devait impliquer cette 
suppression, vote qui cependant a certainement eu lien ». 
l)e plus, antérieurement à 1877, le Grand Collège des 
Rites (c'est-à-dire l’atelier supérieur du Grand Orient, qui 
travaille au 38e degré) avait déjà introduit dans son 
rituel des modifications de caractère rationaliste : il uti 
lisait notamment la devise Suuni c u i q u e  Jus  {« A chacun 
son droit »), « laïcisation » moralisante et même sociali 
sante de la formule authentique l i e n s  m eu m q u e  Jus  (« Dieu 
et mon droit »). Guenon, en faisant ces remarques, pen 
sait sans doute à certaines pièces maçonniques (en par 
ticulier des sceaux du Grand Collège) datées de 187(1 et 
appartenant à la collection d’André Lebey, lequel en a 
reproduit quelques-unes dans le premier numéro, paru 
vers 1936, des D o c u m e n t s  d u  T e m p s  P r é s e n t .

M. Ligou donne de trop brèves indications sur l’alti 
tude observée, après la rupture, à l’égard des Maçons 
français désireux de visiter tes Loges britanniques. 
« Pendant un certain délai, les Frères du Grand Orient 
de France furent reçus en visiteurs dans les Loges an 
glaises. Il leur était simplement demandé de croire en 
Dieu » (p. 94, n. 1). Cette situation ne pouvait durer très 
longtemps, d’autant plus que le Grand Orient continuait 
ses maladresses. Au couvent de 1900, « Groussier proposa 
que fût considéré comme délit maçonnique le fait de se 
marier religieusement ou de faire baptiser ses enfants ; 
et sa proposition ne fut repoussée que par 151 voix 
contre 141 » (p. 2M). Au couvent de 1904, on proposa 
de considérer « connue délit maçonnique la participation 
à tout exercice {l’un culte quelconque » (p. 223). Ces 
nouvelles se répandaient à l'extérieur et ne facilitaient 
pas les tentatives du Grand Orient pour renouer des rela 
tions inter-obédientieiles. On sait peu de choses sur les 
contacts pris plus ou moins officiellement avec les Grau 
des Loges de la P r i n c e  H a l l  M a s u n n j ,  c’est-à-dire la Ma 
connerie des Noirs des Etats-Unis. Celle organisation,
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absolument régulière à tous égards, n’est cependant pas 
reconnue par les Grandes Loges américaines, et ceci en 
vertu du plus contestable de tous les l a n d m a r k s  : celui 
qui interdit l’existence de plus d’une Grande Loge par 
Etat. Aussi les Maçons blancs la regardent-ils non pas 
comme irrégulière, niais comme « clandestine » (ci’. E l u  
d e s  s u r  la FJ/. ,  t  II, p. 15-1). H est inutile de dire que la 
Maçonnerie noire est intensément religieuse ; les tentati 
ves, peut-être purement individuelles, de certains mem 
bres du Grand Orient n’avaient aucune chance d ’aboutir.

Nous n'insisterons pas non plus sur les tentatives ma 
ladroites laites par le Grand (trient pour essaimer en de 
hors des limites de sa « juridiction » propre (c'est-à-dire 
hors de France et des colonies françaises). De tels erre 
ments ne faisaient qu’envenimer les choses.

11 existait en France, à la fin du XIX1' siècle, une autre 
Obédience, connue aujourd’hui sous le nom de « Grande 
Loge de France ». Mais elle ne pouvait entrer en rela 
tions avec Sa Grande Loge Unie d’Angleterre, parce que 
ses  Loges bleues n’élaient pas alors entièrement indé 
pendantes du Suprême Conseil du Rite Fenssais. Durant 
,'lti ans, de 1877 à 1913, il n ' y  euI aucune relation maçon 
nique entre la France et l'Angleterre.

Desmons mourut en janvier 1910. A cette date, le 
Grand Orient s'apprêtait à recueillir les fruits amers de 
ses erreurs. One tic ses Loges, « Le Centre des Amis », 
brimée dans ses droits élémentaires (et ceci sur la ques 
tion précisément du Grand Architecte de l’Univers) par 
un représentant du Conseil de l’Ordre, fit sécession, et, 
en 19LL créa une nouvelle Obédience qui fut aussitôt 
reconnue par la Grande Loge Unie. Cette Obédience est 
connue aujourd’hui sous le nom de « Grande Loge Na 
tionale Française ». Tous les espoirs que pouvait nourrir 
Je Grand Orient de réparer la « brèche » ouverte en 
18/7 s’écroulaient.

Depuis sa fondation en 1773 jusqu’à 1877, te Grand 
Orient de France avait été certainement l’Obédience la 
plus remarquable après la Grande Loge Unie d’Angle 
terre. il avait joué un certain rôle dans la « clarifica 
tion » tics hauts grades et sans doute dans la constitution 
du Rite Ecossais Ancien et Accepté. La « patente » 
d'Etienne Morin, si discutée, mais qui n’en est pas moins 
une pièce essentielle, et qui fut à l’origine de la consti 
tution à Charieston du premier Suprême Conseil, a été 
octroyée « au Grand Orient de France et sous le bon 
plaisir de S.A.S. le Très Magnanime Frère Louis de Bour 
bon, Comte de Clermont ».

