
ACfUALrrE DE L'OCCASIONNALISME
par Bruno PINCHARD

«da tutte parti l'alta valle feda
tremo si ch'i pensai che l'universo
sentisse amor, per 10 qual echi creda
piit volte it mondo in caosso converso»

DANfE, Divine comedie, Inf., XII, 40-43 1
,

RESUME : La metaphysique ne commence pas par la question de l'etre, mais par
la rencontre d'un fait, faute de quoi elle s'embarrasse dans des questions logiques.
On tente alors d'acceder aunfondement ontologique pour la metaphysique ante
rieur au systeme des categories, fondement divin d'une Philosophia perennis qui
demeure au-dele de la mutation des systemes. Un tel principe se dote d'une forme
specifique d'intelligibilite, l'occasionnalisme, qui permet de concevoir une nouvelle
unite des savoirs et de reconnaitre l'importance de la fonction symbolique dans les
croyances humaines. La metaphysique apparait ainsi comme la seule defense
contre les retours actuels de l'irrationalisme.

I. - LA METAPHYSIQUE NE SE CONFOND PAS AVEC LA QUESTION DE L'ElRE

On devrait davantage s'etonner de la disproportion entre l'abondance
des motifs qui appellent Ie metaphysicien a la tache et l'etroitesse des
resultats qu'il se concede a lui-meme, En un sens, cette timidite l'honore
et manifeste que la rnetaphysique demeure bien un service de la verite et
qu'en ce domaine il ne suffit peut-etre pas de vouloir pour pouvoir. II
n'empeche que depuis plus d'un siecle les philosophes ont, systematique
ment pourrait-on dire, privilegie dans leur histoire les arguments qui pou-

1. «De tout cote la profonde vallee puante / Trembla si fort que je crus que I'univers /
Eprouvait I'amour acause de qui, eroit-on, / Plusieurs fois le monde est retourne au chaos. »
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vaient entraver la satisfaction d'un desir metaphysique. Ici, la critique
kantienne l'a emporte sur la generosite cartesienne, et les soupcons de
Nietzsche ont semble plus dignes de respect que la puissance de synthese
de Hegel.

C'est qu'en verite les philosophes se sont de plus en plus embarrasses
dans la elarte initiale du savoir metaphysique que constituaient « les »
metaphysiques d'Aristote. On pourrait discerner, dans cet attachement
toujours plus litteral aux meandres de l'enquete aristotelicienne, une
superstition, la superstition, jadis denoncee par Vico, qui voudrait que les
disciplines ne commencent qu'avec les livres qui en exposent la matiere.
La question du commencement s'est ainsi confondue avec la figure de
l'instaurateur, bientot avec celIe de l'auteur lui-meme, et finalement avec
la lettre, sujette a caution, de son texte. On a d'autant plus facilement
oblitere la facon dont Aristote lui-merne avait a plusieurs reprises brus
que, au nom de la chose meme, les apories ou l'avaient conduit la culture
de son temps et la forme specifique de son questionnement.

.Nous en somrnes, depuis plus de cinquante ans, arrives a ce paradoxe
qu'il n'y a pas de plus grand empechernent a la constitution d'une
conception metaphysique de la realite que la formulation meme de la
« question de l'etre ». On pourrait peut-etre ici incriminer Ie choix
d'Aristote de reduire la question de I'etre a la question de la substance.
Cependant, ce commencement du savoir ne l'a jamais amene a renoncer
ala pensee de l'Acte pur. Respectueux de l'ordre qui veut qu'on examine
les substances sensibles avant les substances separees, les interpretes ont
voulu a sa suite deporter sur l'intuition de l'Acte pur les difficultes peut
etre insurmontables de l'analyse de la composition hylernorphique.
C'etait peut-etre lire Ie texte, ce n'etait pas en determiner les polarites,
c'etait en manquer le poids de revelation. Bref, c'etait, sous Ie pretexte
d'une meditation patiente, servir secretement Ie prejuge que toute entre
prise metaphysique se devrait pourtant de renverser par principe, Ie pre
juge qui croit savoir que notre experience de l'etre estfinie.

Nous sommes trap nourris de disputes metaphysiques, nous ne voyons
plus I'essentiel que lui, Aristote, voyait : la question de l'etre ne suffit
jamais a determiner l'objet specifique de la Philosophie premiere. II suffit
de reouvrir Ie fameux livre E de la Metaphysique, au chapitre I, pour y
trouver l'avertissement que les historiens oublient alors que les positi
vistes savent en tirer les consequences les plus rigoureuses. Si notre esprit
ne s'elevait qu'a la pensee de l'etre en tant qu'etre, dit Aristote en sub
stance, nous ne pourrions empecher pour autant que la Physique pre-
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tende a la fonction de science premiere 2. Pour que la Physique cede sa
place, il faut un FAIT

3
; ce fait c'est l'evidence du divin, cette evidence qui

d'un coup renverse les priorites du singulier et de l'universel, qui arrache
la vieille theologie des mythologues a l'univers des fables et la place au
sommet du savoir des principes. Il importe peu ici que le divin aristoteli
cien designe les substances separees ou J'acte pur lui-rneme. L'essentiel
tient ace que de telles pieces de la cosmologie et de l'ontologie se voient
conferer une qualite divine et que cette divinite ait pouvoir de modifier la
hierarchie des sciences.

On en conclura que l'etre en tant qu'etre n'est pas en mesure de consti
tuer un objet pour la metaphysique tant que son universalite formelle n'a
pas ete rattachee a l'evidence singuliere de Ia substance divine. Sans la
cause, pas de philosophie premiere .Taut-il rappeler que c'etait la une
exigence fondamentale de toute metaphysique, qui n'avait pas echappe a
Averroes ?

n. - EXPERIENCE ET PROFONDEUR DE L'INffiLLlGlBLE

On appellera desormais metaphysique non pas une ontologie de la
finitude, qui peut parfaitement cohabiter avec Ie physicalisme, moos une
ontologie de la perfection, que les Modemes, reconciliant l'infini et la
limite, ne tarderent pas a ordonner a l'idee de l'infini, II est vrai que
l'ordre du del etait retourne alors sous la juridiction de la physique et ne
pouvait plus manifester alui seul l'anteriorite du divin sur toute substance
composee,

On craint la philosophie de l'infini parce qu'on se persuade que c'est
une philosophie croyante. L'histoire de la preuve ontologique prouverait
plutot le contraire, acondition qu'on ne s'en tienne pas i sa formulation

