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Qu'il me soit permis de commencer ma conference, en attirant I 'attention

sur le problème de I ' interdependance des ecrivains arabes de la periode clas-
sique, car i l  a le mérite de nous montrer, d'une manière plus qu'evidente,

combien primordiale est la question des sources, qui sont à I 'origine d'une

bonne partie des textes posterieurs.

Rien ne peut naitre ex nihilo, sans évolution normale, sans "balbutie-
ments" ,  pour  repéter  un mot  de Zaki  Mubárak( l ) .  Les cuvres majeures ne

sont pas possibles sans les cuvres mineures, qui les ont precedees et leur ont

ouvert la voie. Ceci est un fait indéniable dans I 'histoire des l itteratures mon-

diales. Pourquoi ne pas le reconnaitre aussi pour le domaine de la culture
islamique et renoncer à la trop grande méfiance qu'on a vis-à-vis de I 'Islam

ancien? La réserve ici s' impose! Elle est même necessaire. Mais trop de réserve
paralyse et nuit, si I 'on ne veut pas imputer au Jeu du hasard et des miracles la

naissance subite d'une littérature et d'une civil isation grandioses.

Quoi qu'i l  en soit, i l  est tres heureux de constater que les spécialistes des

études arabes et islamiques prennent de plus en plus conscience de I ' impor-

tance de I 'Islam ancien et de I 'apport très considerable des deux premiers siè-

( l )  Y . Z a k l  M u b à r a k , L . a p r o s e a r a b e a u l V ' s i è c l e d e L ' H é g i r e ( X ' s i è c l e ) , P a r i s l 9 3 l , 5 0 s q q
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cles dans la fécondation des Guvres postérieures(2). Il n'y a plus de doute que

les savants du premier siècle ont fourni les euvres de base à ceux du second, et

ceux du second à ceux du troisième. Cela est évident, même plus qu'évident.

puisqu'ils sont cités comme sources auxquelles se réfèrent les autres dans leurs

écrits. Dans cette perspective I'Islam ancien ressort comme foyer d'une acti-
vité littéraire plus intense qu'on ne I'a cru jusqu'à présent, de manière géné-

rale: dans les premières générations tout se faisait plus dans un cadre familial,
pour ainsi dire, oÈ des écoles se formaient autour d'une personne illustre,

comme c'était par exemple le cas de Wahb Ibn Munabbih (34-ll0 ou

ll4/654-55-728 ou732). Ceci se passait très tót, à en croire les rsnZd-s, et dans
la plupart des domaines de la culture islamique, discutés à l'époque.

Ainsi nous pouvons parler d'une ascension continue, qui nous mène,

d'un siècle à I'autre, effectuant un véritable gonflement des matériaux

anciens, pour aboutir aux l ivres volumineux, transmis par les auteurs du III '

siècle et des siècles posterieurs. Par le mot ascension, nous avons bien voulu

indiquer le processus qu'ont suivi les écrits de base, qui ont d0 commencer
plutót petits, même minces, et qui ont abouti aux cuvres connues d'après: un

exemple typique esÍ le Kifub at-Tifan d'Ibn Hishám, qui ne représente qu'un

gonflement successif d'un écrit, beaucoup plus petit, d'Ibn Munabbih, que les

bibliographes qualif ient de "petit", mais d"'uti le": Kitáb al-Mulfrk

al-mutowwoja min Himyar...(3).

Ce processus d'ascension, de gonflement, nous ramène, considéré en sens
inverse, aux premieres sources. Du moins, i l  nous permet de conclure à I 'exis-

tence d'une activite ecrite. Avouons cependant qu'i l  n'est pas facile de vouloir

définir celle-ci, la cerner de pres. Elle a pourtant existe au deuxième siecle bien
plus qu'au premier, et au troisieme necessairement beaucoup plus qu'au

second. L'invention du papier qui se repandait de generation en genération

plus aisement, et les autres elements techniques aidant, qui ont éte developpés
par les besoins de I 'Empire islamique, les ecrits se propageaient plus facile-
ment au cours du troisieme siècle. Cela va sans dire. Ce qui fait qu'i l  ne fau-

drait pas trop outrer les dimensions accordees aux ecrits du deuxième siècle, et
à plus forte raison à ceux du premier. Si I 'on examine en effet ceux qui ont

survécu, sous forme de livres, on se rend compte qu'i ls ne sont pas très volu-

mineux,  et  qu ' i ls  peuvent ,  à cause de cela,  serv i r  comme jugement  de base aux

aut^es,  detru i ts  par  le  temps ou les hommes.  La s igni f icat ion t res f lex ib le du
mot Kilab le laisse d'ail leurs entendre, car elle va du sens de quelques mots, en

