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Ang l .  Un ive rsa l  

Esp.  Un ive rsa l  

→ Cosmopo l i t i sme,  mond ial i sa t ion 

En Occ iden t ,  l a  conno ta t i on  po l i t i que  de  l ’ un iverse l  es t  f réquemment  a t t r i buée  à  
Emmanue l  Kan t  (1724-1804) ,  dans  le  cadre  p lus  généra l  d ’une  ph i losoph ie  de la  
conna issance .  Au-de là  d ’ une ca tégor ie  du  jugement ,  l a  Cr i t i que  de  la  ra i son  pure  (1781)  
en fa i t  une  cond i t i on  t r anscendanta le  de  la  conna issance ,  comme pr inc ipe rég issan t  la  
to ta l i t é  des  phénomènes ,  dans  le  sens  newton ien  de la  p ropr ié té  qu i  vau t  pou r  l ’ un ive rs  
ent ie r .  De  là ,  l ’ un ive rse l  peu t  ê t re  mathémat isé e t  app l iqué  à  la  to ta l i té  des  ind iv idus  
d ’une  c lasse  dé te rminée ,  de  même que  les  lo is  phys iques  fondent  l ’ un ive rsa l i sa t ion  du  
monde en  se  fondan t  su r  des  p rocédures  sc ien t i f i ques .  Le  d iscours  ra t ionne l ,  en  
ph i losoph ie  no tamment ,  se fonde  su r  le  même p r inc ipe  sc ien t i f i que  au  nom de  
l ’ un ive rsa l i té  qu ’ i l  revend ique ,  se lon  un  mode de ra t iona l i té  du  d iscours  qu i  es t  
con tes tée  par  le  scep t i c i sme … 

Sur  le  p lan  é th ique ,  Kant  f onde  l ’ un ive rse l  su r  son  carac tè re  fo rme l .  Une lo i  mora le  a  
une va l id i té  un ive rse l le  s i  e l l e  t rouve  son  fondement  dans  la  ra ison  p rat i que ,  c ’es t -à -
d i re  dans  la  facu l té  de  l ’ un ive rse l ,  e t  non  dans l e  sen t iment ,  ca r  ce lu i -c i  es t  tou jours  
par t i cu l ie r .  Ce  p r inc ipe es t  expr imé dans  la  fameuse  max ime «   je  do is  t ou jours  me 
condu i re  de  te l l e  so r te  que je  pu isse  auss i  vou l o i r  que  ma max ime dev ienne une  lo i  
un ive rse l le  »  (Fondements  de  la  métaphys ique  des mœurs ,  1785) .  Fondé sur  l a  ra ison  
pra t ique ,  tou t  p r inc ipe  mora l  ne  se ra  va l ide  que s ’ i l  peu t  ê t re  adop té  par  tous  sans  
qu ’ i l  en  résu l te  une  cont rad ic t ion ,  ce  qu i  imp l i que qu ’ i l  do i t  res te r  forme l  e t  renoncer  
à  énoncer  des  con tenus .  Cet te  dé f in i t i on  fo rme l l e  de  l ’ un ive rsa l i té  es t  con tes tée  par  G.  
W. F .  Hege l  (1770-1831) ,  pour  qu i  un  «  un ive rse l  conc re t  »  peu t  tou t  au t ant  ê t re  non  
con t rad ic to i re  dès  lo rs  qu ’ i l  émerge  d ia lec t iquement  du  con tenu  lu i -même (Sc ience  de  la  
l og ique ,  1812) .  La  no t ion de  l ’É ta t  moderne  e t  r a t ionne l  en  dér i ve ,  qu i  es t  ce t  
un ive rse l  réa l i sé  dans  l ’H is to i re .  