2. La Physique qui s'attache, aux dires d'Asrsrorn dans ce rneme chapitre, a la connais
sance de l'etre en rnouvernent et de « la substance, Ie plus souvent selon la quiddite, rnais de
facon non separee », Met., ed. w. JAEGER, Oxford, 1957, E 1, 1025 b, 26-27. C'est done le fail
de fa separation qui bouleverse une architectonique qui anrait pu limiter la question de J'etre
au seul dornaine des realites physiques, cr. ibid., 1026 a, 28·29 : « s'i! n'y avait pas une autre
substance au-dela de celles qui sont constituees par la nature, 1a physique serait La science
premiere. »

3. On sera sensible al'hesitation supreme qui semble retenir ici ARlSIDTE au moment oil il
va congedier l'ontologie naturaliste qui fut celie du traite Du Ciel. Le caractere faetuel de la
fondation se marque dans Ie texte par le tour « si... alors », qui revient atrois reprises: « s'il
y a quelque chose d'eternel, d'immobiLe et de separe, il est clair que Ie fait de Ie connaitre
appartient aune science theorique », Me«, op. cit. supra n. I, E I, 1026 a, 10-1\ ; « S1 le divin
existe quelque part, il existe dans une telle nature », I. 20-2\ ; « s'i1 ya une substance irnrno
bile, sa science sera antericure et sera la philosophie premiere », 1.29-30.
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par Anselme. En verite, ce n'est pas la foi qu'on craint dans l'infini, c'est
la raison elle-rneme, et il semble que soudain nous approchons des pro
blemes de notre temps et que les chemins de l'actualite de la meta
physique s'ouvrent a nous.

« Tout Ie monde se pique de Raison, et tout Ie monde y renonce »4.
Cette proposition du Traite de morale de Malebranche, qui pourrait
paraitre un trait sans consequence, constitue au contraire une evocation
sans equivoque du bel esprit modeme. On veut bien la raison pour
combiner, on accepte rneme bien une raison maitresse de valeurs, mais
on ne veut que d'une raison affectee, d'une raison deja humanisee, qui
n'a pas encore eu le temps de s'affirmer selon son idee propre et d'echap
per aux limites qui affectent les raisons finies, meme lorsqu'on les pro
longe a l'infini.

On ne connait plus que la « raison blessee » de Pascal, ce qui serait
convenable si Ie propos etait de theologie, mais qui est plutot pusillanime
quand c'est l'idee de la Philosophie premiere qui est I'objet de l'examen.
n fut un temps OU les philosophes avaient d'autres ambitions, ou plutot
ou ils mesuraient autrement leur finitude, par exemple, chez Male
branche, en montrant l'incapacite d'un esprit separe de la raison univer
selle a connaitre aucune verite. Or, l'enseignement essentiel de l'expe
rience malebranchiste de l'intelligible aura ete de montrer que, loin
d'enfermer la pensee dans le dogmatisme, la reference originaire ala rai
son absolue est d'abord pour la pensee I'experience d'une vertu de pau
vrete : Ie dessaisissement de nos facultes, soudain privees de leur puis
sance natureUe au cceur meme de leur exercice effectif.

n n'y aurait pas selon ce point de vue de plus grand ennemi de la phi
losophie vraie qu'un certain humanisme activiste qui se priverait du seul
pouvoir efficace, celui qui ne vient pas de nous. L'humanisme vrai
consiste au contraire aintroduire de l'intelligence dans l'agir absolu, non
pas ay soustraire nos actes; c'est s'exposer a en retrouver les effets inexo
rabies dans les lois de la nature et de la societe. L'humanisme moral est
complice de la necessite de Dieu, et c'est contre ce destin que l'huma
nisme rationnel etend l'univocite de la raison. Ici les penseurs, selon
Malebranche, ont beaucoup a apprendre de leur corps :

« Celui qui par Ie mouvement de son corps, s'approche ou s'eloigne des
objets sensibles, se sentant lui-meme frappe par les corps qu'il ehoque, eroit
bien qu'il est la cause du transport de son propre corps, mais du mains ne
croit-il pas donner l'etre aceux qui l'environnent, Mais celui, qui par l'appli-

4. Nicolas MALE9RANCHF, Traite de Morale, (Euvres completes (cite par la suite comme
OC), XI, Paris, Vrin, 1975, p. 35.
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cation de son esprit, quitte pour ainsi dire son corps, et s'unit uniquernent a
la Raison, il s'imagine tirer de son propre fonds les verites qu'il contemple. II
croit donner l'etre aux idees qu'il decouvre, et former pour ainsi dire de sa
propre substance le monde intelligible dans lequel il se perd » 5.

Alors que Ie corps ne survit que parce qu'il reconnait l'etre du monde,
l'esprit croit pouvoir se faire sa propre norme. Pourtant l'esprit ne peut se
faire actif en toute direction que parce qu'il peut penser a toute chose.
Mais s'il peut penser ainsi une infinite d'idees, c'est que son principe est
infini. Si son principe est infini, une pensee finie sera toujours une pensee
perdue dans l'infini : seul I'infini pourrait lui foumir un principe d'orien
tation qui lui soit propre. Nous devenons ainsi sujets de I'infini dans la
mesure meme au nous le fuyons litteralement en tout sens, et la multi
plication de nos entreprises ne fera qu'augmenter l'horizon ou elles se
perdent.

En presentant cette critique de I'autonomie du sujet pensant, Male
branche poursuit un but: a travers une experience proprement vertigi
neuse de l'intelligible, fonder la liberte dans la capacite de I'intelligence,
car c'est parce que nous pouvons toujours penser « a autre chose » que
nous pouvons nous degager des situations particulieres et que, partant,
nous sommes libres 6.