\ ' .  pa r  cxemp le  i i ab i a  Abbo t t ,  S rud ies  i n  A rab i c  L i t e ra r y  I ' apy r i  I ,  H i s t o r i ca l  Tcx t s ,  Ch i -
cago  195?  ;  I I ,  Qu r ' ' an i c  Comrnen ra r l ' and  f r ad i t i on .  I b i d .  1967  ;  l l l ,  l _angage  and  [ . i t e -
r a tu re  1972 .  l ' ua t  Sezg in ,  ( l esch i ch r t ' des  A rab i schen  Sch r i f r un rs ,  l .  Le i den  l 9ó7  sqq . ,  e r
d ' au t res  auss i .
R . í i .  Khou ry ,  Wahb  I l .  Munabb ih . . .  ( l t ( o  Ha r rassow i r z ,  \ \ ' i c sbadcn  1972 ,  28 t r  sqq .
{Co r l i c cs  A rab i c , { n r i qu i  I  t .

0 )
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passant par celui d'un bil let, une lettre proprement dite et un chapitre d'un

livre, pour culminer dans celui donné à des ceuvres entières, et plus particuliè-

rement au l ivre Sacre ou Coran(a). I l est assez facile de trouver maints exem-

ples pour soutenir cette definit ion, qui trouve sa realisation dans les vieux

textes que j 'ai publiés dans ma Série (Codices Arabici Antiqui;(5).

Par definit ion un homme de science est à la recherche des l ivres : ainsi i l

n 'y  a r ien d 'etonnant  de voi r  les premieres generat ions is lamiques groui l ler

d'exemples à ce sujet. Cependant, i l  faut mettre sur un plan special ceur ins-

talles en Egypte, du fait que ce pays avait une grande tladition culturelle et

surtout scripturaire, bien avant la periode islamique. De là on comprend

I'engouement des savants pour ce pays, dans lequel i ls découvraient non seu-

lement des l iens de sang avec ses coptes, mais aussi la prosperite econornique

qui a dir fasciner les arabes en general, et bien sfir ce grand passé culturel'

donc un ensemble d 'e lementsqui  f i rent  de I 'Egypte,  et  des le  I l ' lVI I I '  s ièc le,

un grand lieu de croisement de voyageurs instruits, auxquels i l a parfois servi

cle patrie definit ive. Une chance inouÏe est de decouvrir une personnalite du

cleuxieme siecle, dont la valeur, dans le processus en consideration ici, est

speciale, car elle nous fournit bien des élements capables d'apporter beaucoup

de lumières sur les preoccupations de notre colloque.

'Abd Al lah Ibn Lahi Ía,  né en 91/ ' l15 (ou en 96/114,  se lon d 'autres)  et

mort 174/190, a éte nommé juge d'Egypte par le calife Abu Ja'far al-Mansur,

fonction qu'i l  exerga pres de l0 ans, et appartenait à une famille' dans laquelle

la vie de I 'esprit était bien représentée(ó) ; ses bio-bibliographes témoignent en

faveur de son zèle particulier à servir la science '. wu-kàno lbn Laht'a mino

t-ksttabina l i- l-haditiwal-t-jammalna ti-t ' i tmi wal-l-rahh-a[ínctfihi ...kana Ibn

Laht's yukannA Abu khqrttotin :v'u-rlhaliku unnahu kanat lahu kharltqtun

mu'ollaqotun fi 
'unuqihi, wu-kana ,v'udfuru lt i-trrisru, . l 'u-kullunru qadirttu

qoumun kana yafuru 'u layhim v ' ( l - . r 'as 'a luhurrr  ( " lbn l .ahi 'a  appartcnai t  r

ceux qui  avaient  I 'habr tude de met t re bcaucoup par  c 'cr r t  la  t radi t ion n l r lsu l -

mane,  de réuni r  la  sc ience et  dc voyager beat tcoup ppt l r  le  la i rc . . .  On ara i t

I 'habi tude de I 'appeler  Abu- l -khar i ta  ( l 'homme au \ac à l i r  res)  ;  cec l  parce

qu' i l  por ta i t  un sac (à l ivres) ,  suspendu autour  de son cou,  et  i l  tournai t  en

Egypte ; chaque fois que des gens arrivaient (dans le pays) i l  faisait leur tour et