Quand on lit l’ouvrage de M. Ligou, on se demande 
parfois comment une Obédience peut bien conserver son 
caractère initiatique quand elle autorise ses Loges à adhé 
rer ès-quaiité à un parti politique, à se lancer à corps 
perdu dans les luttes électorales, à faire montre de l’anti 
cléricalisme le plus optus. Mais cependant les faits .sont
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î ;î . Au  temps de ses pires égarements, le Grand Orient de 
France n’a jamais perdu conscience qu’il était en réalité 
tout autre chose que ce qu'on en voyait à l’extérieur. 
M. Ligua îe rappelle plusieurs fois. Fn 11)01, « un certain 
nombre de Loges ultra-rationalistes, parmi lesquelles 
« L’Unité Maçonnique », à l’Orient de Paris, simpli 
fiaient le rituel ou même ne s’en servaient plus guère, 
le considérant comme appartenant à une période dépas 
sée. D’autres avaient supprimé les décors tabliers et 
cordons pour tes remplacer par un simple insigne, 
Gardien de la tradition, le Grand Collège des Hiles et 
surtout ses Grands Commandeurs snceesifs, et en parti 
cuber le Frère Blaiin, s’en inquiétaient. Le Conseil de 
l'Ordre les suivi!. Desmuns blâma sévèrement les initia 
tives de « L'Unité Maçonnique » qui finalement fut sus 
pendue jusqu'au couvent. On voit que. contrairement à 
diverses affirmations par trop intéressées, la Maçonnerie 
du Grand Orient, même à t époque où elle apparaissait 
comme nettement politisée, n'a jamais voulu renier son 
caractère de société initiatique ?> (p. 207) .

Grâce à ce maintien de l’essentiel du rituel, le Grand 
Orient a échappé au sort de la Charbonnerie, dont il 
avait dans une large mesure partagé les erreurs, C’est 
aussi ce qui lui a permis, surtout après la seconde guerre 
mondiale, d'effectuer certaines réformes qui, dans une 
trop faible mesure malheureusement, ont réparé tes mal 
façons de constructeurs incompétents qu’on a qualifiés 
parfois de « gâcheurs de mortier », La Grande Maîtrise 
a été rétablie. Les hauts grades ont été nettement séparés 
des grattes symboliques. Certaines Loges refusaient de 
mettre à l'étude les questions « non maçonniques ». Un 
atelier parisien ouvrit un jour sur l’autel le Livre de fa 
Loi Sacré. Toutes ces « promesses » n’ont pas porté de 
fruits, mais elle sont l’indice d'un travail en « profon 
deur ».

Kn janvier tüld, c'est-à-dive au moment même de la 
mort de Desimms, paraissait îe premier numéro de Ia i  
Omise .  Ln mai s. celte revue commençai!, sous la signature 
de « Palingenius », la publication d’une série d’articles 
sur la Maçonnerie, série qui allait se poursuivre durant 
 10 ans, e! renouveler de fond en comble les études maçon 
niques. C'est donc au moment le pins « sombre » de la 
vie maçonnique française que cette lumière a jailli. 
L'action en a été lente, difficile, entravée par la conjonc 
tion de forces hostiles. Les incompréhensions et surtout 
les déviations iront pas manqué. Mais la graine semée 
dans le champ maçonnique a tout de même germé. Aujour 
d'hui en France, dans tes quatre Obédiences régulières, et 
même dans cette Obédience partiellement irrégulière 
qu’est le « Droit Humain », l'umvi'e de Guénnn est connue. 
Les efforts tentés pour !’éluu(ïer ont échoué. Les tenta 
tives pour la dénaturer ou pour la « limiter » échoue 
rouf de même. Contrairement à ce que plusieurs crai 
gnaient, Hené (iuénon n’avait pas tort quand il voyait 
dans l’Ordre maçonnique le grand espoir, et peut-être 
l’unique espoir de salut pour la tradition occidentale.
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La revue A liant in traite d’un sujet particulier dans 
chacun de ses numéros. Celui de mars-avril HHuS est 
consacré à Louis-Claude de Saint-Martin, On y trouve 
reproduit un ancien article de Paul Le Cour sur les mani 
festations « métapsychiques » auxquelles il assista entre 
les deux guerres mondiales. Sous le titre : « Carnet d’un 
jeune Llu Coën », M. Hubert Amadou publie de très nom 
breuses pensées inédites écrites alors que Saint-Martin, 
âgé de 2a ans, venait tout juste d'entrer dans l'Ordre 
de Martinez de Pasqually. Le style de ces pensées est 
élégant ; quant au fond, il est souvent intéressant, et 
parfois même assez remarquable. Mais, d’une façon géné 
rale, elles ont une allure assez «sentimentale», et témoi 
gnent ainsi que leur auteur, à l’heure même qu’il se pré 
parait à devenir l'homme de confiance et le secrétaire 
du « Orand Souverain » Martinez, avait déjà des tendan 
ces plutôt mystiques que vraiment initiatiques. Comme 
le remarque M. Huymoml Christui’lour, « ces pratiques 
de magie cérémonielle dans lesquelles Saint-Martin a dit 
s’ètre engagé..., i) est curieux qu’il n’v fasse ici à peu 
près aucune allusion » .

