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AVERTISSEMENT. 

En  remettant  en  lomière  les  écrits  da  chef  de  TÉcole  néoplatoni- 

cienne, nous  n'ayons  pa  assurément  avoir  la  pensée  de  faire  revi- 
vre une  philosophie  qui  a  fait  son  temps;  mais  nous  avons  voulu, 

comme  nous  l'annoncions  dés  le  début,  combler  une  lacune  regret- 
table en  rendant  plus  accessible  un  ouvrage  dont  la  lecture,  indis- 

pensable à  quiconque  veut  étudier  l'histoire  de  la  philosophie,  sem* 
islait  être  devenue  le  privilège  d'un  petit  nombre  d'énidi  ts  ;  nous  avons 
voulu,  en  produisant  les  pièces  du  procès  qui  s'agite  encore  de  nos 
jours  au  sujet  de  l'École  néoplatonicienne,  mettre  chacun  à  portée 
de  prononcer  par  lui-même,  en  pleine  connaissance  de  cause,  sur 

la  valeur  d'une  doctrine  si  contestée;  nous  avons  voulu  aussi  aider 
l'éclectique  impartial  à  séparer  d'avec  des  erreurs  dont  il  a  été  depuis 
longtemps  fait  justice  des  vérités  sublimes,  vraiment  dignes  d'en- 

trer dans  la  science  et  éminemment  propres  à  élever  l'âme,  à  la 
détacher  du  corps  et  des  intérêts  terrestres. 

En  même  temps,  nous  nous  étions  proposé,  dans  le  travail  qui 

devait  accompagner  la  traduction,  d'éclaircir,  à  l'occasion,  par  un 
exposé  de  chaque  partie  delà  doctrine  néoplatonicienne,  les  points 
qui  seraient  restés  obscurs,  de  faire  saisir  les  rapports  de  cette 

philosophie  avec  celles  qui  l'ont  précédée  ou  qui  sont  venues  après 
elle,  de  retrouver  dans  les  premières  les  éléments  dont  s'est  com- 

posé l'éclectisme  alexandrin,  de  suivre  dans  les  secondes  les  traces 
de  la  doctrine  néoplatonicienne  à  travers  les  âges  et  de  signaler  hi 
puissante  influence  que  cette  doctrine  a  exercée  sur  tous  les  écri- 

vains postérieurs,  chrétiens  comme  païens. 

A  ces  divers  titres,  le  volume  que  nous  publions  aujourd'hui  offre 
un  intérêt  qui  surpasse  de  beaucoup  celui  que  pouvait  offrir  le 
précédent.  On  y  trouve,  en  effet,  les  solutions  données  par  Plotin 
aux  questions  les  plus  graves,  à  celles  qui  de  tout  temps  ont  le 
plus  vivement  préoccupé  le  philosophe  et  le  théologien,  celles  de  la 

Providence  et  du  Destin,  du  Temps  et  de  rÉternité,  de  l'essence 
de  l'Ame,  de  ses  facultés,  de  son  origine,  de  son  immortalité  ;  de 
rUnité  ou  de  la  Pluralité  des  êtres,  et  de  la  conciliation  de  l'une 



VI  AVERTISSEMENT. 

avec  l'autre.  Ajoutons  que  les  livres  qui  contiennent  ces  solutions 
sont  peut-être  les  plus  achevés  que  nous  ait  laissés  Plotin,  et  que 
plusieurs  peuvent  aller  de  pair  avec  ce  que  les  plus  grands  philosophes 
ont  produit  de  plus  solide,  dans  les  temps  modernes  comme  dans 
Tantiquité.  Et  en  effet,  nous  ne  craignons  pas  de  le  dire,  le  traité 
De  la  Providence  peut  sur  bien  des  points  soutenir  la  comparaison 
avec  la  Théodicée  de  Leibnitz  ;  le  livre  Sur  le  Temps  et  VÉtemité, 
aussi  remarquable  par  la  méthode  que  par  la  profondeur,  se  place 
à  côté  de  la  célèbre  correspondance  de  Clarke  et  de  Leibnitz 

Sur  le  Temps  et  l'Espace;  nulle  part  enfin  la  distinction  de  l'âme  et 
du  corps  n'a  été  établie  plus  fortement  que  dans  les  livres  Sur 
VAme  et  Sur  l'Immortalité  :  ici  Plotiu  le  dispute  à  Deacartes,  si 
même  il  ne  l'emporte  sur  l'auteur  des  Méditations  ^ 

Nous  espérons  que  le  tratail  que  nous  avons  joint  à  la  traduction 
des  deux  Ennéades  oontenues  dans  ce  second  volume  ne  sera  pas 
non  plus  sans  intérêt;  nous  avons  fait  du  moins  tous  nos  efforts 

pour  qu'il  ne  fût  pas  indigne  des  livres  qu'il  devait  accompagner. 
A  cet  effet,  nous  avons  dans  ce  volume,  de  même  que  dans  le 

précédent,  réuni  tous  les  genres  de  secours  qui  nous  ont  paru  pro- 

pres à  faciliter  l'intelligenco  du  texte. 
Pour  ceux  des  livres  de  Plotin  où  le  sujet  est  traité  complè- 

tement et  avec  assez  de  méthode,  et  qui  par  conséquent  peu- 
vent se  suffire  à  eux-mêmes,  nous  nous  sommes  borné  aux  Som^ 

maires^  destinés  à  faire  mieux  saisir  l'enchainement  des  idées,  et 
aux  notes  particulières,  où  sont  expliquées  les  difficultés  de  détail  ; 

mais,  pour  les  livres  où  la  doctrine  n'était  exposée  qu'incomplète- 
ment et  qui  supposaient  la  connaissance  des  autres  parties  du 

système,  nous  avons,  dans  les  Éclaircissements  placés  à  la  fin  du 

volume,  présenté  un  tableau  aussi  complet  et  aussi  âdèl^^  qu'il 
nous  a  été  possible  des  opinions  de  notre  auteur  sur  la  matière,  en 
recueillant  dans  les  autres  parties  des  Ennéades  tous  les  passages 

qui  se  rapportaient  au  sujet  en  discussion  :  c'est  ce  que  nous  avons 
fait  notamment  pour  la  doctrine  de  Plotin  sur  la  Providence  et  le 

Destin  *,  sur  l'Essence,  les  Facultés  et  la  Destinée  de  l'Ant^  *. 

^  C'eçt  ce  qu'avait  déjà  reeoonu  un  des  écrivains  les  plus  compétents, 
M.  Jules  Simon,  qui  s'exprime  ainsi  dans  sa  savante  Bisioire  de  l'École 
^Alexandrie  (t.  I,  p.  587)  :  «  Plotin  a  employé  tout  un  livre  à  établir  la 

»  distinction  de  l'ftme  et  du  corps;  et  si  l'on  rapproche  cet  ouvrage  de  la  lHédi- 
n  tation  de  Descartes  sur  le  même  sujet,  je  ne  sais  laquelle  des  deux  démons- 
»  trations  on  trouvera  la  plus  complète.  »  —  «  Voy,  ci  après,  p.  507-619. 
*-  »  Voy,  ei-aprè«,p.  566-581. 



Non  content  d'expliquer  ainsi  notre  auteur  par  lui-même,  noua 
avons,  dans  un  Appendice^  donné  des  morceaux  importants  do 

Porphyre,  de  Jamblique  et  d'Énée  de  Ga^dt  dont  nous  devons  la 
traduction  à  l'obligeance  de  M.  Eugène  Lévéque  s  et  qui  jetteront 
plus  de  jour  sur  la  psychologie  néoplatonicienne.  Nous  appelle-* 
rons  particulièrement  l'attention  sur  le  Traitf  de.  l'Ame  par  Jam* 
blique  :  outre  l'intérêt  qu'il  offre  h  Tbistoire  de  la  philosophie, 
parce  qu'il  renferme  des  documents  qu'on  ne  trouve  que  là,  cet 
écrit  a  l'avantage  d'énumérer  dans  un  ordre  méthodique  toutes 
les  questions  qui  étaient  posées  sur  l'âme  dans  Técole  néoplato- 

nicienne et  de  comparer  la  doctrine  de  Plotin  sur  ces  questions 
avec  celles  des  autres  philosophes.  Les  fragments  que  nous  don- 

nons du  Commentaire  du  même  auteur  Sur  le  Traité  de  VAme 

d'Aristote  oni  aussi  leur  importance,  non-seulement  parce  qu'ils 
complètent  l'œuvre  de  Jamblique,  mais  encore  parce  que  le  Corn" 
menmire  dont  ils  sont  détachés  a  servi  de  guide  à  plusieurs  écri*- 

vains  postérieurs,  h  Plutarque  d'Athènes,  à  Simplicius,  i  Prisciea 
'  de  Lydie,  Enfin,  \e  Théophraste  d'Énée  de  Gaza,  dont  nous  pré- 

sentons l'analyse  avec  des  extraits  étendus,  fera  connaître  tout  ̂  
la  fois  la  polémique  des  théologiens  grecs  contre  quelques  théorie^ 
platoniciennes  qui  étaient  en  opposition  avec  le  dogme  chrétien  et 
les  emprunts  que  ces  mêmes  théologiens  ont  cru  pouvoir  fairo  sur 

d'autres  points  à  l'École  d'Alexandrie. 
Nous  avons  en  outre,  dans  ce  volume,  comme  dans  le  précédent^ 

recherché  avec  soin  les  sources  ou  a  puisé  l'auteur  des  Enné(^de9, 
et  nous  avons  également  indiqué  ce  qu'il  a  fourni  lui-même,  soit 
aux  philosophes  de  son  école,  soit  aux  écrivains  chrétiens. 

Les  auteurs  qui  ont  été  le  plus  souvent  mis  k  contribution  dans 

la  lU^  ̂ t  la  1V«  Ennéade  sont,  comme  pour  les  deux  premières, 
Platon,  Aristote  et  les  Stoïciens,  Chrysippe  surtout';  cependant, 
nous  avons  pu  aussi,  en  plus  d'une  occasion,  y  saisir  la  trace  du  juif 
Pbilon'f  il  y  a  même  dans  la  W  Ennéade  quelques  idées  qui  nous 
ont  paru  ne  pouvoir  être  rappoi*tées  qu'à  une  origine  chrétienne  S 

Pour  les  temps  postérieurs  à  piotin,  nous  nous  sommes  attaché 
à  signaler^  nonnseulement  les  emprunts  qui  lui  ont  été  faits  par  sos 

^  Yoy*  p.  611  X Avertisiement  «n  tête  des  Fragmentg  de  Psychologie 
néoplaUmicienne.  -^  >  Le  savant  Mémoire  sur  le  Stoïcisme,  dis  M.  Riivais- 

SOD,  PQus  a  été  d'un  grand  secours  pour  la  détermination  des  rapports  de 
Plotin  avec  le  ̂(oïclsise,  de  raêuie  que  V Essai  sur  la  Métaphysique  d'Aris- 

tote du  même  auteur,  pour  les  emprunts  faits  au  pérjpaléli&me.  —  *  Yoy» 
notamment  p.  231,  nolel.  —  *  Voy.  p.  288,  note  4;  p.  207,  notel. 
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disciples  et  par  les  commentateurs  arabes,  mais  aussi  les  nom- 
brenses  analogies  qui  se  rencontrent  entre  certains  auteurs  chré* 

tiens  et  notre  philosophe*;  et  peut-être  cette  dernière  partie  de 
notre  tâche  ne  sera-t-elleni  la  moins  neuve  ni  la  moins  intéressante. 

On  savait  bien,  il  est  vrai,  qu'une  étroite  affinité  unit  dès  Torigine  le 
Platonisme  et  le  Christianisme,  si  bien  que  lé  savant  et  pieux  Baro* 

nîus  a  pu  dire  que  V Académie  était  le  vestibule  de  l'Église,  et  que 
l'orthodoxe  Battus  crut  nécessaire  de  justifler  les  saints  Pères  à  cet 
égard  '  ;  on  savait  aussi,  par  les  déclarations  et  les  citations  de 
quelques  auteurs  chrétiens  *,  que  les  écrits  de  Plotin  ne  leur 
étaient  pas  inconnus;  mais  nous  étions  loin  de  soupçonner,  avant 

les  recherches  dont  nous  consignons  ici  les  résultats,  jusqu'où  s'é- 
tendaient les  services  que  ces  écrits  ont  pu  leur  rendre. 

Pour  ne  parler  que  d'un  seul  des  Pères,  mais  de  celui  qui  est  le 
plus  important  de  tous,  parce  que  c'est  celui  qui  a  le  plus  contri- 

bué à  constituer  l'enseignement  théologique  dans  l'Ëglise  latine, 
pour  ne  parler,  disons-nous,  que  de  saint  Augustin,  nous  avons  pu 

reconnaître  que  ce  Père,  qui  du  reste  ne  cite  jamais  Plotin  qu'avec 
honneur*,  lui  a  emprunté,  non-seulement  quelques  pensées  déta- 

chées, mais  la  meilleure  partie  de  sa  doctrine  sur  la  Providence  », 

les  principes  de  la  théorie  qu'il  expose  sur  le  Temps  et  l'Ëternité  *, 
ainsi  que  presque  toute  sa  doctrine  psychologique  7. 

Et  qu'on  ne  s'étonne  pas  des  nombreuses  analogies  qui  se  ren- 
contrent entre  le  docteur  de  l'Église  et  le  philosophe  païen  :  saint 

Augustin  lui-même  va  nous  les  expliquer.  D'un  côté,  en  effet,  ce 
Père  nous  déclare  que,  dans  son  ardent  désir  d'atteindre  la  vérité, 
il  est  résolu  à  consulter  la  raison  aussi  bien  que  la  foi,  et  ce 

sont  les  Platoniciens  qu'il  va  consulter,  avec  la  confiance  de  trouver 
chez  eux  des  vérités  qui  soient  d'accord  avec  les  Saintes  Écritures  >; 

*  Foy.,  ponr  les  Néoplatoniciens,  p.  519, 542, 584, 606;  ponr  les  philosophes 
arabes,  Maâmonide  et  Ibo-Gébirol,  p.  170,  507;  pour  les  écrivains  chrétieDs, 
notamment  ponr  S.  Grégoire  de  Nysse,  S.  Denjs  l'Aréopagite,  Tbéodoret,  Né- 
méslus,  SynésittS,  Éoée  de  Gaza,  p.  520, 552, 585  ;  ponr  S.  Augustin,  Boi^,  Cas- 
siodore,  p.  523,  552, 588, 503, 600, 607,  etc.  —  >  Défense  des  Pères  accusés  de 
Platonisme,  par  le  P.  Baltas,  jésuite.  —  *  Vay»  à  eet  ̂ ard  les  indications 
d^à  données  dans  la  Préface  de  notre  l«r  vol.,  p.  xxxii.  —  *  Voy.  la  Préface 
du  !«•  vol.,  p.  XXX.  —  *  Voy.  d-après,  p.  523.— •  Voy.  ci-après,  p.  549.-7  7^^. 
ci-après,  p.  588-592.  —  *  «  Ita  sum  affectus  nt  quid  sit  verum  non  credendo  so- 
»  Inm,  sedetiam  inlelllgendo  apprehendere  impatienter  desiderem;  apud  Pla- 
»  toaieos  me  intérim  quod  sacris  nostris  litteris  non  repngnet  repertnmm  esse 
»  confido.  »  {Conlra  Académie.^  111, 19.) 
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de  Tantre,  nous  avons  pu  établir,  tant  par  son  propre  témoignage 
que  par  de  légitimes  inductions  tirées  de  plusieurs  passages  de  sea 
écrits,  que,  bien  qui!  fût  peu  familier  avec  la  langue  grecque,  il 

avait  lu  et  profondément  étudié  les  écrits  de  ceux  qu'il  appelle  les 
Platoniciens  par  excellence  et  qui  ne  sont  autres  que  Plotin  et  Por- 

phyre ;  et  qu'il  les  avait  lus  k  l'aide  d'une  traduction  littérale  faite 
en  latin  par  un  auteur  qu'il  nomme  lui-même,  par  Marius  Vietorinus*. 

Qu'on  n'aille  pas  non  plus  s'imaginer  que  la  foi  ait  à  s'alarmer 
de  l'accord  que  nous  avons  plus  d'une  fois  signalé  entre  notre  phi- 

losophe et  les  Pères  de  l'Ëglise.  Cet  accord,  qui  n'existe  d'ailleurs 
que  sur  des  matières  qui  sont  du  ressort  de  la  raison  et  qui 

ne  touchent  en  rien  au  dogme,  ne  peut  qu'être  à  l'honneur  de  la  re- 
ligion aussi  bien  que  de  la  philosophie,  et  il  doit  être  un  sujet  de 

joie  pour  les  amis  sincères  de  l'une  et  de  l'autre  :  il  prouve  en  effet 
que,  malgré  tant  de  causes  d'incertitude  et  d'erreur,  il  existe  une 
vérité  étemelle,  perennis  quœdam  philosophiaf  comme  disait 
Leibnitz,  qui  est  indépendante  des  temps,  des  lieux  et  des  écoles. 

Du  reste,  en  nous  livrante  ces  rapprochements,  nous  n'avons  fait 
que  suivre  la  voie  si  bien  tracée  au  dernier  siècle  par  un  des  plus 

grands  théologiens  français,  par  le  P.  Thomassin,  de  l'Oratoire.  Dans 
ses  Dogmata  theologica,  ouvrage  qui  fait  autorité  en  théologie,  ce 
pieux  et  savant  auteur  interroge  successivement  sur  chaque  question 

les  philosophes  aussi  bien  que  les  Pères  de  TÉgUse,  et,  parmi  les  phi- 
losophes, les  Platoniciens  de  préférence,  ces  patriciens  de  la  philo- 

sophe, comme  il  les  appelle  en  se  servant  d'une  expression  qu'il  em- 
prunte à  Cicéron  ;  et,  frappé  de  la  j  ustesse  et  de  la  profondeur  des  ré- 

ponses qu'il  obtient  de  quelques-uns  d'entre  eux,  de  Plotin  surtout, 
il  s'écrie  :  c  Le  lecteur  ne  pourra  s'empêcher  de  ressentir  une  grande 
>  joie  en  songeant  que  des  hommes  dénués  du  secours  de  la  foi 
»  aient  pu  pénétrer  si  avant  dans  les  célestes  mystères...  Cette 

>  étude  ne  peut  manquer  d'offrir  une  grande  utilité  à  cause  de 
»  l'importance  des  secours  qu'on  y  trouve  pour  éclairer  et  conflr- 
>  mer  la  vérité  de  la  religion  chrétienne  *.  »  Ailleurs,  le  même 

théologien,  plein  d'admiration  pour  la  manière  dont  Plotin  décrit 
l'état  de  l'âme  qui  s'est  élevée  au  monde  intelligible,  s'écrie  avec 
transport  :  <  Il  me  semble  entendre  Augustin  lui-même  enseignant 

'  Voy.  à  la  fin  du  vol.,  p.  554-565,  la  dissertatiOQ  que  nouâ'avons  consacrée 
à  ce  sujet.  —  *  Voy,  ci-après  le  texte  de  ce  passage,  p.  544.  Voy»  aussi  la 
Fréfaee  des  Dogmata  theologica  et  l'excellente  thèse  de  M.  Lescœur  sur 
la  TModieée  du  P.  Viomauinf  1852. 
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»  comment  le  Bien  suprême,  Dieu  le  Père,  engendre  le  Verbe,  la 

»  Vérité  éternelle,  qui  éclaire  les  intelligibles  et  tout  ce  qui  pos- 

»  sède  l^  vérité  '•  » 

Il  nous  reste  ft  acquitter  deux  dettes  de  reconnaissance  : 

L'une,  envers  M.  Eugène  Lévéque,  qui,  outre  sa  traduction  des 
Fragments  de  Psychologie  néoplatonicienne,  que  nous  avons  déjà 
mentionnée,  nous  a  prêté  pour  tout  ce  volume,  comme  pour  le 

précédent,  un  concours  aussi  utile  qu'assidu; 
L'autre,  envers  le  public  lettré ,  qui  a  fait  ft  cette  publication  le 

plus  bienveillant  accueil. 
Honorée  des  suffrages  des  Juges  les  plus  compétents,  en  tête 

desquels  nous  nous  glorifions  de  pouvoir  nommer  les  représen^ 
tants  les  plus  illustres  de  la  philosophie  et  de  la  littérature  en 

France  ;  accueillie  avec  faveur  par  l'Académie  des  Sciences  morales 
et  par  TAcadémie  des  inscriptions  et  Belles-Lettres,  notre  traduc- 

tion des  Ennéadee  a  attiré  l'attention  des  organes  les  plus  graves  et 
les  plus  sérieux  de  la  presse*  et  a  été  appréciée  avee  toute  la  bien- 

veillance que  nous  pouvions  espérer. 

Toutefois,  cette  bienveillance  n'a  pas  été  telle  qu'elle  dût  empê- 
cher un  examen  impartial.  Quelques  critiques  ont  été  exprimées, 

dont  les  unes  s'adressent  à  notre  auteur  et  les  autres  à  nous-même  ^ 
nous  y  répondrons  en  peu  de  mots. 

On  a  reproduit  contre  Plotin  les  accusations  de  panthéisme  et  de 

*  Foi/,  ci-aprèsle  texte  de  ce  passage,  p.  470,  noie  1.  —  •  Nous  slgaslefeiis 
notamment,  en  suivant  Tordre  de  leur  apparition,  lés  articles  de  M.  Gh.  Jour- 
data,  dans  la  Bêvue  eonUmp^aiM  (i5  octobre  1867),  de  M.  Is.  Cataan,  dans 

la  Fretsê  (25  eetobre  18S7),  de  M.  Ëm.  Saiiael,  dans  la  Bevtte  de$  Deua- 
Hondei  (15  déoembre  1^7),  de  M.  Vacheroti  dani  la  Jtevue  ̂   Parif  (1^  Jan- 

vier 1866),  de  M.  Ad.  Franck,  dans  le  J(n$rml  <i€$  DébcUt  (2  février  1S58), 

de  M«  rabbé  Hébert'DuperroD,  dans  le  Journal  général  de  l'Instruction 
publique  (6  mars  1S53),  de  M.  Éd.  Pourpier,  dans  la  Pairie  (8  mars  1858), 
de  M.  Cbassang,  daos  le  Pays  (29  mars  1858\  de  M.  Marcy,  dans  le  Siècle 
(21  juin  1858),  de  M.  Ch.  Léyêque,  dans  le  Journal  des  Savants  (septembre 
1858),  de  M.  Michel  Nicolas,  dans  le  numéro  de  septembre  du  Disciple  de  Jésus- 
Christ,  revue  mensuelle  pubUëe  par  M.  J.  Marti n-Paschoud  ;  de  M.  Rapetti, 

dans  le  Moniteur  (26  noyembre  1858).  Nous  signalerons  également,  à  l'étranger, 
les  comptes  rendus  publiés  en  octobre  1857  par  la  Bibliothèque  universelle  de 

Genève  (bulletin  littéraire),  et,  en  mal  1858,  par  VMclectic  Review  de  Londres 
et  VXJnivcrstty  Magazine  de  Dublin.  Nous  avons  profilé  avec  empressement 

de  plusieurs  des  conseils  qui  nous  étaient  adressés;  nous  répondons  ci-après  à 
quelques  critiques  qui  n'ont  pas  paru  suffisamment  fondées. 
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mysticisme  qui  lui  ont  été  si  souvent  adressées.  Si  l'on  fait  consister 
le  panthéisme,  comme  on  le  doit,  dans  Tidentification  de  la  nature 
avec  Dieu,  de  la  créature  avec  le  créateur,  et  non  dans  telle  ou 
telle  explication  contestable  de  la  création,  dans  la  théorie  de  Té* 

manation,  par  exemple,  personne  n'est  moins  panthéiste  que  Plo- 
tin  :  car,  bien  qu'admettant  que  tous  les  êtres  émanent  ou  procè- 

dent de  VUnt  e'est*à*dire  du  Dieu  suprême,  il  maintient  partout  la 
personnalité  et  la  liberté  humaines;  il  proteste  avec  force  contre 

toute  doctrine  qui  tendrait  à  les  supprimer,  et  c'est  avec  cette  arme 
puissante  qu'il  combat  le  panthéisme  des  Stoïciens  et  celui  des 
Nouveaux  Pythagoriciens  ̂   d'accord  en  cela  avec  la  plus  grande  au- 

torité théologique,  avec  saint  Thomas,  l'ange  de  TÉcole, 
Quant  au  mysticisme^  que  l'on  considère  généralement^  comme 

étant  le  pivot  de  touto  la  doctrine  de  Plotin»  nous  pouvons  dire  que 

si  Ton  entend  par  là,  non  pas  l'amour  de  l'idéal,  la  tendance  vers 
les  régions  intellectuelles  et  le  détachement  des  biens  terrestres, 
mais  la  théorie  de  Ve(Sta8e  et  de  ïtmion  o^eo  Dieu^  cette  théorie, 
loin  de  faire  le  fond  du  néoplatonismci  y  occupe  si  peu  de  place 

qu'elle  semble  n'y  être  qu'un  hors-d'œuvre  ou  du  moins  un  acces- 
soire inutile.  Dans  les  quatre  premières  Ermécuiêg,  on  trouve  à 

peine  quelques  lignes  qui  se  rapportent  à  l'extase,  et,  si  l'on  consi- 
dère l'ensemble  de  l'œuvre  de  Pletin,  on  peut  dire  hardiment  que 

la  plupart  des  livres  dont  elle  se  compose  n*ont  aucune  espèce  de 
rapport,  ni  direct  ni  indirect,  avec  le  mysticisme.  Bien  plus»  Plotin 
a  combattu  avec  force  le  mysticisme  des  Gnostiques  et  il  ne  craint 
pas  de  signaler  certaines  exagérations  de  Platon  lui-même  à  cet 

égards  Le  mysticisme  modéré  qu'il  admet  ne  dépasse  en  rien  celui 
que  professaient  alors  la  plupart  des  Pères  de  l'Église,  notamment 
saint  Augustin,  avec  lequel  il  se  trouve  encore  ici  pleinement  d'ac  - 
cord.  Au  reste,  quelque  opinion  que  Ton  ait  du  mysticisme,  ce  qui 
peut  se  rencontrer  de  celte  doctrine  dans  Plotin  ne  doit  en  rien 

affaiblir  le  mérite  de  ses  observations  sur  les  facultés  de  l'âme  ou 
diminuer  la  valeur  des  preuves  si  solides  qu'il  a  données  de  la  Pro- 

vidence» de  la  spiritualité  et  de  l'immortalité  de  l'Ame  humaine. 
On  a  aussi  répété  contre  Plotin  l'aoeusation  d'avoir  été  Tonnemi 

du  christianisme  :  nous  ne  pourrions  répondre  à  cette  imputation 

qu'en  rappelant  les  hommages  rendus  à  ce  philosophe  par  plusieurs 

«  Vù^,  notamment  Enn^dé  tV,  uv.  ut.  $  A  ̂i  5,  et  les  nipimicbfmeDts 
indiqués  dans  les  notes  dé  ces  paragraphes,  ainsi  que  les  ÉclaireUieménit 
p.  615  et  51S.  —  «  Vo^,  Qot|)minent  ffnn.  IV,  liv.  vitt,  Slip-  478-79. 
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Pères  de  FÉglise,  ainsi  que  les  nombreuses  analo^es  que  nous 
avons  déjà  signalées  entre  leur  doctrine  et  la  sienne,  en  un  mot 
en  répétant  ce  que  nous  ayons  dit  à  ce  si^et  dans  la  Préface  de 

notre  premier  volume.  Qu'il  nous  suffise  d'y  renvoyer  ̂  
Si  la  publication  que  nous  avons  entreprise  peut  rendre  quel- 

ques services,  ce  ne  sera  pas  sa  moindre  utilité  d'avoir  aidé  à  dis- 
siper les  préjugés  que  nous  avons  essayé  de  combattre,  et  de 

donner  des  idées  plus  exactes  d'une  grande  et  noble  philosophie, 
qu'on  a  trop  longtemps  condamnée  sans  l'avoir  entendue. 

Venons*  en  aux  critiques  qui  nous  concernent.  On  nous  a  reproché 
d'avoir  inutilement  multiplié  les  citations  textuelles,  et  d'avoir  com- 

pris parmi  les  imitateurs  de  Plotin  des  écrivains  qui  ne  paraissent 

pas  l'avoir  connu,  comme  Bossuel,  Fénélon,  Malebranche,  Leibnitz. 
Nous  l'avons  déjàdit  '  :  Si  nous  avions  cru  devoir  citer  in  extenso 

les  passages  qui  donnaient  lieu  à  des  rapprochements,  c'est  que 
nous  pouvions  craindre,  en  nous  bornant  à  des  indications  som- 

maires, que  ces  indications  ne  fussent  stériles  pour  la  plupart  de 

nos  lecteurs,  qui  n'eussent  pu  facilement  recourir  aux  textes  origi- 
naux, et  que,  par  suite,  les  analogies  signalées  ne  fussent  acceptées 

avec  défiance,  faute  de  moyens  de  contrôle,  ou  même  contestées. 
Les  mêmes  motifs  nous  ont  déterminé  à  persister  pour  le  présent 
volume  dans  la  même  méthode  de  citation. 

Quant  aux  passages  d'auteurs  modernes  que  nous  avons  rappro- 
chés de  Plotin,  nous  n'avons  jamais  prétendu  que  ces  auteurs 

eussent  tous  étudié  Plotin  lui-même,  et  qu'ils  eussent  puisé  directe- 
ment à  la  source  des  Ennéades.  Seulement,  nous  avons  dit*  que,  par 

l'étude  approfondie  qu'ils  avaient  faite  de  saint  Augustin,  de  Boëce 
et  des  grands  docteurs  de  la  Scholastique,  de  saint  Thomas  surtoutS 

qui  avaient  pris  pour  guide  saint  Augustin  en  même  temps  qu'Aris- 
tote,  ces  auteurs  s'étaient  approprié,  même  à  leur  insu,  certaines 
idées  que  leurs  devanciers  avaient  empruntées  au  chef  de  l'École 
néoplatonicienne.  C'est  ainsi  que  la  psychologie  de  Bossuet  se 
trouve  être  en  grande  partie  d'accord  avec  celle  de  Plotin  parce 
qu'elle  est  tirée  de  saint  Augustin,  qui  était  familiarisé  avec  la 

'  Voy,  p.  xxix  et  suivantes.  •—  >  Voy>  la  Préface  du  l«r  yol.,  p.  xxi. 
—  *  Préface,  p.  xxxiii.  —  *  Nous  avons  signalé,  p.  593-597,  plusieurs  points 
de  ressemblance  entre  saint  Thomas  et  Plotin.  On  sait  du  reste,  d'après  les 
recherches  de  M.  Ch.  Jourdain,  que  saint  Thomas  connaissait  les  Elémenls 
de  Théologie,  où  Proclus  a  résumé  les  idées  du  chef  de  son  école. 
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doctrine  de  uotre  philosophe;  c*est  ainsi  encore  que  la  théorie  de 
Fénélon  sur  le  Temps  et  l'Éternité,  inspirée  également  par  saint 
Augustin»  se  trouve  reproduire  si  fidèlement  celle  de  Plotin  que 
récrivain  français  semble  souvent  se  l)orner  à  traduire  Tauteur 
grec.  Âu  reste,  lors  même  que  quelques-unes  des  transmissions 

d'idées  que  nous  signalons  pourraient  être  contestées,  le  fait  de 
la  coïncidence  et  de  Faccord  des  doctrines  n'en  resterait  pas  moins» 
et  un  tel  fait  serait  des  plus  dignes  de  remarque  :  il  fournirait  un 
témoignage  de  plus  en  Fhonneur  de  la  pénétration  et  de  la  pro^ 

fondeur  de  Tanteur  profane,  ainsi  qu'en  faveur  de  l'unité  de  l'esprit humain. 

Ces  critiques,  on  le  voit,  n'atteignent  en  rien  la  partie  essentielle 
de  notre  travail,  qui  était  la  traduction  d'un  auteur  réputé  intradui- 

sible et  l'interprétation  de  doctrines  proclamées  inintelligibles.  A  cet 
égard,  les  représentants  les  plus  accrédités  de  la  presse,  ainsi  que 
les  hommes  les  plus  éminents  dans  la  science  et  dans  les  lettres,  se 

sont  accordés  pour  reconnaître  l'utilité  et  la  difficulté  de  l'entre- 
prise et  pour  rendre  justice  ft  nos  efforts;  tous  ont  bien  voulu  nous 

adresser  des  paroles  d'éloge  et  d'encouragement. 
Le  succès  qu'a  obtenu  ce  livre  auprès  des  juges  compétents,  seul 

succès  que  nous  pussions  ambitionner,  a  redoublé  notre  zèle:  sou- 
tenu par  le  désir  de  justifier  tant  de  bienveillance,  nous  avons 

poursuivi  notre  tâche  avec  courage  et  déjà  nous  avons  pu  en  exé- 

cuter la  plus  grande  et  la  plus  difficile  partie.  Espérons,  bien  qu'ar- 
rivé aujourd'hui  à  l'âge  du  repos,  que  la  Providence  ne  nous  re- 

fusera pas  le  temps  et  les  forces  nécessaires  pour  l'achever. 

Savigoy-sur-Orge,  le  31  octobre  1858. 
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TROISIÈME  EMMÉÂDE. 

Porphyre  a  rassemblé  4aD8  la  III*  JSnnéadê,  ainsi  qu*U  le  dit  dans  la 
Vie  de  Plotin  (S  24,  t.  I,  p.  30),  les  livres  qui  se  rapportenlà  la  Uiéorie  du 
Monde,  considéré  sortoulau  point  de  Tue  théologique  et  métaphysique. 

LIVRE  PREMIER. 

DU   DESTIN. 

(MI)  Les  essences  premières  n'ont  point  de  eanse  parée  qu'elles  exisieni 
toujours.  Les  essences  qui  dépendent  des  essences  premières  tiennent  d'elles 
aussi  rexislence.  Quant  aux  choses  qui  deviennent,  elles  ont  toutes  une  cause. 
Seulement  les  philosophes  en  expliquent  la  production  de  diverses  manii^res. 

Les  uDs  rapportent  tout  aux  atomes  ou  aux  éléments,  d'autres  au  Destin, 
qu'ils  définissent  de  difTérentes  façons,  d'autres  encore  aux  astres. 

(III)  La  doctrine  des  oitmei  ne  peut  rendre  compte  des  Taits  qui  se  produi- 

sent dans  le  monde,  parce  qu'elle  suppose  que  tout  arrive  par  hasard.  La 
doctrine  des  élémenlê  soulève  les  mêmes  objections. 

(IV)  On  ne  peut  admettre  (comme  Heraclite)  qu'une  cause,  appelée  Des- 
tin, agisse  seule  dans  l'univers  :  car  uu  pareil  système  détruirait  l'enchat- 

ncment  des  effets  et  des  causes,  puisqu'il  n'existerait  dès  lors  qu*un  seul  être, 
qui  agirait  dans  tous  les  autres  êlres. 

(V-VI)  11  ne  convient  pas  darantage  de  rapporter  tout  ce  qui  arrive  à 

l'action  des  astres,  comme  le  font  les  astrologues.  Sans  doute  les  astres 
exercent  une  influence  physique  sur  notre  corps,  mais  ils  ne  peuvent  rien 

sur  noire  âme.  Nous  devons  d'ailleurs  à  nos  parents  beaucoup  de  nos  qua- 
lités corporelles.  Les  astres  ne  sont  donc  pas  les  auteurs  des  événements  ; 

ils  n'en  sont  que  les  signes  en  vertu  des  lois  de  l'analogie. 
(VII)  La  doctrine  (stoïcienne)  que  toutes  choses  dérivent  l'une  de  l'autre 

par  an  enchaînement  fatal  détruit  la  liberté  humaine,  parce  que,  dans  ce 
cas,  toutes  nos  déterminations  sont  des  impulsions  que  nous  recevons  du  Destin. 

(VlII-X)  Pour  sauver  la  liberté  de  l'homme  sans  détruire  l'enchatuement 
et  l'ordre  des  faits  dans  l'univers,  il  faut  admettre  deux  espèces  de  causes  : 
d'abord  l'âme  humaine,  puis  les  causes  secondes  qui  dépendent  de  l'Ame 
oniTerselle.  Quand  l'âme  humaine  se  détermine  à  un  acte  par  l'influence  que 
le  choses  extérieures  exercent  sur  elle,  elle  n'est  point  libre.  Ses  actes  ne 
sont  vraiment  indépendants  que  quand  elle  obéit  à  la  raison  pure  et  im- 

passible, qu'elle  n'est  point  (-garée  par  l'ignorance  ni  dominée  par  la  passion. 
b 
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LIVRE  DEUXIÈME. 

DE  LA  PROVIDENCE,  1. 

(Ml)  Il  ne  suflU  pas  d'admellre  que  le  monde  doit  son  existence  à  ane 
cause  inlelligenle  ;  il  faut  encore  moolrdr  comment  les  maux  que  nous  voyous 
se  concilient  avec  la  sagesse  de  la  Providence. 

Le  monde  a  pour  cause,  non  une  Providence  parliculière,  semblable  à 

la  rt^flexion  de  l'artiste  qui  délibère  avant  d'exécuter  son  œuvre,  mais  une 

Providence  universelle,  savoir  l'Intelligence,  principe,  archétype  et  paradigme 
de  tout  ce  qui  existe.  D'abord,  l'Intelligence  constitue  elle-même  le  monde 
intelligible,  unité  vivante  et  iiileUigente,  permanente  et  immuable,  type  de 

la  perreclion  et  de  la  béalilude.  Ensuite,  en  vertu  d'une  nécessité  inhérente  à 
son  essence,  elle  engendre  le  monde  sensible,  qui  est  le  tUéàlre  de  la  plu  • 

rallie,  de  la  division,  de  la  lutte  des  contraires,  parce  qu'il  est  un  mélange 
de  la  nialière  et  de  la  rainm.  L'harmonie  qu'on  >  découvre  lui  est  donnée 
par  rAnic  universelle  qui  le  gouverne. 

(III)  Quoique  le  monde  sensible  soit  bien  inrérieur  au  monde  inlelligible« 

il  est  cependant  le  plus  beau  et  le  meilleur  des  mondes  possibles  où  la  ma- 

tière entre  comme  élément:  il  procède  nécessairement  d'une  cause  excellente 
et  divine;  il  est  achevé,  complet,  harmonieux  dans  snn  ensemble  et  ses 
détails  ;  entin,  il  est  bon,  parce  que  tout  y  aspire  au  Bien  et  y  représente 

l'Intelligence  selon  son  pouvoir. 
(iV-V)  Les  parties  du  monde  se  transforment,  mais  ne  périssent  pas.  Les 

âmes  animent  tour  à  tour  des  corps  difrérents  :  de  là  nait  la  lutte  des  na- 
tures opposées,  la  mort,  la  transgression  de  la  loi  suprême.  Les  âmes  qui 

écoutent  les  appétits  du  corps  en  sont  justement  punies  ;  elles  n'ont  pas  le 
droit  de  réclamer  la  Télicité  divine  lorsqu'elles  ne  se  s  »nl  pas  élevées  ellcs- 
mêmet)  à  un  état  divin.  Quant  à  la  pauvreté,  aux  maladies  et  aux  autres 
soulTrances,  elles  sont  indifiérenles  aux  hommes  vertueux  et  utiles  aux  mé  • 

chants;  elles  rentrent  dans  l'ordre  de  I  univers,  parce  qu'elles  nous  Torcent 
à  Lutter  contre  les  obstacles,  à  distinguer  le  bien  du  mal  Ainsi,  les  maux 

qui  sont  inévitables  dans  la  conslilutiou  de  l'univers,  puisque  celui-ci  doit 
être  moins  parfait  que  sa  cause,  ont  cependant  de  bons  résultats  et  se  con- 

cilient parfaitement  avec  l'existence  de  la  Providence:  car  le  mal  u*est  qu'un 
défaut  de  bien^. 

(Vl-Vlf)  On  demande  comment  il  se  fait  que  les  hommes  vicieux  obtiennent 
si  souvent  tous  les  avantages  auxquels  on  attache  tant  de  prix ,  richesses, 

Toy.  ci-après  la  Lettre  de  Jamblique  à  Macédonius  sur  le  DeeUn,  p.  670-672, 
et  TAnalyse  du  Tkéophraete  d^Énée  de  Gaza,  g  iv,  p.  680-6S1. 
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honneurs,  beauté,  etc.*  eè  <|ae  les  hcMdmes  yertnens  aknt  une  oendilioii  oon- 

(r^ire..  —  Pour  répondre  à  cette  ebjeetion  et  à  tontei  celles  qu'on  peut 
élever  contre  la  Providence,  il  Tant  remarquer  en  général  i|ae  les  choses 
sensibles  ne  sauraient  atteindre  à  la  perfection  des  choses  inteUigibles,  et 

en  particulier  que  Dieu  n'est  point  responsable  des  actes  volontaires  et  libres 
des  âmes.  D'ailleurs,  lliomme  n'occupe  dans  l'univers  qu'un  rang  intermédiaire 
entre  Dieu  et  la  brute. 

(YllI-lX)  Pour  obtenir  les  avantages  auxquels  on  attache  du  prix,  il  faut 
faire  les  actes  de  Taccomptissement  desquels  dépend  leur  possession.  On  ne 

peut  raisonnablement  demander  à  la  Providence  de  venir  à  chaque  instant  sus- 
pendre les  lois  de  la  nature  et  en  interrompre  le  cours  par  son  intervention. 

En  effet,  l'action  de  la  Providence  ne  doit  pas  anéantir  ia  liberté  de  l'homme: 
son  rôle  est  d'assurer  à  chacun,  soit  ici-bas,  soit  après  la  mort,  la  récompense 

ou  la  punition  qu'il  a  méritée  j^ar  sa  conduite.  Elle  rappelle  d'ailleurs  toujours 
l'homme  à  la  raison  et  à  la  vertu  j>ar  les  moyens  dont  elle  dispose. 

(H)  Les  méchants  sont  pleinement  responsables  de  leurs  actions  pafce  que 
ce  sont  eux  qui  les  font.  Leur  méchanceté  même  leur  est  imputable,  parce  que 

c'est  une  disposition  conforme  à  leur  volonté. 

(Xl-Xll)  La  Raison  de  l'univers  n'a  pas  dû  dernier  à  tout  une  perfection 
uniforme,  parce  que  les  inégalités  mêmes  et  les  différences  des  êtres  contribuent 

à  la  beauté  de  l'univers»  que  chacun  d'eux  pris  séparément  a  ses  différences 
propres  qui  constituent  son  individualité,  et  que  tous  pris  ensemble  réalisent 
toutes  les  essences  conteiMies  dans  le  monde  intelligible. 

(XllI-XlV)  Pour  juger  le  monde  sensible,  il  ne  snftit  pas  de  considérer 

l'état  présent  des  choses;  il  faut  encore  embrasser  toute  la  série  des  faits 
passés  et  futurs  où  s'exerce  la  justice  distributive  de  Dku;  On  découvre  alors 
un  ordre  admirable.  Si  chaque  individu^  considéré  isolément^  laisse  à  désirer, 

c'est  parce  qu'il  ne  peut  réunir  en  lui  seul  toutes  les  perreeti<>HS  de  son  espèce. 
(XV)  Quant  anx  otijections  particulières  que  soulève  le  spectacle  du  monde, 

on  peut  répondre  que  la  destruction  des  animaux  les  uns  par  les  autres  est  nœ 

des  conditions  de  la  vie  universelle  «  que  la  guerre  n'est  qu'un  jen  puisqu'elle 
n'anéantit  pas  Tâme,  etc.  En  général,  toutes  les  choses  qui  sont  pénibles  pour 
la  partie  animale  de  notre  être  constituent  des  incidents  variés  du  drame  ioi- 
mense  dont  la  terre  est  le  théâtre. 

(XYl)  Si  l'on  remonte  aux  principes,  on  voit  que  la  Raison  du  monde  pro- 
cède de  l'Ame  universelle  et  de  l'Intelligence  divine.  C'est  un  acte,  une  vie. 

dont  l'unilé  consiste  dans  une  harmonie  formée  par  mille  sons  divers.  La  plu- 
ralité et  l'opposition  des  contraires  sont  nécessaires  dans  le  monde  sensible 

parce  qu'il  est  un  tout,  et  que  la  totalité  hnpliqde  à  là  fbis  unité  et  variété. 
(X  Vll-XVIll)  La  Providence  accorde  à  chacun  le  rdie  qu'il  eât  le  plus  propre 

d  remplir  par  ses  dispositions  nsiturelles,  ses  mérites  et  ses  défauts,  et,  tout  en 

donnant  à  l'univers  sa  perfection ,  exercé  en  même  temps  sa  justice  distribu- 
tive. Ainsi,  c'est  des  différences  intrinsèques  des  âmes  que  naissent  les  inéga- 
lités des  condition^.  Quant  aux  inégalités  des  âmes,  elles  tiennent  à  ce  que 

celles-ci  occupent  le  premier,  le  deuxième  ou  le  troisième -rang  dans  le  drame 
de  la  vie,  où  la  nature,  prévoyant  le  rôle  que  jouerait  chaque  aoteur,  lui  a 
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domé  dans  son  plan  une  place  convenable  à  ses  dispositions.  Ainsi,  le  bien  qai 

est  réalisé  ici-bas  Tlenl  de  la  ProYidence,  le  mal  qa'on  y  rencontre  lient  aux 
écarts  de  la  liberté  bnmaine. 

LIVRE  TROISIEME. 

DB  LÀ  PROVIDEHCE,  II. 

(I-ll)  La  Raison  de  TnniTers  contient  en  soi  toutes  les  raisons  séminales 

particulières;  chacune  de  ceUes-ci  contient  à  son  tour  toutes  les  actions  qu'elle 
doit  produire:  car  toute  raison  renferme  la  pluralité  dans  Tunité.  Lliarmonie 
des  raisons  particulières  dans  leur  développement  constitue  Tunité  du  plan  de 

TuniTcrs.  Tout  ce  qui  arrive  ici-bas  découle  directement  on  indireciement  de 

Vordre  établi  par  l'Ame  nitàverselle. 

(III)  Les  actes  de  l'homme,  quoiqu'il  soit  libre,  sont  compris  dans  le  plan  de 
Tunivers,  parce  que  la  Providence  a  tenu  compte  de  notre  liberté.  Notre  imper- 

fection morale  n*est  imputable  qu'à  nous  seuls.  Les  infériorités  relatives  sont 
la  conséquence  de  la  pluralité  des  êtres. 

(IV-Y)  Il  y  a  deui  règnes,  celui  de  la  Providence  et  celui  du  Destin.  Il  y  a 

aussi  deui  vies  pour  l'homme  :  dans  Tune,  il  eierce  la  raison  et  l'intelligence  ; 
dans  l'autre,  l'imagination  et  les  sens;  dans  la  première,  il  est  libre  ;  dans  la 

seconde,  il  est  soumis  à  la  fatalité.  Il  dépend  toujours  de  lui  de  mener  l'une  ou 
Vautre  de  ces  deux  espèces  de  vie.  Il  est  donc  juste  qu'il  subisse  les  consé- 

quences de  ses  actions,  qu'il  soit  récompensé  ou  puni  par  la  Providence,  selon 

qu'il  se  conforme  à  ses  lois  ou  qu'il  les  viole. 
(VI)  C'est  en  vertu  de  l'enchaînement  des  faits  que  les  astrologues  et  les 

devins  peuvent  prédire  les  événements  fhturs.  Toute  divination  est  fondée  sur 

les  lois  de  l'analogie  qui  règne  dans  l'univers. 
(Vil)  En  résumé,  sans  inégalités,  il  n'y  aurait  pas  de  Providence  :  car  celle-ci, 

étant  le  principe  suprême  dont  tout  dépend,  ressemble  à  un  arbre  inunense 

dont  toutes  les  parties  constitueraient  autant  d'êtres  différents  et  cependaut 
unis  entre  eux  *• 

*  Cette  comparaison  a  inspiré  à  Simplicius  le  passage  suivant,  dont  M.  Dacier 
loue  avec  raison  la  beauté,  mais  dont  il  croit  à  tort  que  Tidée  a  été  empruntée  à 
saint  Paul  :  c  Quoique  Tàme  soit  maîtresse  de  ses  mouvements  et  de  sa  volonté,  et 

»  qu'elle  ait  en  elle-même  les  principes  de  ses  biens  et  de  ses  maux,  c'est  Dieu 
>  qui  lui  a  donné  ces  privilèges  en  la  créant.  C'est  pourquoi,  pendant  qu'elle 
»  ett  attetehée  à  «a  eaute  comme  à  «a  racine  naturelle,  elle  ut  êouvée  et  elle  a 

>  toute  la  perfection  qu'elle  a  reçue  de  Dieu  avec  Vexiitenee  ;  maie,  ei  elle  M'en 
»  détache,  et  qu'elle  $e  eépare  de  ta  racine  autant  qu'il  est  en  ton  pouvoir,  elle 
»  te  eèche  et  ee  flétrit,  elle  perd  ta  force  et  ea  beauti,  jusqu'à  ce  qu'elle  opère 
»  $a  conversion,  t^unisee  de  nouveau  à  sa  cause,  et  recouvre  ainsi  sa  perfection 

première.  >  {Commentaire  du  Manuel  d'Èpictète,  %  xxxi,  fin.}  Yoy,  encore  ci- 
après  les  Extraits  d'Énée  de  Gaza,  p.  684,  note  7. 
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LIVRE  QUATRIÈME, 

DU  DfilOR  QUI  SST  PROPRE  ▲  CHACUN  Dl  1I0U8. 

(I-II)  Pour  préparer  la  solulion  de  la  qoeslion  qui  fait  l'objet  de  ce  livre» 
PlotiB  débute  par  quelques  considéralions  sur  la  diflTéreoee  qui  e&iste  eulre  la 
uianière  dont  TÂme  URlverselle  exerce  sea  puiisancei  et  celte  donirioie  hu* 
uiaine  déyeloppo  les  siennes* 

L'Âme  uniTerselle  engendre  la  Puissance  sensiliTC  et  la  Nature  ou  Puissance 
▼égéUtiTc,  par  laquelle  elle  communique  la  rte  aux  animaux  et  aux  plantes.  La 
Nature,  à  son  tour,  engendre  la  Matière,  qui,  étant  absolument  indéterminée» 

ne  devient  parfaite  qu'en  recerant  la  Tonne  avec  laquelle  elte  constitue  le  corps. 
C'est  par  la  Puissance  sensitÎYe  et  la  Nature  que  l'Ame  ùniTerselle  prend  soin, 
comme  le  dit  Platon,  de  tout  ce  qui  est  inanimé. 

Tandis  que  l'Ame  uniyerselle,  par  ses  puissances  inférieures,  connnuniqne  la 
Tie  au  corps  du  monde  sans  incliner  vers  lui,  l'âme  humaine ,  au  contraire, 
s'élève  ou  s'abaisse  selon  que,  dans  ses  existences  successives,  elle  exerce  prin« 
dpalement  sa  raison,  sa  $entihUUé  on  sa  puOsoiie*  végétaUc€:  parla,  elle 

reste  dans  le  rang  qui  est  assigné  à  l'homme,  ou  bien  elle  s'abaisse  à  la  con- 
dition soit  de  la  brute,  soit  du  végétal  '• 

(IIM  V)  Noire  Démon  •»%  la  f/uinana  immidiaUmeni  tupérieure  à  edlê 
^  agit  prineipaUment  en  nom  ;  selon  que  nous  vivons  soit  de  la  vie  sen- 
sitive,  soit  de  la  vie  rationoelle,  soit  de  la  vie  intellectuelle,  nous  avons  pour 

démon  soit  la  Raison,  soit  l'Intelligence,  soit  le  Bien.  Nous  choisissons  donc 
notre  démon,  puisqu'il  dépend  de  nous  d'exercer  principalement  telle  faculté  à 
laquelle  préside  tel  démon.  11  dépend  également  de  l'âme  d'incUoer  vers  le 
corps  ou  d'élever  avec  ello-même  au  monde  intelligible  sa  puissance  végétative. 

(V)  L'âme  est  toujours  libre,  parce  que  le  caractère  qu'elle  a  dépend  unique- 
ment de  son  choix  et  que  les  choses  extérieures  ne  sauraient  le  changer.  Elle 

n*est  pas  non  plus  contrainte  par  son  démon,  parce  qu'elle  en  change  en  chan- 
geant de  genre  de  vie. 

(VI)  Les  âmes  qui  se  sont  élevées  là-haut  résident  dans  le  monde  sensible  ou 

en  dehors  du  monde  sensible.  Dans  le  premier  cas,  elles  habitent  dans  l'astre 
qui  est  en  harmonie  avec  la  puissance  qu'elles  ont  développée.  Dans  le  second 
cas,  elles  demeurent  dans  le  monde  intelligible  et  y  ramènent  avec  elle  leur 
puissance  végétative  ;  elles  sont  alors  indépendantes  du  Destin,  à  Tinfluence 

duquel  elles  ne  sont  soumises  que  lorsqu'elles  descendent  id-bos. 

'  roy.  ci-aprô6  les  Extraits  d'Énée  de  Gaza,  p.  677. 
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LIVRE  CINQUIÈME. 

DE  L' AMOUR  ̂  

(I)  L'amour  considéré  comme  passion  de  Tâme  humaine  est  le  désir  de  8*UDlr 
à  un  bel  objet.  On  souhaite  tantôt  posséder  la  beauté  pour  elle-même,  tantôt 

y  joindre  le  plaisir  de  perpétuer  l'espèce  en  produisant  daus  le  monde  sensible 
une  image  temporaire  des  essences  éternelles  du  monde  intelligible. 

(II)  L'amour  considéré  comme  dim  est rhypostase  (l'acte  substantiel)  de  Vé- 
nus Uranie,  c'est-à-dire  de  l'Ame  céleste.  Il  est  et  l'œil  par  lequel  elle  contemple 

Cronos  (qui  représente  l'Intelligence  divine),  et  la  vision  même  qui  en  naît. 
(ITI-IV)  L'amour  considéré  comme  démon  est  fils  de  Vénus  populaire,  c'est- 

à-dire  de  l'Ame  inférieure,  engagée  dans  le  monde  ;  il  préside  avec  elle  aux 
martage:;.  Il  est  le  désir  de  rintelligible  et  il  élève  avec  lui  les  âmes  auxquelles 
il  est  uni.  En  efTet,  comme  TAme  universelle,  chaque  âme  particulière  renrermc 
en  elle  un  amour  inhérent  à  son  essence  :  cet  amour  est  un  démon,  si  Tâme  à 

laquelle  il  appartient  est  mêlée  à  la  matière  :  c'est  un  dieu,  si  Pâme  à  laquelle 
il  appartient  est  pure. 

(V)  On  ne  peut  admettre  que  l'Amour  soit  le  monde  [comme  l'avance  Plu- 
tarque  de  Ghéronée]  :  les  attributs  que  Platon  lui  prête  dans  le  Banquet 

n'auraient  aucun  sens  raisonnable  dans  cette  hypothèse. 
(VI)  Les  amours  et  les  démons  ont  une  origine  commune.  Ils  occupent  un 

rang  intermédiaire  entre  les  dieux  et  les  hommes.  Cependant,  parmi  les  démons, 

ceux-là  seuls  sont  des  amours  qui  doivent  leur  existence  au  désir  que  l'âme 
humaine  a  du  Bien.  Les  autres  démons  sont  engendrés  parles  diverses  puis- 

sances de  l'Ame  universelle  pour  l'utilité  du  Tout.  Ils  ont  des  eorps  aériens  ou 
ignés. 

(VI  MX)  Reste  à  expliquer  le  mythe  de  la  naissance  de  l'amour  tel  qu'il  se 
trouve  dans  le  Banquet  de  Platon.  —  L'Amour  est,  ainsi  que  les  autres 
démons,  mélangé  àHndétermination  et  de  forme  :  il  participe  à  la  fois  à  lïn- 

digence  (Penia)  et  à  i'abondance  {Poros),  parce  qu'il  désire  et  qu'il  fait  ac- 
quérir le  bien  qu'il  est  destiné  à  procurer  ;  c'esl  en  ce  sens  qn'il  est  fils  de 

Penia  et  de  Poros.  Ténus  est  l'Ame-,  Jupiter,  l'Intflligence.  Poro* repré- 
sente les  raisons  ou  idées  qui  passent  de  l'Intelligence  dans  l'Ame,  elle  jarriin 

de  Jupiter^  la  splendeur  des  idées. 

l.es  mythes  divisent  sous  le  rapport  du  temps  ce  qu'ils  racontent  ;  ils  pré- 
sentent comme  séparées  les  unes  des  autres  des  choses  qui  existent  simultané- 

ment, mais  qui  sont  éloignées  par  leur  rang  ou  par  leurs  puissances^. 

Aux  dissertations  que  nous  indiquons  dans  les  Éclaircissementi  (p.  537-541), 
1  faut  ajouter  celle  de  Fr.  G.  Starke  :  Plotini  de  Amore  sententia,  Neu-Ruppin, 

1854;  in-4,  10  pages.  C'est  une  simple  exposition  de  la  doctrine  que  Plotin  pro- 
fesse sur  ce  sujet.  —  î  voy    Olympiodore,  Comm.  sur  le  Gorgiaa,  fol.  7^-14  (dans 

M.  Cousin,  Fragments  de  Philosophie  ancienne,  p.  sas). 
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LIVRE  SIXIËI^IE. 

DE   L'IHPASSIBIUTÉ  DBS  CHOSES  INCORPORRLLBS. 

Ce  lîTre  comprend  deax  ptriies  :  1*  De  Vimpaaibttité  de  Tàme  ;  3*  De 
l'impeusiMlité  de  la  matihe  et  de  la  ferme, 

Db  l'ibvassisilitb  de  l*amb^  (Hll)  Dans  la  «eniaflofi,  il  faut  diitinguer 
la  pauion  et  le  jugement  :  la  première  appartient  aa  eorps  ;  le  second,  I 

rame.  Étant  une  essence  intHendiie  et  incorruptible,  l'âme  no  pont  prouver 
aocuDe  allérallon  qui  impliquerait  qu'elle  est  périssable.  Si  l'on  dit  qu'elle 
éprouve  une  pasiion,  il  Tant  donner  à  ce  root  un  sens  raélaphorique,  romme 
on  le  fait  pour  les  expressions  :  arracher  de  Vdme  un  rfer ,  y  Iniroduire  la 
terlu^  etc.  En  efTcl,  la  vertu  consiste  ft  ce  que  toutes  les  Tacullés  soient  m 

harmonie  ;  le  vice  n'est  que  Tabsence  de  la  yertii  ;  il  en  résulte  que  ni  la  verlu 
ni  le  Tire  n'introduisent  dans  l'âme  quelque  chose  d*étraiigf>r  ft  sa  nature. 
En  général,  passer  de  la  puissance  à  Vacle,  produire  une  opération,  n'a 
riçn  de  contraire  à  l'inaltérabilité  d'une  essence  immatérielle  ;  pâtir  en  agissant 
n'appartient  qu'au  corps.  Il  en  résulte  que  les  optn^oiu,  les  déiin  et  tes  aver- 

sions, et  tous  les  faits  qu'on  appelle  par  métaphore  des  pasiions  et  des  mou- 
vemenls  ne  changent  pas  la  nature  de  i'âme. 

(IV)  On  nomme  partie  passive  de  Tâme  celle  qui  éprouTe  les  patstons, 

*  Il ichfil  PselluB  résume  en  ces  termes  la  première  partie  de  ce  livre  :  <  Plolin 
>  affirme  que  Tâme  ne  partage  pas  les  passions  du  corps  :  car  l'artisan  ne  sent 
»  pas  ce  qu'éprouvent  ses  instruments.  L'âme  a  besoin  des  sens  :  car,  pour  exer* 
>  cer  les  fonctions  qui  exigent  le  concours  des  organes,  elle  se  sert  des  sens  afln 

>  de  connaître  par  leur  ministère  les  objets  extérieurs.  Mais,  comme  l'âme  est 
>  incorporelle,  les  passions  du  corps  ne  l'atrectent  pas,  ou  du  moins,  si  elles 
>  l'affectenti  elles  ne  modifient  pas  son  essence,  mais  seulement  ses  facultés  et 
>  ses  actes.  »  (Os  (Hnnifariadoctrina,  %  S8,  (iaos  Fabricius,  Mibliothique  grec- 

que, t.  y,  éd.  originaleO  Dans  le  môme  ouvrage,  Michel  Psellus  résume  en  ces 

termes  le  livre  II  de  i'^nn^ade  I,  sans  toutefois  nommer  Plotin  :  «  Il  y  a  trois 
>  espèces  de  vertus;  les  premières  ornent  l'homme,  c'est-à-dire  l'âme  unie  au 
>  corps  ;  les  deuxièmes,  nommées  purifieativeSf  détachent  l'âme  du  corps  et  lui 
»  apprennent  à  rentrer  en  elle-même  ;  les  troisièmes,  appelées  inteUechiellee, 
»  élèvent  à  la  contemplation  des  intelligibles  l'âme  parfaitement  purifiée.  Autre 
>  est  la  vertu  de  Dieu,  autre  celle  de  l'ange,  autre  ceiie  de  l'homme  ;  car  les  vertus 
»  diffèrent  comme  les  essences.  L'dms  a  pour  essence  d'être  raisonnable  ;  au- 
>  dessus  d'elle  est  V intelligence  i  au-dessous  d'elle  l'dms  irraisonnable,  qu'on 
9  appelle  Vimage  de  la  première.  Les  diverses  classes  des  anges«  en  suivant  les 
>  degrés  de  leur  hiérarchie  depuis  les  Séraphins,  possèdent  les  vertus  qui  sont 
>  en  harmonie  avec  leur  rang.  Quant  à  Dieu^  il  est  au-dessus  de  toutes  les  es- 
>  pèces  de  vertus  et  de  biens;  \\  est  supérieuc  à  toute  perfection.  »  {Ibid,,  %  48.) 



XXIV  SOMMAIRES. 

c'est-à-dire  le»  faits  aeeofflpagnéi  de  pdne  ou  de  plaisir.  Il  faut  y  bien  dislio- 
guer  ee  qui  appartient  au  corps  et  ce  qiii  appartient  à  l'âme  :  ce  qui  appartient 
au  corps,  c'est  l'agitation  sensible  qui  se  produit  dans  les  organes,  telle  que 
la  pâleur;  ce  qui  appartient  à  Tâme,  c'est  l'opinion  qui  prodait  la  peine  ou  le 
plaisir  et  qui  se  rattache  elle-même  à  rimaginaiion.  La  partie  passive  est  donc 
une  forme  engagée  dans  la  matière  ;  elle  ne  pâtit  pas  elle-même  ;  elle  est 

seulement  la  cause  des  passions,  c'est-à-4ire  des  affections  éprouvées  par 
le  corps  K 

(V)  Si,  quoique  l'âme  soit  Impassible,  on  dit  qs'il  faut  l'affranchir  des  pas- 
sions, c  est  que,  par  ses  représentations,  rima§;ination  produit  dans  le  corps 

des  mouyements  d'où  naissent  des  craintes  qui  troublent  l'âme.  AlTiranchir 
l'âme  des  passions,  c'est  la  délivrer  des  conceptions  de  l'imagination.  La 
purifier,  c'est  la  séparer  du  corps,  c'est-à-dire  l'élever  d'ici-bas  aux  choses 
intelligibles. 

Db  L'iMPlSSlBILlTi  DE  1.4  fORVE  ET  DE  Lk  MlTliCRE.  (VI)   L'Être  abSOlU 
est  impassible:  car, possédant  de  soi  et  par  soi  l'existence,  il  se  suffit  pleinement 
à  lui-même,  il  est  par  conséquent  parfait,  éternel,  immuable,  possède  la  vie  et 
rifllelligenoe.  On  se  trompe  quand  on  croit  que  le  caractère  de  la  réalité  est 

rimpénétrabilité  :  cette  propriété  n'appartient  qu'aux  corps  ;  plus  ils  sont  durs 
et  pesants,  moins  ils  sont  mobiles,  moins  ils  participent  de  l'être. 

(VU}  La  matière  est  impassible^  mais  pour  une  autre  raison  que  l'Être 
absolu  ;  elle  est  impassible ,  parce  qu'elle  est  le  non-^tre.  ?j'élant  ni  être, 
ni  intelligence,  ni  âme,  ni  raison  séminale,  ni  corps,  elle  est  une  espèce 

à'in/lni;  elle  peut  toujours  devenir  toutes  choses  indifféremment,  parce 
qu'elle  ne  possède  aucune  forme,  qu'elle  n'est  qu'une  aspiration  à  Vexis^ 
lence.  En  recevant  successivement  des  qualités  contraires,  elle  n'est  pas  plus 
altérée  qu'un  miroir  ne  l'est  par  une  image. 

(Vlll-X)  Ce  qui  pâtit,  c'est  le  corps,  le  composé  de  la  forme  et  de  la 
matière.  Quant  à  la  matière  elle-même ,  elle  demeure  immuable  au  milieu 
des  changements  que  les  qualités  contraires  se  font  subir  les  unes  aux  autres, 
comme  la  cire  garde  sa  nature  en  changeant  de  forme,  comme  un  miroir 

reste  toujours  le  même,  quelles  que  soient  les  images  qui  viennent  s'y  peindre. 
En  efTet,  étant  le  commun  réeeptaele  de  toutes  choses,  la  matière  ne  peut 
être  altérée  en  tant  que  matière. 

(Xl-XIlI)  Tout  en  participant  aux  idées,  la  matière  reste  impassible,  parce 

que  celte  participation  consiste  dans; une  simple  apparence:  elle  n'est  af« 
fectée  en  aucune  façon  en  recevant  les  formes;  elle  en  est  seulement  le  lieu. 

(XIV-XV)  Ne  recevant  rien  de  réel  quand  les  images  des  idées  entrent  en 
elle,  la  matière  demeure  toiOours  insatiable  à  cause  de  son  indigence,  naturelle. 
Les  raisons  séminales  qui  sont  dans  la  matière  ne  se  mêlent  pas  avec  elle; 

elles  y  trouvent  seulement  une  cause  d'apparence. 
(XVI-XVIU)  La  matière  n'est  pas  la  substance  étendue.  En  recevant  de  la 

raison  séminale  la  forme,  elle  en  a  reçu  en  même  temps  la  quantité  et  la 

figure.  Elle  n'est  grande  que  parce  qu'elle  contient  les  images  de  tontes  les m 

<  fo^,  ci-après  Jambilque,  Ttaitt  de  VAinSf  p.  640  et  notes. 
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idées,  par  eoDséqiieiit  Vimage  de  la  grandeur  même.  Me  poMédant  pas  iéeUe« 

meRt  la  forme,  elle  ne  possède  pas  non  plus  réellement  la  grandeur,  elle  s'en 
a  que  l'apparence.  La  grandeur  apparente  de  la  matière  doit  son  origine  à  la 

proctisUm  de  TAme  universelle  qui,  en  produisant  hors  d'elle  lidéc  de  gran* 
deur,  a  donné  à  la  malièro  Textension  qu*eUe  possède  dans  son  état  actuel  «. 

(XIX)  La  quantité  et  les  qualités  auxquelles  la  matière  sert  de  «yet  y  entrent 

sans  lui  faire  partager  les  passions  qu'elles  subissent  elles-mêmes.  La  matière 
reste  donc  impassible  au  milieu  de  tous  les  changements  produits  par  Taclion 

que  les  contraires  exercent  les  nos  sur  les  autres.  Aussi  est-elle  complètement 
stérile.  La  forme  seule  est  féconde. 

LWRE  SEPTIÈME. 

DI  t'ÉTBKmTÉ  ET  DU   TBIIP8. 

Tout  le  monde  sait  que  rËternité  se  rapporte  kce  qvi  eaiiie  perpHueUe* 

ment,  et  le  Temps,  à  ce  qui  devient.  11  n'en  est  pas  moins  nécessaire  d'appro^ 
fondir  ces  notions  pour  s*en  rendre  compte  et  pour  bien  comprendre  les  défi-^ 
nitions  qu'en  ont  données  les  anciens  philosophes. 

ËTEuniTi.  (Mil)  L'éternité  est  la  forme  de  la  yie  qui  est  propre  à  TÉtre 
intelligible  :  elle  n'est  ni  VÉtre  intelligible,  ni  le  Repos  de  cet  être  ;  elle  est  la 
propriété  qu'a  sa  vie  d'être  permanente,  immuable,  indivisible,  infinie,  et  de 
posséder  une  plénitude  perpétuelle  qui  exclut  la  distinction  du  passé  et  de 

l'avenir.  Les  choses  engendrées,  au  contraire,  ne  sont  rien  sans  leur  futur, 
parce  que  leur  existence  consiste  à  réaliser  continuellement  leur  puissance. 

(IV-V)  Nous  concevons  l'éternité  en  contemplant  l'Être  intelligible  dans  la 
perpétuité  et  la  plénitude  de  sa  vie  parfaite.  Nous  voyons  ainsi  que  réternité 

peut  se  définir  :  ta  vie  qui  est  aetuellemmt  infinie  parée  qu'elle  est  univer^ 
selle  et  qu'elle  ne  perd  rien.  Cette  vie  est  immuable  dans  l'unité,  parce 
qu'elle  est  unie  à  l'Un,  qu'elle  en  sort  et  y  retourne.  11  en  résulte  qu'elle  ex« 
dut  toute  succession,  qu'elle  est  permanente,  qu'elle  est  toujours,  comme  l'in- 

dique l'étymologie  du  mot  ai«y,  éternité^  qui  dérive  de  àt\  %y,  VÈtre  qui  est 
toujours. 

(VI)  L'âme  humaine  conçoit  l'éternité  aussi  bien  que  le  temps,  parce  qu'elle 
participe  à  la  fois  à  l'éternité  et  au  temps.  Pour  se  rendre  compte  de  ce  fait, 
il  faut  descendre  de  l'éternité  au  temps,  afin  d'étudier  la  nature  de  ce  dernier. 

Temps.  (VH-IX)  1°  Le  Temps  n'est  pas  le  mouvement  en  général,  parce 
que  le  mouvement  s'opère  dans  le  temps,  et  que  le  mouvement  peut  s'arrêter 
tandis  que  le  temps  ne  saurait  suspendre  son  cours.  Il  n'est  pas  non  plus  le 
mouvement  circulaire  des  astres,  parce  que  les  astres  ne  se  meuvent  pas  tous 
avec  la  même  vitesse. 

roy.  ci-après  Jamblique,  Traité  de  l'Âme,  p.  GSrr,  Dot^  3. 
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2*  Le  temps  n'est  pas  nen  plus  le  molHlêt  e'est^i-dire,  It  sphère  «élesle, 
puisiia'il  n*est  tnêtne  pas  le  mouvement  de  cette  sphère. 

'à»  Le  temps  n'est  pas  non  plus  quelque  ehoie  du  numvemênt. 
a.  11  B*est  point  Vintervalle  du  mouvemmit  que  Ton  donne  au  moiinter- 

valle  le  sens  ̂ espace  ou  celui  de  durée:  car,  dans  le  premier  cas,  on  conftmé 

le  temps  ayac  le  lieu  ;  dans  le  srcond  cas,  tous  les  moufemenis  n'ont  pas  la 
même  vitesse.  Si  l'on  dit  que  le  temps  est  rinlervalle  du  meuTemenl  même» 
cet  intervalle  est  le  temps,  et  l'on  ne  définit  rien. 

b.  Le  temps  n'est  point  la  meture  du  mouvemfni,  soit  que  l'on  eonsidêre 
le  temps  comme  une  quanlilé  continue,  soit  qu'on  le  regarde  comme  vn  nombre  : 
car,  dire  que  le  temps  est  la  mesure  du  mouvement,  c>st  faire  connaître  une 

de  ses  propriétés,  te  n'est  pas  définir  son  essence  ;  d'un  autre  côté,  prétendre 
que  le  temps  est  une  quantité  mesurée  ou  un  nombre  nombre,  c'est  supposer 
qu'il  n'a  point  de  réalité  en  dehors  de  l'âme  qui  le  mesure  ou  qui  le  nombre. 

c.  Le  temps  n'est  point  une  conséquence  du  mouvement  :  car  cette  défini- 
tion n'a  point  de  sens. 

(X-Xll)  Le  temps  est  l'image  mobile  de  l'élernilé  immobile.  De  même  que 
l'éternité  est  la  vie  de  l'Intelligence,  le  temps  est  la  vie  de  VAme  considérée 
dans  le  mouvement  par  lequel  elle  passe  sans  cesse  d*un  aele  à  un  auire. 
}\  apparaît  donc  dans  l'Ame;  il  est  en  elle  et  avec  elle.  Son  cours  se  compote 
de  changements  égaux,  uniformes ,  et  il  implique  continuité  d'action.  Il  est 
engendré  par  la  vie  successive  et  variée  qui  est  propre  à  l'Ame,  et  il  a  pour 
mesure  le  mouvement  régulier  de  la^  sphère  céleste  :  car  le  temps  a  la  double 

propriété  de  faire  connaître  la  durée  du  mouvement  et  d'être  mesuré  lui-même 
par  le  mouvement.  Il  est  donc  ee  dans  quoi  tout  devient,  tout  se  meot  ou  se 
repose  avec  ordre  et  uniformité. 

Lie  mouvement  de  l'univers  se  ramène  au  mouvement  4e  TAme  qui  l'em- 
brasse, et  le  mouvement  de  l'Ame  se  ramène  lui-nêaie  au  mouvement  de  rin«* 

telligence. 

Le  temps  est  présent  partout,  parce  que  la  vie  de  l'Ame  est  présente  dant 
toutes  les  parties  du  monde.  Il  est  présent  aussi  dans  nos  âmes,  parée  qu'elles 
ont  une  essence  conforme  ft  l'essence  de  l'Ame  universelle. 

UVRE  HUITIÈME. 

DB  LA  MATDB8)  m  LA  CONTBIEPLATION  ^T  DB  L'UII, 

L'objet  de  ce  livre  est  de  démontrer  que  toute  production,  toute  action  sup- 
pose une  pensée.  Pour  produire ,  la  Nature  contemple  les  raisons  séminales 

contenues  dans  l'Ame  universelle,  l'Ame  universelle  contemple  les  idées  de 
rinteiligence,  et  l'Intelligence  contemple  la  puissance  de  l'Un. 

(1-IiI)  Pour  produire,  il  ne  faut  A  la  Nature  que  la  matière  qui  reçoit  la 
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ronne.  Dès  qn'ello  possède  la  malière,  elle  loi  doone  la  fome  sans  le  secours 
d'aucofi  instrament,  parce  qu'elle  est  une  puissance  qui  meut  sans  être  mue 
elle-même,  c'est-à-dire  une  raison  séminale.  Étant  une  rMtom^  la  Nature  est 
une  eontemplaiion.  Sans  doute,  die  ne  se  contemple  pas  ellennême  et  elle 

ne  délibère  pas;  son  action  n*en  est  pas  moins  une  contemplation ,  parce 
qu'elle  réalise  une  pensée.  Seulement,  la  rontemplation  silencieuse  et  calme 
qui  est  propre  A  la  Nature  est  inrérieure  à  U  pensée  dont  elle  prooède  et  qu'elle 
réalise  :  car  l'acllon  implique  toi^ours  faiblesse  d'intelligence. 

(IV)  Placée  ainlessus  de  la  Nature,  l'Ame  universelle,  par  sa  partie  supé- 
rieure, contemple  rintelligence  divine,  et,  par  sa  partie  inférieure,  engendre 

un  acte  qui  est  l'image  de  sa  contemplation  ;  mais,  dans  cette  prnteition^  la 
eontefliplation  qui  est  engendrée  est  nécessairement  Inférieure  i  celle  qui  l'en- 
gendre. 
(V)  Touiê  oeflofi  a  pcmr  wigine  et  pour  fin  îa  e&rUempîation,  On  agit 

toujours  en  yue  du  bien,  on  veut  le  posséder,  ce  qui  ramène  l'action  à  la  con- 
templation. Plus  on  a  la  confiance  de  posséder  le  bien,  plus  la  contemplation 

est  tranquille,  plus  elle  s'approche  de  l'acte  où  la  contemplation  et  l'objet 
contemplé  ne  font  qu'une  seule  et  même  chose. 

(VI)  Dans  le  monde  sensible  comme  dans  le  monde  fnlelHgible,  tout  dérive 

de  la  contemplation,  tout  y  aspire. Si  les  animaux  engendrent,  c'est  parce  qu'une 
raison  séminale  agit  en  eux  et  les  pousse  à  réaliser  une  pensée  en  donnant  une 

forme  à  la  matière.  Les  défauts  de  l'oeuvre  tiennent  à  l'imperfection  de  la  con- 
templation. 

(Vil)  Puisque  la  contemplation  s'élève  par  degrés,  delà  Nature  à  l'Ame,  de 
l'Ame  k  llntelligence,  il  y  a  autant  d'espèces  de  vie  qu'il  y  a  d'espèces  de 
pensée.  La  pensée  et  la  vie  s'identifient  de  pins  en  plus  à  Inesnre  qu'elles  sa 
rapprochent  de  TUn  et  du  Bien,  qui  est  leur  commun  principe.  La  Vie  suprême 

estl'IntêUigenee  êuprême,  dans  laquêUê  VinMlêctkm  H  ̂ nMligibU  ne  finU 
qu'une  seule  et  même  chose. 

.  (Vlll-X*)  Comme  rintelligence  et  rintelligible,  quoiqu'ils  soient  identiques 
dans  l'existence,  forment  cependant  deux  termes  pour  la  pensée,  ils  supposent 
au-dessus  d'eux  un  principe  absolument  simple,  l'Un,  le  Bien,  qui  est  supérieur 
à  l'Intelligence,  et  que  nous  ne  connaissons  point  par  la  pensée^  mais  au  moyen 
de  ce  que  nous  avons  reçu  de  lui  en  y  participant.  Ce  principe  n'est  pas  toutes 
dioses,  il  est  au-dessus  de  toutes  choses  :  il  est  la  source  de  tous  les  êtres,  la  racine 

de  ce  grand  arbre  qui  est  l'univers.  Chaque  chose  a  pour  principe  une  unité  plus 
ou  moins  simple  :  en  remontant  d'unité  en  unité,  on  arrive  à  une  unité  abso- 

lument simple,  au-delà  de  laquelle  il  n'y  a  plus  rien  à  chercher,  parce  qu'elle 
est  le  principe,  la  source  et  la  puissance  de  tout.  Elle  ne  peut  être  saisie  que 
par  une  intuition  absolument  simple.  Sa  grandeur  se  manifeste  par  les  êtres 

qui  en  procèdent  ;  c'est  d'elle  que  l'Intelligence  tient  sa  plénitude. 