Là-dessus v.  R.G. Khoury.  Les légendes prophét iques dans I ' ls lam depuis le lcr  Jusqu'au
I I I .  s i è c l e  d e  I ' H é g i r e .  D ' a p r e s  l e  m a n u ' c r i l  d ' A b u  R i f á ' a ' U m á r a  b . ' À a t i m a  b .  \ Í i r ' à  h .

a l -Furàt  g l -Fàr is i  a l -Fasawi.  Wiesbaden 1978, 80 (Codices Arabic i  Ant iqui  I I I ) '  R.  Sel l -

heim, Elz,  204 sqq.
R .C .  Khou ry .  i b i d . , 28 l ,  l 3  sqq .  :  Asad  B .  Musá  :  K i t áb  az -Zuhd . . .  W iesbadc ' n  19 "6 .  - 19

sqq .
R .G .  Khou ry , 'Abd  A l l àh  l bn  Lah i ' a  :  Juge  e t  g rand  ma i t r e  de  I ' L co le  Eg lp t r enne  \ r ee

édi t ion cr i r ique de I 'unique rouleau de papyrus arabe consené à Heidelberg,  \ \ ' icsbaden

1986  (Cod i ces  A rab i c i  An t i qu i  IV ) , 24  sq .  ou  i l  e s t  ques t i on  des  membres  de  sa  l ' an r i i l e  :

père,  f rère et  neveu qui  eta i t  lu i -même juge d 'Egypte pour 5 ans. . .

( 4 )

( 5 )

(6 )
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les questionnait";(7). D'autres témoignages corroborent ce texte apporté par
al-Dhahabi, dans lesquels le qualificatif tal[ob li-l-'ilm (à la recherche de la
science) ou des expressions de ce genre sont employées, comme le résume Ibn
Hajàr al-'Asqaláni par exemple : wa-sami's l-katíra wa-raholu fi talabi
l-hoditi wa-l-fiqhi ("il écouta énormément (de traditions) et entreprit des
voyages à la recherche du hadit et dufiqh\$

De telles données ne peuvent être le produit de la fantaisie, car toutes lés
sources mentionnent "les l ivres" d'lbn Lahi'a, que sa maison a contenus. Or
ces l ivres ont d0 jouer une importance capitale dans sa vie intellectuelle, et
celle de ses disciples et amis : les savants islamiques n'en auraient pas parlé
tellement s' i ls n'avaient pas éte considérables pour l 'époque. Nous nous
sommes habitues à I ' idee que la mosquee était le premier l ieu dans la culture
islamique, dans lequel un enseignement régulier s'est effectué, autour du texte
sacre qu'i l  fallait apprendre, comprendre et commenter(9).

Et i l  n' y a aucun doute que cela est entièrement iuste. Mais à cóté de la
mosquée, Ia maison a joué un róle tres remarquable, depuis la formation des
premiers cercles de savants islamiques : les chefs de familles, d'écoles etc. ont
d0 avoir de véritables salons de réception, dans lesquels se réunissaient autour
d'eux leurs disciples, leurs collegues et tous ceux qui venaient de l 'étranger,
pousses par le désir d'apprendre, c'écouter d'informer ou de discuter. l iant
parfois ce besoin intellectuel à un autre, materiel, commercial(10). I l est d'ail-
leurs inconcevable que ces belles seances d'etudes et de transmission. dont
I 'activite est specialement appréciee, depuis les travaux de G. Vajda(ll), et
dont I 'ambiance est décrite avec beaucoup de charme et de conviction par
R- Sellheim(12), n'aient pas eu l ieu très tót dans la culture islamique, d'autant

(1)  Dhahabi ,  Mizán Al- i ' t idá1.  Lc Caire 1382/1963,11,  482,  7 10.
(8 )  l bn  

'Ha ja r  
a l - 'Asqa làn i .  Ra f ' a l  i s r ' an  qudà t  M i s r ,  Le  Ca i r c  1957  sqq . , 287 ,  I  d ' en  bas  :

de plus :  Dhahabi ,  Mizán,  l l ,  477,2 d 'en bas,  478.  l0- l l .  ladhkirat  a l -huf faz,  Hayda-

rabad ,  1375 /1955  sqq . ,  l ,  238 ,  I  d ' en  bas  :  I bn  a l - ' lmàd ,  Shadha rá t  a l - dhahab , -Le  Ca i re ,

1350 , / 1931  sq . ,  l ,  283 ,  2  d ' en  bas .
(9)  Là-dessus,  El .  I I l ,  372 sqq.  :  et  deux publ icatrons assez récentes :  ,Abd al -Hal im

Mahrnud, a l -Masj id.  Le Caire 1976,23 sqq.  :  Dietr ich Brandenburg,  Die Madrasa,  craz
(Aurr iche),  1978, I  sqq.