Le dernier article de ce numéro, du à M, Pierre Tet- 
loni, est intitulé : « La nouvelle Lgli.se de Mme de Krü- 
dener». Se référant à plusieurs ouvrages, en français et 
en allemand, il donne une bonne biographie de celle 
femme peu ordinaire. Sa « nouvelle Eglise » n’est guère 
originale, cl l'on trouve des conceptions de ce genre 
chez un grand nombre de mystiques (surtout chez ceux 
dont l’imagination n'est pas tenue en bride par les dis 
ciplines d'une Lglise «établie»), Par contre, les idées 
politiques de la baronne eurent une fortune singulière. 
Née à Kiga en 17ti-l, fa future baronne de Krüdener subit 
des influences aussi diverses que celles de Bernardin 
de Saint-Pierre, de John Stilling (continuateur de Lava- 
ter) et du comte de Zinzendorf, protecteur des « Frères 
Mornves », D’un mysticisme exalté, elle entra en relation 
en 1815 avec le tzar Alexandre I". Ce souverain qui, 
depuis 1808, était Franc-Maçon (et même Chevalier Bien 
faisant de la Cité Sainte), était devenu en 1812 (e’est-à- 
dire au moment où Napoléon entreprenait la campagne 
de Russie) d’une religiosité extrême, mais un peu en 
dehors des normes de l'Lglise orthodoxe ; il avait pour 
familiers des « piélistes » et même un quaker. Lui et ta 
baronne de Knidener étaient faits pour s’entendre. Ce 
fui la baronne qui inspira au tzar l’idée de la « Sainte 
Alliance des rois », véritable ersatz du Saint-Empire
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s u p p r i m é  9 ans  p l u s  tût,  et  qui  é tai t  d e s t i n é e  à r es taurer  
et à c o n s o l i d e r  en K ur o p e  P« o r d r e »  m o n a r c h i q u e ,  p r o  
f o n d é m e n t  é b r a n l é  par la R é v o l u t i o n  f r an ç a i s e ,  don!  
i 'Kmpi re  avai t  p r o p a g é  de  tout es  par ts  les  idées ,  Peu  
i m p o r t e  d ’a i l l e ur s  que  te t exte  o r i g i n e l  d e  ta Sa i nte  
A l l i a n c e  ait été p r o f o n d é m e n t  r e m a n i é  p a r  le c h a n c e  lier 
a u t r i c h i e n  Me t l er n ic h  et le m i n i s t r e  a n g l a i s  Cas t îercagh,  
p o u r  être  f i n a l e m e n t  i n c o r p o r é  a u x  t ra i t és  tle Vi e nn e  
s o u s  l 'œi l  s an s  d o u t e  n a r q u o i s  de  l ’i n q u i é t a n t  T a l l e y ra nd .  
Ce q u ’il y  a l ien de  no t er  surt out  ( m a i s  na t ur e l l e me nt  
M. T e t i o n i  n ’avai t  pas  à y faire  a l l u s i o n ) ,  c ’est  qu e  la 
S ai n te  A l l i an ce  est une  de  c es  t e nt at i ve s  s a n s  a v e n i r  dont  
il est q u e s t i o n  an c h a p i t r e  XXXI du R è g n e  d e  la Q u a n  
t i té .  On y p ré s en ta i t  c o m m e  « l ’o r dr e  » s a n s  é p i t h è t e  ce  
qui  n'était ,  d a n s  la m e i l l e u r e  d e s  h y p o t h è s e s ,  q u ’un état  
de  m o i n d r e  dé s o r d r e .  La S a in te  A l l i a n c e  d e v i e n d r a  vite 
une  « q u a d r u p l e  a l l i a n c e  »,  d o n t  les m e m b r e s  se m é  
f i a i e nt  t e r r ib l e me n t  les u n s  de s  autres .  Q u a n d  Mme de  
K n i d e n e r  s ' é t e i nd r a  en ! 82-1 (un an a vant  la mort  
d ' A l e x a n d r e  1“, mort  qui  d o n n a  et qui  d o n n e  e n c o r e  l ien 
à tant  de  c o n t r o v e r s e s ) ,  le « gr and d e s s e i n  » de  la b a r o n  
ne,  cet te  Sa i nt e  A l l i an ce  qui  n ’avai t  p o u rt a n t  q u e  9 ans,  
ne sera g uè re  plus  q u ’un s o u v e n i r .
....  Le n u m é r o  de  mai - j ui n J9(iN traite  d u  C o m p a g n o n n a g e .
On y t ro uve  de s  ar t ic l e s  de  h'ernand P i g n a t e l  e! de  
MM. J a c q u e s  d ’Arès et L u c i e n  Carny.  Le s  aut eur s  ont  
n o t a m m e n t  m i s  l 'ac cen t  su r  l’a t t i tude  a s s ez  g é n é r a l e m e n t  
o b s e r v é e  par les C o m p a g n o n s  à l’é g ar d d e s  c o n d i t i o n s  
du t ravai l  m o d e r n e ,  c o n d i t i o n s  si peu c o m p a t i b l e s  avec  
ie c a r a c t è r e  « s a c r é  » d u  travai l  d a n s  les  c i v i l i s a t i o n s  