Yillolson  a  publié  dans  ses  Àneodota  grœea  (t.  II,  p.  SS7-3S7)  les  paragraphes 

8-10  de  ce  livre,  parce  qu'il  les  croyait  inédits.  Fr.  Chr.  Grimm  a  donné  une 
édition  spéciale  de  ce  môme  morceau,  en  y  joignant  un  commentaire,  sous  ce 
titre  :  PloHni  De  rerum  principio,  Lipaiœ,  1788. 
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LIVRE  NEUVIÈME. 

C0KS1DÉRATI0K8  SIVBRSES  SUR  L'AMB,  L*INTELUGENCR  ET  LE  BIEN. 

Ce  livre  contient  des  pensées  dëtaehées  sur  les  points  snirants  : 

(I)  l""  L Animal  qui  est^  dont  Platon  parle  dans  le  Timée^  est  le  inonde 

intelligible,  l'ensemble  des  idées;  il  est  identique  à  llntelligence  qui  le 
contemple,  en  sorte  que  la  chose  pentée,  la  chose  pensante  et  la  pensée  sont 

une  seule  et  même  chose.  L'Ame  universelle,  au  contraire,  divise  les  idées 
qu'elle  conçoit,  parce  qu'elle  les  pense  d'une  manière  discursive^ 

(II)  2o  L'Ame  s'élève  au  monde  intelligible  en  ramenant  graduellement  à 
Tunité  chacune  des  facultés  qu'elle  possède  >. 

y^  L'Ame  universelle  communique  la  vie  au  corps  de  l'univers  sans  se  delà- 
cher  de  la  contemplation  du  monde  intelligible.  L'âme  particulière  au  contraire 
se  sépare  de  son  principe  quand  elle  entre  dans  un  corps. 

4*  LUn  est  présent  partout  par  sa  puissance. 

5p  L'âme  reçoit  sa  forme  de  l'inlelligenee. 
6*  En  nous  pensant  nous-mêmes,  nous  pensons  une  nature  intelleetneUe. 
7*  LUn  est  supérieur  au  repos  et  au  mouvement. 

8*  Ce  qui  passe  de  la  puissance  à  l'acte  ne  peut  exister  toujours,  parée 
qu'il  contient  de  la  matière.  Ce  qui  est  en  acte  et  qui  est  sûnple  est  im- muable. 

^  Le  Bien  est  supérieur  à  la  pensée,  en  ce  sens  qu'il  en  est  la  cause* 

*  On  peut  rapprocher  de  cette  théorie  le  Tragment  suivant  de  Porphyre  :  <  Il  y  a 
>  deux  sortes  de  créations,  Tune  indivisible,  l'autre  divisée  :  à  la  première  pré- 
»  side  Jupiter,  à  la  seconde  Baccbue;  c'est  pour  cela  quUl  est  mis  en  pièces.  Cha- 
>  cun  d'eux  a  sous  lui  une  pluralité  qui  lui  est  propre  :  Bacchus  a  sous  lei  les 
>  Titans,  et  Jupiter  les  dieux  olympiens.  L'un  et  l'autre  constituent  une  unité  et 
»  une  triade  démiurgique.  »  (Fragment  cité  par  Olympiodore,  Comm,  twr  le  Phi- 
don,  dans  M.  Cousin,  Fragments  de  Philosophie  ancienne,  p.  460.)  ̂   >  Foy.  ci-après 
p.  640,  note  6.  Olympiodore  dit  à  ce  sujet  :  c  La  connaissance  est  la  beauté  de 
>  rame,  à  cause  de  son  évidence  et  de  son  charme.  Plus  elle  se  dégage  de  la  ma- 

»  tière  et  par  conséquent  de  l'ignorance,  plus  elle  est  belle,  et  sa  beauté  su- 
>  préme  est  de  s'unir  à  la  lumière  intellectuelle.  »  {Comm.  sur  le  Phédon,  dans 
M.  Cousin,  Fragments  de  Philosophie  cmeienne,  p.  432.) 
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QUATRIÈME  ENNÊADE. 

Tous  les  lifres  qui  composeol  la  qaalrièiiie  Stméadê  le  npporteol  à  1* Aom. 
Foy.  ci-aprts  XtBémmi  aénéroldêlaPê^eMoniêdê  PloUn,  p.  666-580. 

LIVRE  PREMIER. 

Dt  L*B8SIKCB  DB   L'aMB. 

L'essence  de  rintelUgence  est  complëteneol  iodivisible;  celle  da  corps  esl 

complètement  diirisiUe.  L'âme  a  une  nature  intermédiaire  ;  die  est  k  la'  fois  di« 
Yisible  et  indivisible  :  divisible,  parce  qu'elle  s'unit  au  corps  \  indivisible,  parce 
qu'elle  reste  unie  au  monde  intelligible. 

LIVRE  DEUXIEME- 

COMMBHT  L'AMB  TIBKT  LB  MILIBC  BimB  l'BSSBNCB  INDIVISIBLE 
BT  l'bssbncb  nrvisiBLB. 

(I)  Entre  r«siefics  eompléUmmU  âMtikle,  dont  chaque  partie  occupe  un 
lien  didéreet,  et  Veiêencê  eomplét0mint  inéMiUfU,  dont  chaque  partie  est 

identique  au  tout  et  n'occupe  aucun  lieu,  est  une  euenee  inierwîédktire,  qui, 
d'un  cftté,  devient  divisible  dans  le  corps  auquel  elle  s'unit  (sans  le  partager 

cependant  avec  lui  comme  la  formé  matériêUe),  et,  d'un  autre  cdlé,  reste 
indivisible,  parée  qu'elle  participe  à  l'indivisibilité  àeVinteUigênee,  dont  elle 
procède  *.  11  en  résulte  que  Véme  est  tout  A  la  fois  éMiible  et  inâMUbU  : 

divisible,  parce  qn'elle  s'unit  à  toutes  les  parties  du  corps  ;  et  indivisible, 
parce  qu'elle  est  présente  tout  entière  dans  toutes  les  parties  du  corps,  qu'elle 
ne  se  localise  pas. 

1  Foy.  Cl- après  Jamblique,  Traité  d$  VÀm§,  p.  SH» 



(II)  1**  Si  l'âme  était  uniquement  divisible,  il  n'y  aurait  pas  commonaulé 
d'alTection  dans  chacun  de  nous,  ni  sympathie  entre  les  âmes.  On  ne  saurait 
admettre  sur  ce  point  Thypothèse  des  Stoïciens  que  les  sensations  parviennent 

au  principe  dirigeant  par  tranimistien  dé  proche  en  proche.  2^  Si  l'âme 
était  uniquement  indivisible,  elle  ae  pourrait  entrer  en  rapport  avec  le  corps 
et  l'animer  tout  entier. 
Comme  les  âmes  particulières,  VÂme  universelle  est  à  la  fois  iiii«  et  mut- 

tipU,  parce  qu'elle  communique  la  vie  â  une  multitiide  d'êtres  qui  forment 
une  uiiité  ;  indMfible  et  ditisibley  pafce  qu'elle  est  présente  à  la  fois  dans 
toutes  les  parties  du  monde  qu'elle  administre. 

LIVRE  TROISIEME. 

QUESTIONS  SUR  l'A»,  1. 

Dans  les  livres  m,  iy  et  y,  Plotin  pose  et  résout  successivement  diverses 

questions  sur  la  nature,  les  facultés  et  la  destinée  de  l'âme,  sans  suivre  l'ordre 
méthodique  qu'il  eût  sans  doute  ndopié  s'il  eflt  voulu  faire  tm  traité  complet 
de  Psychologie  <. 

Inteoduction.  (1)  La  connaissance  de  Tâme  est  la  condition  de  la  con- 
naissance des  principes  dont  elle  procède  et  des  choses  dont  elle  est  elle-même 

le  principe.  D'ailleurs,  on  ne  peut  posséder  réellement  la  science  si  l'on  ne 
sait  ce  qu'est  l'instrument  même  de  la  science'. 
PBEMiiEB  QDBSTioif.  Toutei  Us  diMt  M  imU-ellef  que  de$  parties 

d*une  seule  Ame  '  ? 

11  est  des  philosophes  qui  soutiennent  que  nos  âmes  sont  des  parties  d'une 
Ame  totale  et  uniquoi  de  même  que  nos  corps  sont  des  parties  du  corps  de 

l'univers.  Ils  invoquent  à  l'appui  de  leur  opinion  divers  passages  de  Platon. 
(11-111)  De  ce  que  nos  âmes  sont  conformes  et  appartiennent  au  même  genre, 

il  en  résulte,  non  qu'elles  soient  les  parties  d'une  Ame  unique,  mais  qu'elles 
pi;pcèdent  d'an  même  principe.  —  Le  mot  parUê  ne  peut  se  prendre  ici  dans 
le  sens  où  oa  l'applique  à^une  qnantiti^  parce  que  dans  ce  cas  l'Anie  fierait  uue 
grandeur  eorporelle.  —  Le  mot  partie  ne  peut  davantage  se  prendre  ici  dans 

le  sens  où  l'on  dit  qu'une  fnotion  est  une  partie  d'une  sdenee  :  ear^  ou  l'Ame  to- 
tale D^  serait  que  la  aonme  des  âmes  particulières,  m  elle  leur  serait  supé* 

rieure,  ce  qui  détruit  l'hypothèse  coBhattuei  —  Le  nM>(  parH»  me  peut  enfia 
se  prendre  ici  dans  le  sens  où  l'on  dii  que  la  pftiSMmee  enMime  qui  est  daus 

^  C'est  pour  suppléer  à  ce  manque  d*ordre  que  nous  donnons  ci-après  le  résumé 
général  de  la  Psychologie  de  Plotin,  p.  S6(Hi80.  Yoy,  aussi  Jamblique,  Traité  de  l'Ame, 
p.  635-672.  —  »  Yoy.  ci-après  Porphyre,  Traité  sur  le  précepte  Connai9-toi  toi- 
même,  p.  616^8.  —  9  voy.  cirsprèe  Jamblique,  Traité  de  VÂme,  %  x,  p.  646-6i7. 
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le  dolg(  estime  partie  de  ràne  toUla  de  raninail  :  car,  dans  ce  eas,  il  it'f  au- 
rait plus  d  existence  réelle  que  celle  de  TAine  uaiverselle,  par  couséqueuti  il 

n'y  aurait  plus  de  parties. 
(IV)  Voici  la  soluliou.  ̂   Les  iotelligenoes  particulières  sent  distinetes  les 

UBcsdes  aulresi  et  subsisteut  eepeadaat  toutes  eoseml^le  dans  l'Inletligenee 
universelle.  De  celte  Essence  indivisible  procèdent  à  la  Tols  VXme  universelle 
et  les  âmes  parlioulières,  qui«  semblables  à  des  rayons  de  lumière,  diver§eut 

mesure  qu'elles  s'éloignent  de  leur  Toyer. 
(V)  L'individualité  des  âmes  est  indestructible.  Comme  les  intelligences  par- 

ticulières dont  elles  sont  les  ruicom,  les  âmes  particulières  conservent  loià- 

jours  leur  dirférence  et  leur  identité  :  elles  s'unissent,  sans  se  eonroodre»  dan^ 
le  sein  de  l'Ame  universelle  dont  elles  procèdent. 

(Vl-Vll)  L'Ame  universelle,  contemplant  l'intelligenee  universelle,  a  plus 
de  puissance  créatrice  que  les  âmes  particulières  qui  contemplent  les  intelli- 

gences  particulières:  celles-ci  occupent  d'ailleurs  le  premier,  le  deuxième  ou  le 
troiâème  rang,  selon  qu'elles  sont  en  acte  les  intelligibles  mêmes,  ou  qu'elles 
les  connaissent  ou  qu'elles  les  désirent.  Les  passages  qu'on  cite  de  Platon  sont 
conformes  à  la  distinction  de  l'Ame  universelle  et  des  âmes  particulières. 

(VUl)  Les  "âmes  sont  distinguées  les  unes  des  autres,  alE»straetion  faite  des 
corps,  par  leurs  opérations  intellectuelles  et  leurs  habitudes  morales.  Chaque 

âme  est  toutes  choses  en  puissance,  mais  n'est  en  acte  que  ce  qui  occupe  son 
attenljon;  par  conséquent,  elle  est  caractérisée  par  la  faculté  qu'elle  a  prio- 
cipalement  développée.  Chacune  enfin  offre  en  elle  uaité  ei  variété,  et  est 

coordonnée  avec  les  autres  dans  l'uuité  et  la  variété  de  l'univers. 
Decxibhe  question.  Pour  quelle  cause  et  de  quelle  manière  l'dtne 

deicend-eUe  dans  le  corps?  11  faut  distinguer  ici  l'Ame  universelle  et  l'ânie 
humaine  ̂  

(IX-XI)  L'Ame  universelle  n'est  pas  descendue  dans  le  monde;  mais,  par  sa 
procession,  elle  a  produit  Vespace,  en  eogeudrant  à  la  fois  la  matière  et  la 

forme.  Elle  a  ainsi  déterminé,  selou  son  essence  propre,  l'étendue  que  le 
monde  oceupe  :  car  elle  l'a  engendré  el  ordonné  de  tout  temps^  non  pj^r  choix 
ni  par  délibération,  mais  en  vertu  de  sa  nature.  Ëlant  souverainement  maî- 

tresse de  la  matière,  elle  l'a  fiiçouuée  par  les  raisons  séminales^  et  elle  a  fait 
participer  tous  les  êtres  à  la  vie  qu'elle  possède  elle-même.  Son  rôle  est  eu 
effet  de  transmettre  à  la  Nature  les  idées  qu'elle  contemple  dans  l'Inlelligenee 
divine;  elle  en  est  Vinterprète:  c'e^t  par  elle  que  tout  descend  du  monde 
intelligible  dans  le  monde  sensible,  c'est  par  elle  que  tout  y  remonte. 

(Xli-XlU)  Les  âmes  humaines  viennent  à  s'unir  à  des  corps  parce  qu'elles  y 
voient  leur  image.  Elles  descendent  du  monde  intelligible  et  y  remontent  à 
des  époques  qui  sont  déterminées  par  les  périodes  de  la  vie  universelle,  avec 

laquelle  elles  sont  toujours  dans  un  accord  parfait.  Elles  viennent  ici-has  par 

un  mouvement  qui  n'est  ni  complètement  libre,  ni  soumis  à  une  contrainte 
extérieure  :  elles  obéissent  à  l'impulsion  irrésistible  d'une  loi  qu'elles  ont  na- 

roy.  ci-après  Jambliqne,  Traité  de  VAme,  %  xi-xii,  p.  6tô-6s4. 
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tarellement  en  eHes-mêmes  et  qjai  les  porte  à  se  rendfe  où  les  appelle  leur 
destinée. 

(XIV)  Pandore,  dotée  d'an  présent  par  diaque  dieu,  représente  la  matière 
qid,  recevant  de  l'Ame  ou  de  la  ProTidence  la  tie  uniTerselle,  et  de  chaque 
ftme  une  vie  partieulière,  devient  te  tout  complet  et  harmonieux  qu'on  appelle 
le  monde  {*69fiot). 

(XV-XVll)  En  quittant  le  monde  intelligible,  les  ftmes  descendent  d'abord 
dans  le  ciel;  elles  s'y  fixent  et  y  prennent  un  corps  éthéré,  ou  bien  elles 
passent  de  là  dans  des  corps  terrestres.  Si  elles  s'attachent  étroitement  à  ces 
corps  terrestres,  elles  tombent  sous  Tempire  du  Destin.  Tout  ce  qui  leur  ar- 

rive, soit  en  bien,  soit  en  mal,  rentre  dans  l'ordre  de  l'univers  et  dérive  du 
principe  de  convenance  qui  y  préside. 

TAOïsiàm  ftUBSTioii.  Vdme  fait-elle  usaffe  de  la  Baiion  diicurHve  quand 
elle  est  hors  du  corps  ̂   P 

(XVIII)  Le  Raisonnement  est  une  opération  propre  à  l'âme  dont  l'intelli- 
gence est  affaiblie  par  son  union  avec  un  corps.  Quand  l'ftme  est  dans  le 

monde  intelligible,  dte  connaît  tout  par  une  simple  intuition,  sans  le  secours 
de  la  Raison  discursive  ni  de  la  parole. 

QuATRiiHB  QVBSTioif.  Commeut  Vâme  esUelle  à  la  fois  divisible  et  indivi- 
rible  t  P 

(XIX)  L'âme  est  indivisUde  en  elle-même,  quand  elle  produit  les  opéra- 
tions qui  relèvent  de  la  Raison  et  de  l'Intelligence;  elle  est  divisible  par 

son  rapport  avec  le  corps,  quand  elle  exerce  les  Sens,  la  Concupiscence,  la 

Colère,  la  Puissance  végétative  et  nutritive,  parce  qu'elle  a  dans  ce  cas  besoin 
des  organes. 

Cmaurtif  B  QUESTION.  Quels  sont  les  rapporls  de  Vdme  avec  le  eorps^P 

(XX-XXIil)  L'âme  n'est  pas  dans  le  corps  comme  dans  un  lieu  ou  dans 
un  vase,  ni  comme  la  qualité  dans  le  sujet,  ni  comme  ta  partie  dans  le  tout, 

ni  comme  te  tout  dans  les  parties,  ni  comme  la  forme  dans  la  matière  :  c'est 
au  contraire  le  corps  qui  est  contenu  dans  l'âme,  comme  relTet  passager  dans 
la  cause  permanente.  La  comparaison  de  l'âme  avec  un  pilote  n'est  pas  non 
plus  complètement  satisfaisante.  Il  faut  dire  que  Vdme  est  présente  au  corps 

comme  la  lumière  est  présente  d  l'air,  c'est-à-dire  que  l'âme  communique  à 
chaque  organe  la  puissance  qui  a  besoin  de  le  mettre  en  jeu  pour  produire  ses 

opérations. 
SniBHB  ovBSTioiii  Où  va  Vdme  après  la  mort^P 

(XXIV)  Après  la  mort,  l'âme  va  dans  le  lieu  que  lui  destine  la  justice  divine  : 
dans  un  autre  corps,  si  elle  a  des  fautes  à  expier;  dans  le  monde  intelligible,  si 
•lie  est  pure. 

Sbptiémb  QUBSTioiff.  Quclles  sont  les  conditions  de  l'exercice  de  la  Mé- 
moire et  de  l Imagination  ̂   P 

I  foy.  ci-après  Jambliqué,   Traité  de  Time,  S  ̂»  P*  <>3C;  g  xvii,  p.  660,  et  la 
note  4.-2  Yoy.  ci-après  Jambliqué,  Traité  de  l'Ame,  g  viii,  p.  640.  —  *  Voy.  ci- 
après  Jambliqué,  Traité  de  l'Ame,  %  xiii,  p.  6K1-6B3.  —  ̂   yoy,  ci-après  Jambliqué, 
Traité  de  l'Ame,  %  xv-xvi,  p.  657-661.  —  »  Yoy.  ci-après  Jambliqué,  Traité  de 
Ame,  %  VI,  p.  637-<;38;  Comm,  du  Traité  d'Arietote  tur  l'Ame,  g  xxi,  p.  664-6C6. 
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(XXV-XXVI)  Étant  la  représentation  d'une  notion  adventice  et  passagère, 
le  souvenir  implique  variété,  succession;  par  %  il  est  une  opération  moins 

parfaite  que  la  pensée,  acte  simple  et  immanent,  qui  ne  s'attache  qu*à  l'im- 
muable  et  à  l'éternel.  D'un  autre  côté,  le  souvenir  est  supérieur  à  la  sensation  : 
car  il  n'a  pas  comme  elle  besoin  des  organes,  parce  qu'il  se  borne  à  reproduire 
la  forme  intelligible  qu'elle  a  perçue. 
(XXVII-XXXII)  H  y  a  deui  espèces  de  mémoire,  la  mémoire  semiHe  et  la 

mémoire  inlellectuelle  :  la  première  appartient  à  l'âme  irraisonnable;  la  se- 
conde, à  l'âme  raisonnable.  L'une  et  l'autre  ont  pour  principe  l'imagination: 

d'un  côté,  quand  la  sensation  a  été  perçue,  l'imagination  en  garde  la  repré- 
sentation, dont  la  conservation  constitue  le  souvenir;  d'un  autre  côté,  la  con- 

ception rationnelle  accompagne  toujours  la  pensée,  et  elle  la  transmet  à 
Vimagination  qui  la  réfléchit  comme  un  miroir.  Par  là,  elle  fait  arriver  dans 
notre  conscience  et  rester  dans  notre  mémoire  les  actes  de  la  partie  supérieure 

de  noire  âme.  Il  y  a  ainsi  deux  espèces  d'imaginalion,  qui  correspondent  aux 
deux  espèces  de  mémoire,  Vimagination  sensible  et  Vimagination  intelUe- 

tuelle  :  la  première  est  subordonnée  à  la  seconde  ;  car,  dans  l'âme  irraison* 
nable,  le  souvenir  est  une  passion;  dans  l'âme  raisonnable,  un  acte.  Plus  on 

s'applique  à  la  pensée  des  choses  intelligibles,  moins  on  doit  se  rappeler  les choses  inférieures. 

LIVRE  QUATRIÈME. 

<2UBSTION8  SUR  L'àMB,  II. 

Pbbhièeb  QUBSTioir.  Quelles  sont  Us  âmes  qui  font  usage  de  la  Mémoire 

et  de  l'Imagination^  et  quelles  sont  les  choses  dont  elles  se  souviennent*? 
(I-li)  Quand  l'âme  s'élève  au  monde  intelligible,  elle  n'exerce  plus  la  mé- 

moire, parce  que  celte  faculté  se  rapporte  aux  choses  temporaires  et  que  le 
monde  intelligible  ne  renferme  que  des  essences  éternelles,  entre  lesquelles  il 

n'existe  d'autre  distinction  que  celle  de  l'ordre.  Tout  entière  à  la  contemplation 
de  ces  essences,  l'âme  ne  fait  point  de  retour  sur  elle-même  ;  mais  elle  se  voit 
dans  son  principe,  parce  qu'en  le  pensant  elle  se  pense  elle-même  en  vertu 
de  l'intuition  qu'elle  a  de  toutes  choses. 

(Ul-lV)  Quand  l'âme  redescend  du  monde  intell^le  aux  choses  sensibles, 
elle  se  souvient  de  ces  dernières  et  elle  a  conscience  d'elle-même  :  car  la  mé- 

moire ne  consiste  pas  seulement  à  se  rappeler  ce  qu'on  a  vu  ou  éprouvé,  mais 
encore  à  être  dans  une  disposition  conforme  à  la  nature  de  ce  qu'on  se  rap- 
pelle. 

(V)  L'âme  se  représente  les  intelligibles  plutôt  par  une  intuition  que  par  un 
souvenir.  La  mémoire  proprement  dite  ne  s'exerce  dans  Tâme  que  quand  elle 

■  Yoy.  ci-après  Jamblique,  Traité  de  VAmet  %  v,  p.  686. 
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redeieend  du  mdiide  Intelligible  dans  le  ciel.  Là,  elle  ee  rappelle  les  choses 
homalnes  et  elle  reeenoatt  les  âmes  ayee  lesquelles  elle  a  été  liée  Jadis. 

Diuxiim  aOMTieic.  Lis  âmn  des  astrei  H  l'Ame  univênellê  onî-ellêê 
beioSn  de  la  Mémoire  et  du  Baisonnementt  ou  $e  boment^Uet  à  contempler 

^inteUigenee  eupréme  ? 
(Vl-Vlll)  Étant  propre  aux  âmes  qui  changent,  la  mémoire  ne  confient  pas 

aux  âmes  des  astres,  parce  que  celles-ci  TiTonl  d'une  existence  uolfbrme  et 
identique.  La  contemplation  de  Tlntelligenee  suprême  leur  rend  inutile  la 
connalssanee  des  choses  particulières. 

(IX-XII)  Jupiter  (l'Ame  nniferselle)  n'a  pas  besoin  de  la  mémoire  ni  de  la 
raison  diseursive:  pour  administrer  le  monde  et  y  Taire  régner  l'ordre,  il  lui 

suffit  de  contempler  la  Sagesse  divine  dont  cet  ordre  est  l'image  ;  il  produit 
les  choses  muables  chacune  dans  son  temps,  tout  en  restant  lui-même  im- 

muable t  il  connaît  le  ftitiir  comme  le  présent,  parce  qu'il  en  est  le  principe. 
(XIII-XIV)  Il  en  est  de  même  de  la  Nature,  parce  qu'elle  possède  le  dernier 

degré  de  la  Sagesse  propre  à  l'Âme  uniyerselle.  N'ayant  ni  la  pensée  ni  même 
l'imagination,  elle  imprime^  ayeuglément  à  la  matière  les  formes  qu'elle  reçoit 
des  principes  supérieurs.  A  la  Nature  floit  Tordre  des  essences.  Après  elle 

tiennent  immédiatement  les  eorps  qu'elle  engendre,  c'est-Mire  les  ëlémenti. 
(XV-XVl)  Quoique  les  choses  engendrées  soient  toutes  dans  le  temps, 

l'essence  de  l'Ame  universelle  est  éternelle  :  c'est  que  la  distinction  du  passé, 
du  présent  et  de  l'avenir  ne  s'applique  qu'à  ses  œuvres,  qui  varient  sans  cesse, 
tandis  qu'elle-même  possède  à  la  fois  toutes  les  raisons  séminales  qu*elle  réalise 
successivement. 

Troisièmb  question.  Quellei  sont  Ut  différences  Mellectuellet  entre 

l'Ame  universeUey  les  âmes  des  Astres^  Vdme  de  la  Terre  et  les  dmes 
humaines  ̂   ? 

(XVIII)  L'âme  humaine  ne  peut,  comme  TAme  universelle,  jouir  de  l'exer- 
cice calme  et  uniforme  de  la  pensée,  parce  qu'elle  est  troublée  par  les  besoins 

et  les  passions  qui  naissent  de  l'union  de  l'âme  avec  le  corps. 
QueUee  ioni  Us  facultés  dont  VexereUe  dépend  de  l'union  deVànue  et  du 

eorps  ?  —  Voie!  quelles  sont  les  lois  qui  président  â  l'influence  que  l'état 
du  corps  exerce  sur  celui  de  l'âme. 

lo  Appétit  eonoupiseWU^»  (XIX-XXI)  Le  corps  reçoit  de  l'âme  la  forée 
vitale  appelée  nature  :  en  vertu  de  cette  force  vitale,  il  éprouve  des  passione^ 

c'est-à-dire  des  impressions  et  des  modifications  physiques,  que  l*ftme  cOnnatt, 
mais  ne  partage  point.  En  effet,  quand  un  organe  souffre,  c'est  le  corps  qui 
pdtit  par  le  fait  de  la  lésion,  tandis  que  l'âme  se  borne  à  sentir,  c'est-à-dire 
à  prendre  connaissance  de  la  douleur.  Par  là  s'explique  l'origine  de  V Appétit 
eoneupiêeibUx  indifférente  par  elle-même  aux  propriétés  des  objets  extérieurs, 
rame  les  recherche  ou  les  Aiit  à  cause  du  corps  auquel  elle  est  unie. 

2'*  SentationK  (XXlI-XXVil)  Pour  comprendre  ce  que  peut  être  dans  la 

1  roy.  ci-après  Jamblique,  Traité  de  Z'im«,  g  ix,  p.  6il-6U.  ->  >  roy.  ci-après 
Jamblique,  Traité  de  l'Ame,  p.  640,  et  note  3.  —  '  Voy.  ci-après  Jamblique,  Comm . 
du  Traité  d'Arietote  tur  l'Ame,  g  zviii,  p.  60i. 
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Terra  el  dans  les  TégëlaoK  U  palnanca  qae  dooi  appiloM  ntUwn  dans  Mira 
âme,  il  fant  euoiiMr  quelles  sont  les  ooodiUoas  de  la  sensalion. 

SenUr^  e*9ti  percwùtr  Uê  qualités  inhénnUê  omx  corp$  et  m  rq^réiênttr 
leurs  formée.  La  sensatioD  suppose  dene  Irois  choses  :  l'objet  eitérievr»  la 
focnUé  de  connaflre  qui  est  propre  k  l'âme,  enflo  l'oi^ae  qui  Joue  le  rdle  de 
moyen  terme  entre  deux  eatrêuies,  éprouTant  nue  «/jTscltoii  piuHvê  analogue 

à  celle  de  l'objet  extérieur  et  Irausmeltant  ensuite  A  l'âose  une  foruie*  L'âsM 
ne  peut  doue  sentir  qu'avee  le  coneours  du  corps.  Mais,  n*eQt-eUe  pu  besoin 
de  ce  coneours,  elle  ne  sentirait  pas  si  elle  n'était  pas  unie  à  un  corps,  parce 
que  c'est  pour  lui  seul  qu'elle  a  besoin  de  connaître  les  objets  extérieurs,  et 
que,  livrée  à  ellMnême,  elle  se  bornerait  à  contempler  le  monde  intelligible. 

Il  en  résulte  que  le  Monde,  n'ayant  rien  bors  de  lui,  n'a  rien  à  percevoir  s 
il  ne  peut  avoir  que  le  sens  intime  de  lui-mémo.  Quanti  ses  parties,  rien  n'em* 
pêche  qu'elles  se  sentent  les  unes  les  entres  sans  avoir  d'organes*  C'est  ainsi 
que  les  ftmes  des  Astres  peuvent  posséder  l'oiOe  et  la  vue  ;  cependant,  elles 
n'ont  pas  besoin  de  ces  deux  sens  pour  connaître  nos  vœux  :  elles  les  exaucent 
parla  sympathie  qui  nous  unit  k  elles.  Quant  k  la  Terre,  l'Ame  qui  lui  com« 
muDîque  la  vie  doit  posséder  des  espèces  de  sens  sans  avoir  cependant  d'or» 
ganes  :  aussi  attribue-t-on  k  la  Terre  une  Ame  et  une  Intelligence,  qui  sont 
désignées  sous  les  noms  de  Gérés  et  de  Vesta. 

d*  AppéUt  iraietbU.  (XXVill)  VÀj^iU  irateibU  a  pour  origine,  comme 

FAppétit  eoncupisdble,  la  constitution  du  corps  qui  reçoit  de  l'âme  la  fora 
vitale  appelée  nolure.  Il  a  pour  siège  le  coeur,  tandis  que  l'AppéUt  eoncupia» 
cible  a  pour  siège  le  foie. 

4«  Puissmnee  tfigétativi  H  oénéraiivt.  (XXIX)  Quand  l'âme  quitte  le 
corps,  la  force  vitale  qu'elle  communiquait  au  corpi  abandonne  celui-ci  et 
remonte  à  sa  source,  comme  la  lamière  remonte  i  sa  source  quand  le  soleil 
disparaît  ̂  
QDATmiin  tnutioii.  Quelle  est  VinfUenee  exercée  peur  les  uelrei? 

(XXX-XXXI)  Les  fiicuUés  qui  ont  été  précédemment  accordées  aux  astres 

suffisent  pour  expliquer  l'action  qu'ils  exercent:  car  cette  action  n'est  point 
reflet  de  leur  volonté  ni  de  leurs  propriétés  physiques,  mais  de  la  constitution 
générale  du  monde. 

(XXXII-XXXIll)  Le  Monde  est  un  grand  Anhnal,  dont  l'Ame  universelle 
pénètre  toutes  les  parties  ;  par  son  unité,  il  forme  un  tout  sympathique  â  lui- 

même.  Si  l'être  qui  pâtit  a  une  nature  analogue  k  la  nature  de  celui  qui  agit, 
il  éprouve  du  bien  ;  dans  le  cas  contraire,  du  mal.  Les  dispositions  particulières 

de  ces  êtres  sont  d'ailleurs  régies  par  l'ordre  universeU'oomme,  dans  un  chœur, 
les  diverses  attitudes  de  chaque  danseur  sont  déterminées  par  la  figure  générale 
qui  règle  tous  les  mouvements  particuliers. 

(XXXiV-XXXVll)  C'est  par  son  corps  seulement  que  l'homme  subit  l'in- 
fluence  des  astres  >.  Cette  influence  dépend  à  la  fois  des  figures  que  ceux-ci 

I  Foy.  ci-après  Jamblique,  Traité  de  l'Ame,  %  v,  p.  63&-637.  —  >  Pour  la  doctrine 
dePlotin  sur  l'iufluence  des  astres,  Voy,  les  Éclaircissements  du  tome  I,  p.  404. 

OJympiodore  résume  dans  ce  dilemme  les  objections  que  Plotin  adresse  aux  ustro- 
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formeat  par  leurs  mouvements  et  des  choses  que  représentent  ces  figures. 

D'ailleurs,  la  puissance  de  produire  des  figures  douées  d'une  certaine  erScacité 
est  commune  à  tous  les  êtres;  tous,  étant  des  membres  du  grand  Animal, 

doivent,  selon  leur  nature,  produire  ou  subir  une  action  :  car  la  vie  est  ré- 
pandue dans  le  monde  entier  sous  des  formes  diverses,  et  tous  les  êtres  tiennent 

de  TAme  universelle  une  puissance  plus  ou  moins  occulte,  puissance  qui  se 
manireste  surtout  dans  les  astres. 

(XXXVIII-XXXIX)  Les  faits  dont  la  production  est  naturelle  ont  pour 

cause  la  puissance  végétative  de  l'univers.  Ceux  dont  la  production  est  pro- 
voquée soit  par  des  prières,  soit  par  des  enchantements»  doivent  être  rappor- 

tés, non  aux  astres,  mais  à  la  nature  particulière  de  ce  qui  subit  Taction.  Si 

rinfluence  des  astres  semble  quelquefois  nuisible,  c'est  que  les  êtres  qui  y  sont 
soumis  ne  peuvent  point,  par  leur  conslitution  propre,  profiter  de  ce  que  celte 

action  a  de  salutaire.  Toutes  choses  sont  d'ailleurs  coordonnées  dans  l'univers  : 

c'est  pour  cela  qu'elles  sont  les  signes  les  unes  des  autres.  Elles  relèvent  d'une 
Raison  supérieure  aux  raisons  séminales,  et  elles  concourent  à  la  réalisation 
de  son  plan  par  leurs  qualités  comme  par  leurs  défauts.  En  tout  cas,  les  astres 

ne  sont  pas  responsables  des  maux  qui  se  produisent  ici-bas . 
En  quoi  eontiite  la  puUtanee  de  la  magie  P -^(XL-XU)  Les  considérations 

qui  précèdent  expliquent  la  puissance  de  la  Magie.  Elle  est  fondée  sur  Ui  sym- 

paUnie  qui  unit  entre  elles  toutes  les  parties  de  l'univers,  sur  les  aUractions 
et  les  répuMonê  réciproques  que  la  nature  a  établies  entre  les  êtres.  L'uni- 

vers ressemble  à  une  lyre,  où,  dès  qu'une  corde  vibre,  les  autres  vibrent  à  l'u- 
nisson. L'harmonie  qui  y  règne  est  fondée  aussi  bien  sur  l'opposition  que  sur 

l'analogie  des  forces  multiples  qu'il  contient.  Si  les  choses  se  nuisait  les  unes 
aux  autres,  cela  tient  à  leurs  différcmces  essentielles  :  ce  n'est  pas  le  vceu  de la  nature. 

(XLIi)  Les  astres  n'exaucent  nos  prières  que  fatalement,  en  vertu  des  lois 
qui  régissent  l'univers.  Les  âmes  des  astres  sont  impassibles,  aussi  bien  que 
l'Ame  universelle:  car  elles  ne  sauraient  subir  d'affection  physique  et  leurs  corps sont  inaltérables. 

(XUI-XLI V)  La  magie  n'a  point  de  prise  sur  rflme  du  sage,  mais  seulement 
sur  son  corps.  En  effet,  l'âme  échappe  aux  influences  de  la  magie  quand,  par  la 
contemplation,  elle  se  concentre  en  elle-même.  Au  contraire,  si  elle  se  livre  à 

l'activité  physique,  elle  cède  dès  lors  à  l'attrait  qu'exercent  nécessairement  sur 
elle  les  autres  êtres,  elle  se  laisse  séduire  par  les  apparences  du  beau  et  du  bien. 
(XLV)  Ghaqueêtre,  par  ses  actions  et  ses  passions  naturelles,  concourt  à 

l'accomplissement  de  la  fin  de  l'univers.  Il  donne  et  il  reçoit,  il  est  uni  à  tout 

logues  :  «  Les  astres  sont  animés  ou  inanimés.  S'ils  sont  inanimés,  ce  qui  n'est  pas, 
>  comment  peuvent-ils  produire  quelque  effet,  opérant  sans  âme?  S'ils  sont  ani- 
»  mes,  et  que  leur  action  soit  divine,  comment  donnent-ils  h  l'un  la  richesse  et 
>  tous  les  avantages  de  ce  genre,  à  l'autre  la  pauvreté  et  toutes  les  autres  sortes 
»  d'infortunes?  >  {Comm^wr  le  Gorgias,  dans  M.  Cousin,  Fragments  de  Philoso- 

phie aneienney  p.  375.)  voy.  le  développement  de  cet  argument  dans  VEnnéade  II, 
livre  III,  g  «,  1. 1,  p.  167. 
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par  la  sympathie.  Placé  dans  ane  eonditioa  iDtatnëdiaire,  rhomae  peut  sV- 

lerer  par  la  "vertu  oo  s'abaisser  par  la  Tiee  :  par  les  voies  caehécs  que  sait  la uslice  distributlTe  de  la  Providence  divine,  il  obtient  les  récompenses  ou  subit 
es  punitions  qui  sont  nécessaires  au  bon  ordre  de  ranirers^ 

LIVRE  CINQUIÈME. 

QUESTIONS  sua  L*AMB,  III. 

(I-II)  La  perception  de  retendue  tangible  suppose  contact  entre  le  corps  et 
Tobjet  extérieur.  En  est-il  de  même  pour  la  vue  et  pour  Tonie  ?  Y  a-t-il  un  ïïA* 
lieu  entre  l'œil  et  Tobjet  visible,  entre  roreilleet  lobjet  sonore  ? 

S'il  y  a  un  milieu  entre  l'oeil  et  Tobjet  visible,  ce  milieu  n'est  pu  affeclé,  ou 
rafTcction  qu'il  éprouve  n'a  aucune  analogie  avec  la  sensation  delà  couleur.  En 
loat  cas,  celle-ci  est  plus  nette  quand  il  n'y  a  pas  de  milieu  interposé:  car,  s'il 
est  obscur,  il  fait  obstacle  à  la  vision  ;  s'il  est  transparent,  il  se  borne  jine  pu nuire. 

On  a  besoin  d'un  milieu,  si  l'on  admet,  comme  les  Péripatéticiens,  que  la  lu- 
mière est  une  alTection  du  corps  diaphane,  ou  si,  comme  les  Stoïciens,  on 

explique  la  vision  par  une  réflexion  du  rayon  visuel.  —  On  n'a  pas  besoin  d'ad- 
mettre un  milieu,  si,  comme  Épicure,  on  rend  compte  delà  vision  par  des  images 

émanées  des  objets,  ni  si  Ton  admet  avec  Platon  que  la  lumière  émanée  de  Tceil 

se  combine  avec  la  lumière  interposée  entre  l'ieil  et  l'objet,  ni  si  Ton  explique 
la  vision  par  une  certaine  sympathie  entre  l'œil  et  l'objet  [ce  qui  est  la  doc- 

trine propre  à  PlotinJ. 

(111)  La  lumière  n'est  pu  une  afTection  de  l'air,  comme  la  dialeur  :  car, 
dans  l'obscurité,  on  aperçoit  les  astres  et  les  signaux  de  feu,  sans  voir  les  autres 
objels  ;  on  voit,  en  outre,  l'image  tout  entière  de  l'objet,  tandis  que,  dans  l'hy- 
pothèse  d'une  afTection  éprouvée  par  l'air,  on  ne  devrait  voir  qu'une  partie  de 
cette  image.  C'est  que  la  vision  n'a  pu  lieu  selon  les  lois  de  la  nature  corpo- 

relle, mais  selon  les  lois  supérieures  de  la  nature  animale.  Entre  l'œil  et  l'ob* 
jet,  il  n'est  pu  besoin  d'un  autre  milieu  que  la  lumière  :  la  vision  s'explique 
par  ce  fait  seul  que  le  corps  visible  a  le  pouvoir  d'agir  et  l'ceil  celui  de  subir son  action. 

(V)  Quand  on  examine  la  sensation  du  son,  on  trouve  que  l'air  est  néces- 
saire pour  le  transmettre  jusqu'à  l'oreille,  ou,  dans  certains  cas,  pour  le  pro- 
duire par  ses  propres  vibrations.  Les  différences  qui  existent  entre  les  sons  ar- 

ticulés ou  inarticulés  s'expliquent  par  la  nature  de  l'action  qu'exercent  les  objels 
qui  résonnent.  La  perceplion  du  son  suppose  donc,  ainsi  que  celle  de  la  cou- 

leur, que  les  choses  sont  organisées  de  manière  à  entrer  en  rapport  entre  elles 

parla  sympathie  qui  les  unit  comme  les  parties  d'un  seul  aoimah 

*  roy,  Olympiodore,  Comm,  9ur  1$  Gorgias  (dans  M.  Cousin,  FroçfMntê  de  Phi- 
lotophie  aneiennCf  p.  30ft-a09). 
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(VI-VH)  La  lumière  n'est  ni  un  corps,  ni  une  modification  de  l'air  :  elle  est 
Vaet0  du  eorpi  lumineux^  sa  forme  et  son  euenee  ̂ .  EUe  apparaît  et  disparaît 

ayec  lui;  elle  modifie  les  objets  éclairés  sans  s'y  mêler,  comme  la  Yieest  l'acte 
que  Vâme  produit  dans  le  corps  par  sa  présence.  Quant  à  la  couleur,  elle  ré- 

sulte du  mélange  du  corps  lumineui  avec  la  matière.  Donc,  dans  tous  les  cas, 

la  lumière  est  incorporelle  quoiqu'elle  soit  l'acte  d'un  corps  :  elle  subsiste 
aussi  longtemps  que  lui,  et  cesse  de  se  manifester  dès  qu'il  disparaît. 

(VlU)  Ce  qui  rend  possible  toute  perception  en  général,  et  la  perception  de 

la  couleur  en  particulier,  c'est  que  l'objet  sensible  et  le  sujet  sentant  appartien- 
nent au  même  monde,  qu'ils  sont  faits  Tun  pour  Vautre  et  qu'ils  constituent 

des  parties  d'un  seul  organisme.  Supposez  détruite  la  conformité  de  l'objet  et 
du  sujet,  et  ils  ne  sauraient  plus  entrer  en  rapport  ;  par  conséquent,  dans  cette 
hypothèse,  la  perception  est  impotsibla. 

LIVRE  SIXIÈME. 

9B8  SBK8  BT  BB  LÀ  MfiMOIRB. 

(MI)  La  Sensation  n'est  pas  une  image  iquprifflée  à  l'âme  et  semblable  à 
'  empreinte  d'un  cachet  sur  la  cire,  mais  un  acte  relatif  aux  objets  qui  sont  de 
ton  domaine.  Il  faut  ici  distinguer  la  passUm  et  la  connaissance  4e  la  pas^ 

Hon  :  la  première  est  propre  au  corps,  la  seconde  appartient  à  l'âme  et  ood« stitue  la  Sensation, 

(lil)  Il  en  est  de  même  de  la  Mémoire  :  se  souvenir^  ee  n'est  pas  garder 
une  empreinte,  mais  ré  fléchir  aux  notions  gn'oit  possède.  Étant  la  raison 
de  toutes  choses,  l'âme  a  l'MMtJon  des  choses  intelligibles  en  s'y  appliquant, 
en  passant  de  la  puissance  à  Vacte;  de  même,  elle  a  Vinluition  des  choses 

sensibles  en  éveillant  les  formes  qu'elle  en  possède,  en  vertu  de  la  puissance 
qu'elle  a  de  les  percevoir  et  de  les  enranter^.  Le  souvenir  a  pour  principe 
Yaclivtté  de  Tâme,  qui,  après  avoir  considéré  un  objet  aveo  attention,  en  reste 
longtemps  affectée  et  se  le  rappelle  ensuite  quand  elle  y  réfléchit. 

Bn  général,  tous  les  phénomènes  qui  se  produisent  dans  Tâme  procèdent  de 

facultés  essentiellement  actives  ;  c'est  ce  qui  les  distingue  profondément  des 
phénomènes  sensibles,  auxquels  certains  philosophes  ont  tort  de  les  assimiler. 

foy.  ci-après  Jamblique,  Conm*  du  Traité  d'Ariêtott  9ur  l'Aîne^  %  xix^  p.  665. 
'  roff'  ci-après  Jamblique,  ibid,,  g  xviji,  xxii,  662,  p.  666. 
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LIVRE  SEPTIÈME 

DB  L'inOftTAUTt  Dl  L*AHI  \ 

(I-V.)  Pour  saToir  si  rame  est  immortelle,  il  faut  examiner  il  elle  est  iodé- 
pendante  du  corps. 

A.  t'AVB  R'itT  rAI  GOaMUtU. 

1»  Ni  une  molécule  matérielle,  ni  une  agrégatioo  de  molécules  matérielles  ne 

sauraient  posséder  la  vie  et  rintelligence.  2»  Une  agrégation  d'atomes  ne 
pourrait  former  uu  tout  qui  fût  un  et  sympathique  à  lui-même.  3*  Tout  corps 
est  composé  d'une  matière  et  d'une  forme,  tandis  que  l'Ame  est  une  substance 
simple.  4"  L'âme  n'est  pas  une  simple  matiiire  d'être  de  la  matière,  parce  que 
la  matière  ne  saurait  se  donner  à  elle-même  une  fimne.  S»  Aucun  corps  ne 
subsisterait  sans  la  puissance  de  TAme  universelle.  0*  Si  lUme  est  autre 
chose  que  la  simple  matière,  elle  doit  constituer  une  f&rm$  mbitaniielle, 

7*  Le  corps  exerce  une  action  uniforme,. tandis  que  l'âme  exerce  une  action 
très-diverse.  S"  Le  corps  n'a  qu'une  seule  manière  de  se  mouvoir,  tandis  que 
râmo  a  des  mouvements  différents.  9»  L'âme,  étant  toi^ours  identique,  ne 
peut,  comme  le  fait  le  corps,  perdre  des  parties  ni  s'en  «joindre.  10»  Etant 
une  et  simple,  elle  est  tout  entière  partout,  et  elle  a  des  parties  identiques  au 

tout;  il  n'en  est  pas  de  même  du  corps. 
(VJ-VIIl)t1«  Le  eorps  ne  saurait  posséder  ni  la  sensation,  ni  la  pensée,  ni 

la  vertu.— [fmpofsiOi/tM  pour  lu  corps  d$  êentir.J  Le  sujet  qui  sent  doit  être 

un,  inéteudu,  pour  percevoir  l'objet  sensible  tout  entier  à  la  fois,  pour  être 
le  centre  auquel  viennent  aboutir  toutes  les  sensations  qu'il  compare  et  quHl 
juge.  Si  l'âme  était  corporelle,  elle  devrait  avoir  autant  de  parties  que  l'objet 
sensible  et  percevoir  une  infinité  de  sensations;  de  plus,  chaque  sensation 
serait  une  empreinte  matérielle,  ce  qui  rendrait  la  mémoire  impossible.  On  peut 
en  dire  autant  des  affections  :  dans  la  douleur,  il  y  a  la  souffrance  qui  est 
propre  au  corps,  et  le  sentiment  de  celte  souffrance  qui  appartient  à  Tâme; 

ce  sentiment  n'est  pas  trammii  de  proche  en  proche  [comme  l'enseignent  les 
Stoïciens],  mais  produit  instante) nément,  par  conséquent,  il  suppose  l'unité 
du  principe  qui  sent.—  [ImposiibHitë  pour  le  eorps  de  penser.]  L'âme  pense  ; 
or,  la  pensée  de  rintelligible,  qui  est  indivisible  et  incorporel,  suppose  un 

siqetde  même  nature.  —  [Impossibilité  pour  le  corps  de  posséder  la  vertu,] 

La  Beauté  et  la  Justice,  n'ayant  pas  d'étendue,  ne  peuvent  être  conçues  et 
gardées  que  par  un  principe  indivisible.  Si  l'âme  était  corporelle,  les  vertus, 

<  Voy.   ci-après  Porphjrre,  Traité  de  Vàme,  p.  etO-OM,  et  Jamblique,  Traité 
de  l'Ame,  %  xv,  p.  6K4-6se. 
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(Vl-VII)  Li  lumière  d'mI  ni  on  corps,  ni  une  nwdiBcatloa  ie  l'iir  :  elle  est 
l'actt  dtteorpt  lumintux,  la  fomuttion  Mf«ne«i.  ElleappariUel  disparaît 
Bveclul;  elle  modifie  les  objets  éclairés  ssds  i'f  mêler,  comme  U  riecst  l'acte 
que  rime  produit  dans  le  twft  par  sa  présence.  Qaani  à  la  couleur,  elle  ré- 
suite  du  mélange  du  corps  InmiQeux  avec  la  matitre.  Donc,  dans  tous  les  cas, 

la  lumière  est  incorporelle  quoiqu'elle  soit  l'acie  d'un  corps  :  elle  subsiste 
aussi  longtemps  que  lui,  el  cesse  de  se  maniteiter  dès  qu'il  riisparalt. 

(Vil!)  Ce  qui  rend  possible  toute  perception  en  général,  et  la  perception  de 

la  couleur  en  particulier,  c'est  que  l'objet  sensible  et  le  sujet  sentant  appariieii' 
uent  BU  mSme  monde,  qu'ils  sont  faits  l'un  pour  l'autre  et  qu'ils  constituent 
des  parties  d'un  seul  organisme.  Supposes  détruite  la  conrormilé  de  l'objet  et 
du  sujet,  et  ils  ne  sauraient  pins  entrer  eu  rapport]  par  conséquent,  dans  cette 
hf potMce,  la  perception  est  impofslble. 

LIVRE  SIXIÈME. 

DIS  iBKi  rr  DB  Ll  mSkoiii. 

(MI)  Li  Sensation  n'est  pu  une  image  intimée  à  l'flme  et  semblable  i 
'  empreinte  d'un  cacbet  sur  la  dre,  mais  un  acte  relaliTans  objets  qui  sont  de 
■on  domaine.  (1  fanl  ici  diitiogiier  la  pat$Um  et  la  GonNaJifance  de  la  pat- 

ttim  :  Il  première  est  propre  au  corps,  la  seconds  appartient  à  l'âme  et  cou- 
stilne  la  Sensation, 

(111)  Il  en  est  de  même  de  la  Mémoire  ;  m  joyornir,  et  n'at  pat  pwdcr 
UM  tmpninte,  maU  rifliMr  aux  nolimu  911'oR  possède.  ËtanI  la  nsfion 
de  foulw  ehoMi,  l'âme  1  VintMiUfM  des  ctioses  inialllBibles  en  t'j  appliquant, 
en  païaint  de  la  puUmue  â  l'aelt  ;  de  même,  elle  a  VmluUio»  des  cboset 

sensibles  en  éveillaDt  les  fàrmti  qu'elle  eu  posséda,  en  rcrlu  de  la  puissance 
qu'elle  a  de  lespercarolr  et  da  les  enranter^  Le  souvenir  a  pour  prlncips 

VactivUé  de  l'ftme,  qui,  après  aToIr  considéré  un  objet  itco  attenlioa,  enmla 
loiiilemps  alTeelée  el  se  le  rappelle  ensuite  quand  elle  ;  réfléchit. 

Engioénï,  tons  les  phénomènes  qui  se  produisent  dans  l'ime  proeMent  de 

taaiMés  essentiellement  actives;  c'est  ce  qui  les  distingue  profondément  des 
phénomènes  sensibiss,  auxquels  i^crl.-iiiis  pliilasophi's  oui  lorl  ih  leo  aEtiuiiler. 
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LIVRE  SEPTIÈME 

DB  L'IHMORTàLITÊ  DB  L'âMB  '. 

(I-V.)  Pour  savoir  si  l'âme  est  immortelle,  il  faut  examiner  Bi  elle  est  indé^ 
pendante  du  corps. 

A.  t'AMB  b'bST  pas  CORPORBLLB. 

lo  Ni  une  molécule  matérielle,  ni  une  agrégation  de  molécules  matérielles  ne 

sauraient  posséder  la  vie  et  rintelligence.  2^  Une  agrégation  d*atomes  ne 
pourrait  former  uu  tout  qui  rût  un  et  sympathique  à  lui-même.  3*"  Tout  corps 
est  composé  d'une  matière  et  d'une  forme,  tandis  que  l'âme  est  une  substance 
simple.  4°  L'âme  n'est  pas  une  simple  manière  d'être  de  la  matière,  parce  iine 
la  matière  ne  saurait  se  donner  à  elle-même  une  forme.  5»  Aucun  corps  ne 
subsisterait  sans  la  puissance  de  l'Ame  universelle.  0*  Si  l'âme  est  autre 
chose  que  la  simple  matière,  elle  doit  constituer  une  forme  iUbêtantielle. 

7"  Le  corps  exerce  une  action  uniforme,. tandis  que  l'âme  exerce  une  action 
très-diverse.  8°  Le  corps  n'a  qu'une  seule  manière  de  se  mouvoir,  tandis  que 
rame  a  des  mouvements  différents.  9^  L'âme,  étant  toujours  identique,  ne 
peut,  comme  le  fait  le  corps,  perdre  des  parties  ni  s'en  adjoindre.  IQo  Elant 
une  et  simple,  elle  est  tout  entière  partout»  et  elle  a  des  parties  identiques  au 

tout;  il  n'en  est  pas  de  même  du  corps. 
(V1-V1II)11<*  Le  corps  ne  saurait  posséder  ni  la  sensation,  ni  la  pensée,  ni 

la  vérin.— [Imposiibilité  pour  le  corpi  de  sentir  J]  Le  sujet  qui  sent  doit  être 

un,  inéteudu,  pour  percevoir  l'objet  sensible  tout  entier  à  la  fois,  pour  être 
le  centre  auquel  viennent  aboutir  toutes  les  sensations  qu'il  compare  et  qu'il 

juge.  Si  l'âme  était  corporelle,  elle  devrait  avoir  autant  de  parties  que  l'objet 
sensible  et  percevoir  une  infinité  dé  sensations;  de  plus,  chaque  sensation 
serait  une  empreinte  matérielle,  ce  qui  rendrait  la  mémoire  impossible.  On  peut 
en  dire  autant  des  affections.:  dans  la  douleur,  il  y  a  la  souffrance  qui  est 
propre  au  corps,  et  le  sentiment  de  cette  souffrance  qui  appartient  à  Tâoie; 

ce  sentiment  n'est  pas  transmiide  proche  en  proche  [comme  renseignent  les 
Stoïciens],  mais  produit  lnstant<mément,  par  conséquent,  il  suppose  l'unité 
du  principe  qui  sent.—  [Impossibilité  pour  le  corps  de  penser.]  L'âme  pense  ! 
or,  la  pensée  de  l'intelligible,  qui  est  indivisible  et  incorporel,  suppose  un 
siyetde  même  nature.  —  ilmpossibilité  pour  le  corps  de  posséder  la  vertu,} 

La  Beauté  et  la  Justice,  n'ayant  pas  d'étendue^  ne  peuvent  être  conçues  et 
gardées  que  par  un  principe  indivisible.  Si  l'âme  était  corporelle,  les  vertus, 

*  roy.   ci-après  Porphyre,  Traité  de  Vàmê,  p.  619-0t«,  et  Jamblique,,  Traité 
de  l'Âme,  %  xv,  p.  6K4-686. 
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telles  que  la  prudence,  la  Justice,  le  courage,  ne  seraient  plus  qu'une  certaine 
disposition  du  sang  ou  du  êouffie  vivant;  or,  une  pareille  hypothèse  est 
inadmissible. 

12*  Les  corps  n'agissent  que  par  des  puissances  incorporelles  qu'ils  tiennent 
de  rame.  Celle-ci  doit  donc  être  elle-même  une  force  incorporelle,  l^"  L'âme 
pénètre  le  corps  tout  entier,  tandis  qu'un  corps  tout  entier  ne  peut  pénétrer 
un  autre  corps  tout  entier.  14«  Si  [comme  le  prétendent  les  Stoïciens]  l'homme 
était  d'abord  une  habitude,  puis  une  âme^  enfla  une  intelligewej  le  parfait 
naîtrait  de  l'imparfait,  ce  qui  est  impossible. 

6.  l'AVS  n'est  pas  I.*HARH0IIIE  m  L'BRTÉLiCHIB  DU  CORPS. 

L'âme  n'est  pas  VKarmonie  du  corps  ̂   :  car  l'harmonie  est  un  effet  ;  elle 
suppose  donc  une  cause;  or  celte  cause  n'est  autre  que  l'âme. 

L'âme  n'est  pas  non  plus  Ventéléchie  du  corps  naturelf  organisé,  qui  a 
la  vie  en  puissance.  En  effet,  cette  hypothèse  soulève  une  foule  de  diffi- 

cultés. D'abord,  la  pensée  pure  suppose  un  principe  séparé  du  corps.  En- 
suite, le  souvenir  de  la  sensation,  à  moins  d'être  assimilé  à  une  empreinte 

corporelle,  doit  être  conçu  comme  [indépendant  de  l'organisme.  Enfin,  les 
fonctions  même  de  la  vie  végétative  ne  sauraient  Is'expliquer  par  une  force 
complètement  inséparable  de  la  matière  qu'elle  façonne. 

G.  l'ahb  est  une  essence  incorporelle  et  immortelle. 

(IX-X)  Puisque  l'âme  n'est  ni  un  corps,  ni  une  manière  d^étre  d'un  eorps^ 
et  qu'elle  est  cependant  le  principe  de  la  force  active,  il  faut  admettre 
qu'elle  est  une  essence  véritable,  qui  donne  au  corps  le  mouvement  et  la 
vie  parce  qu'elle  se  meut  elle-même  et  qu'elle  possède  la  vie  par  elle-même. 
Elle  est  donc  immortelle.  Pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  considérer  l'af- 

finité qu'elle  a  avec  la  nature  divine  et  éternelle,  lorsque,  se  séparant  da 
corps,  elle  s'applique  à  penser  et  s'élève  à  Dieu>. 

1  Yoy.  Olympiodore,  Comm.  sur  le  Phédon  (dans  M.  Cousin,  Fragments  de  Phi- 
losophie anciennSy  p.  414).  —  >  C'est  V  argument  de  la  similitude  y  argument  déve- 

loppé par  Porphyre  dans  son  Traité  de  l'Âme  {Yoy,  ci-aprôs.  p.  619-631},  et  par 
Olympiodore  dans  son  Commentaire  sur  le  Phédon  :  <  Olympiodore  nous  apprend, 

»  dit  M.  Cousin,  que  l'argument  tiré  de  l'essence  de  Tàme,  et  fondé  sur  l'analogie 
»  de  l'àme  avec  l'indissoluble,  était  considéré  par  tous  les  interprètes  de  Platon 
»  comme  le  seul  argument  vraiment  démonstratif.  Ici  Jamblique  est  cité.  Yoici 

>  ̂ uel  était  son  raisonnement:  il  s'appuyait  sur  ce  principe.de  Plotin  [Enn.  IV, 
»  liv.  VII,  g  3,  p.  438^39]  que  tout  ce  qui  est  détruit  l'est  d'une  de  ces  deux  manières, 
»  soit  comme  composé,  soit  comme  accident  et  n'ayant  d'existence  que  dans  un 
»  sujet.  Ainsi  les  corps  périssent  parce  qu'ils  sont  composés,  et  les  qualités  intel- 
»  lectuelles  périssent  aussi  parce  qu'elles  n'existent  que  dans  un  sujet.  Or,  l'âme 
>  n'étant  point  composée  et  n'existant  pas  non  plus  dans  un  sujet,  puisqu'elle 
»  gouverne  le  corps,  lui  donne  la  vie  et  a  en  elle-même  son  principe  d'action, 
>  ne  peut  périr  d'aucune  manière,  ni  comme  composée,  ni  comme  dépendante 
»  d'un  sujet  pour  son  existence.  »  (M.  Cousin,  Fragments  de  Philosophie  ancienne 

/p.  431.) 
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(XI-XII)  U  Tie  suppose  an  prioeipe,  et  ce  priodpe  doit  «tre  Impéris- 
sable :  sans  cela,  ii  n'y  aurait  plus  dans  TuDivers  qu'une  suite  de  phéno- 

mènes sans  cause  réelle.  Si  Ton  veut  que  i*Ame  aniTenelle  soit  seule  Im- 
mortelle,  tandis  que  TAme  humaine  serait  périssable,  on  aTance  une  chose 
impossible  :  car,  Tâme  humaine  éUnt  un  aeU  un,  tHttpU,  indiviâilOe,  inal- 
térabUy  ne  saurait  périr  par  décomposition,  difision  on  altération. 
(XKI)  Pure  et  impassible  Unt  quelle  reste  dans  le  monde  intelligible, 

Vâme  déchoit  sans  doute  quand  elle  vient  ici-bas  fa^nner  une  portion  de  la 

matière  à  l'image  des  idées  qu'elle  a  contemplées  là-haut;  mais,  alors  même, 
par  son  intelligence,  elle  demeure  encore  Impassible  et  indépendante  du  corps. 

(XIV)  L'âme  n'est  pas  composée  quoiqu'on  y  distingue  plusieurs  fwr- 
lies  :  car,  lorsqu'elle  se  sépare  du  corps,  elle  ramène  à  elle  les  puissances 
qu'elle  avait  produites  pour  lui  communiquer  la  vie  *. 

Les  âmes  qui  animent  les  corps  des  brutes  sont  également  impérissables, 
quelle  que  soit  leur  nature. 

(XV)  Aux  preuves  précédentes,  qui  s'adressent  uniquement  A  la  raison,  on 
peut,  si  on  le  désire,  joindre  des  preuvei  kiitonqueiy  comme  les  rites  observés 
envers  ceux  qui  ne  sont  plus,  les  réponses  des  oracles,  etc. 

LIVRE  HUITIÈME  «. 

DE  LA  DESCENTE  DE  l'àMB  DANS  LB  CORPS  K 

(I)  La  perfection  que  l'on  découvre  dans  l'âme  considérée  en  elle-même  con- 
duit à  chercher  comment  elle  a  pu  descendre  dans  un  corps.  Heraclite,  Empé- 

docle,  Platon  lui-même  ne  se  sont  pas  eipliqués  sur  ce  point  avec  assez  de 
clarté.  Il  reste  donc  encore  à  Taire  une  élude  attentive  et  complète  de  la 

question. 

1  Olympiodore  résume  en  ces  termes  les  opinions  diverses  des  Néoplatoniciens 
sar  cette  question  :  <  Parmi  les  philosophes,  les  uns  font  l'àme  immortelle,  en 
>  comprenant  dans  cette  immortalité  le  principe  vital,  comme  Numénius;  les 

»  autres,  comme  Plotin  s'exprime  quelque  part,  y  comprennent  notre  nature  phy- 
>  sique;  ceux-ci  comprennent  la  partie  irraisonnable  de  notre  être,  comme  Xéno- 
>  crate  et  Speusippe  parmi  les  anciens,  Jamblique  et  Plutarque  parmi  les  modernes  ; 
>  ceux-là  y  comprennent  seulement  la  partie  raisonnable,  comme  Proclus  et  For- 

>  phyre  ;  d'autres  enfin  immortalisent  l'&me  tout  entière,  absorbant  les  parties  dans 
le  tout.  »  {Comm.  sur  le  Phédon,  dans; M.  Cousin,  Fragments  de  Philosophie  an^ 

eienne,  p.  4SS.)  Dans  un  autre  passage,  Olympiodore  place  encore  Jamblique  parmi 

ceux  qui,  exagérant  et  dénaturant  la  pensée  de  Platon,  s'étaient  imaginé  que  Platon 
regarde  toute  &me  comme  immortelle,  l'àme  des  bétes  et  l'àme  des  végétaux, 
aussi  bien  que  l'àme  raisonnable.  (Cousin,  ibid,,  p.  415.)  Voy.  ci-après  p.  6î»»-e56. 
— '  Nous  avons  omis  de  dire  dans  les  Éclaircissements  que  ce  livre  a  été  traduit 

en  anglais  par  Th.  Taylor,  Five  Books  of  Plûtinus,  p.  î49.  —  '  roy.ci-après  Jam- 

blique, Traité  de  l'imf ,  S  xr-xn,  p.  6i8-6i». 
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(11)  L'Ame  nniYeneUe  demeure  impassible  en  s'unissant  an  monde  parée 
que  le  corps  du  monde  est  parfait  :  elle  le  gourerue  avec  une  autorité  royale, 

par  des  lois  générales,  sans  éprouver  de  peine  ni  de  fatigue,  sans  être  détournée 

de  la  oontemplation  des  essenees  intelligibles.  11  n'en  est  pas  de  même  de  Tâme 
particulière  que  son  commerce  avec  le  corps  détourne  des  conceptions  de  rin« 
telligenoe  et  expose  à  la  douleur. 

(lli)  La  descente  des  ftmes  particnlières  sur  la  terre  est  une  des  lois  de  Tuni- 
ters.  En  effet,  de  même  que  rintelligence  unirerselle  enveloppe  la  pluralité 

des  intelligences  particulières  ;  de  même,  Tuaité  de  l'Ame  uaiTcrselle  contient 
la  pluralité  des  âmes  particulières,  dont  la  destinée  est  de  vinfier  et  de  gou- 
Tcrner  les  corps,  afin  que  le  monde  intelligible  manifeste  et  déTdq[>pe  toutes 

les  puissances  qu'il  possède. 
(IV-V)  Tant  que  l'âme  particulière  se  borne  à  exercer  sa  puissance  intellec- 

tuelle, elle  reste  unie  à  l'Ame  universelle.  Quand  elle  développe  ses  puissances 
sensitive  et  végétative,  elle  entre  dans  un  corps  et  elle  en  partage  les  infir- 

mités ;  elle  peut  cependant  remonter  au  monde  intelligible.  Par  là,  on  peut 
concilier  les  opinions  diverses  énoncées  précédemment  (S  I)  :  la  descente  de 

l'âme  dans  le  corps  n'est  ni  spontanée,  ni  involontaire;  elle  résulte  d'une  loi 
providentielle  qui  n'abolit  pas  la  liberté;  elle  n'est  pas  un  mal  en  soi,  puisqu'elle 
donne  aux  âmes  l'occasion  de  développer  leurs  facultés,  de  les  faire  passer  de  la 
puissance  à  l'acte*  ;  elle  n'est  un  mal  que  pour  celles  qui  s'altacbent  au  corps  et 
oublient  leur  céleste  origine.  Dans  ce  cas*  ces  ftmes  sont  soumises  à  un  juge- 

ment et  à  un  châtijnent  qui  a  pour  but  de  les  purifier  >. 

(Vl-Vlil)  C'est  une  loi  universelle  que  toute  puissance  produise  en  raison 

I  Olympiodore  tire  de  cette  doctrine  les  arguments  par  lesquels  il  prouve  qu*il 
n'est  pas  permis  de  se  donner  la  mort  :  <  1°  Dieu  ne  se  borne  pas  à  la  conscience 
>  de  lui-même  :  il  est  la  Providence  de  ce  monde.  Ainsi,  le  philosophe  qui  prend 
»  Dieu  pour  modèle  (car  la  philosophie  est  la  plus  haute  ressemblauce  avec  Dieu), 

»  ne  doit  pas  se  borner  à  la  réflexion  ;  rien  ne  Tempôche  d*agir,  d'exercer  une  sorte 
»  d'action  providentielle  sur  les  choses  inférieures,  sans  perdre  sa  pureté.  Après  la 
>  séparation  de  Tàme  et  du  corps  opérée  par  la  mort,  il  n'est  pas  difficile  de  vivre 
»  dans  la  pureté;  mais  c'est  une  belle  chose  de  se  conserver  incorruptible  pendant 
»  que  l'on  est  assujetti  au  corps.  2o  De  même  que  Dieu  est  présent  en  toutes  choses, 
*  de  même  l'àme  doit  être  présente  dans  tout  le  corps  et  ne  point  s'en  séparer* 
»  30  Un  lien  volontaire  doit  être  délié  volontairement  ;  un  lien  involontaire  doit 

»  rctre  involontairement.  La  vie  physique  est  involontaire;  c'est  un  lien  qui  doit 
»  être  dénoué  sans  l'intervention  de  la  volonté,  c'est  à-dire  par  la  mort  naturelle, 
*  tandis  que  la  vie  des  sens,  que  nous  avons  embrassée  librement,  doit  avoir  une 
*  6n  volontaire,  la  purification  de  nous-mêmes.  >  (Comm.  sur  le  Phédon,  dans 
M.  Cousin,  Fragments  de  Philosophie  ancienne,  p.  307.)  Sur  ce  dernier  argument, 
Yoy.  Enn.  I,  liv.  ix,  1. 1,  p.  140.  --  >  Cette  opinion  de  Plotin  est  citée  en  ces  termes 
par  Olympiodore  :  <  Les  âmes  qui  n'ont  commis  que  des  fautes  légères  ne  sont  con> 
>  damnées  que  pour  peu  de  temps,  et  une  fois  purifiées  elles  s'élèvent,  non  par 
>  rapport  aux  lieux,  ce  qui  est  symbolique,  mais  moralement,  par  rapport  à  leur 

>  manière  d'être.  Aussi  Plotin  dit-il  que  l'âme  est  ramenée  au  monde  intelligible, 
»  non  en  changeant  de  lieu,  mais  en  changeant  de  vie.  »  {Comm,  sur  le  Gorgias, 
dans  M.  Cousin,  Fragments  de  Philosophie  ancienne,  p.  37S.) 
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même  de  sa  perfection  et  de  sa  rëeoadilé.  C'est  ainsi  que,  |wr  une  jNroeestion 
successive,  rUn  engendre  rinlelligence,  rintelligence  engendre  l'Ame,  et  ainsi 
de  suite,  jusqu'à  ce  qoe  les  dernières  limites  du  possible  soient  atteintes  et 
que  chaque  chose  participe  du  Bien  autant  que  le  comporte  sa  nature  par- 

ticulière. C'est  en  vertu  de  cette  loi  que  Tâme  particulière  vient  ici-bas  pour maotrester  ses  puissances  et  apprendre  à  mieux  apprécier  la  fèlicilé  du  monde 
intelligible  par  l'épreuve  des  contraires.  Dans  sa  ̂ ocetiUm,  elle  se  commu- 

nique aux  choses  inférieures  tout  en  conservant  son  intégrité;  à  quelque  rang 
qu'elle  s'abaisse,  elle  ne  descend  Jamais  dans  le  corps  tout  entière,  elle  reste 
toujours  unie  à  l'Intelligence  par  sa  partie  supérieure.  Il  y  a  en  effet  en  nous 
deux  parties,  dont  l'une  contemple  rintelligence,  et  l'autre  dirige  notre  corps  : 
nous  avons  successivement  conscience  de  chacune  d'elles,  en  appliquant  notre attention  à  ses  actes. 

LIVRE  NEUVIÈME. 

TOUTES  LES  ÀIIIS  FORMBlfT-BLLXS  UNS  SEULB  ÀMB  <  ? 

(I)  De  même  que  chaque  âme  particulière  est,  sans  étendue  et  sans  divi- 

sion, présente  à  tous  les  organes  qu'elle  anime,  de  même  VAme  universelle 
est  présente  à  toutes  les  âmes  particulières  dont  elle  est  la  commune  origine. 

(II-IU)  De  ce  que  toutes  les  âmes  n'en  forment  qu'une,  il  n'en  faudrait  pas 
conclure  qu'elles  doivent  éprouver  les  mêmes  affections  :  car  elles  ne  Tonnent 
pas  une  unité  nwnéfique,  mais  une  unité  générique;  or,  dans  des  êtres  diffé- 

rents^ la  même  essence  peut  éprouver  des  affections  diverses ,  et  les  mêmes 

puissances  produire  des  actes  variés.  D'un  côté,  nous  sympathisons  les  uns 
avec  les  autres,  et  cette  sympathie  prouve  l'unité  de  tous  les  êtres,  unité 
qui  résulte  de  ce  que  l'Ame  est  une.  D'un  autre  côté,  les  âmes  particulières 
exercent  des  puissances  diverses,  ou  développent  d'une  manière  différente  la 
même  puissance,  ce  qui  explique  pourquoi  elles  éprouvent  des  affections 
diverses. 

(IV- V)  L'Ame  universelle  est  l'unité  dans  la  multitude  ;  mais  ce  n'est  pas 
une  masse  homogène  divisée  en  une  multitude  de  parties,  ni  une  forme 

identique  imprimée  à  une  multitude  de  sujets.  L'Ame  universelle  se  donne 
à  la  multitude  des  âmes  particulières ,  dont  elle  est  le  principe,  tout  en  demeu- 

rant elle-même  une  et  identique.  Ainsi,  la  science  est  à  la  fois  unité  et  plu- 
ralité :  elle  est  le  tout  en  acte  et  les  parties  en  puissance  ;  chaque  partie  à 

sou  tour  est  le  tout  en  puissance  et  la  partie  en  acte. 

Yoy.  ci-après  Jamblique,  Traité  de  l'Ame,  g  x,  p.  646-^  . 
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TROISIÈME  EMÉADE 

I 

UVKE  PREMIER. 

DU  DESTIN  A. 

I.  Ou  toutes  les  ehoses  qui  deviennent  et  toutes  celles 
qui  existent  ont  également  une  cause,  les  unes  de  leur  de- 

venir^ les  autres  de  leur  existence  ;  ou  les  unes  et  les  autres 

n'ont  également  pas  de  cause;  ou,  dans  les  premières 
aussi  bien  que  dans  les  secondes,  quelques-unes  ont  une 

cause,  et  d'autres  n'en  ont  pas  ;  ou  les  choses  qui  de- 
viennent ont  une  cause,  tandis  que  celles  qui  existent,  en 

partie  ont  une  oause,  en  partie  n'en  ont  pas  ;  ou  aucune 
des  choses  qui  existent  n'a  de  cause  ;  ou  bien,  au  contraire, 
toutes  les  choses  qui  existent  ont  une  cause,  tandis  que 
celles  qui  deviennent,  en  partie  ont  une  cause,  en  partie 

n'en  ont  pas  ;  ou  enfin  aucune  des  choses  qui  deviennent 
n'a  de  cause  '. 

D'abord,  dans  Tordre  des  choses  qui  existent  toujours, 
les  essences  qui  occupent  le  premier  rang  ne  peuvent  être 

<  Pour  les  Reraarqnes  générales,  Yoy,  les  Éclaircissements  sur 
ce  lîTre,  à  la  fin  du  volume.  ̂   t  Pour  cette  manière  d'énumérer 
toutes  les  hypothèses  qu'on  peut  faire  sur  une  question,  Yoy.  les 
Éclaircissements  du  tome  I,  p.  410. 
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ramenées  à  d'autres  causes,  puisqu'elles  Mntpremières. 
Quant  aux  essences  qui  dépendent  des  essences  premier e$^ 

admettons  qu'elles  en  tiennent  aussi  Fexistence^  n  faut  en 
outre  rapporter  à  chaque  essence  l'acte  qu'elle  produit  : 
car,  pour  une  essence,  exister^  c'est  produire  tel  acte. 