Sur  le  p lan  é th ique  e t  po l i t i que ,  deux  concep t ions  dér i ven t  de  ce t te  oppos i t i on  :  l es  
tenan ts  du  l i bé ra l i sme s’ i nsc r i ven t  dans  un  hor i zon  kan t ien  en  ma in tenant  l ’ ex igence  de  
pr inc ipes  de  jus t i ce  ra t i onne ls  e t  va lab les  un iverse l lement ,  en  s ’opposant  pa r  là  au  
re la t i v i sme ou  au  communauta r i sme,  fondés  sur  la  spéc i f i c i té  de  la  connai ssance  e t  des  
va leurs  humaines  ( ind iv i due l les  ou  co l lec t i ves )  i nca rnées  dans  les  cu l tures  e t  dans  
l ’ h i s to i re .  On conna i t  à  ce t  égard  la  ph i losoph i e  de  Hege l ,  fondée  su r  deux  thèses  
essen t ie l l es .  D ’une  par t ,  l a  ph i losoph ie  cu lmine dans  la  c royance  en  la  pr imauté  du  
monothé isme e t ,  d ’au t re  par t ,  dans  une  concep t ion du  temps qu i  en  décou l e  e t  se  t radu i t  
par  l ’ i dée  d ’un  p rogrès  un i l i néa i re  des t iné  à  l ’ accompl i ssement  de  l ’ espr i t .  On  t rouve  
l à  deux  oncep t ions  a f f ines  –  l ’ o r ien ta t ion  té léol og ique  de  la  pensée  de  l ’ h i s to i re  en  
Occ iden t ,  e t  son  accompl i ssement  dans  une  fo rme d ’un ive rsa l i té  d ic tée  par  l ’ h i s to i re  
un ive rse l le  e t  l a  f i na l i té  don t  e l l e  es t  pourvue,  o r ien tée  ve rs  un  p rogrès  con t inu ,  qu i  
réappara issen t  no tamment dans  la  thèse  compla isamment  adop tée  par  que lques  ph i losophes  
con tempora ins  fasc inés  par  l ’ i dée  de  «  la  f i n  de l 'H is to i re  » .  Après  Ko j ève ,  Fukuyama 
pos tu le  la  «  f i n  de  l ’ h i s to i re  » ,  qu i  ve r ra i t  l e s  na t ions  du  monde se  fondre  à  l ’ ho r i zon  
un ique  du  déve loppement  de la  démocra t ie  e t  de  l ' économie  l i bé ra le  incarnées  par  le  
modè le  amér ica in ,  e t  qu i  fa i t  écho  à  la  v i s ion  de Hege l  du  sens  de  l ' h i s to i re  comme 
réa l i sa t ion  de  l 'Espr i t  abso lu ,  l ’ esp r i t  du  monde devenu  consc ien t  de  lu i -même par  la  
ph i losoph ie ,  la  cons t ruct i on  de  l 'É ta t  p russ ien  e t  la  sc ience .  Ce  schéma imprègne 
major i ta i rement  la  pensée de  l ’ h i s to i re  en  Occ ident ,  qu i  chez  Hege l  es t  rég ie  pa r  la  
ra i son  e t  gu idée  par  la  Prov idence  d iv ine  ve rs  ses  f ins  :  «  … c ’es t -à -d i re  la  f i n  u l t ime  
du monde,  abso lue  e t  ra t i onne l le  »  (2011 ,  39 ) .  Cet te  rep résen ta t ion  de  l ’ un ive rse l  n ’en  
es t  en  réa l i té  qu ’une  p ro jec t ion  spéc i f i que ,  en rac inée  dans  une  cu l tu re  par t i cu l iè re  
qu ’ i l  expr ime exp l i c i tement  :  «  Le  con tenu  de  la  re l i g ion  ch ré t ienne  en  tan t  que  le  p lus  
haut  s tade  de  déve loppement  de  la  re l ig ion  co ïnci de  par fa i tement  avec  le  con tenu  de  la  
v ra ie  ph i losoph ie .  »  (1971) .  Lo in  de  ce  thé isme progress is te ,  Baude la i re,  p lus  luc ide ,  
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dénonça i t  à  la  même époque ce  p rogress isme des t r uc teur  don t  les  en jeux  se p réc isen t  
au jourd ’hu i  sous  nos  yeux  :  «  I l  es t  encore  une  er reur  fo r t  à  la  mode,  de laque l le  je  
veux  me garder  comme de  l ’ en fe r  –  je  veux  par le r  de  l ’ i dée  du  p rogrès .  Ce fana l  obscur ,  
i nven t ion  du  ph i losoph isme ac tue l ,  b reve té  sans  garan t ie  de  la  Na tu re  ou de  la  D iv in i té ,  
ce t te  lan te rne  moderne  j e t te  des  ténèbres  su r  tous  les  ob je ts  de  la  conna issance  ;  l a  
l i be r té  s ’évanou i t ,  l e  chât iment  d ispara î t .  Qu i  veu t  y  vo i r  c la i r  dans  l ’ h i s to i re  do i t  
avant  tou t  é te ind re  ce  f ana l  pe r f ide .  Ce t te  Idée g ro tesque  qu i  a  f l eu r i  su r  le  te r ra in  
pour r i  de  la  fa tu i té  moderne ,  a  déchargé  chacun  de son  devo i r ,  dé l i v ré  t oute  âme de  sa  
responsab i l i t é ,  dégagé  l a  vo lon té  de  tous  les  l i ens  qu i  lu i  imposa i t  l ’ amour  du  beau  :  
e t  les  races  amo indr ies ,  s i  ce t te  navran te  fo l ie  du re  long temps,  s ’endormi ron t  su r  
l ’ o re i l l e r  de  la  fa ta l i t é  dans  le  sommei l  rado teur  de  la  décrép i tude .  Cet te  in fa tua t ion  
es t  le  d iagnos t i c  d ’une  décadence  dé jà  t rop  v i s i b le  » .  