Avec une telle connexion entre l'experience de la pensee et la liberte,
nous disposons evidemment d'un puissant instrument critique a l'egard
de l'ontologie de la finitude, elle qui passe pour seule capable de fonder
la liberte, Cependant, l'usage de la metaphysique ne sera pas seulement
critique, et ne peut s'en tenir a la redaction d'un traite de morale infinie,
meme si la morale de l'intelligence et l'analyse des vertus intellectuelles
conduit a coup sur la pensee beaucoup plus loin que la simple reflexion
sur les imperatifs moraux. II reste que la metaphysique n'est pas d'abord
normative, elle decrit et developpe un fait et en tire une certaine intelligi
bilite pour le monde. C'est a la mise en oeuvre de cette intelligibilite que
Malebranche nous convie anouveau aujourd'hui d'une facon singuliere.
Pour reprendre ses paroles les plus paradoxales, il nous faut en effet, mal-

5. Ibid., p. 170.
6. N. MALEBRANCHE, Recherche de fa verite, Paris, Gallimard (« Bibliotheque de la

Pleiade »], 1979, p. 904: « il faut bien que la Raison que I'homme consulte soit infinie,
puisqu'on ne [a peut epuiser, et qu'elle a toujours quelque chose a repondre sur quoi que ce
soit qu'on I'interroge. » Cf. ibid., p. 906 : « Si nous n'avions point en nons-memes l'idee de
['infini, et nous ne voyions pas toutes chases par I'union naturelle de notre esprit avec la Rai
son universelle et infinie, il me parait evident que nous n'aurions pas la liberte de penser a
toutes choses [...] on ore a I'homme la liberte de penser Ii tout, si on separe son esprit de celui
qui renferme tout. » Ainsi l'esprit « peut par I'union qu'il a avec l'etre universel ou celui qui
renferme tout bien, penser Ii d'autres choses, et par consequent aimer d'autres biens », liv. I,
chap. I, § II, p. 28.
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gre l'infini de fait de la raison universelle a laquelle nous sommes unis,
avoir « quelque idee de ce que nous demandons )} 7.

III. - L'IDEE DE L'INFINI ET LA METAMORPHOSE DES ONlDLOGIES

Nous marquions les rapports entre l'afTairement cosmotheorique et
notre impuissance a nous orienter dans une pensee de fait infinie. Mais la
metaphysique ne fera-t-elle que nous enivrer? Elle serait deja assez fidele
asa mission en Ie faisant, et elle comporte ce moment dans son deploie
ment. Cependant, elle est aussi un principe d'ordre, non pas un ordre
exterieur qui viendrait se substituer a l'echec de nos propres principes
d'orientation - et qui serait des lors expose aux memes risques de disso
lution - mais un ordre qui soit l'ordre meme de l'infini, un ordre qui
fasse de l'infini un principe discriminant des realites finies. C'est pourquoi
il y a non seulement une experience metaphysique, mais une intelligibilite
metaphysique.

II semble cependant que toute cette reviviscence de la clarte meta
physique doive se briser sur Ie nceud des motifs qui en font l'actualite, La
metaphysique semble ne fonder son urgence presente que sur des motifs
qui nient son intention propre. N'est-ce pas l'irrationnel aujourd'hui qui
veut une metaphysique, comme si I'extase de la raison ne savait plus
engendrer un ordre?

Dans ce contexte, nous soutiendrons l'idee que la rnetaphysique
contemporaine ne peut echapper a I'insignifiance que si elle afTronte le
deli de la misologie. Ce n'est pas la seule « rigueur » des concepts qui
redonnera sa credibilite a la pensee metaphysique, mais sa capacite a
trouver une intelligibilite infinie pour un irrationnel infini 8. Inversement,
on peut soupconner que l'irrationnel ne cede jamais qu'a une raison infi
nie. Ainsi Ie fait constitutif du metaphysique aujourd'hui tiendrait-il tout
entier au retour d'un irrationnel qui resiste atoutes les rationalises qui ne
son! pas celles de l'absolu. Nationalismes, fondamentalismes, integrismes,
superstitions ou meme melancolie, resistent ala rationalite liberale et ala
connaissance finie. La puissance du marxisme tenait a ce qu'il avait su
associer une raison totale a son ontologie materialiste. La denonciation
historique du marxisme conduit a la dissociation de ces deux termes : Ie
materialisme est redonne ases raisons propres, dans la ligne de la tradi-

7. N. M-\LEBRANCHE, Traite de fa nature et de fa grace, OC, Y, p. 102.
8. C'est Ie sens profond de l'axiome de Thorn : « tout ce qui est rigoureux est insigni

fiant. "
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tion antique d'abord embrassee par Marx.; quant au pouvoir de connais
sance manifeste par la raison totale, il demeure, au plutot il est delivre de
sa caricature. Le materialisme etait la finitude de la raison speculative.
Sans Ie materialisme, la raison ne doit pas renoncer a son point de vue
global, mais plutot en radicaliser l'exigence.

Ici les objections se pressent car on a I'impression que nous voulons
faire revivre les illusions de maitrise qui se sont attachees, selon les cri
tiques de la tradition hegelienne, au point de vue speculatif n faut s'ins
crire en faux contre ce type d'interpretation de l'idealisme speculatif Si
ces philosophies recoivent des dementis, c'est hi encore par leur ontolo
gie, celie de l'idealisme du sujet, et non pas par l'affirmation que le « reel
est rationnel », Comment la metamorphose des ontologies pourrait-elle
nous etonner ? Elle ne fait que verifier l'infinite du principe. Comment
l'infini ne serait-il pas la critique perpetuelle de ses prop res figures trap
bornees ? Plus encore, il faut soutenir que si la subversion de I'idealisme a
eu lieu, c'est qu'une authentique philosophie speculative etait a l'ceuvre
dans les critiques modernes du systeme, Ainsi la conscience de soi s'est
elle vue, comme le proletariat dans le rnaterialisme dialectique, finale
ment depouillee de sa pretention adetenir Ie sens du tout. Quant al'Etat
hegelien, figure par excellence de la totalite speculative, il est peut-etre
oppressif en ce qu'il legitime des institutions existantes, mais il garde une
signification platonicienne en ce qu'il decrit une norme qui n'est Ie pou
voir de personne, mais la profondeur merne du fait social tel que Ie
monarque Ie symbolise.

Contrairement aux ontologies categoriales, la rnetaphysique ne craint
pas le mouvement ; mieux, elle dispose toujours d'un « mouvement pour
aller plus loin ».

IV. - INTERDISCIPLINARrrE ET OCCASIONNAL1SME GENERALISE

Parce que nous venons de rappeler la solidarite entre une pensee plato
nicienne et une pensee de l'absolu, on ne s'etonnera pas que nous allions
chercher chez le « Platon francais », Malebranche, la conjonction ideale
entre rationalite et participation aquoi l'on reconnait l'acte metaphysique
authentique. C'est dans cet esprit qu'il faut tacher de parvenir a

Ii l'intelligence du plus grand, du plus fecond, du plus necessaire de tous les
principes, qui est: Que Dieu ne communique sa puissance aux creatures, et
ne les unit entr'elles, que parce qu'il etablit leurs modalites, causes oeca
sionnelles des effets qu'il produit lui-meme ; causes occasionnelles, dis-je,
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qui determinent l'efficace de ses volontes, en consequence des loix generales
qu'il s'est prescrit, pour faire porter Ii sa conduite le caractere de ses attributs,
et rep andre dans son ouvrage l'uniformite d'action necessaire, pour en lier
ensemble toutes les parties qui Ie composent, et pour le tirer de la confusion
et de l'irregularite d'une espece de chaos, ou les esprits ne pourroient jamais
rien comprendre » 'J.