Ensuite,  dans  Tordre  des  choses  qui  deviennent j  ou  qui, 

bien  qu'elles  existent  toujours^  ne  produisent  pas  toujours 
le  même  acte,  on  peut  affirmer  hardiment  que  tout  a  une 
cause.  Il  ne  faut  pas  admettre  que  quelque  chose  arrive 

sans  cause* f  ni  laisser  le  champ  libre  aux  déclinaisons  ar- 

bitraires des  atomes  {Kapeyickiatiç)  *,  ni  croire  que  les  corps 
entrent  en  mouvement  soudainement  et  sans  raison  déter- 

minante, ni  supposer  que  l'âme  entreprenne  de  faire  une 
action  par  une  détermination  aveugle  (èpiifi  èinrhixrtù]  et 

sans  aucun  motif  \  C'est  la  soumettre  à  la  nécessité  la  plus 

t  Pour  la  hiérarchie  des  causes,  Voy.  Proclus ,  Éléments  de 

Théologie,  %  11,  12.  —  *  To  fic9oûriw  o«  irxpoc/ftTLriov.  C'était  une 
maxime  des  Stoïciens  :  «  Conciudit  Ghrysippus  hoc  modo  :  «  Si  est 
t  motus  sine  causa»  non  omnis  enuntiatio  aut  vera  aut  falsa  erit. 
>  Causas  enim  efiBcientes  quod  non  habebit,  id  nec  yerum  nec 
>  falsum  erit.  Omnis  antem  enuntiatio  aut  vera  aut  falsa  est.  Motus 

>  ergo  sine  causa  nullus  est  »  (Gicéron,  De  Fato,  10.)  Leibnitz  a 

fait  de  ce  principe  l'une  des  bases  de  son  système  :  c  Jamais  rien 
>  n'arrive  sans  qu'il  y  ait  v/ne  cause  ou  du  moins  une  raison  déter- 
»  minante,  c'est-à-dire  quelque  chose  qui  puisse  servir  à  rendre 
>  raison  à  priori  pourquoi  cela  est  existant  plutôt  que  de  toute 
»  autre  façon.  Ce  grand  principe  (de  la  raison  déterminante)  a  lîea 
9  dans  tous  les  événements,  et  on  ne  donnera  jamais  un  exemple 

contraire.  »  {Théodicée,  I,  §44.)  Leibnitz  est  sur  ce  point  d'accord 
avec  saint  Augustin,  qui  a  développé  le  même  principe  dans  son 
traité  De  VOrdre,  1, 4.  —  »  <  Deinde  ibidem  homo  acutus  [Epicurus], 
»  quum  iilud  occurreret  :  si  omnia  deorsum  e  regione  ferrentnr  et, 
»  ut  dixi,  ad  iineam,  nunqu^m  fore  ut  atomus  altéra  alterampossit 
»  attingere;  itaque  attulit  rem  commentitiam  :  declinare  dixit 
»  atomum  perpaulum,  quo  nihii  fleri  posset  minus.  >  (Gicéron,  De 
Finibus,  I,  6.)  —  *  <  Epicurus,  quum  videret,  si  atomi  ferrentur 
»  in  locum  inferiorem  suopte  pondère,  nihil  fore  in  nostra  potes^ 



IIVRB  PRBHIEll.  i 

1         pesante  que  de  supposer  qu'elle  ne  s'appartienne  pas, 
.    qu'elle  puii^e  être  entraînée  par  des  mouvements  invo- 

lontaires et  agir  sans  aucun  motif.  Il  faut  que  la  volonté  soit 
^  excitée  ou  que  la  concupiscence  soit  éveillée  par  quelque 

stimulant  intérieur  ou  extérieur.  Point  de  motif,  point  de 
détermination  ^ 

[  "  Si  tout  ce  qui  arrive  a  une  cause,  nous  pouvons  décou- vrir les  causes  prochaines  de  chaque  fait  et  rapporter  ce 

fait  à  ces  causes.  Si  Ton  se  rend  à  la  place  publique,  c'est 
qu'on  a,  par  exemple,  une  personne  à  y  voir  ou  une  créance 
à  recouvrer.  En  général,  toutes  les  fois  qu'on  prend  une 
détermination,  qu'on  accomplit  un  acte,  on  a  un  motif,  on 
croit  bien  faire.  Il  est  certains  faits  que  nous  rapportons 
aux  arts  comme  à  leurs  causes  »  le  rétablissement  de  la 
santé,  par  exemple,  à  la  médecine  et  au  médecin.  Un 

homme  s'est-il  enrichi,  c'est  qu'il  a  trouvé  un  trésor  ou 
reçu  quelque  libéralité,  qu'il  a  travaillé  ou  exercé  quelque 
profession  lucrative.  La  naissance  d'un  enfant  a  pour  cause 
son  père  et  le  concours  des  circonstances  extérieures  qui 

ont  favorisé  sa  procréation  par  suite  de  l'enchaînement  des 
causes  et  des  effets,  par  exemple  une  certaine  nourriture, 
ou  bien  encore  une  cause  plus  éloignée,  la  fécondité  de  la 

mère  •.  La  cause  générale,  c'est  la  Nature. 
II.  S'arrêter  une  fois  qu'on  est  arrivé  à  ces  causes,  et 

ne  pas  vouloir  remonter  plus  haut,  c'est  montrer  de  la 
paresse  d'esprit,  c'est  ne  pas  écouter  les  sages  qui  ensei- 

gnent à  s'élever  aux  causes  premières,  aux  principes  su- 

t  tatej  qnod  esset  earam  motus  certus  et  necessarius,  invenit,  quo 
>  necessitatem  effugeret,  quod  videiicet  Democritnm  fngerat  :  ait 
»  atomum,  quum  pondère  et  gravitate  direeto  deorsum  feratur, 
>  declinare  pauLulwm.  >  (Cicéron,  De  natwra  Deorum,  I,  25.) 

*  «  U  ne  faut  pas  s'imaginer  cependant  que  notre  liberté  con- 
I  »  siste  dans  une  indétermination  oa  dans  une  indifférence  (Téqui- 

>  libre,  etc.  »  {Leibnitz,  Théodicée,  I,  §  35.)  —  »  Pour  le  dévelop- 
pement des  mêmes  idées,  Voy.  Enn.  II,  Hv.  m,  §  14;  t.  I,  p.  186. 
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prêmes.  Pourquoi,  en  effet,  dans  les  mêmes  circonstances  ^ 

dans  la  pleine  lune,  par  exemple,  celui-ci  a-t-il  volé  et 

celui-là  ne  l'a-t-il  pas  fait  ?  Pourquoi,  sous  la  même  In- 
fluence du  ciel,  Tun  a-t41  été  malade,  et  l'autre  ne  Fa-t-il 

pas  été?  Pourquoi  celui-là  s'est-il  enrichi  et  cet  autre 
s'est-il  appauvri  en  employant  les  mêmes  moyensT  La 
diversité  des  mœurs,  des  caractères,  des  fortunes  nous 
enseigne  à  chercher  des  causes  plus  éloignées.  Aussi,  les 

philosophes  ne  se  sont-ils  jamais  arrêtés  [aux  causes  pro- 
chaines]. 

Les  uns  S  qui  admettent  des  principes  matériels,  tels  que 
les  atomes,  et  qui  expliquent  tout  par  leur  mouvement, 
leurs  chocs,  leurs  combinaisons,  prétendent  que  tout  ce 

qui  existe  et  tout  ce  qui  arrive  a  pour  cause  l'agencement 
de  ces  atomes,  leurs  actions  et  leurs  passions.  Bien  plus» 

dans  cette  théorie,  nos  appétits  et  nos  dispositions  dé-- 
pendent  des  atomes.  Ces  philosophes  ét^dent  donc  à  tout 
ce  qui  existe  la  nécessité  qui  se  trouve  dans  la  nature  de 
ces  principes  et  dans  leurs  eflfets.  Quanta  ceux  qui  adoptent 

d'autres  principes  corporels  *  et  qui  leur  rapportent  tout» 
ils  soumettent  encore  de  cette  manière  les  êtres  à  la  néces^ 
site  {qui  est  inhérente  à  ces  principes  corporels]* 

U  en  est  d'autres  *  qui ,  s'élevant  jusqu'au  principe  de 

*  Leuefppe,  Démocrite,  Épicufe.  Voy.%^  —  *  Ces  principe  cor- 
porels autres  que  les  atomes  sobI  les  éléments,  par  lesquels  les  phito- 

sophes  ioniens  expliquaient  toutes  choses.  Voy*  §  3.  —  <  Il  s'agit 
ici  d'Heraclite,  dont  [a  doctrine  sur  le  Destin  paraît  avoir  donné  nais- 

sance à  celle  des  Stoïciens.  <  Heraclite  déûnit  ainsi  (e  Destin  : 

»  L* essence  du  Destin  est  la  raison  qui  pénètre  l'essence  de  l'univers 
»  {lôyoïf  Toy  Bm  oùvîmç  xa^  vœtnoç  deïixovra]  ;  cette  raison  est  le  corps 

»  éthéré,  semence  génératrice  de  l'univers  et  mesure  d'une  période 
>  déterminée  (mBepiov  côf^a,  frvépiiK  xHç  roO  Trovro;  ytw^ttuç  xaî  «repiô* 
»  ̂0T>  fUrpor»  rtrayiiéwiç),  Tout  arrive  po/T  le  Desti/n,  qui  est  la  même 
»  chose  que  la  Nécessité,  >  (St(^ée,  Eclogœ  physicce,  1, 6,  p.  178.)  On 

voit  que  les  expressions  de  Piotin  dans  la  suite  de  ce  passage  s*ac- 
cordent  parfaitement  avec  celles  que  Stobée  prête  à  Heraclite. 



^  Filnivers,  en  font  tout  dériva  :  ils  diient  ̂ e  ce  principe 
I  pénètre  tout,  ment  tout,  produit  tout.  Ils  le  nomment  le 

Destm  [Eifuxpfiévii) ,  la  Came  mprême  [xvpuùzdvfïairioi].  Us 
I  lui  rapportât  tout  ;  ils  font  naître  de  ses  mourementâ,  non- 

seulement  les  choses  qui  deviewnenty  mais  no»  pensées 

mêmes  :  c'est  ainsi  que  les^  membres  d'un  animal  ne  se 
meuvent  pas  par  eux-mêmes,  mais  reçoivent  Fimpulsion 

du  principe  dirigeant  (ro  -hyB^t^ow)  ̂   qui  est  en  eui. 
Qudques-uns*  expliquent  tout  par  le  mouvement  eireu- 

laire  du  ciel ,  par  les  positiond  relatives  des  planètes^  et  des 

étoiles,  et  par  les  figures  qu'elles  forment  entre  elles.  Ils  se 
fondent  sur  ce  qu'on  a  coutume  d'en  tirer  des  conjectures 
pour  l'avoir. 

Il  en  est  encore  qui  définîssc«rt  le  Dêttin  d^one  attire 
manière'  :  Le  Destin,  disent-ils,  consiste  dans  Venthaîne^ 

ment  deê  cau$e$  {i^  xm  oàritùv  iizvK'koyii  itpè^  i^rikc/f,  dans 
leur  connexion  qui  remonte  à  Vi/nfini  {S  âiKàOev  eîf>fiôç]  et 

par  laquelle  tout  feit  postérieur  est  la  conséquence  d'un  feit 
aiûtérieur.  Ainsi  les  choses  qui  suivent  se  rapportent  à  cdies 

qui  préeèdeiKl,  en  sont  les  effets  ei  en  dépendent  nécessai- 

rement. Il  y  a  d'ailleurs  parmi  ces  philosofiltes  deux  mar- 
mère»  de  conc^^voir  le  Destin  -.  les  nns^  veulent  que  totit 

dépende  d'un  seul  principe,  le»  autres  rejettent  cette  opi- 
nion, noos  en  parlerons  plus  Mn. 

Nous^oDs  commeocer  par  examiner  le  système  doM  nous 
avons  parlé  m  premier  ;  nolis  passerons  ensuite  aux  autres. 

*  Voy.  cî-aprës,  p.  9,  la  note  sur  ce  mot.— «  Les  astrologues. 
Voy.  S  5,  6.  —  •  Les  Stoïcieûs.  Voici  comment,  selon  Aola-Gelle 
{Nuits  attiqueSy  VI,  2),  Ghrysippe  définissait  le  Destin  :  «  Le  Destin 
>  est  VoTdre  naturel  des  choses  qui  de  toute  éternité  sont  les  consé- 
>  quenees  les  tmes  des  autre»  et  forment  tm  enckcâneiiiunfht  inflein^le 

>  ftrox^^ovdo^ûvFflM ,   xat  ftprà  vokù  pet  ovv  à«0«p«$tt«oi/  t^^ç  'nt 
»  ttDtavniç  cvi^vhixnç).  »  Voy,  «ncmreM.  RavafssiWViStar  te  Sêoufkme 
(Mém.  de  TAcad.  des  Inscriplioiis  et  Beltes^LeUFes,  t  JSl,  p.  ̂ . 
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IIL  Rapporter  tout  à  des  causes  corporelles,  qu'on  les 
appelle,  soit  atomeSf  soit  éléments^  et  de  leur  mouvement 

désordonné  faire  naître  l'ordre»  la  raison,  et  l'âme  qui  dirige 
[le  corps],  c'est  une  chose  absurde  et  impossible  dans  l'une 
comme  dans  l'autre  hypothèse  ;  cependant,  faire  tout  naître 
des  atomes  est,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi ,  plus  impos- 

sible encore.  Aussi  a-t-on  fait  à  ce  système  beaucoup  d'ob« 
jections  parfaitement  fondées  ̂  . 

D'abord,  en  admettant  de  pareils  principes,  leur  exis- 
tence n'a  pas  pour  conséquence  inévitable  la ,  nécessité  de 

toutes  choses  ni  la  fatalité.  Supposons  en  effet  qu'il  y  ait 
des  atomes  :  les  uns  se  mouvront  vers  le  bas  (en  supposant 

qu'il  y  ait  un  haut  et  un  bas  dans  l'univers),  les  autres  dans 
une  direction  oblique,  ou  au  hasard,  dans  divers  sens.  Il 

n'y  aura  rien  de  déterminé  puisqu'il  n'y  aura  pas  d'ordre. 
Il  n'y  aura  de  déterminé  que  ce  qui  naîtra  des  atomes.  U 
sera  donc  impossible  de  deviner  et  de  prédire  les  événe- 

ments ,  soit  par  art  (comment  en  effet  pourrait-il  y  avoir 

de  l'art  au  milieu  de  choses  sans  ordre?) ,  soit  par  en- 
thousiasme et  par  inspiration  divine  :  car  il  faut  pour  cela 

que  l'avenir  soit  déterminé.  Les  corps  obéiront,  il  est  vrai, 
aux  impulsions  que  les  atomes  leur  donneront  nécessaire- 

ment; mais,  pour  les  opérations  et  les  affections  de  l'âme, 
comment  les  expliquer  par  des  mouvements  d'atomes? 
Comment  le  choc  des  atomes,  qu'il  ait  lieu  par  une  chute 
verticale  ou  par  un  mouvement  oblique,  peut-il  produire 

dans  l'âme  tels  raisonnements,  tels  appétits,  soit  néces- 
sairement, soit  de  toute  autre  manière?  Comment  se 

fait>-il  que  l'âme  résiste  aux  impulsions  du  corps?  Par  quel 

^  Leg  objections  dont  Plotin  parle  ici  et  qu'il  déyeloppe  dans  les 
phrases  suivantes,  paraissent  être  celles  que  les  Stoïciens  adres- 

saient aux  Épicuriens.  Voy.  Targumentation  de  Ghrysippe  contre  la 
doctrine  des  atomes  dans  Gicéron,  De  Fato,  10.  Voy.  encore  Fé- 
nelon,  De  VExistmce  de  Dieu,,  I,  eh.  3. 
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!  concours  des  atomes  arrive- t-il  que  celui-ci  soit  géomètre, 
i  celui-là  arithméticien  et  astronome,  cet  autre  philosophe? 
}  Car,  dans  cette  doctrine,  nous  ne  produisons  aucun  acte 

i  qui  nous  appartifsnne,  nous  ne  sommes  même  plus  des 

(  êtres  vivants,  puisque  nous  subissons  l'impulsion  de  corps 
f  qui  nous  entraînent  comme  des  choses  inanimées. 
^  La  doctrine  des  philosophes  qui  expliquent  tout  par 

d'autres  causes  corporeUes  [parles  éléments]  est  sujette  aux 
mêmes  objections.  Des  principes  de  nature  inférieure  peu- 

(  vent  bien  nous  échauffer,  nous  refroidir,  nous  faire  périr 

I  même  ;  mais  ils  ne  sauraient  engendrer  aucune  des  opéra- 

I  tions  que  produit  l'âme  :  celles-ci  ont  une  tout  autre  cause. 
1  IV.  Mais  ne  pourrait-on  pas  supposer  qu'une  seule  Ame 

répandue  dans  tout  l'univers  produise  tout,  et,  en  donnant 
le  mouvement  à  l'univers,  donne  le  mouvement  à  tous  les 

I  êtres  qui  en  font  partie,  de  sorte  que  toutes  les  causes  se- 
condes découleraient  nécessairement  de  cette  cause  pre- 

mière, et  que  leur  suite  et  leur  connexion  constitueraient 

le  Destin^?  De  même,  dans  une  plante,  par  exemple,  on 
pourrait  appeler  Destin  de  la  plante  le  principe  [dirigeant] 
qui  de  la  racine  administre  les  autres  parties  et  enchaîne 
les  unes  aux  autres  dans  un  seul  système  leurs  actions  et 
leurs  passions  ̂  

D'abord  cette  Nécessité,  ce  Destin  se  détruisent  par  leur 
excès  même  et  rendent  impossibles  la  suite  et  l'enchaî- 

nement des  causes.  En  effet,  il  est  absurde  de  soutenir 

*  C'est  le  système  d'Heraclite,  comme  nous  l'avons  dit  p.  6,  note  3. 
—  '  «  Omnem  naturam  necesse  est,  quse  non  solitaria  sit  neque 
»  simplex,  sed  cum  alio  jancta  atque  connexa,  habere  aliquem  in 
>  se  principatum,  ut  in  homine  mentcm,  in  bellua  quiddam  simile 
»  mentis,  unde  oiiantur  rerum  appetitus.  In  arborum  autem  et 
>  earnm  rerum  quae  gignuntur  e  terra  rcidicibm  inesse  princir- 
»  pattis  putatur.  Principatiim  autem  dîco,  quod  Grseci  «ùTiSoOfftov 
>  vocant;  quo  nihil  in  quoque  génère  nec  potest  nec  débet  esse 
>  prœstantius.  >  (Gicéron,  DenatwraDeorum,  II,  11.) 
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que  nos  membres  sont  mus  fatalement  quand  ils  sent 

mis  en  mouvement  par  le  principe  dirigeant  (car  il  n'y  a 
pas  d'un  côté  une  partie  qui  donne  le  mouvement  ^  de 
l'autre  côté  une  partie  qui  le  reçoive  de  la  précédente  ; 
c'est  le  principe  dirigeant  qui  meut  la  jambe  comme  toute 
autre  partie)  ;  de  même,  s'il  n'y  a  dans  l'univers  qu'un  seul 
principe  qui  agisse  et  qui  pâtisse,  si  les  choses  dérivent  les 
unes  des  autres  par  une  série  de  causes  dont  diacnne  se 
ramène  à  celle  qui  la  précède»  on  ne  pourra  plus  alors  dire 
avec  vérité  que  toutes  choses  arrivent  par  des  causes  : 

toutes  en  effet  ne  feront  plus  qu'un  seul  être.  Dans  ce  cas^ 
nous  ne  sommes  plus  ftons,  il  n'y  a  plus  d'action  qui  soit 
nôtret  ce  n'est  plus  nom  qui  raisonnons  ;  c'est  un  autre 
principe  qui  raisonne,  qui  veut,  qui  agit  en  nous,  comme 
ce  ne  sont  pas  nos  pieds  qui  marchant,  mais  nous  qui 
marchons  par  nos  pieds.  Cependant  il  faut  admettre  que 

chacun  vit,  pense,  agit  d'une  vie,  d'une  pensée,  d'une  action 
qui  lui  soit  propre  ;  il  faut  laisser  à  chacun  la  res^nsabi- 
hté  de  ses  actions,  bonnes  ou  mauvaises,  et  ne  pas  attri-^ 
buer  à  la  cause  universelle  des  choses  honteuses. 

Y.  Mais  [dira*t*on],  les  du>8es  ne  se  produisit  pas  ainsi^ 
et  leur  disposition  dépend  du  mouvement  drculaire  du  ciel 
qui  gouverne  tout,  du  cours  des  astres,  de  leur  situation 
relative  au  moment  de  leur  lever,  de  leur  coucher,  de  leur 

zénith,  ou  de  leur  conjonction  \  En  ̂ Eet,  c'est  d'aprè»  ces 
signes  que  l'on  présage  et  que  l'on  prédit  ce  qui  doit  arriver» 
non-seulement  à  l'univers,  mais  encore  à  chaque  homme 
sous  le  rapport  de  l'esprit  aussi  bien  que  sous  celui  de  la 
fortune.  On  voit  que  les  autres  animaux  et  les  végétaux  sont 

plus  grands  ou  plus  petits  d'après  l'espèce  de  sympathie 
qui  existe  entre  eux  et  les  astres,  que  toutes  les  autres 

«  Pour  le  déTeloppement  de»  idées  qmt  PtoCm  expose  iel  sur 
Tastrologie  judiciaire,  Voy,  Emt.  il,  tir:  m,  1. 1,  p.  165-174  (J)e 
l'influence  des  astres)  ̂   et  poir  les  ÉcloiireissemmtSrp.  éffl'éÊB. 
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choses  éprouvent  leur  influence,  que  les  régions  diffèrent 

les  unes  des  autres  d'après  leur  rapport  avec  les  astres  et 
surtout  avec  le  soleil,  que  de  la  nature  de  ces  régions  d^ 
pendent  non-seulement  les  caractères  des  plantes  et  des 
animaux»  mais  encore  les  formes  des  hommes,  leur  taille, 
teur  couleur,  leurs  affections,  leurs  passions,  leurs  goûts 
et  leurs  moeurs.  Ainsi»  dans  ce  système,  le  cours  des  astres 
est  la  cause  absolue  de  tout. 

Voici  notre  réponse  : 

D'abord,  pelui  qui  soutient  cette  opinion  attribue  indi-» 
rectement  aux  astres  tout  ce  qui  nous  est  propre,  "nos  vo* 
lontés  et  nos  passions,  nos  vices  et  nos  appétits  :  il  ne  nous 

accorde  point  d'autre  rôle  que  de  tourner  commedes  meules, 
au  lieu  de  produire  par  nous-mêmes,  comme  il  convient  à 
des  hommes,  les  actes  qui  appartiennent  à  notre  nature. 
Cependant,  il  faut  nous  laisser  ce  qui  nous  appartient,, 

admettre  que  l'univers  se  borne  à  exercer  quelque  in- 
fluence sur  ce  que  nous  possédons  déjà  ̂  par  nous-mêmes 

et  qui  nous  est  réellement  propre,  enfin  distinguer  les  faits 
où  nous  sommes  actifs  de  ceux  où  nous  sommes  nécessai-^ 

rement  passi&,  et  ne  pas  tout  rapporter  aux  astres*.  Nous 
ne  méconnaissons  pas  en  effet  que  la  différence  des  lieux  et 

celle  du  climat  aient  4e  l'influence  sur  nous,  nous  donnent» 
par  exemple,  un  tempérament  froid  ou  chaud.  Il  en  est  de 
même  de  notre  naissance  :  les  enfants  ne  ressemblent-ib 
pas  ordinairement  à  leurs  parents  par  leurs  traits,  leur 

forme,  et  par  quelques  affections  de  l'âme  irraisonnable  f 
Néanmoins,  s'ils  leur  ressemblent  par  la  figure,  parce 
qu'ils  sont  nés  dans  les  mêmes  lieux,  ils  en  diffèrent  con- 

sidérablement par  les  mœurs  et  les  pensées,  parce  que 

ces  choses  dérivent  d'un  tout  autre  principe.  Nous  pour- 
rions encore  invoquer  ici  à  l'appui  de  cette  vérité  la  résis- 

^  M.  Kirdihoir  Ik  fOvi  au  litn  d'n^.  Ce  changement  ne  nons  pa- 
rait pas  aéceaudre.—  *  Voy.  Its  TÉciaircûsemefUs  du  1. 1,  p.  466-473. 
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tance  que  Tâme  oppose  au  tempérametit  et  aux  appétits. 
Yeut-on  que  les  astres  soient  les  causes  de  toutes  choses, 

parce  que  c'est  en  considérant  leurs  positions  que  Ton 
peut  prédire  ce  qui  doit  arriver  à  chaque  homme  f  II  serait 

tout  aussi  raisonnable  d'avancer  que  les  oiseaux  et  les 
autres  êtres  que  les  augures  contemplent  pour  en  tirer 
des  présages  produisent  les  événemmts  dont  ils  sont  les 
signes. 

Ceci  nous  conduit  à  déterminer  avec  exactitude  quels 

sont  les  faits  que  l'on  peut  prédire  d'après  l'inspection  des 
positions  occupées  par  les  astres  qui  président  à  la  nais- 

sance d'un  homme.  Si,  au  lieu  de  se  borner  à  affirmer  que 

les  astres  indiquent  ces  faits,  on  prétend  qu'ils  les  produi- 
sent, on  est  dans  l'erreur.  Quand,  tirant  l'horoscope  d'un 

individu,  on  dit  qu'il  est  né  de  parents  nobles,  soit  du  côté 
de  son  père,  soit  du  côté  de  sa  mère,  comment  peut-on 
attribuer  à  l'influence  des  astres  la  noblesse  d'une  nais- 

sance, puisque  cette  noblesse  se  trouvait  déjà  dans  les  pa- 

rents avant  que  les  astres  n'eussent  pris  la  position  d'où 
Ton  tire  cet  horoscope  ?  D'ailleurs  les  astrologues  prétendent 
aussi  découvrir  la  fortune  des  parents  d'après  la  naissance 
des  enfants,  les  dispositions  et  le  sort  des  enfants  qui  ne 

sont  pas  encore  nés  d'après  la  condition  des  parents  ;  ils 
annoncent  également  d'après  l'horoscope  d'un  enfant  la 
mort  de  son  frère,  d'après  celui  d'une  femme  la  destinée  de 
son  mari  et  vice  versa.  Comment  peut-on  rapporter  aux 
astres  des  choses  qui  sont  évidemment  des  conséquences 

nécessaires  de  la  condition  des  parents  ?  Car,  ou  ces  antécé- 

dents sont  des  causes ,  ou  les  astres  n'en  sont  pas.  La 
beauté  et  la  laideur  des  enfants,  quand  ils  sont  semblables 
à  leurs  parents ,  proviennent  évidemment  de  ces  derniers 

et  non  du  cours  des  astres.  D'ailleurs,  il  est  probable  qu'il 
naît  au  même  moment  une  foule  d'hommes  et  d'autres  ani- 
maux  ;  or,  ils  devraient  tous  avoir  la  même  nature  puis- 

qu'ils sont  tous  nés  sous  la  même  étoile.  Comment  se  fait-il 
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donc  que,  dans  les  mêmes  positioosi  les  astres  produiseot 
k  Ja  fois  des  hommes  et  d'autres  êtres  '  f 
YI.  Chaque  être  tient  ses  caractères  de  sa  nature.  Tel 

être  est  un  cheval  parce  qu'il  naît  d'un  cheval  ;  tel  autre 
un  homme  parce  qu'il  nait  d'un  homme*;  bien  plus,  il  est 
td  cheval,  tel  homme,  parce  qu'il  est  né  de  tel  ou  tel.  Sans 
doute  le  cours  des  astres  peut  y  contribuer»  mais  il  faut 

faire  la  plus  lai^e  part  à  la  génération.  Les  astres  n'agissent 
que  sur  les  corps  et  d'une  manière  corporelle  :  ainsi,  ils 
leur  communiquent  la  chaleur,  le  froid,  les  diverses  espèces 
de  tempéraments  qui  en  sont  Ids  résultats.  Mais  comment 

donneraient-ils  à  l'homme  ses  mœurs,  ses  goûts  et  tous 
ces  penchants  qui  ne  paraissent  nullement  dépendre  du 

tempérament,  comme  la  vocation  de  l'un  pour  être  géo- 
mètre, dé  l'autre  pour  être  grammairien,  de  celui-ci  pour 

être  joueur,  de  celui-là  pour  être  inventeur  f 

Comment  admettre  que  la  perversité  nous  vienne  d'êtres 
qui  sont  des  dieux  f  Comment  en  général  croire  qu'ils  soient 
les  auteurs  des  maux  qu'on  leur  attribue  et  qu'ils  devien- 

nent mauvais  eux-mêmes  parce  qu'ils  se  couchent  ou  qu'ils 
passent  sous  terre,  comme  s'ils  se  ressentaient  en  quoi  que 
ce  soit  de  ce  qu'ils  se  couchent  par  rapport  à  nous,  comme 
si ,  même  alors ,  ils  ne  continuaient  pas  toujours  de  par- 

courir la  sphère  céleste  et  d'être  dans  la  même  relation  avec 
la  terre  f  U  ne  faut  pas  non  plus  dire  que,  lorsqu'un  astre 
est  par  rapport  à  un  autre  dans  telle  ou  telle  position,  il  de- 

vient meilleur  ou  moins  bon,  qu'il  nous  fait  du  bien  quand 
il  est  bien  disposé,  et  du  mal  dans  le  cas  contraire. 

On  doit  admettre  que  les  astres  concourent  par  leur 

mouvement  à  la  conservation  de  l'univers ,  mais  qu'ils  y 
remplissent  en  même  temps  un  autre  rôle.  Ils  servent  de 

^  On  trcave  la  même  pensée  dans  le  passage  de  Cicéron  que  nous 
a^ons  cité,  1. 1,  p.  169,  note  2.^*  Yoy,  Enn.  H,  liv.  lu,  §  12;  t.  J, 
p.  182, 475^78. 
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lettres  pour  eeux  qui  savent  déchiflRrer  cette  espèce  d'écri- 
ture, et  qui,  en  considérant  les  figures  formées  par  les 

astres,  y  lisent  les  événements  futurs  d'après  les  lois  de 
l'analogie,  comme  si,  voyant  un  oiseau  voler  haut^  on  en 
concluait  qu'il  annonce  de  hauts  feits  ̂  

TH.  Reste  à  considérer  la  doctrine  qui,  enchatnant  et 
liant  toutes  choses  les  unes  aux  autres,  fait  dériver  de  cette 
connexion  les  qualités  de  chaque  être,  et  établit  une  cause 
unique  produisant  tout  par  des  raisons  séminales  [dpxà 

IJÂx  dxf   Hi  TtdturoL  xaxd  liyùvç  ̂ itepixot'cixob^  ittpodvtroa)  *•  Cette 

doctrine  rentre  dans  celle  qui  rapporte  à  l'action  de  l'Ame 
universelle  la  constitution  et  les  mouvements  des  individus 

aussi  bien  que  ceux  de  l'univers  *.  Dans  ce  cas ,  eussions- 
nous  le  pouvoir  de  faire  quelque  chose  par  nous-mêmes, 

nous  n'en  serions  pas  moins  comme  le  reste  soumis  à  k 

«  Voy.  Enn.  II,  liv.  m,  §  7  ;  1. 1,  p.  175  et  464466.  ̂   «  C'est  la 
doctrine  des  Stoïciens ,  comme  nous  Pavons  dit  ci-dessus,  p.  7, 
npteS.  «Suivant  les  Stoïciens,  dit  M.  Ravaisson,  le  monde  forme 
un  ensemble  où  tous  les  phénomènes  sont  liés  les  uns  anx  autres 

d'une  manière  nécessaire.  En  effet,  toute  action  étant  un  mouve* 
mentf  et  tout  mouvement  exigeant  une  cause  qui  en  rende  raison, 
tous  les  événements  qui  se  produisent,  y  compris  les  résolutions 

dé  la  volonté,  sont  les  effets  d'événements  antérieurs;  les  phé- 
nomènes de  tout  genre  dont  se  compose  l'univers  forment  donc 

une  chaîne  de  causes  non  interrompue  dont  chaque  anneau  a 
sa  place  déterminée  par  la  nécessité,..  Gomme  lea  destinées  d^ 
chaque  être  sont  préordonnées  dans  la  raison  séminale  particulière 

dont  il  est  l'expansion,  de  même  les  destinées  de  l'univers  entier 
sont  ordonnées  à  l'avance  et  de  tout  temps  dans  la  raison  séminale 
universelle.  Cette  raison  séminale  cyà  toutes  les  causes  sont  cornr- 
prises,  cette  cause  de  toutes  les  causes,  ce  Destin  invincible  et  en 

même  temps  cette  Providence  vigilante,  c'est  Dieu.  »  {Swr  le  Stoi* 
cisme,  Mém.  de  l'Acad.  des  Inscriptions  et  Belles-Lettres,  t.  XXi, 
p.  63.)  Voy,  en  outre  les  citations  de  Gicéron,  de  Sénèque,  etc., 
que  nous  avons  placées  dans  le  tome  I,  p.  172  (note  2),  173  (note  3), 

183  (note  1),  188  (note  4),  189  (notes  3, 4).  -^  »  C'est  la  doctrine  d'Hé* 
raclite,  comme  nous  l'avons  dit  ci-dessus,  p.  6,  note  3. 
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nécessité,  puisque  le  Destin,  comprenant  toute  la  série  des 
causes,  détermine  nécessairement  chaque  événement.  H 

n'est  rien  en  efiBet  qui  puisse  empêcher  cet  événement  d'ar* 
river  ou  le  faire  arriver  autrement,  puisque  le  Destui  conn 

prend  toutes  les  causes.  Si  tout  obéit  (dnsi  à  l'impulsion  d'un 
seul  principe ,  il  ne  nous  reste  plus  qu'à  la  suivre  nous^ 
mêmes.  En  effet,  les  conceptions  de  notre  imagination  résul^ 
teront  alors  des  foits  antérieurs  et  détermineront  à  leur  tour 

nos  appétits  :  notre  liberté  ne  sera  plus  qu'un  vain  nom^ 
De  ce  que  nous  obéirons  à  nos  appétits,  il  n!en  résultera 
pour  nous  aucun  avantage ,  puisque  nos  appétits  seront 

eux-mêmes  déterminés  par  des  faits  antérieurs.  Nous  n'au- 
rons pas  plus  de  liberté  que  le^  autres  animausi; ,  que  les 

enfants  et  les  fous,  qui  courent  çà  et  là,  poussés  par  des 
appétits  aveugles  :  car  eux  aussi  ils  obéissent  à  leurs  appé* 
tits,  comme  le  feu  même,  et  comme  toutes  les  choses  qui 
suivent  fatalement  les  dispositions  de  leur  nature. 

Ceux  qui  sont  pénétrants  reconnaissent  la  valeur  de  ces 

objections  ;  et,  cherchant  d'autres  causes  à  nos  appétits, 
ils  ne  s'arrêtent  pas  aux  principes  que  nous  venons  d'exa^^ minera 

Tm.  Quelle  autre  cause  fautr^il  donc  faire  intervenir 

outre  les  précédentes  pour  ne  laisser  rien  arrive^*  sans 
cause,  pour  maintenir  l'ordre  et  renchainement  des  faits 
dans  le  monde,  et  conserver  la  possibilité  des  prédictions 

et  des  présages  sans  cependant  détruire  notre  personna^ 

lité>? 
n  faut  mettre  au  nombre  des  êtres  un  autre  principe» 

savoir  l'âme,  non-^ulement  l'Ame  universelle,  mais  encore 

râwe  de  chaque  individu.  Cette  âme  n'est  pas  un  principe 

ft  II  faut  rapprocher  des  objections  que  Plotîn  adresse  ici  aux 

Stoïciens  Fargumentation  d'Alexandre  d'Aphrodlsie  dans  son  traité 
Du  Destin,  M.  Ravaisson  en  a  donné  l'analyse  dans  son  Essai  sv/r 
la  Métaphysique  d'Aristote,  t  II,  p.  305-309.  —  *  Voy.  les  Éclair- 
cissemmts  du  tome  I;  p.  47141^3. 
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de  peu  d'importance  dans  Fenchainement  universel  des 

causes  et  des  effets,  parce  qu'au  lieu  de  naître  d'une  se^ 
menée  [raison  séminale],  comme  les  autres  choses,  elle 
constitue  une  cause  première  (npwcovpycç  oirto) .  Hors  du 

corps,  elle  est  maîtresse  absolue  d'elle-même,  libre  et  in- 
dépendante  de  la  cause  qui  administre  le  monde.  Une  fois 

qu'elle  est  descendue  dans  un  corps,  elle  n'est  plus  aussi 

indépendante ,  parce  qu'elle  fait  alors  partie  de  l'ordre  au- 
quel les  autres  choses  sont  soumises.  Or,  comme  les  ac- 

cidents de  la  fortune,  c'est-à-dire  les  circonstances  au 
milieu  desquelles  l'âme  se  trouve  placée,  déterminent 
beaucoup  d'événements,  tantôt  l'âme  obéit  à  l'influence 
des  circonstances  extérieures,  tantôt  elle  les  domine  et  elle 

fait  ce  qu'elle  veut.  Elle  les  domine  plus  ou  moins  selon 
qu'elle  est  bonne  ou  mauvaise.  Cëde-t-elle  au  tempérament 
du  corps,  elle  est  nécessairement  livrée  à  la  concupiscence 
ou  à  la  colère,  abattue  dans  la  pauvreté ,  ou  orgueilleuse 

dans  la  prospérité,  ou  tyrannique  dans  l'exercice  du  pou- 
voir. A-t-elle  un  bon  naturel,  elle  résiste  à  tous  ces  mau- 

vais penchants  ;  elle  modifie  ce  qui  l'entoure  plutôt  qu'elle 
n'en  est  modifiée  elle-même  ;  elle  change  certaines  choses 
et  tolère  les  autres  sans  tomber  elle-même  dans  le  vice. 

IX.  Nous  regarderons  donc  comme  déterminées  par  une 

cause  toutes  lés  choses  qui  sont  l'effet,  soit  d'un  choix  de 
l'âme,  soit  de  circonstances  extérieures.  Que  pourrait-on 
trouver  hors  de  ces  causes?  Embrassez  en  effet  l'ensemble 
des  causes  que  nous  admettons,  et  vous  aurez  les  principes 
qui  produisent  toutes  les  choses,  pourvu  que  vous  ayez  soin 

de  compter  au  nombre  des  causes  extérieures  l'influence 
qu'exerce  le  cours  des  astres  ̂   Quand  l'âme  prend  une  dé- 

4  Dans  un  passage  cité  par  Stobée  {Eclogœ  physicœ,  1, 6,  p.  187), 
Jamblique  donne  une  définition  du  Destin  qui  peut  servir  de  com- 

mentaire à  cette  phrase  de  Plotin  :  a  Toute  Tessence  du  Destin 

»  consiste  dans  la  Natu/re.  J'appelle  Nature  la  cause  qui  est  unie  au 
»  monde  et  qui  contient  unies  au  monde  toutes  les  causes  de  la  gé- 
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termination  et  Texécute  parce  qu'elle  y  est  poussée  par  les 
choses eitérieures,  qu'elle  cède  à  un  entraînement  aveugle, 
sa  détermination  et  son  action  ne  doivent  pas  être  regar- 

dées comme  libres.  L'àme  n'est  pas  libre  quand,  se  perver- 
tissant elle-même,  elle  ne  prend  pas  des  déterminations  qui 

ia  dirigent  dans  la  droite  voie.  Au  contraire,  quand  elle 

suitson  guide  propre,  la  raison  pure  et  impassible,  la  déter- 

mination qu'elle  prend  est  vraiment  volontaire,  libre,  indé- 
pendante ,  l'action  qu'elle  fait  est  l'éellement  son  œuvre  et 

non  la  conséquence  d'une  impulsion  extérieure  ;  elle  la  tire 
de  sa  puissance  intérieure,  de  son  essence  pure,  du  prin- 

cipe premier  et  souverain  qui  la  dirige  et  qui  n'est  alors  ni 
égaré  par  l'ignorance,  ni  vaincu  par  la  violence  des  appé- 

tits': car,  lorsque  les  appétits  envahissent  l'àme  et  la 
subjuguent,  ils  l'entraînent  par  leur  violence,  et  elle  est 
plutôt  passive  qu'active  dans  ce  qu'elle  fait. 

»  nération,  causes  que  les  essences  supérieures  et  ordonnatrices  ren- 
>  ferment  en  elles-mêmes  séparées  du  monde.  Ainsi,  la  vie  corpo- 
>  relli;,  la  raison  généralrice,  les  formes  unies  â  lu  matière,  la 
>  matière  elle-même,  la  génération  qui  est  composée  de  ces  choses, 
»  le  mouvement  qui  transforme  tout,  ia  Nature  qui  administre  avec 
a  ordre  les  choses  engendrées,  les  principes  de  lo  Nature,  ses  fins, 

»  ses  œuvres,  l'enchaînement  mutuel  de  ces  choses,  les  phases  par 
»  lesquelles  elles  passent  depuis  le  commencement  jusqu'à  la  0n, 
*  voilà  ce  qui  constitue  le  Destin.  > 

'  S.  Augustin  a  développé  des  idées  analogues  dans  son  traité 
Du  Libre  arbitre  (I,  H)  :  <  Hoc  quidquid  est,  quo  pecoribus  tiomo 

>  prasponilur,  sivemens,  sivespirilus,  siveulrumquerecliusappel- 
»  latur  (nam  ulruraque  in  libris  divinis  invenimas) ,  si  dominetur 
»  atque  imperet  ceteris  quibus  bomo  constat,  tune  esse  hominem 
>  ordinatissimum...  Hisce  jgitur  motibus  [irrationalibus]  quum  ratio 
»  dominalur,  ordinatus  bomo  dicendus  est.  Non  cnim  ordo  reclus 
>  aut  ordo  appellandus  est  omaino,  ubi  deterioribus  meliora  sul>- 
>  jiciunlur.  »  S.  Augustin  ajoute  plus  loin  (1,  15)  :  «Libe-rlas  null-a 
a  cera  est,  nisi  bealorwn,  et  legi  divince  adluBrmlium.  »  Cette 
assertion  rappelle  la  maxime  des  Stoïciens  :  Solum  aapientem  esse 
Hberma.  (Cicéron,  Paradoxes.) 
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X.  Lei  conclusion  de  cette  discussion  ̂   c'est  que  toutest 
annoncé  et  produit  par  des  causes,  et  qu'il  y  en  a  de  deux  es- 

pèces, rame  humaine  d'abord,  puis  les  circonstances  exté^ 
rieures.  Quand  Tâme  agit  conformément  à  la  droite  raison, 
elle  agit  librement  ̂   Hors  de  là,  elle  est  entravée  dans  ses 

actes,  elle  est  plutôt  passive  qu'active.  Donc,  quand  elle 
manque  de  prudmce,  les  circonstances  extérieures  sont 

causés  de  ses  actes  :  on  a  raison  de  dire  alors  qu'elle  obéit 
au  Destin,  surtout  si  l'on  regarde  le  Destin  comme  une 
cause  extérieure.  Au  contraire,  les  actes  vertueux  dérivent 

dé  nous-mêmes  :  il  nous  est  naturel  d'en  produire  quand 
nous  sommes  indépendants.  Les  hommes  vertueux  agissent^ 
font  le  bien  librement.  Les  autres  ne  font  le  bien  que  quand 
leurs  passions  les  laissent  respirer  :  si,  dans  ces  intervalles» 

ils  pratiquent  les  préceptes  de  la  sagesse,  ce  n'est  pas 
qu'ils  les  reçoivent  d'un  autre  être,  c'est  uniquement 
parce  que  leurs  passions  ne  les  empêchent  pas  alors 

d'écQuter  la  voix  de  la  raison. 

«  Pour  connaître  complètement  la  doctrine  de  Plotln  sur  la  li- 
berté humaine,  il  faut  rapprocher  de  ce  livre  les  trois  livres  sui- 
vants {De  la  Providence,  i  et  ii  ;  Du  Démon  qui  nous  est  échu)  et  le 

livre  viii  de  VEnnéade  VI  {Dé  la  Volonté  et  de  la  Liberté  de  VUn), 
Proclus  a  reproduit  et  développé  la  doctrine  de  Plotin  dans  son 
tfaité  De  Providentia  et  Fato  et  eo  quod  innobis,  m,  x-M(t.  I, 
p.  13,  24-38,  éd.  de  M.  Cousin).  Voici  un  passage  dans  lequel  il 
résume  ses  idées  à  ce  sujet  :  «  Anima  autem  rursum  ostensa  aiia 
»  esse  ea  quae  a  corporibus  separabills,  et  alia  ea  quse  in  corpo- 
>  ribus  plantata;  manifestum  fiet  tibi,  qu»  quidem,  quœ  aOrefouercov, 

.  >  id  est  libertatem  arbitra  habet  et  tô  quod  in  nobis;  quae  autem 
*  quœ  necessitati  servit  et  sub  Fato  ducitur,  et  ubi  horum  com- 
^  plicatio  f   propter   quam  hœc  quidem  hebetat  ro  ocvriÇoO(reov , 
>  propter  deteriorem  vltam;  hœc  autem  participât  aliquo  îdoïo 
>  electionis  propter  mellorem  vicinitatem  [vicinam?]  ipsi  anîmam.  » 

On  volt  que  pour  Proclus,  comme  pour  Plotin,  l'âme  raisonnable 
est  libre  quand  elle  vit  de  la  vie  rationnelle,  et  s'asservit  au  Des- 
tiii  quand  elle  s'abaisse  à  la  vie  animale.  Yoy.  les  Éclaircissements 
du  tome  I,  p.  47M72. 
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L  Rapporter  au  hoiard  et  à  la  fortune  (t&  otùrcixdTra  ««l 
T^  tûx?)  Texistence  et  la  constitution  de  l'univers  %  c'est 
commettre  une  absurdité  et  parler  en  homme  dépourvu 

de  sens  et  d'intelligence  :  cela  est  évident  même  sans 
démonstration,  et  d'ailleurs  nous  l'avons  déj&  dans  plu- 

sieurs passages  pleinement  démontré  par  de  solides  rai- 
sons ^  Mais  [si  le  monde  ne  doit  pas  son  existence  et  sa 

^  Pour  les  Remarques  générales,  Voy.  les  Éclaircissements  sur 
ce  livre  à  la  fin  du  volume.  On  y  trouvera  un  résumé  complet  de  la 
doctrine  de  Plotln  sur  la  Providence  et  Tindication  des  emprunts 

qu'A  a  faits  à  Platon,  à  Aristote  et  aux  Stoïciens.  —  *  Plotln  fait 
allttsion  à  la  doctrine  d*Épicure  qui  niait  la  Providence  divine 
et  expliquait  par  le  hasard  Tordre  de  l'univers  (Diogéne  Laëfce» 
Uy.  X ,  S  IdB),  Ce  début  rappelle  en  outre  un  passage  de  Platon  : 

«  SocBATK.  Dirons-nous  qu'une  puissance  dépourvue  de  raison» 
>  téméraire  et  agissant  au  hasard,  gouverne  toutes  choses  et  ce 

»  que  nous  appelons  TunlTersP  ou  au  contraire,  comme  l'ont  dit 
>  ceux  qui  nous  ont  précédés,  qu'une  intelligence,  une  sagesse  ̂ d- 
»  mirabie  a  formé  le  monde  et  le  gouverné  ?  Protarqub.  Quelle 

»  différence  entre  ces  deux  sentiments  I  il  ne  me  paraît  pas  qu'on 
>  puisse  soutenir  le  premier  sans  crime...  Sogratis.  Ainsi,  tu  diras 

»  qu'il  y  a  dans  Jupiter,  en  qualité  de  cause ,  une  âme  royale,  une 
»  intelligence  royale.  »  (Philèbe;  t.  II,  p.  341*347  de  la  trad.  de 
M.  GousinO  On  trouve  aussi  la  même  pensée  dans  Philon  (Allégo* 
ries  de  la  Loi,  III,  p.  93i  éd.  Mangey).  —  '  Voy.  Enn.  IV»  liv.  ii 
et  IV  ;  Enn.  VI,  Uv.  vu. 
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constitution  au  hasard]  comment  toutes  choses  arrivent- 

eiles  et  comment  tous  les  êtres  ont-ils  été  faits?  C'est  là  une 
question  qui  mérite  un  examen  approfondi.  En  effet,  comme 
il  y  a  des  choses  qui  semblent  mauvaises  S  elles  donnent  lieu 
d'élever  des  doutes  sur  la  Providence  universelle  :  il  en  ré- 

sulte que  quelques-uns  disent  qxCil  rCy  a  pas  de  Provi- 

dence ,  et  d'autres,  que  le  Démiurge  est  mauvais*.  Aussi 
croyons-nous  qu'il  est  bon  de  traiter  complètement  cette 
question  en  remontant  aux  principes. 

Laissons  de  côté  cette  Providence  particulière  {irpéyoïa 

è(f  hcdŒzcù] ,  qui  consiste  à  délibérer  avant  d'agir ,  à  exami- 
ner s'il  faut  faire  une  chose  ou  ne  pas  la  faire,  la  donner 

ou  ne  pas  la  donner.  Supposons  admise  l'existence  de 
la  Providence  universelle  (Trpovota  rov  7ravr(5ç) ,  et  de  ce 
principe  déduisons  les  conséquences. 

Si  nous  pensions  que  le  monde  eût  commencé  d'être, 
qu'il  n'eût  pas  existé  de  tout  temps ,  nous  reconnaîtrions 
une  Providence  particulière  {iipévoia  èni  roïç  xax±  [lépog], 

comme  nous  le  disions  tout  à  l'heure,  c'est-à-dire  nous  re- 

*•  Dans  ce  livre  Plotia  s'est  proposé  pour  but  principal  de  réfuter  les 
objections  que  Texistence  du  mal  fait  élever  contre  la  Providence 
divine.  H  traite  donc  le  même  sujet  que  Lèibnitz  dans  sa  célèbre 
Théodicée ,  et  les  doctrines  des  deux  philosophes  sont  identiques 
sur  plusieurs  points  fondamentaux,  tels  que  le  principe  que  le  mal 

n'est  qu'un  défaut  du  bien,  etc.  Voy.  ci-après  les  Éclaircissements 
sur  ce  livre,  à  la  fin  du  volume.  —  2  Lactance  {De  Ira  Dei,  xiii) 

rapporte  qu'Épicure  argumentait  en  ces  termes  contre  la  Provi- 
dence divine  :  c  Deus,  inquit  [Epicurus],  aut  vult  tollere  mala  et  non 

»  potest ,  aut  potest  et  non  vult,  aut  neque  vult  neque  potest,  aut 
»  et  vult  et  potest.  Si  vult  et  non  potest,  imbecillis  est,  quod  in 
>  Deum  non  cadit  ;  si  potest  et  non  vult,  invidus,  quod  aeque  alie- 
^  iium  a  Deo  ;  si  neque  vult  neque  potest,  et  invidus  et  imbecillis 
»  est,  ideoque  nec  Deus  ;  si  et  vult  et  potest,  quod  solum  Deo 
>  convenît,  unde  ergo  sunt  mala,  auteur  illanon  tollit?»  En  outre, 
les  Gnostiques  disaient  que  le  Démiu/rge  est  mauvais  ainsi  que  le 
monde  même.  Voy.  1. 1,  p.  254,  note  1. 
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connaîtrions  en  Dieu  une  espèce  de  prévision  et  de  rai- 
sonnement [semblables  à  la  prévision  et  au  raisonnement 

de  l'artiste  qui,  avant  d'exécuter  une  œuvre,  délibère  sur 
chacune  des  parties  qui  la  composent  *],  et  nous  suppose- 

rions que  cette  prévision  et  ce  raisonnement  étaient  néces- 

saires pour  déterminer  comment  l'univers  pouvait  être  fait 
et  à  quelles  conditions  il  devait  être  le  meilleur  possible. 

Mais,  comme  nous  disons  que  le  monde  n'a  pas  commencé 
d'être  et  qu'il  existe  de  tout  temps  •,  nous  pouvons  affirmer, 
d'accord  avec  la  raison  et  avec  notre  croyance  [à  l'éternité 
du  monde],  que  la  Providence  universelle  consiste  en  ce 

que  rwiivers  est  conforme  à  Vlntelligence  et  que  l'Intel- 
ligcncc  est  antérieure  à  Vunivers  [-cà  xa-cà  vcOv  ihai  t<?  ttôv 

xoL  vGûv  Trpô  avroD  thaï)  ',  non  dans  le  temps  (car  l'existence 
de  l'Intelligence  n'a  pas  précédé  celle  du  monde) ,  mais 
[dans  l'ordre  des  choses],  parce  que  Vlntelligence  précède 
par  sa  nature  le  monde  qui  procède  d'elle,  dont  elle  est 
la  cause,  l'archétype  et  le  paradigme  (alttoç,  dpxévmo^^ 
Tiapddetyfjux)  *  et  qu'elle  fait  toujours  svhsisterde  la  même 
manière  '. 

Or  voici  de  quelle  manière  l'Intelligence  fait  toujours subsister  le  monde  : 

L'Intelligence  pure  et  l'Être  en  soi  constituent  le  monde 
véritable  et  premier  [le  monde  intelligible],  qui  n'a  pas 

1  Voy.  Enn.  VI, liv.  vu,  SI-—*  Voy.  le  tome  I,  p. 263-265,  et  les 
notes. — '  On  voit  que,  par  l'expression  de  Providence  universelle, 
irpôvoca  ToO  Travrôç,  Plotln  entend  Vlntelligence  antérieure  à  l'uni- 
vers,  vovç  itph  Tov  TravTÔff.  Mais  Proclus  donne  une  tout  autre  étymo- 

logie  au  mot  irpôvoiu  -,  il  prétend  que  ce  mot  signifie  l'action  du  Bien^ 
laquelle  est  antérieu/re  à  Vlntelligence^  fr^oo,  voUç,  {De  Providentia 

et  Fato,  v;  t.  L  p.  15,  éd.  de  M.  Cousin.)  L'étymologie  donnée 
par  Plotin  nous  paraît  être  la  véritable.  —  *  Voy,  le  passage  de 
Philon  cité  dans  les  Éclaircissements  du  tome  I,  p.  525.  —  *  Le 
début  de  Leibnitz,  dans  sa  Théodicée  (I,  §  7),  ressemble  tout  à  fait 
à  celui  de  Plotin  :  «  Dieu  est  la  première  raison  des  choses^  etc.  » 



d'extension ,  qui  n'est  affaibli  par  aucune  division ,  qui  n'a 
aucun  défaut,  même  dans  ses  parties  (car  nulle  partie  n'y 
est  séparée  de  l'ensemble) .  Ce  monde  est  la  Vie  universelle 
et  l'Intelligence  universelle  ;  il  est  l'unité  à  la  fois  vivante 
et  intelligente  :  car  la  partie  y  reproduit  le  tout,  et  il  règne 

dans  l'ensemble  une  harmonie  parfaite  parce  qu'aucune 
chose  n'y  est  réparée,  indépendante  et  isolée  des  autres  ; 
aussi,  y  eùt-^il  opposition,  il  n'y  aurait  pas  de  lutte.  Étant 
partout  un  et  parfait ,  le  monde  intelligible  est  permanent 

et  immuable  :  car  là  il  n'y  a  pas  action  d'un  contraire  sur 
un  contraire.  Comment  une  telle  action  pourrait-elle  avoir 

lieu  dans  ce  monde  puisque  rien  n'y  manque  ?  Pourquoi  la 
Raison  y  produirait-elle  une  autre  Raison,  et  l'Intelligence 
une  autre  Intelligence^  T  Est-ce  parce  qu'elle  serait  capable 
de  produire?  Alors,  avant  de  produire,  elle  n'eût  pas  été 
dans  un  état  parfait  ;  elle  produirait  et  elle  entrerait  en 

mouvement,  parce  qu'elle  aurait  en  elle  quelque  chose 
d'inférieur  \  Mais  il  suffit  aux  êtres  bienheureux  de  rester 
en  eux-mêmes  et  de  persister  dans  leur  essence.  Une  action 
multiple  compromet  celui  qui  agit  en  le  forçant  à  sortir  de 
lui-même.  Telle  est  la  condition  bienheureuse  du  monde 

intelligible  qu'en  ne  faisant  rien  il  fait  de  grandes  choses, 
et  qu'en  restant  en  lui-même  il  produit  des  œuvres  impor- 

tantes ^ 

*  C'est  une  allusion  au  système  des  Gnostîques.  Voy,  1. 1,  p.  259- 
S6I.-r  '  C'est  encore  une  allusion  au  système  des  Gnostiques,^ui  dis- 

tinguaient en  Dieu  la  puissance  et  ïacte,  Voy.  1. 1,  p.  258,  p.  521  et  la 

note.  «*  '  On  trouve  des  idées  analogues  sur  les  rapports  de  TlntelU- 
genee  divine  avec  le  monde  dans  un  passage  important  de  S.  Au- 

gustin :  «  Si  ergo  quidqaid  mutabile  aspexeris,  vel  sensu  corporis 
»  vel  animi  consideratione  caperenonpotes,  nisialiqua  numerorum 
»  forma  teneatur,  qua  detracta  in  nihil  recidat  ;  noli  dubitare,utista 
»  mutabilia  non  intercipiantur,  sed  dimensis  motibus  et  distincta 
»  vanetate  formarum  quasi  quosdam  versus  temporum  peragant , 
;»  esse  aliqtMm  Formant  œternam  et  incommutabilem,  quae  neque 
»  contineatur  et  quasi  diffundatur  locis,  neque  protendatur  et  varie- 
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n.  C'est  de  ce  monde  véritable  et  un  que  tire  son  exis- 
tence le  monde  sensible  qui  n'est  point  véritablement  un  : 

il  est  en  effet  multiple  et  divisé  en  uoe  pluralité  de  parties 
qui  sont  séparées  les  unes  des  autres  et  étrangères  entre 

elles.  Ce  n'est  plus  l'amitié  qui  y  règne,  c'est  plutôt  la  haine, 
produite  par  la  séparation  de  choses  que  leur  état  d'imper- 

fection rend  ennemies  les  unes  des  autres.  La  partie  ne  se 
sufiQt  pas  à  elle-même  ;  conservée  par  une  autre  chose,  elle 

n'en  est  pas  moins  l'ennemie  de  la  chose  qui  la  conserve. 
Le  monde  sensible  a  été  créé,  non  parce  que  Dieu  a  réfléchi 

qu'il  fallait  le  créer ,  mais  parce  qu'il  était  nécessaire  qu'il 
y  eût  une  nature  inférieure  au  monde  intelligible,  qui,  étant 

parlait,  ne  pouvait  être  le  dernier  degré  de  l'existance  '  :  il 
occupait  le  premier  rang,  il  avait  une  puissance  grande,  uni- 

>  tur  temporibus,  per  (|iiam  cuncta  ista  formari  taleant  et  pro  luo 
>  gensre  implere  atque  agere  locoruiu  ac  temporum  numéros. 
>  Ornais  enim  res  mulabilis  etiam  torniabilis  sit  necesse  est.  Sicut 

>  enim  mutabile  dicimus  quod  mutari  polest,  i(a  formabile  quod 
>  formari  potest  appellaverim.  Nulla  aulera  res  formare  scipsam 
»  potest,  quia  nulla  res  potest  dare  sibi  quod  non  liabct  ;  et  utiqno, 
>  ut  babeal  formam,  formatur  aliquid.  Quapropter  quajlibet  res  si 
>  quam  habct  formam,  non  ej  opus  est  acctpere  quod  babet;  si 
ï  qua  vcro  non  habet  rormam,  non  polest  a  se  acciperc  quod  non 
s  habet.  Nu!!a  ergo  res,  ut  diximus,  formare  se  polesl.  Quid  autem 
»  amplius  de  mutabililate  corporis  et  animi  dicamus  ?  Superiug 
>  cnim  salis  dictum  est.  Conflcitur  itaque  ut  et  corpus  et  anîmus 
>  Forma  quadam  incommutabili  et  semper  maaente  formentur.  Cui 
B  Formœ  dictum  est:  Mutabisea,  ei mutabunlw ;  lu  aute^nidem 
»  ipse  es,  et  anni  tui  non  déficient  [Psalm.,  ci,  27).  Annos  sine 
>  dereclu  pro  jelernilate  posuit  propbetica  locutio.  De  bac  item 
>  Forma  dictum  est  quod  in  se  ipsa  inanens  innonct  amnia 
>  {Sap.,  vu,  27).  Hinc  etiam  comprehenditur  omiiia  Procideniia 
»  gubemari.  Si  enim  omnia  quœ  sunt,  forma  penitus  subiracta, 
>  nuUa  erunt ,  Forma  ipsa  incommutabilis,  per  quam  mutabilia 
>  cuncta  subsistunl,  ut  formarum  tuarum  oumeris  impleantur  et 
»  aganlur,  ipsa  est  eomm  Provideiitia  :  non  enim  isla  essent,  si 
»  illa  non  esset.  *  [De  Libéra arbitrio.n,  16, 17.) 

'  Yoy.  Enn.  U,  Ut.  ix,  g  3, 8;  1. 1,  p.  264,  279. 
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verselle,  capable  de  créer  sans  délibération  (car  il  n'eût  pas 
possédé  par  lui-même  la  puisjsance  de  créer  s!il  lui  eût  fallu 

délibérer  ;  il  ne  l'eût  pas  possédée  par  son  essence  ;  il  eût 
ressemblé  à  un  artisan  qui  n'a  pas  par  lui-même  le  pou- 

voir de  créer,  mais  qui  l'acquiert  en  apprenant  à  travail- 
ler}. En  donnant  quelque  chose  d'elle-même  à  la  matière, 

riùtelligence  a  tout  produit  sans  sortir  de  son  repos  ni  de 

sa  quiétude  ̂   Or,  ce  qu'elle  donne,  c'est  la  Raison  ',  parce 
que  la  Raison  est  l'émanation  de  l'Intelligence ,  émanation 
aussi  durable  que  l'existence  même  de  ̂ Intelligence.  Dans 

une  raison  séminale  [léycç  ev  z£'(n:ép[iari)  %  toutes  les  par- 
ties existent  unies  ensemble,  sans  qu'aucune  en  combatte 

une  autre,  ni  soit  en  désaccord  avec  elle  ou  lui  fasse  obstacle, 

et  cette  raison  fait  passer  quelque  chose  d'elle-même  dans 
la  masse  corporelle  où  les  parties  sont  séparées  les  unes  des 
autres,  se  font  obstacle  et  se  détruisent  mutuellement  ;  de 

même ,  de  l'Intelligence  qui  est  une  et  de  la  Raison  qui  en 
procède  est  sorti  cet  univers  dont  les  parties  sont  séparées 
et  éloignées  les  unes  des  autres,  par  conséquent,  les  unes 
amies  et  alliées  entre  elles,  les  autres  contraires  et  enne- 

mies; aussi  se  détruisent-elles  les  unes  les  autres,  soit  volon- 
tairement, soit  involontairement,  et,  par  cette  destruction, 

elles  opèrent  mutuellement  leur  génération.  Dieu  a  disposé, 
leurs  actions  et  leurs  passions  de  telle  sorte  que  toutes 
concourent  à  former  une  harmonie  unique  en  rendant  cha- 

cune le  son  qui  lui  est  propre ,  parce  que  la  Raison  qui  les 

domine  produit  dans  l'ensemble  l'ordre  et  l'harmonie*. 
Le  monde  sensible  n'a  pas  la  perfection  de  l'Intelligence  et 
de  la  Raison  ;  il  y  participe  seulement  *.  Aussi  a-t-il  eu  be- 

*  Voy.  Synésius^De  la  Providence,  p.  97,  C,éd.  Petau.—  >  Voy. 
t.  I,  p.  191.  —  »  Voy.  1. 1,  p.  101,  note  1  ;  p.  189,  note  4.  —  *  Voy. 
Synésius,  D^  la  Promdence,  p.  127,  C,  éd.  Petau.  —  •  Voici  com- 

ment S.  Augustin  a  développé  ce  principe  dans  ses  Confessions 
(VII,  11)  :  c  Et  inspexi  cetera  Infra  te,  et  yidi  nec  omnino  esse 
»  nec  omnino  non  esse  :  esse  quidem,  quoniam  abs  te  sunt  ;  non 
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soin  d'harmonie,  parce  quMl  a  été  formé  par  le  concours  de 
V Intelligence  et  de  la  nécettité  ̂   La  nécessité  pousse  le 

monde  sensible  au  mal  et  à  ce  qui  est  irrationnel ,  parce  qu'elle 
est  elle-même  irrationnelle;  mais  llntelligence  domine  la 
nécessité.  Le  monde  intelligible  est  uniquement  Raison  ;  nul 
autre  ne  saurait  être  tel.  Le  monde  qui  est  né  de  lui  devait  lui 

être  inférieur,  et  n'être  ni  uniquement  Raison^  ni  unique- 
ment matière  :  car,  avec  la  matière  seule,  il  n'y  avait  pas 

d'ordre  possible.  Le  monde  sensible  est  donc  un  mélange 
de  la  matière  et  de  la  Raison  *  :  ce  sont  là  les  éléments  dont 

»  esse  autem,  quoniam  id  quod  est,  non  sunt.  Id  enim  vere  est 
»  quod  incommutabiliter  manet.  llihi  autem  inhœrcre  Deo  bonum 
>  est,  qaia,  si  non  manebo  in  illo,  nec  in  me  potero.  IIU  autem  in 
>  se  manens  innovât  omnia.  Et  Dominas  Deus  meus  es,  quoniam 

>  bononim  meorum  non  eges.  >  Fénelon  a  dit  à  son  tour,  d'après 
S.  Augustin  :  «  Tout  ce  qui  n'est  point  Dieu  ne  peut  avoir  qu'une 
>  perfection  bornée^  et  ce  qui  n'a  qu'une  perfection  bornée  demeure 
»  toujours  imparfait  par  l'endroit  où  là  borne  se  fait  sentir  et  avertit 
»  que  Von  y  pourrait  encore  beaucoup  ̂ jouter.  La  créature  serait  le 

»  Créateur  même  s'il  ne  lui  manquait  rien  :  car  elle  aurait  la  plé* 
»  m'tade  de  la  perfection,  qui  est  la  Divinité  même.  Dés  qu'elle  ne 
»  peut  être  infinie,  il  faut  qu'elle  soit  bornée  en  perfection,  c'est- 
>  à-dire  imparfaite  par  quelque  côté*  >  {De  V Existence  de  Dieu,  1 , 
eh.  3.)  Voy.  encore  le  passage  de  S.  Augustin  que  nous  avons 
cité  dans  le  tome  I,  P-  ̂t  note  5. 

^  Ici  la  nécessité  signifie  la  matière,  comme  on  le  voit^par  la 
phrase  suivante.  Plotin  fait  allusion  à  un  passage  du  Timée  que 
nous  avons  déjà  cité  (t.  I,  p.  428)  et  dans  lequel  Platon  dit  :  «  La 
>  naissance  du  monde  a  été  produite  par  un  mélange  de  la  nécessité 

»  et  de  l'action  d'une  intelligence  ordonnatrice,  etc.  »  Voy.  aussi 
les  passages  du  Politique  et  des  Lois  cités  dans  les  Éclaircisse" 

ments  du  tome  I,  p.  429-431.  —  ̂   «  Il  n'y  a  rien  dans  l'univers  qui  ne 
>  porte  et  qui  ne  doive  porter  également  ces  deux  caractères  si 

>  opposés  :  d'un  côté,  le  sceau  de  l'ouvrier  sur  son  ouvrage,  d'un 
»  autre  côté,  la  marque  du  néant  d'où  il  est  tiré  et  où  il  peut  retom- 
y>  ber  à  toute  heure.  C'est  un  mélange  incompréhensible  de  bassesse 
>  et  de  grandeur,  de  fragilité  dans  la  matière  et  d'art  dans  la 
>  façon.  »  (Fénelon,  De  l'Existence  de  Dieu,  l,  ch.  3.) 
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il  66  compose.  Quant  au  principe  dont  il  procède ,  c^est 
l'Ame  qui  préside  au  composé  ;  il  ne  faut  pas  d'ailleurs 
croire  que  ce  soit  un  travail  pour  l'Ame  :  car  elle  administre 
facilement  l'univers  par  sa  seule  présence  ̂  

m.  On  n'a  point  le  droit  de  blâmer  ce  monde»  de  dire 
qu'il  n'est  pas  beau,  qu'il  n'est  pas  le  meiUeur  possible  des 
mondes  corporels,  ni  d'accuser  la  cause  dont  il  tient  l'exis- 

tence ^  D'abord,  ce  monde  existe  nécessairement  :  il  n'est 
pas  l'œuvre  d'une  détermination  réfléchie;  il  existe  parce 
qu'une  essence  supérieure  l'engendre  naturellement  sem- 

blable à  elle-même.  Ensuite,  lors  même  que  sa  création 

serait  le  résultat  d'une  détermination  réfléchie,  elle  ne  sau- 
rait faire  bonté  à  i^on  auteur  :  car  Dieu  a  fait  l'univers  beau , 

complet,  harmonieux  ;  il  y  a  mis  un  heureux  accord  entre 
les  grandes  parties  comme  entre  les  petites.  Celui  qui  blâme 

l'ensemble  du  monde  en  ne  considérant  que  ses  parties  est 
donc  injuste  ;  il  devrait  exauiiner  les  parties  dans  leur  rap- 

port avec  l'ensemble,  voir  si  elles  sont  en  accord  et  en  har- 
monie avec  lui  ;  enfin,  en  étudiant  l'ensemble,  il  devrait  ne 

pas  s'arrêter  aux  moindres  détails  ̂   Sinon,  au  lieu  d'accu- 
ser le  monde,  il  ne  fait  que  critiquer  quelques-unes  de  ses 

parties.  Il  ressemble  à  celui  qui,  au  lieu  de  considérer  l'ad- 
mirable spectacle  que  présente  .l'homme  pris  dans  son 

ensemble,  ne  regarderait  qu'un  cheveu  ou  qu'un  doigt  du 

*  f^oy.  Ewn.  II,  liv.  ix,  §  3;  t.  I,  p.  062.  —  «  Voy,  t.  I,  p.  S87, 
277-279,  300-307  et  les  notes  de  ces  pages  où  sont  cités  deux  pas^ 
sages  de  S.  Augustin.  ->**  *  c  II  n'est  point  question  de  critiquer  ce 
»  grand  ouvrage...  Souvent  même  ce  qui  parait  défaut  à  notre  esprit 
»  borné,  dans  un  endroit  séparé  de  Touvrage,  est  un  ornement  par 
»  rapport  au  dessein  général,  que  nous  ne  sommes  pas  capables  de 
»  regarder  avec  des  vues  asse2  simples  pour  connaître  la  perfection 

>  du  tout.  N'arrive-t<il  pas  tous  les  Jours  qu'on  blâme  témérairement 
:k  certains  morceaux  des  ouvrages  des  hommes,  faute  d'avoir  assez 
»  pénétré  toute  l'étendue  de  leurs  desseins  ?  »  (Fénelon,  De  V Exis- 

tence de  Dieu,  1,  du.  3.)  La  même  idée  a  été  également  développée  par 
Leibnitz  dans  plusieurs  passages  de  sa  Théodicée,  II,  §134, 146, 214. 
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pied,  qui  dans  tous  les  aaimaux  n'examinerait  qQe  le  plus 
Ti,  et  jugerait  du  genre  humain  par  Theraite. 
Puisque  Fœuvre  que  nous  considérons  est  le  monde  tout 

entier,  si  nous  lui  prêtions  l'oreille  attentive  de  Fintelli- 
gence,  nous  l'entendrions  sans  doute  s'écrier  : 

^  C'est  un  Dieu  qui  m'a  fait,  et  de  ses  mains  je  suis  sorti 
»  accompli,  renfermantdans  mon  sein  tous  les  êtresanimés, 

1»  complet  et  me  suffisant  à  moi-même,  n'ayant  besoin  de 
»  rien,  puisque  tout  est  réuni  en  moi,  les  plantes,  les  ani- 
»  maux,  la  nature  entière  des  êtres  engendrés,  la  multi- 
»  tude  des  dieux  et  la  troupe  des  démons ,  les  âmes  excel- 
»  lentes,  et  les  hommes  heureux  par  la  vertu  ̂   Ce  n'est 
>  point  seulement  la  terre  qui  est  riche  de  plantes  et  d'ani- 

*  Voy.  ie  tome  I,  p.  379.  On  peut  rapprocher  de  ce  beau  morceau 
de  PIoUq  le  passage  suivant  de  S.  ÀugusUn  :  «  Et  tU»i  [Deo]  omnino 
non  est  maium,  non  solum  tibi,  sed  nec  universœ  creaturœ  tuse, 
quia  extra  non  est  aiiquid  quod  irrumpat  et  corrumpat  ordi- 
nem  quem  posuisti  ei.  In  partibus  autem  ejus,  quœdam  quibus- 
dam  quia  non  conveniunt,  maia  putantur  ;  et  eadem  ipsa  con- 
veninnt  aUis,  et  bona  sunt,  et  in  semeUpsis  bona  sunt.  Et 
oxonja  haec  quao  sibimet  invicem  non  conveniunt,  conveniunt 
inferiori  parti  rerum,  quam  terram  dicimus,  habentem  cœlum 
suum  nubilosum  atque  yentosum  congruum  sibi.  Et  absit  jam 
ut  dicerem  :  Non  essent  istn  ;  quia  et  si  sola  ista  cemerem,  desi- 
derarem  quidem  meliora,  sed  Jam  etiam  de  solis  istis  laudare 
te  deberem  :  quoniam  laudandum  te  ostendunt  de  terra  dra- 
Gones  et  omnes  abyssi,  ignis,  grande,  nix,  glacies,  spiritus  tem- 
pestalis,  quai  faciunt  verbum  tuum  ;  montes  et  omnes  colles , 
ligna  fruetifera  et  omnes  cedri  ;  besti»  et  omnia  pecera,  rep* 
lilia  et  yolatilia  pennata  ;  reges  terr»  et  omnes  populi,  principe^ 
et  omnes  judices  terrœ  ;  juvenes  et  virgines,  seniores  cum  junio- 
nbns,  laudant  nomen  tuum.  Quum  vero  eUam  de  eœlis  te  laudent, 
laudent  te,  Deus  noster,  in  excelsis  omnes  angeli  tui,  omnes  virtu- 
tes  tuae,  sol  et  luna,  omnes  stell»  et  lumen,  cœli  cœlorum  et 

aquœ  quae  super  cœlos  sunt,  laudent  nomen  tuum  ;  non  jam  de- 
siderabam  meliora,  quia  omnia  cogitabam  ;  et  meliora  quidem 
superiora  quam  inferiora  ;  sed  meliora  omnia  quam  sola  supe- 
riora  judicio  saniore  pendebam.  >  {Confessiones,  VU,  13.) 
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»  maux  de  toute  espèce  ;  la  puissance  de  TAme  s'est  étendue 
»  jusqu'à  la  mer.  L'air  et  le  ciel  tout  entier  ne  sont  pas  non 
»  plus  inanimés  :  là  aussi  habitent  toutes  les  âmes  excel- 
»  lentes,  qui  communiquent  la  vie  aux  astres  et  qui  prési- 
»  dent  à  la  révolution  circulaire  du  ciel,  révolution  éternelle 

yy  et  pleine  d'harmonie,  qui  imite  le  mouvement  de  l'Intel- 
»  ligence  par  le  mouvement  éternel  et  régulier  des  astres 

»  autour  d'un  même  centres  parce  que  le  ciel  n'a  rien  à 
»  chercher  hors  de  lui-même .  Tous  les  êtres  que  je  renferme 

)>  aspirent  au  Bien;  tous  l'atteignent,  chacun  selon  sa 
»  puissance  *.  En  effet,  au  Bien  est  suspendu  le  ciel  tout  en- 
»  tiers  mon  âme  tout  entière,  les  dieux  qui  habitent  mes 
y>  diverses  parties,  tous  les  animaux,  toutes  les  plantes,  et 

»  tout  ce  que  je  contiens  d'êtres  qui  paraissent  inanimés. 
»  Dans  cet  ensemble  d'êtres,  les  uns  semblent  participera 
y>  l'existence  seulement ,  les  autres  à  la  vie,  les  autres  à  la 

»  sensibilité,  les  autres  à  l'intelligence,  les  autres  à  toutes 
»  les  puissances  de  la  vie  à  la  fojs^  :  car  il  ne  faut  pas  de- 
»  mander  des  facultés  égales  pour  des  choses  inégales,  par 

»  exemple,  la  vue  pour  le  doigt,  puisqu'elle  est  propre  à 
y>  l'œil  ;  quant  au  doigt,  il  lui  faut  tout  autre  chose,  il 

*  Voy,  t.  1 ,  p.  159.  Ibn-Gebirol  (Avicebron)  a  reproduit  cette 
pensée  dans  le  livre  III  de  la  Source  de  la  Vie  :  c  Le  retour  de 
>  la  substance  spirituelle  sur  elle-même,  par  la  durée  et  la  per-* 
»  manence,  est  comme  le  retour  de  la  sphère  sur  elle-même,  par  la 
>  translation  et  la  révolution.  »  (M.  S.  Munk,  Mélanges  de  philo^ 

Sophie  juive  et  arabe,  p.  63.)  —  »  Voy.  t.  I,  p.  163.  —  *  Voy,  1. 1, 
p.  450,  le  passage  de  la  Métaphysiqvs  d'Aristote  auquel  est  em- 

pruntée cette  expression  de  Plotin,  et  l'imitation  que  Dante  en  a 
faite  dans  la  Divine  comédie.  —  *  Voy,  ci  après  §  12.  S.  Augustin 
a  développé  la  même  pensée  dans  le  passage  suivant  :  «Tuautem  si 
>  prseterid quod  est  neque  vivit,  et idquod  est  etvivit  neque intelligit, 
»  et  id  quod  est  et  vivit  et  intelligit,  inveneris  aliquod  a|iud  creatu- 
>  rarum  genus,  tune  aude  dicere  aliquod  bonum  esse  quod  non  sit 
>  ex  Deo,  Tria  enim  hsee  duobos  etiam  nominibus  enuntiari  possunt, 
>  si  appellentur  corpus  et  vita  :  quia  et  lUa  quœ  tantum  vivit  neque 
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»  faut  qti'il'ait  la  forme  qui  lui  est  propre  et  qu'il  remplisse »  sa  foQction.  » 

IV.  Qu'on  oe  soit  pas  étonné  que  l'eau  éteigne  le  feu,  et  que 
le  feu  détruise  lui-même  ua autre  élément;  car  cet  élément 

a  été  amené  lui-même  à  l'existence  par  un  autre  élément, 
et  il  n'est  pas  étonnant  qu'il  soit  détruit  puisqu'd  ne  s'est 
pas  produit  lui-même  et  qu'U  n'a  été  amené  à  l'existence  que 
par  la  destruction  d'un  autre  élément'.  D'ailleurs,  au  lieu 
du  feu  éteint  s'allume  un  autre  feu.  Dans  le  ciel  incorporel, 
tout  est  permanent;  dans  le  ciel  visible,  l'ensemble  est 
étemel ,  ainsi  que  les  parties  les  plus  importantes  et  les  plus 

t  intetligit,  qualis  est  pecomm,  et  biBC  quœ  întelligit,  slcuti  est  honiî- 
'  Bum,  rectjssime  vîta  dicitur.  Hscaatem  duo,  id  est  corpus  et  vita, 
>  quEequidcmcrealurajdepulaD(ur(nain  Creatoris  ipsius  vita  dici- 
1  Lur,  et  ea  summa  vila  est),  islœ  igilur  du.'e  crealura  corpus  et  vila 
>  quoniam  fomiabilia  suni,  sicuti  supcrius  dicta  docuenint.  nmis< 
»  saque  oninino  forma  in  niliilum  recidunt,  sntis  ostcndunt  se  ex  illa 
>  torma  subsisterc.  quiu  sempcrejusmodi  est.  Qaamobrem  quanla- 
:•  cunquebona,  quamvis  magna,  qnamTts  minima,  nisi  ex  Ueo  esse 
»  non  possunt.  Quid  enimni^usin  crcaturis  quam  vila  inteltigens, 
>  Bul  quid  niÏDUs  polest  esse  quam  corpus?  Quiequantumlibctdell- 
>  cianletco  tendant  ut  non  siaL,  tamen  aliquid  tornio'illiâreniancl, 
>  ut  quoquo  modo  sint.  Quidquid  autem  Torrnœ  cuipiani  rci  défi- 
9  cienli  remanet,  ex  illa  Forma  est  quie  nescil  deficere.  motusque 
>  ipsos  remm  deflcientium  vel  proflcicnlium  excedere  numerorum 
>  siioram  leges  non  sinit.  Quidquid  igitur  iaudabile  adverlitur  in 
>  remm  natura,  sive  exigua  sive  ampla  lande  dignum  judicelur,  ad 
s  cxcellenlissimam  et  ineffabilem  laudem  référendum  est  Condî- 
>  loris.  *  {De  Libero  arbitrio,  IJ,  17.) 