La to rs ion  sub ie  pa r  la  d ia lec t ique  hégé l ienne  obé i t  à  ce  même b ia is  ca r ,  s i  e l l e  répond  
dans  une  ce r ta ines  mesure aux  oppos i t ions  hérac l i t éennes  engendrées  par  des  oppos i t ions  
ou an t i thèses  vé r i tab lement  d ia lec t iques ,  pu is  à l a  s t ruc tu re  an t inomique inhéren te  à  la  
pensée se lon  Kan t ,  e l l e  res te  a t t i rée  pa r  l ’ i dée amb igüe  chez  Hege l ,  s inon a rb i t ra i re ,  
d ’une  syn thèse  qu i  cons t i t ue ra i t  un  compromis ,  ambigu  ca r  o r ien té  ve rs  l ’ i dée  
un i f i ca t r i ce  d ’une  syn thèse .  Ce l le -c i  es t  en  e f f e t  super f lue ,  s i  e l le  ne dés igne  que  
l ’ un  des  te rmes  de  l ’ an t i nomie ,  ou  encore  la  thèse  ou  l ’ an t i thèse  s i  l ’ une des  deux ,  
comme i l  es t  log ique ,  est  l ’ i dée  même d ’un i f i ca t i on  opposée  à  la  d i f fé renc ia t ion ,  ou  
l ’ ob jec t i v i té  à  la  sub jec t i v i té .  Au t rement  d i t ,  l a  syn thèse  imag inée  comme t ro is ième 
te rme ou  abour issement  ag i t  dé jà ,  cosn t i tu t i vement ,  dans  l ’ oppos i t i on  dynamique  des  
te rmes  qu i  s ’a f f ron ten t  e t  ne  peu t  en  ê t re  abs t r a i te  ou  lu i  ê t re  superposée  ou  
sur imposée ,  sous  pe ine  d’ annu le r  l a  d ia lec t ique  e l le -même. 