On aurait tort de rapporter sans plus de reflexion cette charte de
I'occasionnalisme aux seules splendeurs d'une pensee c1assique dont la
monarchie de droit divin au l'opera seraient les omements indispen
sables. On aurait tout aussi tort de dater dans une « histoire de la meta
physique» un propos qui n'est pas fait pour l'historicite, mais qui deve
loppe rigoureusement les conditions d'une pensee pour laquelle « l'infini
est a lui-meme son idee » 10.

Parmi la foule de consequences qui suivent l'exposition du principe
occasionnaliste, nous privilegierons I'aspect qui repond Ie mieux anotre
interrogation. L'eradication de la puissance dans les causes secondes,
l'etablissernent de lois generales ala place d'une nature, une theologie de
la simplicite des voies, la liaison de toutes chases sans l'interposition
d'« entites liantes », constituent explicitement une reponse au risque d'un
certain chaos 11. Sous cet aspect, l'occasionnalisme apparait comme une
certaine providence de Dieu al'egard de notre faculte de comprendre. Le
theatre du monde n'a peut-etre ete etabli que pour que je me fraie un
chemin dans cet infini des idees divines au je me perds. En ce sens,
l'occasionnalisme est l'inverse de l'affairement que nous appelions cos
motheorique, il ne rapporte pas l'ordre des phenomenes a rna propre
substance, il ne le reduit pas pour autant a la seule efficace des idees
divines, il en fait un dessein infini, conforme a la gloire de Dieu, mais
anime d'une fonction providentieUe a l'egard des creatures. La gloire de
Dieu n'aurait rien a craindre d'un tel chaos, qui ne serait qu'un ordre
infini, et cependant el1e s'attache acreer un ordre perceptible par des etres
finis, et conforme ses lois pourtant generales a cette contrainte parti
culiere,

Cette combinaison des points de vue est exemplaire parce qu'el1e
manifeste combien une pensee de l'infini cree dans le sujet humain

9. N. MALEBRANCHE, Entretiens sur fa metaphysique et sur fa religion, OC, XII-XIII,
Ent. VII, § X, p. 160-16l.

in. Ibid., II, § V, p. 53.
II. On demeure frappe par la modernite de cette composition toute « cognitiviste »

d'ordre et de desordre, Ie desordre n'etant que l'ordre immanent aux etats de la matiere et a
son energie motrice, l'ordre advenant au plan de la perception humaine, tout en ayant un
correlat dans les regularites manifestees par les phenomenes.
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1'« heureuse impuissance »12 qui l'eloigne de toute illusion de maitrise,
tout en parvenant afonder le point de vue du sujet fini,

La vision en Dieu, l'affirmation triomphante de l'univocite entre la rai
son humaine et la raison universelle, n'epuisent done pas la portee de
l'occasionnalisme. Aces theses sur la connaissance, la doctrine des occa
sions ajoute une regularite des phenomenes qui montre bien en quai la
rnetaphysique peut procurer une intelligibilite au reel sans entrer dans
des alternatives excessives : au la reduction des differences a un abime
indetermine, au la deification du sujet pensant. D'ailleurs, Malebranche
n'avait introduit ci-dessus son grand principe que « pour accorder la rai
son avec l' experience».

C'est sur le fond de ces constatations que nous pouvons conclure que
I'occasionnalisme generalise permet sans doute de realiser une singuliere
unification du savoir et des divers points de vue de l'experience. C'est
Henri Gouhier qui est parvenu a l'idee la plus satisfaisante sur ce point:

«L'ceuvre de Malebranche ne peut s'accommoder des classifications elabo
rees avant elle ; ce n'est ni un simple manuel de vie spirituelle, nl une simple
philosophie de la nature; elle n'est pas davantage un commentaire de [,Ecri
ture ou une construction purement rationnelle. Sa pensee a ete formee par
deli toutes ces distinctions; elle est devenue une metaphysique precisement
parce qu'elle a apefl;:u un jour le principe de continuite qui revele dans la
creation tout entiere une ressemblance de l'ineffable unite; Dieu fait tout
comme cause veritable et fie communique sa puissance aux creatures qu'en les
etablissant causes occasionnelles en consequence des lois generales» 13.

Et il ajoute, dans son grand ouvrage sur Malebranche, cette remarque
qui mesure tout Ie pouvoir de ces diverses «lois generales» :

« La raison et l'experience nous revelent les trois premieres; I'Ecriture nous
fait connaitre les deux suivantes et il y [en] a encore d'autres [...], sans
compter toutes celles qui nous sont inconnues. Ces lois sont I'armature du
monde. [...] < Ce principe> regne necessairement a travers toute I'reuvre
divine et la metaphysique est un commentaire perpetuel de ses applica
tions »14.

12. N. MALEBRANCHE, Meditations chretiennes et metaphysiques, DC, X, Med. VI, § XXI,
p.67.

13. Henri GOUHlER, La Vocation de Malebranche, Paris, Vrin, 1926, p. 127-128, et p. 163 :
« mais ici on ne passe pas d'une science a une autre science; i1 semble que tout soit
continuo »

14. 10., La Philosophie de Malebranche et son experience religieuse, Paris, Vrin, 1948,
p.395. Dans Ie merne sens, Martial GUEROUlT, Malebranche, Paris, Aubier, 1959, II, I,
p. 215 : « Une fois identifiees creation et causatite, toute creature sans exception devant etre
depourvue de force propre et etre entierement mue du dedans par la force divine, la voie est
ouverte vers de nouvelles generalisations [...J De plus cette generalisation apparait comme a
priori exigible, necessaire, universelle. La theorie des causes oceasionnelles tend done a se
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L'occasionnalisme est un systeme ouvert et sa signification la plus
immediate pour nous serait de prendre place dans le champ delaisse de
Yinterdisctplinarlte 15. Metaphysique ne signifierait pas ici seulement fon
der, mais articuler, selon un principe de continuite, les differents plans du
savoir, a tout le moins des sciences humaines. Cette grande unification
serait radicalement exposee a un infini de puissance, sans pour autant
devoir supposer a son principe des principes couteux comme
1) le sujet, car nous n'avons pas d'idee de l'ame ;
2) la force, car nous n'avons pas d'idee claire de la force;
3) demeurent seules les pures modifications affectives de I'ame obscure a
elle-meme et l'efficace de la structure intelligible L6, fondant le point de
vue metaphysique non pas sur l'introduction de principes inconnus a
I'experience, mais sur la soustraction des principes plethoriques de
l'experience.