(10) Les exemples seraient  nombreux à donner ic i ,  nous nous contentons de s ignaler  le cas de
wat ima Ibn Musá Ibn al -Furát  a l -Fàr is i  (mort  237lg5l) ,  qui  v int  de Fasà,  près de Sirà2,
s ' insta l ler  en Egypte,  comme marchand de broder ies,  et  f i t  des voyages en al -Andalus,
comme auteur- t ransmetteur,  et  sans doute aussi  comme commerqant,  v .  R.G. Khourv.
Les légendes prophét iques,  op.  c i t . ,  140_141.

( l  l )  I -à-dessus v.  Georges Vajda.  Les cert i f icats de lecture et  de t ransmission dans les manus-
cr i ts  arabes de la Bib l iothèque Nat ionale c le Par is,  Par is 1956 (pIRHT'6) ,  et  aussi  p.A.
Mackay,  Cert i f icates of  Transmission on a Manuscr ipt  of  the Maqámát of  Har i r i ,  phi la-
delphie l97l  (Transact ion of  the Amer.  phi los.  Society,  N.S.  vol .  6 l  p.  a) .

(12) R. Sellheim, Gelehrte und Gelehrsamkeit im Reiche der Chalifen, In : iestschrift fiir paul
Kirn. . .  Ber l in 1962, 54- i9 (Trad.  arabe:  'At iyya Rizq,  a l - , i rm wa- l - ,uramà'  f i ,usur
al-khulafà ' .  Beyrouth 1972.
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plus que I 'on sait jusqu'à quel point les cercles familiaux étaient devenus

importants dans I 'etude et la transmission des textes(13) ; et les reunions deve-

naient de plus en plus fréquentes, entre les differents savants, surtout à

I'occasion d'un pèlerinage ou d'une visite personnelle, que le cadre bien

oriental du temps encourageait, particulierement.

Il n'a pas éte autrement chez lbn Lahí'a, qui, à cause des "/ivres" dont

on parle, a fini par se constituer une bibliothèque privee, qui etait frequentee
par un grand nombre de savants. Et c'est dans ce genre de cercles, en seances

tenues dans sa maison, qu'i l  sortait "ses Iivres et dictait uu,r gens'(t4\.

Cependant ces l ivres, dont on parle, on ne les definit pas de près : et pourtant

i ls ont d0 former une source importante pour les lettrés du temps, car Sufy'an

al -Thaurí  (97-16l /715-778) nous a la issé une phrase qu 'a l -Dhahabi  et  lbn

Hajar al- 'Asqalàní citent: ' inda lbn Lsht'a at-usul wa-'indana l-. lurfu'tt5l
(chez Ibn Lahí'a se trouvent les usul et chez nous les/uru ). Ces mots nréritent

une explication : d'abord on est en droit de voir derriere usul les usil al-J'iqh
(principes du droit musulman), et derrière furi '  les branches, ou elements

secondaires. Est-ce une allusion à I 'expertise, à I 'habileté du savant, que fut

notre auteur dans ce domaine, aux yeux d'ol-Thaurl et d'autres aussi ? Bien

s0r, cela est tout à fait possible. Mais i l y a aussi le deuxième sens de ces deux

mots à voir, qui est à prendre en considération ici : celui d'originaux et de

copies que sa b ib l io theque contenai t ,  sens qui  at testenl  p lus ieurs témoignages,

dans lesquels le mot asl et usul sont employes tout clairement, pour désigner

des originaux ou leurs copies. Al-Dhahabl laisse 'Uthmun lbn SZ/rf , un dis-

ciple de I 'auteur, témoigner en deux versions, en des termes tout clairs :

Ihtaraqat [sruhu wq-kutubuhu wa-salimsl usuluhu, kqtabtu kitsba
'IJmo:ru lbn Ghoziyys min ostihíI6) ("sa maison et ses livres furent incendiés,

et ses originaux furent sauvés, (car) j 'ai copié le l ivre de'Umára lbn Ghaziyya

d'après son original").

Iufa ihtaraqo (ainsi) kutubuhu, mà katabtu min kitabi 'Umdra lbn

Ghaziyyu ilfs min asli lbn Lahí'a ba'do ihtiràqi fsrihi, ghayra anno bs'do mà

kano yaqra'u minhu ihtaraqa(17.) ("ses livres ne se sont pas brfiles, (car) je n'ai

copié du l ivre de 'Umára lbn Ghaziyya que d'apres l 'original d'Ibn Lahí'a,

(13) À titre d'exemple : deux auteurs qui nous sont bien connus : wahb b. Munabbih et son
cercle, v. R.G. Khoury, wahb B. Munabbih, 183 sqq. :  et watima et son f i ls Abu Rifá,a.
v. R.G. Khoury. Les légendes prophétiques, 137 sqq., 150 sqq.