Aut re  t ra i t  de  l ’ un ive rse l  pos tu lé ,  l a  conna issance  sc ien t i f i que  à  l ’ époque de  
l ’Expos i t i on  un ive rse l le  de  1855  se  t rouva i t ,  tout  au tan t  que  la  ph i losoph ie ,  
par t ie l l ement  en rac inée  dans  une  v is ion  cu l tu re l l e  du  monde.  Comme le  rappor te  Lu is  
Gonza lez -Mest res  (2014) ,  Pau l  B roca  p résen te  en  1879 les  Ins t ruc t ions  rel a t i ves  à  
l ’ é tude  an th ropo log ique  du sys tème den ta i re  à  la  Soc ié té  d ’An th ropo log ie de  Par i s ,  su r  
l esque l les  i l  s  fonde  pour  p ré tendre  à  l ’ ex is tence  de  «  races  supér ieu res  »  e t  de  «  
races  in fé r ieu res  »  pa rmi  l es  d i f fé ren tes  «  races  humaines  » .  Observan t  l es  asymét r ies  
dans  le  fonc t ionnement  du cerveau ,  l ’ i l l us t re  savan t  ava i t  é t ab l i  l a  l oca l i sa t ion  des  
f onc t ions  cé rébra les ,  cont re  la  théor ie  du  ho l i s me cérébra l .  S ’ i l  observe que  les  
l és ions  du  lobe  f ron ta l  gauche (e t  no tamment  ce  qu 'on  appe l le ra  «  l ' a i re de  Broca  » )  on t  
des  conséquences  p lus  g raves  que  ce l les  du  lobe  f ron ta l  d ro i t  su r  l a  p roduc t ion  de  
l angage  o ra l ,  i l  avance  auss i  que  la  masse  cé rébra le  es t  p lus  impor tan te chez  les  
«  races  supér ieu res  »  que chez  les  «  races  in fé r i eu res .  De  même,  i l  t i re  de  l ’ é tude  des  
sys tèmes den ta i res  que  « l ' a t roph ie  e t  l ' absence de  la  den t  de  sagesse  sont  beaucoup 
p lus  communes  dans  les  r aces  supér ieu res  que  dans  les  races  in fé r ieu res .  Nous  appe lons  
donc  tou te  l ' a t ten t ion  des  observa teurs  su r  l ' évo lu t ion  e t  la  cons t i tu t i on de  la  den t  de  
sagesse  dans  les  d i ve rses  races  humaines .  ( . . . )  » .  L ’honorab le  p ro fesseur  de  
l ' un ive rs i té  de  Par is  e t  académic ien ,  fonda teur  de la  Soc ié té  d ’an th ropol og ie  de  Par i s ,  
écr i va i t  auss i  en  1861  :  «  La  femme é tan t  p lus  pet i te  que  l ' homme,  e t  l e  po ids  du  
cerveau  va r ian t  avec  la  ta i l l e ,  on  s 'es t  demandé s i  l a  pe t i tesse  du  ce rveau de  la  femme 
ne dépenda i t  pas  exc lus i vement  de  la  pe t i tesse  de son  co rps .  Ce t te  exp l i ca t ion  a  é té  
admise  par  T iedemann.  Pour tan t  i l  ne  fau t  pas  perd re  de  vue  que  la  femme es t  en  moyenne 
un peu  mo ins  in te l l i gen te  que  l ' homme ;  d i f fé rence  qu 'on  a  pu  exagére r ,  mais  qu i  n 'en  
es t  pas  mo ins  rée l le .  I l  es t  donc  permis  de  supposer  que  la  pe t i tesse  rel a t i ve  du  
cerveau  de  la  femme dépend à  la  fo i s  de  son  in fér i o r i té  phys ique  e t  de  son in fé r io r i té  
i n te l lec tue l le .  »  