Nous proposons ainsi une unite par la simplification des rapports de
causalite, reduits ala determination occasionnelle de l'efficace de la struc
ture (s'il est vrai qu'en contexte occasionnaliste connaitre, c'est connaitre
des lois generales que determinent des occasions). On fait par la l'econo
mie d'une harmonie preetablie et d'une monadologie sans renoncer a
l'exigence systematique. Nous sommes maintenant en mesure de plonger
dans l'intelligible le phenomene du monde et l'univers des motifs de
notre action. Nous avons montre dans la Raison dedoublee 17 comment

muer en metaphysique oecasionnaliste, c'est-a-dire en une doctrine, irnposee a priori par la
raison, d'explication totaLe de l'univers cree, visible et invisible. »

15. Rene THOM, dont toute l'ceuvre releve ce deli, montre - dans Apologie du Logos,
Paris, Hachette, 199Q, «Vertus et dangers de l'interdisciplinarite », p. 639-640 - les alterna
tives qui se partagent presentement Ie champ de l'interdisciplinarite : « Si I'on accepte que
toute science est un savoir, dont Ie contenu est un ensemble de propositions verbalement
exprimees, alms on peut soumettre ces propositions aun examen rigoureux de leur compati
bilite sernantique au logique (...J Si I'on rejette cette vision trap verbale de La science, on peut
adrnettre que toute science a pour objet une phenomenologie spatio-ternporetle. A10rs l'exa
men de cette rnorphologie peut donner naissance ades analogies dont on peut s'efforcer de
percer I'origine dynamique » ; avec La conclusion suivante dans l'article « La place d'une phi
losophie de La nature », Autrement, « A quoi pensent les philosophes ? », T02, nov. 1988 :
« Ainsi la fonetion originelle d'une philosophie de la nature sera-t-elle de rappeler
constamment le caractere ephemere de 10Ul progres scientifique qui n'affecle pas de maniere
essentielle la theorie de l'analogie,» La perspective metaphysique que nous esquissons
consiste Ii passer, en partant de telles analogies, au systeme de leur liaison.

16. Comme dit N. MALEBIlANC~E, in op. cit. supra n. 6, !iv. III, II, chap. VlI, § II, p, 348,
en parlant de Dieu : « sa substance tres efflcace, et par consequent tres intelligible ». Ceci ne
signifle pas que la puissance precede la sagesse en Dieu - these que repousse de toutes ses
forces Malebranche et qu'il identifie a un rnatertalisme cynique -, mais que dans son fond
l'intelligible lui-meme soit un agir, le seul agir qui puisse toucher un esprit qui n'est pas sub
stance etendue rnais pensante.

17. Bruno PlNCHARD, La Raison dedoublee, Paris, Aubier, 1992.
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l'etendue intelligible pouvait constituer Ie noyau theorique de l'inter
disciplinarite ainsi concue, Il nous reste adeterminer le principe pratique
d'une telle unification de la raison.

v. - ESSAJ D'OCCASIONNALJSME DU SYMBOLJQUE

Il nous faut auparavant mertre a l'epreuve notre hypothese en propo
sant son application aun probleme particulier, celui de l'histoire et de la
croyance. Nous choisissons ces objets pour des raisons essentielles :

1) Nous faisons l'hypothese que l'irraison du temps present est due a
un usage acosmique des principes de la religion. En verite cet usage chao
tique du religieux n'empeche pas la croyance de fonctionner comme un
systeme determine selon des lois: elle est justement en ce sens une ideo
logie fonctionnelle. Cependant, ce fonctionnement aveugle ne consiste,
pour reprendre la profonde opposition de Bergson, qu'en une « religion
statique », mais manque sa liaison a la «religion dynamique ». Ceci
signifie qu'un occasionnalisme du religieux ne se contente pas d'intro
duire un principe de classement dans l'irraison, mais lui conjoint un prin
cipe d'orientation qui suspend l'ordre aune pregnance anterieure au sys
teme des differences. Le deploiement de l'ordre ne sera pas une simple
transformation combinatoire du scheme initial, comme chez Dumezil et
Levi-Strauss, mais un systeme de deformation sous l'action d'une force.

2) La raison, comme l'irraison, cherche avoir Dieu 18, telle est la dyna
mique initiale. C'est pourquoi l'irraison, comme jadis le peche, ne
renonce jamais, elle ne peut que s'accomplir dans un tout qui satisfait la
direction initiale de son desir, C'est pourquoi encore il n'y a de critique
de la violence et de la superstition que metaphysique.

3) Par definition, l'irraison est depourvue de concepts, mais pas de
formes d'intelligibilite, Le champ de l'irraison est le champ du symbo
lique quand, faute d'experience infinie, il est livre a des pregnances ele
mentaires. Des lors, la question est la suivante : est-iI possible de conce
voir un occasionnalisme du signe 19 susceptible de reconstituer les

18. cr. N. MALEBRANCHE, op. cit. supra n.9, IX, § I, p. 197 : « Nous humanisons a tous
moments la Divinite : nous limitons naturellement I'infini. C'est que I'esprit veut comprendre
ce qui est incomprehensible: it veut voir le Dieu invisible »; mais cette vision transgressive
de Dieu n'est toujours qu'une vision en Dieu. Ainsi Giambattista VICO, in Science nouvelle,
M. NICOLINI, Ban, 1942, § 375 et 506, peut-il soutenir que, dans l'observation des auspices,
les religions archaiques cherchent a« voir les dieux », mais que « cette metaphysique vulgaire
commence elle aussi a connaitre en Dieu J'esprit humain ».

19. Qu'il y ait une conjonction possible de I'infini et du symbolique, N. MALEBRANCHE en
ternoigne dans un passage remarquable des Entretiens, op. cit.supra n. 9, VII, § XIV, p. 167 :
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rapports de perfection qui organisent ce champ et de trouver une source
d'action qui en transforme la contrainte en liberte ?