*  Plotin  parait  ici  faire  allusion  à  la  doctrine  d'Heraclite  cl  df^s 
Stoïciens  selon  lesquels  les  quatre  élémenls,  le  feu,  l'air ,  l'eau  et 
la  terre,  se  transforment  les  uns  dans  les  autres  :  Sjvijm  yàp  \iyst 

ît'  àipaç  TpnrtTBi  tiç  iSypoï,  àiç  to  airipita  tnt  Sianoff^^irnuç  ô  x«),tî 
Oakaaaiiv'  iy.  ii  roùrau  auSt;  yp/vsrai  yn  «ai  trjpctviç,  xai  rà  ijnrsp'- 

ixéf»Eiia.x.  T.  i.  (Clément  d'Alexandrie,  Strotttates,  V.  p.  712.)  Pour 
les  Stoïciens,  Voy.  Slobée,  Ecloga  pkysive,  I,  p.  372,  W6. 
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belles  S  Les  itties,  en  passant  par  divers  corps i  changent 
elles-mêmes  en  prenant  telle  ou  telle  forme  [en  vertu  de 

leur  disposition]*;  mais,  quand  elles  le  peuvent^  elles  se 
tiennent  en  dehors  de  la  génération,  unies  à  TAme  univer^ 
selle.  Les  corps  sont  vivants  par  leur  forme  et  par  le  tout 

que  chacun  d'eux  constitue  [par  son  union  avec  une  âme], 
puisque  ce  sont  des  animaux  et  qu'ils  se  nourrissent  :  car la  vie  est  mobile  dans  le  monde  sensible,  immobile  dans  le 

monde  intelligible.  H  fallait  que  Fimmobilité  engendrât  le 

mouvement,  que  la  vie  qui  se  renferme  en  elle-même  pro^ 
duisit  une  autre  vie,  que  Têtre  calme  projetât  une  sorte  de 
soufGie  mobile  et  agité. 

Si  les  animaux  s'attaquent  et  se  détruisent  mutuellement, 
c^est  une  chose  nécessaire ,  parce  qu'ils  ne  sont  pas  nés 
étemels.  Ds  sont  nés  parce  que  la  Raison  a  embrassé  toute 

la  matière ,  et  qu'elle  possédait  en  «Ile-même  toutes  les 
choses  qui  subsistent  dans  le  monde  intelligible.  D^où  se- 

raient-elles venues,  sans  cela  ? 
Les  torts  que  se  font  mutuellement  les  hommes  peuvent 

avoir  pour  cause  le  désir  du  Bien  '.  Mais,  égarés  par  Fimpuis* 
sance  où  ils  se  trouvent  de  l'atteindre,  ils  se  tournent  les  utis 
contre  les  autres.  Ils  en  sont  punis  par  la  dépravation  qu'in- 

troduisent dans  leurs  âmes  de  méchantes  actions,  et  après  leur 
mort  ils  sont  envoyés  dans  un  lieu  inférieur  :  car  on  ne  peut 

se  soustraire  à  l'ordre  établi  par  la  Loi  de  Vumvers^.  L'ordre 

t  Voy.  t.  I,  p.  143.  —  •  Voy.  Enn.  IV,  lir.  m,  S 12:  «  L'âme  entre 
»  dans  le  corps  qui  est  préparé  pour  la  recevoir,  et  qui  est  tel  ou  tel, 

»  selon  la  nature  à  laquelle  l'âme  est  devenue  semblable  par  sa  dîspo- 
»  sitioB.  »  Ce  principe  est  emprunté  au  Timée  de  Platon.  Voy.  le  pas- 

sage de  ce  dialogue  cité  dans  les  Éclavrcissements  du  tome  I,  p.  469. 

—  «  Cette  pensée  parait  empruntée  à  Démocrite  :  MpôintvK  xaxà  ÏÇ 

Èviropraç.  (Stobée,  Eclogdb  ethicœ,  II,  7.)  Elle  a  été  reproduite  par  Sal- 
luste  (De  Diis  et  Mwndo,  xn)  et  Proclus  (Commentaire  stvr  le  Timée, 
p.115).  Foi/.aussiS.Deny8rÂréopagite,De«iVo?i»dmn«,ch.iy,  $20. 

—  *  La  loi  il«  l'univers  est  la  Un  d'Adrastée.  Voy.  ci-après,  S  13#  p.  ô2. 
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tfeûste  pas  à  cause  du  déaiprdre,  ni  la  loi  à  cause  de  Pillé* 

gafité,  comme  quelques-uns  le  croient;  en  général,  ce  n'est 
pàB  à  cause  du  pire  que  le  meilleur  existe  et  se  manifeste  \ 

Au  contraire,  le  désordre  n'existe  qu'à  cause  de  Tordre, 
ruiégalité  qu'à  cause  de  la  loi,  la  déraison  qu'à  cause  de  la 
raison,  parce  que  Tordre,  la  loi  et  la-  raison  qu'on  voit  ici- 
bas  ne  sont  qu'empruntés.  Ce  n'est  pas  que  le  meilleur  ait 
prodiût  le  pire,  c'est  que  les  choses  qui  ont  besoin  de  par- 

ticiper au  meilleur  en  sont  empêchées,  soit  par  leur  nature, 

soit  par  accident,  soit  par  quelque  autre  obstacle*.  En 
effet,  ce  qui  n'arrive  à  posséder  qu'un  ordre  emprunté  peut 
en  demeurer  privé,  soit  par  un  défaut  inhérent  à  sa  propre 

nature,  soit  par  un  obstacle  étranger.  Les  êtres  s'entravent 
mutuettement  sans  le  vouloiri  en  poursuivant  un  autre 
but.  Les  animaux  dont  les  actions  sont  libres  inclinent 

tantôt  vers  le  bieui  tantôt  vers  le  mal  '•  Sans  doute,  ils  ne 

commencent  pas  par  incliner  vers  le  mal;  mais,  dès  qu'il 
y  a  une  déviation  légère  à  Torigine,  plus  on  avance  dans 
la  mauvaise  voie,  plus  la  faute  augmente  et  devient  grave. 
£u  outre,  Tàme  est  unie  à  un  corps,  et  de  cette  union  nait 
nécessairement  la  concupiscence.  Or,  quand  une  chose 
nous  frappe  au  premier  aspect  et  à  Timproviste^  et  que  nous 
ne  réprimons  pas  immédiatement  le  mouvement  qui  se 
produit  en  nous,  nous  nous  lalssous  entraîner  par  Tobjct 
vers  lequel  nous  portait  notre  inclination.  Mais  la  peine 

suit  la  faute,  et  il  n'est  pas  injuste  que  Tàme  qui  a  con- 

^  V  Le  pa/rfait  est  plue  tôt  que  Vimpcurfait^  et  l'imparfait  le  sup* 
»  pose.  Gomme  le  moins  suppose  le  pins ,  dont  il  est  la  diminu* 
»  tiOD,  et  comme  le  mal  suppose  le  bien,  dont  il  est  la  privation; 
»  ainsi  il  est  naturel  que  Timparfait  suppose  le  parfait  dont  il  est, 
»  pour  ainsi  dire,  déchu.  >  (Bossuet,  De  la  Cownaiseance  de  Dieu 
et  de  soi-même,  IV,  6.)  -^  *  Chrysippe  disait  que  les  maux  arriyeat 
par  conséquence  ou  par  concomitance,  xarà  n^pa^okoûBu^w,  Voy^ 
Leibuitz,  Théodieée,  II,  g  209.  <—  *  Voy,  le  mythe  des  deux  cour*- 
siers  isuÈ  le  Phèdre  de  Platon  (t.  VI,  p.  48  de  la  trad.  de  M.  Coosin). 
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tracté  telle  ou  telle  nature  subisse  les  conséquences  de  sa 

disposition  [en  passant  dans  un  corps  qui  lui  est  con- 
forme] Ml  ne  faut  pas  réclamer  le  bonheur  pour  ceux  qui 

n'ont  rien  fait  pour  le  mériter.  Les  bons  seuls  Tobtiennent  ; 
et  c'est  pour  cela  que  les  dieux  en  jouissent. 

Y.  Si  donc,  même  ici-bas,  les  âmes  ont  la  faculté  d'ar- 
river au  bonheurs  il  ne  faut  pas  accuser  la  constitution 

de  l'univers  parce  que  quelques  âmes  ne  sont  pas  heu- 
reuses ;  il  faut  accuser  plutôt  leur  faiblesse  qui  les  empêche 

de  lutter  courageusement  dans  la  carrière  où  des  prix  sont 

proposés  à  la  vertu  ̂   Pourquoi  s'étonner  que  les  esprits 
qui  ne  se  sont  pas  rendus  divitas  ne  jouissent  pas  de  la  vie 

divine  *  ?  Quant  à  la  pauvreté ,  aux  maladies ,  elles  sont 
sans  importance  pour  les  bons  S  et  elles  sont  utiles  aux 

i  Voy.  ci-dessus  la  note  2  dç  la  page  30.  Némésius  dit  à  ce  stu'et  : 
«  Sur  quoi  se  fonde  l'opinion  de  ceux  que  nous  combattons  ?  C'est 
y>  sur  ce  qu'ils  croient  que  Tâme  ne  survit  pas  au  corps.  Mais  on 
>  doit  être  convaincu  que  l'âme  es|  immortelle  et  que  tout  ne  finit 
>  pas  pour  rhomme  avec  la  vie  terrestre,  en  lisant  ce  que  les  plus 

>  sages  des  Grecs  ont  écrit  sur  la  métempsycose,  et  ce  que  l'on  a 
»  dit  des  diverses  demeures  assignées  aux  âmes  selon  leur  mérite, 
»  ainsi  que  des  supplices  qui  peuvent  leur  être  infligés.  »  (De  la 
Natwre  de  Vhomme,  ch.  xliv,  p.  265  de  la  trad.  de  M.  Thibault.) 

—  2  Voy.  t.  I,  p.  280.  —  »  Fot/.t.  I,  p.  281.  Némésius  dit  encore  : 

€  Si  quelqu'un  trouve  peu  équitable  que  le  juste  souffre  pour  l'amen- 
2»  dément  des  autres ,  qu'il  sache  que  cette  vie  est  un  combat,  et 
y>  l'arène  de  la  vertu.  Par  conséquent,  plus  les  travaux  seront  grands, 
:>  plus  la  couronne  sera  belle  :  car  la  récompense  des  travaux  sera 

»  proportionnée  aux  efforts  que  l'on  aura  faits.  :»  (De  la  Natwe  de 
Vhomme,  ch.  xliv,  p.  268  de  la  trad.  de  M.  Thibault.)  On  trouve 

aussi  la  même  pensée  dans  JF.-J.  Rousseau  :  «  N'exigeons  point  le 
»  prix  avant  la  victoire,  ni  le  salaire  avant  le  travail.  Ce  n'est  point 
>  dans  la  lice,  disait  Plutarque ,  que  les  vainqueurs  de  nos  jeux 

>  sont  couronnés,  c'est  après  qu'ils  l'ont  parcourue.  >  (Emile,  liv.  iv.) 
—  *  La  vie  divine  est  la  tde  contemplative,  Voy,  les  Éclaircisse- 

ments du  tome  I,  p.  415-418.  —  *  Dans  ses  Commentaires  sur  les 
Ennéades,  Proclus  citait  ici  l'exemple  d'Épictète.  Ces  Commentairesy 
aujourd'hui  perdus,  sont  mentionnés  en  ces  termes  dans  deux  ma* 
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méchants  ̂   D'aiUeurs,  nous  sommes  néeessairement  sujets 
auzmaladiesy  parce-que  nous  ayons  un  corps.  Ensuite,  tous 
ces  accidents  ne  sont  pas  inutiles  pour  Tordre  et  Texistence 

de  Funivers*.  En  efifet,  quand  un  être  est  dissous  en  ses 
éléments,  la  Raison  de  Tunivers  s'en  sert  pour  engendrer 
d'autres  êtres  (car  elle  embrasse  tout  par  son  action) .  Ainsi, 
quand  le  corps  est  désorganisé  et  que  Pâme  est  amollie  par 
ses  passions,  alors  le  corps,  atteint  par  la  maladie,  et  Fàme, 
atteinte  par  le  vice,  entrent  dans  une  autre  série  et  dans  un 

autre  ordre'.  li  y  a  des  choses  qui  profitent  à  ceux  qui  les 
supportent,  la  pauvreté,  par  exemple,  et  la  maladie.  Le 

vice  même  contribue  à  la  perfection  de  l'univers ,  parce 
qa'U  donne  à  la  justice  divine  occasion  de  s'exercer  ̂ ,  U 

mserits  (n<»  328 ,  1374)  de  la  bibliothèque  du  Vatican  :  Ix  rfiy  to8 

lycvofftiji»,  x.  r.  X. 

^  Théognis  dit  dans  ses  Sentences,  vers  526  : 

Synéslus  développe  longuement  cette  pensée  dans  son  traité  Des 

songes,  p.  141,  éd.  Petau.  —  ̂   Voy,  le  passage  de  S.  Augustin  cité 
dans  le  tome  I,  p.  285,  note  1.  —  *  «Vf^4»  xecc  raSsc  :  ce  sont  les 
tenues  employés  par  Plotin  pour  désigner  renchalnement  fatal 
des  causes  dans  Tordre  physique.  Voy.  le  livre  précédent,  p.  7. 

Quant  à  la  manière  dont  l'Âme  universelle  administre  l'univers 
par  la  Raison,  Voy.  le  tome  I,  p.  182-193, 474.  -^  *  Voici  comment 
S.  Augustin  a  développé  cette  idée:  cSed  adhuc  videtur  minus 
»  intelligens  quod  dictum  est,  habere  quod   contradicat.   Dlcit 
>  enim  :  Si  unîversitatis  perfectionem  complet  etiam  nostra  mi- 
»  séria,  defuisset  aliquid  huic  perfectioni,  si  beat!  semper  essemus. 
»  Quapropter,  si  ad  miseriam  nisi  peccando  pervenerît  anima, 
?>  etiam  peccata  nostra  necessaria  sunt  perfectioni  unîversitatis 
>  qnam  condidit  Deus.  Quomodo  ergo  juste  peccata  punit,  quae 
»  si  defuissent,  creatura  ejus  plena  et  perfecta  non  esset  ?  Hic 
>  respondetur,  non  ipsa  peccata  vel  ips^m  miseriam  perfectioni 
>  unîversitatis  esse  necessaria^  sed  animas  in  quantum  animœ  sunt; 
>  quae  si  velint,  peccant  ;  si  peccaverint,  miserœ  sunt.  Si  enim  pec- 
»  catîs  earum  detractis  miseria  persévérât  aut  etiam  peccata  prse- 
II.  3 
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sert  mcore  à  d'autres  fins  :  il  rend  les  âmes  vigilantes^  par 
exemple,  il  excite  l'esprit  et  rintelligence  à  éviter  les  voies 
de  la  perdition;  il  fait  encore  connaître  le  prix  de  la  vertu 

par  la  vue  des  maux  qui  frappent  les  méchants  ̂   Ce  n'est  pas 
pour  arriver  à  de  telles  fins  qu'il  y  a  des  maux  :  ilous  disons 
seulement  que,  dès  qu'il  y  a  eu  des  maux,  la  Divinité  s'en 
est  servie  pour  accomplir  son  œuvre.  Or,  c'est  le  propre 
4'une  grande  puissance  de  faire  servir  à  l'accomplissement 
de  son  œuvre  les  maux  eux-mêmes,  d'employer  à  produire 
d'autres  formes  les  choses  devenues  informes  *.  En  un  mot, 
il  faut  admettre  que  le  mal  n'est  qu'tm  défaut  de  bien 
[ïXkev^iç  xov  o^aBov]  '.  Or,  il  y  a  nécessairement  défaut  de 

>  cedit,  recte  deformari  dicitur  ordo  atque  admioistratio  unÎTersi- 
»  tatis.  Hursos  si  peccata  fiant,  et  desit  miseria,  nihilominus  deho- 
>  nestat  ordinem  iniquitas.  Quum  autem  non  peccantibus  adest 
»  beatitudo,  perfecta  est  unîversitas  ;  quum  tero  peccantibus  adest 
j^  miseria ,  nihilominus  perfecta  est  universitas.  Quod  autem  îpsœ 
>  non  desuùt  animse,  quas  vel  peccantes  sequitur  miseria;  vei  recte 
»  facientes  beatitudo ,  semper  natnris  omnibus  unirersitas  plena 
»  atque  perfecta  est.  Non  enim  peccatum  et  supplicium  peccati  na- 

>  turaB*  sunt  qusedam,  sed  affectiones  naturarum,  illa  voluntaria, 
>  *illa  pœnaiis.  Sed  voluntaria  quae  in  peccato  fit,  turpis  affectio  est. 
»  Gui  propterea  pœnaiis  adhîbetur,  ut  ordinet  eam  ubi  talem  esse 
>  non  turpe  sft  et  decori  unitersitatis  congruere  eogat,  ut  peccati 
1^  dedecus  emendet  pœna  peccati.  »  (De  Libero  arbitrio,  lïl,  9.) 

<  c  Naturellement,  lorsque  nous  voyons  souffrir  quelqu'un ,  nous 
>  nous  humilions,  comme  Ta  fort  bien  dit  Ménandre  :  Tes  maux 
»  ruyus  font  craindre  les  Dieux.  »  (Némésiiis ,  De  la  Nature  de 
Vhomme,  ch.  xtiv,  p.  287  de  la  trad.  de  M.  Thibault.)  —  >  Voy,  t.  I, 
p.  192.  Synésîus  reproduit  cette  pensée  dans  ses  Lettres  (57,  p.  192, 

A,  éd.  Petau).  S.  Augustin  dit  aussi  dans  son  Commentaire  sur  l'Évan- 
gile de  S.  Jean  :  «  Bene  utens  bonus  malis  et  facîens  bona  de  mails 

»  ad  faciendos  bonos  de  malis  et  discernendos  bonos  a  malis.  > 

—  s  Plotin  enseigne  constamment  que  le  mnl  n'est  qu'un  défaut 
de  bien  (t.  I,  p.  102,  129,  294,  425);  sa  doctrine  sur  ce  sujet  est 
conforme  à  celle  de  S.  Augustin,  de  Bossuet,  et  de  Leibnit2,  comme 

nous  rayons  démontré  dans  le  tome  I  (p.  294,  note  4  ;  et  p.  431- 
433).  Elle  se  retrouve  encore  dans  les  écrits  attribués  à  S.  Denys 
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bien  dans  les  êtres  d'ici-bas,  parce  que  le  bien  s'y  trouve 
allié  à  airtra  chose  :  car  cette  chose  à  laquelle  le  bleu  se 
IrouTe  allié  difière  du  bien  et  produit  ainsi  le  défaut  de 

bien.  C'est  pourquoi,  «  il  est  impossible  que  le  mal  soit 
détruit',  ))  parce  que  les  choses  sont  inférieures  les  unes 
aux  autres  relativement  k  la  nature  du  Lien  absolu,  et  que, 
se  trouvant  différentes  du  Bien  dont  elles  tiennent  leur 

existence,  elles  sont  devenues  ce  qu'elles  sont  en  s'éloi- 
gnant  de  leur  principe*. 

VI.  Quanta  cette  objection  que,  contrairement  àl'accord 
qui  doit  régner  entre  la  vertu  et  le  bonheur,  la  fortune 
maltraite  les  bons  et  favorise  les  méchants,  la  vraie  réponse 

à  faire  c'est  que  rien  de  mal  ne  peut  arriver  à  i'bomme  de 
bien,  rien  de  bien  à  l'homme  vicieux'. 

Pourquoi  [dira-t-on]  l'un  est-il  exposé  à  ce  qui  est  con- 
traire à  la  nature,  tandis  que  l'autre  obtient  ce  qui  est  con- 
forme à  la  nature  7  Comment  peut-il  y  avoir  en  cela  justice 

distributive? — Mais,  si  obtenir  ce  qui  est  conforme  à  la  na- 

ture n'augmente  pas  le  bonheur  de  l'homme  vertueux,  si 
être  exposé  à  ce  qui  est  contraire  à  la  nature  ne  diminue 

enrienla  méchanceté  de  l'homme  vicieux,  qu'importe  qu'il 
en  soit  ainsi  ou  qu'il  en  soit  autrement  "•  T  Qu'importe  aussi 

l'Aréopagite  {Voy.  les  Éclairemements  sur  ce  livre  ,  à  la  fin  du  vo- 
lume), et  daos  Geanadc,  qui  reproduit  presque  les  termes  de  Dotre 

auteur  :  «U'  il  Ssl  Tàl)7e£î  ei^rGîy,  oCts  iari  Ti  li  T<3xia,  àiXi  tjxipnnit 
«pirSc  (loMï  (De  la  Providence,  p.  11).  Enfin  elle  a  été  développée 
particulièrement  par  Proclus ,  dans  son  trallé  De  malt  emstentia, 
ch.  1  (t.  I,  p.  197-213,  éd.  de  M.  Cousin). 

*  C'est  une  phrase  empruntée  au  Théélète  de  Platon.  Le  passage 
entier  cstcilé  t.  1,  p,  427.  —  >  Voy.  le  développement  de  cette 
pensée  dans  le  tome  I,  p,  129.  —  »  «  Quare  mulla  bonis  vîris 
»  adversa  evenlunt  ?  Nihil  acciderebono  viro  mail  polest...  Manet 
»  in  stalQ,  et,  quidquid  cvenit,  In  colorem  suum  trahit.  Est  enim 
■  omnibus  externis  potenlior.  »  (Sénèque,  De  Providentia ,  ii.) 

—  *  Voy.  Platon,  République,  liv.  ix.  Némésius  a  reproduit  la  pensée 
de  Plotin  :  «  SI  du  bonheur,  qui  résulte  d'un  assemblage  de  biens, 
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que  rjbomme  vicieux  soit  beau  et  que  l'homme  vertueux soit  lâid? 

Cependant  [dira-t-on]  ̂   il  semble  que  la  convenance , 

l'ordre,  la  justice  réclamaient  le  contraire  de  ce  qui  a  lieu 
maintenant;  une  sage  Providence  aurait  dû  le  faire.  En 
outre,  que  les  méchants  soient  les  maîtres  et  les  chefs  des 

états,  que  les  bons  au  contraire  soient  esclaves,  ce  n'est 
pas  une  chose  convenable ,  quand  même  elle  n'aurait  pas 
d'importance  pour  la  vertu  ni  pour  le  vice  :  car  un  mauvais 
prince  commet  les  plus  grands  crimes.  Enfin,  les  méchants 

sont  vainqueurs  dans  les  combats  et  font  subir  à  leurs  pri- 
sonniers les  derniers  outrages  ̂   On  est  ainsi  amené  à  se 

demander  comment  de  tels  faits  peuvent  avoir  lieu  s'il  y  a 
une  Providence  divine.  En  effet,  quoique,  dans  la  produc- 

tion d'une  œuvre,  il  faille  considérer  surtout  l'ensemble, 
cependant  les  parties  doivent  obtenir  aussi  ce  qui  leur 
est  nécessaire,  surtout  quand  elles  sont  animées,  vivantes, 

raisonnables  ;  il  est  juste  que  la  Providence  divine  s'étende 
à  tout,  puisque. son  devoir  est  précisément  de  ne  rien 

négliger*. 
Si,  en  présence  de  ces  objections,  nous  affirmons  encore 

que  le  monde  sensible  dépend  de  l'Intelligence  suprême, 
que  la  puissance  de  celle-ci  pénètre  partout  %  nous  devons 
essayer  de  montrer  que  tout  est  bien  ici-bas. 

»  Yons  retranchez  ceux  qui  sont  corporels  et  extérieurs,  le  bonheur 
»  subsistera  néanmoins:  car  la  vertu  toute  seule  suffit  pour  rendre 
>  heureux.  Tout  homme  vertueux  est  donc  heureux  ;  et  tout  mé- 
»  chant  est  malheureux ,  quand  bien  même  il  posséderait  tous  les 

»  dons  de  la  fortune.  :>  (De  la  Ndtme  de  l'homme,  ch.  xliv.  p.  259 
de  la  trad.  de  M.  Thibault.) 

*■  Les  objections  que  Plotin  pose  dans  le  §  6  et  la  solution  qu'il  en 
donue  dans  le  §  8  ont  été  reproduites  €t  développées  par  Proclus 
[De  decem  Dfibitationibm  circa  Providmtiam,  .6;  1. 1,  p.  131,  éd. 

de  M.  Cousin).  —  *  Voy,  Gennade,  De  la  Providence^  iv.  —  »  «  Nullum 
»  aliud  habet  negotium  quœ  vera  et,  ut  ita  dicam,  germana  philo- 
>  sophia  est,  quam  ut  doceat  quod  sit. omnium  rerum  principium 
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VU.  Remarquons  d'abord  que  pour  montrer  que  tout  est 
bieo  dans  les  choses  qui  sont  mélangées  de  matière  [et 
sensibles],  il  ne  faut  pas  y  chercher  toute  la  perfection  du 
monde  qui  est  pur  de  matière  [et  intelligible] ,  ni  désirer  trou- 

ver dans  ce  qui  tient  le  second  rang  les  caractères  de  ce  qui 
occupe  le  premier  ̂   Puisque  le  monde  a  un  corps ,  nous 
devons  accorder  que  ce  corps  a  de  Tinfluence  sur  Fen- 
semble,  et  ne  demander  à  la  Raison  de  lui  donner  que  ce 
que  cette  nature  mélangée  était  capable  de  recevoir.  Par 

exemple,  si  l'on  contemplait  le  plus  bel  homme  qu'il  y  ait 
ici-bas,  on  aurait  tort  de  croire  qu'il  est  identique  à 
Vhomme  intelligible  et  de  ne  pas  se  contenter  de  ce  que, 

ëtaat  fait  de  chair,  de  muscles,  d'os,  il  a  reçu  de  son  auteur 
toute  k  perfection  que  celui-ci  pouvait  ;lui  communiquer 
pour  embellir  ces  os,  ces  muscles,  cette  chair,  et  faire  do- 

miner en  lui  la  raison  [séminale]  sur  la  matière. 

»  sine  princîpio,  qnantusque  in  eo  maneat  inteUectus,  quidve  inde 
»  in  nostram  salutem  sine  ulla  degeneratione  manaverit.  »  (S.  Au- 

gustin, De  Ordine,  II,  5.) 

^  On  trouve  les  mêmes  idées  dans  le  passage  suivant  de  S.  Au- 
gustin :  €  Et  manifestatum  est  mihi ,  quoniam  bona  sunt  quœ  cor* 

>  rumpnntur ,  quœ  neque  si  summa  bona  essent,  neque  nisi  bona 
»  essent,  corrumpi  possent  :  quia,  si  summa  bona  essent,  incor- 
>  rnptibiiia  essent  ;  si  autem  nulla  bona  essent,  quod  in  eis  corrum- 
>  peretur  non  esset.  Nocet  enim  corruptio,  et,  nisi  bonum  minueret, 
>  non  noceret.  Aut  igitur  nihii  nocet  corruptio ,  quod  fieri  non 
»  potest  ;  aut,  quod.  certissimum  est,  omnia  quœ  corrumpuntur 
>  privantur  bono.  Si  autem  omni  bono  privabuntur,  oronino  non 
»  erunt.  Si  enim  erunt  et  corrumpi  jam  non  poterunt,  meliora  erunt 
»  quia  îDcorruptibiliter  permanebunt.  Et  quid  monstruosius  quam 
>  ea  dicere  omni  bono  amisso  facta  meliora  ?  Ergo,  si  omni  bono 
»  privabuntur,  omnino  nulla  erunt.  Ergo,  quamdiu  sunt,  bona 
»  sunt.  Ergo,  qusecunque  sunt,  bona  sunt.  Malumque  illtid,  quofl 
>  quserebam  unde  esset,  non  est  substantia  ;  quia,  si  substantia 
>  esset,  bonum  esset.  Aut  enim  esset  incorruptibilis  substantia , 
:»  magnum  utique  bonum  ;  aut  substantia  corruptibilis  esset,  quœ, 
>  nisi  bona  esset,  corrumpi  non  posset.  Itaque  vidi  et  manifestatum 
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Prenons  dono  ces  propositions  comme  acobrdées,  et  par- 
tons da  là  pour  expliquer  les  difficultés  dont  nous  cher-^ 

ehons  la  solution.  Car  nous  trouverons  dans  le  monde  des 

traces  admirables  de  la  Providenoe  et  de  la  puissance  di-« 
yine  dont  il  procède. 

Considénms  d'abord  les  actions  des  âmes  qui  font  libre- 
ment le  mal,  les  actions  des  méchants  qui,  par  exemple, 

nuisent  à  des  hommes  vertueux  ou  à  d'autres  hommes  éga- 
lement méchants.  Ce  n'est  pas  à  la  Providence  qu'il  faut 

demander  raison  de  la  méchanceté  de  ces  âmes  et  en  faire 

remonter  la  responsabilité  ;  il  &ut  n'en  chercher  la  cause 
que  dans  les  déterminations  volontaires  des  âmes  ̂   Car 
nous  avons  prouvé  que  les  âmes  ont  des  mouvements  qui 

leur  sont  propres ,  qu'en  outre  ici-bas  elles  ne  sont  pas 

»  est  mihi ,  qnia  omnia  bona  ta  f ecisti ,  et  prorsus  nuUœ  substanti» 
»  sunt  quas  tu  non  fecisti.  Et  qiLoniam  non  œqualiaomniafecisti, 
>  ideo  swnt  omnia;  quia  singula  bona  sunt  et  simul  omnia  valde 
»  bona  ;  quoniam  fecit  Deus  noster  omnia  bona  vatde,  >  [Confes- 
siones,  VII,  12.)  S.  Augustin  a  reproduit  ce  raisonnement  daus  son 
traité  Du  Libre  arbitre,  III,  13. 

*  «  Credo  meminisse  tè  in  prima  disputatlone  satls  esse  comper- 
>  tum,  nuila  re  fleri  mentem  servam  libidinis  nisi  propria  voluntate  : 
*  nam  neque  a  superiore  neque  ab  œquali  eam  posse  ad  hoc  dede- 
>  eus  cogi,  quia  injustum  est  ;  neque  ab  inferiore,  quia  non  potest. 

»  Restât  igitur  ut  ejus  sit  proprias  iste  motus  quo  fruendi  yolun- 
»  tatem  ad  creaturam  a  Greatore  convertit  :  qui  motus  si  culp» 
>  deputetur,  non  est  utique  naturalis,  sed  yoluntarius  ;  in  eoque 
»  similis  est  illi  motui  quo  deorsum  versus  lapis  fertur,  quod  sicut 
»  iste  proprius  est  lapidis,  sic  ille  animi  ;  verumtamen  in  eo  dissi- 
»  miliSy  quod  in  potestate  non  habet  lapis  cbhibere  motum  quo 
»  fertur  inferius ,  animus  vero  dum  non  vult ,  non  ita  movetur  ut 
»  superioribus  neglectis  inferiora  deligat  ;  et  ideo  lapidi  naturalis 
»  est  ille  motus,  animo  vero  iste  voluntarius.  Hihc  est  quod  lapidem 
»  si  quis  dicat  peccare,  quod  pondère  suo  tendit  in  inâma,  non 
»  dicam  ipso  lapide  stolidior,  sed  profecto  démens  judicatur;  ani- 
>  mum  véro  peccati  arguimus,  quum  eum  convincimus  superioribus 
»  desertis  ad  fruendum  inferiora  prœponere.  »(S.  Augustin,  DeLi- 
bero  arHtrio,  III,  1.)  Voy.  aussi  Leibnitz,  Théodieée,  III,  S  297-327. 
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dds  âmes  pures,  maïs  des  animaux  [des  âmes  unies  à  des 

corps] ^  Or,  il  n'est  pas  étonnant  que,  se  trouyant  dans 
une  telle  condition,  elles  aient  une  vie  conforme  à  eettd 

condition  *.  En  effet,  ce  n'est  pas  la  formation  du  monde  qui 
les  a  fait  descendre  ici-bas  ;  avant  même  que  le  monde 

existât,  elles  étaient  déjà  disposées  à  en  faire  partie,  à  s'en 
occuper,  à  y  répandre  la  vie,  à  Tadministrer  et  à  y  exercer 

leur  puissance  d'une  manière  quelconque ,  soit  en  prési- 
dant au  monde  et  en  lui  communiquant  qudque  chose 

de  leur  puissance,  soit  en  y  descendant,  soit  en  agissant 

à  regard  du  monde  les  unes  d'une  façon,  et  Iqs  autres  de 
l'autre^  (car  cette  question  n'appartient  pas  au  sujet  qui 
nous  occupe  maintenant  ;  il  nous  suffit  de  montrer  que,  de 
quelque  manière  que  la  diose  ait  liei),  il  ne  faut  pas  accuser 
la  Providence). 

Mais  comment  expliquer  la  différence  que  l'on  remarque 
entre  le  sort  des  bons  et  celui  des  méchants?  Comment  se 

fait-il  que  les  premiers  soient  pauvres,  que  les  autres  soient 

riches  et  possèdentplus  qu'il  ne  faut  pour  satisfaire  leurs  be- 
soins, qu'ils  soient  puissants,  qu'ils  gouvernent  les  cités  et 

les  nations^?  Serait-ce  que  la  Providence  n'étendrait  pas 
son  action  jusqu'à  la  terre^?  JNfoUe  et  ce  qui  le  prouve,  c'est 

«  Voy.  le  livre  précédent,  §  9,  p.  17: -^«  Voy.  Enn.  IV,  Ifv.  m, 
S  12.  —  »  Voy.  Enn.  IV,  liv.  viii,  S  5.  —  *  Voy.  PMon,  De  la 
Providence  (dans  Eusèbe,  Préparatimi  évangélique,  VIII,  14)  ;  et 

Leibnite,  TModicée,  I,  g  16»  17.  —  *  C'était  la  doctrine  des  Gnos^ 
tiques  (Voy.  le  tome  I,  p.  264,  302).  C'était  anssi  celle  des  Mani-> 
chéens,  comme  nous  l'apprend  Grégoire  de  Nysse  (Catechetica 
oraiio,  7),  Néméàius  reproduit  cette  objection  dans  son  traité  De  la 
Natunre  de  Vhomme  (cb.  zuv),  et  la  combat  parles  mêmes  raisons 

que  le  fait  Plotin  ici  et  ci-dessus,  §  6.  Enfin,  S.  Augustin  la  développe 
au  début  de  son  traité  De  V  Ordre:  «  Nec  tamen  quidquam  est  quod 
»  magis  avide  expetant  quœque  optima  ingénia,  magisque  audire 
>  et  discere  studeant  qui  i^copulos  vitœ  bujus  et  prbcellâs  velut 
>  ereeto  quantum  licet  capite  inspiciont,  quam  quomodo  fiât  ut  et 
»  Deus  bumana  curet  et  tanta  in  bumanis  rébus  perversités  usque- 
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que  tout  le  reste  est  conforme  à  la  Raison  [universelle]  : 
car  les  animaux  et  les  plantes  participent  de  la  raison,  de 

la  Tiè  et  de  l'âme.  —  Mais,  si  la  Providence  étend  son  ac- 

tion jusqu'à  la  terre,  elle  n'y  domine  pas.  —  Comme  le 
monde  n'est  qu'un  seul  animal,  avancer  une  pareiUe  objec- 

tion, c'est  ressembler  à  celui  qui  prétendrait  que  la  tête  et 
le  visage  de  l'homme  sont  produits  par  la  nature,  et  que  la 
raison  y  domine,  mais  que  les  autres  membres  sont  formés 

par  d'autres  causes ,  telles  que  le  hasard  ou  la  nécessité, 
et  qu'ils  sont  mauvais  soit  par  ce  fait,  soit  par  l'impuis- 

sance de  la  nature.  Mais,  la  sagesse  et  la  piété  ne  permet- 

tent pas  de  prétendre  que  tout  n'est  pas  bien  ici-bas  et  de 
blâmer  l'œuvre  de  la  Providence. 

YIII.  Il  nous  reste  à  expliquer  comment  les  choses  sen- 

sibles sont  bonnes  et  participent  de  l'ordre ,  ou  du  moins 
comment  elles  ne  sont  pas  mauvaises. 

Dans  tout  animal,  les  parties  supérieures  »  le  visage  et 
la  tête ,  sont  les  plus  belles  ;  les  parties  moyennes  et  les 
membres  inférieurs  ne  les  égalent  pas^  Or,  les  hommes 
occupent  la  région  moyenne  et  la  région  inférieure  de 

l'univers.  Dans  la  région  supérieure  se  trouve  le  ciel  avec 
les  dieux  qui  l'habitent  :  ce  sont  eux  qui  remplissent  la 
plus  grande  partie  du  monde,  avec  la  vaste  sphère  où  ils 
résident.  La  terre  occupe  le  centre  et  semble  faire  partie 

>  qaaqae  diffusa  sit^  ut  non  divin»,  sed  ne  servili  cuiquam  pro- 
»  curationi ,  si  ei  tanta  potestas  daretur,  tribnenda  esse  videatur. 
>  Quamobrem  iilud  quasi  necessarium  iis  quibus  talia  sunt  curae 
»  credendum  dimittitur,  aut  divinam  Providentiam  non  usquein 
>  hœc  ultima  et  ima  p&rtendi^  aut  certe  mala  omnia  diyina  voluntate 
»  commîtti.  )> 

^  «  Nonne  in  corporibus  animantium  quœdam  membra,  si  sola 
>  attendas,  non  possis  attendere  ?  Tamen  ea  naturae  ordo  nec  quia 
>  necessaria  sunt  déesse  voluit ,  nec  quia  indecora  eminere  per- 
>  misit.  >  (S.  Augustin,  De  Oriine,  II,  4.)  Voy,  aussi  le  même  auteur, 
De  libero  arbitrio,  III,  23. 
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des  astres.  On  s'étonne  de  voir  Tinjustice  régner  ici-bas, 
parce  qu'on  regarde  l'homme  comme  l'être  le  plus  véné- 

rable et  le  plus  sage  de  Tunivers.  Cependant,  cet  être  si 
vénérable  ne  tient  que  le  milieu  entre  les  dieux  et  les  bêtes, 
inclinant  tantôt  vers  les  uns,  tantôt  yers  les  autres.  Certains 

hommes  ressemblent  aux  dieux,  d'autres  ressemblent  aux 
bêtes  :  mais  la  plupart  tiennent  le  milieu  entre  les  deux 
natures  ̂  

C'est  à  ceux  qui  occupent  cette  place  moyenne  que  les 
hommes  dépravés,  qui  se  rapprochent  des  bêtes  féroces, 
font  subir  leurs  rapines  et  leurs  violences.  Quoique  les 
premiers  vaillent  mieux  que  ceux  dont  ils  subissent  les 

violences,  ils  sont  cependant  dominés  par  eux  parce  qu'ils 
leur  sont  inférieurs  sous  d'autres  rapports,  qu'ils  manquent 
de  courage  et  qu'ils  ne  se  sont  pas  préparés  à  résister  aux 
attaques  *.  Si  des  enfants  qui  auraient  fortifié  leur  corps 
par  l'exercice ,  mais  qui  auraient  laissé  leur  âme  croupir 
dans  l'ignorance,  l'emportaient  à  la  lutte  sur  ceux  de  leurs 
camarades  qui  n'auraient  exercé  ni  leur  corps,  ni  leur 
âme;  s'ils  leur  ravissaient  leurs  aliments  et  leurs  habits 
moelleux,  y  aurait-il  autre  chose  à  faire  qu'à  en  riret  Com- 

ment le  législateur  aurait>-il  eu  tort  de  permettre  que  les 
vaincus  portassent  la  peine  de  leur  lâcheté  et  de  leur  mol- 

lesse, si,  négligeant  les  exercices  gymnas tiques  qui  leur 

*  Montaigne  dit  à  ce  sq|et  :  <  Ma  conscience  se  contente  de  soi, 

»  non  comme  de  la  conscience  d'un  ange  ou  d'un  cheval,  mais 
>  comme  de  la  conscience  d'un  homme.  >  {Essais,  III,  2,  p.  180, 
éd.  de  M.  J.-V.  Le  Clerc.)  Pascal  en  a  Uré  cette  pensée  :  €  L'homme 
>  n'est  ni  ange  ni  béte.  >  [Pensées,  p.  106,  éd.  de  M.  Havet.) 
—  *  Dans  son  discours  au  sénat  contre  les  complices  de  Catilina, 
le  stoïcien  Caton  d'Utique  développe  une  idée  analogue  :  c  Fer 
>  Deos  immortales,  vos  ego  appello  qui  semperdomos,  villas, 
>  signa,  tabulas  vestras,  pluris  quam  rempublicamfecistis  ;  si  ista, 
»  cujuscunque  modi  sint,  retinere  ;  si  voluptatibus  vestris  otium 
»  prœbere  vullis,  expergiscimini  aliquando  et  capessite  rempubii- 
»  cam.  >  (SaUuste^  Coniuratian  de  Capilma,  52.) 
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étaient  enseignés,  ils  n'ont  pas  craint.de  devenir  par  leur 
inertie,  leur  mollesse  et  leur  paresse,  comme  de  grasses 
brebis  destinées  à  être  la  proie  des  loups  f  Quant  à  ceux 
qui  commettent  ces  rapines  et  ces  violences,  ils  en  sont 

punis,  d'abord  en  ce  qu'ils  sont  des  loups  et  des  êtres  mal- 
Élisants,  ensuite,  en  ce  qu'ils  subissent  nécessairement 
[dans  cette  existence  ou  dans  une  autre]  les  conséquences 

de  leurs  mauvaises  actions  ̂   :  car  les  hommes  qui  ont  été 
méchants  ici-bas  ne  meurent  pas  tout  entiers  [quand  leur 
âme  est  séparée  de  leur  corps].  Of ,  dans  les  choses  qui 
sont  réglées  par  la  nature  et  la  raison,  toujours  ce  qui  suit 
est  le  résultat  de  ce  qui  précède  :  le  mal  engendre  le  mal  9 

comme  le  bien  engendre  le  bien.  Mais  l'arène  de  la  vie  dif- 
fère d'un  gymnase,  où  les  luttes  ne  sont  que  des  jeux.  Il 

faut  alors  que  les  enfants  dont  nous  v«ions  de  parler  et  que 
npus  avons  divisés  en  deux  classes,  après  avoir  tous  égale- 

ment grandi  dans  l'ignorance,  se  préparent  à  combattre^ 
prennent  des  armes,  et  déploient  plus  d'énergie  que  dans  les 
exercices  du  gymnase.  Or,  les  uns  sont  bien  armés,  les  autres 
ne  le  sont  pas  :  les  premiers  doivent  donc  triompher.  Dieu 

ne  doit  pas  combattre  pour  les  lâches  :  caria  loi  veut  qu'à  la 
guerre  on  sauve  sa  vie  par  la  valeur  et  non  par  les  prières** 

€e  n'est  point  davantage  par  des  prières  qu'on  obtient  leg 
fruits  4b  la  terre,  c'est  par  le  travail.  On  ne  se  porte  pas  bien 
non  plus  sans  prendre  aucun  soin  de  sa  santé.  Il  ne  faut 
donc  pas  se  plaindre  que  les  méchants  aient  une  plu/i  riche 

récolte,  s'ils  cultivent  mieux  la  terre*.  N'est-ce  pas  enfin  une 

•  Voy.  Platon,  République,  liv.  X,  etc.—»  Caton  dit  encore  dans 
le  dfscoars  déjà  cité  :  <  Non  TOtis  neque  supplidis  muliebribus 
»  auxîlîa  Deorum  parantur  :  Tîgilando ,  agendo,  bene  consu- 
»  lendo  prospère  omnia  cédant  :  nbi  socordiœ  tête  atque  ignavi» 
>  tradideris,  neqnidquam  Deos  implores,  frati  infestique  sont.  > 
—  >  «  Souviens-toi  que  tu  ne  peux  pas,  en  ne  faisant  rien  pour  ac- 
>  quérir  les  choses  étrangères,  en  obtenir  autant  que  les  antres. 

>  Comment,  en  effet,  celui  qui  ne  frappe  pas  aux  portes  d'un  grand 
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chose  ridicule  que  de  vouloir,  dans  la  conduite  ordinaire  de 

la  vie,  n'écouter  que  son  caprice,  en  ne  faisant  rien  comme 
le  prescrivent  les  dieux,  et  de  se  borner  à  leur  demander 
uniquement  sa  conservation,  s&ns  accomplir  aucun  des 
actes  desquels  ceux-ci  ont  voulu  que  notre  conservation 

dépendît'? Mieux  vaudrait  être  mort  que  de  vitre  en  se  mettant  ainsi 

en  contradiction  avec  les  lois  qui  régissent  l'univers.  Si , 
quand  les  hommes  sont  en  opposition  avec  ces  lois,  la  Pro- 

vidence divine  conservait  la  paix  au  milieu  de  toutes  les 

folies  et  de  tous  les  vices,  elle  mériterait  d'être  accusée 
de  négligence  pour  laisser  ainsi  prévaloir  le  mal.  Les  mé- 

chants ne  dominent  que  par  l'effet  de  la  lâcheté  de  ceux 
qui  leur  obéissent  :  il  est  plus  juste  qu'il  en  soit  ainsi 
qu'autrement. 

IX.  Il  ne  faut  pas  en  effet  étendre  l'action  de  la  Providence 
au  point  de  supprimer  notre  propre  action*.  Car  si  îa  Provi- 

dence faisait  tout,  s'il  n'y  avait  qu'elle,  elle  serait  anéantie. 
A  quoi  s' appliquerait-elle  en  effetî  II  n'y  aurait  plus  que  la 
Divinité.  Assurément,  il  est  incontestable  que  la  Divinité 

existe  et  qu'elle  étend  son  action  sur  les  autres  êtres  ;  mais 
elle  ne  les  supprime  pas.  Elle  s'approche  de  l'homme,  par 
exemple,  et  elle  conserve  en  lui  ce  qui  le  constitue,  c'est-à- 
dire  qu'elle  le  fait  vivre  conformément  à  la  loi  de  la  Provi- 

>  obtiendrait-tl  autant  de  lui  que  celui  qui  les  assiège  7  celui  qui 
B  ne  l'escorte  pas ,  que  celui  qui  lui  fait  cortège  7  celui  qui  ne  le 
•  loue  pas,  que  celui  qui  le  flatte  7  Tu  seras  donc  injuste  et  insa- 

j>  tiable  si,  sans  payer  ces  avantages  d'aucune  des  choses  par  les- 
»  quelles  on  les  achète,  tu  veux  les  avoir  gratis,  etc.  »  (Épictëte, 
Manuel,  §  31,  Irad.  de  M.  Chédieu.) 

'  Hercule  veut  qu'on  se  remue  ; 
Puis  il  aide  les  gens... 

Aide-toi,  le  ciel  t'aidera. 
(Lafontaine,  VI,  18.) 

*  Voy.  Gonnade,  De  la  Providence,  p.  18. 
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dence,  elle  lui  fait  accomplir  ce  que  cette  loi  ordonne.  Or 
cette  loi  oixlonne  que  la  vie  des  hommes  qui  sont  devenus 

vertueux  soit  bonne  ici-bas  et  après  leur  mort,  que  les 

mâchants  aient  un  sort  contraire  ̂   Il  n'est  pas  permis  de 
demander  qu'il  y  ait  des  hommes  qui  s'oublient  eux- 
mêmes  pour  venir  sauver  les  méchants,  lors  même  que 
ces  derniers  adresseraient  des  vœux  à  la  Divinité.  Il  ne 

faut  pas  admettre  non  plus  que  les  dieux  renoncent  à  leur 
existence  bienheureuse  pour  venir  administrer  nos  af- 

faires ,  ni  que  les  hommes  vertueux ,  dont  la, vie  est  sainte 
et  supérieure  à  la  condition  humaine ,  veuillent  gouverner 

les  méchants  :  car  ceux-ci  ne  se  sont  jamais  occupés  de 
faire  parvenir  les  bons  au  gouvernement  des  autres  hommes 

et  d'être  bons  eux-mêmes  '  :  ils  sont  même  jaloux  de  l'homme 
qui  est  bon  par  lui-même  ;  il  y  aurait  en  effet  plus  de  gens 

de  bien  9  si  l'on  prenait  pour  chefe  les  hommes  vertueux. 
L'homme  n'est  donc  pas  l'être  le  meilleur  de  l'univers  :  il 

occupe,  coitformément  à  son  choix,  un  rang  intermédiaire. 

Cependant ,  dans  la  place  qu'il  occupe ,  il  n'est  pas  aban- 
dpnné  de  la  Providence  ;  elle  le  ramène  toujours  aux  choses 

divines  par  le^  mille  moyens  dont  elle  dispose  pour  faire  pré- 

valoir la  vertu  ̂   Aussi  les  hommes  n'ont-ils  jamais  perdu  la 

&  «  Quia  nemo  superat  leges  omnipotentis  Greatoris,  Aon  sinîtur 
>  anima  non  reddere  debitum.  Aut  enim  reddit  debitum  bene  utendo 

-»  quod  accipit ,  aut  reddit  amittendo  quo  bene  uti  noluit.  Itaque, 
»  si  non  reddit  faciendo  justitiam,  reddit  patiendo  miseriam.  > 

(S.  Augustin,  J?e  Libero  arhUrio,  HI,  15.)  —  *  Voy.  Platon,  Répiir- 
blique,  liv.  VI,  p.  39  de  la  traduction  de  M.  Cousin.  On  retrouve 

d'ailleurs  encore  cette  idée  dans  le  discours  de  Caton  que  nous 
avons  déjà  cité  :  <  Inter  benos  et  malum  discrimen  nullum  ;  omnia 
»  virtutis  prœmia  ambitio  possidet    Eo  fit  ut  impetus  fiât  in 

»  vacuam  rempublicam.  >  —  '  «  Habet  illa  [creatura]  sublimis  per- 
»  petuam  beatitudînem  suam,  in  perpetuum  fruens  Greatore  suo, 
>  quam  perpétua  tenendse  justitiœ  voluntate  promeretur.  Habet 
>  deinde  ordinem  suum  etiam  illa  peccatrix,  amissa  in  peccatis 
»  beatitudine,  sed  non  dimissa  recuperandœ  beatitudinis  facultate. 
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qualité  d'êtres  raisonnables  et  participent-ils  toujours  en 
quelque  degré  à  la  sagesse,  à  Fintelligence,  à  Fart»  à  la 
justice  qui  règle  leurs  rapports  mutuels.  Même  quand  on 

fait  tort  à  un  autre,  on  croit  encore  qu'on  agit  justement  à 
son  égard  et  qu'on  le  traite  selon  son  mérite  ̂   L'homme  est 
du  reste  une  belle  créature,  aussi  belle  qu'il  pouvait  l'être, 
et,  par  le  rôle  qu'il  joue  dans  l'univers ,  il  est  supérieur  à 
tous  les  animaux  qui  vivent  ici-bas. 

Iful  esprit  sensé  ne  saurait  se  plaindre  de  l'existence  des 
animaux  inférieurs  à  l'homme ,  s'ils  contribuent  d'ailleurs 
à  embellir  l'univers.  Ne  serait-il  pas  ridicule  de  se  plaindre 
de  ce  que  quelqu'un  d'entre  eux  mord  les  hommes,  comme 
si  ceux-ci  devaient  vivre  dans  une  complète  sécurité  •  f 
L'existence  de  ces  animaux  est  nécessaire  :  elle  nous  pro-« 
cure  des  avantages,  soit  évidents,  soit  inconnus  encore, 

mais  que  le  temps  fait  découvrir.  Ainsi,  il  n'y  a  rien  d'inu- 
tile dajis  les  animaux,  soit  par  rapport  à  eux,  soit  par  rap- 

port à  rhomme  ^  Il  est  encore  ridicule  de  se  plaindre 

que  beaucoup  d'animaux  soient  sauvages,  quand  il  y  a  des 
hommes  même  qui  le  sont  ;  si  beaucoup  d'animaux  ne 

»  Quae  profecto  superat  eam,  quam  peccandi  perpétua  yoluntas 
>  tenet  ;  inter  quam  et  illam  priorem  permanentem  in  voluntate 
>  jostîtiœ,  bœc  medietatem  quamdam  demonstrat,  quœ  pœnitendi 
>  humilitate  altitudinem  suam  recipit.  >  (S.  Augustin,  DeLibero 
>  arbitrio,  III,  5.) 

*  «  Si  les  hommes  font  le  mal,  éyidemment  c'est  malgré  eux  et 
>  par  ignorance  :  car  c'est  malgré  elle  qu'une  âme  se  prive  soit  de 
>  la  vérité,  soit  de  la  vertu,  laqueUe  traite  chacun  selon  son  mérite. 

>  C'est  pour  cela  qu'ils  souffrent  impatiemment  qu'on  les  appelle 
»  injustes,  ingrats,  avares,  en  un  mot  gens  malfaisants  pour  le 
»  prochain.  >  (Marc-Aurèle,  Pensées,  XI,  §  18,  trad.  de  M.  Pierron.) 
^  s  Voy,  le  passage  de  S.  Augustin  que  nous  avons  cité  dans  le 
tome  I,  p.  278,  note  2,  et  le  passage  de  Maimonide  qui  se  trouve 

dans  la  Thëodicée  de  Leîbnitz  (III,  §  262).  —  »  Voy,  t.  I,  p.  192. 
Vùy,  aussi,  dans  le  De  natfu/ra  Deort^m  (III,  63-64),  le  morceau  où 
Cicèron  fait  expliquer  au  stoïcien  Balbus  le  rôle  des  planter  et  des 
animaux  dans  la  création. 
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sont  pas  BoumiB  à  l'homine  »  s'ils  se  défendent  contre  lui, 
qu'y  a-'t-il  là  d'étonnant^ T 

X.  Mais  [dira-t-on],  si  les  hommes  ne  sont  méchants  que 

malgré  eux  et  involontairement*,  on  ne  saurait  dire  que 
ceux  qui  commettent  des  injustices  et  ceux  qui  les  souf- 

frent soient  responsables  [les  uns  de  leur  férocité  et  leà 

autres  de  leur  lâcheté  ']  •  Si  la  méchanceté  des  premiers  [ainsi 
que  la  lâcheté  des  autres]  est  produite  nécessairement  par  le 

cours  des  astres  ou  par  l'action  d'un  principe  dont  elle  n'est 
que  l'effet  I  elle  s'explique  par  des  causes  physiques.  Mais 
si  c'est  la  Raison  même  de  l'univers  qui  produit  de  pareilles 
choses»  comment  ne  commet-elle  pas  là  une  injustice  f 

Les  actes  injustes  sont  involontahres  en  ce  sens  seule- 

ment qu'on  n'a  point  la  volonté  de  commettre  une  iaute  ; 
mais  cette  circonstance  n'empêche  pas  que  l'on  n'agisse 
spontanément  S  Or ,  quand  on  agit  spontanément,  on  est 

*  Voy.  Philon,  Dé  la  Providence  {de^ns  Ëusèbe,  Préparation  (tan- 
géHque,  VlII,  14.)  —  •  Seldn  Platon  et  les  Stoïciens,  le  vice  est 
inyolontaire.  Voici  comment  Marc-Aurèle  s'exprime  à  ce  sujet  : 
«  Cest  toujou/rs  malgré  elle,  dit  Platon  [dans  le  Sophiste  et  le  Pro^ 

»  tagoras]^  qu'une  dme  est  privés  de  la  vérité.  Par  conséquent» 
»  c'est  malgré  elle  qu'elle  est  priyée  de  la  jastice,  de  la  tempérance, 
>  de  la  bienveillance,  des  autres  vertus.  Tu  dois  continuellement  te 
»  souvenir  de  ce  principe;  cette  pensée  te  rendra  plus  doux  envers 
»  les  autres  hommes.  >  (Pensées,  VII,  §  63.)—  *  Voy,  ci-dessus,  g  8. 
^  4  «  Quomodo  voluntate  quis^ue  miseram  vitam  patitur,  quum 
»  omnind  nemo  velit  misère  vivere  ?  Âut  quomodo  voluntate  beatam 
»  vitam  consequitur  bomo,  quum  tam  multi  miseri  sint  et  beat! 
>  omnes  esse  velint?  An  eo  evenit  quod  aliud  est  velle  bené  aut 
>  maie,  aliud  mereri  aliquid  per  bonam  aut  malam  voluntatem  ? 
»  Nam  illi  quibeati  sunt,  quos  etiambonos  esse  oportet,  non  prop- 
»  terea  sunt  beati  quia  béate  vivere.  voluerunt  (n^m  hoc  volunt  ctiam 
»  mali),  sed  quia  recte,  quod  mali  nolunt...ltaque,  quum  .dicimus 
>  voluntate  homines  esse  miseros ,  non  ideo  didmils  quod  miseii 
»  esse  velint,  sed  quod  in  ea  voluntate  sunt,  quam  etiam  eis  invitis 
>  miseria  sequatur  necesse  est.  »  (S.  Augustin,  De  Libero  atbitrio, 
1, 14.  ) 
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res{K>n9able  de  la  Atute  ;  on  ne  serait  pas  i^onsable  de  la 

faute ,  8i  ron  n'était  pas  auteur  de  l'acte.  SI  Ton  dit  que 
Jes  méchants  le  sont  nécessairement,  cela  ne  signifie  pas 
qu'ils  subissent  une  contrainte  extérieure ,  mais  que  la 
méchanceté  constitue  leur  caractère  ̂   Quant  à  l'influence 
du  cours  des  astres ,  elle  ne  détruit  pas  notre  liberté  *  : 
car,  si  tout  acte  était  déterminé  en  nous  par  l'influence 
extérieure  de  tels  agents ,  tout  se  passerait  comme  ces 
agents  le  désireraient;  par  conséquent,  les  hommes  ne 

feraient  pas  d'actes  contraires  à  la  volonté  de  ces  agents, 
n  n'y  aurait  pas  d'impies  si  les  dieux  seuls  étaient  les  au-^ 
teurs  de  tous  nos  actes  ;  donc  l'impiété  provient  des  hom-* 
tues'.  Nous  admettons  que,  la  cause  étant  donnée,  les 

<  La  pensée  de  Plotin  est  que  les  méchants  sont  tels  par  stiltd 
d'âne  habitude  qa*ils  ont  contractée  et  qu'il  dépendait  d'eux  de 
ne  pas  contracter.  La  même  idée  est  exprimée  plus  clairement 
dans  le  passage  suivant  de  Némésius  :  <  Les  vices  ne  résultent  pas 

»  des  facultés,  mais  des  habitudes  et  de  la  préférence.  Ce  n'est  pas 
»  la  faculté  [de  mentir  ou  de  dire  la  vérité,  de  vivre  avec  intempé- 
»  rance  ou  avec  tempérance]  qui  nous  rend  menteurs  et  intempé- 
»  rants,  mais  c'est  la  préférence.  Puis  donc  que  le  vice  n'est  pas 
»  une  faculté,  mais  une  habitude,  nous  ne  devons  pas  attribuer  nos 
»  vices  à  Tanteur  de  nos  facultés,  mais  seulement  à  nos  habitudes, 
»  dont  nous  sommes  nous-mêmes  les  principes  et  les  causes  volon* 
»  taires.  Car  nous  pouvions,  par  nos  efforts,  contracter  de  bonnes 

>  habitudes  au  lieu  d'en  contracter  de  mauvaises.  »  {Dé  la  Nature 
d» l'homme,  ch. xit, p.  289  de  la  trad.  de  M.  Thibault.)-- *  Vay.  1. 1, 
p.  187.  ̂   *  c  A  quelle  cause  attribuerons*nous  donc  les  actions  des 

»  hommes,  si  l'homme  n'est  pas  la  cause  et  le  principe  de  ce  qu'il  fait? 
>  D'abord  on  ne  peut  attribuer  à  Dieu  les  actions  impies  et  injustes. 
»  On  ne  peut  pas  non  plus  les  attribuer  à  la  nécessité  :  car  elles  ne 
>  sont  pas  du  nombre  des  choses  qui  ont  toujours  lieu  de  la  même 
>  manière  ;  ni  à  la  fatalité  :  car  la  fatalité  a  pour  objet  les  choses 
>  nécessaires  et  non  les  contingentes  ;  ni  à  la  nature  :  eu*  la  na-> 
>  ture  ne  produit  que  les  animaux  et  les  plantes;  ni  à  la  fortune  : 
>  car  les  actions  des  hommes  ne  sont  pas  des  chosesrares  et  inatten- 
»  dues  ;  ni  au  hasard  :  car  l'œuvre  du  hasard  ne  consiste  que  dans 
»  ce  qui  arrive  par  les  êtres  inanimés  ou  par  les  êtres  irraisonnables. 
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effets  s'en  suivent,  pourvu  que  l'on  embrasse  toute  la  série 
des  causes.  Or  l'homme  est  une  cause  ;  il  fait  donc  le  bien 
par  sa  propre  nature,  et  il  constitue  ime  cause  libre. 

H.  Est-il  vrai  que  toutes  choses  sont  produites  par  la 

nécessité  et  par  l'enchainemènt  naturel  des  causes  et  des 
effetsS  et  qu'elles  sont,  de  cette  manière,  aussi  bonnes  que 
possible  ?  —  Non  t  c'est  la  Raisjon  qui ,  en  gouvernant  le 
monde,  produit  toutes  choses  [en  ce  sens  qu'elle  en  ren- 

ferme les  raisons'],  et  qui  veut  qu'elles  soient  telles  qu'elles 
sont  ;  c'est  elle  qui  produit  conformément  à  sa  nature  ration- 

nelle ce  qu'on  appelle  des  maux,  parce  qu'elle  ne  veut  pas 
que  tout  soit  également  bon.  Un  artiste  ne  couvre  pas  d'yeux 
le  corps  de  l'animal  qu'il  représente'.  De  même  la  Raison 
ne  s'est  pas  bornée  à  faire  des  dieux  ;  elle  a  produit  au-des- 

sous d'eux  des  démons ,  puis  des  hommes ,  puis  des  bêtes , 
non  par  envie  *,  mais  parce  que  son  essence  rationnelle  con- 

tient une  variété  intellectuelle  [c'est-à-dire  contient  les  r air- 
sons  de  tous  les  êtres  divers]  ̂   Nous  ressemblons  à  ces 

>  On  ne  peut  donc  attribuer  les  actes  de  rhomme  qu'à  lui  seul  : 
>  c*est  lui  qui  en  est  le  principe^  et  il  les  fait  librement.  >  (Némé- 
sius,  De  la  Nature  de  l'homme,  eh.  xxxix»  p.  224  [de  la  trad.  de 
M.  Tbibault.)  S.  Augustin  dit  sur  le  même  sv^et  :  «  Qnod  si  neque  sua 
»  neque  aliéna  natura  quispeccare  eogitur,  restât  ut  propria  volun- 
»  tate  peccetur.  Quod  si  tribuere  volueris  Greatori,  peccantem  pur- 
>  gabis  qui  nihil  prseter  sui  Gonditoris  instituta  commisit,  qui ,  si 
>  recte  defenditur,  non  peccavit.  Non  est  ergo  quod  trlbuas  Gondi- 
>  tori...  (Hnnino  igitur  non  invenio,  nec  inveniri  posse  et  prorsus 
»  non  esse  confirmOf  quomodo  tribuantur  peccata  Greatori  nostro 
>  Deo.  »  (De  Libero  arbitrio,  Ul,  16.) 

Voy.  le  livre  préeédent,  §  7.  —  •  Voy.  1. 1,  p.  190.  —  »  Cette 

coneeption  d'un  corps  tout  couvert  d*yeux  est  une  image  orientale. 
On  la  trouve  dans  Y  Apocalypse  de  S.  Jean  (IV,  6):  c  et  quatuor 
aivmaliaplena  oculis  anteet  rétro.  >  —  *  Voy.  le  passage  du  Timée 
cité  dans  les  Éclaircissements  sur  ce  livre,  à  la  fin  du  volume. 

—  *  c  Non  est  vera  ratio ,  sed  invida  infirmitas ,  quum  aliquid  me- 
»  lins  faciendum  fuisse  cogitavcris ,  jam  nihil  inferius  veile  fieri, 
»  tanquam  si  perspecto  cœlo  nolles  terram  factam  esse  ;  inique 
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hommes  qui  ignorent  la  peinture  et  qui  blâment  Fartiste 

d'ayoir  mis  des  ombres  daus  son  tableau:  cependant  il  n'a 
fait  qu'y  répartir  convenablement  la  lumière  K  De  même , 
les  États  bien  réglés  ne  sont  pas  composés  d'ordres  égaux. 
Enfin,  on  ne  condamne  pas  une  tragédie  parce  qu'on  y  yoit 
paraître  d'autres  personnages  que  des  héros,  un  esclave, 

>  omnîno.  Recte  enim  reprehenderes  si  prastermisso  eœlo  (erram 
»  factam  videres ,  quoniam  diceres  ita  eam  fleri  debuisse  siculi 
»  passes  cogitare  cœlum.  Quum  ergo  etiam  illud  ad  cujos  speciem 
»  Yolebas  terrain  perducere  factnm  esse  perspiceres,  non  autem  hoc 
>  terrain,  sed  cœlum  vocari,  credo  quod,  re  neliore  non  fraudatus, 
>  ut  inferior  quoque  aliqua  fleret  et  terra  esset,  nequaquam  invi- 
»  dere  deberes...  Neque  ta  potes  aliqoid  melins  in  creatnra  cogi- 
»  tare  qnod  creaturœ  artiflcem  fugerit.  Humana  quippe  anima, 
»  divinis  ex  quibus  pendet  connexa  rationibiis ,  quum   dicit  : 
>  melius  hoc  fleret  quam  illud ,  si  verum  dicit  et  videt  quod 
»  dicit,  in  illis  quibus  connexa  est  rationibus  Tidet.  Gredat  ergo 
>  Deum  fecisse  quod  yera  ratione  ab  eo  faciendum  fuisse  cogno- 
»  yit,  etiam  si  hoc  in  rébus  factis  non  yidet.  Non  enim  cogitatione 
>  Tideret  fuisse  faciendum  nisi  in  iis  rationibus  quibvs  facta  sunt 
»  omnia,  >  (S.  Augustin,  De  Libero  arbilrio,  III,  5.) 

*  Fénelon,  dans  son  traité  De  l'Existence  de  Dieu  {ï,  ch.  3),  a 
développé  les  comparaisons  dont  se  sert  ici  Piotin  :  <  On  ne  Juge  les 

»  ouvrages  des  hommes  qu'en  examinant  le  total  :  chaque  partie  ne 
»  doit  pas  avoir  toute  perfection,  mais  seulement  celle  qui  lui  con- 
»  vient  dans  Tordre  et  dans  la  proportion  des  différentes  parties 
»  qui  composent  le  tout.  Dans  le  corps  humain,  il  ne  faut  pas  que 
»  tous  les  membres  soient  des  yeux  ;  il  faut  aussi  des  pfeds  et  des 

>  mains.  Dans  l'univers,  il  faut  un  soleil  pour  le  jour;  mais  il  faut 
>  aussi  une  lune  pour  la  nuit.  C'est  ainsi  qu'il  faut  Juger  de  chaque 
>  partie  par  rapport  au  tout;  toute  autre  vue  est  courte  et  trom« 

>  pense...  Gpncluons-nous  qu'un  ouvrage  de  peinture  est  fait  par 
>  le  hasard,  quand  on  y  remarque  des  ombres,  ou  même  quelques 
>  négligences  de  pinceau?  Le  peintre,  dit-on,  aurait  pu  finir  da- 
»  Tantage  ces  carnations,  ces  draperies,  ces  lointains.  Il  est  vrai 

>  que  ce  tableau  n'est  point  parfait  selon  les  règles  ;  mais  quelle 
y  foUe  ce  serait  de  dire  :  Ce  tableau  n*est  point  absolument  parfait; 
>  donc  ce  n'est  qu'un  amas  de  couleurs  formé  par  le  hasard,  et  la 
»  main  d'aucun  peintre  n'y  a  travaillé.  » 
n.  h 
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par  exemple,  un  pÂysan  qui  parle  mal  :  ce  serait  détruire 

la  bçauté  de  la  composition  que  de  retrancher  ces  person- 
nages inférieurs  et  toutes  les  parties  où  ils  figurent  ̂  

XII.  Puisque  c'est  la  Raison  [du  monde]  qui  a  produit 
toutes  chose;»  en  s'alliant  à  la  matière'  et  en  conservant  sa 

nature  propre,  qui  est  d'être  composée  de  parties  différentes, 
et  d'être  déterminée  par  le  principe  dont  elle  procède  [c'est- 
à-dire  par  l'Intelligence] ,  l'œuvre  que  la  Raison  a  produite 
dans  ces  conditions  ne  saurait  être  surpassée  en  beauté. 
En  effet,  la  liaison  [du  moi^de]  ne  pouvait  être  composée 
de  parties  ho^nogènes  et  semblables  ;  il  ne  faut  donc  pas 

l'accuser  parce  qu'elle  est  toutes  choses  et  que  chacune  de 
ses  parties  diffère  des  autres'.  Si  elle  avait  introduit  dans  le 

monde  des  choses  qu'elle  ne  renfermât  pas  auparavant  dstns 

son  sein,  des  âmesps^r  exejnplça  qu'elle  le?  eût  forcées  d'en- 
trer dans  Tordre  du  iponde  sans  tenir  compte  deleur  nature 

et  qu'elle  eût  fait  déchoir  beaucoup  d'entre  elles,  elle  serait 
certainement  blâmable.  Aussi  faut-il  admettre  que  les  âmes 

sont  des  parties  de  la  Raison  et  que  celle-ci  les  met  en  har- 
monie avec  le  monde  sans  les  faire  déchoir,  en  assignant 

à  chacune  4'elles  la  place  qui  lui  convient  \ 

f  Gbrysippe  disait  :  «  Gomme^  les  comédies  ont  quelquefois  des 
m  yer^  ridicules  ̂   des  plaisanteries  qni  ne  valent  rieù  en  elles- 
>  piémes,  et  qu}  néanmoins  donnent  quelque  grâce  de  plus  au 
>  poëme  ;  de  même  le  vice  est  certainement  condamnable  en  lui- 
»  piéme,  mais  iln'est  pas  Inutile  relatircment  au  reste  des  choses.  » 
(PlutarquCi  J)e  Commim,  notU.  adv,  Stoicos,  13.)  La  même  pensée 
se  trouve  aussi  dans  S.  Augustin  :  «  Solcecismos  et  barbarismes  quos 
»  VQcant,  poet»  ad«imaverunt,  qu»  sQbemala  et  metaplasmos  mu- 
»  tatis  appeUare  nominibus  quam  manifesta  vitia  fugere  maiuerunt. 
»  Detrabe  tamei^  ifita  carminibiis,  auavissîma  condimeiita  desidera- 
ik  bimus^  >  (De  Ordme,  (I,  4)  —  >  Voy.  t.  1,  p.  190  :  «  Toutes  les 
»  choses  forment  un  en^f^ble  harmonieux  parce  qu'elles  provien- 
»  peqt  Uk^t  à  \^  fois  de  la  matière  et  des  raisons  qui  les  engen- 
♦  drent.  >—  *Voy.  ci-aprés^g  161,  --4  f  Nec  tibî  occurrerit  perfecta 
»  uniyersitas^nisi  ubi  majora  sic  pr^stp  smitj  ut  minora  non  desint  i 
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Xni.  n  y  a  encore  une  considération  qu'il  ne  faut  pas 
mépriser,  c'est  qu'il  ne  suEQt  pas  d'examiner  uniquement 
le  présent,  qu'on  doit  tenir  compte  aussi  des  périodes  pas- 

sées et  de  l'avenir  afin  d'y  voir  s'exercer  la  justice  distri- 
butive  de  la  divinité'.  Elle  fait  esclaves  ceux  qui  ont  été 
maîtres  dans  une  \ie  antérieure,  s'ils  ont  abusé  de  leur 
pouvoir;  el  ce  cliangement  leur  est  utile'. Elle  reud pauvres 
ceux  qui  ont  mal  employé  leurs  richesses  :  car  la  pauvreté 
sert  mûmo  aux  gens  vertueux.  Bc  même,  ceux  qui  ont  tué 

sont  tués  à  leur  tour;  celui  qui  commet  l'homicide  agit  in- 
justement, mais  celui  qui  en  est  victime  souffre  justement  '. 

>  sic  ctiam  dilTerentifis  animarum  cogiles ,  in  quibiis  Iioc  quoque 
>  invcnies  ut  misËriam,  quam  doles,  ad  id  quoque  valere  cognoscag 
>  u(  univcrsiialis  perfecUoni  ncc  illae  desint  aoimte  quœ  miserce 
>  fieri  ddbuerunt,   quia  peccalrices  esse  voluerunl,  lantumque 
>  abest  u(  Deus  [aies  facerc  non  dobueril,  ut  eliam  esteras  crea- 
>  turas  laudabiliter  feccrit  longe  infcriores  animis  miseris.  i  (&  Au- 
gustin.  Oe  Lihcro  arbitrio,  III,  9.)  foy.  encore  ci-après,  §  17,p,  65. 