Si  l ’ un ive rse l  ph i losophi que  res te  dans  le  cadre qu i  l u i  es t  p ropre ,  i l  l u i  a r r i ve  auss i  
de fonder  un  un ive rse l  po l i t i que  e t  i déo log ique  qu i  s ’en  réc lame.  L ibé ral i sme,  marx isme,  
nat iona l i sme,  éco log isme e t  au t res  «  i smes  »  se  pré tendent  vo lon t ie rs  uni ve rsa l i s tes ,  
s ’ i l s  n ’en  p rennen t  le  chemin  de  façn  so f t  ou  hard .  Sys tèmes d ’ idées ,  les  idéo log ies  
ten ten t  de  le  jus t i f i e r  au nom d ’une  cause  po l i t i que ,  d ’une  idée  ph i losoph ique  ou  d ’une  
conv ic t ion  mora le  ou  é thi que .  A ins i  l e  marx isme na i t  en  tan t  que  mouvement  
soc iopo l i t i que  e t  comme ph i losoph ie  au  dépar t  de l ’ ana lyse  des  fa i t s  économiques  dans  le  
con tex te  h is to r ique  de  l a  na issance  de  l ’ i ndus t r i e  manufac tu r iè re ,  de  l ’ essor  des  
bourgeo is ies  par  la  dé fai t e  des  a r i s toc ra t ies  d ’ anc ien  rég ime e t  de  l ’ expans ion  
co lon ia l i s te  e t  m iss ionna i re  des  pu issances  européennes .  Dans  ce  con tex t e ,  i l  se  veu t  
un ive rse l  pa r  l ’ émanc ipat i on  de  l ’ ê t re  humain  qu’ i l  conço i t  au  mi l i eu  du X IX e  s ièc le  en  
donnant  son  in te rp ré ta t i on de  l ’ h i s to i re  des  soci é tés .  Par  la  su i te  ou  para l lè lement ,  
des  idéo log ies  concur rentes  revend iquen t  d ’au t res  fo rmes  d ’un ive rsa l i sme su r  d ’au t res  
bases  :  l ’ éco log isme par t  de  la  b io log ie  dans  le  p ro longement  des  t ravaux  du  zoo log is te  
a l lemand Erns t  Haecke l ,  qu i  en tenda i t  en  fa i re  l ’ une  des  p r inc ipa les  b ranches  des  
sc iences  de  la  na tu re .  Le l i bé ra l i sme,  de  son  côté ,  se  rédu i t  peu  à  peu  à  l ’ économisme 
et   se  vo i t ,  sous  la  houl e t te  des  en te rp r i ses  p r i vées  e t  de  la  «  ma in  inv is ib le  »  d ’Adam 
Smi th ,  menant  la  mond ia l i sa t ion  ve rs  la  «  f in  de l ’ h i s to i re  » ,  jusqu ’à  ce que  les  c r i ses  
récen tes  met ten t  en  dou te  la  miss ion  c i v i l i sa t r i ce  qu ’annonça i t  l a  Wor ld Bus iness  
Academy (Ra ls ton  2005 ,  Khan 2008 ,  Harmann 2009) .  L ’ i déo log ie  p rend  i c i  un tou r  quas i  
re l ig ieux ,  qu i  vo i t  dans l es  a f fa i res  «  non  seu l ement  l ’ assoc ia t ion  des  i nves t i sseurs  du  



monde de  l ’ en te rp r i se  pour  échanger  des  in fo rmat i ons  e t  favor i se r  l a  co l l ég ia l i t é  » ,  
mais  cons idère  ce  monde comme l ’ i ns t i tu t ion  dominante  de  la  soc ié té  con tempora ine  e t ,  à  
ce  t i t re ,  ce l le  qu i  es t  l e  mieux  à  même de  répondre  à  une  évo lu t ion  rap i de e t  à  d i f fuser  
ses  p ra t iques  dans  le  monde pou r  réve i l l e r  l ’ espr i t  d ’en te rp r i se  chez  l ’ homme  :  «  Le  
monde des  a f fa i res  es t  devenu,  aucours  des  c inquante  dern iè res  années ,  l ’ i ns t i tu t ion  la  
p lus  pu issan te  de  la  p lanète .  Dans  tou te  soc ié té,  l ’ i ns t i tu t ion  dominan te es t  appe lée  à  
l a  p rendre  en  charge  dans  sa  to ta l i té ,  comme le  f i t  l ’Eg l i l se  à  l ’ époque du  Sa in t  Empi re  
Romain .  Ma is  l ’ en tepr i se n ’a  pas  de  te l l e  t rad i t i on ,  c ’es t  un  ro le  nouveau qu ’e l le  ne  
comprend  e t  n ’accep te  pas  encore  b ien  »  (Harmann 2005) .  

D’au t res  fo rmes  de  réduct i on  e t  de  su rex tens ion  de l ’ un ive rse l  se  re t rouven t  dans  de  
nombreux  mouvements ,  i déo log ies  ou  concep ts ,  te l s  que  l ’ i dée  de  soc ié té  c iv i l e  mond ia le  
assoc iée  à  la  po l i t i que  des  d ro i t s ,  l ’ i dées  des  (b iens)  communs e t  des  i ns t i tu t ions  
démocra t iques .  Que l les  que so ien t  l eu rs  ve r tus ,  e l les  ignoren t  f réquemment  les  v isées  
exc lus ives  e t  con f l i c tuel l es  qu i  décou len t  de  leur  ca rac tè re  par t ie l ,  par t i a l  ou  
par t i cu la r i s te  l i é  à  la  prégnance  du  po l i t i que ,  de l ’ économique  ou  du  cul t u re l .  

