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LES CHEMINS DU LULLISME 
EN EUROPE 

EUSEBI COlOMER HI S TOR I EN DE L A P HI LOSOP HI E ET MEMBR E DE L' I NS TIT UT D ' ÉTU D ES CA TAL AN ES 

R 
aymond Lulle n'est poS seulement 
le plus grand penseur médiéval 
de langue catalane . 11 est aussi le 

seul philosophe de notre pays ayant pas
sé les frontieres et bénéficiant d ' une cer
taine répu tation, bonne ou mauvaise se
Ion les cas, aupres de quelques grandes 
personnalités de la pensée européenne. 
Le lullisme sous ses formes diverses sera 
présent lors du passage du Moyen Áge a 
la Renaissance, dans le reve Renaissance 
et baroque propre a cette époque histo
rique d'une science universelle et dans les 
discussions sur la méthode scientifique de 
la premiere modernité . 
L' origine de cet ex traordinaire phénome
ne culturel réside en portie dans les mul
tiples intérets présents dans la pensée ar
tistique , capab les d ' atti rer l' attention 
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d' auteurs de styles tres divers o La légen
de fera le reste. Peu apres so mort, on at
tribua a Lulle le Te stamentum, /'oeuvre 
fondamenta/e de /'a/chimie pseudo-/u 
lIienne, qui donnero bientot origine a en 
viron quatre-vingt textes semblables, dans 
lesquels les recettes des alchimistes pour 
la fabrication de I'or et de I' eli x ir de lon
gue vie se mélangent avec les lettres , les 
figures et les procédés combinatoires de 
l' Art. 11 en ira de meme un sieele et demi 
plus tard avec De auditu cabba/istico, un 
ouvrage tentant d ' harmoniser l' Art avec 
la Cabale, et dont l' auteur était le méde
cin et philosophe véronais Pietro Mai 
nardi , mais qui fut bient6t considéré com
me une oeuvre de maltre Raymond et fut 
donc inc luse en tant que telle dans la fa 
meuse anthologie lullienne de Lazarus 

CA TAL ÓN I A 

Zetzner, publiée a Strasbourg en 1598 et 
rééditée en 1609, en 161 7 et en 165l. 
Pour bien des gens des XVle et XVll e sie
eles , le Lulle légendaire, alchimiste et ca
baliste substituera presque le véritable Lu 
lIe . Pourtant, comme le signala A. 
Bonner, notre aversion justifiée pour la 
littérature apocryphe ne devrait pos nous 
faire perdre de vue le fa it que ces oeuv 
res sont aussi une portie importante de 1' 
histoire du lullisme et donc de celle de la 
pen sée européenne de la Renai ssance et 
du Baroque. 
L' hi stoire du lullisme en Europe commen
ce avec les efforts de maltre Raymond 
pour di ffuser so pen sée . Dan s les dernie
res années de so vie , afin de favori ser la 
diffusion de cette pensée, Lulle prit soin 
de confier troi s collections de ses écrits 
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au couvent de franciscains de Pa lma, a 
la Chartreuse de Vauvert, pres de Paris 
et a Perceval Spino la , son ami et son 
amphitryon a Genes . 1I fa ut encore a jou
ter a cela ses nombreux voyages . Notre 
infatigable vagabond visita Paris trois 
fois et fit une quinzaine de séjours en Ita
lie. 11 n' est done pas étonnant que les pre
miers chemins du lullisme en Europe pas
sen t par la France et l'ltalie . 
De fait, le lullisme franc;:ais vient des con 
tacts de maTtre Raymo nd avec les milieux 
universitaires de Paris afin de réunir quel
ques disciples qui maintiennent vivante la 
flamme de sa pensée. C' est le cas des 
deux maTtres de la fac ulté d' arts, Pierre 
de Limoges et Thomas Le Myésier (t 
1330). Disciple dévot et entreprenant, Le 
Myésier réunit dans sa maison d' Arras, 
ou i l s' était établi comme chanoine, une 
riche co ll ection lull ienne. Apres la mort 
de maltre Raymond, le bon chanoine 
utilisa ce fonds pour composer trois an
thologies d'écrits du Bienheureux : l' Elec
torium magnum, un compendium volumi-