*  a  Si  des  caractères  d'écriture  étaient  d'une  grandeur  immense, 
>  cliaque  caractère  regardé  de  prés  occuperait  toute  la  vue  d'un 
»  homme,  H  ne  pourrait  en  apercevoir  qu'un  seul  à  la  fois,  et  il  ne 
>  pourrait  lire,  c'est-à-dire  assembler  les  lettres  et  découvrir  le 
>  sens  de  tous  ces  caractères  rassemblés.  Il  en  est  de  même  des 

>  grands  traits  que  la  Trovidence  nous  forme  dans  la  conduite  du 

I  monde  entier  pendant  la  longue  suite  des  siècles.  lE  n'y  a  que  le 
>  tout  qui  soit  intelligible,  et  le  tout  est  trop  vaste  pour  être  vu  de 
*  prés.  Chaque  événement  est  comme  un  caractère  particulier  qui 
1  est  trop  grand  pour  la  petitesse  de  nos  organes,  et  qui  ne  gi- 

>  gniiic  rien  s'il  est  séparé  des  autres.  Quand  nous  verrons  en  Dieu 
'<  h  la  lin  des  siècles,  dans  sou  vrai  point  de  vue,  le  total  des  évé- 

»  nements  du  genre  humain,  depuis  le  premier  jusqu'au  dernier 
»  jour  de  l'univers ,  et  leurs  proportions  par  rapport  aux  dessoios 
>  de  Dieu,  nous  nous  écrierons  :  Seigneur,  il  n'y  a  que  vous  de  juste 
>  etde  sage.  »  (Fénelou,  De  l'Exinlmce  de  Dieu,  1,  ch.  3.)  —  ̂   Plotin 
s'appuie  ici  sur  la  doctrine  de  la  métempsycose  (t.  1,  p.  385).  t,cs 
mèmesidéesou  télé  reproduites  avecplus  de  développement  par  Pro- 
ci\is{DedecemD'ubUatiojifibuscirc(iPrûmdenliavi,  58;  1. 1,  p.  163). 
—  '  Némésius  a  développé  cette  idée  dans  son  traité  De  la  Halwr 
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Ainsi,  il  y  a  harmonie  entre  la  disposition  de  Thomme 
qui  est  maltraité  et  la  disposition  de  celui  qui  le  maltraite 

comme  il  le  méritait.  Ce  n'est  pas  par  hasard  qu'un  homme 
devient  esclave,  est  fait  prisonnier  ou  est  déshonoré.  Il 

a  commis  lui-même  les  violences  qu'il  subit  k  son  tour. 
Celui  qui  a  tué  sa  mère  sera  tué  par  son  fils  ;  celui  qui  a 
violé  une  femme  deviendra  femme  pour  être  à  son  tour 

victime  d^un  viol.  De  là  vient  la  parole  divine  appelée 

Adrastée  (e$«a  (fnti-n  Kipcâmia]  *  :  car  l'ordre  {dtdxo^iç)  dont 

de  Vhomme  (ch.  xuv,  p.  369  de  la  trad.  de  M.  Thibault)  :  «  Pour*- 
quoi  les  hommes  de  bien  sont-ils  mis  à  mort  ii^astement  et  sont- 

ils  égorgés  sans  motifs  ?  Si  c^est  injustement,  pourquoi  la  Provi- 
dence, qui  est  juste,  ne  Fa-t-elle  pas  empêché  7  Si  c'est  justement, 

les  meurtriers  ne  sont  donc  pas  coupables  7  Nous  répondrons  à 
cela  que  le  meurtrier  a  commis  une  action  injuste ,  et  que  celui 
qui  a  été  mis  à  mort  a  souffert  justement  ou  utilement  :  juste- 

ment ,  si  c'est  à  cause  de  quelques  mauvaises  actions  qui  nous 
sont  inconnues  ;  utilement,  si  c'est  parce  que  la  Providence  a 
prévu  qu'il  ferait  dans  la  suite  de  mauvaises  actions.  Socrate  et 
les  saints  nous  en  fournissent  des  exemples.  Quant  au  meurtrier, 

il  est  criminel  :  car  il  n'a  pas  donné  la  mort  par  les  motife  que 
nous  venons  de  dire,  et  il  n'avait  pas  le  droit  de  la  donner,  mais 
il  y  a  été  porté  par  des  motifs  coupables...  On  doit  raisonner  de 
la  même  manière  au  siget  de  ceux  qui  tuent  leurs  ennemis  ou 
qui  les  font  prisonniers  et  qui  les  soumettent  ensuite  aux  plus 
durs  traitements  ;  au  siyet  de  ceux  qui,  poussés  par  leur  cupi- 

dité, dépouillent  les  autres  de  ce  qu'ils  possèdent.  En  effet,  il  est 
vraisemblable  que  ceux  qui  ont  été  dépouillés  l'ont  été  pourtour 
avantage  ;  mais  ceux  qui  leur  ont  dérobé  leurs  biens  n'en  sont 
pas  mpîns  injustes  :  car  ils  les  ont  dépouillés,  non  pas  pour  leur 

rendre  service,  mais  parce  qu'ils  ont  été  poussés  à  cette  mauvaise 
action  par  la  cupidité.  >  On  trouve  aussi  des  idées  analogues  dans 

la  Cité  de  Dieu  dé  S.  Augustin. 
*•  Plotin  fait  ici  allusion  à  un  passage  du  Phédon  (t.  VI,  p.  53  de 

fa  trad^  de  M.  Cousin),  où  il  est  question  de  la  loi  d'Adrastée.  Ce 
nom,  qui  signifie  Vinévitable,  est  le  symbole  de  Vordre  nécessaire 
des  choses.  Voici  comment  Creuzer  commente  ce  passage  de  Plotin 

(t.  III,  p.  149)  :  €  Les  Orphiques  avaient  apporté  d'Egypte  en  Grèce 
»  fal  notion  de  la  déesse  que  les  Égyptiens  appelaient  Athor,  les 
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nous  parlons  ici  est  Téritablement  Adrastéet  est  vérita^ 
blâment  une  Justice f  une  Sages$e  admirable.  Des  choses 

que  nous  voyons  daqs  l'univers  nous  devons  conclure  que 
V ordre  qui  y  règne  est  étemel,  qu'il  pénètre  partout,  même 
dans  ce  qu'il  y  a  de  plus  petit,  et  qu'il  montre  un  art  ad- 

mirable non-seulement  dans  les  choses  divines,  mais  encore 
dans  celles  que  Ton  pourrait  croire  dédaignées  de  la  Pro- 

vidence à  cause  de  leur  petitesse  K  Ainsi,  dans  les  plus  vils 

animaux,  il  y  a  une  variété  d'art  admirable;  elle  s'étend 
jusqu'aux  végétaux,  dont  les  fruits  et  les  feuilles  se  distin- 

guent tant  par  la  beauté  de  la  forme,  dont  les  fleurs  s'épa- 

Grecs  la  Nuit,  les  Athéniens  la  NéméHs  de  Rhanmontef  et  peut- 

être  aussi  Àdra,  mot  synonyme  d'Adrastée.  On  la  regardait 
comme  chargée  de  maintenir  et  d'annoncer  les  lois  divines  qui 
président  à  l'univers.  Or  celui  qui  connaît  et  observe  ces  lois 
voit  l'ordre  admirable  de  la  natu/re  et  pratiqua  la  justice. 
Aussi,  dans  les  mythes,  on  associait  h  Adrastée  tantôt  Phanès, 

qui  manifeste  l'harmonie  des  choses  visibles,  tantôt  sa  sœur  Ida 
(iSu,  de  l^tïv,  voir ,  ou  Et^vi,  de  «I^oc,  belle  forme),  qui  embellit  les 
parties  du  monde,  tantôt  la  Justice  (A^xq),  qui  exécute  les  lois  de 

Funivers.  Voilà  pourquoi  Plotin  passe  de  Tidée  d* Adrastée,  c'est- 
à-dire  de  la  puissance  inévitable  des  lois  divines,  à  l'idée  de 
l'ordre  des  choses  que  nou>s  voyons  dans  Vwnivers,  pais  à  ceUe 
de  la  beauté  des  formes  qui  sont  propres  aux  plantes  et  aux  ani- 

maux ;  enfin,  voilà  pourquoi,  en  décrivant  l'essence  divine,  U  unit 
la  beauté  à  la  justice  (to  xaXov  xa2  to  ̂ fxaeov).  »  On  trouve  des 

idées  analogues  dans  l'hymne  de  Gléanthe  (Stobée,  Eclogœ  phy^ 
nos,  I,  3)  : 

&  9Û  xfl(Tiu9ûyf((  Xtfcv^y  A^yov,  iç  Itk  irflcyrwv 

éXkà  9v  xal  Tflc  irf/9(ffrà  iiriffTflCffac  Apxui  $tl»at, 

xtù  Msiaiit  rà  Ôlxov/Aa,  x»\  oO  flXa  aol  flXa  iorbf. 

Stt  yàp  tli  Iv  ̂ TCocvTa  vwn^pfioxaç  ivBXà  xaxolacy, 

âvT^  ivdt  yiyvtoBai  irdtVTwy  Xôyàv  aUv  àévroij 

dv  ftvyovtti  i&9t»  ivoi  SwiTÛv  xôoiol  ilat, 

«  C'est  dans  un  faible  objet,  imperceptible  ouvrage, 
Que  l'art  de  Fouvrier  me  frappe  davantage. 

(L.  Racine,  la  Religion.) 
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nouiflsent  avec  tant  de  grâce  »  ciuî  poussent  si  facilement  et 

qui  offrent  tant  de  variété  ̂   Ces  choses  n^ont  pas  été  produi* 
tes  une  fois  pour  toutes  ;  elles  sont  produites  avec  une  variété 

continuelle  parce  que  les  astres  dans  leur  cours  n'exercent 
pas  toujours  la  même  influence  sur  les  choses  d'ici-bas  «  Ce 
qui  est  transformé  n'est  pas  transformé  et  métamorphosé 
au  hasard,  mais  d'après  les  lois  de  la  beauté  et  les  règles  de 
la  convenance  qu'observent  des  puissances  divines.  Toute 

puissance  divine  agit  conformément  à  sa  nature,  c'est-à- 
dire  conformément  à  son  essence  ;  or,  son  essence  est  de 

développer  dans  ses  actes  la  justice  et  la  beauté'  :  car  si  la 
justice  et  la  beauté  ne  s'y  trouvaient  pas,  elles  ne  sauraient 
exister  nulle  part. 

XIV.  L'ordre  de  l'univers  est  conforme  à  l'intelligence  di- 
vine sans  impliquer  que  son  auteur  ait  eu  besoin  pour  cela 

*  Ce  passage  a  été  cité  par  S.  Augustin  dans  la  Cité  de  Dieu, 
comme  nous  TaTons  d^jà  dit  (t.  I,  p.  303 ,  note  2).  Fénelon  à  son 

tour  a  reproduit  Tidée  de  S.  Augustin  dans  son  traité  de  {'Existence 
de  Dieu  (I,  ch.  3)  :  c  Qu'on  étudie  le  monde  tant  qu'on  voudra  ; 
»  qu'on  descende  au  dernier  détail;  qu'on  fasse  l'anatomie  du  plus 
»  vil  animal  ;  qu'on  regarde  de  près  le  moindre  grain  de  blé  semé 
>  dans  la  terre,  et  la  manière  dont  ce  germe  se  multiplie  ;  qu'on 
>  observe  attentivement  les  précautions  avec  lesquelles  un  bouton 

»  de  rose  s'épanouit  au  soleil,  et  se  referme  vers  la  nuit  :  on  y  trou- 
>  vera  plus  de  dessein,  de  conduite  et  d'industrie  que  dans  tous  les 
»  ouvrages  de  l'art.  Ce  qu'on  appelle  même  l'art  des  honunes  n'est 
»  qu'une  faible  imitation  du  grand  art  qu'on  appelle  les  lois  de  la 
»  natu/re,  et  que  les  impleis  n'ont  pas  de  honte  d'appeler  le  hasard 
»  aveugle.  >  —  >  <  Les  œuvres  de  la  Providence  sont  donc  toujours 
>  bonnes  et  convenables.  Pour  reconnaître  que  Dieu  administre 
»  toutes  cboses  de  la  manière  la  meilleure,  la  plus  avantageuse  et 

>  la  seule  assortie  à  sa  nature,  on  n'a  qu'à  bien  se  pénétrer  de  ces 
>  deux  vérités,  qui  sont  reconnues  de  tout  le  monde:  Dieu  seul  est 

»  bon,  Dieu  seul  est  sage.  Parce  qu'il  est  bon,  il  doit  prendre  soin 
>  des  choses  ;  parce  qu'il  est  sage,  il  dirige  tout  avec  sagesse  et 
»  pour  le  mieux.  ̂   (Némésius,  De  la  Nature  de  l'homme;  ch.  xlfv, 
p.  368  de  la  trad.  de  M.  Thibault.) 
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de  faire  auoun  i^aisonnemetit.  Cependant,  cet  ordre  estél 
parfait  que  celui  qui  sait  le  mieux  raisonner  serait  étonné 

de  voir  qu'arec  le  raisonnement  on  ne  pourrait  afrivef 
à  un  plan  meilleur  que  celui  qu'on  voit  toujours  réalisé 
dans  les  natures  paHioulières ,  et  que  ce  plan  est  plud 

conforme  aux  lois  de  Tlntelligénce  que  celui  qu'on  trou- 
verait avec  le  raisonnement  \  Dans  aucune  espèce  dert 

choses  qui  naissent  il  n'est  donc  juste  d'accuser  la  RûiÈon 
qui  produit  toutes  choses  {é  ̂ouûv  iioycq)  i  ni  de  réclamer^ 
pour  les  êtres  dont  Texistence  a  commencé,  la  perfection 

des  êtres  dont  l'existence  n'a  pas  commencé  et  qui  sont 
étemels,  soit  dans  le  monde  intelligible,  soit  même  dans  le 
monde  sensible.  Ce  serait  vouloir  que  chaque  être  possédât 

plus  de  bien  qu'il  n'en  comporte  et  regarder  comnie  insuffi- 
sante la  forme  qui  lui  à  été  donnée  '  ;  ce  serait  se  plaindre^ 

par  exemple^  de  ce  que  l'homme  n'a  pas  de  cornes^  et  ne 
pas  remarquer  que,  si  la  Raison  a  dû  Se  i^épandre  partouti 
il  fallait  cependant  qu'une  grande  chose  en  contint  de 
moindres,  que  dans  le  tout  il  y  eût  des  parties,  et  que 

celles-ci  ne  sauraient  être  égales  au  tout  sans  cesser  d'être 

*  toy.  1. 1 ,  p.  191.  Némésius.dit  encore  à  ce  sujet  :  «  Nous  de« 
>  vous  lious  garder  de  rejeter  la  Providence  parce  que  nous  ne  la 
>  comp^énons  pas  sUfflsattiment.  En  effet,  les  choses  que  tous  rc- 
>  gardez  comme  mai  faites  sont  cependant  produites  par  le  Créateur 
>  selon  les  lois  de  la  plus  haute  raiapn  ;  mais,  comme  vous  ne 
>  eonnalssez  pas  ees  lois,  tous  vous  hâte^  de  blâmer  ce  ()ui  en 
»  résulte.  *  (De  la  Nature  de  V homme,  eh.  itiv,  p.  266  de  la  irad.) 
—  >  <  La  vertu  est  la  plus  belle  qualité  des  choses  créées ,  maïs  ce 

»  n'est  pas  la  seule  qualité  des  Créatures  ;  il  y  eu  a  une  infinité 
»  d'autres  qui  attirehl  Hnclinatibii  de  Dieu  2  de  toutes  ces  inclina- 
»  tiens  résulte  le  plus  de  bien  ()u'il  se  peut,  et  il  se  trouve  que  s'il 
>  n'y  avait  que  vertu,  s'il  n'y  avait  que  créatures  raisonnables,  il  y 
>  attrait  moins  de  bien.  Outre  que  la  sagesse  doit  tarier...  La  na* 

>  ture  a  eu  besoin  d'animaux,  de  plantes,  de  col*ps  inanimés  ;  il  y 
»  a  dans  ces  créatures  non  raisonnables  des  merveilles  qui  servent 
»  à  exercer  la  raison.  »  (Leibniiz^  Théodicée,  II;  S  li^O 
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des  parties.  Dans  le  inonde  intelligible  chaque  chose  est 

toutes  choses;  mais,  ici-bas,  chaque  chose  n'est  pas  toutes 
choses.  L'homme  particulier  n'a  pas  les  mêmes  propriétés 
que  l'homme  universel.  Car,  si  les  êtres  particuliers  avaient 
quelque  chose  qui  ne  fût  pas  particulier,  alors  ils  seraient 

universels.  Il  ne  faut  pas  demander  qu'un  être  particulier 
possède  comme  tel  la  plus  haute  perfection  ;  car  alors  ce  ne 
serait  plus  un  être  particulier  ̂   Sans  doute  la  beauté  de  la 

partie  n'est  pas  incompatible  avec  celle  du  tout  :  car,  plus 
la  partie  est  belle,  plus  elle  embellit  le  tout.  Or  la  partie  de- 

\  vient  plus  belle  en  devenant  semblable  au  tout,  en  imitant 

îi^on  essence ,  en  se  conformant  à  son  ordre.  C'est  ainsi 
4u'un  rayon  [de  l'Intelligence  suprême]  descend  ici-bas  sur 
rhomme  et  y  brille  comme  une  étoile  dans  le  ciel  divin. 

Si  l'on  veut  se  former  une  image  de  l'univers,  qu'on  se  re- 
présente une  statue  colossale  et  parfaitement  belle,  animée 

ou  fabriquée  par  l'art  de  Yulcain,  et  dont  les  oreilles,  le  vi- 
dage, la  poitrine  seraient  parsemés  d'étoiles  étincelantes 

disposées  avec  une  habileté  merveilleuse  * . 
XV.  Voilà  pour  les  choses  considérées  chacune  en  elle- 

même.  Quant  à  la  liaison  qu'ont  entre  elles  les  choses  qui  ont 
été  engendrées  et  celles  qui  sont  engendrées  à  chaque  ins- 

tant ,  elle  mérite  d'attirer  l'attention,  et  elle  peut  donner 
lieu  à  quelques  objections ,  telles  que  celles-ci  :  Comment 

*  «  In  hoc  sensibili  mundo  yehementer  considerandum  est  quid 
>  sit  tempus  et  locus,  ut,  quod  delectat  in  parte  sive  loci  sive  tem- 
»  poris,  inteliigatur  tamen  multo  melius  esse  totum  cujus  illa  pars 
»  est  ;  et  rursas  quod  offendit  in  parte  perspicuum  sit  homini  docto 
>  non  ob  aliud  offéndere,  nisl  quia  non  videtur  totum  oui  pars  illa 
»  mlrabiliter  congruit;  in  illo  yero  mundo  intelligibili  quamlibet 
>  partem  tanquam  totum  pulchram  esse  atque  perfectam.  >  (S.  Au- 

gustin, De  Ordine,  II,  19.)  —  *  Cette  conception  parait  être  une  idée 
orientale.  Dans  les  livres  zends ,  par  exemple ,  on  lit  que  Fange 
Mithra,  qui  juge  les  âmes  après  la  mort,  a  un  corps  colossal  et 

parsemé  d'yeux.  Voy.  M.  Franck^  La  Kabbale,  p.  366. 
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sefait-3  que  les  animaux  se  dévorent  les  uns  les  autres,  que 

les  hommes  s'attaquent  mutuellement,  qu'ils  soient  tou- 
jours en  guerre  entre  eux  sans  trêve  ni  repos  ̂   T  Comment 

se  fait-il  que  la  Raison  [de  T  univers]  ait  constitué  un  pareil 

état  de  choses,  et  qu'on  prétende  cependant  que  tout  est 
pour  le  mieux  ? 

Il  ne  suffît  pas  ici  de  répondre  :  «  Tout  est  pour  le  mieux 
possible  ;  la  matière  est  cause  que  les  choses  se  trouvent 

dans  cet  état  d'infériorité;  les  maux  ne  sauraient  être 
détruits  *.  »  En  effet,  il  fallait  que  les  choses  fussent  ce 
qu'elles  sont  ;  elles  sont  bonnes.  Ce  n'est  pas  la  matière 
qui  est  venue  dominer  l'univers  :  die  y  a  été  introduite  pour 
que  l'univers  fût  ce  qu'il  est,  ou  plutôt  elle  a  pour  cause  la 
Radson*.  Le  principe  des  choses  est  donc  la  Raison  [de 
l'univers]  :  elle  est  tout.  C'est  par  elle  que  les  choses  sont 
engendrées  ;  c'est  par  elle  qu*dles  sont  coordonnées  dans 
la  génération. 

A  quoi  tient  donc  [dira-tr-on]  la  nécessité  de  cette  guerre 
naturelle  que  les  hommes  se  font  les  uns  aux  autres  ainsi 

que  les  animaux?  —  D'abord,  il  est  nécessaire  que  les  ani- 
maux se  dévorent  les  uns  les  autres,  parce  qu'il  faut  qu'ils  se 

renouvellent;  ils  ne  sauraient  en  effet  durer  éternellement, 

lors  même  qu'ils  ne  seraient  pas  tués\  Y  a-t-il  sujet  de  se 

^  Voy,  Hiéroclès,  De  la  Providence,  p.  82  de  l'éd.  de  Londres. 
—  2  C'est  la  doctrine  de  Platon.  Voy.  les  passages  du  ThééUte  et 
du  Timée  que  nous  avons  cités  dans  les  Éclai/rcissements  du  tome  I, 
p.  427-430.  —  »  Le  texte  porte  :  xai  aÙTJj  otlxia,  ̂ oyou  oûtwç.  Il  faut 
retranoher  odria,  comme  le  propose  M.  Greuzer,  ou  lire  «Ma, 
comme  le  fait  M.  Kirchhoff.  Le  sens  est  le  même  dans  les  deux  cas. 

—  ̂   c  Omnia  temporalia,  quœ  in  hoc  rerum  ordine  ita  locata  suât 
»  ut,  nisi  deflciant,  non  possint  prœteritis  fùtura  succedere,  ut  tota 
>  temporum  in  suo  génère  pulchritudo  peragatur,  absurdîssime 
»  dicimus  non  debere  delicere.  Quantum  enim  acceperunt,  tantum 
»  agunt,  et.tantum  reddunt  ei  cui  debent  quod  sunt  in  quantum- 
>  cunque  sunt.  >  (S.  Augustin,  De  Libero  arbUriç,  UI,  15,  23.) 
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plaindre  de  ce  (}ue,  condamnés,  comme  ils  le  sont,  à  mourir, 

ils  aient  une  fin  utile  aux  autres  ètrés  ?  Qu'a-t-on  à  dire  s'ils 

ne  sont  dévorés  que  pour  renaître  sous  d'autres  formes  ̂ f 
C'est  comme  sur  la  scène  :  un  acteur  qu'on  croyait  tué  va 
changer  de  vêtement^  et  il  revient  sous  un  autre  masque;  ̂ -^ 

Mais  il  n'était  pas  mort  réellement.  — Si,  mourir  c'est  chttU-* 
ger  de  corps  comme  le  comédien  change  d'habit,  ou  bien  en- 

core, si  c'est  dépouiller  tout  &  fait  son  corps  comme  h  la  fin 
d'une  pièce  l'acteur  quitte  son  vêtement  pour  le  reprendre 
plus  tard  avec  son  rôle,  que  troUve-t-on  de  redoutable  dans 
cette  transformation  des  anin^aux  les  utis  dans  led  autres  f 

Ne  vaut -il  pas  mieux  pour  eux  vivre  à  cette  condition  (jue 

de  n'avoir  jamais  été?  La  vie  serait  alors  complètement 
absente  de  l'univers,  et  elle  ne  pourrait  se  (Communiquer  à 
d'autres  êtres.  Mais,  comme  il  y  a  dans  l'Univers  une  Vie 
multiple,  elle  produit  et  elle  varie  tout  dans  l'existence  ; 
en  se  jouant  en  quelque  sorte,  elle  ne  se  lasse  pas  d'engen- 

drer sans  cesse  des  êtres  vivants,  remarquables  par  la  beauté 
et  la  proportion  de  leurs  formés.  Les  combats  que  leë 
hommes,  ces  êtres  mortels,  se  livrent  les  uns  aux  autres^ 
avec  cet  aspect  de  régularité  que  présentent  les  danser  pyN 
rhiques  %  montrent  bien  que  toutes  ces  afllsiires  regardée^ 

comme  si  sérieuses  ne  sont  que  deâ  jeux  d'enfauts,  et  qtlë 
la  mort  n'a  rien  de  terrible.  Mourir  dans  les  guerres  et  les 
batailles ,  c'est  devancer  de  bien  peu  le  terme  fatal  de  la 
vieillesse,   c'est  partir  plus  tôt   pour  revenir  etisuite. 
Sommes-nous  dans  notre  vie  dépouillés  de  nos  richesses, 

nous  devons  reiûarquer  qu'elles  ont  appartenu  à  d'autres 
avant  nous,  et  qu'elles  forment,  pour  ceux  qui  nous  les 
ont  ravies,  une  bien  fragile  possession^  puisqu'ils  en  seront 

*  Vçy,  Proclus,  De  decem  Dulntationibus  oirca  Providentiami 
§  7  ;  tw  1,  p.  144.  —  ̂   Cette  comparaison  est  empruntée  à  Platon 
(Lois^  liv.  VII,  p.  796|  815).  Voy.  aussi  PhiloD ,  De  la  Frotidence 
(dans  £usèbe.  Préparation  évangéidque,  Vlll,  14.) 
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à  leur  tour  dépouillée  par  d*autres^  et  que^  s'ils  be  dont 
pas  dépouillés  de  ces  richesses  «  ils  perdront  encore  plus  à 
les  gardera  Quant  aux  meurtres,  aux  massacres  »  à  la  prise 
et  au  pillage  des  villes  »  nous  devons  les  considérer  du  même 

œil  qu'au  théâtre  nous  regardons  les  changements  de  scène 
et  de  personnages,  les  pleurs  et  les  cris  des  acteurs^. 

Ici-bas,  en  effet»  comme  au  théâtre»  ce  [n'est  pas  Famé, 
Fhomme  intérieur  »  c'est  son  ombre»  l'homme  extérieur,  qui 
s'abandonne  aux  lamentations  et  aux  gémissements,  qui  se 
donne  tant  de  mouvement  fcur  là  terre,  et  qui  en  fait  la  scène 

immense  d'un  drame  à  mille  actes  divers  ̂   Tel  est  le  catac-» 

tère  des  actions  de  l'homme  qui  ne  considère  que  les  choses 
placées  à  ses  pieds  et  hors  de  lui ,  et  qui  ignore  que  ses 
larmes  et  ses  occupations  sérieuses  ne  sont  que  des  jeux  \ 

L'homme  vraiment  sérieux  ne  s'occupe  sérieusement  que 
d'afïaires  vraiment  sérieuses,  tandis  que  l'homme  frivole 
ne  s'applique  qu'à  des  choses  frivoles.  En  effet,  les  choses 
frivoles  deviennent  sérieuses  pour  celui  qui  ne  connaît  pai^ 
les  occupations  Vraiment  sérieuses,  et  qui^st  lui-même 

frivole  \  Si  l'on  vient  à  se  mêlera  ces  enfantillages,  que  l'on 

*  Voy,  Épictète,  Manuel,  §  2^  6;  et  Sallaste,  De  Dits  et  Mundo,  ix, 
p.  263. — »La^comparaîsoh  de  la  vie  avec  une  tragédie  se  trouve  dané 
le  Philèbe  de  Platon  (t.  îî,  p.  416  de  la  trad.  de  M.  Cousifl)  t  *  Dané 
»  la  tragédie  et  la  comédie  de  la  vie  humaine,  le  plaisir  est  mêlé  à 
>  la  douleur.  >  Le  stoïeien  Âriston  de  Chios  â  dit  aussi  :  *  Le  sage 
>  ressemble  à  un  bon  acteur  qui,  sous  le  masque  d^  Thersite  comme 

>  sous  celui  d'Agamemnon,  remplit  toujours  convenablement  son 
>  rôle.  >  (Diogène  Laërce,  Vil,  §  l60.).  —  *  AVec  MM.  Creuzer  et 
Kirchhoff  nous  retranchons  les  motâ  eV^  <ntial  ut(r99\t<n  froX>«v 
qui  paraissent  être  interpolés.  —  *  c  Gè  ne  sont  pas  les  choses 

>  elles-mêmes  qui  troublent  les  hommes  ;  ce  sont  les  opinions  qu'ils 
»  ont  des  choses.  Ainsi  la  mort  n'est  point  terrible  :  car  elle  aurait 
>  paru  telleàSocrate  ;  mais  elle  nous  parait  terrible  parce  que  telle 

>  est  l'opinion  que  nous  nous  en  faisons.  Quand  donc  nous  serons 
»  empêchés,  ou  troublés,  ou  affligés,  accusons,  non  les  autres,  mais 
»  nous-mêmes,  c'est-à-dire  nos  opinions.  »  (Épictète,  Manuelf  §  8.) 
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sache  du  moins  que  l'on  est  tombé  dans  des  jeux  d^en- 
fants  où  l'on  a  oublié  son  propre  personnage.  Si  Socrate  se 
mêle  à  ces  jeux,  ce  n'est  que  Fhomme  extérieur  qui  y  prend 
part  en  lui.  Ajoutons  enfin  que  les  larmes  et  les  gémisse- 

ments ne  prouvent  pas  que  les  maux  dont  on  se  plaint 
soient  des  maux  bien  réels  :  car  souvent  les  enfants  pleurent 
et  se  lamentent  pour  des  maux  imaginaires. 

XVI.  Si  ce  que  nous  avançons  est  vrai,  comment  y  aura- 
t-il  encore  méchanceté,  injustice,  péché?  Car,  si  tout  est 
bien,  comment  y  a-t-il  des  agents  qui  soient  injustes  et  qui 

pèchent?  Si  nul  n'est  injuste  ni  ne  pèche,  comment  y  a-t-il 
des  hommes  malheureux?  Gomment  pourrons-nous  dire  que 

certaines  choses  sont  conformes  à  la  nature  et  que  d'autres 
lui  sont  contraires,  si  tout  ce  qui  est  engendré,  si  tout  ce 

qui  se  fait  est  conforme  à  la  nature?  Enfin,  comment  l'im- 
piété sera-t-elle  encore  possible  à  l'égard  de  Dieu,  si  c'est 

lui  qui  fait  toutes  choses  telles  qu'elles  sont,  s'il  ressemble 
à  un  poète  qui  introduirait  dans  son  drame  un  personnage 

chargé  de  railler  et  de  critiquer  l'auteur? 
Déterminons  donc  avec  plus  de  clarté  ce  qu'est  la  Raison 

[de  l'univers]  et  montrons  qu'elle  doit  être  tpUe  qu'elle  est. 
Admettons  l'existence  de  cette  Raison  pour  arriver  plus 
vite  à  notre  but.  Cette  Raison  [de  l'univers]  n'est  point  l'In- 

telligence pure,  absolue.  Elle  n'est  point  non  plus  l'Ame 
pure,  mais  elle  en  dépend.  C'est  un  rayon  de  lumière  qui 
jaillit  à  la  fois  de  l'Intelligence  et  de  l'Ame  unie  à  l'Intelli- 

gence. Ces  deux  principes  engendrent  la  Raison,  c'est- 
à-dire  une  Vie  rationnelle  tranquille*.  Or,  toute  vie  est 

acte  \  même  celle  qui  occupe  le  dernier  rang.  Hais  l'acte 

*  çwïîv  \6yov  rivK  n(Tvxn  «xoyffav.  Plotîn  veut  dire  que  la  Raison 
de  Vunivers  est  une  contemplation  tranquille  de  l'Intelligence 
divine.  Ce  point  est  développé  ci-après  dans  le  livre  vin.  —  *  c  Ni 
>  la  substance  spirituelle,  ni  même  la  substance  corporelle ,  ne 

»  cesse  Jamais  d'agir.  >  (Leibnitz;,  Su/r  la  notion  de  Substance.) 
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[qui  constitue  la  Vie  de  la  Raison]  n'est  pas  semblable 
à  Tacte  du  feu.  L'acte  de  la  Yie  [propre  à  la  Raison],  même 
sans  le  sentiment,  n'est  pas  un  mouVement  aveugle.  Toutes 
les  choses  qui  jouissent  de  la  présence  de  la  Raison  et  y 
participent,  de  quelque  façon  que  ce  soit,  reçoivent  aussitôt 

une  disposition  rationnelle,  c'est-à-dire  reçoivent  une 
forme  :  car  l'Acte  qui  constitue  la  Vie  [de  la  Raison},  peut 
donner  des  formes,  et,  pour  lui,  se  mouvoir,  c'est  former  des 
êtres.  Son  mouvement  est  donc  plein  d'art,  comme  cdui 
d'un  danseur.  Un  danseur,  en  effet,  nous  donne  l'image  de 
cette  vie  pleine  d'art  ;  c'est  l'art  qui  le  meut,  parce  que  l'art 
même  est  sa  vie.  Cela  soit  dit  pour  faire  comprendre  ce 

qu'est  la  vie,  quelle  qu'dle  soit. 
Procédant  de  l'Intelligence  et  de  la  Vie,  qui  possèdent  à 

la  fois  la  plénitude  et  l'unité,  la  Raison  n'a  point  l'unité  et 
la  plénitude  de  l'Intelligence  et  de  la  Vie  ;  par  conséquent, 
elle  ne  communique  pas  la  totalité  et  l'universalité  de  son 
essence  aux  êtres  auxquels  elle  se  communique.  Elle  oppose 
donc  les  parties  les  unes  aux  autres  et  les  crée  défectueuses  ; 
par  là,  elle  constitue ^  elle  engendre  la  guerre  et  la  lutte. 
Ainsi ,  la  Raison  est  Vv/nité  imiverselle  (tîç  itâç) ,  parce 

qu'elle  ne  pouvait  être  Vtmité  absolue  (fv)  :  car,  si  elle 
implique  lutte  parce  qu'elle  a  des  parties,  elle  implique 
aussi  unité  et  h^monie  ;  elle  ressemble  à  la  raison  d'un 
drame^  dam  lequel  Vv/nité  contient  v/ne  foule  de  con- 

traires [dpdiio^oq  lèyoç  el^,  ï^wv  èv  ovrw  ito^kâi;  [m^^)  *•  Mais, 
dans  un  drame,  l'harmonie  de  l'ensemble  résulte  de  ce  que 
les  contraires  sont  coordonnés  dans  l'unité  de  l'action, 

tandis  que,  dans  la  Raison  universelle,  c'est  de  l'unité 
que  naît  la  lutte  des  contraires.  Aussi  convient-il  de  com- 

parer la  Raison  universelle  à  l'harmonie  que  forment  des 

*'  Pour  les  rapprochements  qui  sont  à  faire  ici  entre  la  doctrine 
des  Stoïciens  et  celle  de  Plotin,  Voy.  les  Éclavrcissements  sor  ce 
liyre>  à  la  fin  dn  volume.  Voy,  aussi  Enn.  Il,  liv.  m,  %  16-18. 
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sons  contraires,  et  d'examiner  pourquoi  les  raitons  àe$ 
êtres  contiennent  ainsi  des  contraires.  Dans  un  concert» 
ces  raii&ni  produisent  des  sons  graves  et  des  sons  aigus,  et» 
en  vertu  de  Tharmonie  qui  constitue  leur  essence,  font  con^^ 

courir  ces  sons  divers  à  l'unité,  c'est-à-dire  à  Tharmonie 
même,  raison  suprême  dont  elles  ne  sont  que  des  parties  ̂   ; 

de  même,  nous  devons  voir  dans  l'univers  des  oppositions, 
le  blanc  et  le  noir,  le  chaud  et  le  froid,  les  animaux  qui  ont 
des  ailes  et  ceux  qui  ont  des  pieds,  les  êtres  raisonnables 
et  les  êtres  dépourvus  de  raison.  Toutes  ces  choses  sont 

des  parties  de  l'Animal  un  et  universel.  Or,  si  les  parties 
de  l'Animal  universel  sont  souvent  en  lutte  les  unes  avec 
les  autres,  celui-ci  est  dans  un  accord  paifait  avec  lui-même 

parce  qu'il  est  universel,  et  il  est  universd  par  la  Raison 
qui  est  en  lui.  U  faut  donc  que  l'unité  de  cette  Raison 
aoit  composée  de  raisons  opposées»  parce  que  leur  opposi^ 

^  Plotîn  partit  faire  ici  allusion  à  un  passage  du  Banquet  de 
Platon  (t.  VI,  p.  266  de  la  trad.  de  M.  Cousin)  :  «  Quant  à  la  mu- 
>  siqile,  il  ne  faut  pas  grande  attention  pour  y  reconnaître  Tamour  ; 

»  et  c'e^t  ce  qu'Heraclite  a  peut-être  senti,  quoiqu'il  ne  ae  soit  pas 
>  très-bien  expliqué.  L'miité,  dit-il ,  en  s'qpposant  à  elle-r|néme, 
>  produit  l'accord,  par  exemple  l'harmonie  d'un  arc  ou  d'une  lyre, 
>  11  est  absurde  que  l'harmonie  soit  une  opposition ,  ou  qu'elle  ré- 
>  suite  de  choses  opposées  :  mais  apparemment  Heraclite  enten- 

>  dait  que  c^est  de  choses  d'abord  opposées,  oomme  le  grave  et 
>  Talgu,  et  ensuite  miseg  d'aeeord,  quie  la  musique  tire  l'harmo-t 
^  nie.  f  n  effet,  ti^nt  que  le  grs^ve  et  l'siigu  reptent  opposés ,  il  nq 
»  peut  y  avoir  d'harmonie:  car  l'harmonie  est  ùne.consonnance, 
>  la  consonnance  un  accord,  et  Taccord  ne  peut  se  former  de 

>  choses  opposées,  tant  qu'elles  demeurent  opposées  ;  Topposition, 
»  tant  qu'elle  ne  s'est  pas  résolue  en  accord,  ne  peut  deno  pro- 
»  duire  l'harmonie.  C'est  encore  de  cette  n^anièrf  que  les  longnea 
»  et  les  brèves ,  qui  sont  opposées  entre  elles ,  lorsqu'elles  sont 
»  accordées,  composent  le  rhythme  ;  et  cet  accord  dans  tout  cela, 

>  e'eat  la  musique  qui  l'établit,  en  unissant  les  opposés  des  liens 
>  de  la  sympathie  et  de  l'amour.  La  musique  est  donc  la  science  de 
»  Tamour  en  (ait  de  rhythme  et  d'harmonie.  > 
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tion  même  oon^titue  eu  quelque  sorte  son  essence.  Si  la 

Raison  [du  monde]  u'était  pas  multiple,  elle  ne  serait  plus 
«piveraelle,  elleu'eiiisterait  même  plus.  Puisqu'elle  existe,  la 
Raison  doit  dope  renfermer  june  différenoe  en  elle-même  ; 

or,  la  plus  grande  différence,  c'est  l'opposition.  En  effet,  si 
la  Raison  renferme  eq  elle-même  une  différence  et  produit 
des  choses  différentes,  la  différence  qui  existe  dwp  ces 
choses  est  plus  grande  que  eelle  qui  existe  dans  la  Raison  ; 
or,  la  différence  portée  au  plus  haut  degré  constitue  Voj^ 
position  ;  la  Raison  doit  donc,  pour  être  parfaite,  faire  naître 
de  son  essence  même  des  choses  non-seulement  différentes, 
mais  encore  opposées. 

XVII.  Si  la  Raison  fait  ainsi  naître  de  son. essence  des 

choses  opposées,  les  choses  qu'elle  produira  seront  d'au- 
tant plus  opposées  qu'elles  seront  plus  éloignées  les  unes 

des  autres.  Le  mpnde  sensible  est  moins  un  que  sa  Raison, 

par  conséquent,  il  est  plus  multiple,  il  renferme  plus  d'op- 
positions :  ainsi,  l'amour  de  la  vie  a  plus  de  force  dans  les  in- 

dividus, régoïsme  est  plus  puissant  en  eux,  et  souvent,  par 

leur  avidité,  ils  détruisent  ce  qu'ils  aiment,  quand  ce  qu'ils 
aiment  est  périssable.  L'amour  que  chaque  individu  a  pour 
lui-même  fait  que,  dans  ses  rapports  avec  l'univers,  il  s'ap-- 
proprie  tout  ce  qu'il  peut.  Ainsi,  les  bons  et  les  méchants 
sont  conduits  à  faire  des  choses  opposées  par  l'art  qui  dirige 
l'univers,  comme  est  dirigé  un  chœur  de  danse  :  une  partie 
en  est  bonne,  et  l'autre  mauvaise;  mais  l'ensemble  est  bon. 
-^ Alors,  il  n'y  a  plus  de  méchants  [objectera-t-on], — Rien 
n'empêche  qu'il  n'y  ait  encore  des  méchants  ;  seulement  ils 
ne  seront  pas  tels  par  eux  seuls.  Aussi  sera-ce  un  motif 

d'indulgence  à  leur  égard,  à  moins  que  la  raison  n'ad- 
mette pas  cette  indulgence  et  ne  la  rende  impossible  ̂  

^  «  Çe  qui  vient  des  dieux  mérite  notr^  respect,  an  nom  de  la 
9  vertu  ;  èe  qui  vie^t  des  honunes,  notre  amour,  au  nom  de  leur 
>  parenté  avec  nous,  et  quelquefois  une  sorte  de  pi(ié,  A  cause  de 
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Au  restCi  s'il  y  a  dans  le  monde  des  bons  et  des  mé- 
chants, et  que  ces  derniers  jouent  un  plus  grand  rôle,  il 

arrivera  alors  ce  qu'on  voit  dans  ̂ les  drames,  où  te  poète 
tantôt  impose  ses  idées  aux  acteurs,  tantôt  se  borne  à  se 

servir  de  leur  naturel.  Il  ne  dépend  pas  du  poète  qu'un 
acteur  obtienne  le  premier,  le  second  ou  le  troisième  rang. 

Il  donne  seulement  à  chacun  le  rôle  [lèyoç]  qu'il  est  ca- 
pable de  remplir  et  il  lui  assigne  une  place  convenable.  De 

même  [dans  le  monde] ,  chacun  occupe  la  place  qui  lui 
est  assignée,  et  le  méchant  a  aussi  bien  que  le  bon  celle 
qui  lui  convient  ̂   Chacun,  selon  sa  nature  et  son  carac- 

tère (xard  (fvdiv  xal  xarà  léyov) ,  vient  occuper  la  place  qui 

lui  convient  et  qu'il  avait  choisie ,  puis  parle  et  agit  avec 
piété ,  s'il  est  bon ,  avec  impiété ,  s'il  est  méchant.  Avant 
que  le  drame  commençât ,  les .  acteurs  avaient  déjà  leur 

caractère  propre  ;  ils  n'ont  fait  que  le  développer.  Dans  les 
drames  composés  par  les  hommes,  c'est  le  poète  qui  as- 

»  leur  ignorance  des  vrais  biens  et  des  vrais  maux,  ayeuglement 
»  aussi  grand  que  celui  gui  nous  empêche  de  distinguer  le  blanc 
»  d'avec  le  noir.  »  (Harc-Aurèle,  Pensées,  II,  §  13.) 

*  €  Illud  jam  ex  vobis  requiro  utrum  quœeunque  agit  stultus  or* 
»  dine  vobis  agere  videatur;  Nam  videte  rogatio  quos  laqueos 
>  habeat.  Si  ordine  dixeritîs,  ubi  erit  illa  definitio  :  Ordo  est  quo 
»  Deus  agU  omnia  quœ  sunt,  si  etîam  stultus  quœ  agit,  agit  or- 
»  dine?  Si  autem  ordo  non  est  in  iis  quae  aguntura  stulto,  erit 
»  aliquid  quod  ordo  non  teneat.  Neutrum  autem  vultis.^.  Facile  est 
>  huic  respondere  complexioni  tuœ.  Omnis  vita  stultorum,  quamvis 
»  per  eos  ipsos  minime  constans  minimeque  ordinata  sit,  per  divi- 
>  nam  tamen  Providentiam  necessario  rerum  ordine  încluditur,  et 

>  quasi  quibusdam  locis  illa  ineffabilî  et  sempiterna  lege  dispositis 
»  nuUo  modo  esse  sînitur  ubi  esse  non  débet.  Ita  fit  ut  angusto 

>  aaimo  ipsam  solàm  quisque  considerans,  veluti  magna  repereus- 
»  sus  fœditate,  ayersetur  ;  si  autem  mentis  oculos  erigens  atque 
»  diffundens  simul  universa  coUustret,  nihil  non  ordinatum  suisque 

>  semper  sedibus  dislinctum  dispositumque  reperiet.  »  (S.  Augus- 
tin, De  Ordine,  II,  4.)  S.  Augustin  appelle  ici  Ordre  ce  que  Plotin 

nomme  Raison  de  Vuni/oers, 
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signe  aux  personnages  leur  rôle  ;  ceux-ci  ne  sont  respon- 

sables que  de  la  manière  bonne  ou  mauvaise  dont  ils  s'ac- 
quittent de  leur  tâche  :  car  ils  n'ont  autre  chose  à  faire  que  de 

réciter  les  paroles  du  poète.  Hais,  dans  ce  drame  plus  vrai 
[de  la^e},  dont  les  hommes  imitent  certaines  parties  quand 

ils  ont  une  nature  poétique,  c'est  Tâme  qui  est  Tacteur; 
cet  acteur  reçoit  son  rôle  du  Créateur,  comme  les  acteurs 
ordinaires  reçoivent  du  poète  leur  masque,  leur  vêtement, 
leur  robe  de  pourpre  ou  leurs  haillons.  Ainsi,  dans  le  drame 

du  monde,  ce  n'est  pas  du  hasard  que  l'âme  reçoit  son  sort. 
En  effet,  le  sort  d'une  âme  est  conforme  à  son  caractère 

(xard  loyov) ,  et,  en  le  subissant  convenablement,  elle  rem- 
plit son  rôle  dans  le  drame  auquel  préside  la  Raison  uni- 

verselle (Xoyoç  nâç)  ̂   Elle  chante  son  morceau,  c'est-à-dire 
elle  fait  les  actes  qu'il  est  dans  sa  nature  de  faire.  Si  sa 
voix  et  sa  figure  sont  belles  pa|*  elles-mêmes,  elles  donnent 

de  l'agrément  au  poème,  comme  c'est  naturel;  sinon,  elles 
y  introduisent  un  élément  discordant  qui  déplaît,  mais  qui 

n'altère  pas  la  nature  de  l'œuvre*.  Quant  à  l'auteur  du 
drame,  il  réprimande  le  mauvais  acteur  comme  celui-ci*le 

«  Dans  ce  passage,  Plotln  donne  au  mot  >^oc  les  trois  sens  de 
rôle,  caractère j  raison  {essence  rationnelle)  j  et  il  est  impossible  de 

rendre  en  français  ces  trois  sens  par  un  seul  mot.  -—  >  «  Nous 
>  concourons  tous  à  l'accomplissement  d'une  seule  et  même  œuvre  ; 
»  les  uns  savent  et  comprennent  ce  qu'ils  font  ;  les  autres  Tignorent  : 
»  ainsi,  ceux  même  qui  dorment,  dit  Heraclite,  je  crois,  sont 

>  des  ouvriers  qui  concourent  à  l'accomplissement  des  affaires  de 
»  ce  monde.  L'un  contribue  d'une  façon,  l'autre  d'une  autre ,  et 
>  singulièrement  celui-là  même  qui  en  murmure ,  qui  lutte  avec 

»  effort  contre  le  courant  pour  l'arrêter  s'il  était  possible  :  car  le 
>  monde  avait  besoin  d'un  tel  homme.  Vois  donc  avec  quels  ouvriers 
»  tu  veux  te  ranger:  car  celui  qui  gouverne  l'univers  se  senrira 
>  toujours  de  toi  comme  il  est  bon  :  il  te  mettra  toujours  dans  le 
»  nombre  de  ses  coopérateurs,  des  êtres  qui  aident  à  son  œuvre. 
»  Pour  toi,  prends  bien  garde  de  ne  pas  tenir  parmi  eux  le  même 

*  rang  que,  dans  la  comédie ,  le  vers  plat  et  ridicule  dont  Chry- 
»  sippe  a  parlé.  »  (Marc-Aurèle,  Pensées,  XII ,  S  42.)  Nous  avons 
II.  5 
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qoérite  I  ef  il  remplit  ainsi  la  tâphe  d'un  bon  jog^  ;  il  élève 
le  bon  acteur  eq  4ignité  et  )e  fait  jouer,  s'U  le  peut,  dans  de 
plus  belles  pi^pes,  tandis  qu'il  relègue  le  maUTais  aoteur 
dans  des  pièce?  ipférieurqsS  De  mêm^»  l'âme  qui  figure 
dans  le  drame  dont  le  pionde  e«t  le  théâtre,  et  qui  y  a 

pris  nn  rôle,  apporte  ayec  elle  une  disposition  â  y  jouer 
bien  ou  mal.  A  son  arrivée  elle  est  classée  avec  les  autres 
acteurs,  et,  après  avoir  été  partagée  pour  tous  les  biens 
de  la  fortune  ̂ ans  égard  pour  sa  personne  ni  pour  ses 
actes  I  elle  est  ensuite  punie  ou  récompensée.  Pe  pareils 

acteurs  ont  quelque  chose  de  plus  que  des  acteurs  ordi- 
naires :  ils  paraissent  sur  une  scène  plus  grande  ;  le  Créa- 

teur de  l'univers  leur  dQune  de  la  puissance  et  leur  accorde 
la  liberté  de  choisir  entrç  un  plus  grand  nombre  de  places. 
Les  peines  et  les  répompenses  sont  déterminées  de  telle 
sorte  que  les  âmes  courent  elles-mêmes  au-devant,  parce 
que  chacune  a  une  pWçe  conforn^e  à  son  caractère  et  est 

ainsi  en  harmonie  avec  la  Jlaison  de  l'univers  ̂  
Chaque  individu  a  donc,  selon  la  justipe,  la  place  qu'il 

méritOi  comme  chaque  corde  de  la  lyre  est  Qxée  au  lieu  qua 

déjà  cité  ci-dessus  (p.  50,  note  1)  le  passage  de  Chrysippe  auquel 
Marc-Âurèle  fait  ici  allusion. 

*  Proclus  a  reproduit  ceUe  comparaison  dans  son  traité  De 
pTovidentia,  %  9  (t.  1,  p.  172)  :  <  Etenim  in  vitis  nostris,  dramati 
»  quidem  proportionalîs  tota  genéris  periodus  ;   factori  autem 
>  dramatis  hujus,  factum  ;  iis  autetn  qui  ad  drama  faciunt,  animas, 

>  saepe  quidem  alise  et  ali^se,  saepe  autem  eœdem  adimplentes  fata- 
>  lem  hune  funem:  sicut  ibi  iidem  hypocritae,  id  est  quisub  lar- 
>  vis  fiunt,  quandoque  quidem  Tiresiœ,  quandoque  autem  QEldî- 
>  podis  dicentes  verba.  Praemiat  aûtem  provîdentia  animas,  et 

>  honorât  alias,  alias  et  déshonorât  propter  similitudinem  ?U%» 
>  et  ipsas  propter  ipsas  in  aiiis  vitis  propter  identitatem  laten- 
>  tem,  aspipientes  infatatam  prseparationem  permutatam  entem.  » 

—  *  Voy^,  Enn.  IV,  liv.  m,  ̂   24.  Leibnitz  a  reproduit  cette  pensée 
dans  sa  Monadologie,  $  89,  Voy.  les  Éclaircissements  du  tome  1, 

p.  473. 



lui  ;i8s|gii6  la  natupe  des  30ns  qu'elle  doit  rfflidre.  Daq^ 
Funivers,  tout  e$t  bien,  tout  ̂ st  l>ea^^  si  chaque  êtpe  aocupç 

la  place  qu'il  mérite,  s'il  fait  entendre,  par  exemple,  des  sons 
discordants»  dapsles  ténèbres  et  le  Tartars  :  car  il  est  conve- 

nable qu'on  y  entende  de  tels  sous.  Pour  que  l'univers  sojt 
beau,  il  faut  que  l'individu  n'y  soit  pap  pomme  une  pierre*  ; 
il  faut  qu'il  concoure  à  l'unité  de  l'I^armouie  universpUe 
en  rendant  le  son  qui  lui  est  propre*  ;  or,  le  pon  que  rend 
l'individu,  c'est  la  vie  qu'il  mène,  vie  qui  est  inférieure  en 
grandeur,  en  bonté ,  et  en  puissance  [à  celle  de  l'univers]. 
Le  chalumeau  rend  plusieurs  sons,  et  le  plus  faible  con^ 

tribue  cependant  à  l'harmonie  totale,  parce  qne  cette  har- 
monie est  composée  de  sons  inégaux  dont  l'ensemble 

constitue  un  accord  parfait  ̂   ;  de  même,  la  liaison  universelle 
est  une^  mais  renferme  des  parties  inégaleSr  De  là  résulte 

qu'il  y  a  dans  l'univers  des  places  diiférentes,  les  unes  meil- 
leures, les  autres  inférieures,  et  leur  inégalité  correspond  à 

l'inégalité  des  âmes.  En  effet,  les  places  étant  diverses  et 
les  âmes  différentes,  les  âmes  qui  sont  différentes  trouvent 

des  places  qui  sont  inégales  (comme  les  diverses  parties  du 
chalumeau  ou  de  tout  autre  instrument)  ;  elles  habitent  des 
lieux  différents  et  font  entendre  chacune  des  ̂ ons  conve- 

nables pour  l'endroit  où  elles  se  trouvent  et  pour  l'univers. 
Ainsi,  ce  qui  est  mauvais  pour  l'individu  est  bon  pour  l'en- 

semble*; ce  qui  est  contré  nature  dans  l'individu  est  selon 

^  Expression  proverbiale,  **-  a  «  Sache  que  le  point  fondamental 
»  de  la  piété  envers  les  Dieux,  e'est  d'avoir  d'eux  des  idées  droites 
:»  comme , celles-ci  :  qu'ils  existent  et  qu'ils  gouvernent  tout  avec 
»  bonté  et  avec  justice  ;  qu'ils  t'ont  toi-même  placé  à  un  poste  pour 
»  leur  obéir  et  marcher  dé  ton  plein  gré  soumis  aux  événements  que 
»  tu  considéreras  comme  ordonnés  par  la  suprême  sagesse.  De  la 
>  sorte,  tu  ne  te  plaindras  jamais  des  Dieux  et  tu  ne  les  accuseras 

»  jamais  de  t'oublier.  >  (Épiclète,  Manuel,  §  37.) — »  «  Il  ne  faut  pî|s 
»  que  les  tuyaux  d'un  jeu  d'orgue  soient  égaux,  etc.»  (LeibnitZi  Théo- 
dicée,  m,  §  246.)  ~  «  «  Souvent  un  mal  dans  quelques  parties  peut 
»  servir  au  plus  grand  bien  du  tout,  etc.  >  (Ibic^.,11,  g  239.) 
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la  nature  dans  l'ensemble  ;  un  son  qui  est  faible  n'altère 

pas  rharmonie  de  l'univers,  comme,  pour  me  servir  d'un 
autre  exemple,  un  mauvais  citoyen  ne  change  pas  la  na- 

ture d'une  cité  bien  réglée  :  car  souvent  il  est  nécessaire 
qu'il  y  ait  un  homme  de  cette  sorte  dans  une  cité  ;  il  y  est 
donc  lui-même  bien  placé  *. 

XYin.  La  différence  qui  existe  entre  les  âmes  sous  le 

rapport  du  vice  et  de  la  vertu  a  plusieurs  causes,  entre 

autres  l'inégalité  qui  existe  entre  ces  âmes  dès  le  principe. 

Cette  inégalité  est  conforme  à  l'essence  de  la  Raison  uni- 
verselle, dont  elles  sont  des  parties  inégales  parce  qu'elles 

diffèrent  les  unes  des  autres.  H.  faut  réfléchir  qu'il  y  a  en  effet 
trois  rangs  pour  les  âmes',  et  que  la  même  âme  n'exerce 
pas  toujours  les  mêmes  facultés.  Hais  reprenons  la  com- 

paraison que  nous  avons  choisie  pour  éclaircir  la  discussion . 
Figurons-nous  des  acteurs  qui  prononcent  des  paroles  que 

le  poète  n'avait  pas  écrites  :  comme  si  le  drame  était  incom- 
plet, ils  suppléent  d'eux-mêmes  ce  qui  manque  et  remplis- 
sent tes  lacunes  que  le  poète  avait  laissées  ;  ils  semblent 

moins  des  acteurs  que  des  parties  du  poète,  qui  a  prévu  ce 

qu'ils  devaient  dire  afin  d'y  rattacher  le  reste  autant  que 
cela  était  en  son  pouvoir  ̂   En  effet,  dans  l'univers,  toutes  les 

1  «  Quid  carmûce  tetrîus  ?  Quid  illo  anime  traculentius  Qtque 
>  dirius  7  At  inter  ipsas  leges  locum  necessarium  tenet,  et  in  bene 
>  moderatae  civitatis  ordinem  inseritur,  estque  suo  anime  nocens, 
»  ordiné  autem  aliène  pœna  nocentiom.  Quid  sordidius,  quid  ina- 
>  nius  deceris  et  turpitudinis  plenius  meretricibus,  lenenibns  cete- 
>  risque  hoc  genus  pestibus  dici  petest  ?  Aùfer  meretrices  de  rébus 
»  humanis,  turbaveris  emnia  libidinibus.  >  (S.  Augustin,  De  Ordine, 
II,  4.)  —  *  Ces  treis  rangs  sont  la  vie  intellectuelle,  la  tie  ration- 

nelle, la  vie  sensitive.  Voy.  t.  I,  p.  334.  —  »  Voy.  Enn.  IV,  liv.  iv, 
S  9-lâ.  Leibnitz  développe  une  comparaison  semblable  dans  sa 

Théodicée  (II,  §  147)  :  «  Dieu  a  fait  présent  à  Fhomme  d'une  image 
>  de  la  divinité  en  lui  donnant  Tintelligence.  Il  le  laisse  faire  en 
»  quelque  sorte  dans  son  petit  département,  ut  Spartam  quam 

>  nactvs  est  omet.  Il  n'y  entre  que  d'une  manière  occulte  :  car  il 
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choses  qui  sont  les  conséquences  et  les  résultats  des  mau- 
Taises  œuvres  sont  produites  par  des  raisons,  et  sont  con«* 

formes  à  la  Raison  universelle  :  ainsi»  d'un  adultère,  d'un 
viol,  naissent  des  enfants  naturels  qui  peuvent  être  des 
hommes  très-distingués  ;  de  même ,  de  cités  détruites  par 
des  hommes  pervers  naissent  d'autres  cités  florissantes. 

On  dira  peut-être  :  il  est  absurde  d'introduire  dans  le 
monde  des  âmes  qui  font,  les  unes  le  bien,  les  autres  le  mal  : 

car  c'est  enlever  à  la  Raison  universelle  le  mérite  du  bien 
qui  se  fait,  en  la  déchargeant  de  la  responsabilité  du  mal. 

Qui  empêche  d'admettre  que  les  choses  que  font  les  acteurs 
soient  des  parties  du  drame,  dans  l'univers  comme  sur  la 

>  fournit  être,  force,  vie ,  raison ,  sans  se  faire  voir.  G*est  là  où  le 
»  franc  arbitre  joue  son  jeu ,  et  Dieu  se  joue,  pour  ainsi  dire,  de  ces 

»  petits  dieax  qu'il  a  trouvé  bon  de  produire ,  comme  nous  nous 
»  jouons  des  enfants  qui  se  font  des  occupations  que  nous  favori* 

»  sons  on  empêchons  sous  main' comme  il  nous  plaît.  L'homme  est 
»  donc  comme  un  petit  dieu  dans  son  propre  monde  ou  microcosme, 

»  qu'il  gouverne  à  sa  mode.  Il  y  fait  merveille  quelquefois*.,  mais 
»  il  y  fait  aussi  de  grandes  fautes,  parce  qu'il  s'abandonne  à  ses 
»  passions,  et  parce  que  Dieu  l'abandonne  à  son  sens  :  U  l'en  punit 
»  aussi,  tantôt  comme  un  père  ou  précepteur,  exerçant  ou  châtiant 
»  les  enfants,  tantôt  comme  un  juste  juge  punissant  ceux  qui 

»  l'abandonnent  ;  et  le  mal  arrive  le  plus  souvent  quand  ces  Intel- 
»  ligences  ou  leurs  petits  mondes  se  choquent  entre  eux.  L'homme 
»  s'en  trouve  mal  à  mesure  qu'il  a  tort;  mais  Dieu,  par  un  art 
»  merveiUeux ,  tourne  tous  les  défauts  de  ces  petits  mondes  au 

»  plus  grand  ornement  de  son  grand  monde?  C'est  comme  dans 
»  ces  inventions  de  perspective  où  certains  beaux  desseins  ne 

»  paraissent  que  confusion  jusqu'à  ce  qu'on  les  rapporte  à  leur 
»  yrai  point  de  vue,  ou  qu'on  les  regarde  par  le  moyen  d'un  cer- 
j>  tain  verre  ou  miroir.  C'est  en  les  plaçant  et  en  s'en  servant 
>  comme  U  faut  qu'on  les  fait  devenir  l'ornement  d'un  cabinet. 
»  Ainsi  les  difformités  apparentes  de  nos  petits  mondes  se  réu- 

»  nlssent  en  beautés  dans  le  grand,  et  n'ont  rien  qui  s'oppose  à 
»  l'unité  d'un  principe  universel  infiniment  parfait  ;  au  contraire, 
»  ils  augmentent  l'admiration  de  sa  sagesse,  qui  fait  servir  le  mal 
»  au  plus  grand  bien.  » 
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scène,  et  de  rapporter  ainsi  à  là  Raison  universelle  le  bien 

et  le  mal  qui  se  font  ici-bas?  car  la  Aaison  universelle 
exerce  son  influence  sur  chacun  des  acteurs  avec  d'autant 
plus  de  force  que  lé  drame  est  plus  parfait  et  que  tout  dé-> 

pend  d'elle*.  —Mais  pourquoi  imputer  à  la  Raison  Univer- 
selle les  mauvaises  œuvres  ?  Les  âmes  contenues  dans  Tuni- 

vérs  n*en  seront  pas  plus  divines;  elles  resteront  toutes 
des  parties  de  la  Raison  universelle  [et,  par  conséquent, 
des  âmes]  :  Car  il  faut  admettre  que  toutes  les  faisons  sont 

des  âmes;  sinon,  qu'on  nous  dise  pourquoi ,  la  Raison  de 
Funivers  étant  une  àme^  certaines  raisons  seraient  des  âmes 

et  les  autres  serïdent  seulement  des  raisons' 

^  Cette  objection  parait  empnmtée  à  la  doctrine  stoïcienne  qui 
identifie  Dîett  avec  le  monde  :  ̂   Toutes  choses  sont  liées  entre  elles 

»  et  d'un  ndeud  sacré  ;  il  n*y  a  presque  rien  qui  n*ait  ses  relations. 
3  Tous  les  êtres  sont  coordonnés  ensemble,  tous  concourent  à 

»  Tharmônie  du  même  monde.  Il  n'y  a  qu'un  seul  monde,  qui  com- 
»  prend  tottt^  un  seul  Dieu,  qui  est  dans  tout,  une  seule  matière, 
»  une  seule  loi ,  une  raison  commune  à  tous  les  êtres  doués  din- 

ar telligence,  enfin  une  véHlé  unique,  n'y  ayant  qu'un  seul  état  de 
*  perfection  pour  tous  les  êtres  qui  appartiehUent  à  la  même  espèce 
»  et  qui  participent  à  la  même  raison.  >  (Marc-Aurèle,  Pensées,  Vil, 
§  9i)  Sénéque  est  encore  plus  explicite  t  *  Totum  hoc,  quo  conli- 
9  netnurj  et  unum  est,  et  Deus  e^t,  et  socii  ejus  ef  metnbra  sumus.  » 

{Lettrée,  94.)  Vo^.  d'allleUrs  les  rapprochements  entre  la  doctrine des  Stoïciens  et  celle  de  Plotiti  dans  les  Éûlaireissements  slir  ce 

litre,  à  la  fin  du  ̂ volume.  —  «  bans  cette  fin,  Plotîil  indique  la 
question  qu'il  traite* dahs  le  livre  suivant,  p.  71. 
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DB  LA  PROifIDBRCB*. 

L  Que  répondre  à  cette  question'?  que  la  Raison  uni- 
verselle [qui  procède  de  FAme  universelle]  embrasse  à  la 

fois  les  choses  bonnes  et  les  choses  mauvaises,  qui  sont 
également  au  nombre  de  ses  parties  :  elle  ne  les  engendre 
pas,  mais  elle  existe  avec  elles  dans  son  universalité.  En 

effet,  l'Ame  universelle  a  pour  actes  les  raisons  [les  âmes 
particulières],  et  ces  raisons ,  étant  des  parties  [de  FAme 

universelle],  ont  elles-mêmes  pour  actes  des  parties  [des 
opérations].  Ainsi,  comme  FAme  universelle,  qui  est  une,  a 
des  parties  différentes,  cette  différence  se  retrouve  dans  Jes 

raisons  et  dans  les  opérations  qu'elles  produisent.  Les  âmes 
sont  en  harmonie  entre  elles  ainsi  que  leurs  œuvres;  elles 
sont  en  harmonie  en  ce  sens  que  leur  diversité  ou  même  leur 

opposition  forme  une  unité.  Tout  sort  de  l'unité^  tout  y  est 
ramené  par  une  nécessité  naturelle  ;  ainsi,  les  créatures  qui 

sont  différentes  et  même  opposées  n'en  sont  pas  moins 
coordonnées  dans  un  même  système,  parce  qu'elles  provien* 
nent  d'un  même  principe.  Quoique  les  animaux  de  chaque 
espèce,  les  chevaux,  par  exemple,  s'attaquent,  semordentles 
uns  les  autres,  et  luttent  entre  eux  avec  une  jalousie  qui  va 

jusqu'à  la  fureur,  quoique  les  animaux  des  autres  espèces, 
les  hommes  eux-mêmes,  en  fassent  tout  autant^  cependant 

*  Potrf  les  Remarques  générales,  Voy,  les  Éclaircissements  sur 
ce  lîyre,  à  la  fin  du  volume.  —  ̂   Plotin  répond  ici  à  la  question 
posée  à  la  fin  du  livre  précédent,  p.  7Ô. 
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toutes  ces  espèces  doivent  être  rapportées  à  l'unité  du  genre 
animal.  Les  choses  inanimées  forment  aussi  des  espèces 

diverses  et  doivent  être  également  rapportées  à  l'unité  du 
genre  des  êtres  inanimés,  puis  à  FÊtre,  enfin,  si  tu  veux, 

au  principe  dont  tout  tient  l'être  [à  TUn] .  Après  avoir  rat- 
taché tout  à  ce  principe,  redescends  en  le  divisant ,  et  vois 

l'unité  se  fractionner  en  pénétrant  et  en  embrassant  toutes 
choses  à  la  fois  dans  un  ordre  unique.  Ainsi  fractionnée, 

l'unité  constitue  un  animal  multiple  :  chacune  des  parties 
qu'elle  renferme  agit  selon  sa  nature  sans  cesser  de  faire 
partie  de  l'Être  universel  ;  ait) si  le  feu  brûle,  le  cheval  obéit 
à  ses  instincts,  les  hommes  produisent  des  actions  aussi 
différentes  que  leurs  caractères.  En  un  mot,  chaque  être 
agit,  vit  bien  ou  mal,  selon  sa  nature  propre. 

II.  Ce  n'est  donc  pas  par  l'effet  de  circonstances  acciden- 
telles qu'on  vit  bien  ou  mal  ;  celles-ci  elles-mêmes  décou- 

lent naturellement  de  principes  supérieurs,  et  résultent  de 
renchaînement  de  toutes  choses.  Or,  cet  enchaînement  est 

établi  par  la  puissance  qui  a  le  commandement  dans  l'uni- 
vers S  et  chaque  être  y  concourt  selon  sa  nature  :  c'est  ainsi 

que,  dans  une  armée,  le  général  commande,  et  les  soldats 

exécutent  ses  ordrcÉf  d'un  commun  accord.  La  Providence, 
en  effet,  a  tout  réglé  dans  l'univers,  comme  un  général  qui 
considère  tout,  les  actions  et  les  passions,  les  vivres  et  la 
boisson,  les  armes  et  les  machines,  et  qui  embrasse  tous 
les  détails,  en  sorte  que  chaque  chose  ait  une  place  conve- 

nable :  rien  n'arrive  ainsi  qui  n'entre  dans  le  plan  de  ce  gé- 
néral, quoique  ce  que  font  les  ennemis  reste  en  dehors  de 

son  action,  et  qu'il  ne  puisse  commander  à  leur  armée  *.  S'il 

*  «  Tout  est  réglé  dans  les  choses,  une  fois  pour  toutes,  avec  autant 
»  d'ordre  et  de  correspondance  qu'il  est  possible,  la  suprême 
»  sagesse  et  bonté  ne  pouvant  agir  qu'avec  une  parfaite  harmonie.  » 
(Leibnitz,  Principes  de  la  Natu/re  et  de  la  Grâce,  %  13.)  —  *  Nous 
lisons  avec  M.  Kirchboff  ovii  olhm,  h  au  lieu  de  %i  Se  olovrs  h. 
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était  le  grand  chef*  auquel  TuniverB  est  soumis»  qu'y  au- 
rait-il qui  pût  déranger  son  plan»  et  qui  ne  dût  pas  s'y  ratta* cher  étroitement  ? 

III.  Quoique  je  sois  maître  de  prendre  une  détermination 
ou  une  autre,  cependant  ma  détermination  entre  dans  le 

plan  deTunivers,  parce  que  ma  nature  n'a  pas  été  introduite 
après  coup  dans  ce  plan  et  que  je  m'y  trouvé  compris  avec 
mon  caractère'.  Mais  d'où  vient  mon  caractère?  Il  y  a  ici 
deux  points  à  considérer  :  faut-il  chercher  la  cause  du  ca- 

ractère de  chaque  homme  dans  celui  qui  l'a  formé  ou  dans 
cet  homme  même  ?  ou  bien  faut-il  renoncer  à  en  chercher 

la  cause?  Oui,  sans  doute,  il  y  faut  renoncer*  :  on  ne  de- 
mande pas  en  effet  pourquoi  les  plantes  ne  sentent  pas» 

pourquoi  les  animaux  ne  sont  pas  des  hommes  ;  ce  serait 
demander  pourquoi  les  hommes  ne  sont  pas  des  dieux.  Si, 

pour  les  plantes  et  les  animaux»  on  a  raison  de  n'accuser 
ni  ces  êtres  mêmes,  ni  la  puissance  qui  les  a  faits,  comment 

aurait-on  le  droit  de  se  plaindre  de  ce  que  les  hommes  n'ont 
pas  ime  nature  plus  parfaite?  Si  l'on  dit  qu'ils  pouvaient 

*  C'est  une  expression  empruntée  au  Phèdre  de  Platon,  p.  247  : 
ô  [liTf  Bn  iiiyoïç  ̂ ysfiùv  iv  oOpavû  Zivç.  — ^  «  Naturas  igitur  omnes 
»  Deus  fecit,  non  solom  in  virtute  atque  justitia  permansuras,  sed 
»  etiam  peccaturas,  non  ut  peccarent,  sed  ut  essent  ornaturse 
»  universum,  sive  peccare,  sive  non  peccare  Toiuissent  »  (S.  Au- 

gustin, De  Libero  arbitrio,  III,  U.)  —  *  Ficin  commente  ainsi  ce 
passage  :  «  Quod  quidem  humanus  animus  ita  yel  ita  moribus  affectus 
»  progrediatur ,  in  causa  est  quonlam  ita  quandoque  cœpit  ali- 
»  quando  vel  ita  ;  quod  autem  sic  incœperit,  causa  est  duntaxat 
»  quia  sic  atque  sic  incipere  potuit  ;  at  vero  quod  utrumque  po- 
»  tuent,  non  potes  in  aliam  resolvere  causam.  Hœc  enim  ipsius  est 
»  natura,  scilicet  vita  libère  mobilis  atque  rationalis.  »  On  trouve  le 
même  raisonnement  dans  S.  Augustin:  «  Quoniam  voluntas  est 
»  causa  peccati,  tu  autem  causam  ipsius  voluntatis  inquiris,  si  banc 
»  invenire  potuero,  nonne  causam  etiam  ejus  causse  quœ  inventa 
»  fuerit  quœsîturus  es  ?  Et  quis  erit  quserendi  modus ,  quis  finis 
»  percunctandi  ac  disserendi  quum  te  ultra  radicem  qusarere  nibil 
»  oporteat.  »  [De  Libero  arbitriOt  III,  17.) 



être  meilleurs,  ou  bien  Ton  veut  parlei*  des  qualités  que  cha- 
cun d'eux  est  capable  d'acquérir  par  lui-même,  et  alors  il  ne 

faut  blâmer  que  celui  qui  ne  les  a  pas  acquises  ̂   ;  ou  Ton 
parte  de  celles  qu'il  devait  tenir,  non  de  lui-même,  mais  du 
Créateur,  et  alors  il  est  aussi  absurde  de  réclamer  pour 

l'homme  plus  de  qualités  qu'il  n'en  a  reçu  qu'il  le  serait  de 
le  faire  pour  les  plantes  et  les  animaux  '.  Ce  qu'il  feut  exa- 

miner, ce  n'est  pas  si  un  être  efet  itiférieur  à  un  autre,  mais 
s'il  est  complet  «n  soU  genre  :  car  il  est  nécessaire  qu'il  y 
ait  des  inégalités  naturelles.  Est-ce  par  là  volonté  du  prin- 

cipe qui  a  tout  réglé  qu'il  y  a  des  inégalités T  Non;  c'est 
parce  que  selon  la  nature  il  doit  en  être  ainsi'. 

La  Raison  de  l'univers  procède  ëtt  effet  de  l'Ame  imiver-- 
selle  ;  et  celle-ci  à  son  tour  procède  de  l'Intelligence.  L'Intel** 

*  «  Si  ignorftntîa  yeri  et  difflcaltâs  re6U  iiaturalis  esthomtni,  onde 
»  incipiat  in  sàpientiik  quietisque  beatitudinem  surgere^  nulliis 
»  banc  ex  inlUo  naturali  reete  arguit.  Sed  si  proficere  noluerit ,  aut 
»  a  profectu  retrorsum  labi  voluerit,  jure  meritoque  pœnas  luet.  > 
(S.  Augustin,  DeLibero  arbitrio,  111,22.)  —  «  «  Si  dixerit  :  Non  erat 
»  tamen  difficile  aut  laboriosum  omnipotenti  Deo,  ut  omnia  quœ- 
9  cunque  fecit  sic  haberént  ordinem  suum  ttt  nulld  creatura  usquc 
»  ad  mîserîam  penrenîfet  :  non  eûim  boc  âut  omnipotetis  noii 
y>  potuît,  aut  bonus  ifayidit;  respondebo  ordinem  creaturarum  a 
y>  summa  usque  ad  infitnam  gradibus  îta  jtistis  decurrere,  ut  illé 
y>  învideat  qui  dixerit  :  Ista  non  esset  ;  inyideat  etiam  ille  qui  dixerit  : 
»  Ista  talis  esset.  Si  enim  taleni  VUlt  essb  qualls  est  superïor,  jam 
y>  illa  est,  et  tanta  est  ut  adjici  ei  non  oporteat  quia  perfecta  est.  Qui 
»  ergo  dicit  :  Eliam  îsta  talis  esset  ;  aut  perfectse  superlori  vult 
*  adderé,  et  erit  immoderatus  et  injustus  ;  aut  istam  vult  interi- 
»  mère,  et  erit  malus  et  invldus.»  (S.  Augustin,  DeLibero  arbùHo, 
m,  8.)  ■—  »  On  sait  que  Pope,  dans  VEssai  ̂ wr  Vhofnme  (Épitrë  1), 

a  traité  tout  ce  sujet  ated  autant  de  force  et  de  raison  que  d*élo- 
quence  et  de  poésie.  Nous  ne  rappellerons  que  les  premiers  vers 

de  l'admirable  passage  où  il  répond  à  Fôbjection  formulée  ici  : 
Presomptuous  Man  !  The  reason  wouldst  thou  find 
Wby  fonned  so  weak,  se  little  and  so  bilind! 
Ask  of  tby  motbef  earth  why  oaks  are  made 
TaUer  or  strenger  tban  the  Weed  they  shade,  été. 
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ligence  n*est  pas  un  être  particulier  ;  elle  est  tous  les  êtres 
[intelligibles]  S  et  tous  les  êtres  forment  une  pluralité;  or, 

s'il  y  a  pluralité  d'êtred,  il  doit  se  trouver  des  différences 
entre  eux,  il  doit  y  avoir  des  êtres  qui  occupent  le  premier, 
le  deuxième  ou  le  troisième  rang.  D  en  résulte  que  les  âmes 
des  animaux  qui  sont  engendrés,  au  lieu  de  posséder  la  plé- 

nitude de  leur  essence^  sont  imparfaiteEl  et  semblent  s'être 
affaiblies  parleur  procesèion.  En,  efffet,  la  raison  [généra-* 

trice]  deranlmal^  quoiqu'elle  soit  animée»  est  une  autre  âme 
que  celle  dont  procède  la  Raiëon  universelle.  Cette  Raison 
elle*mêmè  perd  de  son  excellence  en  descendant  dans  la  ma-* 

tière,  et  ce  qu'elle  produit  est  moins  parfait.  Considère  com- 
bien la  créature  est  éloignée  du  Créateur,  et  combien  cepen- 
dant elle  est  encore  une  œuvre  admirable;  Mais  il  ne  fkutpai^ 

attribuer  au  Créateur  les  caractères  de  là  créature  :  car  lé 

principe  est  supérieur  à  ce  qu'il  produit*  il  est  par&it;  et 
[au  lieu  de  nous  plaindre]  il  fout  bien  plutôt  admirer  qu'il  ait 
communiqué  quelques  traces  de  sa  puissance  aux  êtres  qui 

dépendent  de  lui*  S'il  leur  â  donné  plus  qu'ils  tie  sauraient 
garder,  nous  n'en  avons  que  plus  de  motifs  d'être  satisfaits  ; 
évidemment  nous  nepouVoUs  accuser  que  les  créatures  [de 
leur  imperfection],  et  les  dons  de  la  Providence  sont  sura- 

bondants. .        > 

lY.  Si  l'homme  était  simple  (o'estr^dire^  s'il  était  oe 
qu'il  a  été  fait  et  si  toutes  ses  actions  ainsi  que  ses  passionsi 
dérivaient  du  même  principe  ') ,  nous  n^aurîons  certaine- 

ment aucun  motif  d'élever  des  plaintes  à  son  sujet  pas  plus 
qu'au  siqet  des  autres  animaux.  Maintenant  i  si  nous  re- 

prenons quelque  chose  dans  l'homme  ̂   c'est  seulement  dans 
l'homme  perverti,  et  nous  avons  raison  :  car  l'homme  n'est 
pas  seulement  ce  qu'il  a  été  fait  ;  il  â  en  outré  un  autre  prin- 

cipe qui  est  libre  [l'intelligence  avec  la  raison'].  Ce  principe 
• 

*  Voy.  1. 1,  p.  118.  —  *  NoUii  Usons  raOtâ  aveé  M.  feîrchïioff  au 
lieti de Tfltvta.  ̂ ^  «  Duo  suht  iii  ahima  boi^tra  actionum  principia 
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n'est  cependant  pasendehorsdelaProvidenceetdelaRaison 
de  Tunivers .  En  effet,  les  choses  de  là-haut  ne  dépendent  pas 

des  choses  d'ici-bas  ;  ce  sont  au  contraire  les  choses  supé- 
rieures qui  versent  leur  lumière  sur  les  inférieures,  et  c'est 

en  cela  que  consiste  la  perfection  de  la  Providence.  Quant 

à  la  Raison  de  l'univers,  elle  est  double:  l'une  produit,  et 
l'autre  unit  les  choses  engendrées  aux  choses  intelligibles, 
n  y  a  ainsi  deux  Providences ,  l'une  supérieure,  [la  Raison 
intellectuelle],  qui  est  les  choses  intelligibles  ;  l'autre  infé- 

rieure, la  Raison  [génératrice],  qui  dépend  de  la  première: 
leur  ensemble  constitue  l'enchaînement  des  choses  et  la 
Providenceuniverselle  ^ 

Les  hommes  [n'étant  pas  seulement  ce  qu'ils  ont  .été 
faits]  possèdent  donc  un  autre  principe  [l'intelligence  avec 
la  raison]  ;  mais  tous  ne  se  servent  pas  de  tous  les  principes 

qu'ils  possèdent",  les  uns  se  servent  d'un  principe  {de  l'in- 
telligence] ;  les  autres,  d'un  autre  principe  [de  la  raison] 

ou  bien  même  des  principes  inférieurs  [de  l'imagination  et 
des  sens]  *.  Tous  ces  principes  sont  présents  dans  l'homme, 

»  liberarum ,  intellectus  scilicet  et  ratio ,  quorum  opéra  potest 
»  anima  prœter  id  ipsum,  quod  habuit  ab  initie,  progredi.  »  (Flcin.) 