4) En s'aidant de Vico, la question peut se specifier de la facon sui
vante:

a - Peut-on introduire un occasionnalisme du syrnbolique dont la loi
generale serait constituee par Ies cycles de la langue des dieux, des heros
et des hommes, et dont les occasions constitueraient les mondes du rite,
de l'embleme et du contrat? Nous ajoutons ainsi une sixieme loi et un
sixieme monde aux cinq retenus par Malebranche : en plus du monde
des corps, du mande psycho-physique, du monde psycho-intellectuel, du
monde des anges et du monde de l'Eglise, nous ajoutons Ie monde de la
vie symbolique ou histoire.

b - Des lors, nous pouvons conjoindre l'agir humain et l'efficace
divine dans les domaines au regnent non pas les aetes libres, ni seule
ment les actes troubles par les relations de l'ame et du corps, mais l'alie
nation symbolique de l'dme dont les idoles ne se confondent pas avec
l'objet des passions 20. On distinguera donc l'occasionnalisme de la

« Je ne puis vous parler que par l'efficace de sa puissance, ni vous toucher et vous ebranler
que par Ie mouvement qu'il me communique. Je ne scai pas meme qu'elles doivent etre les
dispositions des organes qui servent a la voix pour prononcer ce que je vous dis sans hesiter,
Le jeu de ces organes me passe. La variete des paroles, des tons, des mesures, en rend Ie
detail comme infini. Dieu Ie scait ce detail : lui seul en regie Ie mouvement dans l'instant
meme de mes desirs, » II ne peut, selon Malebranche, y avoir echange de signes « sans I'effi
cace de cette puissance divine qui unit ensemble toutes les parties de I'Univers », R THOM, in
op. cit. supra n. IS, p. 456, retrouve cette these dans Ie vocabulaire de la physique contempo.
raine : « Les nominalistes medievaux, qui n'accordaient au signe que Ie statut d'une forme
sonore - un flatus vocis - ne se doutaient pas de la formidable exigence de stabilite ontolo
gique recelee dans une telle forme. » II reste que pour Malebranche nous ne communiquons
reellernent que dans les idees divines. Pour etre valide, notre hypothese suppose done qu'il y
ait une idealite du symbolique, un Verbe de l'idole qui eclaire I'lime paienne (G. Vrco,
op. cit. supra n. 18, § 401, pose la meme exigence : « la premiere langue (...] dut commencer
avec des signes, des attitudes ou des objets qui avaient des rapports naturels aux idees »), ou
du moins que Dieu ait etabli une loi generale de la communication par signes religieux, Nous
en trouverons la forme la plus synthetique dans les lois de la grace enoncees par Male
branche.

20. II Y a, en effet, une difference entre adorer Ie soleil pour sa chaleur active, comme
Malebranche suppose que le faisaient les patens, et l'invoquer lors d'un rituel annuel au
milieu d'une liste imrnuable de dieux canoniques, Dans les societes contemporaines, Ie reve
permet de decrire assez bien les processus d'insertion du symbolique dans Ie champ de la
perception. Par exernple, mon reve developpe toute nne sene d'actes etranges dans un lieu
ou j'ai I'habitude de me rendre. Dans mon reve.je reconnais ce lieu, et je ne rn'etonne pour
tant pas de voir s'y developper des actes nouveaux et lourds de sens, C'est ce que Gerard de
NERvAL, in Aurelia, I. 3, a appele « l'epanchement du songe dans la vie reelle, Adater de ce
moment, tout prenait parfois un aspect double, et cela sans que le raisonnernent manquat
jamais de logique, sans que la memoire perdit les plus legers details de ce qui m'arrivait ».
Chacune des situations reelles que nous vivons est Ie point d'insertion d'une autre serie
representative qu'elle determine. Ainsi la vie symbolique serait de la forme suivante : I) iI Ya
un monde conscient dans lequel je m'oriente et poursuis des buts determines; 2) ala faveur
de modifications obscures de mon affectivite, ce monde devient I'occasion pour Ie deploie-
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volonte libre (selon Gueroult, celui du monde psycho-intellectuel) et un
occasionnalisme de la volonte croyante (celui du monde psycho-symbo
lique), I'un et l'autre constituant au meme titre des abimes de la Pro
vidence. Des lars, l'occasionnalisme s'identifie a la structure providen
tielle des croyances et des ideologies se deployant conformement a la
Justice.

5) Cette perspective eprouve la capacite du systeme de l'occasionna
lisme aconstituer une pensee reellernent universelle. Dans I'intention de
l'auteur, il est vrai, l'ceuvre etait tout entiere engagee contre les parens 21,
et en ce sens elle manque cette universalite, Mais si l'occasionnalisme est
bien Ie temple au tous les peuples, toutes les religions viennent adorer Ie
meme dieu 22, il faut que l'ceuvre propose une intelligibilite glob ale de la
croyance paienne, comme elle Ie fit explicitement une fois dans l'Entre
tien d'un philosophe chretien et chinois.

Nous n'avons plus, comme Malebranche, a abolir Ie paganisme pour
acceder ala verite du systeme ; nous essayons, depuis fa veriteconquise du
systeme, de donner une interpretation du phenomene humain et, partant,
de l'histoire des religions. Nous ne cherchons pas pour autant abaptiser
les patens, nous eprouvons les capacites du systeme avaloir pour le tout.
C'est a ce genre d'extensions qu'est lie aujourd'hui l'avenir de la meta
physique, dont la chute tient toujours a ce que sa forme d'explication
semble trop limitee par rapport aun reel qui revele sans cesse des virtua
lites infinies. Seule une metaphysique qui retrouve I'infini qui l'a d'abord
inspiree peut esperer etre fidele a sa fonction,

Cette revision des intentions de I'apologetique malebranchiste permet
de verifier les theses suivantes, qui resument les suites d'un occasionna
lisrne du symbolique :

1) il n'y a d'hermeneutique que dans la supposition d'un infini reel;
2) i1 ya un usage hermeneutique de l'occasionnalisme;

ment des chaines symboliques ; 3) ces chaines demeurent inconscientes tout en etant des
determinations efficaees de rnes actes. II faudrait lire en ce sens l'interpretation par Lacan du
reve de I'enfant mort; cf Jacques LACAN, Quatre conceptsfondamentaux de la psychanalyse,
Paris, Seuil, 1973, p. 55-59.

21. a. « De l'erreur la plus dangereuse de la philosophie des Anciens », cf. Recherche de
la verite, op. cit. supra n. 6, liv, VI, II, chap. III.