(14) Ibn Hajar al-'Asqalàni, Raf. al-ísr, 29O.t2: Tahdhib al-tahdhib,
1325/ lX)7 sqq. ,  V.  376,  l3- t4.

(15)  A l -Dhahab i ,  Tadhk i ra ,  1 .239,  t -2 :  M izán,  U,477, I  d 'en  bas ;  Ibn  Ha jar ,  Tahdh ib
al-tahdhib, v. 376. 7-8.

(16) Al-Dhahabi, Tadhkira, t, 2j9, 2-3.
(17) Id.,  Mizán, I I ,  476, 8-9.

Haydar-abad,
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après I'incendie de sa maison, cependant une partie de ce qu'il lisait a été la
proie du feu").

Un langage tout clair que corrobore le même témoignage d'Ibn Hajar
al-'Asqalàni, d'après le même disciple, avec quelques variantes :

Lom tal7tariq bi-jomr'iha innomla ihtaraqa ba'du mo kana yuqro'u 'alayhi

wa-ma katobtu kitaba'(Jmara lbn Ghaziyya ilfa min astihít9) ("tous ses livres
ne sont pas br0lés, mais seulement une partie de ce qu'on lui l isait, et je n'ai
copié le l ivre de 'Umàra Ibn Ghaziyya que d'après son original").

Pour terminer, i l  est bon d'apporter un autre passage d'al-Dhahabi,
reprenant un texte d'Ibn Abi Hàtim :

Samà'u l-awa'ili wa-l-owakhiri minhu sowa'un, ilfa anna lbn al-Mubaruk
wu-Ibn Wahb kltnd yatba-ani usulahu(g) ("le sama'des premiers et des der-
niers, de lui, est de même qualité, néanmoins lbn al-Mubárak et Ibn Wahb
avaient I 'habitude de suivre ses originaux").

Dans toutes ces citations i l est donc question d'originaux, et pour les
sceptiques i l y a même le mot asl au singulier, duquel on copiait. On voit par là
que Ie premier sens peut aller, parallèlement au second, comme I'a dejà ecrit
Nabia Abbott, tout en notant cependant que les passages, mentionnés
ci-dessus, corroborent en premier l ieu la présence d'originaux et de copies, à
cóte d'eux, ce qu'Abbott n'avait pas vu, puisqu'elle a laisse le choix ouvert.
Apres tout nous sommes en Egypte, le pays du papyrus et de la tradition
scripturaire, et Ibn Lahi'a a une position d'avant-garde dans ce pays, pour ce
qui concerne les sciences, au service desquelles i l semble avoir vécu. Or
I'Egypte, un pays très important pour I 'empire islamique, dejà de part sa
situation géographique, devenait lentement un centre international, oÈ se
rencontraient les savants de I 'est et de I 'ouest(20), et oÈ les echanges par ecrit
ont d0 se faire de manière spécialement intense. Ibn Taghribirdí cite, à propos
de I'an 143H./760-61 , c'est-à-dire bien avant qu'Ibn Lahi'a ne prenne les
charges de juge, un mot très précieux d'al-Dhahabi, attestant une activite de
mise par écrit, à travers plusieurs provinces islamiques, des sciences du hadit
du droit islamique et de I 'exégèse coranique. Pour ce qui concerne I 'Egypte, i l
mentionne al-Layth Ibn Sa'd (94-175/713-791), I 'ami et mècène d'lbn LahÍ,a,
de Málik Ibn Anas et d'autres aussi, ensuite Ibn Lahr'a lui-même ainsi que les
disciples de ces deux savants égyptiens 'Abd Alleh Ibn al-Mubàrak (l l8-l8l/

(18) Ibn Hajar, Tahdhib al-tahdhib, v. 376, 5_6.
(19) Al-Dhahabi, Mizàn, I I ,  4'r ' r ,4-5: Ibn Abi Hatim, K. al-Jarh wa-r-ta.dir,  Haydarabad

1952 sq . ,  l I /2 ,147 d 'en  bas .
(20\ ceci deviendra plus aisé et plus fréquent avec le temps, cf. par exemple : Abbott, Studies,

II I ,  35 : concernant les deux possibi l i tés d' interprétat ion qu'el le laisse ouvertes, v. Studies.
II ,  220, 6 sqq.