neux des développements doctrinaux de 
Lulle a partir d ' une sélection de textes 
extraits de ses oeuvres ; l' Electorium 
medium , une seconde compilation plus 
breve que l' antérieure ; et l' Electorium 
parvum ou Breviculum, un troisieme re 
cueil encore plus rédu it, dont le manus
crit conservé a la Bibliotheque de Karls 
ruhe comprend une magnifique série de 
douze miniatures, avec des scenes de la 
vie de Lulle, qui furent confectionnées 
pour commémorer la cérémonie pa latine 
de l'oHrande faite par Le Myésier des 
trois rédactions de son oeuvre a la reine 
de France Jeanne d ' Evreux. 
Nous ne savons pas grand chose du lu
IIisme parisien du XIVe siecle et du début 
du XVe. Pourtant, le fait que I'on veuille lui 
rendre la vie impossible prouve que la 
graine semée par Lulle et cu ltivée par Le 
Myésier n'était pas tota lement morte . Vers 
1390, la faculté de théo logie de Paris, en 
proie a de nouveaux courants nominalis
tes , décréta I' interdiction des doctrines lu
II iennes dans I' enseignement théo logique. 
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Pour enfoncer le clou , une lettre oHicielle 
fut envoyée a la Chartreuse de Vauvert de
mandant le retrait des oeuvres du bien
heureux de la bibliotheque, oeuvres qui 
faisaient l' objet de consultations de la part 
des maltres et des étudiants de la Sorbon
neo Les promoteurs de ces mesures étaient 
Pierre d ' Ailly , alors chancelier de I' uni
versité , et son successeur et discip le Jean 
Gerson . Ce dernier entama bient6t une 
polémique anti-mystique fracassante , au 
cours de laquelle l' auteur le plus critiqué 
fut maTtre Raymond . Gerson lui reprocha 
son excentricité doctrinale et I' uti l isation 
d ' un langage extravagant. La polémique 
anti-Iullienne de Gerson atteignit des som
mets dans le court traité Contra Raimun
dum Lulli, publié a Lyon en 1423, dans le
quel le chancelier s'acharne contre le 
rationalisme théologique du Líber de arti
culis fidei . 
A cause de I' interdict ion et de I' orches
tration littéraire qu ' en fit Gerson , les au 
teurs qui suivaient le sillon lullien durent 
cacher leur véritable visage . C'est le cas 
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de Ramon Sibiuda (t 1436), un médecin 
et th éo logue catalan enseignant a Tou
louse, et qui dans le cé lebre Liber crea
turarum seu De homine, traduit et com
menté postérieurement par Montaigne, 
reprend le projet lullien de justification 
rationnelle du contenu dogmatique de la 
foi chrétienne, mais dans un langage sim
ple et sans utiliser I' apparat logico-mé
taphysique de l' Art. L' oeuvre de Sibiuda 
inaugure la tournure anthropologique de 
la pensée moderne et ébauche en meme 
temps une ligne apo logétique dont le 
poi nt culm i nant sera Pascal . 
Comme en France , la premiere graine du 
lullisme en Italie est semée par Lulle lui
meme. Au cours de ses quinze voyages 
dans cette péninsule , il écrivit quelques 
vingt-cinq ouvrages et développa son ac
tion dans plusieurs villes, surtout a Ge
nes , Rome, Naples, Pise et Messine. Nous 
connaissons vaguement l' ex istence d ' une 
école lullienne a Naples, Ol! Landulfo de 
Columba apprit l' Art, et nous sommes in
formés de la présence de petits noyaux 
lulliens entretenant des relations avec res
pectivement les milieux des spirituels 
franciscains et du monachisme ancien , a 
Messine et a Genes . Cest pourtant a Pa
doue -pas tres loin de Venise, la ville qui 
au début du XVe siecle possédait la co-
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lIection lullienne la plus riche et la plus 
importante d ' ltalie- que se développe le 
cercle lullien le plus influent autour du 
professeur universitaire Fantini Dandolo, 
qui sera plus tard éveque . Cela est dé
montré par le fait qu ' en septembre 1433, 