t r a d i t i o n n e l l e s ,  t ics  c o n d i t i o n s  r e n d e n t  d ’a i l l eur s  aux  
C o m p a g n o n s  ac t ue l s  l ’« œ u v r e  » i n i t ia t i q u e  d e  [dus en 
pl u s  d i f f i c i l e ,  p u i s q u e  p ou r  eux ( c o n t r a i r e m e n t  à c e  qui  
se p a s s e  p o u r  les Ma ço n s)  l’a c t i v i t é  p r o f e s s i o n n e l l e  est 
res té e  le rite e s se nt ie l ,
....  Le n u m é r o  de  j ui l l e t -ao ût  ] 9IÙS parie  de s  c a l e n d r i e r s
l un i - s o l a i r c s  ant i qu es .  D a n s  le p r e m i e r  ar t i c l e ,  dû a 
Al. U u p u y - P a c h e r a n d ,  n o u s  t r o u v o n s  q u e l q u e s  p r é c i s i o n s  
i n l é r e s s a n f e s ,  n o l a i n m e n t  su r  les c a l e n d r i e r s  r o m a i n ,  c h i  
no i s  et maya .  C’est a i n s i  q u ’es! r a p p e l é  le r ôle  j oué  dans  
la c o n s t i t u t i o n  de  l 'an né e  r o m a i n e  par te roi  N u m a  ( a nn é e  
d e  HJ m o i s ) ,  pu i s  par J u le s  César  ( a n n é e  de  12 mo i s j  
qui  ut i l i sa  p ou r  cet te  r é f o r m e  c e r t a i n e s  d o n n é e s  a s t r o  
n o m i q u e s  de  s o u r c e  é g y p t i e n n e .  On r e m a r q u e r a  q u e  c es  
q u e s t i o n s  r e l ève nt  e s s e n t i e l l e m e n t  de  l'« art s a c e r d o t a l  » ; 
l’a c t i o n  de  N u m a  en c e t t e  m a t i èr e  s ’e x p l i q u e  a i s é m e n t  ; 
q u a nt  ù César ,  on sai t  q u ’il était  P o n t i f e ,  r Hîa.r  m w  s. 
Ces  d e u x  r è g n e s  m a r q u e n t  e f f e c t i v e m e n t  d e s  « t o u r n a n t s  » 
d é c i s i f s  d a n s  l 'h i s t o i re  d e  la r e l i g i o n  r o m a i n e .  Lue  
r éa d a p t a t i o n  de  la t r a d i t i o n  doi t  n é c e s s a i r e m e n t  ent ra i imr  
un e  r é f o r m e  du c a l e n d r i e r ,  qui  c h e z  t ous  les peu)  tes 
a un c a r a c t è r e  r e l i g i e u x  en  r appo r t  a v e c  les « (féttu ' in 
f lat ions  q u al i t a t i ve s  d u  t e m p s » .  On p o u rr a i t  f a ire  oi  er- 
ver e n  pas s an t  que,  m ê m e  en O c c i d e n t ,  l ’a c t i o n  de  l 'auto-
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vite spirituelle en cette matière n’a jamais été sérieuse 
ment contestée. Aujourd'hui encore, dans notre monde 
moderne qui se fait gloire d’être presque totalement 
« désacralisé », on ne conçoit guère que la date de Pâ 
ques puisse être « stabilisée » sans un accord préalable 
des différentes Eglises chrétien nés. Une chose assez sin 
gulière, c’est que le calendrier de César (calendrier 
julien) a été conservé tel quel par les diverses Eglises, 
qui se sont bornées à supprimer la distinction entre 
«jours fastes» et «jours néfastes», L'Eglise byzantine 
et la plupart des autres Eglises orientales ont d'ailleurs 
conservé le calendrier julien jusqu’à nos jours, Par con 
tre, l'Eglise romaine (suivie en cela par les Eglises pro 
testantes) a remplacé le calendrier julien par le calen 
drier grégorien. C’est le pape Grégoire XIII qui, en 1582, 
décida que te lendemain du î octobre de cette année 
serait appelé non pas 5 octobre, mais bien 15 octobre. 
Une chose curieuse est rappelée par A liant ia. Dans cette 
nuit du 4 au 15 octobre 1582, survint ce que l’Eglise 
appelle le nalalis (c'est-à-dire la «naissance au ciel», 
ou la mort à la terre) de sainte Thérèse d'Avila, réforma 
trice du Carmel, (pii avait si profondément infléchi la 
haute spiritualité de son Eglise que certains spécialistes 
de î'bisioire du senümenl religieux (nous pensons surtout 
à Edouard Eslaunié) ont appelé la rapide expansion de 
sa doctrine « l'invasion mystique». Un autre point moins 
connu, c’est que le Carmel perdit à cette époque la plus 
grande partie de ses caractères orientaux et abandonna 
son antique liturgie, qui avait une allure « pascale » très 
accentuée. A la suite de ces modifications, Cannes et 
Carmélites adoptèrent la liturgie romaine, continuant 
toutefois à honorer les prophètes Elic et Elisée comme 
leurs fondateurs,