^  Les  deux  Raisons  dont  parle  ici  Plotin  sont  la  Puissance  prin- 
cipale  de  l'Ame  et  la  Puissance  naturelle  et  génératrice  (t.  I,  p.  191), 
auxquelles  correspondent  la  Providence  et  le  Destin.  Ficin  com- 

mente ainsi  ce  passage  :  c  Gonsiderabis  geminam  esse  Rationem 
>  mundi  communem  :  primam  quidem  adesse  mundo  velut  arti- 
»  ficem;  secundam  vero  inesse  velut  formam,  per  quam  vehit 
»  cognatam  artîfici  etiam  artifex  vîdeatur  mundo  conjunctus. 
»  Ârtifex  quidem  prsesidens  est  inteliectualîs  ipsa  substantia  ;  insi- 
>  dens  vero  velut  forma  est  ratio  seminalis  qua  coïre  intellectus 
>  cum  materia  mundi  videtur  atque  generare.  »  —  '  Nous  don- 

nons le  commentaire  de  Ficin  sur  ce  passage  obscur  :  c  Adsunt 
>  quidem  omnibus  hominum  animabus  semper  intellectus  et  ratio  ; 
>  sed  non  omnes  ratione  vivunt,  întellectu  quîn  etiam  paucis- 
»  simi.  Multi  enim  imaginatione  vivunt  potius  et  sensu  :  in  quo- 
>  rum  imaginatione  rationis  ipslus  scintiliœ  vel  raro  micant, 
»  qùum  imaginatio  potius  ad  opposita  convertatur  î  quemadmodum 
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même  quand  ils  n'agissent  pas  sur  lui  ;  et,  dans  ce  cas 
même,  ils  ne  sont  pas  inertes  :  car  chacun  d'eux  remplit 
l'office  qui  lui  est  propre;  seulement  ils  n'agissent  pas 
tous  ensemble  sur  l'homme  [ne  sont  pas  aperçus  par  sa 
conscience^].  Gomment  cela  a-t-il  lieu,  demandera-t-on, 
s'ils  sont  présents?  n'est-ce  pas  plutôt  qu'ils  sont  absents  ? 
Nous  répondrons  :  ils  sont  présents  en  nous,  en  ce  sens 

qu'aucun  d^eux  ne  nous  manque;  d'un  autre  côté,  ils  sont 
absents,  en  ce  sens  qu'on  regarde  comme  absent  d'un  homme 
le  principe  qui  n'agit  pas  sur  lui.  Mais  pourquoi  ces  prin- 

cipes n'agissentr-ils  pas  sur  tous  les  hommes,  puisqu'ils  en 
sont  des  parties?  Je  parle  ici  principalement  de  ce  principe 

[qui  est  libre,  savoir  de  l'inteDigence  et  de  la  raison] .  D'abord, 
il  n'appartient  pas  aux  bêtes  '  ;  ensuite,  il  n'est  pas  même 
présent  [en  acte]  dans  tous  les  hommes*.  S'il  n'est  pas 
présent  dans  tous  les  hommes,  k  plus  forte  raison  n'est-il 
pas  seul  en  eux.  Mais  pourquoi  ?  D'abord,  l'être  en  qui  ce 
principe  est  seul  présent  vit  selon  ce  principe,  et  ne  vit 

selon  les  autres  principes  qu'autant  que  la  nécessité  l'y  con- 
traint. Or,  soit  par  notre  constitution  corporelle,  qui  trou- 

ble le  principe  supérieur  [l'intelligence  avec  la  raison],  soit 
par  Tempire  qu'ont  sur  nous  les  passions,  c'est  dans  la 

>  et  intellectas  communiter  in  rationem  humanam,  prseter  quam  in 
>  beatiSy  vix  scîntillare  Tidetur.  Adesse  qoîdem  inteUigentiam  et 
>  rationem  propriam  animabus  humants  etiam  non  utentibus  non 
»  diffidet,  quicunqae  cognoTerit  inteUigentiam  quoque  ratîonemque 
»  communem  ubique  yigere,  rebusque  quam  mînimis  esse  prsesen- 
>  tem.  Interea  notabis  intellectum  non  esse  adéo  separatam  qufn 
»  sit  pars  animœ  ;  item,  sicut  ignis  semper  calet,  sic  intellectum 
>  intellîgere  semper,  et  potentiam  in  discursione  positam  discurrere 
»  semper,  quocunque  modo  discurrat,  sive  per  rationes,  sfye  per 
»  imagines,  more  etiam  somniantis  ;  potentiam  similiter  vegetalem 
»  assidue  vegetare.  »  Voy,  Enn.  II,  liv.  m,  §  13  ;  1. 1,  p.  183-184. 

*  Fo^/.  t.  ï,  p.  488, 5.  — *  Les  bétes  n'ont  que  rimagination  et  les  sens. 
—  *  C'est-à-dire  :  Beaucoup  d'hommes  font  plus  usage  de  leur  ima- 

gination et  de  leurs  sens  que  de  leur  intelligence  et  de  leur  raison. 
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substance  de  rhomme  {xo  imoKelixivw]  qu'il  faut  chercher  la 
cause  [qui  empêche  rintelligence  et  la  raison  de  dominer  en 

nous] .  Hais  [la  substance  de  l'homme  ̂ tant  composée  d'une 
raison  séminale  et  d'une  matière],  il  semble  au  premier 
abord  qu'il  faut  chercher  la  cause  de  ce  fait  dans  la  matière 
plutôt  que  dans  la  raison  [séminale],  et  que  ce  qui  domine 

en  nous,  ce  n'est  point  la  raison  [séminale],  mais  la  ma- 
tière et  la  substance  constituée  de  telle  ou  telle  manière  ; 

cependant,  il  n'en  est  pas  ainsi  :  ce  qui  remplit  le  rôle  de 
substance  à  l'égard  du  principe  supérieur  [de  l'intelligence 
et  de  la  raison]»  c'est  à  la  fois  la  raison  [séminale],  et  ce  qui 
est  engendré  par  cette  raison,  et  ce  qui  est  selon  cette 

raison  ;  par  conséquent,  ce  n'est  point  la  matière  qui  domipe 
en  nous,  non  plus  que  notre  constitution  coqiorelle. 

En  outre,  on  peut  rapporter  le  caractère  de  chacun  de 
nous  (zQ  Toiovie  dvw)  à  une  vie  antérieure  ;  on  dira  alors  que 

notre  raison  [séminale]  a  dégénéré  par  suite  de  nos  antécé- 
dents, que  notre  âme  a  perdu  de  sa  force  en  illuminant  ce 

qui  était  au-dessous  d'elle.  D'ailleurs  notre  raison  [séminale] 
contient  en  elle-même  la  raison  même  de  la  matière  dont 

nous  avons  été  faits,  matière  qu'elle  trouve  ou  qu'elle  rend 
conforme  à  sa  nature  ̂   En  effet,  la  raison  [séminale]  d'un 
bœuf  ne  réside  en  aucune  autre  matière  qu'en  celle  d'un 

1  Voy.  Platon,  Timée^  p,  42.  Dans  son  Commentaire,  Ficîn  expose 

la  pensée  de  Plotin  d'une  manière  un  peu  plus  claire  :  «  Quod  non 
»  solum  intelligentia^  communiiez  sed  etiam  ratîonis  quandoque 
»  falgor  in  animabus  micare  minime  videatur,  in  causa  est  vel  per- 
»  versa  nimium  corporis  compbsitio,  tum  inepta  fréquenter  ingenio, 
»  tum  perturbationi  parata,  vel  forte  ratio  seminalis.anim»  jamdiu 
»  in  babitum  conversa  brutalem,  atque  subinde  corpus  in  materia 
»  proutfert  opportunitas  sîbi  brutale  conformans  (si  modo  poteutia 
»  genitalis  primam  corpori  qualitatem  affert),  ut  anima  tune  non 
»  talis  évadai  omnino  qualis  nanciscatur  et  corpus ,  sed  taie  sibi 

»  fingat  corpus  qualem  naturam  ipsa  sibi  jam  conceperit,  ut  me- 
»  rito  in  se  facta  deteriop  in  deteriorem  vitam  transferatur  et 
»  sortem  »«  Voy.  aussi  Enn.  Il,  liv.  lu,  §  10, 11, 15, 16. 



bœuf,  C'astamsi  que  rama,  comme  le  dit  Pkton  ̂  ,  se  trouve 
destinée  k  passer  dan^  des  corps  d*aaimaux  autres  [que 
l'homme],  parce  qu'elle  s- est  altérée  aiusi  que  la  raison  * 
[séoiipale],  qu'elle.e^t  devenue  propre  h  animer  un  bœuf  au 
lievL  d'un  homme.  Par  ce  décret  de  la  justice  divine,  elle 
devient  encore  pire  qu'elle  n'était, 

Mais  pourquoi,  dans  l'origine,  l'âme  s'est-elle  égarée  et 
dépravée  ?  Nous  rayons  dit  souvent  ;  tous  les  êtres  n'oo- 
cupent  pas  le  premier  rang  ;  il  y  en  a  qui  ne  tiennent  que  le 

deuxième  ou  le  troisième,  et  qui,  par  conséquent,  sont  in- 
férieurs aux  premiers.  Ensuite»  un  léger  écart  suffit  pour 

nous  faire  sortir  de  labonne  yoie.  En  outre,  le  rapproche^ 
ment  de  deux  choses  différentes  produit  une  combinaison 

qui  constitue  une  troisième  chose  dérivée .  des  deux  pre- 

mières :  l'être  ne  perd  pas  les  qualités  qu'il  a  reçues  avec 
l'existepce  ;  s'il  est  inférieur,  il  a  été  créé  inférieur  dès  l'ori- 

gine, il  est  ce  qu'il  a  été  fait,  il  est  inférieur  en  vertu  même 
de  sa  nature;  s'il  en  subit  les  conséquences,  il  les  subit 
justement.  Enfin,  il  faut  tenir  compte  de  notre  vie  anté- 

rieure, parce  que  tout  ce  qiii  npus  arrive  aujourd'hui 
résulte  de  aos  antécédents  *. 

*  Voy.  Platop,  Timéôj^  p,  42, 91.  —  »  «  Quatuor  cau8a3  observabis 
»  quibus  anima  nostra  deterîor  quandoc[ue  posait  ̂ vaclere  :  prw 
:»  mam,  quia  posita  est  sib  initia  post  secui^diim  ordinem  anima- 

is rum;  secundaïUi  quoniam  niom^eutum  ab  initio  minimum  (ongius 
»  paulatim  cadendo  fit  n^aximum  ;  tertjapi,  quia,  dui^  anima  eum^ 
y>  alia  qusfdam  vel  anima  vel  re  forte  poi^currit,  yel  pot|us  dum  in 
»  anima  affecUo  quaedam  prior  cum  posteriore  congreditur,  ex  tali 
»  quodam  congressu  vis  nova  résultat,  ̂ oyumq^e  inde  facU  eifec- 
y>  tum,  3icut  est  in  alîdruqi  rerum  çompuixtione  repertum  ;  quar- 
y>  tam ,  quia  précédentes  actiones  in  vita  prasterita  tal^m  t^fibitum 
»  inchoayerunt  yitae  pressenti.  »  (Ficin.)  En  résumé,  nos  vices 
ne  résultent  pas  des  facultés  que  nous  avons  reçues  de  Dieu, 
mais  des  habitudes  que  nous  t^VQQs  contractées  voloAtairement* 

C'est  ce  que  Némésius  explique  fort  kiien  dans  le  passage  sui- 
vant :  «  La  faculté  que  nous  avons  de  choisir  se  compose  de  deux 
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y.  La  Providence  descend  donc  du  commencement  à  la 

fin,  en  ccKnmuniquant  ses  dons,^  non  d'après  la  loi  d'une 
égalité  numérique,  mais  d'après  celle  d'une  égalité  de  pro- 

portion, variant  ses  œuvres  selon  les  lieux.  De  même,  tout 

est  lié  dans  l'organisation  d'un  animal,  du  principe  à  la  fin  : 
chaque  membre  a  sa  fonction  propre,  fonction  supérieure 

ou  inférieure,  selon  le  rang  qu'il  occupe  lui-même  ;  il  a 
aussi  ses  passions  propres,  passions  qui  sont  en  harmonie 

avec  sa  nature  et  avec  la  place  qu'il  tient  dans  l'ensemble. 
Ainsi ,  qu'un  organe  soit  frappé  :  si  c'est  l'organe  yocal,  il 
rend  un  son  ;  si  c'est  un  autre  organe,  il  pâtit  en  silence, 
ou  exécute  un  mouvement  qui  est  la  conséquence  de  cette 
passion  ;  or,  tous  les  sons,  toutes  les  passions,  toutes  les 

actions  forment  dans  l'animal  l'unité  de  son,  de  vie,  d'exis- 
tence^  Les  parties,  étant  diverses,  ont  des  rôles  divers  : 

c'est  ainsi  que  les  pieds,  les  yeux,  la  raison  discursive  et 

>  facultés  opposées  :  c'est  ainsi  que  sont  réunies  la  faculté  de 
»  mentir  et  celle  de  dire  la  vérité  ;  la  faculté  de  vivre  avec  tempé- 
>  rance  et  la  faculté  de  vivre  avec  intempérance.  Mais  Thabitude 

n'est  pas  composée  de  méjne  de  deux  choses  contraires  :  par 
exemple,  nous  n'avons  pas  en  même  temps  Thabitude  de  vivre  avec 
tempérance  et  celle  de  vivre  avec  intempérance;  Thabitude  de 
>  mentir  et  celle  de  dire  la  vérité.  Au  contraire,  les  habitudes  sont 

>  distinctes  et  opposées  comme  les  choses  auxquelles  elles  s'ap- 
>  pliquent  :  ainsi,  la  tempérance  dépend  d'une  bonne  habitude,  et 
»  l*intempérance  d'une  mauvaise.  Les  tices  ne  résultent  donc  pas 
>  des  facultés,  mais  des  habitudes  et  de  la  préférence.  En  effet,  ce 

>  n'est  pas  la  faculté  qui  nous  rend  intempérants  et  menteurs,  c'est 
»  la  préféradce;  il  dépendait  de  nous  de  dire  la  vérité  et  de  ne 

>  pas  mentir.  Puis  donc  que  le  vice  n'est  point  une  faculté,  mais 
»  une  habitude,  nous  ne  devons  pas  attribuer  nos  vices  à  l'auteur 
>  de  nos  facultés,  mais  seulement  à  nos  habitudes,  dont  nous 
»  sommes  nous-mêmes  les  principes  et  les  causes  volontaires  :  car 
>  nous  pouvions,  par  nos  efforts,  contracter  de  bonnes  habitudes 

»  au  lieu  d'en  contracter  de  mauvaises.  »  {De  laNatu/re  de  l'homme, 
ch.  XLi,  p.  239,  trad.  de  M.  Thibault.) 

*  Voy.  Enn,  II,  liv.  m,  §  13;  t.  I,  p.  182-183. 
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rintelligence  ont  des  fonctions  différentes.  Mais  toutes 
choses  forment  une  unité,  se  rapportent  à  une  seule  Pro- 

vidence, en  sorte  que  le  Destin  gouverne  ce  qui  est  en  bas 
et  que  la  Providence  règne  seule  dans  ce  qui  est  en  haut. 
En  effet,  tout  ce  qui  se  trouve  dans  le  monde  intelligible  est 
ou  raison,  ou  principe  supérieur  à  la  raison,  savoir  Intelli- 

gence et  Ame  pure*  Ce  qui  en  provient  constitue  la  Provi- 

dence, en  tant  qu'il  en  provient,  qu'il  est  dans  FAme  pure 
et  qu'il  passe  ensuite  dans  les  animaux.  De  là  naît  la  Rai- 

son [universelle]  qui,  étant  distribuée  en  parts  inégales, 
produit  des  choses  inégales,  comme  le  sont  les  membres 

d'un  animal.  A  la  Providence  se  rattachent  comme  consé- 
quences les  actions  de  l'homme  dont  les  œuvres  sont 

agréables  à  Dieu  :  car  tout  ce  qui  implique  une  raison  pro- 
videntielle est  agréable  à  la  Divinité  ̂   Toutes  les  actions 

de  cette  espèce  sont  liées  [au  plan  de  la  Providence]  :  elles 

ne  sont  pas  faites  par  la  Providence  ;  mais,  quand  l'homme 
ou  un  autre  être,  soit  animé,  soit  inanimé,  produit  quel- 

ques actes,  ceux-ci,  s'ils  ont  quelque  chose  de  bon,  entrent 
dans  le  plan  de  la  Providence,  qui  donne  partout  l'avantage 
à  la  vertu,  redresse  et  corrige  les  erreurs'.  C'est  ainsi  que 

4  2v  yàp  Seof  Aïîç  o  'kùyoç  Hç  rr^ovotaç.  Le  sens  de  Cette  expression 
est  expliqué  par  ce  qae  Piotin  dit  plus  loin  de  la  raison  et  de 
la  providence  du  médecin.  —  ̂   S.  Augustin  explique  de  la  même 
manière  comment  la  Providence  fait  entrer  dans  son  plan,  non- 
seulement  les  actions  qui  sont  bonnes,  mais  encore  celles  qui  sont 
mauvaises:  «Non  diligitDeusmala,  nec  ob  aliud  nisi  quiaordinis 
»  non  est  ut  Deus  mala  diligat.  Etordinem  ideo  mullum  dillgit,  quia 
2>  per  eum  non  diligit  mala.  Ât  yero  ipsa  mala  qui  possunt  non  esse 
»  in  ordine,  quum  Deus  illa  non  diligat?  nam  iste  ipsc  est  ma- 
»  lorum  ordo  ut  non  diligantur  a  Deo.  An  parvus  rerum  ordo  tibl 
»  videtur,  ut  et  bona  Deus  diligat  et  non  diligat  mala?  Ita  nec 
y>  prseter  ordinem  sunt  mala  quœ  non  diligit  Deus,  et  Ipsum  tamen 
»  ordinem  diligit  :  hoc  ipsum  enim  diligit  diligere  bona  et  non 
»  diUgere  mala ,  quod  est  magni  ordinis  et  divinse  disposilionis. 
»  Qui  ordo  atque  dispositio,  quia  univcrsitatis  congruentiam  ipsa 
II.  « 
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chaque  animal  maintient  la  santé  de  son  corps  par  respëce- 
de  providence  qui  est  en  lui  :  survient-il  une  coupure, 
une  blessure ,  aussitôt  la  raison  [séminale]  qui  administre 
le  corps  de  cet  animal  rapproche  et  cicatrise  les  chairs, 
rétablit  la  santé  et  rend  leur  force  aux  organes  qui  ont 
souffert. 

n  suit  de  là  que  les  maux  sont  des  conséquences  [de  nos 
actions]  :  ils  en  constituent  les  effets  nécessaires,  non  que 
nous  soyons  entraînés  par  la  Providence,  mais  en  ce  sens 
que  nous  obéissons  à  un  entraînement  dont  le  principe  est 
en  nous-mêmes.  Nous  essayons  bien  alors  de  rattacher 
nous-mêmes  nos  actes  au  plan  de  la  Providence,  mais  nous 
ne  pouvons  en  rendre  les  conséquences  conformes  à  sa 
volonté  ;  nos  actes  sont  alors  conformes  soit  à  notre  vo- 

lonté, soit  à  quelque  autre  des  choses  qui  sont  dans  l'uni- 
vers, laquelle,  en  agissant  sur  nous,  ne  produit  pas  en  nous 

une  affection  conforme  aux  intentions  de  la  Providence.  En 

effet,  la  même  cause  n'agit  pas  de  la  même  manière  sur  des 
êtres  divers,  mais  les  effets  éprouvés  par  chacun  sont  dif- 

férents, comme  Test  leur  nature  :  ainsi,  Hélène  fait  éprou- 
ver des  émotions  diverses  à  Paris  et  à  Idoménée^  De 

même,  l'homme  beau  produit  sur  l'homme  beau  un  autre 
effet  que  l'homme  intempérant  sur  l'homme  intempérant; 
l'homme  beau  et  tempérant  agit  autrement  sur  l'homme 
beau  et  tempérant  que  sur  l'intempérant  et  que  l'intempé- 

rant sur  lui-même.  L'action  faite  par  l'homme  intempérant 
n'est  faite  ni  par  la  Providence,  ni  selon  la  Providence*. 

>  distinctione  castodit,  fit  ut  mala  etiam  esse  hecesse  sit.  Ita  quasi 
»  ex  antitheticis  quodammodo,  quod  nobis  etiam  in  oratione  ju- 
»  cundum  est,  id  est  ei  contrariis,  omnium  simul  rerum  pulclirî- 
»  tudo  figuratur.  »  (De  Ordine^  I,  7.)  Voy,  aussi  De  Musica,  Vï,  11. 

*  Voy.  Âldnoùs,  De  Doctrina  Platonis,  xxvi.  —  «  «  Le  vice  con- 
»  siste  dans  la  privation  du  bien  ;  il  n'est  donc  pas  par  lui-même  et 
»  n'a  point  d'existence  réelle.  Le  mal  n'est  rien  en  effet  par  lui-même 
»  en  dehors  du  libre-arbitre:  son  nom  exprime  qu'il  n'est  pas  le 
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L'action  faite  par  l'homme  tempéraût  n'est  pas  faite  non 
plus  par  la  Providence,  puisque  c'est  lui-même  qui  la  fait, 
mais  elle  estselon  la  Providence,  parce  qu'elle  est  conforme 
à  la  Raison  [de  l'univers].  Ainsi,  quand  un  homme  fait  une 
chose  qui  est  bonne  pour  sa  santé,  c'est  lui-même  qui  fait 
cette  chose,  mais  il  la  fait  $elon  la  raison  du  médecin  : 

car  c'est  le  médecin  qui  lui  enseigne,  en  vertu  de  son  art, 
quelles  sont  les  choses  salubres  et  les  choses  insalubres  ; 
mais  quand  un  homme  fait  une  chose  nuisible  à  sa  santé, 

c'est  lui-même  qui  la  fait,  et  il  la  fait  contre  la  providence 
du  médecin. 

VI.  Comment  donc  [si  les  choses  mauvaises  ne  sont  pas 
selon  la  Providence]  les  devins  et  les  astrologues  peuvent^ 

ils  prédire  les  choses  qui  sont  mauvaises?  C'est  par  l'enchaî- 
nement qui  existe  entre  les  contraires^  entre  la  forme  et  la 

matière,  par  exemple,  dans  un  animal  coniposé.  C'est 
ainsi  qu'en  contemplant  la  forme  et  la  raison  [séminale] 
on  contemple  par  là  même  l'être  qui  reçoit  la  forme  :  car 
on  ne  contemple  pas  de  la  même  manière  l'animal  intelli- 

gible et  l'animal  composé  ;  ce  que  l'on  contemple  dans 
l'animal  composé ,  c'est  la  raison  [séminale]  qui  donne  la 
forme  à  ce  qui  est  inférieur.  Donc,  puisque  le  monde  est 
un  animal,  quand  on  contemple  les  choses  qui  y  arrivent, 
on  contemple  en  même  temps  les  causes  qui  les  font 

naître,  la  Providence  qui  y  préside  et  dont  l'action  s'étend 

»  bien  ;  or  ce  qui  n'est  pas  n'a  point  d'existence  réelle.  Dieu  n'est 
:»  donc  pas  la  cause  des  mau^,  puisqu'il  est  Fauteur  des  choses  qui 
»  existent  et  non  de  celles  qui  n'existent  pas,  qu'U  a  fait  la  vue  et 
»  non  la  cécité,  qu'il  a  donné  pour  fin  au  fibre-arbitre  la  vertu  et 
»  non  l'absence  de  la  vertu,  qu'il  a  établi  que  la  possession  des 
»  biens  serait  la  récompense  d'une  vie  conforme  à  la  vertu,  sans 
»  soumettre  la  nature  humaine  à  sa  volonté  par  la  contrainte  et  la 

»  nécessité ,  ni  entraîner  celle-ci  à  l'honnête  malgré  elle  comme 
»  une  machine  animée.  »  (8.  Grégoire  de  Nysse,  Catechetica  ora-' 
tio,  7.)  Voy.  aussi  les  extraits  de  S.  Denys  l'Aréopaglte  dans  les 
É clair cissemenis  sur  ce  livre,  à  la  fin  du  volume. 
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avec  ordre  à  tous  les  êtres  et  àtous les  événements ,  c'est- 
à-dire  à  tous  les  animaux ,  à  leurs  actions  et  à  leurs  dispo- 

sitions, lesquelles  sont  dominées  par  la  Raison  et  mêlées 
de  Nécessité.  On  contemple  ainsi  ce  qui  a  été  mélangé  dès 

Torigine  et  qui  est  encore  mélangé  continuellement.  Il  en 

résulte  qu'on  ne  peut  pas ,  dans  ce  mélange ,  distinguer 
la  Providence  de  ce  qui  est  conforme  à  la  Providence,  ni 

de  ce  qui  provient  de  la  substance  [c'est-à-dire  de  la 
matière,  et  qui  est,  par  conséquent,  informe  et  mauvais]. 

Ce  n'est  pas  là  Tœuvre  de  Thomme,  fùt-il  sage  et  divin  ;  on 
ne  peut  accorder  qu'à  Dieu  un  pareil  privilège*.  En  effet, 
la  fonction  du  devin  n'est  pas  de  connaître  la  cause  (c^ccn), 
mais  le  fait  (en)  ;  son  art  consiste  à  lire  les  caractères  qui 
sont  tracés  par  la  nature,  et  qui  indiquent  invariablement 
Tordre  et  renchainement  des  faits,  ou  plutôt  à  étudier  les 
signes  du  mouvement  universel,  lesquels  annoncent  le 

caractère  de  chaque  être  avant  qu'on  puisse  le  découvrir 
en  lui.  Tous  les  êtres,  en  effet ,  exercent  les  uns  sur  les 
autres  une  influence  réciproque  et  concourent  ensemble  à 

la  constitution  et  à  la  perpétuité  du  monde*.  L'analogie 
révèle  la  marche  des  choses  à  celui  qui  l'étudié,  parce  que 
toutes  les  espèces  de  divination  sont  fondées  sur  ses  lois  : 
car  toutes  les  choses  ne  devaient  pas  dépendre  les  unes  des 

*  Ficin  commente  ainsi  ce  passage  :  <  Qaemadmodum  et  ipse 
»  mundus  et  res  in  eo  ex  formoso  constant  alque  deformi,  perfec- 
>  tionesque  naturarum  pauiatim  dcsinunt  in  defectus,  sic  et  omnium 
»  actiones.  Itaque  ex  ipso  aclionum  recto  yigore  longius  descen- 
>  dente  praesentiri  potest  obliquitas  earnmdem  atque  defectus  ;  sed 
»  taie  praesagium  ex  principiis  extrema  prospiciens  ad  Deiim  per- 
»  tinet  atque  divinos;  cœteri  vero  non  per  causas  quidem  latentes, 
»  sedperindicîa,  quœ  palam  causas  comitantur,  futura  prœvident 
>  in  praesentibus.  »  Piolin  parait  ici  faire  allusion  à  la  doctrine  que 
Chrysippe  professait  sur  la  Prescience  divine,  et  que  Gicéron  a 
exposée  dans  ses  traités  Du  Destin  et  De  la  Divination.  Les  idées 

de  Plotin  lui-même  ont  été  éclaircies  et  développées  par  Proclus 
{Dix  Doutes.  S  2).  —  »  Voy.  Enn.  Il,  Uv.  m,  S  7;  1. 1,  p.  174. 
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autres,  mais  avoir  ensemble  des  rapports  fondés  sur  leur 

ressemblance  ^  C'est  ce  qu'on  veut  exprimer  sans  doute 
quand  on  dît  que  l'analogie  embrasse  tout*.  Or,  qu'est- 
ce  que  l'analogie  ?  c'est  une  relation  entre  le  pire  et  le  pire» 
le  meilleur  et  le  meilleur,  un  œil  et  l'autre  œil,  le  pied  et 
l'autre  pied,  entre  la  vertu  et  la  justice,  le  vice  et  l'injuft- 
tice.  Si  donc  l'analogie  i^gne  dans  l'univers,  la  divination 
est  possible.  L'influence  qu'un  être  exerce  sur  un  autre 
est  conforme  aux  lois  de  l'influence  que  les  membres  de 
l'animal  universel  doivent  exercer  les  uns  sur  les  autres. 

L'un  n'engendre  pas  l'autre  ;  tous  sont  engendrés  ensemble; 
mais  chacun  est  affecté  selon  sa  nature,  l'un  d'une  manière, 
l'autre  d'une  autre.  C'est  ainsi  que  la  Raison  de  l'univers 
est  une. 

VU.  C'est  parce  qu'il  y  a  dans  le  monde  des  choses 
meilleures  qu'il  y  en  a  aussi  de  pires.  Comment,  dans  ce 
qui  est  varié,, le  pire  peut~il  exister  sans  le  meilleur,  ou  le 
meilleur  sans  le  pire?  Il  ne  faut  donc  pas  accuser  le 

meilleur  à  cause  de  l'existence  du  pire,  mais  se  réjouir  de 
la  présence  du  meilleur  parce  qu'il  communique  un  peu  de 
sa  perfection  au  pire.  Vouloir  anéantir  le  pire  dans  le  monde, 

c'est  anéantir  la  Providence  même".  A  quoi  peut-elle,  en 

*  Voy.  le  livre  précédent,  $6,  p.  14.  —  *  €  Le  meilleur  des  liens 
•  est  celui  qui  réunit  le  plus  parfaitement  en  un  seul  corps  et  lui- 
>  même  et  les  deux  corps  qu'il  unit.  Or,  il  est  de  la  nature  de  la 
»  proportion  (àvec^oyta)  d'atteindre  parfaitement  ce  but.  >  (Platon, 
Timée,  p.  31;  tr.  de  M.  H.  Martin,  p.  91.)—  •  «  La  partie  du  meilleur 

>  tout  n'est  pas  nécessairement  le  meilleur  qu'on  pouvait  faire  de 

»  celte  partie,  puisque  la  partie  d'une  belle  chose  n'est  pas  tou- 
y>  jours  belle,  pouvant  être  tirée  du  tout  ou  prise  dans  le  tout 

»  d'une  manière  irrégulière.  Si  la  bonté  et  la  beaulé  consistaient 

*  dans  quelque  chose  d'absolu  et  d'uniforme,  comme  l'étendue,  la 
»  matière,  l'or,  l'eau,  et  autres  corps  supposés  homogènes  ou  simi- 
»  Vaires,  il  faudrait  dire  que  la  partie  du  bon  et  du  beau  serait 

3>  belle  et  bonne  comme  le  tout,  puisqu'elle  serait  toujours  ressem- 

>  blante  au  tout  ;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi  dans  les  choses  rela- 
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effet,  s'appliquer  [si  on  anéantit  le  pire]  T  Ce  n'est  pas  à 
elle-même,  ni  au  meilleur  :  car,  lorsque  nous  parlons  de  la 

Providence  suprême,  nous  l'appelons  suprême  par  rap« 
port  à  ce  qui  lui  est  inférieur.  Le  principe  [suprême]  est  en 
effet  ce  à  quoi  toutes  choses  se  rapportent,  ce  en  quoi  toutes 
existent  simultanément  »  constituant  ainsi  le  tout«  Toutes 

choses  procèdent  de  ce  principe,  tandis  qu'il  demeure  ren- 
fermé en  lui-*même.  C'est  ainsi  que,  d'une  seule  racine,  qui 

demeure  en  elle-même»  sortent  une  foule  de  parties,  qui 

offrent  chacune  sous  une  forme  différente  l'image  de  leur 
principe  !  de  ces  parties,  les  unes  touchent  à  la  racine, 

les  autres,  s'en  éloignant,  se  divisent  et  se  subdivisent  jus- 
qu'aux rameaux,  aux  branches^  aux  feuilles  et  aux  fruits  ; 

les  unes  demeurent  [comme  les  rameaux],  les  autres  sont 
dans  un  devenir  perpétuel,  comme  les  feuilles  et  les  fruits. 
Les  parties  qui  sont  dans  un  devenir  perpétuel  renferment 
en  elles-mêmes  les  raisons  [séminales]  des  parties  dont 
elles  procèdent  [et  qui  demeurent]  ;  elles  semblent  dis- 

posées à  être  elles-mêmes  de  petits  arbres  ;  si  elles  engen- 

draient avant  de  périr,  elles  n'engendreraient  que  ce  qui  est 
près  d'elles.  Quant  aux  parties  [qui  demeurent  et]  qui  sont 
creuses,  telles  que  les  rameaux,  elles  reçoivent  de  la  racine, 

la  sève  qui  doit  les  remplir  :  car  elles  ont  une  nature  diffé- 
rente [de  celle  des  feuilles,  des  fleurs  et  des  fruits]*  Il  en 

résulte  que  les  extrémités  des  rameaux  éprouvent  des  pas- 

sions [des  modifications]  qu'elles  paraissent  ne  tenir  que 
des  parties  voisines  ;  les  parties  qui  touchent  à  la  racine 

sont  passives  d'un  côté  et  actives  de  l'autre  ;  le  principe  est 

»  tives...  S.  Thomas  d'Aqtiînà  entrevu  ces  choseâ lorsqu'il  ft  Ali  !  Ad 
>  prudentem  gubematorem  pertinet,  negligere  aliquem  bonitatis 
»  defectum  in  parte,  utfaciat  augfnentum  bonitatis  in  toto  [Suntma 
»  contra  Gentes,  II,  71).  Thomas  Gatakerus,  dans  ses  Notes  sur  le 
»  livre  de  Marc-Aurèle,  cite  aussi  des  passages  dés  auteurs  qui 
»  disent  que  le  mal  des  parties  est  souvent  le  bien  du  tout.  >  (Leib- 
nitz,  îhéodicée,  II,  §  213,  214.)  Voy.  aussi  ci-dessus,  p,  48,  67,  74. 
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lui-même  lié  à  tout.  Les  parties  diffèrent  de  plus  en  plus 

les  unes  des  autres  dans  leurs  relations  à  mesure  qu'elles 
s'éloignent  davantage  de  la  racine,  quoiqu'elles  sortent 
toutes  du  même  principe ^  Tels  sont  les  rapports  qu'ont 
entre  eux  des  frères  qui  se  ressemblent  parce  qu'ils  sont 
nés  des  mêmes  parents. 

ft  Ficin  commente  ainsi  ce  passage  :  «  Intelligere  et  generare  in 
»  Deo  suntunicus  actas,cuisabest  et  intelligentia  qaœdam  animœ 
»  miindl,  artis  instar,  et  animœ  mundanœ  vegetalis  potentia,  loco 
»  naturœ  ;  his  yero  sabe&t  mondi  corpus,  sic  animatum  ut  corpus 
»  anîmalis  et  plant».  Conspirant  enim  tria  hœc  invicem,  divina 
>  Mens,  Anima  mundi,  Nature,  in  quibus  omnia  mundana  sic  insunt, 
y>  Ut  totum  comprehendatur  in  quolibet.  Horum  i^itur  conspiratio 
»  Todix  mundani  arboris  nominatur,  sive  radicalis  vigor  per 
»  arborem  totas  ubique  diffusas.  In  arbore  tero  mundano  tes  Jam 
»  ita  sunt  diiferentea,  ut  a  radice  stipes,  ab  boc  rami  muUi,  ab  bis 
»  surculi  plures,  ab  bis  folia  pomaque  compiurima;  in  quibus, 
•  quamyis  extremis,  radicis  yigor  ipse  senratur  aptus  ad  propagan- 
^  dum.  In  his  igîtur  considerare  licet:  primum ,  mundana  omnia, 
»  quantumcunque  inter  se  disjuncta  yideantor,  invicem  tamen  esse 
»  connexa  eidemque  subnexa  principio,  deinde  facile  tnter  se  in 

»  actione  et  passione  posse  coranonicare';  praeterea,  facillîme  régi 
»  ab  eodem  omnia  ubique  manente,  et  in  unum  articulatim  ad  nervi 

»  modum  cuncta  penitus  connectente.  »  Le  P.Thomassin,  s'inspirant 
de  Denys  d'Alexandrie  (cité  par  S.  Atbanase,  lettre  sur  Vopinion 
deDenySy  §  18),  emploie  une  image  semblable  en  parlant  de  la  Tri- 

nité :  «  Et  flores  ffuctusque  arbonim  arbores  ipsimet  sunt  qoaedam, 
»  etsi,  qua  arboris  sunt  elque  insiti  sunt,  Jam  UDam  eam  ea  arbo* 
»  rem  eonstitoant,  cujas  ubertas,  onilali  bavd  iDunica^  îd  postulai 
»  ut  fruetibua  Horibusquo  suis  exonietar.  »  (Dogmaia  theologicUf 
1. 1,  p.  65.)  Enfin,  Creuzer  rapproche  de  la  comparaison  employée 

par  Plotin  ce  passage  de  Clément  d'Alexandrie  {Stromate8,y,  p.  689)  : 

iv    Tw    'KOLpo.iîitTtù  itgyutsuftfvov  oç  ̂    'Kapaieiffoç   x«è    xéo-f/ôî   tev« 
dOvarae,  Ivw  ire^Oreoxsv  rà  ix  ̂Yiit.iùvpyioiç  «Trovra,  x.  t.  ̂ .  VOf.  cn 

outre  ci-après  le  §  9  du  livre  viii  et  les  notes  qui  raccompagnent. 
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DU  DÉMON  QUI  EST  PROPRE  A  CHACUN  DE  NOUS*. 

L  Parmi  les  principes,  il  en  est  qui  produisent  leur 

hypostase  (uTroo-rao-tç •)  en  demeurant  immobiles*.  Quant  à 
TAme  universelle,  elle  entre  en  mouvement  pour  engendrer 
son  .hypostase,  savoir,  la  Puissance  sensitive  avec  la  Nature 

[Puissance  végétative],  et  descendre  par  celte  dernière  jus- 

que dans  les  plantes  \  L'âme  même  qui  réside  en  nous  a  pour 
hypostase  la  Nature  ;  cependant  la  Nature  ne  domine  pas 

alors,  parce  qu'elle  n'est  qu'une  partie  de  notre  être*.  Mais, 
quand  la  Nature  est  engendrée  dans  les  plantes,  c'est  elle  qui 
domine,  parce  qu'elle  est  alors  en  quelque  sorte  seule.  La 
Nature  n'engendre  donc  rien,  ou  du  moins,  si  elle  engendre  % 
c'est  une  chose  fort  différente  d'elle-même  [la  Matière]  :  car 
la  vie  s'arrête  à  la  Nature  ;  ce  qui  naît  de  la  Nature  est  com- 

plètement privé  de  vie.  Tout  ce  qui  est  né  de  l'Ame  univer- 

*  Ce  liyre  se  rattache  par  son  sujet  à  la  question  générale  du 
Destin  et  de  la  Providence.  Mais  il  est  lié  beaucoup  plus  étroitement 
au  suivant  {De  V Amour),  dans  lequel  Plotin  parle  aussi  des  démons 

(principalement  §  6  et  7],  et  qu'il  nous  parait  indispensable  de  lire 
avec  le  livre  quatrième  pour  bien  comprendre  la  doctrine  de  notre 

auteur.  Pour  les,  autres  Remarques  générales,  Voy.  les  Éclaircis- 
sements sur  ce  livre,  à  la  fin  du  volume.  —  *  Ficin  rend  ce  mot  par 

subsidens  actus  [acte  substantiel).^  *  Ce  sont  le  Bien  et  l'Intelligence. 
—  *  Voy.  Enn.  V,  liv.  n,  §  3.  —  »  Il  faut  lire  oO  x/jcctsî  iiipoç  ouda, 
en  ajoutant  la  négation,  ou  bien  fjiépoç  o\)(7«v,  comme  le  fait  M.  Rirch- 
hoff  :  car  il  y  a  une  opposition  entre  ces  deux  phrases.  —  '  Nous 

n'adoptons  pas  ici  la  correction  faite  par  M.  Kirchhoff,  qui  retranche 
yevvà  :  la  suite  des  idées  nécessite  la  répétition  de  ce  mot.  • 
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avant  la  Matière  est  né  informe,  mais  a  reçu  une  forme 
en  se  tournant  vers  le  principe  qui  Ta  engendré  et  qui 
le  nourrit  en  quelque  sorte.  Ce  qui  est  né  de  la  Nature 

n'est  plus  une  forme  de  TAme,  parce  que  ce  n'est  plus  une 
espèce  de  vie;  c'est  V indétermination  absolue  [dopvrcix 
TicLYctkm]  '  Les  choses  antérieures  [à  la  Matière,  savoir,  la 
Puissance  sensitive  et  la  Nature]  sont  indéterminées  sans 
doute,  mais  dans  leur  forme  seulement  ;  elles  ne  sont  pas 
absolument  indéterminées;  elles  ne  sont  indéterminées 

que  sous  le  rapport  de  leur  perfection.  La  Matière,  au  con- 
traire, est  absolument  indéterminée.  Quand  elle  arrive  à 

être  parfaite,  eUe  devient  le  corps,  en  recevant  la  forme 

que  comporte  sa  puissance^  et  qui  est  le  réceptacle  du 
principe  qui  l'a  engendrée  et  qui  la  nourrit.  C'est  la  seule 
trace  qu'il  y  ait  des  choses  de  là-haut  dans  le  corps,  qui 
occupe  le  dernier  rang  parmi  les  choses  d'ici-bas. 

II.  C'est  à  cette  Ame  [universelle]  surtout  que  s'appli- 
quent ces  paroles  de  Platon  :  «  L'âme  en  général  prend 

soin  de  tout  ce  qui  est  inanimé  '.  »  Les  autres  âmes  [les 
âmes  particulières]  sont  dans  des  conditions  différentes. 

«  L'âme  fait  le  tour  du  ciel  [ajoute  Platon],  en  prenant  su&- 
»  cessivement  des  formes  diverses.  y>  Ces  formes  sont  la 

forme  rationnelle^  la  forme  sensitive,  la  forme  végéta^ 

*■  foy,  t.  I,  p.  249,  —2  Voici  dans  san  intégrité  le  passage  de 
Platon  cité  par  Plotin  :  «  L'âme  en  général  prend  soin  de  la  nature 
»  inanimée  {nSicroL  13  ̂vy^rt  navroç  i7fiiii\eîrxi  toû  ol'^^x^^)^  ̂ ^  ̂*^i^  1^ 

*  tour  de  Tunivers  sous  diverses  formes.  Tant  qu'elle  est  parfaite  et 
»  conserve  ses  ailes  dans  toute  leur  force,  elle  plane  dans  la  région 
»  éthérée  et  gouverne  le  monde  entier;  mais,  quand  ses  ailes  tom- 

>  bent,  elle  est  emportée  çà  et  là,  jusqu'à  ce  qu'elle  s'attache  à 
»  quelque  chose  de  solide,  où  elle  fait  dès  lors  sa  demeure.  L'âme 
»  s'étant  ainsi  approprié  un  corps  terrestre,  et  ce  corps  paraissant 
»  se  mouvoir  lui-même  à  cause  de  la  force  qu'elle  lui  communique, 
»  on  appelle  être  vivant  cet  assemblage  d'un  corps  et  d'une  âme,  et 
»  on  y  ajoute  le  nom  de  mortel,  »  {Phèdre,  p.  246;  t.  VI,  p.  48  de  la 
trad.  de  M.  Cousin.) 
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tive*  La  partie  qui  domine  dans  rame  remplît  là  fonction  qui 
lui  e»t  propre  ;  les  autres  reistent  inaetives  et  lui  semblent 
en  quelque  sorte  extérieures.  DansThomme,  ee ne  sont  pan 

les  puissances  inférieures  de  Tâme  qui  dominent  :  ̂es  exis^- 

tent  seulement  avec  les  autres  ;  ce  n'est  pas  non  plus  la  méH- 
leure  puissance  [la  raison]  qui  domine  toujours  :  les  puis- 

sances inférieures  ont  également  leur  place.  Aussi  l'homme 
[outre  qu'il  est  un  être  raisonnable]  est-il  encore  un  être 
sensitif,  parce  qu'il  possède  les  organes  des  sens.  Il  est 
également  un  être  végétatif  sous  beaucoup  de  rapports  : 
car  son  corps  se  nourrit  et  engendre  comme  une  plante. 
Toutes  ces  puissances  [la  raison,  la  sensibilité,  la  puissance 

végétative]  agissent  donc  ensemble  dans  l'homme;  mais 
c'est  d'après  la  meilleure  d'entre  elles  qu'on  qualifie  la  forme 
totale  de  cet  être  [en  l'appelant  un  être  raisonnable].  L'âme, 
en  sortant  du  corps,  devient  la  puissance  qu'elle  a  dévelop- 

pée le  plus  ̂   Fuyons  donc  d'ici*bas  et  élevons-nous  au  monde 
intelligible,  pour  ne  pas  tomber  dans  la  vie  purement  sen- 
sitive ,  en  nous  laissant  aller  à  suivre  les  images  sensibles^ 
ou  dans  la  vie  végétative,  en  nous  abandonnant  aux  plaisirs 

de  l'amour  physique  et  à  la  gourmandise  ;  élevonswious^ 
dis-jç,  au  monde  intelligible,  à  l'Intelligence,  à  Dieu. 
.  Ceux  qui  ont  exercé  les  facultés  humaines  renaissent 

hommes.  Ceux  qui  n'ont  fait  usage  que  de  leurs  sens  passent 
dans  des  corps  de  brutes  %  et  particulièrement  dans  des 

corps  de  bêtes  féroces,  s'ils  se  sont  abandonnés  aux  empor- 
tements de  la  colère  ;  de  telle  sorte  que,  même  en  ce  cas, 

la  diflférence  des  corps  qu'ils  animent  est  conforme  à  la 
diifférence  de  leurs  penchants.  Ceux  qui  n'ont  cherché  qu'à 

*  Proclas  dit  de  même  :  «  Toute  âme  est  la  partie  qn^elle  déve- 
y>  loppe  par  sa  vie;  et  c'est  d'après  cette  partie  qu'elle  se  définît.  » 
(Commentaire sur  VAlcibiade,  t.  II,  p.  114.)  -^^  Plotin  se  borne  ici 
à  reproduire  des  passages  empruntés  aux  dialogues  de  Platon. 
Vpy.  à  ce  sujet  les  remarques  qui  se  trouvent  dans  les  telaircis^ 
sem^ents  sur  ce  livre,  à  la  fin  du  volume. 
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Satisfaire  leur  concupiscence  et  leurs  appétits  passent  dans 

des  corps  d'animaux  lascifs  et  gloutons  K  Enfin  ceux  qui, 
au  lieu  de  suivre  leur  concupiscence  ou  leur  colère^  ont 
plutôt  dégradé  leur  sens  par  leur  inertie^  sont  réduits  à 

végéter  dans  des  plantes  :  car  ils  n'ont  dans  leur  existence 
antérieure  exei*cé  que  leur  puissance  végétative»  et  ils  n'ont 

travaillé  qu'à  devenir  des  arbres  (dtviprùOfiyM)  ■.  Ceux  qui 
ont  trop  aimé  les  jouissances  de  la  musique  i  et  qui  ont 

d'ailleurs  vécu  purs,  passent  dans  des  corps  d'oiseaux  mé* 
lodieux.  Ceux  qui  ont  régné  tyranniquement  deviennent  des 

aigles,  s'ils  n'ont  pas  d'ailleurs  d'autre  vice*.  Enfin,  ceux 
qui  ont  parlé  avec  légèreté  des  choses  célestes,  tenant  tou- 

jours leurs  regards  élevés  vers  le  ciel,  sont  changés  en 

oiseaux  qui  volent  toujours  vers  les  hautes  régions  de  l'air  ̂ . 
Celui  qui  a  acquis  les  vertus  civiles  redevient  homme;  mais, 

s'il  ne  possède  pas  ces  vertus  à  un  degré  sufiisant,  il  est 

<  «  Ceux  qui  se  sont  abandonnés  à  Tlntempérance,  aux  excès  de 

»  Tamour  et  de  la  bonne  chère,  et  qui  n*ont  eu  aucune  retenue, 
»  entrent  vraisemblablement  dans  des  corps  d*ânes  et  d'animaux 
»  semblables.  Et  ceux  qui  n'ont  aimé  que  Tinjustice,  la  tyrannie  et 
»  les  rapines,  vont  animer  des  corps  de  loups,  d'éperviers,  de  fau- 
*  cens.  La  destinée  des  autres  âmes  est  relative  â  la  vie  qu'elles 
»  ont  menée.  »  (Platon,  Phédon,  t.  I,  p.  242,  trad.  de  M.  Cousin.) 
—  *  «  Tout  ce  qui  participe  à  la  vie  peut  à  très-juste  titre  être  appelé 
»  animal;  et  ce  dont  nous  parlons  [le  végétal!  participe  du  moins 

»  à  la  troisième  espèce  d*âme  que  l'on  dit  être  placée  entre  le 
»  diaphragme  et  le  nombril,  et  dans  laquelle  il  ne  peut  y  avoir  ni 
y>  opinion,  ni  raison,  ni  intelligence,  mais  des  sensations  agréables 
»  et  douloureuses,  avec  des  désirs.  »  (Platon,  Tintée,  p,  77  i  trad. 

de  M.  H.  Martin,  p.  207.)  —  *  «  Er  avait  vu  Tâme  qui  avait  appartenu 
>  à  Orphée  choisir  la  condition  d'un  cygne...  L'âme  de  Thamyris 
»  avait  choisi  la  condition  d'un  rossignol...  L'âtîie  d'Âgamemnon, 
»  ayant  en  aversion  le  genre  humain  â  cause  de  ses  malheurs  pas- 
^  ses,  prit  la  condition  d'aigle.  »  (Platon,  République,  Hv.  X;  t.  X, 
p.  291,  trad.  de  M.  Cousin.)  —  *  «  Quant  à  la  race  des  oiseaux,  qui  a 

»  des  plames  au  lieu  de  poîls,  elle  résulta  d'une  petite  modification 
»  de  ces  hommes  exempts  de  malice,  mais  légers,  qui  aiment  beau- 
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transformé  en  un  animal  sociable  »  tel  que  Tabeille  ou  tout 
autre  être  de  cette  espèce  ̂  

m.  Qu'est  donc  notre  démon?  C'est  une  des  puissances  de 
notre  âme.  Qu'est  notre  dieu?  C'est  également  une  des  puis- 

sances de  notre  âme*.  [Est-ce  la  puissance  qui  agit  princi- 
palement en  nous  comme  le  croient  quelques-uns?]  Car  la 

puissance  qui  agit  en  nous  semble  être  ce  qui  nous  conduit, 

puisque  c'est  le  principe  qui  domine  en  nous'.  Est-ce  là  le 
démon  auquel  nous  sommes  échus  pendant  le  x^ours  de 

»  coup  à  parler  des  choses  célestes,  mais  qui  croient  bonnement 

»  que  c*estdu  témoignage  des  yeux  qu'on  peut  tirer  sur  ces  objets 
»  les  preuves  les  plus  infaillibles.  »  (Platon,  Timée,  p.  91  ;  trad.  de 
M.  H.  Martin,  p.  243.) 

*  «  Les  plus  heureux  d'entre  eux  et  les  mieux  partagés  sont  ceux 
»  qui  ont  exercé  cette  vertu  sociale  qu'on  nomme  la  modération  et 
»  la  justice,  qu'on  acquiert  par  habitude  et  par  exercice,  sans 
y>  philosophie  et  sans  réflexion  :  car  il  est  probable  qu'ils  rentre- 
»  ront  dans  une  espèce  analogue  d'animaux  paisibles  et  sociaux, 
»  comme  des  abeilles,  des  guêpes,  des  fourmis,  ou  même  qu'ils  ren- 
»  treront  dans  des  corps  humains  et  qu'il  en  résultera  des  hommes 
»  de  bien.  »  (Platon,  Phédon;  t.  I,  p,  242,  trad.  de  M.  Cousin.) 
—  2  Tout  ce  passage  est  fort  obscur  dans  le  grec  par  suite  de  la 

concision  du  texte.  Nous  donnons  le  sens  qui  s'accorde  le  mieux 
avec  la  liaison  des  idées.  Plotin  vient  d'expliquer  comment  une  fa- 

culté devient  dominante  en  nous.  Dans  les  lignes  qui  suivent,  il  fait 
voir  que  nous  avons  pour  démon  ou  pour  dieu  la  faculté  qui  est  im- 

médiatement supérieure  à  notre  faculté  dominante,  c'est-à-dire  notre 
idéalf  comme  il  le  dit  p.  110  :  «  L'amour  qui  conduit  chaque  âme  à 
»  l'essence  du  Bien,  et  qui  appartient  à  la  partie  la  plus  élevée, 
^  doit  être  regardé  comme  un  dieu.  Quant  à  l'amour  qui  appar- 
»  tient  à  l'âme  mêlée  à  la  matière,  c'est  un  démon.  »  —  •  Plotin 
n'expose  pas  ici  son  opinion  propre,  mais  une  opinion  étran- 

gère qu'il  écarte.  On  le  voit  par  un  passage  où  Proclus  combat 
cette  opinion  ainsi  que  l'opinion  de  Plotin  lui-même  :  «  Nous  n'ap- 
»  prouverons  pas  ceux  qui  disent  que  notre  démon  est  la  partie  de 
>  notre  âme  qui  agit  en  nous,  la  raison,  par  exemple,  dans  ceux 
*  qui  vivent  selon  la  raison,  et  le  principe  irascible  dans  ceux  qui 

»  sont  irascibles.  Nous  n'approuverons  pas   non  plus  ceux  qui 
>  [comme  Plotin]  regardent  comme  notre  démon  la  partie  de  notre 
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notre  vie  '  ?  Non  :  notre  démon  est  la  puissance  immédia- 
tement supérieure  à  celle  que  nous  exerçons  :  car  elle 

préside  à  notre  vie  sans  agir  elle-même.  La  puissance  qui 
agit  en  nous  est  la  puissance  inférieure  à  celle  qui  préside 

à  notre  vie,  et  c'est  elle  qui  nous  constitue  essentielle* 
ment.  Si  donc  nous  vivons  de  la  vie  sensitive,  nous  avons 

pour  démon  la  Raison  ;  si  nous  vivons  de  la  vie  ration- 
nelle, nous  avons  pour  démon  le  principe  supérieur  à  la 

raison  [llntelligence],  principe  qui  préside  à  notre  vie,  mais 

n'agit  pas  lui-même  et  laisse  agir  la  puissance  inférieure. 
Platon  dit  avec  vérité  que  «  nous  choisissons  notre  dé- 
>  mon  »  :  car,  par  le  genre  de  vie  que  nous  préférons,  nous 
choisissons  le  démon  qui  préside  à  notre  vie.  Pourquoi 

>  âme  immédiatement  supérieure  à  celle  qui  agit  en  nous,  la 
»  raison,  par  exemple,  dans  les  hommes  irascibles,  le  principe 
^  irascible  dans  les  hommes  livrés  à  la  concupiscence.  »  (Procius, 
Commentaire  swr  VAlcibiade,  1. 11,  p.  202.) 

^  Voici  le  passage  de  Platon  que  Plotin  commente  ici  :  «  Ames 
>  passagères,  vous  allez  recommencer  une  nouvelle  carrière  et 
»  renaître  à  la  condition  mortelle.  Vous  ne  devez  point  échoir  en 
»  partage  à  un  génie  :  vous  choisirez  chacune  le  vôtre.  Celle  que 
»  le  sort  appellera  choisira  la  première,  et  son  choix  sera  irrévo- 

>  cable.  La  vertu  n*a  point  de  maître  :  elle  s'attache  à  qui  l'honore 
»  et  abandonne  qui  la  néglige.  Ou  est  responsable  de  son  choix  : 
»  Dieu  est  innocent   Après  que  toutes  les  âmes  eurent  fait  choix 

>  d'une  condition,  elles  s'approchèrent  de  Lachésis  dans  Tordre 
»  suivant  lequel  elles  avaient  choisi;  la  Parque  donna  à  chacune  le 

»  génie  qu'elle  avait  préféré,  afin  qu'il  lui  servit  de  gardien  durant 
»  le  cours  de  sa  vie  mortelle  et  qu'il  lui  aidât  à  remplir  sa  destinée. 
>  Ce  génie  la  conduisait  d'abord  à  Clotho,  qui  de  sa  main  et  d'un 
>  tour  de  fuseau  confirmait  la  destinée  choisie.  Après  avoir  touché 
»  le  fuseau,  il  la  menait  de  là  vers  Atropos,  qui  roulait  le  fll  pour 
»  rendre  irrévocable  ce  qui  avait  été  filé  par  Clotho.  Ensuite,  sans 

»  qu'il  fût  désormais  possible  de  retourner  en  arrière,  on  s*avan- 
>  çait  vers  le  trône  de  la  Nécessité,  sous  lequel  Tàme  et  son  génie 
»  cassaient  ensemble.  »  (Platon,  Républiques  liv.  X,  p.  617,  620; 
t.  X,  p.  287,  293  de  la  trad.  de  M.  Cousin.)  Koy.  aussi  Enn.  II, 
liv.  ni,  S  9, 15. 
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donc  nous  conduit-il?  Il  nous  conduit  durant  le  cours  de 

notre  vie  mortelle  [parce  qu'il  nous  est  donné  pour  nous 
aider  à  accomplir  notre  destinée]  ;  mais  il  ne  peut  plus  nous 
conduire  quand  notre  destinée  est  accomplie,  parce  que  )a 
puissance  à  Texercice  de  laquelle  il  présidait  laisse  agir  à  sa 

place  une  autre  puissance  (car  elle  est  morte,  ̂ puisque  la 
vie  dans  laquelle  elle  agissait  est  terminée) .  Cette  autre  puis-- 
sance  veut  agir  à  son  tour,  et,  après  avoir  établi  sa  prépon- 

dérance, elle  s^exerce  durant  le  cours  d'une  nouvelle  vie, 
ayant  eÙe-mème  un  autre  démon  K  Si  nous  venons  alors  à 
nous  dégrader  en  laissant  prévaloir  en  nous  une  puissance 

inférieure,  nous  en  sommes  punis.  En  effet,  le  méchant  dé* 

choit,  parce  que  la  puissance  qu'il  a  développée  dans  sa  vie 
le  fait  descendre  à  l'existence  de  la  brute  en  le  rendant  sem- 

blable à  elle  par  ses  mœurs.  S'il  pouvait  suivre  le  démon  qui 
lui  est  supérieur,  il  deviendrait  lui-même  supérieur  en  par- 

tageant sa  vie.  Il  prendrait  ensuite  pour  guide  une  partie 

de  lui-même  supérieure  à  celle  qui  le  gouverne,  puis  une 

autre  partie  supérieure  encore,  jusqu'à  ce  qu'il  fût  parvenu 
à  la  plus  élevée.  En  effet,  l'âme  est  plusieurs  choses,  ou 
plutôt,  elle  est  toutes  choses  :  elle  est  à  la  fois  les  choses  infé- 

rieures et  les  choses  supérieures  ;'elle  contient  tous  les  degrés 

de  la  vie*.  Nous  sommes  chacun  en  quelque  sorte  le  monde 

A  Nous  feroiifi  pour  ce  passage  la  même  remarque  que  pour  le 
commencement  de  ce  paragraphe.  La  traduction  de  Ficin  est  elle-* 
même  aussi  obscure  que  le  texte.  On  ne  trouve  dans  son  Gommen* 

taire  que  les  lignes  suivantes  qui  soient  susceptibles  d'éclaîrcirun 
peu  notre  texte  :  «Post  banc  in  terreno  corpore  vitam,  dœmon  ani* 
»  mam  ad  judicium  duclt,  antequam  ad  corpus  terrenum  redeat  : 
>  dœmon,  dico,  aliu^,  quatenus  alla  twnc  in  anima  species  iHt  ci- 
:»  f>endi,  »  On  lit  dans  le  livre  suivant,  §  "7,  p.  116  :  «  Ceux  qui  sont 
>  subordonnés  à  des  démons  divers  sont  subordonnés  successive- 

:»  ment  à  tel  ou  tel  démon.  Ils  laissent  reposer  celui  qu'ils  avaient 
y>  antérieurement  pour  guide,  et  font  présider  à  leurs  actes  une 
y>  autre  puissance  de  leur  âme,  laquelle  est  immédiatement  supé-» 
»  rieure  à  celle  qui  agit  en  eux.  >  —  *  roy.  Enn.  IV,  liv.  vi,  g  3. 
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intelligible  :  nous  sommes  liés  par  notre  partie  inférieure  au 
monde  sensible,  et  par  notre  partie  supérieure  au  monde  in* 
telligible  ;  nous  demeurons  là-haut  par  ce  qui  constitue  notre 
essence  intelligible  ;  nous  sommes  attachés  ici-bas  par  les 
puissances  qui  tiennent  le  dernier  rang  dans  Tàme.  Nous  fai- 

sons passer  ainsi  de  Tintelligible  dans  le  sensible  une  émana- 

tion ou  plutôt  un  acte  qui  ne  fait  rien  perdre  à  l'intelligible  S 
IV.  La  puissance  qui  est  Tacte  de  l'àme  est-elle  toujours 

nnieà  un  corps  T  Nullement.  Quand  Tàme  se  tourne  vers  les 
régions  supérieures,  elle  y  élève  cette  puissance  avec  elle. 

L'Ame  universelle  élëve-t-eUe  aussi  avec  elle-même  au  monde 
intelligible  la  puissance  inférieure  qui  est  son  acte  [la  Na- 

ture]'? Non  :  car  elle  n'incline  pas  vers  sa  partie  inférieure, 
parce  qu'elle  n'est  ni  venue  ni  descendue  dans  le  monde  ; 
mais,  tandis  qu'elle  reste  en  elle-mëmei  le  corps  du  monde 
vient  s'unir  à  elle  et  s'offrir  au  rayonnement  de  sa  lumière  ; 
il  ne  lui  cause  pas  d'ailleurs  d'inquiétude ,  parce  qu'il  n'est 
exposé  à  aucun  péril  \  Quoi,  le  monde  n'a-t-il  point  de  sens  t 
«  Il  n'a  point  la  vue ,  dit  Timée  :  car  il  n'a  point  d'yeux.  Il 
)^  n'a  pas  non  plus  d'oreiiles,  ni  de  narines,  ni  de  langue  \  » 
krtAl,  comme  nous,  le  sentiment  de  ce  qui  se  passe  en  luit 
Comme  toutes  choses  se  passent  en  lui  uniformément  selon 
la  nature,  il  est,  sous  ce  rapport,  dans  une  espèce  de  repos  ; 

par  conséquent  il  n'éprouve  pas  de  plaisir.  La  puissance 
végétative  est  en  lui  sans  y  être  présente  ;  il  en  est  de  même 
de  la  puissance  sensitive.  Au  reste,  nous  reviendrons 
ailleurs  sur  lemonde\  Pour  le  moment,  nous  en  avons  dit 
tout  ce  qui  se  rapporte  à  la  question  que  nous  traitons. 

*  Ce  passage  de  Plotin  est  cité  et  commeHté  par  le  P.  Thomassin, 
Dogmata  iheologiea,  t.  I,  p.  334.-2  voy.  Piotin»  1 1,  p.  180,191. 

— *  Ibid.  y  p.  146,  262, 275.  «—  *  «  Le  monde  n'avait  nuiiement  besoin 
»  d'yeux,  puisqu'il  ne  restait  rien  de  visible  hors  de  iui-méme,  ni 
>  d'oreilles,  puisqu'il  n'y  avait  rien  à  entendre.  Il  n'y  avait  pas  non 
>  plustl'sLîrautour  délai  qu'il  eutbesoinde  respirer.  »  (Platon,  Timée, 
p.  33;  p.  93  delatrad.  de  M.  H.  lUrUn.) — *  Voy.  Enn.  IV,  Uv.  iv,  §26. 
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y.  Hais  si  [avant  de  venir  sur  la  terre]  Tâme  choisit  sa 
vie  et  son  démon,  comment  conservons-nous  encore  notre 

liberté?  C'est  que  ce  qu'on  appelle  choix  désigne  d'une 
manière  allégorique  le  caractère  de  l'âme  et  la  disposition 
générale  qu'elle  a  partout.  —  Mais  [dira~t-on],  si  le  carac- 

tère de  rame  est  prépondérant,  si  Fàme  est  dominée  par  la 
partie  que  la  vie  précédente  a  rendue  la  plus  active  en  elle, 

ce  n'est  plus  le  corps  qui  est  pour  elle  la  cause  du  mai  :  car, 
si  le  caractère  de  l'âme  est  antérieur  à  son  union  avec  le 

corps,  si  elle  a  le  caractère  qu'elle  a  choisi,  si,  comme  le  dit 
Platon,  elle  ne  change  pas  son  démon  S  ce  n'est  pas  ici-bas 
qu'un  homme  peut  devenir  bon  ou  mauvais.  —  L'homme 
est  en  puissance  bon  et  mauvais  également.  Il  devient  en 

acte  l'un  ou  l'autre  [par  son  choix]  •. 
Qu'arrivera-t-il  donc  si  un  homme  vertueux  a  un  corps 

d'une  mauvaise  nature,  un  homme  vicieux  un  cojps  d'une 
bonne  nature  ?  —  La  bonté  de  l'âme  a  plus  ou  moins  d'in- 

fluence sur  la  bonté  du  corps.  Les  choses  extérieures  ne 

changent  pas  le  caractère  choisi  par  l'âme.  Quand  Platon 
dit  que  les  sorts  sont  répandus  devant  les  âmes,  ensuite 
que  les  diverses  espèces  de  conditions  sont  étalées  devant 

elles,  enfin  que  la  fortune  de  chacun  résulte  du  choix  qu'il 
fait  parmi  les  diverses  espèces  de  vie  présentes,  choix  qu'il 
fait  selon  son  caractère  S  il  attribue  évidemment  à  l'âme 
le  pouvoir  de  rendre  conforme  à  son  caractère  la  condition 

qui  lui  est  échue  *. 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  93,  note  1.  —  *  Porphyre  complète  la  pensée 

de  Plotin  dans  sa  Lettre  à  Marcella  (§  ̂,  p.  50)  :  «  N'accusons 
»  pas  la  chair  d'être  la  cause  des  grands  maux  ;  n'imputons  pas  nos 
»  infortunes  aux  choses  qui  nous  entourent  ;  cherchons-en  plutôt 
»  les  causes  dans  notre  âme.  »  C'est  précisément  la  doctrine  que 
S.  Augustin  reproche  à  Plotin  et  à  Porphyre  de  ne  pas  avoir  pro- 

fessée assez  explicitement.  Voy.  les  Éclaircissements  du  tome  I, 

p.  434.  —  »  Voy.  Platon,  République,  X,  p.  617-620;  t.  X,  p.  287-293, 
trad.  de  M.  Cousin.  —  *  Proclus  interprète  de  la  même  manière  ce 

passage  de  la  République  {Comm.  sur  VAlcibiade,  t.  Il,  p.  302-305.) 
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Au  reste,  notre  démon  ne  nous  est  pas  tout  à  fait  exté- 

rieur, et,  d'un  autre  côté,  il  n'est  pas  lié  k  nous,  n'agit  pas 
en  nous  :  il  est  nôtre,  en  ce  sens  qu'il  a  un  certain  rapport 
avec  notre  âme  ;  il  n'est  pas  nôtre,  en  ce  sens  que  nous 
sommes  tels  hommes,  menant  telle  vie  sous  sa  surveil* 

lance*  C'est  ce  que  signifient  les  termes  dont  Platon  se 
sert  dans  le  Timée^  Si  on  les  prend  dans  notre  sens,  tout 

s'explique;  sinon,  Platon  se  contredit. 
On  comprend  encore  ainsi  pourquoi  il  dit  que  notre 

démon  nous  aide  à  remplir  la  destinée  que  nous  avons 

choisie*.  En  effet,  présidant  à  notre  vie,  Une  nous  permet 
pas  de  descendre  beaucoup  au-dessous  de  la  condition  dont 

nous  avons  fait  choix.  Mais  ce  qui  agit  alors,  c'est  le  principe 
qui  est  au-dessous  du  démon,  et  qui  ne  peut  ni  le  dépasser, 

ni  l'égaler  :  car  il  ne  saurait  devenir  autre  qu'il  n'est. 
VI.  Quel  est  donc  l'homme  vertueux  ?  C'est  celui  dans 

lequel  agit  la  partie  la  plus  élevée  de  l'âme.  Il  ne  mériterait 
plus  d'être  appelé  vertueux  si  son  démon  concourait  à  ses 
actes.  Or,  c'est  l'intelligence  qui  agit  dans  l'homme  ver- 

tueux. Celui-ci  est  donc  un  démon,  ou  vit  selon  un  démon  ; 

*  «  Pour  ce  qui  concerne  Tespèce  d'ârae  la  plus  parfaite  qui  soit 
»  en  nous,  il  faut  considérer  que  Dieu  la  donnée  à  chacun  de  nous 
:»  comme  un  gjênie  divin,  elle  qui  habite  le  sommet  de  notre  corps, 

»  et  de  laquelle  nous  pouvons  dire  au  plus  juste  titre  qu'en  vertu 
»  da  sa  parenté  céleste  elle  nous  élève  de  terre,  comme  étant  des 
»  plantes,  non  de  la  terre,  mais  du  ciel.  »  (Platon,  Timée,  p.  90; 
trad.  de  M.  H.  Martin,  p.  239.)  Ficin  commente  ainsi  ce  passage  de 
Plotin  :  «  In  tola  vero  hac  disputatione  mémento  non  posse  vel 
»  rerum  nostrarum  conditionem,  vel  Platonicorum  verborum  ordi- 
y>  nem  rite  teneri,  nisi  prseter  çxternos  dœmones  intemi  quidam 
»  sint,  atque  vicissim,  aliique  aliis  proprie  coaptentur:  itempoten- 
»  tiam  affectionemque  animae,  quœ  proxime  est  sub  intimo  dœmone, 
»  versari  inter  vitee  prsesentis  opéra,  propriumque  esse  operum 
^  cifectorem  ;  dsemonem  vero  velut  aurigam  elTectoris  hujus  atque 
y>  rectorem  ;  atque  hanc  ipsam  effectricem  negotiosamque  poten- 
y>  tiam,  neque  supra  dœmonis  vires  agere  quidquam,  neque  rursus 
»  œqualîa  dsemonis  dignitati.  »  ̂ 2  yoy^  ci-dessus,  p.  93,  notel. 
II.  7 
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son  démon  d'ailleurs  est  Dieu^  Ce  démon  est-il  au-dessus 

de  rintelligence  T  Oui,  si  l'âme  a  pour  démon  le  principe 
supérieur  à  rintelligence  [le  Bien].  Mais  pourquoi  Thomme 
vertueux  ne  jouit>il  pas  de  ce  privilège  dès  le  principe  ? 

A  cause  du  trouble  qu'il  a  éprouvé  en  tombant  dans  la  gé- 
nération. Il  a  cependant  en  lui,  même  avant  l'exercice  de 

la  raison,  un  désir  qui  le  porte  aux  choses  qui  lui  sont  pro- 

pres*. Mais  ce  désir  dirige-t-il  souverainement?  Non,  pas 
souverainement  :  car  l'âme  est  disposée  de  telle  sorte  que, 
devenant  telle  dans  telles  circonstances,  elle  adopte  telle 
vie  et  suit  telle  inclination. 

Platon  dit  que  le  démon  conduit  l'âme  aux  enfers,  et 
qu'il  ne  reste  pas  attaché  à  la  même  âme,  à  moins  que 
celle-ci  ne  choisisse  encore  la  même  condition'.  Que  fait-il 

*■  «  Les  âmes  parfaites,  qui  vivent  dans  la  génération  sans  s'y 
*  mêler,  ayant  choisi  une  vie  conforme  à  leur  dieu,  vivent  selon  un 
*  démon  qui  est  Dieu  et  qui  les  avait  unies  à  leur  dieu  propre  quand 

»  elles  demeuraient  l&-haut.  C'est  pourquoi  TÉgyptien  admira  Plo- 
»  tin  parce  qu'il  avait  pour  démon  un  dieu.  »  (Proclus,  Comm.  sur 
VAlcibiade^  1. 11,  p.  198.)  L'Égyptien  dont  parle  ici  Proclus  n'est  pas 
Jamblique,  comme  le  dit  M.  Cousin  dans  sa  note  sur  ce  passage 
(p.  340),  mais  le  prêtre  dont  il  est  question  dans  la  Vie  de  Plotin, 
S  10,  t.  I,  p.  12.  Au  reste,  tout  ce  §  10,  dans  lequel  Porphyre  attri- 

bue à  Plolin  un  démon  dune  nature  divine^  est  le  meilleur  com- 
mentaire de  ce  passage.  —  *  Ficin  commente  ainsi  ce  passage  : 

«Tum  vero  ait  Plotinus  animam  nostramtion  formari  semper  inlel- 
»  ligentia  ;  quohiam  statîm  ab  initio,  ob  operosam  gcnerationis 
»  fabricam,  actus  potentiœ  vegelalîs  supra  modum  inlendilur,  ad 
»  quem  et  similîa  prœcipitatur  imaginatio,  circa  quam  et  sîmilia  ne- 
»  gotiatur  et  ratio;  haec  vero  întelligenliœ  sunl  opposita.  Verumta- 
»  men  antequam  dîscursionibus  rationis  utamur,  appetimus  ipsum 
»  verum  naturaliter  atque  bonum,  per  ipsam  scilicet  cognoscendi 
»  potentiam.  Qnum  verohœc  non  appetat  aliquid  prorsus  încogni- 
»  tum,  inest  saltem  menti  veri  bonique  forma  naturaliter  insita.» 

—  »  «  Lorsque  quelqu'un  est  mort,  le  même  génie  qui  a  été  chargé 
>  de  lui  pendant  sa  vie  le  conduit  dans  un  lieu  où  les  morts  se 

>  rassemblent  pour  être  Jugés  avant  d'aller  dans  Tautre  monde, 
»  avec  le  même  conducteur  auquel  il  a  été  ordonné  de  les  con- 
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ayant  ce  choixT  Platon  nous  apprend  que  le  démon  conduit 

rame  au  jugement,  qu'il  reprend  après  la  génération  la 
même  forme  qu'il  avait  auparavant;  ensuite,  comme  si 
une  autre  existence  commençait  alors,  pendant  le  temps 

qui  s'écoule  d'une  génération  à  l'autre,  le  démon  préside 
aux  châtiments  des  âmes,  et  cette  période  est  moins  pour 

elles  une  période  de  vie  qu'une  période  d'expiation. 
Les  âmes  qui  entrent  dans  des  corps  de  brutes  ont-elles 

aussi  un  démon?  —  Oui,  sans  doute,  mais  un  démon  01^ 
chant  ou  stupide. 

Quelle  est  la  condition  des  âmes  qui  se  sont  élevées  là^ 
haut  ?  Les  unes  sont  dans  le  monde  sensible,  les  autres  en 
sont  dehors. 

Les  âmes  qui  sont  dans  le  monde  sensible  habitent 

dans  le  soleil,  ou  dans  quelque  planète,  ou  dans  le  firma- 

ment, selon  qu'elles  ont  plus  ou  moins  développé  leur  rai«* 
son.  Il  faut  en  effet  savoir  que  notre  âme  contient  en  elle- 
même  non-seulement  le  monde  intelligible,  mais  encore 

une  disposition  conforme  à  l'Ame  du  monde.  Or,  cette  der* 
nière  étant,  par  ses  puissances  diverses  répandue  dans  les 
sphères  mobiles  et  dans  la  sphère  immobile,  notre  âme  doit 

posséder  des  puissances  qui  soient  conformes  à  celles-ci  et 
qui  exercent  chacune  leur  fonction  propre.  Les  âmes  qui 

se  rendent  d*ici-bas  dans  le  ciel  vont  habiter  l'astre  qui 
est  en  harmonie  avec  leurs  mœurs  et  avec  la  puissance 

qu'elles  ont  développée,  avec  leur  dieu  ou  leur  démon  ; 
sdors  elles  auront  ou  le  même  démon,  ou  le  démon  qui  est 

supérieur  à  la  puissance  qu'elles  exercent.  Reste  à  consi- 
dérer ce  qui  est  le  meilleur. 

»  duîre  d'îcî  jtisque-là  ;  et  après  qu'ils  ont  reçu  là  les  biens  on  les 
»  maux  qu'ils  méritent,  et  qu'ils  y  ont  demeuré  tout  le  temps 
»  prescrit,  un  autre  conducteu/r  les  ramène  dans  cette  vie  après 
»  de  longues  et  nombreuses  révolutions  de  siècles.  »  (Platon,  Phé^ 
*m,  p.  107;  1. 1,  p.  300,  trad.  de  M.  Cousin.)  Voyez  aussi  le  (ror- 
gios,  p.  525  de  Féd.  de  H.  Etienne. 
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Quant  aux  âmes  qui  sont  sorties  du  monde  sensible,  elles 
sont  au-dessus  de  la  condition  démonique  et  de  la  fatalité 

de  la  génération  tant  qu'elles  restent  dans  le  monde  intelli- 
gible. Elles  y  ramènent  avec  elles-mêmes  cette  partie  de 

leur  essence  qui  est  désireuse  d'engendrer  et  qu'on  peut 
avec  raison  regarder  comme  Fessencequi  est  divisible  dans 

les  corps  et  qui  se  multiplie  elle-même  en  se  divisant  avec 

les  corps*.  Au  reste,  si  elle  se  divise,  ce  n'est  pas  sous  le 
rapport  de  l'étendue  :  car  elle  est  tout  entière  dans  tous  les 
corps  ;  d'un  autre  côté,  elle  est  une,  et  d'un  seul  animal 
en  naissent  sans  cesse  une  foule  d'autres.  Elle  se  divise 
comme  la  nature  végétative  dans  les  plantes  :  car  cette  na- 

ture est  divisible  dans  les  corps.  Quand  cette  essence  di- 
visible demeure  dans  le  même  corps,  elle  lui  donne  la  vie, 

comme  la  puissance  végétative  le  fait  pour  les  plantes. 
Quand  elle  se  retire,  elle  a  déjà  communiqué  la  vie,  comme 
on  le  voit  par  les  arbres  coupés  ou  par  les  cadavres  où  la 

putréfaction  fait  naître  plusieurs  animaux  d'un  seul  ani- 
mal. D'ailleurs  la  puissance  végétative  de  l'âme  humaine 

est  secondée  par  la  puissance  végétative  qui  provient  de 

l'Ame  universelle  et  qui  est  ici-bas  la  même  [que  là-haut]'. 
Si  l'âme  revient  ici-bas,  elle  a  soit  le  même  démon,  soit 

un  autre  démon,  selon  la  vie  qu'elle  doit  mener.  Elle  entre 
d'abord  dans  cet  univers  avec  son  démon  comme  avec  une 
nacelle.  Elle  est  alors  soumise  à  la  puissance  que  Platou 

nomme  le  fuseau  de  la  Nécessité^,  et,  s'embarquant  dans 
ce  monde,  elle  y  prend  la  place  qui  lui  est  assignée  par  la 
fortune.  Alors,  elle  est  entraînée  dans  le  mouvement  cir- 

^  L'essence  divisible  dans  les  corps  est  la  puissance  végétative  ou 
natv/re  animale.  Voy.  U  1,  p.  362-367.  —  *  Voy.  les  Éclaircisse- 

ments du  tome  I,  p.  475-478.  —  »  «  Aux  extrémités  du  ciel  était 
»  suspendu  le  fuseau  de  la  Nécessité^  lequel  donnait  le  branle  à 
»  toutes  les  révolutions  des  sphères.  »  ̂ Platon,  République,  liv.  X, 
p.  616;  t.  X,  p.  284,  trad.  de  M.  Cousin.)  Voy.  aussi  Enn.  II,  liv.  ui, 
$15;  1. 1,  p.  185. 
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culaire  du  ciel,  dont  Taction  agite,  comme  le  ferait  le  yent, 

la  nacelle  dans  laquelle  l'âme  est  assise  ou  plutôt  portée  ̂   : 
de  là  naissent  des  spectacles  variés,  des  transformations  et 
des  incidents  divers  pour  Fàme  qui  est  embarquée  dans  cette 

nacelle ,  soit  à  cause  de  l'agitation  de  la  mer  qui  la  porte, 
soit  h  cause  de  la  conduite  du  passager  qui  monte  la  barque 

et  qui  y  conserve  sa  puissance  d'action.  En  effet  toute  âme 
placée  dans  les  mêmes  conditions  n'a  pas  les  mêmes  mou- 

vements, les  mêmes  volontés,  les  mêmes  actes.  Les  diffé- 
rences naissent  donc  pour  les  êtres  différents  de  circon- 
stances soit  semblables  soit  différentes ,  ou  bien  les  mêmes 

choses  leur  arrivent  dans  des  circonstances  différentes. 