le lulliste barcelonais Joan Bolons est in
vité chez Fantini Dandolo pour y faire 
une lecture de l' Art. Padoue était alors 
une forteresse de I' averro'¡"sme latin ou de 
I' aristotélisme hétérodoxe. Le lulli sme de 
Padoue pourrait etre interprété comme 
une réaction contre ce courant qui durant 
tout le XIVe siecle avait eu impunément la 
mainmise sur I' université . 
Cest a la croisée de ces deux chemins 
qu'il faut situer la rencontre avec I' oeuv
re de Lulle de la part de Nicolas de Cues 
(1401-1464), un Allemand qui fit sa ca
rriere de droit a Padoue et qui poussé 
par Eymerich Van den Velde (1395-
1460), un maí't re flamand diplomé a la 
Sorbonne qui I' initia a la théologie a Co
logne, s' installa a Paris pour étudier in 
situ le fonds lullien de Vauvert. Rien de 
plus éloigné du caractere de Nicolas de 
Cues que devenir un épigone, meme d ' un 
génie aussi proche de lui que maí'tre Ray
mond o Le contact tres fréquent avec I'hé
ritage du bienheureux , mis en évidence 
par les manuscrits lulliens figurant dans 
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sa riche bibliotheque, la plupart transcrits 
ou anotés de sa main , orientera pourtant 
de maniere décisive sa pensée vers une 
vision de Dieu ou de I'infini comme une 
identité absolue -c' est le sens théologique 
du célebre principe de co'¡"ncidence des 
contraires- et aussi vers une conception 
métaphysique et cosmique du Christ, le 
Dieu fait homme, comme médiateur entre 
I'i nfini et le fini , Dieu et le monde. 
Sibiuda et Nicolas de Cues marque le dé
but de I' époque de splendeur de I'hérita
ge de Lulle en Europe . L'histoire du lu
Ilisme ces se d ' etre un épisode peut-etre 
intéressant, mais en définitive provincial , 
et entre d ' un seul coup dans I'Histoire 
avec un h majuscule . 11 est symptomatique 
a ce propos de constater que I' intéret 
pour Lulle fut lié d ' abord avec I'intéret 
pour Sibiuda et pour Nicolas de Cues . Ce 
fut le cas de Jacques Lefevre d ' Étaples 
(1455-1536), éditeur méritant de plu
sieurs ouvrages du bienheureux Raymond 
Lulle, comme le Libre de contemplació, le 
Libre d I amic e Amat, le Fantastic et l' Ar
bre de filosofia d'Amor, entre autres . Son 
disciple , Charles de Bouelles (1479 -
1553), auteur d ' une Vie de Lulle , fut aus
si un admirateur du Llibre de les criatu
res de Sibiuda. De son coté, le grand 
humaniste italien , Giovanni Pico della 
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Mirandolo (1463-1494), conjugue son 
intéret pour Nicolos de Cues ovec lo ten
totive de découvrir une méthode combi
notoire qui participe en meme temps de 
l' Art et de lo Cobole . Lo personnolité lo 
plus coroctéristique de cette symbiose Lu
Ile-Nicolos de Cues est cependont Gior
dono Bruno (1548- 1600) . Auteur d ' un 
certo i n nombres d ' écrits sur l' Art, le céle
bre moine renégot associero le penchont 
a lo combinotoire et lo mnémotechnique 
a I' hermétisme ovont d'éboucher une 
pensée de coroctere moniste qui éclote lo 
conception de Dieu de Lulle et Nicolos de 
Cues dons lo ligne d ' un D ieu-noture, ob
jet d ' une nouvelle piété cosmique. 
Le XVlle siecle est philosophiquement le 
siecle de lo méthode. II n' est donc pos 
étonnont que lo derniere étope de I'his
toire du lullisme européen boscule sur 
cette question . L' Art est vu surtout comme 
un ars inveniendi, comme lo tentotive d ' é
boucher une méthode olternotive a celle 
d' Aristote, qui soit a lo fois inventive et 
pos seulement déductive et voloble pour 
toutes les sciences . Le premier pos dons 
cette voie ovoit été foit ou début du sie
cle ontérieur par le fronciscoin Bernard 
de Lovinheto (t 1530) . Son ouvrage inti
tulé Explanatio compendiosaque apolica
tio artis Raymundi Lulli, qui mélongeoit le 