-  1 1 0 -



736-797) et 'Abd Allàh Ibn Wahb (125-197/743-812Í21). Ibn Taghríbirdi
parle, dans ce passage, d'une "classification" et d'une "mise par écrit" qui
"ne cessèrent d'augmenter : les livres sur I'arabe, la langue, I'histoire et les
chroniques furent fixés par écrit, alors qu'avant cette période tous les savants
parlaient de mémoire et transmettaient la science à partir de feuilles authenti-
ques (mais) non ordonnées ; ainsi fut simplifiée, Dieu merci, la transmission
de la science, de telle manière que la transmission orale se mit à diminuer"
(wa-kothura tabwlbu l-'ilmi wa-tadwinuhu wa-rsbat wa-duwwinat kutubu
l-'orabiyyati wa-l-lughoti wa-l-thrikhi wa-ayydmi l-nasi wa-qabla hàdhla l-'asri
kdna sdyiru (: s:a'iru) I-'ulamlz'i yatakallamuno 'qn ht"fZihim wa-yarwuna
l-'ilma 'an suhufin sahlhatin ghayri murattabatin fa-suhhilo wa-li-lfshi
l- hamdu tanàwulu' ilmi fo- a k had ho l- hifzu yarunaqasq.

D'après al-Dhahabi donc i l y a un véritable tournant que I 'an 143
signale : une mise en masse de la science par écrit, de manière ordonnee, de
plus en plus scientif ique, par thèmes, en chapitres etc.. ce que la terminologie
du texte cité veut mettre tout clairement en evidence. pourquoi douter de la
justesse de ces mots, surtout qu'i l  s'agissait en général d'intellectuels tres
dévoués au service de leur religion et de la science, avant tout religieuse ou
corollaire de la religion à cette epoque, et pour laquelle ils avaient de toute
manière une véritable venération. Tout cela n'exclut en rien toute sorte
d'altération, voulue ou non voulue, qu'i l  n'est pas question d'aborder ici et
qui reste dans le cadre du comportement humain. Rien ne peut naitre ex nr-
hilo, sans évolution normale, sans tátonnements et balbutiements. on ne peut
qu'insister sur la réalité d'une littérature dans les premières decennies de
I' lslam, sans laquelle les grandes cuvres des generations postérieures ne sont
en aucune manière concevables, même si cette l itterature presente jusqu'à
maintenant des contours floux, incertains, vu le triste fait que nous ne pou-
vons, dans la plupart des cas, verif ier les donnees, que nous en l ivrent les
témoins postérieurs. Et malgre tout, i l  est du devbir des arabisants et islami-
sants de contribuer à ce que cette l itterature devienne plus claire. plus com-
préhensible, petit à petit, par une étude intense des premiers auteurs, se basant
sur ceux des savants qui ont lu, commenté les premières idees, les premiers
écrits, ou les premières "feuil les", pour reprendre le mot d'lbn TaghrÍbirdi,
dans leurs propres (Euvres : un travail dur, même lent, mais mené à la fois
avec de la sympathie et du sens critique nécessaire, qui classe, compare er
complète les textes les uns avec les autres, il finira par nous donner une idee
plus juste et plus vraie des debuts d'une culture qui s'est développe de manière
si étonnante. La culture islamique classique ne peut en effet être comprise, a
sa juste valeur, sans une compréhension prealable des premiers moments de la

(21) Ibn Taghr ib i rd i ,  a l -Nuj im al-zàhira,  éd.  Juynbol l -Mauhes,  Leyden ln5 l  sqq. ,  I .  - r8-
l 8 - 3 8 8 .  l l .
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pensée islamique : un phénomène bien important, qui nous pousse davantage

à cette demarche, et plaide par là en faveur de la montée vers les sources pre-

mieres. est bien ' I'interdépendonce des écrivains orobes de l'époque

clossique" qui est "notoire" : probleme important auquel on est confronté,

sitót que I 'on veut étudier de près les grands auteurs classiques des generations

postérieures' comme l'a noté si bien GérardLecomte,dans sa monographie sur

Ibn Qutayba, caÍ "le seul mérite d'une telle question est de persuader le cher-

cheur de l'importonce du probtème des sources dans la littérdture arabe pri-

mitive'422). Cette interdépendance est voyante dans tous les domaines de la

pensee islamique ; et remonter à la source, c'est souvent rehabil iter des écri-

vains mis de cóté, ou faire connaitre un talent méconnu auquel revient le

merite du pionnier, du createur. Aussi toute donnee bibliographique doit-elle

faire I 'objet d'une etude sérieuse, pour en examiner le contenu et la valeur, à

I'aide des textes susceptibles d'apporter une solution aux problèmes.