22. Selon la promesse formulee par H. GOUHIER lorsqu'il dit de Malebranche, dans les
dernieres lignes de sa Philosophie de Malebranche, op. cit. supra n. 14, p. 410 : «il lui faut
une eeuvre de raison, plantee dans I'absolu, immuable comme un dogme, ouverte a tous les
esprits comme son Eglise. La philosophie chretienne est ce temple ou l'intelligence adore en
esprit et en verite, temple 011 deja s'elevent les premiers acoords des beatitudes eternelles. »
Et un peu plus haut, cettc reference bien venue a l'histoire de l'humanite : « Ie silence des
espaces infinis ne I'effraie pas, parce que la musique des siecles les emplit d'un chant triom
phant. »
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3) l'infini reel n'est fondement d'hermeneutique qu'a condition de
valoir dans l'ordre de la connaissance comme systeme,

VI. - « UN AMOUR AUSSI ANCIEN QUE mI-MEME»

C'est l'ceuvre Ia plus systematique de Malebranche, le Traite de fa
nature et de fa grace, qui permet d'acceder acet usage vraiment universel
de l'occasionnalisme, un usage qui ne permettrait plus d'ecrire :
(( combien de mahometans, d'heretiques dans le monde qui pourraient
entrer dans I'Egiise, si l'ordre que je suis dans Ia construction de mon
ouvrage, me permettait de m'en servir » 23. En verite, Ie Dieu de Male
branche se sert de ces materiaux plus peut-etre qu'il ne veut bien Ie dire.
C'est par Ia doctrine etonnante du plaisir de la Grace que Malebranche
laisse une porte ouverte.

« Je ne sais que deux principes qui determinent directement, par eux
memes, les mouvements de notre amour: Ia lumiere et le plaisir. » 24 Seu
Iement Ia lumiere de l'intelligence ne dispose d'aucune efficace intrin
seque dans la determination qu'elle opere de l'amour general que Dieu
met en nous. Tout autre est le plaisir : «( Le plaisir determine efficacement
notre volonte. » Le plaisir a une nature proprement extatique : (( il par
tage notre raison, et ne nous laisse point entierernent a nons-memes. »

Cette distinction de la lumiere et du plaisir introduit aux mysteres de
I'incarnation. Avant la chute, l'homme n'avait pas besoin des graces de
sentiment

« qui eussent diminue son merite, et qui l'eussent porte aaimer, comme par
instinct, Ie bien qu'il ne devoit aimer que par raison. Mais depuis Ie peche,
outre la lumiere, la grace de sentiment lui a ete necessaire pour resister aux
mouvements de la concupiscence. Car I'homme voulant invinciblement etre
heureux, il n'est pas possible qu'il sacrifie sans cesse son plaisir a la
lurniere » 25.

Malebranche ne se Iasse pas d'y revenir: (( Ie vrai bien ne devroit
s'aimer que par raison », mais il sera bien Ie dernier a negliger Ia puis
sance du plaisir : « La grace de lumiere ne peut guerir un coeurblesse par

23. N. MALEBRANCHE, Meditations chretiennes, DC, X, MM. VII, § X, p. 73.
24. Cf. Traite de fa nature et de fa grace. op. cit. supra n. 7, II, II, § XXXIII, p. 1()() ;

cf. III, II, § XXI, p. 133.
25. Ibid., § XXXIV, p. 101.
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Ie plaisir [...] Le plaisir est Ie poids de l'ame » 26. Le plaisir est si impor
tant en cette matiere qu'il fallait Jesus-Christ lui-meme pour en etre la
cause occasionnelle et en reformer Ie sens et l'usage, Jesus-Christ est la
providence totale du plaisir :

« La lumiere est done due a l'homme pour se conduire dans la recherche du
bien: elle est pour I'ordinaire de l'ordre naturel : elle ne suppose ni la cor
ruption, ni la reparation de la Nature. Mais Ie plaisir qui a rapport au vrai
bien est pure Grace: car naturellement Ie vrai bien ne devroit s'aimer que
par raison. Ainsi les causes occasionnelles des graces de sentiment se doivent
trouver en Jesus-Christ, parce qu'il est l'Auteur de la Grace » 27.

Nous nous laisserons done animer par Ie sentiment, mais la raison ne
peut jamais que nous conduire" :

« L'ordre, qui doit nous reformer, est une forme trop abstraite pour servir de
modele aux esprits grossiers. Je Ie veux. Qu'on lui donne done du corps,
qu'on Ie rende done sensible, qu'on Ie revere en plusieurs manieres pour Ie
rendre aimable a des hommes charnels: qu'on l'incarne, pour ainsi dire,
mais qu'il soit toujours reconnaissable » 29.

11 nous faut done une « grace de sentiment animante », qui commence
avec la contemplation des formes sensibles. D'une facon qui sera detail
lee dans Ie onzieme Entretien, « les beautes sensibles doivent en une
maniere qui nous est fort peu connue, avoir quelque rapport avec la
Verite incarnee ». C'est que tout est plein de Jesus-Christ. Encore faut-il
etablir comment se partagent les graces qui proviennent de son inter
cession.

Le Christ instaure un instinct nouveau, cet amour d'instinct qui etait
inutile aAdam. L'instinct qui s'impose maintenant n'est pas un instinct
de concupiscence, mais un instinct proprement divin, un instinct qui n'est
que la fecondite merne de la Grace du Christ sur le monde. Comme tel,
ce plaisir est toujours invincible, tout simplement parce que l'esprit veut
etre heureux, Malebranche prend alors Ie risque de separer le plaisir du
merite :

« La delectation de la Grace est done invincible. Aussi I'amour qu'elle pro
duit n'est point meritoire.s'il n'est plus grand qu'elle. Je veux dire que

26. Ibid., II, II, § XXX, p. 97 ; ce poids alourdit peut-etre l'ame, mais c'est lui qui definit
sa dynamique.

27. Ibid" § XXXV, p. 101.
28. Cf. Traite de morale. op. cit. supra n. 4, I, V, § XXI, p. 69.
29. Ibid., I, II, § X, p. 33; cf. Entretiens, op. cit. supra n. 9, X : « II est permis d'incarner la

verite pour J'accommoder a notre faiblesse naturelle et pour soutenir I'attention de l'esprit,
qui ne trouve point de prise a ce qui n'a point de corps. »
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I'amour qui n'est purernent que l'effet naturel au necessaire de la delectation
de la Grace, n'a rien de meritoire, quoique cet amour soit bon en lui-rneme.
[...] Lorsqu'on n'airne Dieu qu'autant qu'on est attire, ou que parce qu'on est
attire, on ne l'aime point par raison, mais par instinct » 30.