C'est  en  cela  que  consiste  le  Destin. 

'  f^oy,  dan^la  Vie  de  Plotin  la  comparaison  dePlotin  lui-même  avec 
Ulysse  battu  par  la  tempête,  1. 1,  p.  25  et  la  note  3  de  cette  page. 
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DB  L'AMOUR  ^. 

I.  UAmour  est-il  un  dieu,  ou  un  démon,  ou  une  passion 
de  Tâme  humaine?  ou  bien  est-ii  sous  un  point  de  vue  un 
dieu,  sous  un  autre,  un  démon,  sous  un  autre  encore,  une 

passion  de  l'âme  humaine?  Qu'est-il  alors  sous  chacun  de 
ces  points  de  vue  ?  Voilà  les  questions  que  nous  avons  ici  à 

examiner  en  interrogeant  les  opinions  des  hommes,  prin- 
cipalement celles  des  philosophes.  Le  divin  Platon,. qui  a 

beaucoup  écrit  sur  l'amour,  mérite  ici  une  attention  parti- 
culière :  non-seulement  il  dit  que  l'amour  est  une  passion 

capable  de  naître  dans  les  âmes ,  mais  encore  il  l'appelle 
un  démon,  et  il  donne  de  grands  détails  sur  sa  naissance 

et  sur  ses  parents". 

Pour  commencer  par  la  passion,  personne  n'ignore  que  la 
passion  que  nous  rapportons  à  l'Amour  naît  dans  les  âmes 
qui  désirent  s'unir  à  un  bel  objet.  Personne  n'ignore  non  plus 
que  ce  désir  tantôt  se  trouve  chez  des  hommes  tempérants, 
familiarisés  avec  le  beau,  tantôt  a  pour  but  une  jouissance 
charnelle.  Quel  est  son  principe  dans  ces  deux  cas,  voilà  ce 

qu'il  faut  examiner  d'une  manière  philosophique. 
Si  l'on  veut  assigner  à  l'amour  sa  véritable  cause,  il  faut 

<  Plotin  considère  ici  T Amour  sous  trois  points  de  vue,  comme 
dieu,  comme  démon,  comme  passion  de  l'âme.  Par  le  second  point 
de  vue,  ce  livre  se  rattache  étroitement  à  celui  qui  précède.  Pour 
les  autres  Remarques  générales,  Voy.  les  Éclaircissements  sur  ce 
livre  à  la  fln  du  volume.  —  ̂   Voy,  ci-après,  §  6. 
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la  chercher  dans  le  désir  et  dans  la  notion  que  notre  inie  a 
primitivement  du  Beau,  ainsi  que  dans  son  affinité  avec  lui 

et  dans  le  sentiment  instinctif  qu'elle  a  de  cette  affinités  Le 
laid  est  contraire  à  la  nature  et  à  la  divinité.  En  effet,  pour 
créer,  la  Nature  contemple  ce  qui  est  beau,  ce  qui  est  dé* 
terminé  et  se  trouve  compris  dans  Tordre  du  Bien.  Au  con-< 

traire ,  l'indéterminé  est  laid  et  appartient  ainsi  à  Tordre 
qui  est  opposé  à  celui  du  Bien*.  D'ailleurs,  la  Nature  elle* 
même  doit  son  origine  au  Beau  et  au  Bien.  Or,  dès  qu'on  est 
séduit  par  un  objet  parce  qu'on  y  est  uni  par  une  parenté 
secrète,  on  éprouve  pour  les  images  de  cet  objet  un  senti* 

mentde  sympathie.  Qu'on  détruise  cette  cause  de  Tamour,  et 
il  sera  impossible  d'expliquer  l'origine  de  cette  passion,  d'en 
assigner  la  cause,  se  bornàt-on  même  à  considérer  Tamour 

physique.  Celui-ci  en  effet  nous  inspire  le  désir  d'engen- 
drer dans  le  Beau  '  :  car  il  est  absurde  de  prétendre  que  la 

Nature,  qui  aspire  à  produire  de  belles  choses,  aspire  à 
engendrer  dans  le  laid. 
Au  reste,  à  ceux  qui  désirent  engendrer  ici-bas ,  il  suffit 

d'atteindre  ce  qui  est  beau  ici-bas,  c'est-à-dire  la  beauté  qui 

*  Voy.  1. 1,  p.  100-103.  —  «  Voy,  1. 1,  p.  102, 108.  —  »  «L'amour 
>  consiste  à  youIoîf  posséder  toujours  le  bon...  Mais  quelle  est 

>  la  recherche  et  la  poursuite  particulière  du  bon  à  laquelle  s'ap- 
>  plîque  proprement  Tamour?  C'est  la  produetion  dans  la  beauté 
>  selon  le  corps  et  selon  l'esprit...  Tons  les  hommes  sont  féconds 
>  selon  le  corps  et  selon  Tesprit;  et  à  peine  arrivés  à  un  certain 
>  âge,  notre  nature  demande  à  produire.  Or  ellç  ne  peut  produire 
>  dans  la  laideur,  mais  dans  la  beauté;  Tunion  de  Thomme  et  de 
>  la  femme  est  production,  et  cette  production  est  œuvre  divine  : 
»  fécondation,  génération,  voilà  ce  qui  fait  Timmortalîté  d^  TaïU- 

>  mai  mortel.:.  L'objet  de  Tamour,  ce  n'est  pas  la  beauté,  comme 
»  tuTlmagines;  c'est  la  génération  et  la  production  dans  la  beauté, 
>  parce  que  ce  qui  nous  rend  impérissables  et  lious  donne  toute 

»  l'immortalité  que  comporte  notre  nature  mortelle,  c'est  la  genè- 
se ration.  »  (Platon,  Banquet,  p.  206-208;  t.  VI,  p.  305-307,  trad.  de 

M.  Cousin.) 
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se  trouve  dans  les  images ,  dans  les  corps  :  car  ils  ne  pos- 
sèdent pas  cette  beauté  intelligible  qui  pourtant  leur.inspire 

cet  anoour  même  qu'ils  ont  pour  la  beauté  visible.  Aussi 
ceux  qui  s'élèvent  à  la  réoiiniscence  de  la  beauté  intelligible 
n'aiment-ils  celle  qu'ils  voient  ici-bas  que  parce  qu'elle  est 
une  image  de  Tautre  K  Quant  à  ceux  qui  ne  s'élèvent  pas  à 
la  réminiscence  de  la  beauté  intelligible  parce  qu'ils  ignorent 
la  cause  de  leur  passion,  ils  prennent  la  beauté  visible  pour 

la  beauté  véritable,  et,  s'ilâ  sont  tempérants ,  ils  l'aiment 
chastement.  Aller  jusqu'à  une  union  charnelle  est  une  faute. 
Ainsi ,  celui  qui  est  épris  d'un  amour  pur  pour  le  beau , 
n'aime  que  le  beau  seul,  qu'il  ait  ou  non  la  réminiscence 
de  la  beauté  intelligible.  Quant  à  celui  qui  à  cette  passion 

joint  le  désir  de  l'immortalité  que  comporte  notre  nature 
mortelle',  il  cherche  la  beauté  dans  la  perpétuité  delà  géné- 

ration qui  rend  l'homme  impérissable  ;  il  se  propose  d'en- 
gendrer et  de  produire  dans  le  beau  selon  la  nature  :  d'en- 
gendrer, parce  qu'il  a  pour  but  la  perpétuité  ;  d'engendrer 

dans  la  beauté,  parce  qu'il  a  de  l'affinité  avec  elle.  En  effet, 
la  perpétuité  a  de  l'affinité  avec  la  beauté  :  l'essence  perpé- 

tuelle est  la  Beauté  même ,  et  toutes  les  choses  qui  en  dé- 
coulent sont  belles. 

Ainsi,  celui  qui  ne  désire  pas  engendrer  semble  aspirer 
davantage  à  la  possession  du  beau.  Celui  qui  désire  engen- 

drer veut  sans  doute  engendrer  le  beau,  mais  son  désir  indi- 

que qu'il  y  a  en  lui  indigence  et  que  la  possession  du  beau 
seul  ne  lui  suffît  pas  :  il  pense  qu'il  engendrera  le  beau  s'il 
engendre  dans  la  beauté.  Quant  à  ceux  qui  veulent  satisfaire 

l'amour  physique  contre  les  lois  humaines  et  contre  la  na- 
ture, ils  ont  sans  doute  pour  principe  de  leur  passion  un 

penchant  naturel;  mais,  s'écartant  delà  droite  voie,  ils 
s'égarent  et  se  perdent  faute  de  connaître  le  but  où  l'amour 

*  Voy.  1. 1,  p.  422-424.  Ce  passage  est  commenté  par  le  P.  Thomassin , 
Dogmata  theologica,  t.  I,  p.  2,  177,  317,  321,  324.  —  *  Voy.  t.  l, 
p.  140,  332, 
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les  poussait,  de  savoir  à  quoi  aspire  le  désir  de  la  généra- 

tion et  quel  usage  il  faut  faire  de  l'image  de  la  beauté  ̂   :  c'est 
qu'ils  ignorent  ce  qu'est  la  Beauté  même.  Ceux  qui  aiment 
les  beaux  corps  sans  désirer  s'y  unir*  les  aiment  seulement 
pour  leur  beauté.  Ceux  qui  aiment  la  beauté  des  femmes 

et  désirent  s'y  unir  aiment  tout  à  la  fois  la  beauté  et  la  per- 
pétuité, pourvu  qu'ils  ne  s'écartent  jamais  de  ce  but.  Les 

uns  et  les  autres  sont  tempérants,  mais  ceux  qui  n'aiment 
les  corps  que  pour  leur  beauté  sont  plus  vertueux.  Les  uns 

admirent  la  beauté  sensible  et  s'en  contentent  ;  les  autres 
se  rappellent  la  beauté  intelligible,  sans  mépriser  toutefois 

la  beauté  visible ,  parce  qu'ils  la  regardent  comme  un  effet 
et  une  image  de  la  première'.  Les  uns  et  les  autres  aiment 
donc  le  beau  sans  avoir  jamais  à  rougir.  Quant  à  ceux  dont 
nous  avons  parlé  en  dernier  lieu  [qui  violent  la  loi  de  la 

nature],  Tamour  de  la  beauté  les  égare  en  les  faisant  tom- 
ber dans  le  laid.  Souvent  en  effet  le  désir  du  bien  conduit  à 

tomber  dans  le  mal.  Tel  est  l'amour  considéré  comme  pas- 
sion de  l'àme. 

II .  Parlons  maintenant  de  TAmour  qui  est  appelé  un  dieu , 

non-seulement  par  les  hommes  en  général ,  mais  encore 

'par  les  théologiens  *  et  par  Platon.  Ce  philosophe  parle  sou- 
vent de  l'Amour,  jBls  de  Vénus,  et  il  lui  attribue  pour  mis- 
sion d'être  le  chef  des  beaux  enfants  et  d'élever  les  âmes 

à  la  contemplation  de  la  beauté  intelligible ,  ou  du  moins 

de  fortifier  l'instinct  qui  les  y  porte  déjà.  Examinons  les 
idées  que  Platon  a  développées  dans  le  Banquet f  où  il  dit 

que  l'Amour  est  né,  non  de  Vénus,  mais  de  Poros  (l'Abon- 
dance) et  de  Penia  (la  Pauvreté)  •,  à  la  naissance  de  Vénus  *. 

*  Voy.  Vie  de  Plotin,  t.  I,  p.  16.  —  >  Il  faut  lire  [ou]  «eà  f*ïÇtv, 

comme  le  fait  M.  Kirchhofr  d'après  Ficin  qui  traduit  :  non  cam- 
mixtionis  gratia.  —  •  Voy.  t.  1,  p.  65.  —  *  Ce  sont  les  Orphiques. 
—  •  Pour  Poros  et  Penia,  Voy.  ci-après,  §  6,  7.  —  •  11  y  a  une 
lacune  dans  le  texte,  qui  porte  :  h  oïç  oux...  ÀfpoSirmç  yt^i^^^iotç  ix 

tHç  nsvîaç  xkI  toû  ïi6po\},  Creuzer  propose  de  lire  :  iv  oïç  oOx  [oî5*] 
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n  est  d'abord  nécessaire  de  dire  quelque  chose  de  Yénust 
d'expliquer  si  rAmaur  est  né  de  Vénus  ou  s'il  «st  seule-» 
ment  né  avec  elle  et  en  même  temps.  Qu'est-ce  que  Vénus  r 
Est-elle  mère  de  l'Amour  ?  En  est-elle  contemporaine  ?  Ou 
bien  en  est-elle  à  la  fois  mère  et  contemporaine  ?  Pour  rè-^ 

pondre  à  ces  questions  nous  dirons  qu'il  y  a  dedx  Vénus^ 
La  première  est  Vénus  Uranie^  fille  A'Uranos,  La  secoiïde 
[Vénus  Populaire]  est  fille  de  Jupiter  et  de  Dioné  :  c'est 
celle-ci  qui  préside  aux  mariages  d'ici-bas.  La  première,  au 
contraire,  n'a  point  de  mère  et  ne  préside  pas  aux  ma- 

riages, parce  qu'il  n'y  en  a  pas  dans  le  ciel.  Vén/us  Uranie, 
fille  de  Cronos^i  c'est-à-dire  de  V Intelligence  y  est  l'Ame 
divine,  qui  est  née  pure  de  V Intelligence  pure  et  qui  de- 

meure là-haut*  :  elle  ne  peut  ni  ne  veut  descendre  icî-bas, 

parce  que  sa  nature  ne  lui  pertnet  pas  d'incliner  vers  Ifl 
terre.  Elle  est  donc  une  hypostase  séparée  de  la  matière  et 

n'ayant  aucune  participation  avec  elle.  C'est  ce  qu'on  a 

ifpoSinnç  ysvsB'kioiç  Ix  rHç  Ilevîaç  xai  toO   Tï6po\)    [ygyovsvai  XéyerAt 
Epcàçj  ;  et  M.  Kirchhoff  :  oux  [ifpQ^Ltmç  yno-lv  «Otov  yevior&ae,  akV  Iv] 

if^oèitug  X.  t.  5l.,  ce  qui  nous  semble  préférable,  Ficîn  n'essaie  pas 
de  suppléer  la  laeune  et  traduit  :  <  ubi  scribitur  în  Veneris  natalibos  * 
Amorem  ex,  Indigentia  Gopîaque  progenitum.  >  Voy.  le  Banquet 

(t.  I,  p.  299-301,  trad.  de  M.  Cousin),  roy.  aussi  Porphyre,  Prin- 
cipes de  la  théorie  des  intelligibles,  §  xxxix,  t.  I,  p.  ixxx. 

*  Voy.  Platon,  Banquet  (p.  185  ;  t.  ï,  p.  254,  tr.  fr.).  Yoy.  aussi  le  P. 
Thomassin,  Dogmata  theologica,  1. 1,  p.  176.  —  »  «  Le  nom  de  Cronoê 
»  est  composé  de  deuxpartîe»,  dont  la  première,  xo>oç,  signifie,  non 

A  pas  le  fils,  mais  bien  ce  qu'il  y  a  de  plus  pur  dans  v6oc,  Vintelli- 
»  gence,  Cronos,  à  son  tour  est,  dit-on,  fils  d' Uranos  {\c  Ciel).  On  a 
»  très-bien  appelé  Uranie  (oùpavta,  ôpûŒoiror.  avw),  la  contemplation 

»  des  choses  d^en'haut^  d'où  vient  Vintelligence  pure,  s'il  en  faut 
»  croire  les  hommes  qui  s'occupent  des  choses  célestes  et  qui  trouvent 
»  que  le  Ciel  a  été  bien  nommé  Uranos,  >  (Platon,  Cratyle,  p.  396; 

t.  XI,  p.  39  de  la  trad.  de  M.  Cousin.)—  »  VAme  divine,  née  pura 

de  l'Intelligence  pure,  est  le  principe  que  Plotin  appelle  la  Puis- 
sance principale  de  VAme  dun^  Iç  livre  ui  de  VEn^ade  II,  I.  I» 

p.  191. 
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exprimé  d'une  manière  allégorique  en  disant  qu'elle  n'a  pas 
de  mère.  On  doil  la  regarder  plutôt  comme  une  divinité 

que  comme  une  puissance  démonique,  puisqu'elle  est 
pure ,  qu'elle  n'a  aucun  rapport  avec  la  matière ,  et  qu'elle 
demeure  en  elle-même. 

En  effet,  ce  qui  nait  immédiatement  de  l'InteUigence  est 
pur  lui-même,  parce  que,  par  sa  proximité  même  de  Fin- 

telligence,  il  a  plus  de  force  par  soi,  qu'il  désire  s*unir  fer- 
mement au  principe  qui  l'a  engendré  et  qui  peut  le  retenir 

là-haut.  L'Ame  qui  se  trouve  ainsi  suspendue  à  Flnlelli-- 
gence  ne  saurait  donc  déchoir,  pas  plus  que  la  lumière  qui 

brille  autour  du  soleil  ne  pourrait  se  séparer  de  l'astre  d'où 
elle  rayonne  et  auquel  elle  est  suspendue. 

S'attachant  à  Cronoêj  ou,  si  l'on  veut  à  Uranos^  père  de 
Cronos  *,  Vénus  Uranie  se  tourne  vers  Uranos  et  s'unit  à 
lui  ;  en  l'aimant,  elle  enfante  l'Amour,  avec  lequel  elle  con- 

temple Uranos.  L'acte  de  Vénus  constitue  ainsi  en  la  per- 
sonne de  l'Amour  une  hypostase,  une  essence.  Us  attachent 

donc  tous  deux  sur  Uranos  leurs  regards,  et  la  mère  et  le  bel 

enfant  dont  la  nature  ̂ t  d'être  une  hypostase  toujours  tour- 
née vers  une  autre  beauté,  d'être  une  essence  intermédiaire 

entre  l'amante  et  l'objet  aimé.  En  effet,  l'Amour  est  l'œil 
par  lequel  l'amante  voit  l'objet  aimé  ;  il  la  prévient  en  quel- 

que sorte,  et,  avant  de  lui  donner  la  faculté  de  voir  par 

l'organe  qu'il  constitue,  il  est  déjà  lui-même  plein  du  spec- 
tacle offert  à  sa  contemplation.  Il  prévient  l'amante,  dis*-je  ; 

mais  il  ne  contemple  pas  l'intelligible  de  la  même  manière 
qu'elle  le  fait,  en  ce  qu'il  lui  offre  le  spectacle  de  l'intelli- 

gible et  qu'il  jouit  lui-même  de  la  vision  du  Beau,  vision  qui 
rayonne  autour  de  lui  [comme  une  auréole  lumineuse], 

IIL  II  est  impossible  de  ne  pas  reconnaître  que  l'Amour 

*  Uranos  représente  l'Un,  le  Bien,  le  premier  principe;  Cronon, 
rinteliîgence  divine,  le  deuxième  principe;  Vénifs  Uranie,  l'Ame 
universelle,  le  troisième  principe.  Voy.  Enn*  V,  liv.  viii,  S 12»  ̂ 3, 
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est  une  hypostase  et  une  essence,  qui  est  sans  doute  infé- 

rieure à  l'essence  dont  elle  émane  [c'est-à-dire  à  Vénus  Ura- 
nie  ou  à  TAme  céleste],  mais  qui  cependant  existe  en  même 

temps.  En  effet,  l'Ame  céleste  est  une  essence  née  de  l'acte 
qui  lui  est  supérieur  [de  l'Essence  première],  une  esselttce 
vivante,  émanée  de  l'Essence  première,  et  attachée  à  la 
contemplation  de  cette  Essence.  Elle  y  trouve  le  premier 
objet  de  sa  contemplation,  elle  y  attache  ses  regards  comme 
à  son  bien,  et  trouve  dans  cette  vue  une  source  de  plaisir. 

L'objet  qu'elle  voit  attire  son  attention,  de  telle  sorte  que, 
par  le  plaisir  qu'elle  éprouve ,  par  l'ardeur  et  l'application 
qu'elle  met  à  contempler  son  objet,  elle  engendre  elle- 
même  quelque  chose  de  digne  d'elle  et  du  spectacle  dont 
elle  jouit.  Ainsi,  de  l'attention-  avec  laquelle  l'Ame  s'ap- 

plique à  contempler  son  objet  et  de  l'émanation  même  de 
cet  objet  liaît  l'Amour,  œil  plein  de  l'objet  qu'il  contem- 

ple, vision  unie  à  l'image  qu'elle  se  forme.  Aussi  l'Amour 
(Epcùç)  semble  devoir  son  nom  à  ce  qu'il  tient  son  existence 
de  la  i;mon  (cpaorjç)  *•  L'amour,  même  considéré  comme  pas- 

sion, doit  son  nom  au  même  fait  '  :  car  l'Amour  qui  est  une 
essence  est  antérieur  à  l'amour  qui  n'est  pas  une  essence. 
Quoique  l'on  dise  de  la  passion  qu'elle  consiste  à  aim^r,  elle 
est  cependant  V amour  de  tel  objet,  elle  n'est  pas  YÀmour 
en  prenant  ce  mot  dans  un  sens  absolu. 

Tel  est  l'Amour  qui  est  propre  à  la  partie  supérieure  de 
l'Ame  [à  l'Ame  céleste] .  Il  contemple  le  monde  intelligible 
avec  elle,  parce  qu'il  en  est  en  quelque  sorte  le  compagnon. 

A  Cette  étymologie  inadmissible  du  mot  ep<ùç  semble  cependant 

moins  arbitraire  que  celle  que  Platon  en  donne  :  «  L'amour  s'appelle 
»  eptaç  parce  que  son  cours  n'a  pas  son  origine  dans  celui  qui  l'é- 
»  prouve,  mais  qu'il  vient  du  dehors  en  s'introduisant  par  les  yeux  ; 
»  par  cette  raison  on  l'appelait  jadis  eapoç,  de  lo-peiv,  couler  dans  : 
»  car  l'o  se  prononçait  bref;  en  le  faisant  long,  nous  avons  aujour- 
»  d'hui  é>wç.  »  {Cratyle,  p.  420;  t.  XI,  p.  102,  tr.  fr.)  —  ̂   Nous 
lisons  eTTwvu/xtav,  avec  MM.  Creuzeret  Kirchhoff,  au  lieu  d'àmOviiictv. 
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quMl  est  né  d'elle  et  en  eUe,  qu'il  se  complaît  avec  elle  à 
contempler  les  dieux.  Or,  puisque  nous  regardons  comme 

séparée  de  la  matière  l'Ame  qui  répand  la  première  sa 
lumière  sur  le  ciel,  nous  devons  admettre  que  l'Amour  [qui 
lui  est  lié]  est  également  séparé  de  la  matière.  Si  nous  di- 

sons que  cette  Ame  pure  réside  véritablement  dans  le  ciel, 

c'est  dans  le  sens  où  nous  disons  que  ce  qu'il  y  a  de  plus 
précieux  en  nous  [l'àme  raisonnable]  réside  dans  notre 
corps  et  est  cependant  séparé  de  la  matière.  Cet  Amour  doit 
donc  résider  là  seulement  où  réside  cette  Ame  pure. 

Mais,  comme  il  était  également  nécessaire  qu'au-dessous 
de  l'Ame  céleste  existât  T Ame  du  monde  S  avec  elle  devait 
exister  en  même  temps  un  autre  Amour  :  il  est  aussi  l'œil 
de  cette  Ame;  il  est  né  aussi  de  son  désir  '.  Gomme  cette 

seconde  Vénus  appartient  à  ce  monde,  qu'elle  n'est  pas 
l'Ame  pure,  ni  l'Ame  dans  un  sens  absolu,  elle  a  engendré 
l'Amour  qui  règne  ici-bas  et  préside  avec  elle  aux  maria- 

ges'. En  tant  qu'il  éprouve  lui-même  le  désir  de  l'intelli- 
gible, il  tourne  vers  l'intelligible  les  âmes  des  jeunes  gens, 

il  élève  l'âme  à  laquelle  il  est  uni,  en  tant  qu'elle  est  natu- 
rellement disposée  à  avoir  la  réminiscence  de  Tintelligible. 

Toute  âme  en  effet  aspire  au  Bien,  même  celle  qui  est  mê- 

lée à  la  matière  et  qui  est  l'âme  de  tel  être  :  car  elle  est 
attachée  à  l'Ame  supérieure  et  elle  en  procède. 

lY .  Chaque  âme  renferme-t-elle  aussi  dans  son  essence  et 
a-t-elle  pour  hypostase  un  amour  pareil?  Pourquoi,  puisque 

l'Ame  du  monde  a  pour  hypostase  l'Amour  qui  est  inhérent 

*  Pour  la  distinction  que  Plotin  établit  ici  entre  les  deux  parties 

de  TAme,  savoir,  TAme  supérieure  ou  céleste,  et  l'Ame  inférieure 
ou  engagée  dans  le  monde,  Voy,  Enn,  II,  liv.  ni,  §  17,  18;  t.  I, 
p.  191-193.  —  *  Nous  lisons  avec  MM.  Creuzer  et  Kirchhoff  :  x«i 
Taû-njf  «5  opiliùiç  xai  avrof  ytyfmfjihoç.  —  *  Sur  les  deux  Vénus  et 
les  deux  Amours,  Voy.  VEnnéade  V  (liv.  vin,  §  13)  et  VEnnéade  VI 

(liv.  IX,  S  9)-  yoy-  aussi  M.  Creuzer,  Religions  de  l'antiquité,  t.  II, 
liv.  VI,  eh.  5,  et  t.  III,  liv.  vu,  ch.  6,  trad.  de  M.  Guigniaut. 
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à  son  essence,  notre  âme  n'aurait-elle  pas  aussi  pour 
hypostase  un  amour  également  inhérent  à  son  essence? 

Pourquoi  n^en  serait-il  pas  de  même  des  âmes  des  autres 
animaux  ?  Cet  amour  inhérent  à  l'essence  de  chaque  âme 
est  le  démon  qu'on  regarde  comme  attaché  à  chaque  indi- 

vidu ^  Il  inspire  à  chaque  âme  les  (iésirs  qu'il  est  dans  sa  na- 
ture d'éprouver  :  car  chaque  âme  engendre  selon  sa  nature 

un  amour  qui  est  en  harmonie  avec  sa  dignité  et  son  es- 

sence. L'Ame  universelle  possède  l'Amour  universel,  et  les 
âmes  particulières  possèdent  chacune  un  amour  particulier. 
Mais,  comme  les  âmes  particulières  ne  sont  pas  séparées  de 

l'Ame  universelle  et  qu'elles  y  sont  contenues  de  telle  sorte 
que  toutes  n'en  font  qu'une  seule*,  les  amours  particuliers 
sont  contenus  dans  l'Amour  universel.  D'un  autre  côté,  cha- 

que amour  particulier  est  uni  à  une  âme  particulière,  comme 
l'Amour  universel  est  uni  à  l'Ame  universelle.  Ce  dernier 

est  tout  entier  partout  dans  l'univers  ;  d'un  il  devient  mul- 
tiple ;  il  apparaît  dans  l'univers  partout  où  il  lui  plaît,  sous 

les  diverses  formes  propres  à  ses  parties,  et  il  se  révèle  lui- 
même  sous  quelque  figure  visible  quand  cela  lui  convient. 

11  faut  admettre  qu'il  y  a  aussi  dans  l'univers  une  multi- 
tude de  Vénus  qui,  nées  avec  l'Amour,  occupent  le  rang 

de  démons;  elles  proviennent  de  la  Vénus  universelle,  de 
laquelle  dépendent  toutes  les  Vénus  particulières,  avec  les 

Amours  qui  leur  sont  propres.  En  eflPet,  l'Ame  est  la  mère 
de  l'Atnour;  or  Vénus,  c'est  l'Ame;  et  l'Amour,  c'est  l'acte 
dé  l'Ame  qui  désire  le  Bien.  L'Amour  qui  conduit  chaque 
âme  à  l'essence  du  Bien  et  qui  appartient  à  sa  partie  la  plus 
élevée  doit  être  regardé  comme  un  Dieu,  parce  qu'il  unit 
l'âme  au  Bien.  Quant  à  l'Amour  qui  appartient  à  l'âme  mê- 

lée à  la  matière,  c'est  un  Démon. 
V.  Quelle  est  la  nature  de  ce  Démon,  et  quelle  est  en 

général  la  nature,  des  démons ,  de  laquelle  Platon  parle 

*  Voy.  le  livre  précédent.  —  *  Voy.  Enn.  IV,  liv.  ix. 
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dans  le  Banquet?  Quelle  est,  dig-je,  la  nature  des  dé- 
mons? QueUe  est  celle  de  rAmour  qui^  est  né  de  Penia 

(la  Pauvreté]  et  de  Poros  (l'Abondance) ,  fils  de  Méti$  (la  Pru- 
dence) )  à  la  naissance  de  Vénus  '? 

Croire  que  c'est  le  Monde  que  Platon  appelle  T  Amour  %  au 
lieu  d'admettre  que  TAmour  fait  partie  du  Monde  et  y  est 
né,  c'est  professer  une  opinion  erronée,  comme  on  peut  le 
démontrer  par  plusieurs  preuves.  En  effet,  Platon  dit  que 

le  Monde  est  un  dieu  bienheureux  et  qu'il  se  suffit  à  lui- 
même  ;  or  il  n'accorde  jamais  ces  caractères  à  l'amour,  qu'il 
appelle  un  être  toujours  indigent.  —  Le  Monde  est  composé 

d'un  corps  et  d'une  Ame,  et  l'Ame  est  Vénus  :  il  en  résulte 
que  Vénus  serait  la  partie  dirigeante  deVkmonr;  ou  bien, 

si  le  Monde  est  pris  pour  l'Ame  du  Monde,  comme  Yhomme 
se  dit  pour  l'âme  de  l'homme,  l'Amour  serait  Vénus  elle- 
même.  —  Si  l'Amour,  qui  est  un  démon,  est  le  Monde, 
pourquoi  les  autres  démons  (qui  ont  évidemment  la  même 
essence)  ne  seraient-ils  pas  aussi  le  Monde?  Dans  ce  cas, 
le  Monde  serait  composé  de  démons.  Comment  appliquer  au 

Monde  ce  que  Platon  attribue  à  l'Amour,  à  savoir  qu'il  est  le 
chef  des  beaux  enfants  ? — Enfin  Platon  dit  que  l'Amour  n'a 
ni  vêtement,  ni  chaussure,  ni  domicile.  Comment  appliquer 
au  Monde  ces  qualifications  sans  absurdité  ni  ridicule  ? 

VI.  Que  faut-il  donc  dire  de  la  nature  et  de  la  naissance  de 

>  Nous  lisons  «c  avec  M.  Kirchhoff  au  liea  de  âr —  >  «  A  la  nais- 
*  sance  de  Vénus,  il  y  eut  chez  les  dieux  un  festin  où  se  trouYalt, 
»  entre  autres,  Poros,  fils  de  Métis,  Après  le  repas,  comme  il  y 

»  avait  eu  grande  chère,  Penia  s'en  vint  demander  quelque  chose 
»  et  se  tint  auprès  de  la  porte.  En  ce  moment,  Poros,  enivré  de 

^  nectar  (car  il  n'y  avait  pas  encore  de  vin),  se  retira  dans  le  jardin 
»  de  Jupiter,  et  là,  ayant  ta  tète  pesante,  il  s'endormit.  Alors  Penia, 
»  s'avisant  qu'elle  ferait  bien  dans  sa  détresse  d'avoir  un  enfant  de 
»  Poros f  s'alla  coucher  auprès  de  lui  et  devint  mère  de  l'Amour.  » 
(VMonf^  Banquet,  p.  203;  t.  VI,  p.  299,  tr.  fr.)  —«L'opinion  que 
Plotin  combat  ici  a  été  avancée  p^r  Piutarque  (Sur  Isis  et  Osiris, 
p.  372,  374). 
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rAmour?  Évidemment  il  faut  expliquer  ce  qu'est  sa  mère 
Penia  et  son  père  Poros  et  montrer  comment  de  pareils 
parents  lui  conviennent.  Il  faut  également  montrer  que  ces 
parents  conviennent  aux  autres  démons  :  car  tous  les  dé- 

mons, en  tant  que  démons ,  doivent  avoir  la  même  nature, 

à  moins  qu'ils  n'aient  de  commun  que  le  nom. 
Considérons  d'abord  en  quoi  les  dietix  diffèrent  des 

démons.  En  effet,  quoique  souvent  nous  appelions  les  dé- 
mons des  dieux ,  cependant  ici  nous  prenons  ces  deux 

mots  dans  le  sens  que  nous  leur  donnons  quand  nous  di- 
sons que  les  dieux  et  les  démons  appartiennent  à  des  genres 

différents.  Les  dieux  sont  impassibles.  Les  démons,  au 

contraire,  peuvent  éprouver  des  passions,  quoiqu'ils  soient 
éternels;  placés  au-dessous  des  dieux,  mais  rapprochés  de 
nous,  ils  tiennent  le  milieu  entre  les  dieux  et  les  hommes  K 

Mais  comment  ne  sont-ils  pas  restés  impassibles  ?  Com- 
ment se  sont-ils  abaissés  à  une  nature  inférieure?  Voilà 

une  question  digne  d'examen.  Nous  avons  aussi  à  chercher 
s'il  n'y  a  aucun  démon  dans  le  monde  intelligible,  s'il  n'y 

*■  «  yAmour  est  quelque  chose  d'intermédiaire  entre  le  mortel  et 
>  rimmortel...  C'est  un  grand  dépion,  et  tout  démon  tient  le  milieu 
»  entre  les  dieux  et  les  hommes...  La  fonction  d'un  démon  est 
»  d'être  rinterprète  et  Tentremetteur  entre  les  dieux  et  les  hommes, 
»  apportant  au  ciel  les  vœux  et  les  sacrifices  des  hommes,  et  rap- 
»  portant  aux  hommes  les  ordres  des  dieux  et  les  récompenses 

»  qu'ils  leur  accordent  pour  leurs  sacrifices.  Les  démons  entre- 
»  tiennent  l'harmonie  de  ces  deux  sphères;  ils  sont  le  lîep  qui  unit 
»  le  grand  tout.  C'est  d'eux  que  procède  toute  la  science  divinatoire 
>  et  l'art  des  prêtres  relativement  aux  sacrifices,  aux  initiations, 
»  aux  enchantements,  aux  prophéties  et  h  la  magie.  Dieu  ne  se 

»  manifeste  point  immédiatement  à  l'homme,  et  c'est  par  Fintermé- 
»  diaire  des  démons  que  les  dieux  commercent  avec  les  hommes  et 
»  leur  parlent,  soit  pendant  la  veille,  soit  pendant  leur  sommeil... 
»  Les  démons  sont  en  grand  nombre  et  de  plusieurs  sortes,  et 

»  l'Amour  est  l'un  d'eux.  »  (PlsiioUf, Banquet,  p.  202;  t.  VI,  p.  298, 
tr.  fr.)  Porphyre  a  longuement  développé  ces  idées  dans  son  traité 
De  VAbstinence  des  viandes,  liv.  II,  §  37  et  suivants. 
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a  de  démons  qu'ici-bas,  et  s'il  n'y  a  de  dieux  que  dans  le 
monde  intelligible. — D'abord,  il  y  a  aussi  des  dieux  ici-bas, 
et  le  Monde  est,  comme  nous  le  disons  habituellement,  un 
dieu  du  troisième  degré  :  car  tout  être  supralunaire  est  un 

dieu.  Ensuite,  il  vaut  mieux  n'appeler  démon  aucun  être 
qui  appartienne  au  monde  intelligible,  et,  si  Ton  y  place  le 
Démon  même  (avrodouiiùv) ,  le  regarder  comme  un  dieu. 
Dans  le  monde  sensible,  tous  les  dieux  visibles  supralu- 
naires  doivent  être  appelés  dieux  du  second  degré  ;  ils  sont 
placés  au-dessous  des  dieux  intelligibles  et  en  dépendent 

comme  les  rayons  lumineux  dépendent  de  l'astre  dont  ils 
émanent.  Comment  donc  définirons-nous  les  démons  ?  Cha- 

que démon  est  le  vestige  d'une  âme ,  mais  d'une  âme  des- 
cendue dans  le  monde.  Pourquoi  d'une  âme  descendue 

dans  le  monde?  C'est  que  toute  âme  pure  engendre  un 
dieu,  et  nous  avons  dit  précédemment  [§  4]  que  l'amour 
d'une  telle  âme  est  un  dieu. 

Mais  pourquoi  les  démons  ne  sont-ils  pas  tous  des 
amours?  Ensuite,  pourquoi  ne  sont-ils  pas  complètement 
purs  de  toute  matière? 

Parmi  les  démons,  ceux-là  seuls  sont  des  amours  qui 

doivent  leur  existence  au  désir  que  l'âme  a  du  Bien  et  du 
Beau  :  toutes  les  âmes  qui  sont  entrées  en  ce  monde  engen- 

drent chacune  un  amour  de  ce  genre.  Quant  aux  autres 
démons,  qui  ne  sont  pas  nés  des  âmes  humaines,  ils  sont 
engendrés  par  les  différentes  puissances  de  TAme  uni- 

verselle pour  l'utilité  du  Tout  ;  ils  complètent  et  admi- 
nistrent toutes  choses  pour  le  bien  général.  L'Ame  uni- 

verselle devait  en  effet  subvenir  aux  besoins  de  l'univers 
en  engendrant  les  puissances  démoniques  qui  conviennent 
au  Tout  dont  elle  est  l'Ame. 
Comment  les  démons  participent-ils  à  la  matière  @t  de 

*  Nous  lisons  avec  M.  Kirchhoff  xarà  xp^'*'^  '^^^  ̂ ^^  winthip^vt 
xo(c  Œvv^tocxoûo't,  au  lieu  de  aMint'kyipoyJffoiy  xoei  ffuvSiotxoOffocv. 
II.  8 
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quelle  matière  sont-ils  formés?  Cette  matière  n'est  pas  cor- 
porelle, sans  quoi  ils  seraient  des  animaux  sensibles.  En 

effet,  s'ils  ont  des  corps  aériens  ou  ignés  S  ils  doivent  ce- 
pendant avoir  eu  une  nature  primitivement  différente  [de 

l'intelligence  pure]  pour  être  arrivés  ainsi  à  s'unir  chacun 
à  un  corps  :  car  ce  qui  est  tout  à  fait  pur  ne  saurait  s'unir 
immédiatement  à  un  corps,  quoique  beaucoup  de  philo- 

sophes pensent  que  l'essence  de  tout  démon,  en  tant  que 
démon,  est  unie  à  un  corps  aérien  ou  igné.  Mais  pour- 

quoi l'essence  de  tout  démon  est-elle  unie  à  un  corps , 
tandis  que  l'essence  de  tout  dieu  est  pure ,  s'il  n'y  a  dans 
le  premier  cas  une  cause  qui  produise  le  mélange?  Quelle 

est  donc  cette  cause?  Il  faut  admettre  qu'il  existe  une  ma- 
tière intelligible',  afin  que  ce  qui  y  participe  vienne  par  son 

moyen  s'unir  à  la  matière  sensible. 
YII.  Platon,  racontant  la  naissance  de  l'Amour',  dit  que 

Poros,  s'enivra  de  nectar  (car  il  n'y  avait  pas  encore  de  vin, 
ce  qui  implique  que  l'Amour  naquit  avant  le  monde  sen- 

sible). Par  suite,  Penia,  la  mère  de  l'Amour,  a  dû  parti- 
ciper à  la  nature  intelligible  elle-même,  et  non  à  une  simple 

image  de  la  nature  intelligible  :  elle  s'est  donc  approchée  de 
l'essence  intelligible  et  elle  s'est  ainsi  trouvée  mélangée  de 
forme  et  d'indétermination^.  L'âme,  en  effet,  ayant  en  elle- 
même  une  certaine  indétermination  avant  d'atteindre  le 

Bien,  mais  pressentant  qu'il  existe,  s'en  forme  une  image 
confuse  et  indéterminée ,  qui  devient  la  substance  même 

de  l'amour.  Ainsi,  comme  ici  la  raison  s'unit  à  l'irrai- 
sonnable ,  à  un  désir  indéterminé ,  à  une  substance  affai- 

blie, ce  qui  en  nait  n'est  ni  parfait  ni  complet  :  c'est  une 
chose  indigente,  parce  qu'elle  nait  d'un  désir  indéterminé 
et  d'une  raison  complète.  Quanta  la  raison  ainsi  engendrée 

*  Voy,  1. 1,  p.  163, note  3.  —  »  Voy.  1. 1,  p.  197-198,—  »  Voy.  ci- 
dessus,  p.  111,  note  2.  —  *  Cette  indétermination  constitae  la  ma- 

tière intelligible  (t.  I,  p.  197). 
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[rAmoiir],  elle  n'est  pas  pure,  puisqu'elle  renferme  en 
elle-même  un  désir  indéterminé ,  irraisonnable,  indéfini  ; 

or  elle  ne  saurait  être  satisfaite  tant  qu'elle  aura  en  elle- 
même  la  nature  deFindétermination.  Elle  dépend  de  Tàme, 

qui  est  son  principe  générateur  :  elle  est  un  mélange  cons- 
titué par  une  raison  qui,  au  lieu  de  rester  en  elle-même, 

se  mêle  à  l'indétermination.  Au  reste,  ce  n'est  pas  la  rai- 
son même,  c'est  son  émanation  qui  se  mêle  à  l'indéter- mination. 

L'amour  est  donc  semblable  à  un  taon  [ohv  ci<rcpcç)  *  ;  indi- 
gent de  sa  nature,  il  reste  toujours  indigent,  quelque  chose 

qu'il  obtienne;  il  ne  saurait  être  rassasié,  parce  qu'un  être 
mixte  ne  saurait  être  rassasié  :  car  nul  être  ne  peut  être  réel- 

lement rassasié  s'il  n'est  par  sa  nature  capable  d'atteindre  la 
plénitude  ;  quant  à  celui  que  sa  nature  porte  k  désirer,  il 
ne  peut  rien  retenir,  fût-il  même  rassasié  un  moment.  Il  en 

résulte  que  d'un  côté  l'Amour  est  dénué  de  ressources*  à 

*■  On  sait  que  cette  expression  estsouyent  employée  parles  Platoni- 
ciens. Voy.\eLexiconplato7}icum  deTlméele  grammairien  au  mot 

ot(TT/Dà.  —  *  Il  y  a  dans  le  texte  de  Creuzer  tùfxïixftvov,  mot  qui  ne 

forme  pas  un  sens  satisfaisant,  puisqu'il  n'est  pas  opposé  à  iropcortxov. 
Nous  lisons  donc  avec  M.  Kircbboff  à/uLii;^avov,  correction  qui  met 

le  texte  de  Plotin  parfaitement  d'accord  avec  celui  de  Platon  : 
<  Comme  fils  de  Poros  et  de  Pcriia,  voici  quel  fut  le  partage  de 

»  l'Amour.  D'un  côté,  il  est  toujours  pauvre,  et  non  pas  délicat  et 
»  beau  comme  la  plupart  des  gens  se  l'imaginent,  mais  maigre, 
»  défait,  sans  chaussure,  sans  domicile,  point  d'autre  lit  que  la 
»  terre,  point  de  couverture,  couchant  à  la  belle  étoile  auprès  des 
»  portes  et  dans  les  rues,  enfin,  en  digne  fils  de  sa  mère,  toujours 

misérable.  D'un  autre  côté,  suivant  le  naturel  de  son  père,  il  est 
»  toujours  à  la  piste  de  ce  qui  est  beau  et  bon;  il  est  mâle,  entre- 
»  prenant,  robuste,  chasseur  habile,  sans  cesse  combinant  quelque 
»  artifice,  jaloux  de  savoir  et  mettant  tout  en  œuvre  pour  y  par- 
»  venir,  passant  toute  sa  vie  à  philosopher,  enchanteur,  magicien, 

»  sophiste...  Tout  ce  qu'il  acquiert  lui  échappe  sans  cesse  ;  de  sorte 
»  que  l'Amour  n'est  jamais  ni  absolument  opulent,  ni  absolument 
»  misérable.  »  {Banquet,  p.  203;  t.  VI,  p.  300,  tr.  de  M.  Cousin.) 

» 
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cause  de  son  indigence,  et  que  d'un  autre  côté  il  a  la-fa- 
culte  d'acquérir  à  cause  de  la  raiton  qui  entre  dans  sa  na- ture. 

Tous  les  démons  ont  une  constitution  semblable.  Chacun 

d'eux  désire  et  fait  acquérir  le  bien  qu'il  est  destiné  à  pro- 
curer ;  c'est  là  le  caractère  qui  les  rend  semblables  à  FA- 

mour;  Us  ne  sauraient  non  plus  être  rassasiés  :  ils  désirent 
toujours  quelque  bien  particulier.  De  là  résulte  que  les 

hommes  qui  sont  bons  ici-bas  ont  l'amour  du  Bien  absolu, 
véritable,  et  non  l'amour  de  tel  ou  tel  bien  particulier ^ 
Ceux  qui  sont  subordonnés  à  des  démons  divers  sont  subor- 

donnés successivement  à  tel  ou  tel  démon  :  ils  laissent 

reposer  ̂ n  eux  l'amour  pur  et  simple  du  Bien  absolu,  et 
font  présider  à  leurs  actes  un  autre  démon,  c'est-à-dire  une 
autre  puissance  de  leur  âme,  laquelle  est  immédiatement 
supérieure  à  celle  qui  agit  en  eux  ̂   Quant  aux  hommes  qui, 
poussés  par  de  mauvais  penchants ,  désirent  de  mauvaises 
choses,  ils  semblent  avoir  enchaîné  tous  les  amours  qui  se 
trouvent  dans  leur  âme,  comme  ils  obscurcissent  par  de 
fausses  opinions  la  droite  raison  qui  est  innée  en  eux.  Ainsi, 
les  amours  mis  en  nous  par  la  nature  et  conformes  à  la 
nature  sont  tous  bons  :  ceux  qui  appartiennent  à  la  partie 

inférieure  de  l'âme  sont  inférieurs  par  leur  rang  et  leur 
puissance;  ceux  qui  appartiennent  à  la  partie  supérieure 
sont  supérieurs;  tous  sont  essentiels  àTàme.  Quant  aux 

amours  contre  nature,  ce  sont  des  passions  d'âmes  égarées  ; 
ils  n'ont  rien  d'essentiel  ni  de  substantiel  :  car  ils  ne  sont 

pas  engendrés  par  l'âme  pure;  ils  sont  le  fruit  des  défauts 
de  l'âme  qui  les  produit  conformément  à  ses  habitudes  et 
à  ses  dispositions  vicieuses. 

.  En  général,  il  convient  d'admettre  que  les  vrais  biens, 
que  rame  possède  quand  elle  agit  conformément  à  sa  na- 

*  Voy.  ci-dessus,  liv.  iv,  §  6,  p.  97.  —  >  Voy,  ci-dessus,  llv.  rv, 
8  3»  P.93. 



tIVBS  CINQUIÈMB.  117 

ture,  en  s'appliquant  à  des  choses  déterminées  [par  la  rai- 
son], constituent  une  véritable  essence;  que  les  autres,  au 

contraire,  ne  sont  pas  engendrés  par  Faction  même  de 
rame  et  ne  sont  que  des  passions  ;  de  même,  les  intellect 
lions  fausses  ne  possèdent  pas  les  essences,  comme  les 
intellections  vraies,  éternelles  et  déterminées,  possèdent  à 

la  fois  l'acte  intellectuel,  Fintelligible,  Tètre,  non-seulement 
Tètre  en  soi,  mais  encore  Tètre  dans  chaque  intelligible 

réel  S  l'intelligence  dans  chaque  idée.  Quant  à  nous  [il  faut 

'  Il  paraît  y  avoir  une  lacune  dans  cette  phrase.  M.  KIrchhoff  la 
place  après  les  mots  ne  pi  rb  vovirôv  ovTwç,  après  lesquels  il  semble 
en  effet  manquer  quelque  chose.  H  faut  en  outre  sous-entendre  ht 
devant  TcdeaOae,  comme  Ficinle  fait  dans  sa  traduction,  pour  com- 

prendre le  reste  de  la  phrase.  Voici  d'ailleurs  comment  Ficin  expli- 
que dans  son  Commentaire  ce  passage  obscur  :  «  Animadvertes 

»  Intellectum  ipsum  omnium  communem  et  intelleclum  unius- 
»  cujusque  proprium  longe  inter  se  differre;  rursum  potentiam 
»  cognoscendi,  quœ  non  habet  in  essentia  sua  ipsum  quodcognos- 
1  cendum  est  secundum  illius  essentiam,  sed  quamdam  illius  ima- 
»  gincm,  esse  fallacem;  ccrtam  vero  esse  quœ  ipsum  in  se  habet 
»  objectum  :  quod  si  non  tanquam  imaginarium  habet  polentia 
»  ejusmodi,  ipsummet  existit  objectum.  Cognilio  igitur  perfectis- 
»  sima,  qualis  est  intellectus,  est  res  ipsae  quœ  dicuntur  objecta  : 
»  imperfectissima  vero,  sicut  sensasy  nec  est  quaa  sentienda  sunt, 
»  nec  habet,  sed  ad  ea  se  vertit.  Cogitatio  yero,  etsi  non  est  illa 
»  quae  cogilat,  habet  tamen  notiones  eorum,  sive  ex  se  ipsa  proprie, 
»  sive  ab  inteliectu  suo  hauriat  pro  arbitrio.  Si  mundum  contem- 
»  plerîs  intelligibilem,  illic  non  solum  universtis  Intellectus  est 
A  universum  intelligibile,  sed  etiam  in  quavis  idea  intellectus 
»  certu^  est  intelligibile  certum.  Prœterea  intellectus  uniuscujus- 
y>  que  animœ  est  suum  ipsum  intelligibile  ;  differt  tamen  et  in  hoc 
>  ab  ipso  simpliciter  communique  Inteliectu  :  siquidem  non  est 
»  ipse  universum  simpliciter  intelligibile  ;  est  enim  suum  quodam 
»  pacte.  Habet  igitur  intellectus  noster  universalium  rerum  inteU- 
»  ligentiam  similiumque  amorem  :  quoniam  ipsum  universum 
»  intelligibile  et  habet  pariter  et  existit.  Ât  quoniam  existit  hoc 
»  ipsum  non  tam  simpliciter  quam  uno  quodam  pacte,  1d  est,  non 
>  prorsus  efficacissimo  modo,  ideo  in  speciali  qualibetnotione  non 
»  comprehendit  singula  quœ  Mens  divina  comprehendiu  Oportet 
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le  reconnaître],  nous  possédons  simplement  rintellection 

et  rintelligible  ;  nous  ne  les  possédons  pas  à  la  fois  [c'est*à- 
dire  complètement],  mais  d'une  manière  générale  :  de  là 
vient  que  nous  avons  l'amour  des  choses  générales.  Nos 
conceptions,  en  effet,  ont  le  général  pour  objet.  Si  nous 

concevons  une  chose  particulière,  c'est  par  accident  :  quand 
nous  concevons,  par  exemple,  que  tel  triangle  vaut  deux 

angles  droits ,  ce  n'est  qu'autant  que  nous  ̂ vons  d'abord 
conçu  que  le  triangle  en  général  possède  cette  propriété  ̂  

Yin.  Enfin,  qu'est  ce  Jupiter  dans  les  jardins  duquel 
Platon  dit  que  Poros  entra  ?  Que  sont  ces  jardins  ? 

Vénus,  comme  nous  en  sommes  déjà  convenus,  est  l'Ame, 
et  Porosest  la  Raison  de  toutes  choses.  Reste  à  expliquer 

ce  qu'il  faut  entendre  par  Jupiter  et  par  ses  jardins. 
Jupiter  ne  peut  ici  être  l'Ame,  puisque  nous  avons  déjà 

admis  que  l'Ame  était  Vénus.  Nous  devons  regarder  ici  Ju- 
piter comme  ce  Dieu  que  Platon  dans  le  Phèdre  appelle 

le  grand  chep,  et  ailleurs,  je  crois,  le  troisième  Dieu. 

n  s'explique  plus  clairement  à  cet  égard  dans  le  Philèbe^ 
quand  il  dit  que  Jupiter  «  a  une  âme  royale ,  ime  intel- 

ligence royale  \  »  Puisque  Jupiter  est  ainsi  à  la  fois  une 

y>  enim  intellectum  ad  rationem  seimaginaiionemque  convertere^ 
»  ut  pariicularia  distincte  cognoscat.  » 

*  Il  y  a  dans  le  texte  :  Ckanep  U  tôSc  to  T/sî^Mvoy  iùo  opOàç  Ogtùpiï, 
xjcdôo-oY  àiçlûç  T/}£y«»voy«  Ficin  traduit  :  ̂   qnemadmodum  de  proprîo 
»  hoc  triafigulo  intelligit  quis  rectos  nngulos  duos  habere,  quateaus 
»  trianguUim  ipsum  simpliciter  [habere  duos  rectos]  iateiUgit.  » 
On  trouve  uae  idée  toute,  pareille  dans  Bofisuet:  «  Il  y  a  une 
»  grande  différence  entre  imaginer  le  triangle  et  entendre  le 

»  triangle.  Imaginer  le  triangle,  c'est  s'en  représenter  un  d'une 
»  mesure  déterminée  et  avec  une  certaine  grandeur  de  ̂ s  angles 

»  et  de  ses  côtés  ;  au  lieu  que  l'entendre,  c'est  en  connaitre  la  na- 
»  ture  et  savoir  en  général  que  c'est  une  figure  à  trois  cotés  sans 
»  déterminer  aucune  grandeur  ni  proportion  particulière.  »  (De  la 
Conn.  de  Dieu,  l,  §  9.)  —2  voy.  Platon,  Phèdre,  p.  246;  t.  VI, 
p.  49,  tr.  £r.  —  »  Voy.  Platon,  Philibe,  p.  28;  t.  II,  p.  347,  ir.  fr 



UTtl  CIIfQOlteB*  119 

intelligence  et  une  âme ,  qu'il  &it  partie  de  Tordre  des 
causes,  qu'il  faut  lui  assigner  soa  rang  d'après  ce  qu'il  y  a 
de  meilleur  en  lui  pour  plusieurs  raisms,  entre  autres  parce 

qu'il  est  une  cause,  une  cause  royale  etdirigeante,  il  doit  être 
considéré  comme  rintelligence.  Vénus  [ou  Aphrodite]  ̂   qui 

est  à  lui,  de  lui  et  ayec  lui,  occupe  le  rang  d'Ame  :  car  elle 
représente  ce  qu'il  y  a  dans  l'Ame  de  beau,  de  brillant,  de 
pur  et  de  délicat  [tiSpcv]  ;  c'est  pour  cette  raison  qu'on  la 
nomme  Aphrodite  (i(fp6âirfiy .  En  effet,  si  nous  rapportons 
à  Vlntellect  (voûç)  les  dieux  mâles,  si  nous  considérons  les 

déesses  comme  âmes,  parce  qu'à  chaque  intellect  est  atta- 
chée une  âme,  sous  ce  rapport  encore  Vénus  se  rattache 

à  Jupiter.  Notre  doctrine  sur  ce  point  est  confirmée  par  les 
enseignements  des  prêtres  et  des  théologiens,  qui  identifient 
toujours  Vénus  et  Junon,  et  qui  appellent  étoile  de  Jnnon 
l'étoile  de  Vénus  \ 

IX.  Poro$,  étant  la  Raison  des  choses  qui  existent  dans 

l'Intelligence  et  dans  le  monde  intelligible  [j'entends  la  Rai- 
son qui  s'épanche  et  se  déyeloppe  en  quelque  sorte),  se  rap- 

porte à  l'Ame  et  existe  en  eUe.  En  effet,  l'essence  qui  demeure 
unie  dans  l'Intelligence  n'émane  pas  d'un  principe  étranger, 
tandis  que  l'ivresse  de  For  os  n'est  qu'une  plénitude  adven- 

tice. Mais,  quelle  est  cette  essence  qui  enivre*  de  nectar T 
C'est  la  Raisoo  qui  s'épanche  du  principe  supérieur  dans  te 
principe  inférieur  :  l'Ame  la  reçoit  de  l'Intelligence  au 
moment  de  kl  naissance  de:  Vénus;  voilà  pourquoi  it  est  dit 

*  Didyme  (apvd  Etymel  Magn.,  p.  179,  Hekieib.  ;  p.  162,  Lips.) 
donne  î»  même  étymalogie  au  mot  iffutBixnf  tm  se  fondant  sur  la 

permutafiOB'  fréquente  du  3»  et  du  ̂ .  Ficin  s'a  pas  bien  saisi  cette 
phrase.  — >  Les  théologiens  dont  parle  Piotin  sont  les  Orphiques. 
Quant  aux  expressions  étoile  de  Junon  ei étoile  de  Vénus,\e^r  syno- 

nymie est  attestée  par  Timée  de  Locres,  De  VAme  du  monde, 
p.  550,  éd^  de  Th.  Gale.  —  <  M.  KLrchhoff  lit  7r>i3pou|ucvov  au  lieu  de 
TrXjipoOvi.  Ce^  changement  ne.  noua  paraît  pas  justifié  par  le  sens 
général. 
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que  le  nectar  coule  dans  le  jardin  de  Jupiter.  Tout  ce  jar- 

din est  l'éclat  et  la  splendeur  de  la  richesse  [de  l'Intelli- 
gence]* :  cet  éclat  provient  de  la  raison  de  Jupiter  ;  cette 

splendeur  est  la  lumière  que  l'Intelligence  de  ce  Dieu  verse 
sur  l'Ame.  Que  peut  représenter  ce  jardin  de  Jupiter  si  ce 
n'est  les  beautés  et  les  splendeurs  de  ce  Dieu  ?  D'un  autre 
côté,  que  peuvent  être  les  beautés  et  les  splendeurs  de 

Jupiter  si  ce  n'est  les  raisons  (Xcyw)  qui  émanent  de  lui? 
En  même  temps,  ces  raisons  sont  appelées  Poro$y  c'est-à- 
dii'e  Y  abondance  [eimopiac],  la  richesse  des  beautés  qui  se 
manifestent;  c'est  là  ce  nectar  qui  enivre  Poro$^,  Qu'est 
en  effet  le  nectar  chez  les  dieux  si  ce  n'est  ce  que  chacun 
d'eux  reçoit?  Or,  ce  que  le  principe  qui  est  inférieur  à  l'In- 

telligence reçoit  d'elle,  c'est  la  Raison.  L'Intelligence  se 
possède  pleinement;  aussi  cette  possession  d'elle-même 
ne  l'enivre  pas  :  car  elle  ne  possède  rien  qui  lui  soit  étranger. 
La  Raison  au  contraire  est  engendrée  par  l'Intelligence. 
Existant  au-dessous  de  l'Intelligence,  et  ne  s'appartenant 
pas  à  elle-même  [comme  l'Intelligence],  elle  existe  dans 
un  autre  principe  :  aussi  dit-on  que  Poros  est  couché  dans 
le  jardin  de  Jupiter,  et  cela  au  moment  même  où  Vénus 
naissante  prend  place  parmi  les  êtres. 

Les  mythes,  pour  mériter  leur  nom,  doivent  nécessaire- 

ment diviser  sous  le  rapport  du  temps  ce  qu'ils  racontent, 

*'  M.  Cousin  a  réuni  dans  les  notes  qui  accompagnent  sa  traduc- 
tion (t.  VI,  p.  443)  les  diverses  interprétations  qu'on  a  données  du 

mythe  de  Platon.  L'explication  qui  s'écarle  le  plus  de  celle  de  PIo- 
tin  est  celle  que  donne  Origène  (Contre  Celse^  t.  IV,  p.  533)  :  «  J'ai 
»  rapporté  ce  mythe  de  Platon,  parce  que  \e  jardin  de  Jupiter  a 
»  de  la  ressemblance  avec  le  paradis  de  Dieu,  que  Penia  y  repré- 

»  sente  le  serpent,  et  Poros  trompé  par  Penia  l'homme  trompé  par 
le  serpent.  »  Voy.  en  outre  les  Éclaircissements  sur  ce  livre,  à  la 

fin  du  volume.  —  *  Ce  passage  est  cité  par  Proclus  ;  «  L'Intelli- 
»  gence,  comme  ledit  Plotin,  agît  de  deux  manières,  comme  étant 
»  rintelligence  et  comme  enivrant  de  nectar.  »  (Théologie  selon 
Platon,  VI,  23.) 
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et  présenter  comme  séparées  les  unes  des  autres  beau- 
coup de  choses  qui  existent  simultanément ,  mais  qui  sont 

éloignées  par  leur  rang  ou  par  leurs  puissances  :  c'est  pour 
cela  qu'on  y  parle  de  la  génération  de  choses  qui  n'ont  réel- 

lement pas  été  engendrées  S  et  qu'on  y  sépare  celles  dont 
l'existence  est  simultanée'.  Hais,  après  avoir  [par  cette 
ancUysé]  donné  l'instruction  qu'ils  sont  capables  de  four- 

nir y  les  mythes  laissent  à  l'esprit  qui  les  a  conçus  le  soin 
d'opérer  la  synthèse-  Or,  voici  notre  synthèse  ((juvo/pecrtç)  : 

Vénus,  c'est  l'Ame  qui  coexiste  à  l'Intelligence  et  subsiste 
par  rintelligence  ;  elle  reçoit  d'elle  les  raisons  qui  la 
remplissent',  dont  la  beauté  l'embellit  et  dont  l'abondance 
nous  fait  voir  en  elle  la  splendeur  et  l'image  de  toutes  les 
beautés.  Les  liaisons  qui  subsistent  dans  l'Ame  sont  Poros 
ou  Y  abondance  [tvr:of,ia]  du  nectar  qm  découle*  de  là-haut. 
Leurs  splendeurs  qui  brillent  dans  l'Ame,  comme  dans 
la  Vie,  sont  le  jardin  de  Jupiter.  Poros  s'endort  dans  ce 
jardin,  parce  qu'il  est  appesanti  par  la  plénitude  qu'il  a  en 
lui.  Comme  la  Vie  se  manifeste  et  existe  toujours  dans 

l'ordre  des  êtres,  Platon  dît  que  les  dieux  sont  assis  à  un 
festin,  parce  qu'ils  jouissent  toujours  de  cette  béatitude. 

L'Amour  existe  nécessairement  depuis  que  l'Ame  existe 
elle-même,  et  il  doit  son  existence  au  désir  (£<p5(7u)  de  l'Ame 
qui  aspire  au  meilleur  et  au  Bien.  C'est  un  être  mixte  :  il 
participe  à  rmdi^enca,  parce  qu'il  a  besoin  de  se  rassasier; 
il  participe  aussi  à  Vabondance,  parce  qu'il  s'efforce  d'ac- 

quérir le  bien  qui  lui  manque  encore  (car  ce  qui  serait  tout 
à  fait  dénué  du  bien  ne  saurait  le  chercher).  On  a  donc 

raison  de  dire  que  l'Amour  est  fils  de  Poros  et  de  Penia  : 

*  C'est  une  allusion  au  Timée^  où  Platon  raconte  la  génération  du 
monde,  qui  cependant  n*a  point  de  commencement  selon  Piotin. 
~  >  Selon  Proclus,  le  mythe  consiste  à  nommer  Dieiix  les  différents 
aspects  de  la  puissance  divine.  Voy,  la  Théologie  selon  Platon,  1,30. 
—  »  Voy.  t.  I,  p.  191,  262,  etc.  —  *  Nous  lisons  avec  M.  Kirchhoff 
pvivToc  au  lieu  de  pvtvrsç. 
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ce  sont  en  effet  le  mcmquâr  le  désir  et  la  réminiscence  ien 

raisons  [idées]  qui,  réunis  dans  l'Ame,  y  ont  engendré  cette 
aspiration  vers  le  Bien  qui  constitue  FAmour.  Il  a  pour  mère 

Peniay  parce  que  le  désir  n'appartient  qu'à  Tindigence; 
or  Penia  est  la  matière^  parce  que  celle-ci  est  Findigence 
complète  ̂   Vindétermination  mème^  qui  caractérise  le 
désir  du  Bien,  fait  par  cela  n^ême  jouer  le  rôle  de  matière  à 

l'être  qui  désire  le  Bien  (car  un  tel  être  ne  saurait  avoir  ni 
forme,  ni  raison,  considéré  en  tant  qu'il  désire}.  Il  n'est  une 
forme,  qu'en  tant  qu'il  demeure  en  soi.  Dès  qu'il  désire 
recevoir  une  nouvelle  perfection,  il  est  matière  relativement 
à  l'être  dont  il  désire  recevoir. 

C'est  ainsi  que  l'Amour  est  à  la  fois  un  être  qui  parti* 
cipe  de  la  matière  et  un  Démon  né  de  FAme  :  un  être  qui 

participe  de  la  matière ,  en  tant  qu'il  ne  possède  pas  corn-- 
plétement  le  Bien  ;  un  Démon  né  de  l'Ame ,  en  tant  qu'il 
désire  le  Bien  dès  le  moment  de  sa  naissance. 

*  VoyA.  I,p.222. 

••♦-^■•i^^iW*^^*»" 
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m  vmPASsmiuTÈ  de»  choses  iNCORPoaEtLES^ 

I.  Les  senMtions  ne  sont  pas  des  pamonê  [tvdOn)  *,  mais 
des  aetes^  des  jugements  relatifs  aux  passions.  Les  pas- 

sions se  produisent  dans  ce  qui  est  autre  [que  Tàme], 

c'est-à'-dire  dans  le  corps  organisé,  et  le  jugement,  dans 
l'âme  (car,  si  le  jugement  était  une  passion,  il  supposerait 
lui-même  un  autre  jugement,  et  ainsi  de  suite  à  l'inOni)*. 
En  admettant  cette  vérité,  nous  avons  cependant  à  exami- 

*  Ce  livre  comprend  deux  parties  :  l^  De  Vimpassibilité  de  Vdme^ 
§  1-5  ;  2^  De  V impassibilité  de  la  matière  et  de  la  former  %  6-19, 
Poarles  autres  Remarques  générales,  Voy.  les  Éclaircissemsnts  k 
la  fin  du  volume.  —  >  Plotin  parait  combattre  Ici  les  Péripatétieieuf 

et  les  Stoïciens,  surtout  ces  derniers.  En  effet,  d'un  côté,  Aristota 
dit  dans  le  traité  De  VAme  (II,  5)  :  «  La  sensation  consiste  à  être 

»  mû  et  à  pâtir;  elle  parait  être  une  sorte  &' altération  que  l'être 
»  supporte.  »  D'un  autre  côté,  cette  théorie  de  la  passivité  de  la 
sensation,  dont  nous  avons  déjà  parlé  dans  les  Éclaircissements  du 

tome  I  (p.  333,  note  2),  a  été  exagérée  par  les  Stoïciens  qui  regar- 
daient rame  comme  corporelle  :  s£lon  Cléanthe,  la  sensation  est 

une  image  imprimée  sur  nos  organes  par  les  objets  extérieurs  ei 

semblable  à  lempreinte  d'un  cachet  sur  la  cire  (Sextus  Empiricus» 
Adv,  Mathematicos,  VII,  288);.  selon  Chrysippe,  qui  rejette  cette 
idé«  empruntée  k  Aristote  (comme  nousravons  déjà  dit,  1. 1,  p.  334), 

la  sensation  est  une  altération,  e'est*à-dire  une  modiflcation  pas- 
sive (Diogène  X^ëroe,  VU,  §  50).  Piotin  traite  la  même  question 

avec  plus  de  développement  dans  ile  livre  yi  de  ÏEnnéade  IV. 
—  3  Voy.  les  Éclairçissement9  du  tome  I,  p.  325.  Chrysippe  disait 
que  lespassùms  sont  des  jugements  (Diogène  La^ërce,  VII,  §  lU). 
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ner  si  le  jugement  lui-même,  en  tant  que  jugement,  ne  par- 

ticipe en  rien  à  la  nature  de  son  objet  :  car  s'il  en  reçoit 
l'empreinte  (tûttoç)  *,  il  est  passif.  D'ailleurs,  les  images  qui 
proviennent  des  sens  (ruTrowiet^),  pour  employer  ici  l'expres- 

sion habituelle,  se  forment  d'une  tout  autre  manière  qu'on 
ne  le  croit  vulgairement.  Il  en  est  d'elles  comme  des  con- 

ceptions intellectuelles,  (voîo-etç),  qui  sont  des  actes,  et  par 
lesquelles  nous  connaissons  les  objets  sans  être  passifs.  En 
général,  notre  raison  et  notre  volonté  ne  nous  permettent  en 

aucune  façon  d'attribuer'  à  l'âme  des  modifications  et  des 
changements  tels  que  réchauffement  et  le  refroidissement 

des  corps'.  Enfin,  il  faut  considérer  si  la  partie  de  l'âme  que 

l'on  nomme  la  partie  passive  (zè  T:aenzixov)  doit  être  re- 
gardée aussi  comme  inaltérable  (ârpenrov)  ou  comme  étant 

sujette  à  éprouver  des  passions^.  Mais  nous  aborderons 
cette  question  plus  tard.  Commençons  par  résoudre  nos 
premiers  doutes. 

Comment  la  partie  de  l'âme  qui  est  supérieure  à  la  sen- 
sation et  à  la  passion  peut-elle  rester  inaltérable,  quand 

elle  admet  en  elle  le  vice,  les  fausses  opinions,  l'ignorance'; 
quand  elle  a  des  désirs  ou  des  aversions',  qu'elle  se  livre  à 
la  joie  ou  à  la  douleur,  à  la  haine,  à  la  jalousie,  à  la  con- 

cupiscence ;  quand,  en  un  mot,  elle  ne  reste  jamais  calme, 

mais  que  toutes  les  choses  qui  lui  surviennent  l'agitent  et 
produisent  en  elle  des  changements  ? 

*  Voy,  Enn.  IV,  liv.  vi.  —  *  Nous  lisons  vTroSa^siv ,  comme 
M.  Kircbhoff,  au  lieu  de  vTroXaêetv.  —  •  ycyy.  Porphyre,  Principes  de 
la  théorie  dès  intelligibles,  §  viii,  t.  I,  p.  lx.  —  *  On  sait  que  Plotin 
distingue  dans  Tâme  deux  parties,  Vâme  raisonnable  et  Vdme  irrair 

sonnable,  qu'il  nomme  ici  la  partie  passive  (t.  I,  p.   324-326). 
—  ̂   Nous  lisons  àyvoîaç,  comme  M.   Kirchhoff,  au  lieu  de  «votac 
—  •  Il  y  a  dans  le  texte  :  oiy.si6i(Tziç  xai  à\lo7pLii<Teic,  Ficîn  rend  ces 
mots  par  confcrmitates  et  difformitates.  Celte  traduction  nous  pa- 

rait ne  pas  rendre  du  tout  la  pensée  de  l'auteur  :  otxst&xrtc  exprime 
le  mouvement  par  lequel  l'âme  cherche  k  s* approprier  \m  objet,  et 
«UoTpiwdtç  lé  mouvement  par  lequel  elle  cherche  à  IVtot^'ner  d'elle. 
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Si  l'âme  est  corporelle,  étendue,  il  est  difficile,  que  dis-je  r  il 
est  impossible  qu'elle  reste  impassible  et  inaltérable  quand 
les  faits  dont  nous  venons  de  parler  se  produisent  en  elle.  Si 
elle  est  au  contraire  une  essence  inétendue,  incorruptible, 
il  faut  se  garder  de  lui  attribuer  des  passions  qui  impli- 

queraient qu'elle  est  périssable  ̂   Si  elle  est  par  son  essence 
un  nombre  ou  une  raison,  comme  nous  le  disons  habi- 

tuellement, comment  se  produirait-il  une  passion  dans  un 
nombre,  dans  une  raison'?  Il  faut  donc  n'attribuer  à  l'âme 

*  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  %  vi, 
1. 1,  p.  Lix.  On  trouve  les  mêmes  idées  dans  S.  Augustin  :  «  Nunc 
>  aulem  quatenus  accipienda  sit  animi  mutatio  videamus...  Quœ 
»  aulem  major  quam  in  contraria  solet  esse  mutatio,  et  quis  negat 
»  auimum,  ut  omittam  cetera,  stultum  alias,  alias  vero  esse  sapien- 
>  tem  ?  Prius  ergo  quot  modis  accipiatur,  quœ  dicitur  animi  mur- 
»  tatio,  videamus:  qui,  ut  opinor,  manifesliores  duntaxat  clario- 
>  resque  nobis  duo  sunt  génère ,  specie  vero  plures  inveniuntur. 
»  Namque  aut  secundum  corporis  passiones,  aut  secundum  suas, 
»  anima  dicitur  immutari  :  secundum  corporis,  ut  per  œtates,  per 
>  dolores,  labores.,  oiTensiones,  per  voluptates;  secundum  suas 
>  autem,  ut  cupiendo,  lœlando,  metuendo,  œgrescendo,  studendo, 
»  discendo.  H»  omnes  mutationes,  si  non  necessario  argumento  sunt 
»  mori  animam ,  nibil  quidem  metuendœ  sunt  per  se  separatim.... 
»  Nulla  autem  earum  mutationum,  quœ  sive  per  corpus,  sive  per 
»  ipsam  animam  flunt  (quamvis  utrum  aiiquœ  per  ipsam  fiant ,  id 
»  est  quarum  ipsa  sit  causa,  non  parva  sit  quœstio),  id  agit  ut 
»  animam  non  animam  facial,  »  {De  Immortalitate  animœ,  5.) 

—  ̂   Nous  avons  déjà  expliqué  dans  le  tome  1  (p.  240,  note  2)  en 
quel  sens  Plotin  appelle  l'âme  une  raison.  Quant  à  la  qualification 
de  nombre,  qu'il  donne  ici  à  Tàme,  voici  comment  il  Texplique  lui- 
même  :  «  Tu  ne  produis  pas  le  nombre  ici-bas  en  parcourant,  par 
»  la  raison  discursive,  des  choses  qui  existent  par  elles-mêmes  et 
y>  qui  ne  doivent  pas  leur  existence  à  ce  que  tu  les  nombres  :  car 

»  tu  n'ajoutes  rien  à  l'essence  d'un  homme  en  le  nombrant  avec 
»  un  autre.  Il  n'y  a  pas  là  une  unité,  comme  dans  un  chœur.  Lors- 
»  que  tu  dis  :  dix  hommes,  dix  existe  en  toi  qui  nombres;  on  ne 
»  saurait  dire  que  dix  existe  dans  les  dix  hommes  que  tu  nombres, 

>  parce  qu'ils  ne  sont  pas  coordonnés  dans  l'unité,  mais  tu  produis 
»  toi-même  dix  en  nombrant  cette  dizaine  et  en  en  faisant  une 
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que  des  raisons  irrationnelles,  des  passions  sans  passivité^ 

c'est-à-dire  regarder  ces  termes  comme  des  métaphores 
qui  sont  tirées  de  la  nature  des  corps,  les  prendre  dans  un 

^ens  opposé,  n'y  voir  que  de  simples  analogies,  de  telle 
sorte  qu'on  dise  de  l'âme  qu'elle  éprouve  ces  choses  sans  les 
éprouver,  qu'elle  est  passive  sans  l'être  réellement  [comme 
le  sont  les  corps]  ̂  

»  quantité.  Quand  tu  dis  :  un  chœur,  une  armée,  il  y  a  là  quel- 
»  que  chose  qui  existe  en  dehors  de  ces  objets  [et  en  toi].  Mais 
»  comment  le  nombre  existe-t-il  en  toi?  Le  nombre  qui  est  en  toi 
»  avant  que  tu  nombres  est  tout  autre  [que  celui  que  tu  produis  en 
»  nombrant].  Le  nombre  qui  se  manifeste  dans  les  objets  extérieurs 
»  et  se  rapporte  à  celui  qui  est  en  toi  est  un  acte  des  nombres  es- 

»  sentiels  ou  selon  les  nombres  essentiels,  parce  qu*en  nombrant 
»  tu  produis  un  nombre,  et  que  par  cet  acte  tu  engendres  la  quan- 
»  tité,  comme  en  marchant  tu  engendres  le  mouvement.  Comment 
»  donc  le  nombre  qui  est  en  nous  levant  que  nous  nombrions]  est-il 

»  tout  autre  [que  celui  que  nous  produisons  en  nombrant]?  C'est  qu'il 
3>  est  lenombre  constitutif  de  notre  essence,  laquelle,  dit  Platon  [dans 

»  le  Timée^  p.35],  participe  du  nombre  et  de  l'harmonie,  est  un  nom- 
»  breet  une  harmonie  :  car  l'âme,  est^l  dit,  n'est  ni  un  corps,  ni  une 
>  étendue  ;  elle  est  donc  un  nombre,  puisqu'elle  est  une  essence. 
>  Le  nombre  du  corps  est  une  essence  de  la  même  nature  que  le 

»  corps  ;  le  nombre  de  l'âme  est  une  essence  de  la  même  nature 
»  que  l'âme.  Enfin,  pour  les  intelligibles,  si  l'Animal  même  [dont 
»  Platon  parle  dans  le  Timée,  p.  37]  est  pluralité,  s'il  est  une  trinité, 
»  cette  trinité  est  essentielle  dans  l'Animal.  Quant  à  la  trinité  qui 
j>  n'est  pas  dans  l'animal,  mais  dans  l'Être,  elle  est  le  principe  de 
>  l'essence.  Si  tu  comptes  l'Animal  et  le  Beau,  chacun  des  deux  est 
»  une  unité;  mais  tu  engendres  en  toi  le  nombre,  tu  conçois  la 
9  quantité  et  la  dyade.  Si  tu  dis  [comme  les  Pythagoriciens]  que 
»  la  vertu  est  un  quaternaire,  elle  est  un  quaternaire  en  tant 
»  que  ses  parties  [la  justice,  la  prudence,  le  courage,  la  tempé« 

»  rance]  concourent  à  l'unité  ;  tu  peux  ajouter  que  l'unité  est  un 
y>  quaternaire,  en  tant  qu'elle  en  est  la  substance  ;  quant  à  toi,  tu 
»  compares  ce  quaternaire  avec  celui  qui  est  en  toi.  »  {Ennéade  Vï, 
liv.  VI,  S  16.)  On  peut  rapprocher  de  ce  passage  de  Plolin  ce  que 
saint  Augustin  dit  des  nombres  sensibles  et  intelligibles,  camales, 
spiritales  numeri  {De  Musica^  VI,  12). 