L'activité intense esquissee dans le passage d'lbn Taghribirdi s'effectue

donc dans plusieurs regions, en même temps ou de manière plus ou moins

successive, on ne peut le dire exactement ; mais i l en ressort une note très

importante, une innovation : le travail scientif ique acquiert un caractère

systematique, ordonné, qui envahit les provinces islamiques : le {i jà2, I ' Irak,

la Syrie, le Yémen et I 'Egypte. Est-i l etonnant de voir la science et les

methodes de transmission se systematiser, et l 'écriture se repandre de plUs en

plus, dans un empire qui grandit sans cesse ? Dans tous les domaines i l y a un

besoin plus grand de communication entre les différentes provinces : sur le

plan polit ique, administratif, religieux et economique, tout tend à developper

les besoins de I 'ecriture qui devient un instrument indispensable de vie, et dont

al-Qalqashandr nous clécrit le merite, avec tellement de conviction :

At-kitsbatu ussu l-mulki wa-'imsdu l-mumlakatí23) ("1'ecriture est la base du

règne et Ie pil ier du royaume"). En ce qui concerne I 'Egypte, i l  faut noter le

róle special qu'Ibn Taghribirdr lui reserve, puisqu'i l mentionne quatre de ses

grandes personnalités, ce qu'i l  ne fait pas pour les autres provinces : al-Layth

Ibn Sa,d. Ibn LahÍ,a, ,Abd Allàh Ibn al-Mubàrak et 'Abd Allàh Ibn Ii lahb,

c'est-à-dire deux maitres et deux de leurs disciples. Et notre auteur est amené

directement après son ami et mécène (et celui de tant d'autres savants en

Egypte et en dehors de ce pays !), sans lequel d'ail leurs non seulement cette

Ecole dite Egyptienne, mais aussi toute la science de I 'epoque en Egypte ne

peut  êt re b ien comPrise.

Celui qui fouil le, trouve toujours quelque chose, concernant cette activite

des égyptiens, notamment celle d'Ibn Lahr'a, bien que les autres, en particu-

(22) Gérard Lecomte,  Ibn Quatyba,  L 'homme, son Guvre,  ses idees,  Damas 1965, 479,  I  sqq.

(P IFD) .

e3\  V.  Subh al-  A,shá,  I ,  37,  I  I  :  v .  aussi  toute cet te page et  cel les qui  suivent ,  dans lesquel les

il ra'sseóble tout ce qui a été dit de bon à ce sujet'
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l ier son ami al-Layth, aient eu une part aussi considerable, dans ce processus

de mise par écrit. Mais nous avons une chance, bien plus que trois fois heu-
reuse, de constater qu'Ibn Lahr'a est presente dans les informations, qui nous
sont disponibles sur ce pays, comme le savant ideal, qui compose, transcrit,

{ icte, laisse transcrire, allant au devant des savants, ouvrant sa propre maison
à ceux qui le cherchaient, et aussi correspondant avec ceux qu'i ls ne voyait
pas, comme nous le prouvent plusieurs temoignages varies à ce sujet(24). Ainsi
tous les éléments sont réunis, pour donner de ce savant une image, spéciale-
ment interessante, même très intéressante, vu le peu d'informations s0res
qu'on a, par rapport à I 'activite des premieres generations islamiques dans ce
domaine. Cette chance est d'autant plus grande que nous avons certains
echantil lons, plus ou moins représentatifs, sur papyrus, et d'autres avec des
copies plus tardives d'originaux sur papyrus, qui ont éte mis par ecrit dans la
bibliothèque d'lbn Lahi'a, sous la surveil lance de ce dernier, ou écrits et
transcrits en Egypte et conserves chez lui : i l  s'agit des textes que j 'ai publies

ensemble dans ma Série (Codices Arabices Antiqui l- lV), que la Maison Otto
Harrasso-witz (Wiesbaden. R.F.A) me publie, et qu'on peut grouper sous
trois rubriques, susceptibles de documenter les propos tenus ici :

I - Production d'Ibn Lqhi'a et de ses disciples :

Le plus vieux rouleau de papyrus connu en Islam, qui nous soit arrivé en
or ig inal  :  i l  est  t ransmis par  un d isc ip le d ' lbn Lahr 'a,  c 'est -à-d i re 'Uthmán Ibn
Sàlih, Abu Yahyá al-Misrr (144-219/761-834) ; i l  est diff ici le de trancher avec

certitude à quelle date exacte i l a été mis par ecrit, derniere partie du II lVII.
siecle ou début du siecle suivant. La solution la plus raisonnable est de penser

à une date qui corresponde aux années, dans lesquelles le maïtre était encore
en v ie,  vu les bonnes re lat ions que le c l isc ip le avai t  avec son maï t re(25) .