Un autre article, par M. Georges-A. Mathis, traite du 
« calendrier celtique » en bronze découvert en 1897 à 
Coligny (département du Jura) ; les fragments originaux 
de ce calendrier sont au musée de Lyon ; mais des mou 
lages en existent au Musée des Antiquités nationales de 
Saint-Gevmain-en-Laye. L’article donne des citations de 
la revue Oyam rappelant l’extrême difficulté de tonte 
interprétation des monuments de ce genre. Nous pen 
sons du reste, comme l’auteur de l’article, que les élé 
ments qu’on peut tirer du calendrier de Coligny son! 
suffisants pour montrer à l’évidence que les Gelies qui 
le. fabriquèrent mi l’inspirèrent avaient des connaissan 
ces dans la science sacrée de l’astrologie qui ne peuvent 
être le fait de simples bar lia res.

D’une façon générale, nous avons remarqué dans ees 
divers numéros (VAllanlis beaucoup de traces d’un esprit 
tourné vers la Tradition, qui ne peuvent que rendre cette 
revue très sympathique à nos lecteurs. Ce qu’il faut noter 
aussi, c’est que ses collaborateurs tu* professent aucune 
vénération pour l’idole Progrès, et ne restent pas béants 
d’admiration devant les «miracles de la science». Le
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fait a uj o ur d 'h u i  est a s s ez  rare p ou r  m é r i t e r  d ’être  s i gnal é .  
M. J a c q u e s  d'Arès ,  qui  r éd ig e  d a n s  c h a q u e  n u m é r o  l 'art icle  
de  tète,  s t i g m a t i s e  a ve c  ra is on  le rôle  d ’a p p r e n l i s - s o r c i e r s  
joué  par les  s a va n ts  m o d e r n e s ,  qui  s ’e s s a y e n t  à é ch a p p e r  
ai) « m o n d e  s u b l u n a i r e  »,  et c e l a ,  di t- i l ,  << s a n s  se  s o u c i e r  
de s  c o n s é q u e n c e s  qui- de  t e l l es  e n t r e p r i s e s  pe uv ent  
a v o i r » .  N o u s  a v o n s  not é  auss i  a v e c  i ntérêt  u n e  a l lus i on  
a ux r ap po r ts  ac t ue l s  mitre la s c i e n c e  et la r e l i g i on  qui.  
dit- i l ,  « c h e r c h e n t  à se  r a p p r o c h e r  en ut i l i s ant  d e s  c h e  
m i n s  cfui ne d é b o u c h e n t  que  s u r  de s  i m p a s s e s » .

D c n y s  « O MA N

Kaivos , n°s I, 2 et 3 /1968 (Otto Mil l ier Verl ag ,  S a l z b u r g h

P o u r s u i v a n t  l ’h e u r e u s e  t r a di t io n  d e s  n u m é r o s  à thè me,  
la p r e m i è r e  l ivr ai so n de  la r ev u e  s a l z b o u r g e o i s e  est 
c o n s a c r é e  a u x  é c h a n g e s ,  f iasses  et f uturs ,  e n t r e  J u d a ï s m e ,  
C h r i s t i a n i s m e  et Is lam,  au « t r i l ogue  » e nt r e  les « trois  
grandes  re l ig ions  mono! héis tes  », S e l o n  la p r é s e n t a t i o n  de  
l 'Ld i t eur  l u i - m ê m e ,  « le p r e m ie r  ar t ic l e  trai te de  Moïse  
ben Mai mon,  le g rand  p h i l o so p h e  jui f  qui,  né à Cordon  r. 
en Espagne  maure ,  et ecr inan t  en langue arabe,  inf luença  
de  façon dé c i s i v e  la pensée  chré t i en ne  occ identale -  Sai t  
le catalan R n g m o n d  1 A i l l e  gai ,  an t i c i pan t  la curio s i t é  p h i  
lo logique des  humani st es ,  se l i vra  à l ’é tude de l 'arabe  
{mais  auss i  de l ’hébreu) ,  et qui  mouru t  c o m m e  mi ss i on  
naire  en p ays  d ’Islam.  » La t r o i s i è m e  é tu de ,  d u e  à un 
m u s u l m a n  l i b a n a i s ,  apr è s  a v o i r  é g a l e m e n t  é v o q u é  les  f o r  
mes  du d i a l o g u e  i s l a m o - c h r é t i e n  au M oyen -Ag e,  en d é v e  
l o pp e ,  non s a n s  é l o q u e n c e ,  les p o s s i b i l i t é s  a c t u e l l e s  e! 
f utures .