Une dern iè re  fo rme d ’un i verse l ,  sans  dou te  la  p l us  pu issan te ,  es t  ce l le  que por ten t  l es  
mess ian ismes re l ig ieux ,  dont  p lus ieurs  se  dé f in i ssen t  dans  leu rs  fondements  comme dans  
l eu r  f i na l i té  comme nécessa i rement  un ive rse ls .  Ai ns i ,  l e  ch r i s t i an isme a pendant  
l ong temps surdé te rminé  l e  po l i t i que ,  no tamment  dans  les  rég ions  cu l tu re l l ement  
ca tho l iques  –  p lus  de  400 ans  on t  é té  nécessa i res  pour  que  l ’Ég l i se  ca tho l ique  accep te  
l a  modern i té  lo rs  du  Conc i le  Va t i can  I I  de  1964 ,  en  renonçant  pa r  exemple à  l ’ adage  
sécu la i re  :  «  Hors  de  l ’ Ég l i se ,  pas  de  sa lu t  » .  

De même,  l ’ i s lam en  son  cen t re  h is to r ique  ma in t i ent  depu is  ses  o r ig ines  l e  p r inc ipe  de  
l a  da ’awa,  qu i  ob l ige  les  f idè les  à  p ropager  l ’ i s lam  dans  le  monde en t ier .  L ’ i s lamisme 
con tempora in  e t  l a  guer r e  sa in te  ( j i had)  qu i  l ’ e xacerbe  en  son t  une  résurgence  v io len te ,  
exacerbée  se lon  Mar t inez-Gros  (2014 ,  2016)  pa r  l a  pa ix  ins tau rée  au  se in des  soc ié tés  
occ iden ta les ,  vues  comme l e  cen t re  du  monde moderne .  L ’h is to r ien  reprend i c i  l a  
concept ion  un ive rsa l i s te de  l ’ h i s to i re  théor i sée pa r  Ibn  Kha ldoun  (1332 -1406) ,  qu i  veu t  
que les  emp i res  na issen t  dans  la  v io lence ,  p rospèren t  dans  la  pa ix  qu ’ i l s  ins tau ren t  en  
l eu r  cen t re  e t  déc l inen t  sous  l ’ e f fe t  de  la  v io l ence  qu i  se  dép lo ie  à  leurs  marges .  
L 'un ive rsa l i sme d ' Ibn  Kha ldoun  s 'a rbou te  dès  lo r s  su r  une  idéo log ie  communauta r i s te  
p lu tô t  qu ’un ive rsa l i s te ,  ca r  s i  l ’ i s lam accorde  l e  s ta tu t  de  la  dh imma aux  «  gens  du  
L iv re  »  ( ju i f s  e t  ch ré t i ens)  censé  les  p ro téger  sans  leu r  imposer  de  se  conver t i r ,  ce  
même s ta tu t  exc lu t  l ’ égal i t é  avec  les  musu lmans ,  ca r  «  . . .  i l s  son t  soumi s  à  des  
d isc r im ina t ions  f i sca les,  c i v i l es  e t  ju r id iques  ( . . . )  ;  i l s  do iven t  hab i te r  dans  des  
quar t ie rs  c los ,  n ’u t i l i s er  comme montu res  que  des  ânes ,  avo i r  des  ma isons  p lus  basses  
que ce l les  des  musu lmans,  s ’écar te r  devan t  eux  dans  la  rue  ;  devan t  les  t r i bunaux ,  leu r  
témo ignage  es t  nu l  e t  non avenu . . .  »  (Perez  2018,  122) .  