II - Produit d'uutres sqvonls non ég.vptierts, rrtuis versiott.: Irttnsrtt i.:e.:
par des égyptiens, sur popyrus, et conservées vraisentblablenrent chez Ibn
Lohi'a (pormi ses usul ou furi') :

Là nous avons les deux specimens les plus vieux de leurs genres qui nous
soient arrivés, sous forme de livres dates, dans I 'histoire de la culture islami-
que : Hadit D-owud et Maghàzl Rssul Allah attribues à Wahb Ibn Munabbih
(34-ll0 ou l l4/654 - 55-728 ou732), dont le premier texte est daté de 229 de
I'Hégire, et le second de la même période, puisqu'i l s'agit du même transmet-
teur égyptien, Muhammad lbn Bahr al-Quast (Abu Talha), qui a appartenu à
la même époque des disciples d'Ibn Lahr'a, et, par conséquent, n'a pas pu
ignorer la BIBLIOTHEQUE de celui-ci . J'avais publié les deux textes, avec

A l -Dhahab i ,  M i zán ,  I I ,  4 i 8 ,  S -1  ;  I bn  Ha ja r ,  Ra f ,  a l - i s r ,  l ,  290 ,  l - 3 ;  I bn  Sa l l àm .
K .  a l -Amwá l .  Le  Ca i re  I 353 ,  1914 ,  48ó  n .  106 - .
R .G .  Khou ry , 'Abd  A l l àh  I bn  Lah i . a ,232  sqq .  :  su r  l e  d i sc i p l e ,  v .  i l g -122 .

(24)

(2s)
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une monographie sur I'auteur, comme premier volume de ma Série, men-
tionnée plus haut(26).

III - Production plus volumineuse d'outres savonts non égyptiens mois
installés en Egypte, qui dépendait étroitement de I'Ecole égyptienne, et donc
ovqnt tout d'Ibn Lafu'q, puisqu'il avait sa BELLE BIBLIOTHEQUE, avec
ses usul et furu' :

Kitab Bad' al-khalq wa-qipa; al-anbiy-a', attribué à Wstims lbn lufusa ibn
al-Furat al-FarisÍ al-Fasawt (mort 237/851), et transmis par son flls 'Umara

Ibn Watima Ibn Iufusa lbn al-Furat al-Farisi al-Fasawí, Abu Rifa'a, qui lui,
contrairement à son pere (savant et commergant de broderies persanes, venus
s'installer à Fustát), est né à Fustát, on ne sait pas quand, et mort là289/902.
Ce qui prouve que le pere avait connaissance des originaux ou des copies de
manuscrits sur papyrus, conservés en Egypte (très vraisemblablement dans la
même susdite BIBLIOTHEQUE) est bien le fait que par exemple la version
sur I'histoire du roi David, apportée par le père et son fils, n'est autre que la
version attribuee su susmentionné Wshb lbn Munabblft, qu'elle reproduit
mot à mot, en la gonflant, mais sans I'altérer, et c'est ainsi qu'elle a permis de
compléter les lacunes terrifiantes de la version de Wahb, d'une manière éton-
nante, comme on peut le voir dans mon edition et du texte de cet auteur-ci et
de celui des deux auteurs persans(27).

A cette rubrique on peut ajouter d'autres productions rattachees par
exemple au nom d'Assd lbn Iufusà (132-212 / 750-827), qui, omeyyade de
naissance, est venu s'installer en Egypte, fuyant la persécution contre sa
famille, a eté disciple d'Ibn Lahi'a et a transmis et de lui et de livres conservés
chez lui, comme je I'ai clairement montré plus d'uns fois(2s).

V. R.G. Khoury, Wahb B. Munabbih, 34 sqq : l lg sqq.
Id.,  Les légendes prophétiques, surtout 158 sqq, ló3 sqq.
Asad B. Mirsá, Kitàb az-Zuhd.., Wiesbaden 1976,27 sqq. ; et aussi R.G. Khoury, .Abd
Alláh Ibn Lahi'a, 134 sqq.

(26)
(2'7)
(28)

- 1 1 4 -