troitement de l' Art ovec l' encyclopédisme, 
I' olchimie et lo mnémotechnique, sera dé
cisif pour le futur développement du lu
Ilisme. C'est oussi ce fotros qui foscino 
I' encyclopédiste ollemond Cornelius 
Agrippo von Nettesheim (1588-1638) : 
dons son ouvroge intitulé In Artem bre
vem Raymundi Lulli comentorium, il con 
vertit lo tentotive lullienne en une sorte 
d ''' ort ponsophistique" du discours . Plus 
tard, Johonn Heinrich Alsted (1588-
1638), un outre Allemond , tentero dons 
so e/ovis artis lulianae d' hormoniser les 
trois " sectes de logiques" olors en vigueur 
: les oristotéliciens, les romistes (odeptes 
de lo pensée de Romus) et les lullistes, et 
verro en l' Art une méthode proche de lo 
mothémotique, copoble de structurer et 
de systémotiser toutes les connoissonces . 
Point culminont de tout ce mouvement, le 
jésuite ollemond Athonosius Kircher 
(1601-1680), influencé por I' ouvroge de 
son confrere espognol Sebostián Iz
quierdo, Pharus scientiarum , écriro son 
immense oeuvre, Ars magna sciendi, 
ovec I' intention de foire de l ' Art une 
" science de lo science", permettont d ' é
loborer une encyclopédie de tous les so
voirs humoins. Bien que I' on oit quolifié 
cette oeuvre de " mélonge foscinont de 
science et de betises", il ne fout pos ou-
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blier que Kircher, comme ovont lui Iz
quierdo, ossimile lo combinotoire ou col
cul mothémotique et tente d ' odopter les 
procédés de lo premiere ou second. On 
orrive oinsi a lo fomeuse Dissertotio de 
arte combinatoria de Leibniz (1646-
1716), don s loquelle le grond philosop
he du rotionolisme moderne reformule de 
h;:on plus scientifique le projet lullien et 
élobore en meme temps un premier essoi 
de constitution d ' une logique mothémoti
que et de créotion d ' un longoge univer
sel , oujourd ' hui encore en vigueur. Bien 
sOr, certoins outeurs , comme por exem
pie Froncis Bocon de Verulom et Descor
tes , condomnerent l' Art comme une mét
hode tope-a-I ' oeil juste bonne o 
osperger des petites gouttes de science" 
ou "a porler sons jugement de ce que 
l' on ignore" . Pourtont, ni ces critiques 
plus ou moin s justi fiées , ni les sorcosmes 
de Robelois n'empecherent Ivo Solzinger 
(1669-1728) -un lulliste si enthousioste 
qu 'i l croyoit que moTtre Raymond lui
meme étoit déja porve nu a constituer 
I' encyclopédie- de mettre la mo in a lo 
pote ou projet d ' une édition monumen 
tole des oeuvres de Lulle . Les huit tomes 
de l' édition de Moyence sont lo plus be
Ile cl6ture de ces quatre longs siecles 
d'histoire du lullisme européen. • 
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