Une au t re  fo rme de  d j ihads ime (guer re  sa in te )  est  i ssue  de  l ’ i ns ta l la t ion de  la  fami l le  
des  A l  Saoud e t  de  l ’ un i f i ca t ion  de  la  pén insu le a rabe  qu ’e l le  opère  avec  l ’ appu i  de  la  
fami l le  des  A l  Che ikh  (ce l le  de  Abd  a l  Wahhab,  d’ où  le  nom de  «  wahhab isme ») .  Ce t te  
rena issance  lég i t ime la  guer re  des  Saoud con t re  l ’Emp i re  Ot toman e t  l es  t r i bus  a rabes  
par  la  vo ie  t rad i t i onne l l e  du  d j ihad ,  qu i  remonte à  la  p r i se  de  la  Mecque.  Le  rég ime 
saoud ien  consacre  de  la  sor te  l ’ a l l i ance  dé f in ie dans  le  canon re l i g ieux du  po l i t i que  e t  
du re l ig ieux ,  tou t  en  combat tan t  pa r  a i l l eu rs  les  ennemis  in te rnes  à  l ’ i s lam ou  
d iss iden ts  comme le  ch i i sme,  don t  l es  membres ,  se lon  les  sa la f i s tes  qu iét i s tes  ou  
d j ihad is tes ,  do iven t  ê t r e  massacrés  sans  jugement  comme le  fa i t  l ’É ta t  i s lamique .  Ce  
dogme es t  a f f i rmé par  la  L igue  i s lamique  mond ia l e  (p résen te  dans  120  pays  e t  maî t re  
d ’une  c inquan ta ine  de  l i eux  de  cu l te  en  Europe) ,  don t  la  char te  énonce  que «  Nous ,  É ta ts  
membres ,  a f f i rmons  éga lement  no t re  conv ic t ion  qu’ i l  ne  saura i t  y  avo i r  de pa ix  dans  le  
monde sans  l ’ app l i ca t ion des  p r inc ipes  de  l ’ i s lam.  »  Ce p r inc ipe  un ive rsa l i s te  permet  à  
un re l ig ieux  i ran ien  en  1989 d ’appe le r  au  meur t r e  du  romanc ie r  Sa lman Rushd ie ,  ré fug ié  
en Europe  (e t  de  tous  ses  éd i teu rs  dans  le  monde)  pour  avo i r  abordé  dans Les  Verse ts  
sa tan iques  un  ép isode  du Coran  re la tan t  la  séduct i on  de  Mohammed par  les Hour is .  Le  juge  
suprême,  Khomeyn i ,  fau t - i l  l e  d i re ,  es t  jusqu ’à  ce  jou r  l ’ emb lème e t  l ’ honneut  de  la  
Répub l ique  i s lamique  d ’ I ran .  

Le wahhab isme représen te,  comme le  sou l igne  un  t héo log ien  musu lman c i té  par  Cornesa  
(2016) ,  l a  fo rme musu lmane du  to ta l i t a r i sme re l i g ieux ,  rebab t i sé  sa la f i s te  pa r  une  
déc is ion  po l i t i que  d ’Abd a l -Az iz  Ibn  Saoud pour  suppr imer  l ’ usage  du  te r me 
« wahhab isme » ,  es t  à  cet  égard ,  comme le  remarque un  théo log ien  musu lman c i té  par  le  
même au teur ,  «  … la  ve rsi on  la  p lus  rac is te ,  l a  p lus  an t i sémi te ,  l a  p lus homophobe,  la  
p lus  misogyne ,  e t  l a  p lus  sec ta i re  de  l ’ h i s to i re  » .  

La Lo i  fondamenta le  saoud ienne  p romulguée  en  1992 ma in t ien t  l e  p r inc ipe  de la  da ’awa,  
c ’es t -à -d i re  l ’ ob l iga t ion de  p ropager  l ’ i s lam  :  «  L ’É ta t  p ro tège  la  fo i  i s lamique  e t  
app l ique  la  Char ia  i s lami que .  L ’É ta t  impose  le  bi en  e t  combat  le  ma l  ;  i l  accompl i t  l es  
devo i rs  auxque ls  l ’ appe l l e  l ’ i s lam.  »  Le  po l i t i que y  es t  subordonné ,  se l on l ’ a r t i c le  34  
qu i  p réc ise  que  «  La  dé f ense  de  la  re l ig ion  i s lamique,  de  la  soc ié té  e t  de la  pa t r ie  es t  
l e  devo i r  de  chaque  c i toyen .  »  On a jou te ra  cependant  que  ce  p r inc ipe  n ’es t  pas  que  
saoud ien ,  ca r  les  45  E tat s  membres  ma jo r i ta i rement  musu lmans  de  l ’Organ i sa t ion  de  la  
coopéra t ion  i s lamique  (OCI )  on t  in tég ré  dans  leur  cons t i tu t ion ,  comme l ’ énonce la  