Au t e r m e  d ’u n e  l o ngu e  é t u d e  c o m p a r a t i v e ,  ba s ée  su r  un 
se ul  o u v r a g e  de  tai l l e ,  le Liv re  de  l ’Ami  el de  VAimé.  
M.B.M, W e i s c h e r  c o n c l u t  q u e  l ’in f l u e n c e  de s  « p r i n c i p au x  
couran ts  de  pensée  de la m ys t i q u e  i s l amique,  s p éc ia l e  
men t  dans  sa pé r io de  c lass ique » ,  s 'est  e x e r c é e ,  n o n  s e u  
l e me n t  su r  ta f o rm e de  l ' œ u v r e  du Doe tor  I l luminat i is .  
ma i s  aus s i  sur  le c o n t e n u .  Ce qui  ne fai t  g uè r e  de  doute  
en ef fet ,  Idem que  la q u e s t i o n  soi t  c o n t r o v e r s é e ,  et que  
d ’a ut re s  a ut e ur s  a ient  pu n ’y v o i r  q u ’u n e  « habi l e  a d a p  
tai ion mi s s i on n a i r e  ». C é n i a i e  d u p l i c i t é  !

Le rôle  de s  c e r c l e s  jui fs  d ’L s p a g n e  d a n s  l’i n t r o d u c  
t ion,  en L u r o p e  o c c i d e n t a l e ,  d e  la p h i l o s o p h i e  a r i s t o t é  
l i c i e n n e ,  est bi en c o n n u .  Il n ’est fias m o i n s  i m p o r t a n t  de  
soul igne)-  le rôle  de  r e l ai s  i n i t ia l  j o u é  p a r  l ' I s l am,  et 
n o t a m m e n t  par l 'ouivre  d ’A v i c e n n e .  D e  c e  rôle ,  M. Kurt  
S c h u b e r t  ne  d i s c o n v i e n t  pas ,  ni ai s  il p r é f è r e  s ’a t tach er  
à la p e n s é e  p r o p r e  de  M a i m o n i d e  en qu i  l 'a r i s to t é l i sm e  a 
l’a v a nt a g e  de  s ’a c c o r d e r  à la t r a d i t i o n  b i b l i q u e .  D ’où l ’im 
p o r t a n c e  que  lui r e c o n n a î t r a  la « houle  s cho la s t i que  c h r é  
t i enne  du XIIh' s i èc le  »,

L ' i m p o r t a n c e  de c es  t r av a u x ,  on le c o n ç o i t ,  r és ide
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m o i n s  (Lins ce  qu' i l s  a pp o r t e n t  de  v r a im en t  n o u v e a u  que  
d a n s  te fait et l ' i nt ent ion de  l eur  r a s s e m b l e m e n t  ici .

Le s e c o n d  f a s c i c u l e  de  la r ev u e  salzbourgeoj . se  trai te  de  
la  ̂ rencon tre  spi r i tuel l e  entre  l 'Inde et l 'Europe  »,  ce  
qu' i l  faut i nt erp ré ter ,  bien sûr,  c o m m e  un va m p i e u x  (6 
c o m b i e n  !).

El le  s ' ouv re  sur une  é t ude  du P r o f e s s e u r  T e l l i y a v n r a m  
M.P. M a lm dc va n .  de  l’U n i v e r s i t é  de  Madras,  t r ad u c t e u r  et 
e o m m e n l a t e u r  de g r a n d s  trai tés  v é d a n l i q u e s ,  su r  ta 
Métaphys ique de { 'Hindouisme.  On y t rouve ,  non sans  
s u r p ri s e ,  la uni ion d' une  du a l i t é  de « c o ur a n t s  » d a n s  fa 
T r a d i t i o n  h i n d o u e  : le « t hé i s m e  » d ’une  par!,  l ’« a b s o l u  
t i sm e  » de  î ':udre : « Toutes  tes [ o rmes  de  thé i sme
reconna is sen t  un créa teur cosm ique  no mm é  Dieu,  tandi s  
(p ie  l ' absolut i sme ramène  la mu l l i p l i c i t é  des choses  à la 
Réal i té  sp i r i tue l l e  non-dual is te ,  » Si ce s c h é m a  peut ,  à 
la r igueur ,  r en d re  c o m p t e  - bien que  de  f a ç o n trop s o m  
mai  re de  d i f f é r e n c e s  o b j e c l i v e s  ent re  VAdvai ta- vedanta
et, par  e x e m p l e ,  le bhuldi  v i s h n n u ï t e ,  il n'est  a b s o l u m e n t  
pas r e c e v a b l e  au plan m é t a p h y s i q u e . v i s-à-vi s  d u q u e l  il 
s ’agi i  s e u l e m e n t  de n u a n c e s  m é t h o d i q u e s  et non p r i n c i -  
pi ei l es .  Le Karma-yoga  s e l on  la R h a g a va d t l i t à  est  inter-  
préfé  c o m m e  la n é c e s s i f é  de l’a c c o m p l i s s e m e n t  du d e v o i r  
« sans une t jueleotujue int en t i on  égoïs te  ». « Il s i gni f i e  
aussi  <ju'on a des  devo i r s  nis-ù-tds de  lu soc i é t é  et du  
m on d e  ». « L'II i i vloui smc n'est pas  une rel igion p ou r  les 
égoïs tes  et les rabat- joie.  Son p re m ie r  appe l  ù tout  h o m  
me est le su ivant  : qu'i l  doi t  t rouver  sa p lace dans  la 
soci été  cl r em p l i r  les d evo i r s  qui  g sont  ia l tèrent  s : alors  
s 'ouvr iron t  d'el les /némes tes plus hautes sphère s  de  la 
spi ri tual i té . . .  ». On pont c er t es  c o m p r e n d r e  q u ’il s ’agit  
(lu m o d e  de  réa l i sa t i on  s p ir i t u e l l e  p r o pr e  à la c as t e  à 
l aque l le  il a pp art i ens  ; mai s ,  pr i s  l i t té ra le men t ,  ce texte  
laisse  e n t e n d r e  q u e  la nw ks h a  est la c o n s é q u e n c e  n a t u  
rel le  de P a c r o m p I i s s e m e n l  du d e v o i r  d ’état : la m é t a p h y  
s i qu e  h i n d o u e  se sat i s f ai t - el le  de  c e l a  ?