C'est ne pas aimer Dieu comme il doit l'etre, continue Malebranche,
c'est-a-dire par choix, par raison, par la connaissance qu'on a qu'il est
aimable, Certes, on peut conceder aMalebranche, ou plutot al'amour de
l'Ordre, que seul ( ce qu'il y a d'amour qui excede le plaisir, est un
amour pur et raisonnable » 31. Mais il y aurait une grande erreur a passer
trop vite sur ce moment instinctif du plaisir prevenant, Car il est Jesus
Christ lui-meme dans son mystere qui excede soudain, sous la plume de
Malebranche, toute mesure, sanctifiant par hi l'aveuglement d'un tel
amour:

« quoique les anirnaux, a parler en rigueur, soient incapables d'amour, its
expriment par leurs mouvements cette grande passion, et conservent leur
espece a peu pres comme les hommes, lis figurent done naturellement cet
amour violent de Jesus-Christ, qui l'a porte a repandre son sang pour son
Eglise. En effet, pour exprimer fortement et vivement la folie de la Croix,
l'aneantissernent du Fils de Dieu, l'exces de sa charite pour les hommes, it
falloit, pour ainsi dire, une passion aveugle et folle, une passion qui ne garde
aucune mesure »32.

Aimer Dieu par instinct, cet amour animal, nous le connaissons, c'est
celui du paganisme immemorial. Les religions ne sont pas fondees sur les
graces du createur, car elles sont plaisir avant d'etre connaissance, mais ce
plaisir de grace prevenante donne du mouvement a l'ame dans son
combat contre la concupiscence. Les religions ne sont pas toutes raison
nables et elles ne connaissent pas toutes Ie merite au sens ou l'entend
Malebranche. En revanche, ce qu'on ne peut leur retirer, c'est de mani
fester un amour instinctif, brutal, desespere du divin que seul le rut figure
assez 33.

On objectera, au nom du systerne, que nous faisons jouer la grace avant
la venue de Jesus-Christ, hi ou il n'est pas connu ou reconnu. Mais c'est
au nom d'un autre principe du systeme, qui inflechit peut-etre la combi
natoire des lois, mais obeit al'exigence d'une philosophie de l'absolu : ce

30. Cf. Traite de la nature et de la grace, op. cit. supra n. 7, III, II, § XXIV, p, 135.
31. Ibid., III, II, § XXIX, p. 138.
32. cr. Entretiens, op. cit. supra n. 9, XI, § XIV, p. 276.
33. Dans son bel essai : Etendue et psychologie chez Malebranche, Paris, Vrin, 1987, p. 93

106, M. GUEROULT cherche au long de pages lueides par quelles voies Ie sentiment aurait pu
chez Malebranche acquerir une veritable signification metaphysique, II est clair que la
reponse ne peut se trouver que dans Ie deplacernent du point de vue psychologique au point
de vue christologique.
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principe, c'est celui de l'incamation de toute eremite, de fa destination du
monde aengendrer Jesus-Christ, qui laisse ses traces dans toutes les crea
tures malgre les suites du peche originel. De la res propositions essen
tielles par lesquelles Malebranche fait de la Iiberte la determination
« d'un amour qui est aussi ancien que toi-meme )) 34, supposant, dans la
meme perspective d'une temporalite originaire de I'amour, qu'il fallait
que Jesus-Christ « en quelque maniere fut aussi ancien que le monde ».

Le Christ lui-meme bouleverse l'ordre qu'il accomplit et l'on devrait
etre sensible ace point essentiel d'une philosophie qui est avant tout une
christologie philosophique. Dans l'espace de plaisir ouvert par Ie corps
du Christ, Ie demerite vrai n'est mesure qu'a I'amour :

« On demerite toujours, lorsqu'on aime Ie faux bien par I'instinct du plaisir,
pOUIVU neanmoins que l'on aime Ie faux bien, plus que l'on n'est invincible
ment porte a l'aimer. Car iorsqu'on a naturellement si peu de liberte et de
capacite d'esprit, que Ie plaisir nous transporte d'une maniere invincible;
alors, quai qu'on soit deregle, et que son amour soit mauvais et contre
l'ordre, l'on ne demerite point» 35,

On a peine acroire qu'une teUe philosophie ait pu paraitre austere ou
bornee, Il y a place ici pour toutes les pietes du monde, pour toutes les
religions de l'amour ou du desir de voir Dieu, dont la meconnaissance de
Jesus-Christ transforme en peche veniel ce qui serait peche mortel pour
un chretien. Tout ce qui est dbigle n'est pas demeritoire. Le christianisme
de Malebranche proposerait ainsi de faire passer une humanite instinc
tivement religieuse ala conscience de soi, comme on passe du sommeil a
la veille. Les idoles sont non seulement « les Christs inferieurs des
obscures esperances », mais elles sont l'animalite du dieu qui sommeille.
Un Christ mondial s'eveille dans chaque croyance. II y a une foi
informe 36 qui traverse l'humain, meme si seule la charite du Christ lui
donne sa forme.

Tel est le message d'une metaphysique qui ne s'en tient pas a la vertu
de foi, mais va chercher jusque dans l'etre infini la mesure de l'incarna-

34. Cf. Meditations chretiennes et metaphysiques, op. cit. supra n. 12, XV, § X, p. 169, a
quoi repond cette proposition du Traite de la nature et de la grace, op. cit. supra n. 7, II,
§ XLVIII, p. 114, concernant Jesus-Christ: « II falloit qu'il flit, en quelque maniere, aussi
ancien que Ie monde. »

35. Cf. Traite de la nature et de la grace, op. cit. supra n. 7, III, II, § xxx, p. 138-139;
cf. III, I, § XVII, p. 129.

36. A ne pas confondre avec eet informe plus radical, cf. ibid., III, I, § I, p. 117 : « II n'y a
rien de plus informe que la substance des esprits, si on la separe de Dieu : car qu'est-ee
qu'un esprit sans intelligence et sans raison, sans mouvement et sans amour? »
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tion 37. II se pourrait que cette exigence rigoureuse change quelque chose
anotre appreciation des dogmes et al'universalite de notre responsabilite
spirituelle. Une telle responsabilite suppose que Dieu a tout fait POUf

l'homme, mais que cet homme, c'est l'homme-dieu. Telle est la mytholo
gie que veut notre metaphysique.

Bruno PINCHARD,
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37. Cf. Entretiens, op. cit. supra n. 9, VIII, § VII, p. 183: « II me paroit evident que tout
jugement, qui n'est point forme sur la notion de I'Etre infiniment parfait, de I'Etre incompre
hensible, n'est pas digne de la Divinite, Assurement si les Parens n'avoient abandonne cette
notion, ils n'auraient pas fait de leurs chimeres de fausses Divinites ; et si les Chretiens
suivent toujours cette notion de l'Etre, ou de I'infini, qui est naturellement gravee dans notre
esprit, ils ne parleroient pas de Dieu comme quelques-uns en parlent. »