Déc la ra t ion  des  d ro i t s  de l ’ homme en  i s lam adoptée au  Ca i re  en  1990  par  l ’OCI ,  l e  
pr inc ipe  qu i  cons idère  l a  char ia  comme l ’un ique  source  de  ces  d ro i t s .  Ce p r inc ipe  n ’es t  
pas  nouveau  e t  ava i t  é té théor i sé  par  Av icenne  et  Ibn  Ka ldoun  ( IXe  e t  X I Ve s ièc le )  pour  
sce l le r  l ’ a l l i ance  en t re l a  fo i  e t  l a  ra ison  en  une communauté  de  c royant s  ( umma)  rég ie  
par  les  p r inc ipes  fondamentaux  de  la  théocra t ie .  

I l  appara î t ,  au  vu  de  ces  d ive rses  ambi t ions  un i versa l i san tes ,  que  le  pos tu la t ,  vo i re  la  
c royance  en  une  convergence  p rogress ive  e t  mond i a l i sée  des  cu l tu res  ve rs l es  va leu rs  
d ’ insp i ra t ion  occ iden ta l e  posées  ou  imposées  comme un ive rse l les  es t  remisse  en  ques t ion .  
Cel les -c i  son t  m ises  en  concur rence  avec  d 'au t res  un ive rsa l i smes ,  fussent - i l s  i ssus  
d ' idéo log ies  par t i cu l iè r es  imposées  comme un ive rse l les ,  e t  se  t rouven t  de ce  fa i t  
con tes tés  par  l ' a f f i rmat i on  de  ces  couran ts  concur ren ts .  A ins i ,  l e  cap i t a l i sme 
par t ie l l ement  l i bé ra l  de l a  Ch ine  se  réc lame de  p lus  en  p lus  de  va leu rs  
(néo)con fuc ian is tes  t radi t i onne l les  p ropres ,   l e  déve loppement  économique des  pays  d i t s  
émergen ts  su i t  une  vo ie  para l lè le ,  l ' i s lam pré tend re ins tau re r  sous  d iverses  fo rmes  la  
prédominance  canon ique  du re l ig ieux  su r  le  po l i t i que ,  e t  l ' hé r i tage  h is t or ique  des  
pouvo i rs  impér iaux  t rouve dans  ces  d ive rs  courant s  une  nouve l le  v igueur  (Ch ine ,  Russ ie ,  
Inde) .  La  mond ia l i sa t ion des  va leu rs  censées  fondées  l ' un ive rse l  s 'en  t r ouve  a f fa ib l i e  
e t  éc la i re  du  même coup  l e  ca rac tè re  par t i cu l ie r  de  l ' un ive rsa l i sme de  t rad i t i on  
européenne.  De  même que  cer ta ins  ana lys tes  en t revo ien t  d i ve rses  tendances  à  une  
"démond ia l i sa t ion"  co r rél a t i ve  aux  rep l i s  i den t i t a i res ,  l ' évo lu t ion  des  va leurs  
«  désun ive rsa l i se  »  ce l l es  qu i  s 'é ta ien t  imposées  comme un ive rse l les  à  l a  faveur  des  
co lon isa t ions  e t  de  l ' é t ab l i ssement  de  l ' o rgan isat ion  d i te  p réc isément  " un ive rse l le  
( l 'ONU)  e t  s i tue  le  fond eu ropéen comme une  express ion  cu l tu re l le  par t i c u l iè re  parmi  
d 'au t res  de  ce  qu i  pour r a i t  ou  devra i t  ê t re  l ' ensemble ,  pour  ne  pas  d i re l e  sys tème des  
soc ié tés  de  la  p lanè te .  
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