No u s  ne p r é s e n t e r o n s  pas  aux  l ec teu rs  de  c e l t e  r ev u e  
la s e c o n d e  é tude .  Sein Ka rma  lehen  : c ’est la t r a d u c t i o n  
de  l 'e xc el le nt  t ex te  que  d o n n a  ici  m e m e  M. Marco  P a l l i s  
s ou s  Se m ê m e  l i tre  : Vivre  son karm a  (nts 378/ ^79) -

Sui t  u n e  t ent at iv e  d ' a p p r o c h e ,  par Mme Eul og i a  Wur/ . ,  
de  la p e n s é e  de l ' Inde  à part ir  d e  la m é d i t a t i o n  m o n a s  
t i que  c h r é t i e n n e  : p l e in  de  « jogev.r  é t onne me n t s  »,  
d ' a p e r ç u s  i n t é r e ss a nt s ,  ma is  aussi  de  r é f é r e n c e s  c o n t e s  
tables ,  ce  t e x lc  eût  pu,  av ec  la f a e u î l é  d ' a c c u e i l  et 
d ’a p p r o f o n d i s s e m e n t  qui  était  la s i e n n e ,  s e r v i r  d ’i l l us t ra  
t ion à la fo rmu le 1 de  l 'Abbé Mo uc ha  n in : « C ’est dans  le 
sanctuaire  invUdé de  /a co nsc i en ce  m é d i t a n t e  qu e  se fera  
ht r encon t re  de T Inde cl du Chri s t i ani sme.  »

Le n° 3 /  i 908 esl m o i n s  h o m o g è n e ,  niais  l ’I n d e  y est  
e n c o r e  p r é s e n l e ,  a ve c  une  é l u d e  de  Mme t 'mû Marina  
Vesc i  su r  La So t  ion de Tapas  dans  le Rig-Veda.  Tapas,  
c e  « feu ». c e l l e  ■; c h a l e u r  »,  ce  « f la mbo i em ent .  »,  c ’est,  
on le sai t ,  tout à la fois  la p u i s s a n c e  c r é a t r i c e  d o n t  n a q u i  
rent ,  d i t  le Ve da ,  « l ’o rdr e  et la v ér i t é  »,  et la pui ssance .
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d e  r é a l i s a t i on  s p i r i t u e l l e  o b t e n u e  par  l’a s c è s e .  En e r g i e  
d o n c,  c o n c l u i  1‘m d e ur ,  qui  p e r m et  le p a s s a g e  d e  l 'Un 
au m u l t i p l e  (c'est  l’a s p ec t  v é d i q u e )  ou du m u l t i p l e  a 
r ü n  (c'est  l 'as pect  u p n n i s h a d i q u e ,  cd p l u s  e n c o r e  c e l u i  
de s  t r ad i t i o n s  u l t é r i eu r es ) .  « d u  cours  du temps',  l ’acee/ i-  
tual ion du s ec o n d  a spec t  dev in t  si for te  q u ’il supp lan ta  
pre sque  co mp lè t em en t  te p rem ie r .  Au jourd 'hu i  même ,  le 
sens  « d i v in -co sm iqu e  » du t apas  est inconnu  de  ta p l u  
part  des  f apa sv in .  » It res terai t  à d i r e  le p o u r q u o i  de ce  
c h a n g e m e n t  de  p e r s p e c t i v e  « h i s t o r i q u e  »,  qui  n ’a sa ns  
dou te  rien de  fortui t .

L’Inde encore : L ’Idéal  a scé t i qu e de Manu,  par M. Ilorst 
Friedrich ïîoich. 11 s’agit, on l’a deviné, d’une étude des 
régies ascétiques selon le Mànuva- Dharmu-shas tra .  L’un 
et l’autre de ces essais, solidement conduits, ont l’avan 
tage de considérer les doctrines en elles-mêmes, et de ne 
porter aucun jugement (te valeur en fonction de traditions 
extérieures.

S ’y e s t i m a n t  aut or i sé  pur un r é c e n t e  d é c l a r a t i o n  c o n c i  
l ia ir e  qui  r e c o m m a n d e  de  p rê te r  a t t en t i o n  a u x  « t r a d i  
t i o n s  a s c é t i q u e s  e t  c o n t e m p l â t i n e s  » d e s  p a y s  de  m i s s i o n ,  
le R.P.  E n o i m y a - L n s s u l e  p r o p o s e  d ’ut i l i s er  le z a - z e . n  U s a  
c h ’a n )  c o m m e  m é t h o d e  de  m é d i t a t i o n  c h r é t i e n n e  : non  
s e u l e m e n t  c o m m e  « m o y e n  d e  c o n c e n t r a t i o n  s p i r i t u e l l e ,  
c ’e s t - à - d i r e ,  c o m m e  p r é p a r a t i o n  à  l a  c o n t e m p l a t i o n  », mais  
m ô m e  c o m m e  m o d e  p r o p r e  de  m éd i t a t i on . . .  L ’i n q u i é t u d e  
fait  p l a c e  à l ’a t t en t io n  l orsqu' on a c o n s t a t é  la c o n n a i s  
s a n c e  p r o f o n d e  qu e  p o s s è d e  l 'auteur  de  la v o i e  du / e n ,  
et très p r o b a b l e m e n t  l ' e x p é r i e n c e  e f f e c t i v e  q u ’il a de  scs  
m é t h o d e s .  T o u s  les p r o b l è m e s  sont  e x a m i n é s  a v e c  soin,  
par  e x e m p l e  c e l u i  du L à - a n ,  p o s é  s o u s  la f o r m e  d ' une  
t r ip le  q u e s t i o n  : « L E s t - i l  o p p o r t u n  d ' e m p l o y e r  l e  kû- 
an ? 2. S i  o u i ,  le  kô-an t r a d i t i o n n e l  p e u t - i l  ê t r e  u t i l i s é  ? 
d. E s t - i l  p o s s i b l e  e t  o p p o r t u n  d e  t r o u n e r  ou d ' é t a b l i r  u n  
kô-un c h r é t i e n  ? » Le P. E n o m i y a - L a s s a l e  ne  r e n o n c e  
m ê m e  pas ,  d a n s  le d e r n i e r  cas ,  à la r é p o n s e  a f f i r m a t i v e  ' 
s a n s  d ou t e  e st - ce  l ’un de s  [ joints  où  s u b s i s t e  le p l us  v i s i  
b l e m e n t  l ' é qu iv oq u e ,  ou l ' a p p r o x i m a t i o n .  M êm e d a n s  le 
cas,  très remarquable' ,  de  l ' u i i l i s a t i on  par  sa i nt  Grégoi re  
de  N y s s e  du E h y e h  a s h e r  e h y e h  (« Je s u i s  c e l u i  qui  s ui s  »)  
d e  \ E x o d e .  n o u s  ne s o m m e s  pus en p r é s e n c e  d ’un « An- 
a n  »,  m a i s  d' un t h è m e  d e  m é d i t a t i o n  au s e n s  large : ou 
n'y  saurai t  t ro uv e r  ce t te  f u l g u r a t i o n  de  l ' i n t er j ec t io n  ou 
du p a r a d o x e  qui  e.st l ' é t i nc el l e  du f l a m b o i e m e n t  intui t i f .  
N o n qu 'une  tel le  v o i e  s e m b l e ,  à p r i o r i ,  f e r m é e  ; e l l e  est.  
en tous  cas ,  le c a r a c t è r e  très p a r t i cu l i e r ,  et  d ’a p p l i c a t i o n  
très d é l i c a t e .  L’aut eur  île s 'y  t r o m p e  pas,  qui  r e c o m m a n  
de ,  en l ' a b s e nc e  d 'u n e  s o l i d e  f o r m a t i o n  d o c t r i n a l e  p r é a  
lable ,  et m ê m e  a ve c  l 'a c qu is  de  c e l l e - c i ,  la r é f é r e n c e  a 
u n e  a t t en t iv e  d i r e c t i o n  s p ir i t u e l l e .  En fa i t  le p r o b l è m e  
res te  e n t i e r  : où t r o u v e r  un tel « q n r u  » ?

Le n u m é r o  s ' a c h è v e  su r  u n e  é l u d e  d e  M. J o z s e i  Erdùdi  
c o n s a c r é e  à la n o t i on  de  labon  -— o u p lu tô t  a s o n  équi  
v al en t  -  c h e z  les p e u p l a d e s  o u r a l i e n n e s .

P i e r r e  G ni s o n .
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