«  S.  Augustin  explique  de  la  même  manière  les  expressions  figurées 
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Examinons  donc  comment  ces  feits  ont  lieu. 

II .  Qu'arrive-t-il  à  rame  quand  il  y  a  «a  elle  un  vice? 
car  on  dit  :  arracher  de  Vàme  un  vice^  y  introduire  la 
vertu,  Vorner^  y  remplacer  la  laideur  par  la  beauté. 

Admettons,  conformément  à  Topinion  des  anciens,  que 
la  vertu  est  une  harmonie  S  et  la  méchanceté  le  contraire  : 

c'est  le  moyen  de  résoudre  la  question  que  nous  nous 
sommes  posée.  En  effet,  quand  les  parties  de  Tâme  [la 

partie  raisonnable,  la  partie  irascible,  la  partie  concupis- 
cible]  seront  en  harmonie  les  unes  avec  les  autres,  il  y  aura 

vertu';  dans  le  cas  contraire,  il  y  aura  vice.  Mais,  dans  ces 
deux  cas,  rien  d'étranger  à  Tâme  ne  s'introduit  en  elle'; 
ses  parties  restent  chacune  ce  qu'elles  sont,  tout  en  concou- 

rant à  rharmonie.  D'un  autre  côté ,  elles  ne  sauraient, 
quand  il  y  a  dissonance^  jouer  le  même  rôle  que  les  person- 

nages d'un'  chœur  qui  dansent  et  chantent  d'accord,  quoi- 
qu'ils ne  remplissent  pas  tous  les  mêmes  fonctions,  que  l'un 

chante  pendant  que  les  autres  se  taisent,  et  que  chacun 

chante  sa  partie  propre  :  car  il  ne  suffit  pas  que  tous  chan- 

tent d'accord  ;  il  faut  encore  que  chacun  chante  convena- 
blement sa  partie.  Il  y  a  donc  harmonie  dans  l'âme  quand 

desquelles  on  pourrait  induire  que  Tâme  est  étendue  et  s^accroit 
avec  le  corps  :  «  Quod  si  te  illud  movet ,  quod  solemus  eam  quam 
»  Graeci  f^ax/soGo^toiv  Tocant  longanimitatem  iniùvjpveiarï,  animad- 
>  vertcre  licet  a  corpore  ad  animum  muUa  verba  transferri,  sicut 
;»  ab  animo  ad  corpus  :  nam  si  montem  improbum  et  justissimam 
>  tellurem  dixit  Virgilius ,  quœ  verba  cernis  ab  animo  ad  corpora 
>  esse  translata,  quidmirum  si  mutuavice  longanimitatemàïciums, 
»  quum  longa  nisi  corpora  esse  non  possint.  £a  vero  inter  virtutes 
>  quœ  appellatur  animi  magnitudo  ad  nuUum  spatium,  sed  adrim 
»  quamdam,  id  est  ad  potestatem  potentiamque  animi,  relata  recte 
>  intelligitur,  etc.  >  (De  Quantitate  animœ,  17.) 

*  Voy.  Platon ,  Phédon,  p.  127  ;   wf  9>c>offoy wç  (kh  owwïf  fityiffrviç 
fAovffixîic.  —  *  Voy.  Enn.  I,  liv.  ii,  §  1;  1. 1,  p.  5Î.  —  »  «  Les  rao- 
»  nades  n'ont  pas  de  fenêtres  par  lesquelles  quelque  chose  puisse 
3>  y  entrer,  etc.  »  (Leibnitz,  Monadologie,  §  8.) 
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chaque  partie  remplit  sa  fonction.  Il  faut  cependant  que 

chacune  ait  sa  vertu  propre  avant  qu'il  y  ait  harmonie, 
ou  son  vice,  avant  qu'il  y  ait  désaccord.  Quelle  est  donc 
la  chose  dont  la  présence  rend  chaque  partie  de  Tâme 

bonne  ou  mauvaise  ?  C'est  évidemment  la  présence  de  la 
vertu  ou  du  vice.  Si  l'on  admet  que,  pour  la  partie  raison- 

nable, le  vice  consiste  dans  l'ignorance  \  il  n'y  a  là  qu'une 
simple  négation,  on  n'attribue  rien  de  positif  à  la  raison. 

Mais,  quand  il  y  a  dans  l'âme  quelques-unes  de  ces  fausses 
opinions  qui  sont  la  principale  cause  du  vice,  ne  faut-il  pas 

avouer  qu'il  se  produit  alors  en  elle  quelque  chose  de  positif 
et  qu'une  de  ses  parties  subit  une  altération  ?  La  partie  iras- 

cible n'est-elle  pas  dans  une  disposition  différente  selon 
qu'elle  est  courageuse  ou  lâche  ;  et  la  partie  concupiscible, 
selon  qu'elle  est  tempérante  ou  intempérante? — Quand  une 
partie  de  l'âme  est  vertueuse ,  c'est  qu'elle  agit  conformé- 

ment à  son  essence,  qu'elle  obéit  à  la  raison  (car  la  raison 
commande  à  toutes  les  parties  de  l'âme  et  est  soumise  elle- 
même  à  l'intelligence) .  Or,  obéir  à  la  raison,  c'est  voir  ;  ce 
n'est  pas  recevoir  une  empreinte^  c'est  avoir  une  intuition^ 
accomplir  l'acte  de  la  vision  *.  La  vue  a  la  même  essence 
quand  elle  est  en  puissance  et  quand  elle  est  en  acte  ;  elle 

n'est  pas  altérée  quand  elle  passe  de  la  puissance  à  l'acte'  ; 
elle  ne  fait  que  s'appliquer  à  ce  qu'il  est  dans  son  essence 
de  faire,  à  voir  et  à  connaître,  sans  pâtir.  La  partie  raison- 

nable est  dans  le  même  rapport  avec  l'intelligence  ;  elle  en 
a  l'intuition*.  Quant  à  l'intelligence,  sa  nature  n'est  pas 
de  recevoir  une  empreinte  semblable  à  celle  que  fait  un 
cachet*,  mais  elle  possède  en  un  sens  ce  qu'elle  voit,  et  elle 

*  Au  lieu  de  avotav,  nous  lisons  «yvotav  avec  M.  Kirchhoff.  Vigno- 
Tance  est  le  vice  opposé  à  la  vertu  appelée  pruc^ence.  Pour  l'explica- 

tion, de  cette  phrase  et  de  celles  qui  suivent,  Voy,  le  tomel,  p.  52. 
—  *  Voy,  Enn.  I,  liv.  n,  §  4;  t.  I,  p.  57.  —  »  Voy.  Enn.  Il,  liv.  v; 
S  2;  t.  I,  p.  227.  —  *  Voy.  Enn.  I,  liv.  ii,  §  4;  t.  I,  p.  57  et  348. 
—  •  Foy,  les  ÉclaiTcissemmts  du  tome  I,  p.  334,  note  1. 
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ne  le  possède  pas  en  un  autre  :  elle  le  possède,  parce  qu'elle 
le  connaît;  elle  ne  le  possède  pas,  en  ce  sens  qu'elle  n'en 
reçoit  pas,  en  le  voyant,  une  forme  pareille  à  i^elle  qu'un 
cachet  imprime  à  la  cire.  £nûa,  il  faut  né  pas  oublier  que 
la  mémoire  ne  consiste  pas  à  garder  des  impressions ,  mais 

que  c'est  la  faculté  qu'a  Tàme  de  se  rappeler  et  de  se  rendre 
présentes  les  choses  qui  ne  lui  sont  pas  présentes  ̂   Mais 

quoi?  L'âme  n'est-elle  pas  autre  avant  de  réveiller  un  sou- 
venir et  après  l'avoir  réveillé?  Elle  est  autre^  si  Ton  veut, 

mais  elle  n'est  pas  altérée,  à  moins  qu'on  ne  nomme  alté- 
ration (ockloioùdiq)  le  passage  de  la  puissance  à  l'acte.  En 

tout  cas,  rien  d'adventice  ne  s'introduit  alors  en  elle,  elle  ne 
fait  qu'agir  selon  sa  propre  nature. 

En  général,  les  actes  des  essences  immatérielles  n'im- 
pliquent en  aucune  façon  que  ces  essences  soient  altérées 

(sinon  elles  périraient) ,  mais  tout  au  contraire  qu'elles  de- 
meurent ce  qu'elles  sont.  Il  n'appartient  qu'aux  choses 

matérielles  àepdtir  en  agissant.  Si. un  principe  immatériel 

était  exposé  à  pâtir,  il  ne  demeurerait  plus  ce  qu'il  est. 
Ainsi,  dans  l'acte  de  la  visiQU,  la  vue  agit,  l'œil  pâtit*. 
Quant  aux  opinions,  ce  sont  des  actes  analogues  à  la  vision. 

*  7o2/- Porphyre,  Principe»  de  la  théorie  des  intelligibles,  %xx\; 
t.  ï,  p.  Lxvii.  —  *  Voy,  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intel^ 
ligibles,  §  vni;  1. 1,  p.  lx.  S.  Augustin  a  développé  la  même  théorie 
sur  rimpassibilité  de  Tàme  dans. son  traité  De.  la  Musique  (VI,  5)  : 
<  Videtur  mihi  anima,  quum  sentit  in  corpore,  non  ab  illo  aliquid 
>  pati,  sed  in  ejus  passionibus  attentius  agere,  et  has  actiones 
»  sive  faciles  propter  convenientiam ,  sive  difficiles  propter  incon- 
>  venientîam ,  non  eam  latere;  et  hoc  totum  est  quod  sentire  dici- 
>  tur.  Sed  iste  sensus,  qui,  eliamdum  nihil  sentimus,  inest  tamen, 
»  iostrumentum  est  corporis,  quod  ea  temperatione  agitur  ab  anima, 
»  ut  in  eo  sitad  passiones  corporis  cum  attentione  agendas  paratior, 
»  similia  similibusnt  adjungat,  repell^tque  quod  noxiumest.  Agit 
^  porro,  ut  opinor,  luminosum  aliquid  in  oculis,  aërium,  serenissi- 
^  mum  et  mobilissimum  in  auribus,  caliginosum  in  naribus^in  ore 
»  humidum,  in  taclu  terrenum  et  quasi  lululentum.  Sed,  sive  bac 
II.  9 
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Maïs  comment  la  partie  irascible  peut-elle  être  tantôt 

courageuse,  tantôt  lâchef?  —  Si  elle  est  lâche,  c'est  qu'elle 
ne  considère  pas  la  raison,  ou  qu'elle  considère  la  raison 
déjà  devenue  mauvaise,  ou  bien  que  le  défaut  de  ses  instru- 

ments, c'est-à-dire  le  manque  Ou  la  faiblesse  de  ses  organes, 
l'empêche  d'agir  ou  d'être  émue  et  irritée.  Elle  est  coura- 

geuse, si  le  contraire  a  lieu.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  l'âme 
ne  subit  pas  d'altération,  ne  pâtit  pas. 

JEniQn,  quand  la  partie  concupiscible  est  intempérante, 

c'est  qu'feUe  agit  seule  (car,  alors  elle  fait  seule  toutes 
choses,  les  principes  qui  doivent  lui  commander  et  la 

diriger  ne  sont  pas  présents)  ;  c'est  en  outre,  que  la  partie 
raisonnable,  dont  la  fonction  est  de  voir  [de  considérer  les 

notions  qu'elle  reçoit  de  l'intelligence],  est  occupée  à  autre 
chose  (car  elle  ne  fait  pas  tout  à  la  fois) ,  qu'elle  vaque  à 
un  autre  acte,  parce  qu'elle  considère  autant  qu'elle  le  peut 
d'autres  choses  que  les  choses  corporelles*.  Peut-être  aussi 
le  vice  ou  la  vertu  de  la  partie  concupiscible  dépendent-ils 
beaucoup  du  bon  ou  du  mauvais  état  des  organes  ;  en  sorte 

que,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  rien  n'est  ajouté 
à  l'âme. 

m.  Que  dire  des  désirs  et  des  aversions  de  l'âme?  Com- 

>  sive  alla  distributlone  ista  coDjiciantur,  agit  h»c  anima  cum 
»  quiète,  si  ea  quae  insunt  in  unitate  valetudinis  qnasi  familiari 
»  quadam  consensione  cesserunt.  Quum  autem  adhibentur  ea  quœ 
»  nonnulla,  tit  ita  dicam,  alteritate  corpus  affleiunt,  exserit  atten- 
»  tiares  aetiones ,  suis  qtiibusque  locis  atque  instrumentis  acco- 
>  modatas  :  tune  videtur  vel  audire ,  Tel  olfacere,  vel  gustare,  vel 
»  tangendo  senttre  dfeitur  ;  quibu$  acUonibus  congrua  libenter 
>  associât,  et  moleste  obsistit  incongruis.  Has  operationeê  passio* 
»  nibus  corporis  ptito  animam  exhibere  quum  sentît,  non  easdem 
»  passiones  recipere.  »  Bossuet,  à  son  tour,  a  reproduit  les  idées 
de  S.  Augtistin  dans  son  traité  De  la  Connaissance  de  Dieu  et  de 
soirmême,  comme  nous  Favons  déjà  dit  dans  les  Éelairciss&ments 
du  tome  I,  p.  332,  note  4. 

*  Voy.  Enn.  l,  liv.  ii,  S  4;  t.  I,  p.  67. 
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ment  admettre  que  la  douleur,  la  colère,  la  joie,  la  concùpis* 
cence  et  la  crainte  ne  soient  pas  des  changements  et  des 

passions  qui  se  trouvent  dans  Tâme  et  qui  Témeuvent  *  f 
n  faut  eneore  iei  établir  une  distinction  :  car  prétendre 

qu'il  n'y  a  pas  en  nous  de  changertients  ni  de  perception  de 
ces  changements,  c'est  nier  l'évidence.  Cela  admis,  reste 
à  chercher  qui  subît  ces  changements.  Nous  ne  pouvons  les 

attribuer  à  l'âme  :  car  ce  serait  admettre  qu'elle  rougit,  par 
exemple,  ou  qu'elle  pâlit*,  sans  réfléchir  que  ces  passions, 
bien  que  produites  par  l'âme,  sont  dans  une  autre  substance. 
La  honte  consiste  pour  l'âme  dans  l'opinion  qu'une  chose 
est  inconvenante,  et  comme  l'âme  contient  le  corps,  ou, 
pour  parler  plus  exactement,  l'a  sous  sa  dépendance  et 
l'anime,  le  sang,  qui  est  très-mobile,  se  porte  au  visage.  De 
même,  la  crainte  a  son  principe  dans  l'âme  ;  la  pâleur  se  pro- 
dui  t  dans  le  corps  parce  que  le  sang  se  concentré  dans  les  par- 

ties intérieures*.  Dans  la  joie,  c'est  aussi  au  corps  qu'appar- 
tient la  dilatation  qui  s'y  fait  sentir  ;  ce  que  l'âme  éprouve 

n'est  pas  une  passion.  11  en  est  de  mème'de  la  douleur  et  de 
la  concupiscence  :  le  principe  en  est  dans  l'âme,  où  il  reste 
k  l'état  latent  ;  ce  qui  en  procède  est  perçu  par  la  sensation. 
Quand  nous  disons  que  les  désirs,  les  opinions,  les  raison- 

nements sont  des  mouvements  de  l'âme,  nous  n'entendons 

*  Plotin  paraît  combattre  ici  la  théorie  des  Stoïciens  sur  les  pas- 
sions. La  douleur,  \b.  colère,  la  joie,  la  concupiscence  et  la  crainte 

sont  précisément  les  passions  que  reconnaissait  Chrysippe.  Les  défl- 
nitions  qu'il  en  donnait  nous  ont  été  conservées  par  Diogéne 
Laërce,  VII,  §  111.  —  2  Terlullien  rapporte  en  ces  termes  Topinion 
deCiéanthe:  «Porroèt  animam  compati  corpori,  cuilœso  fctibus, 
»  Yulnéribus,  ulceribus,  condotescit;  et  corpus  animœ,  cui  afflict» 
»  cura,  amore,  angore,  coœgrescit,  per  detrimenium  scilicet  vigoris, 
»  cujus  pudorem  aut  pavorem  rubore  atque  pallore  testetur.  »  {De 

Anima,  5.)  —  ̂   Ce  passage  mérite  d'être  rapproché  des  idées  ana- 
logues qu'on  trouve  dans  lé  traité  de  Descartes  sur  les  passions. 

Voici  comment  il  explique  la  pôleur,  par  exemple  :  «  ta  tristesse, 
»  en  rétrécissant  les  orifices  du  cœur,  fait  que  le  sang  coule  plus 
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pas  que  l'âme  s'agite  pour  produire  ces  mouvements  S  mais 
qu'ils  ont  leur  origine  en  elle^  Quand  nous  appelons  la  vie 
un  mouvement,  nous  n'attachons  pas  à  ce  mot  le  sens 
d'altération:  car  agir  selon  sa  nature  est  la  vie  simple  et 
indivisible  de  chaque  partie  de  l'âme. 

En  résumé,  nous  affirmons  que  l'action,  la  vie,  le  désir 
ne  sont  pas  des  altérations,  que  les  souvenirs  ne  sont  pas 

des  formes  imprimées  dans  l'âme,  ni  les  actes  de  l'imagina- 
tion des  empreintes  semblables  à  celles  qu'un  cachet  pro- 
duit sur  la  cire'.  Il  en  résulte  que,  dans  tous  les  faits  qu'on 

nomme  des  passions  ou  des  mouvements,  l'âme  n'éprouve 
aucun  changement  dans  sa  substance  et  son  essence  ;  que 
la  vertu  et  le  vice  ne  sont  pas  en  elle  ce  que  la  chaleur,  le 
froid,  la  blancheur,  la  noirceur  sont  dans  le  corps,  mais 

qu'elle  est  avec  la  vertu  et  le  vice  dans  un  rapport  tout 
différent,  comme  nous  venons  de  l'expliquer. 

lY .  Passons  maintenant  à  la  partie  de  l'âme  qu'on  nomme 
la  partie  passive  (zo  TiaO-fimév) .  Nous  en  avons  déjà  parlé 
[dans  le  %  3]  en  traitant  de  toutes  les  passions  qui  se  rap- 

portent à  la  partie  irascible  et  à  la  partie  concupiscible  ; 

»  lentement  dans  les  veines,  et  que,  devenant  plus  froid  et  plus 

»  épais ,  il  a  besoin  d'y  occuper  moins  de  place ,  en  sorte  que,  se 
>  retirant  dans  les  plus  larges ,  qui  sont  les  plus  proches  du  cœur, 
»  il  quitte  les  plus  éloignées,  dont  les  plus  apparentes  étant  celles 
»  du  visage,  cela  le  fait  paraître  pâle  et  décharné,  principalement 

»  lorsque  la  tristesse  est  grande  ou  qu'elle  survient  promptement, 
»  comme  on  voit  en  répouvante,  dont  la  surprise  augmente  l'action 
»  qui  serre  le  cœur.  »  [Les  Passions  de  rame,  art.  116.) 

*  Plotin  dit  de  même  ailleurs,  en  parlant  delà  conscience  :  «  Pour 
»  se  considérer  elle-même,  Vâme  n'aura  nullement  à  se  mouvoir, 
»  ou  bien,  si  on  lui  attribue  le  mouvement,  il  faut  que  ce  soit  un 
>  mouvement  qui  diffère  tout  à  fait  de  celui  des  corps ,  qui  soit  sa 
».vie  propre.  »  (Enn.  I,  liv.  i,  §13;  t.  I,  p.  50.)  —  '  «  Quum  ab 
>  eisdem  suis  operationibus  aiiquid  [anima]  patitur,  a  se  ipsa  pa- 
»  titur,  non  a  corporo  (S.  Augustin,  De  Musica^W,  5.)  — »  xat 

tymiidsiç.  Voy.  ci-dessus  p.  1^ ,  note  2. 
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cependant  nous  allons  revenir  sur  cette  partie  et  expliquer 

pourquoi  on  l'appelle  la  partie  passive  de  Fâme.  On  lui 
donne  ce  nom,  parce  que  c'est  à  elle  que  paraissent  se 
rapporter  les  passions,  c'est-à-dire  les  faits  qui  sont  accom- 

pagnés de  peine  ou  de  plaisir*.  Parmi  les  passions,  il  en  est 
qui  naissent  de  l'opinion  :  ainsi,  l'on  éprouve  de  la  crainte  ou 
de  la  joie  selon  qu'on  s'attend  à  mourir  ou  que  l'on  espère 
obtenir  quelque  bien  ;  alors,  Vopinion  est  dans  l'àme,  et  la 
passion  dans  le  corps.  D'autres  passions,  au  contraire,  se 
produisant  à  l'improviste,  font  naître  l'opinion  dans  la  par- 

tie dé  l'âme  à  laquelle  appartient  cette  fonction,  mais  ne 
causent  en  elle  aucune  altération,  comme  nous  l'avons  déjà 
expliqué.  Cependant,  si,  en  examinant  la  crainte  inopinée, 

*  II  faut  rapprocher  de  ce  que  Plotin  dit  ici  des  po^nom  un  autre 

passage  qui  complète  sa  pensée  :  c  Si  rame  n'était  pas  unie  au 
>  corps,  il  n'y  aurait  pour  elle  ni  appétit ,  ni  douleur,  ni  crainte. 
>  En  effet ,  c'est  pour  le  composé  de  rame  et  du  corps  que  nous 
>  éprouvons  de  la  crainte  :  nous  redoutons  qu'il  ne  soit  dissous  ;  la 
>  cause  de  nos  douleurs  et  de  nos  souffrances,  c'est  sa  dissolution; 
>  enfin,  le  but  de  tout  appétit,  c'est  d'écarter  ce  qui  le  trouble  ou 
»  de  prévenir  ce  qui  pourrait  le  troubler.  >  {Enn.  I,  liv.  vni,  S 15  ; 

1. 1,  p.  139.)  Saint  Augustin  explique  de  la  même  manière  l'origine 
du  plaisir  et  de  la  douleur  :  <  Ego  ab  anima  hoc  corpus  animari 
>  non  puto  nisi  intentione  facientis.  Nec  ab  isto  quidquam  illam  pati 
>  arbitror,  sed  facere  de  illo  et  in  illo  tanquam  subjecto  divinitus 
>  dominationi  suœ  ;  aliquando  tamen  cum  facilitate,  aliquando  cum 
>  difficultate  operari,  quanto  pro  ejos  meritis  magis  minusve  illi 
»  cedit  natura  corporea.  Gorporalia  ergo  quaecunque  huic  corpori 
>  ingerunturaut  objiciuntur  extrinsecus,  non  in  anima,  sed  in  ipso 
>  corpore  aliquid  faciuut,  quod  operi  cjus  aut  adversetur  aut  con- 
>  gruat.  Ideoque,  quum  renitltur  adversanti  etmateriam  sibi  sub- 
»  jcctam  in  operis  suî  vias  difflculter  impingit,  fit  attentior  ex 
2^  difficultate  in  actioncm  ;  quœ  difficuUas  propter  attentioném,  quum 
>  eam  non  latet,  scnlire  dicitur,  et  hoc  vocatur  dolor  aut  labor,  etc.  > 
{De  Muma,  VI,  5.)  Bossuet  a  développé  cette  théorie  dans  son  traité 
De  la  Connaissance  de  Dieu  et  de  soi-même,  comme  on  peut  le  voir 
par  le  passage  que  nous  avons  cité  dans  les  Éclaircissements  du 
tome  I,  p.  336,  note  1. 
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on  remonte  plus  haut,  on  voit  qu'elle  a  elle-même  Topinion 
pour  origine,  qu'elle  implique  quelque  appréhension  dans 
la  partie  de  Tâme  qui  éprouve  la  Crainte,  à  la  suite  de  la- 
queUe  se  prqduisent  le  trouble  et  la  stupeur  qui  accom- 

pagnent Tattente  du  mal.  Or,  c'est  à  Tâme  qu'appartient 
l'imagination,  soitV Imagination  première  que  nous  nom- 

mons Opinion,  soit  Y  Imagination  [seconde]  qui  procède  de 

la  première  ;  celle-ci  n'est  plus  proprement  l'opinion,  c'est 
une  puissance  inférieure,  une  opinion  obscure,  une  ima- 

gination confuse  [dvsmxpizoq  (fovTaaia) ,  semblable  à  l'action 
qui  appartient  à  la  iVa£^r^  et  par  laquelle  cette  puissance 
produit  chaque  chose,  comme  on  le  dit,  aveuglément 

d(fàtvrd7X(ùç)  ̂  .  Quant  à  l'agitation  sensible  qui  en  est  la 
suite,  elle  a  lieu  dans  le  corps  ;  c'est  à  lui  que  se  rapportent 
le  tremblement,  la  palpitation,  la  pâleur,  l'impuissance  de 
parler.  On  ne  peut  en  effet  attribuer  de  pareilles  modifica- 

tions à  une  partie  de  l'âme;  sinon,  cette  partie  serait  cor- 
porelle. Il  y  a  plus;  si  cette  partie  de  l'âme  subissait  de 

pareilles  passions  *,  le  corps  lui-même  n'^éprouverait  plus 
les  modifications  dont  on  vient  de  parler  :  car  la  partie  de 

l'âme  qui  fait  éprouver  au  corps  ces  modifications  ne  rem- 
plirait plus  alors  son  office,  parce  qu'elle  serait  dominée 

parla  passion  et  qu'elle  ne  s'appartiendrait  plus. 
La  partie  passive  de  l'âme  n'est  donc  pas  corporelle  : 

c'est  une  forme,  mais  une  forme  engagée  dans  la  matière, 
comme  l'appétit  eoncupiscible ,  la  puissance  végétative» 
nutritive  et  génératrice,  pifissanee  qui  est  la  racine  et  le 

principe  de  l'appétit  concupiscible  et  de  la  partie  passive 
de  l'âme.  Or  une  forme  ne  peut  absolument  pas  éprouver 
d'agitation  ni  de  passion,  mais  elle  doit  rester  ce  qu'elle  est. 
C'ejst  à  la  matière  [du  corps]  qu'il  appartient  d'éprouver  une 

*  Voy.  ci-après,  liv.  vui,  §1-3,  et  Enn.  IV,  liv.  iv,  §  13,U.  —  »  Au 
Ueu  de  etnsp  i-»  TTocOôvra  ToOra,  nous  lisons  avec  M.  Kirchhoff  :  aùro 
ye  zXmp  iv  TraGov  raOra,  conformément  à  la  traduction  de  Ficin. 
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passion,  quand  cette  passion  est  produite  par  la  présence 

de  la  puissance  qui, en  est  le  principe.  Ëa  effet,  ce  n'est  pa$ 
la  puissance  végétative  qui  végète,  pi  la  puissance  nutritiye 
qui  est  nourrie;  en  général,  le  principe  qui  produit  ua 

mouvement  n'est  point  mû  lui-même  par  le  mouvement 
qu'il  produit,  mais  ou  il  n'est  mû  en  aucune  façon,  ou  i^n 
mouvement  et  son  action  sont  d'une  tout  autre  nature  ̂  
Or  l'essence  d'une  forme  est  d'agir,  de  produire  par  sa 
présence  seule,  comme  si  l'harmonie  faisait  par  elle-même 
vibrer  les  cordes  de  la  lyre*.  Ainsi,  Impartie  passive  [sans 
pâtir  elle-même]  est  la  cause despassionSySoitqneles  mou- 

vements procèdent  d'elle,  c'est-à-dire  de  j'imagination  sen- 
sible, soit  qu'ils  aient  lieu  sans  imagination  [distincte]'. 

Il  resterait  à  considérer  si,  l'opinion  ayant  pour  origine 
un  principe  supérieur  [l'âme],  ce  principe  ne  reste  pas  im- 
mobile  parce  qu'il  est  la  forme  de  l'harmonie,  tandis  que 
la  cause  du  mouvement  remplit  le  rôle  du  musicien,  et  les 
parties  ébranlées  par  la  passion  cehii  des  cordes  :  car,  ce 

n'est  pas  l'harmonie,  mais  là  corde  qui  éprouve  lâpassion; 
et  la  corde  ne  peut  vibrer,  le  musicien  le  voulût-il,  si  l'har- 

monie ne  le  prescri  t . 

V.  Pourquoi  donc  faut-il  chercher  à  rendre  l'âme  impas- 
sible ^Brl^Lphilosophle,  puisque,  dèsl'origine,  ellen'éprouve 

pas  de  passions?  C'est  que,  quand  une  image  est  produite 
dans  l'âme  par  la  partie  passive,  il  en  résulte  une  passion 
et  une  agitation  [dans  le  corps],  et  à  cette  agitation  se  lie 

l'image  du  mal  qui  est  prévu  par  l'opinioïk.  C'est  cette 
passion  que  la  raison  commande  d'anéantir  et  de  ne  jamais 
laisser  se  produire,  parce  que  l'âme  est  malade  quand  cette 
passion  se  produit,  et  saine,  quand  elle  ne  se  produit  pas  : 

V 

•  Voy.  ci-dessus,  p.  132,  notel.  — 2  Porphyre  a  développé  cette 
comparaison  dans  sel  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  %  viii 

(t.  I,  p.  Lx).  —  s  Proclus  cite  ce  passage  en  ces  termes:  «  Recte  et 
»  Plotino  dicente  quod  passionesomnes  aùt  sensus  sunt,  aut  non 
».  sine  sensu.  »  {De  Providentia,  1. 1,  p.  25,  éd.  Gqasin.) 
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car,  dans  le  derniercas,  il  ne  se  forme  dansTâme  aucune  de 

ces  images  qui  sont  les  causes  des  passions.  C'est  ainsi  que, 
poui*  se  délivrer  des  images  dont  on  est  obsédé  dans  le  rêve, 

on  réveille  Tâme  occupée  par  ces  images  ̂   C'est  en  ce  sens 
encore  qu'on  peut  dire  que  les  passions  sont  produites  par 
les  représentations  des  choses  extérieures,  en  regardant 

ces  représentations  comme  des  passions  de  l'âme". 
Mais  qu'est-ce  que  purifier  l'âme,  puisqu'elle  ne  saurait 

être  souillée?  Qu'est-ce  que  la  séparer  du  corps?  Purifier 
l'âme,  c'est  l'isoler,  ne  pas  lui  permettre  de  s'attacher  aux 
autres  choses,  ni  de  les  regarder,  ni  de  recevoir  des  opi- 

nions qui  lui  sont  étrangères,  quelles  que  soient  d'ailleurs 
ces  opinions  et  ces  passions,  comme  nous  l'avons  dit; 
c'est,  par  conséquent,  l'empêcher  de  considérer  des  fan- 

tômes et  de  produire  les  passions  qui  les  accompagnent. 

*  Voy.  ci-après  §  6,  p.  142.  -—  «  On  retrouve  toute  celte  théorie 
dans  S.  Augustin  :  «  Hœc  memoria  quaecunque  de  motihus  tenet, 
>  qui  adversîis  passiones  corparis  acti  sunty  fuinoLaion  grœce  vocan- 
»  tqr,  nec  invenio  quid  eas  latine  malim  vocare;  quas  pro  cognitis 
»  habereatque  pro  ̂ ercefiiis  opinabilisvita  est,  constituta  in  ipso 
>  erroris  introitu.  Sed  quum  sibi  isli  motus  occursast  et  tanquam 
»  diversis  et  repugnanlibus  intentionis  flatibus  aestuant,  alios  ex 
>  aliis  motus  pariunt;  non  jam  eos  qui  tenentur  ex  occursionibus 
»  passionum  corporis  impressi  de  sensibus,  similestamen,  tanquam 
»  imaginum  ifnagineSy  quae  phantasmata  dlci  placuit.  Aliter  enim 
>  cogilo  patrem  meum ,  quem  sœpe  vidi,  aliter  avum,  quem  nun~ 
>  quam  vidi;  horum  primum  phantasia  est,  alterum  phantasma; 
>  îliud  in  memoria  invenio,  hoc  in  motu  animi ,  qui  ex  lis  ortus  est 
>  quos  habet  memoria...  Sed  vera  etiam  phantasmata  habere  pro 
>  cognilissummuserrorest;  quanquam  sit  in  utroque  gcnerequod 
>  nos  non  absurde  scire  dicamus,  id  est  sensisse  nos  talia,  velima- 
>  ginari  nos  talia...  Sequunlur  autem  nonnuUi  phantasmata  sua  tam 
>  prœcîpites,  ut  nulla  sit  alia  materies  omnium  falsarum  opinio- 
>  num,  quamhabcre  phantasias  vei  phantasntata  pro  cognitis,  quœ 
>  cognoscuntur  per  sensum.  Quare  his  potissimum  resistamus,  nec 
>  eis  ita  mentem  accomodemus,  ut,  dum  in  his  est  cogitatio,  inteili- 
>  genlia  ea  cerni  arbitremur.  »  (De  Musica,  VI,  11.) 
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Ainsi,  purifier  Vdme  consiste  à  l'élever  des  choses  d'ici- 
bas  aux  choses  intelligibles;  c^est  aussi  la  séparer  du 
corps^:  car  alors  elle  n'est  plus  assez  attachée  au  corps  pour 
lui  être  asservie,  mais  elle  ressemble  à  une  lumière  qui  n'est 
pas  plongée  dans  le  tourbillon  [de  la  matière]  ' ,  quoique  la 
partie  de  l'âme  qui  s'y  trouve  plongée  ne  cesse  pas  pour 
cela  d'être  impassible.  Quanta  la  partie  passive  de  l'âme, 
la  purifier,  c'est  la  détourner  deTintuition  des  images  trom- 

peuses; la  séparer  du  corps,  c'est  Tempècher  d'incliner 
vers  les  choses  inférieures  et  de  s'en  représenter  les  images  ; 

*  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  %  ix, 
t.  1,  p.  Lx.  Saint  Augustin  développe  aussi,  mais  sous  des  formes 
très-yariées,  Tidéc  platonicienne  de  la  purification  de  Vdme»  Ainsi, 
on  lit  au  début  du  traité  De  la  vraie  Religion  (3)  :  «  Sanandum  esse 
>  animum  ad  intuendam  incommutabilem  rerum  formam,  et  eodem 
»  modo  semper  se  habentem  atque  undiquc  sui  similem  pulchritu- 
»  dinem,  etc.  »  Le  même  auteur  dit  ailleurs,  à  la  fia  de  son  traité  Z>0 
la  Quantité  de  Vdme  :  <  Ascendentibus  sursum  versus,  primus  actus 
»  docendi  causa  diciturani7?ia<io;  sccundus,  sensus;  tertius,  ars; 
»  quartus,  virtus;  (\\ïm\xxs,tra/nquiUitas  ;  sextus,  ingressio  ;  septi- 
»  mus,  contemplatio.  Possunt  et  hoc  modo  appellari  :  de  corpore, 
»  pet  corpus^  circa  corpus;  ad  seipsam,  in  seipsa;  ad  Deum,  apud 
>  Deum.  Possunt  et  sic  :  pulchre  de  alio,  pulchre  peraliud,  pulchre 
»  circa  aliud  ;  pulchre  ad  pulchrum,  pulchre  in  pulchro  ;  pulchre 
»  ad  Pulchritudinemj  pulchre  apud  Pulchritifdinem.  »  Les  divers 
degrés  que  S.  Augustin  distingue  ici  dans  le  beau  sont  les  mêmes 

que  Plotin  décrit  dans  le  livre  vi  de  VEnnéade  I.  —  *  Voy.  la  même 
image  dans  YEnn.  I,  liv.  iv,  §8;  t.  I,  p.  82.  Ibn-Gebirol  (Avice- 
bron),  que  nous  avons  mentionné  déjà  dans  le  1. 1  (p.  cxxvn,  note  2), 

dît  à  ce  sujet:  «Comme  l'âme  Uent  le  milieu  entre  la  substance  de 
*  nntellect  et  le  sens,  H  en  résulte  que,  lorsqu'elle  penche  vers  le 
»  sens,  elle  est  incapable  de  percevoir  ce  qui  est  dans  l'intellect;  et 
^  de  même,  lorsqu'elle  penche  vers  l'intellect,  elle  est  incapable  de 
»  percevoir  ce  qui  est  dans  le  sens  :  car  chacun  de  ces  deux 

»  extrêmes  est  séparé  de  Fautre,  et  lorsqu'elle  se  tourne  vers  l'un, 
»  elle  se  détourne  de  l'autre.  »  (La  Source  de  la  Vie,  liv.  III  ;  tra- 

duction de  M.  S.  Munk,  dans  ses  Mélanges  de  philosophie  juive 
et  arabCj  p.  51*) 



138  TROISISVIS  eknBade. 

c'est  encore  anéantir  les  choses  donl  on  la  sépare  ̂   en  sorte 
qu'elle  ne  soit  pas  étouffée  par  le  tourbillon^  qui  se  déchaîne 
quand  oh  laisse  prendre  trop  de  force  au  corps  ;  il  faut 

alors  affaiblir  celui-ci  pour  le  gouverner  plus  facilement*. 
YI.  Nous  avons  suffisamment  démontré  TimpassibilUé 

de  VE8$ence  intelligible^  qui  est  tout  entière  compris^ 
dans  le  genre  de  la  Forme,  Mais,  comme  la  Matière  est 

aussi  une  chose  incorporelle;  quoiqu'elle  le  soit  d'une  autr^ 
façon,  nous  devons  également  examiner  quelle  nature  elle  a, 

chercher  si  elle  peut  pâtir  et  subir  toute  espèce  de  modifi- 
cation, comme  on  le  pense  communément,  ou  bien  si  elle 

est  au  contraire  impassible,  et,  dans  ce  cas,  en  quoi  consiste 
son  impassibilité. 

Puisque  nous  sommes  ainsi  conduits  à  traiter  de  la  na- 

ture de  la  matière,  nous  devons  d'abord  établir  que  la 
nature,  l'essence,  et  l'existence  de  l'Être  ne  sont  pas  ce 

que  croit  le  vulgaire.  En  effet,  VÊtre  e$t  ;  il  est^  dans  l'ac- 
ception véritable  de  ce  mot,  c'est-à-dire  il  est  essentielle^ 

*  ènl  isvzvyLKToç  6o>e^oO.  Ces  mots  8* expliquent  par  Texpressioii 
qui  se  trouve  plus  haut  :  xat  to  &tr%tp  ywç  fin  iv  ô^hpû.  —  a  Voy. 
Porphyre,  Principes  delà  théorie  des  intelligibles^  S  i»  t.  i,  p.  tv. 
Saint  Augustin  dit  encore  à  ce  sujet  :  «  Conversa  [anima]  a  Domino 
»  suo  ad  servum  suum  [corpus]  necessario  déficit;  conversa  autem 
»  a  servo  suo  ad  Dominum  suum  necessario  proflcit...  Oportet  enim 
»  animam  et  régi  a  superiore  et  regere  inferiorem.  Superior  iila 
»  solus  Deus  est,  inferius  illa  solum  corpus ,  sî  ad  omnem  et  totam 
»  animam  intendas...  Neglecto  autem  Domino^  Intenta  io  servum 
»  carnali  quae  dipitur  concupiscentla ,  sentit  motus  suos  quos  illi 
»  exhibet,  et  minus  est...  Gonvertenti  se  autem  ad  Dominum  major 
»  cura  oritur,  ne  avertatur  ;  donec  carnalium  negotiorum  requiescat 
»  impetus,  effrenatus  consuetudine  diuturna  et  tumultiioôis  recor- 
3>  dationibus  conversioni  ejus  sesé  insérons;  ita  sedatis  motibus 
»  suis,  quibus  in  exteriora  provehebatur,  agit  otium  inirinsecus 
»  liberum.  »  {De  Musiea,  VI,  5.)  S.  Augustin  reproduit  ensuite  toute 

la  théorie  des  vertus  purificatives  et  intellectuelles^  telle  qu'eiie  se 
trouve  dans  Plotin  et  dans  Porphyre.  Voy.  ce  morceau  dans  les 
Éclaircissements  sur  ce  livre,  à  la  fin  du  volume. 
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ment;  il  est  d'une  manière  at)soIue,  c'e8t*à-dire  il  ne  lui 
manque  rien  de  l'être  ;  étant  pleinement  Têtre,  il  n*a  besoin 
d'aucune  autre  chose  pour  être  et  se  conserver  ;  bien  plus, 
si  d'autres  choses  paraissent  êlre^  c'est  à  lui  qu'elles  le 
doivent.  Si  ce  que  nous  avançons  est  vrai,  l'Être  doit 
posséder  la  vie,  la  vie  parfaite  (sans  cela,  il  ne  serait  pas 

plus  l'être  que  le  non-être)  ;  or  la  vie  parfaite ,  c'est  l'intel- 
ligence, c'est  la  sagesse  parfaite.  L'Être  est  donc  déterminé 

et  défini.  U  n'est  en  puissance  aucune  chose  qui  ne  se 
trouve  déjà  en  lui  ;  sans  cela  il  ne  se  suffirait  pas  pleine- 

ment à  lui-même.  Il  est  donc  éternel,  immuable,  incapable 

de  rien  recevoir,  de  rien  s'adjoindre  :  car  ce  qu'il  recevrait 
devrait  lui]  être  étranger,  être  par  conséquent  le  non-être. 

L'Être  doit  donc  posséder  en  lui-même  toutes  choses  pour 
exister  par  lui-même,  être  toutes  choses  à  la  fois,  être  un 

et  tout  en  même  temps,  puisque  c'est  en  cela  que  nous 
faisons  consister  l'Être  ;  sinon,  l'intelligence  et  la  vie,  au 
lieu  d'émaner  de  l'Être,  seraient  des  choses  adventices  pour 
lui  K  Elles  ne  sauraient  cependant  provenir  du  non-être,  et 

l'Être,  de  son  côté,  ne  saurait  être  privé  de  l'intelligence  et 
de  la  vie.  Le  véritable  non-être  n'aura  donc  l'intelligence 
et  la  vie  que  de  la  manière  dont  elles  doivent  se  trouver 

dans  les  objets  inférieurs  et  postérieurs  à  l'Être.  Quant  au 
principe  supérieur  à  l'Être  [l'Un],  il  donne  à  l'Être  l'intelli- 

*  Ce  passage  est  commenté  par  le  P.  Thomassin,  Dogmata  theo- 
logica,  t.  I,  p.  265.  Ce  que  Plotin  dit  ici  sur  l'immutabilité  de 
l'Être  se  trouve  d'ailleurs  dans  beaucoup  d'auteurs  :  «  lila  autem 
>  yera  est  ïeternitas,  quœ  est  vera  immortalitas ,  haeic  est  summa 
>  incommutabilitas,  quaoïsolus  Deus  habet,  qui  solus  mutari  non 
»  potest.  >  (S.  Augustin,  De  Naturaboni,)  «  Quœnam  rationalis 
^  consideratlo  omnimoda  ratione  non  concludat ,  ut  creatricem 
»  summamque  omnium  substantiam,  quam  necesse  est  alienam 
>  esse  el  iiberam  à  naturaet  jure  omnium  quse  ipsa  fecit  de  ni- 
>  bilo,  ulla  loci  cohibitio  vel  temporis  includat  ?  Quum  poilus  ejus 
»  potentia,  quae  non  est  aliud  quam  ejus  essentia,  cuncta  a  se  facta 
»  sub  se  continendo  concludat,  etc.  >  (S.  Anselme,  Monologium,  22.} 
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gence  et  la  vie  sanS  avoir  lui-même  besoin  de  les  posséder*. 
Si  telle  est  la  nature  de  TÊtre,  il  ne  saurait  être  ni  les 

corps,  ni  la  substance  des  corps  ;  l'être  des  corps  est  le  non- 
être.  —  Mais  (dira-t-on),  comment  ne  pas  donner  le  nom 

d'être  à  la  substance  des  corps,  à  la  matière  qui  compose 
ces  montagnes,  ces  rochers,  toute  la  terre  solide,  en  un 
mot,  tous  les  objets  impénétrables?  Quand  on  est  frappé, 

n'est-on  pas  obligé  par  le  choc  que  l'on  reçoit  de  recon- 
naître que  ces  objets  existent?  Comment  des  objets  qui  ne 

sont  pas  impénétrables,  qui  ne  peuvent  ni  en  choquer  d'au- 
tres ni  en  être  choqués,  qui  sont  complètement  invisibles, 

comme  Tâme  et  l'intelligence,  sont-ils  des  êtres,  des  êtres 
véritables*? — Voici  notre  réponse  :  La  terre,  qui  possède  la 
nature  corporelle  au  plus  haut  degré,  est  inerte  ;  l'élément 
qui  est  moins  grossier  [l'air]  est  déjà  plus  mobile  et  occupe 
une  région  élevée  ;  le  feu  s'éloigne  encore  plus  de  la  nature 
corporelle.  Les  choses  qui  se  suffisent  le  mieux  à  elles- 
mêmes  agitent  et  troublent  moins  les  autres  ;  celles  qui  sont 

plus  pesantes  et  plus  terrestres,  par  cela  même  qu'elles  sont 
incomplètes,  sujettes  à  des  chutes,  incapables  de  s'élever, 
tombent  par  faiblesse,  et  choquent  les  autres  en  vertu  de 

leur  inertie  et  de  leur  pesanteur  :  c'est  ainsi  que  les  corps 
inanimés^  tombent  plus  lourdement ,  choquent  et  blessent 
avec  plus  de  force  ;  au  contraire,  les  corps  animés,  par  cela 

même  qu'ils  participent  plus  à  l'être,  frappent  avec  moins  de 

*  Voy,  ci-après,  liv.  vin,  §  9.  —  *  c  Les  uns  rabaissent  à  la  terre 
»  toutes  les  choses  du  ciel  et  de  Tordre  invisible ,  et  ne  savent 

»  qu'embrasser  grossièrement  de  leurs  mains  les  pierres  et  les 
»  arbres  qu'ils  rencontrent.  Attachés  à  tous  ces  objets,  ils  nient 
»  qu'il  y  ait  rien  autre  que  ce  que  les  sens  peuvent  atteindre.  Le 
»  corps  et  rèlre  sont  pour  eux  une  seule  et  même  chose.  Ceux  qui 

»  viennent  leur  dire  qu'il  y  a  quelque  chose  qui  n'a  point  de  corps 
»  excitent  leur  mépris,  et  ils  n'en  veulent  pas  entendre  davantage.  » 
(Platon,  Sophiste,  p.  246;  trad.  de  M.  Cousin,  t.  XI,  p.  262.)  Voy. 
aussi  dans  notre  tome  I  la  traduction  des  fragments  de  Numénius, 

p.  c-ci. 



LIVRE  SIXIÈMK.  l4l 

raideur.  C'est  pourquoi  le  mouvement,  qui  est  une  espèce  de 
vie,  ou  du  moins  une  image  de  la  vie,  se  trouve  à  un  degré 

plus  élevé  dans  les  choses  qui  sont  moins  corporelles  ' . 

Il  semble  donc  que  ce so'itV éclipse  de  Vêlre  [dizo'kti^iq  wj 
ov70ç)  qui  rende  un  objet  plus  corporel'.  Si  Ton  examine  les 
faits  qu'on  nomme  passiom,  on  voit  que  plus  un  objet  est 
corporel,  plus  il  est  sujet  à  pâtir  :  la  terre  Test  plus  que  les 
autres  éléments,  et  ainsi  de  suite.  En  effet,  quand  les 
autres  éléments  sont  divisés,  ils  réunissent  aussitôt  leurs 

parties,  si  rien  ne  s'y  oppose  ;  mais,  quand  on  sépare  des 
parties  de  terre,  elles  ne  se  rapprochent  pas  les  unes  des 

autres  ;  elles  semblent  ainsi  n'avoir  aucune  force  naturelle, 

puisque,  après  un  léger  coup,  elles  restent  dans  l'état  où 
elles  ont  été  mises  quand  elles  ont  été  frappées  et  brisées. 
Donc,  plus  une  chose  est  corporelle,  plus  elle  se  rapproche 

du  non-être,  puisqu'elle  ne  peut  revenir  à  l'unité.  Les 

i  Voy.  le  P.  Thomassin,  Dogmata  theologica,  t.  I,  p.  269.  -—  *  Ibn- 
Gebirol  (Avicebron)  a  longuement  développé  cette  idée  que  la  matière 

est  Védipse  de  l'être  :  «  Gomme  la  forme  est  une  lumière  parfaite,  et 
»  que  cependant  sa  divisibilité  et  sa  muUiplicité  causent  rafifaiblis- 
»  sèment  successif  de  la  lumière  qui  se  répand  dans  la  matière,  la 
»  rendent  trouble  et  épaisse,  et,  en  général,  font  que  son  milieu 
)»  diffère  de  son  commencement  et  que  sa  fin  diffère  de  son  milieu, 

»  sans  qu'il  y  ait  là  autre  chose  que  la  matière  et  la  lumière  qui  s'y  ré- 
»  pand,  c'est-à-dire  la  forme,  il  estclairparlàqueraffaiblissement, 
»  î'épaississement,  la  ternissure,  et,  en  générai,  l'obscurcissement 
»  affectant  la  lumière  qui  se  répand  dans  la  matière,  viennent  de 
>  la  matière,  et  non  pas  de  la  forme  elle-même...  A  mesure  que 
»  la  matière  descend,  elle  s'épaissit  à  raison  de  sa  distance  de  la 
y>  lumière  qui  s'y  répand...  On  peut  comparer  à  cela  la  lumière  du 
»  soleil  qui  se  mêle  à  l'ol^scurité,  ou  l'étoffe  mince  et  blanche  quand 
»  un  corps  noir  s'en  revêt  :  car  alors  la  blancheur  ne  se  voit  pas, 
»  à  cause  du  noir  qui  prédomine.  On  peut  y  comparer  encore  la 
»  lumière  qui  pénètre,  par  exemple,  à  travers  trois  vitres  :  car  la 

»  seconde  vitre  a  moins  de  Lumière  que  la -première,  et  la  troisième 
»  en  a  moins  que  la  seconde.  »  (La  Source  de  la  Fie,  liv.  iv,  p.  80, 
trad.  de  M.  Munk.) 
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chocs  lourds  et  violents  par  lesquels  des  corps  agissent  les 
Uns  sur  les  autres  sont  suivis  de  destruction.  Quand  une 
chose  même  faible  vient  tomber  sur  une  chose  faible,  elle 

est  relativement  puissante  ;  c^est  le  non-être  qui  rencontre 
le  non-être.    . 

Voilà  les  objections  que  nous  avions  à  faire  à  ceux  qui 
regardent  tous  les  êtres  comme  corporels,  qui  ne  veulent 

juger  de  leur  existence  que  par  les  impressions  qu'ils  en 
reçoivent,  et  qui  essaient  de  fonder  la  certitude  de  la  vérité 
sur  les  images  de  la  sensatioii.  Ils  ressemblent  à  des 
hommes  endormis  qui  prennent  pour  des  réalités  les  visions 

qu'ils  ont  dans  leurs  rêves.  La  sensation  est  le  rêve  de 
rame*':  tant  que  l'âme  est  dans  le  corps,  elle  rêve  ;  le  véri- 

table réveil  de  Fâme  consiste  à  se  séparer  véritablement  du 
corps,  et  non  à  se  lever  avec  lui.  Se  lever  avec  le  corps, 

c'est  passer  du  sommeil  à  une  autre  espèce  de  sommeil, 
d'un  lit  à  un  autre  ;  s'éveiller  véritablement,  c'est  se  sépa- 

rer complètement  des  corps.  Ceux-ci,  ayant  une  nature 

contraire  à  celle  de  l'âme,  ont  par  suite  une  nature  con- 
traire à  celle  de  l'essence.  On  en  a  pour  preuves  leur  géné- 

ration, leur  flux,  leur  destruction,  toutes  choses  Contraires 

à  la  nature  de  l'être. 
VII.  Revenons  à  la  matière  considérée  comme  substance, 

puis  a  ce  que  l'on  dit  exister  en  elle.  Par  cet  examen,  nous 
verrons  qu'elle  est  le  non-être  et  qu'elle  est  impassible. 

La  nlatière  est  incorporelle  parce  que  le  corps  n'existe 
qu'après  elle,  qu'il  est  un  composé  dont  elle  constitue  un 
élément.  Elle  est  appelée  incorporelle  parce  que  l'être  et 
la  matière  sont  deux  choses  également  distinctes  du  corps^ 

*  «  La  sensation  se  produit  quand  Tintelllgence  sommeille,  et 
»  s'évanouit  quancj  l'intelligence  s'éveille.  »  (Philon,  Allégories  de  la 
Loi,  I,  p.  200.)  —  2  Sur  les  divers  sens  du  moi  incorporel,  Voy.  Por- 

phyre, Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  S  v;  t.  I,  p.  lix.  En 
outre.  Porphyre  a  reproduit  avec  de  légers  changements  ce  §  7  de 
PlotiB  dans  le  §x  du  même  écrit,  p.  lx.  La  même  conception  de  la 
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N'étant  pas  âme ,  la  matière  n'est  ni  intelligence,  ni  vie,  ni 
raison  [séminale],  ni  limite.  Elle  est  une  espèce  dHnfini 

{aTrstpte)^  Elle  n'est  pas  non  plus  une  puissance  [active]*: 
car  que  produîrait-èlle  ?  Puisque  la  matière  n'est  aucune  des 
choses  dont  nous  venons  de  parler,  elle  ne  saurait  recevoir 

le  nom  d'être;  elle  né  mérite  que  celui  de  non-être  ;  encore 
n'est-ce  pas  dans  le  sens  où  Ton  dit  que  le  mouvement,  le 
repos  ne  sont  pas  l'être  ■  ;  la  matière  est  véritablement  le 
non-ètre.  Elle  est  une  image  et  un  fantôme  de  l'étendue, 
une  aspiration  à  V existence  (ÛTrooTâo-swç  Içeo-tç).  Si  elle  per- 

sévère, ce  n'est  pas  dans  le  repos,  [c'est  dans  le  change- 
ment]. Elle  est  invisible  par  elle-même,  elle  échappe  à  qui 

veut  la  voir.  Elle  est  présente  quand  on  ne  la  regarde  pas, 

elle  échappe  à  l'oeil  qui  la  cherche.  Elle  paraît  toujours  ren- 
fermer en  elle  les  contraires  :  le  grand  et  le  petit,  le  plus  et 

le  moins,  le  défaut  et  l'excès*.  C'est  un  fantôme  également 
incapable  de  demeurer  et  de  fuir  :  car  la  matière  n'a  même 
pas  la  force  de  fuir  [la  forme],  parce  qu'elle  n'a  reçu  aucune 
force  de  l'Intelligence,  et  qu'elle  est  le  manque  de  tout  être. 
Par  conséquent,  elle  ment  dans  tout  ce  qu'elle  paraît  être  : 
si  on  se  la  représente  comme  le  grand,  aussitôt  elle  appa- 

raît comme  le  petit  ;  si  on  se  la  représente  comme  le  plus,  il 

faut  reconnaître  qu'elle  est  le  moins.  Son  être,  quand  on 
cherche  à  le  concevoir,  apparaît  comme  le  non-^/r^;  c'est 
une  ombre  fugitive  comme  les  choses  qui  sont  en  elle,  et 

matière  se  trouve  dans  les  écrits  de  S.  Ângastin  :  «  Nonne  tu,  Do- 
>  mine,  docuisti  me,  quod  priusquam  istani  informem  materiâm 
>  formares  atque  distingueres,  non  erat  aliqutd ,  non  color,  non 
»  figura,  non  corpus,  non  spiritùs?  non  tamen  onfinino  nihil;  erat 
»  qusedam  informitas  sine  ulla  specie.  >  (Confessiones,  XII,  3.) 

*  Voy.  Enn.  Il,  liv.  iv,  §  15  ;  1. 1,  p.  219-221.  -->  La  matière  n*est 
pas  la  puissance  de  produire,  comme  l'âme  ;  elle  est  seulement  la 
puissance  de  devenir  toutes  choses.  Voy.  Enn.  II,  liv.  v,  §  3-5;  1. 1, 

p.  229-234.  —  »  Le  mouvement  et  le  repos  sont  des  Genres  de  i'élre. 

Voy. Enn.yi,  liv.  ii.  —  *  Voy.  1. 1,  p.  213,*  note  1. 
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qui  constituent  des  simulacres  dans  un  simulacre*  Elle  res- 

semble à  un  miroir  dans  lequel  on  voit  les  apparences  d'ob- 
jets placés  hors  de  lui  S  qui  semble  être  rempli  et  posséder 

tout  quoiqu'il  ne  possède  réellement  rien. 
La  matière  est  ainsi  une  image  sans  forme,  dans,  laquelle 

entrent  et  de  laquelle  sortent  les  images  des  êtres.  Celles-ci 

y  apparaissent  précisément  parce  que  la  matière  n'a  pas  de 
forme  ;  elles  semblent  y  produire  quelque  chose,  mais  n'y  pro- 

duisent réellement  rien'.  Elles  n'ont  pas  de  consistance ,  de 
force,  ni  de  solidité  :  la  matière  n'en  ayant  pas  non  plus,  elles 
la  pénètrent  sans  la  diviser,  comme  elles  pénétreraient  de 

l'eau,  ou  bien  encore  comme  des  formes  pourraient  se  mou- 
voir dans  le  vide.  Si  les  images  qui  apparaissent  dans  la  ma- 

tière avaient  la  même  nature  que  les  objets  qu'elles  repré- 
sentent et  dont  elles  émanent,  alors,  attribuant  aux  images 

un  pBu  de  la  puissance  des  objets  qui  les  envoient,  on  aurait 
raison  de  les  croire  capables  de  faire  pâtir  la  matière.  Mais, 

comme  les  choses  qu'on  voit  dans  la  matière  n'ont  pas  la 
même  nature  que  lesobjetsdont  elles  sont  les  images,  il  est 
faux  que  la  matière  pâtisse  en  les  recevant  :  car  ce  sont  de 
fausses  apparences  sans  aucune  ressemblance  avec  ce  qui  les 

produit.  Faibles  et  fausses  par  elles-mêmes,  elles  viennent 
dans  une  chose  qui  est  également  fausse  ̂   Elles  doivent  donc 

la  laisser  impassible  comme  un  miroir  \  commode  l'eau,  ne 

'  *-  Dans  la  traduction  de  Porphyre  (t.  I,  p.  lxi,  ligne  10),  au  lieu  des 
mots  :  «  c'est  un  miroir  dans  lequel  les  objets  présentent  des  appa- 
»  rences  diverses  selon  leurs  positions,  >  lisez  :  <  c'est  un  miroir 
»  dans  lequel  on  voit  les  apparences  d'objets  placés  hors  de  lui.  > 
—  >  Voy.  le  passage  de  Platon  que  nous  avons  cité  dans  le  tome  I, 
p.  .206,  note  2.  —  »  Voy.  Enn.  II,  lîv.  v,  S  ̂  ;  t.  I,  p.  233.  —  *  Ibn- 
Gebirol,  que  nous  avons  déjà  cité  ci-dessus  (p.  141,  note  1),  a  repro- 

duit cette  comparaison  :  «  On  peut  comparer  Timpression  que  la 

>  forme  fait  sur  la  matière,  lorsqu'elle  lui  survient  de  la  part  de  la 
»  Volonté  divine,  à  l'impression  que  fait  sur  le  miroir  celui  qui  le 
»  regarde  :  car,  selon  cette  comparaison,  la  matière  reçoit  la  forme 

»  de  la  Volonté  comme  le  miroir  reçoit  l'image  de  celui  qui  y 
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pas  produire  plus  d'effet  sur  elle  qu'un  rêve  sur  Tâme  ; 
comparaisons  encore  imparfaites,  parce  que  dans  les  cas 
que  nous  citons  il  y  a  quelque  ressemblance  entre  les  images 
et  les  objets. 

YIII.  U  est  absolument  nécessaire  que  ce  qui  pâtit  ait  des 

puissances  et  des  qualités  opposées  aux  choses  qui  s^en 
approchent  et  le  font  pâtir.  Ainsi,  c'est  le  froid  qui  altère  la 
chaleur  d'un  objet,  Thumidité  qui  altère  la  sécheresse,  et 
nous  disons  que  la  substance  est  altérée  quand  de  chaude 
elle  devient  froide,  et  de  sèche,  humide  K  Une  autre  preuve 

de  cette  vérité,  c'est  la  destruction  du  feu  qui,  en  chan- 
geant, devient  un  autre  élément.  Nous  disons  alors  que 

c'est  le  feu  qui  a  été  détruit  et  non  la  matière.  Ce  qui  pâtit 
est  donc  ce  qui  est  détruit  :  car  c'est  toujours  une  modifi- 

cation passive  qui  occasionne  la  destruction.  Il  en  résulte 

qu'être  détruit  et  pâtir  sont  deux  choses  inséparables.  Or  il 
est  impossible  que  la  matière  soit  détruite  :  car  comment 

serait-elle  détruite  et  en  quoi  se  changerait-elle  ? 
Mais,  dira-t-on,  la.matière  reçoit  la  chaleur,  le  froid,  des 

qualités  nombreuses  et  même  innombrables  ;  elle  est  carac- 
térisée par  elles ,  elle  les  possède  comme  inhérentes  en 

quelque  sorte  à  sa  nature  et  mêlées  les  unes  aux  autres 

(puisqu'elles  n'existent  pas  isolément]  ;  servant  ainsi  de 
milieu  à  l'action  que  les  qualités  exercent  les  unes  sur  lea 
autres  par  leur  mixtion',  comment  la  matière  pourrait-elle 
ne  point  pâtir  avec  elles'?  Il  faudrait,  pour  qu'elle  fût  im- 

passible, la  placer  en  quelque  sorte  en  dehors  des  qualités. 
Mais  toute  qualité  qui  est  présente  dans  un  sujet  ne  peut  y 

»  regarde,  sans  que  la  matière  reçoive  l'essence  même  de  ce  dontr 
>  elle  reçoit  la  forme.  »  {La  Source  de  la  Vie,  liv.  v,  p.  139,  trad.  de 
M.  Munk.) 

*  C'est  la  théorie  d'Arîstote  {De  la  Génération  et  de  la  Corruption, 
II,  2, 3).  —  *  Sur  Immixtion,  Voy.  le  tomel,  p.  244,  note  1.  —  »  Cette 

objection  est  empruntée  à  la  théorie  d'Aristote  sur  la  matière:  ri  U 
vl»},  9  u).îî,  TraOïîTixôv.  (De  la  Génération  et  de  la  Corruption,  I,  7.) 
n.  10 
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être  présente  sans  lui  communiqiuer  quelque  chose  d'elle- même.  [Voici  notre  réponse.] 
JX.  Il  faut  remarquer  que  les  expressions  :  telle  chose 

est  présente  à  telle  autre,  et  telle  chose  est  dcf,ns  telle 
flutre^  ont  plusieurs  sens.  Tantôt  une  clfose  en  rend  une 
autre  meilleure  ofi  pire  par  sa  présence,  eu  lui  faisa^f;  su})ir 

un  changement  :  c'est  ce  qu'on  voit  daps  les  corps,  surtout 
dans  ceux  des  êtres  viva^^ts.  Tantôt  une  c)ipse  en  rend  une 

autre  meilleure  ou  pire  s^ns  la  faire  pâtir  :  c'est  pe  qui  a 
lieu  pour  l'âme,  comme  ppus  l'avons  jiéjà  dit  [§  2].  Tantôt 
enffu,  p'pst  pomme  lorsqu'on  imprime  une  figure  à  un  mor- 

ceau de  cire  :  la  présence  de  la  figure  n'ajoute  rien  à  l'es- 
sence 4e  la  cire,  et  sa  destf uctipn  ne  lui  fait  rien  per4re  \ 

De  même ,  la  lumière  ne  change  pas  la  figure  de  l'objet 

«  L'fsxemple  dont  se  sert  ici  Plotîn  ̂   été  éclaire!  par  S.  Augustin 
dans  un  morceau  dont  nous  avons  déjà  cité  le  commencement  ci- 
dessus,  p.  125,  note  1  :  «:  Hae  omnes  mutationes  [animse],  si  non 
»  necessario  argumento  sunt  mori  animam,  nihil  quîdem  metuen- 
>  ddd  sunt  per  se  ipsae  separatim  ;  sed  ne  ratipni  nostrse  adversen- 
»  tur,  qua  dictum  est,  mut^to  su))jecto,  omne  quod  in  subjectp  est 
>  necessario  mutari,  videndum  est.  Sed  non  adversantur.  Nam  illud 
»  secuudum  hanc  mutationem  subjecti  dicitur,  per  quam  omnino 
^  mutare  cogitur  nomen.  Nam,  si  ex  aibo  ceranigrumcoiorem  ducat 
>  alicunde,  non  minus  cera  est,  et  si  ex  quadrata  rotundam  for- 
>  mam  sumat,  et  ex  molli  durescat,  Irigescatque  ex  calida;  at 
>  ista  in  subjecto  sunt,  et  cera  subjectum.  Mai^et  autem  cera  non 
:»  magis  minusve  cera,  quifm  illa  mu^entpr*  fote^t  igltur  aliqua 
>  mutatio  fieri  eorum  quœ  in  subjecto  sunt,  quum  ipsum  tamen 
»  juxta  id  quod  hoc  est  ac  dicitur  non  mutetur.  »  {De  immorta- 
litate  animœ,  5.)  Ce  passage  de  S.  Augustin  a  été  développé  lui- 
même  par  Descartes  dans  ses  Méditations  (II)  :  «  Prenons  par 

>  exemple  ce  morceau  de  cire;  il  vient  tout  fraîchement  d'être  tiré 
»  de  la  ruche....  Mais  voici  que  pendant  que  j^  parle  op  rapproche 
»  du  feu  ;  ce  qui  restait  de  sa  saveur  s*exbale,  1  odeur  s'évapof e ,  la 
j»  couleur  se  change,  sa  figure  §e  perd  «  sa  grandeur  augn^eqte,  il 

>  devient  liquide,  il  s'écjiaulTe,  à  peine  peut-on  le  manier,  et  quoi- 
>  que  Ton  frappe  dessus  il  ne  rendra  plus  auci^n  sqn.  ̂ a  même 
>  cire  demeure -t-eile  encore  après  ce  ctiangement?  Il  faut  avouer 
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qil'ellp  ̂ claire  de  ses  rayqns.  Une  pierre  refroidie  participe 
quelque  peu  de  la  nature  propre  à  la  chose  qui  la  refroidit  ; 

elle  n'en  reste  pas  moins  pierre.  Quelle  passioit  la  lumière 
fait-elle  subir  à  une  ligne,  à  ufie  surface^  ?  Peut-être  ̂ ira-tron 
q^edans  c^  cas  ]a  substance  corporelle  pâtit  ;  n^ais  copiaient 

peut-elle  pâtir  par  l'action  de  la  lumière?  Pâtir,  en  effet, 
c^  n'e^t  pas  jouir  de  la  présence  d'une  chose  ni  r0ceyoir  pne 
forme.  Les  miroirs  et  en  général  les  objets  diaphanes,  n^ 

pâtissant  point  par  l'effet  des  images  qui  s'y  peignent, 
offrent  un  exemple  heureui^  de  la  vérité  que  nous  énonçons 
ici.  En  effet,  les  qualités  sont  dans  la  matière  popme  dp 
simples  images,  et  }a  matière  elle-même  est  plus  impassible 

(encore  qu'un  miroir.  La  chaleur,  le  froid  se  produisent  en 
elle  sans  réchauffer  ni  la  refroidir:  car  l'éphauffement  et  }p 
refroi4issemept  consistent  en  ce  qu'une  qualité  du  sujet 
fait  place  à  une  autre.  (Remarquons  en  passant  qu'il  ne  se- 

rait pas  S£^n$  intérêt  d'examiner  si  le  froid  n'est  p£(S  simple- 
ment l'absence  de  la  chaleur'.]  En  entrant  dans  la  matière^ 

les  qualités  n'agissent  pour  la  plupart  les  unes  sur  les  autres 
que  lorsqu'elles  sont  contraires.  Quelle  action,  en  effet,  une 
odeur  pourrait-elle  exercer  sur  une  douce  saveur?  une 
couleur  sur  une  figure?  Cqpiment,  en  général,  ce  qui  ap- 

partient à  uq  genre  pourrait-il  ̂ gjr  sur  ce  qui  appartient  k 

un  autre?  C'est  ce  qui  montre  qu'une  qualité  peut  faire 
place  à  une  autre  dans  un  même  sujet,  ou  une  chose  être 

dans  une  autre,  sans  que  sa  présence  cause  aucune  modi- 
fication au  sujet  auquel  ou  dans  lequel  elle  est  présente. 

De  même  qu'une  chose  n'est  pas  altérée  par  la  première 
yenue,  de  même  ce  qui  pâtit  et  change  ne  reçoit  pas  de  mo^ 

dificaUon  passive  ni  de  changement  de  toute  espèce  d'objet. 

»  qu'elle  demeure  ;  personne  n*en  doute ,  personne  ne  juge  au- 
»  trement,  etc.  > 

*  Ce(  ei^emple  pst  emprunté  ̂   Afistptp,  De  la  GénératiQn,  J,  7. 
—  '  Ici  Plotîn  est  pleinement  d'accord  avec  la  physique  maderne. 
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Les  contraires  ne  pâtissent  que  par  l'action  des  contraires. 
Les  choses  qui  sont  simplement  différentes  n'amènent  pas 
de  changement  les  unes  dans  les  autres.  Quant  à  celles 

qui  n'ont  pas  de  contraires,  elles  ne  sauraient  évidemment 
pâtir  par  l'action  d'aucun  contraire.  Donc  ce  qui  pâtit  ne 
peut  être  matière  ;  ce  doit  être  un  composé  de  forme  et  de 

matière  ou  une  chose  multipleMttais  ce  qui  est  isolé,  sé- 
paré de  tout  le  reste,  tout  à  fait  simple,  doit  demeurer  im- 

passible à  l'égard  de  toutes  choses  et  rester  comme  une 
espèce  de  milieu  où  les  autres  choses  agissent  les  unes  sur 
les  autres.  De  même,  plusieurs  objets  peuvent  se  choquer 
dans  une  maison  sans  que  la  maison  pâtisse  elle-même  non 

plus  que  l'air  qui  s'y  trouve.  Ce  sont  donc  les  qualités  réu- 
nies dans  la  matière  qui  agissent  les  unes  sur  les  autres, 

autant  que  cela  est  dans  leur  nature.  Quant  à  la  matière 

elle-même,  elle  est  bien  plus  impassible  encore  que  ne  le 

sont  les  qualités  entre  elles,  quand  elles  se  trouvent  n'être 
pas  contraires. 

X.  Si  la  matière  pouvait  pâtir,  elle  devrait  garder  quelque 

chose  de  la  passion  qu'elle  éprouve,  soit  retenir  la  passion 
même,  soit  se  trouver  dans  un  état  différent  de  celui  qu'elle 
avait  avant  de  pâtir.  Hais,  quand  une  qualité  survient 

ainsi  après  une  autre  qualité,  ce  n'est  plus  la  matière  qui 
la  reçoit,  c'est  la  matière  déterminée  déjà  par  une  qualité. 
Si  la  qualité  s'évanouit  en  laissant  quelque  trace  d'elle- 
même  par  l'action  qu'elle  a  exercée,  le  sujet  s'altérera  en- 

core plus  ;  en  procédant  de  cette  manière,  il  sera  toute 
autre  chose  que  la  matière  pure,  il  sera  quelque  chose  de 

multiple  par  ses  formes  et  par  ses  manières  d'être.  Ce  ne 
sera  donc  plus  le  commun  réceptacle  de  toutes  choses, 

puisqu'il  aura  en  lui-même  un  obstacle  à  beaucoup  des 
choses  qui  pourraient  lui  survenir  ;  la  matière  ne  subsis- 

*  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  %xi; 
U  h  p.  LXI* 
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tera  plus  en  lui,  ne  sera  plus  incorruptible.  Or,  s'il  faut 
admettre  que  la  matière  reste  toujours  ce  qu'elle  était  dès 
Foriginej  c'est-à-dire  matière,  soutenir  qu'elle  est  altérée, 
c'est  ne  plus  conserver  la  matière  même.  D'ailleurs,  si  tout 
ce  qui  est  altéré  doit  rester  immuable  dans  son  espèce  et 

n'être  altéré  que  dans  ses  accidents  sans  l'être  en  soi-même, 
en  un  mot,  si  ce  qui  est  altéré  doit  être  permanent,  et  si  ce 

qui  est  permanent  n'est  pas  ce  qui  pâtit,  de  deux  choses 
l'une  :  ou  la  matière  est  altérée  et  s'écarte  de  sa  nature,  ou 
bien  elle  ne  s'écarte  pas  de  sa  nature  et  elle  n'est  pas  alté- 

rée. Si  l'on  dit  que  la  matière  est  altérée,  mais  non  en  tant 
que  matière,  d'abord  on  ne  saura  dire  en  quoi  elle  est  alté- 

rée ,  ensuite  on  sera  par  cela  même  obligé  d'avouer  qu'elle 
n'est  pas  altérée.  En  effet,  de  même  que  les  autres  choses, 
qui  sont  des  formes,  ne  peuvent  être  altérées  dans  leur 

essence,  parce  que  c'est  cette  inaltérabilité  même  qui  cons- 
titue leur  essence  ;  de  même,  l'essence  de  la  matière  étant 

d'être  en  tant  que  matière,  elle  ne  peut  être  altérée  en  tant 
que  matière,  et  elle  est  nécessairement  permanente  sous  ce 
rapport.  Donc,  si  la  forme  est  inaltérable,  la  matière  doit 
être  également  inaltérable. 

XI.  C'était  sans  doute  la  pensée  que  Platon  avait  pré- 
sente à  l'esprit  quand  il  a  dit  avec  justesse  :  «  Ces  imitations 

des  êtres  éternels  qui  entrent  dans  la  matière  et  qui  en  sor- 

tent ^  )>  Ce  n'est  pas  sans  raison  qu'il  a  employé  ces  expres- 
sions entrer  y  sortir;  il  a  voulu  que  nous  examinassions 

avec  attention  comment  s'opère  la  participation  de  la 
matière  aux  idées.  Quand  Platon  cherche  ainsi  à  établir 
comment  la  matière  participe  aux  idées,  il  a  pour  but  de 
faire  voir,  non  de  quelle  manière  les  idées  entrent  dans  la 

matière,  ainsi  que  beaucoup  l'ont  cru  aVant  nous,  mais  de 
quelle  manière  elles  y  sont.  Sans  doute,  il  semble  étonnant 

que  la  matière  reste  impassible  à  l'égard  des  idées  qui  y  sont 

*■  Voy.  Platon,  Timée,  p.  50;  trad.  de  M.  H.  Martin,  p.  136. 
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[Présentes,  tandis  que  les  choses  qui  entrent  en  elle  pâtissent 

les  Unes  par  l'action  des  autres.  11  faut  admettre  cependant 
qile  les  choses  c[Ui  entrent  dans  la  nlatièrë  en  expulsetit 

les  précédentes,  et  que  c'est  le  composé  seul  qui  pâtit  ;  en- 
core n'est-ce  pas  toutfe  espèce  de  comt)osé  qui  pâtit,  hiais 

celui  qui  a  besoin  de  la  chose  introduite  ou  expulsée,  qui 
est  défectueux  dans  sa  constitution  par  son  absetice  et 

complet  par  sa  présence.  Quant  à  la  matière,  l'introduction 
de  quelque  chose  que  ce  soit  n'ajoute  rien  à  sa  tlature  : 
elle  ne  devient  pas  ce  qu'elle  est  pat*  la  préseiice  de  cette 
chose,  elle  ne  perd  rien  par  son  absence  ;  elle  reiste  ce 

qu'elle  était  dès  l'origine.  Être  orné  est  chose  utile  à  l'objet 
qui  a  besoin  d'ordre  et  d'ornement  ;  il  peut  recevoir  cet  or- 

nement saiis  être  altéré  quand  il  iie  fait  qtie  le  revêtir  en 
qiielqUe  sorte.  Mais,  si  cet  ornement  pénètre  en  lui  comme 

Une  Chose  qui  fasse  partie  de  son  essence,  il  ne  peut  le  re- 

cevoir alors  sans  être  altéré,  sans  cesser  d'être  ce  qii'il  était 
auparavant,  d'être  laid  par  exemple,  sans  changer  par  le  fait 
même,  sans  devenir,  par  exemple,  beau  de  laid  qu'il  était. 
Donc  si  la  matière  de  laide  devient  belle,  elle  cesse  d'être  ce 
qu'elle  était  auparavant,  savoir,  d'être  laide,  en  sorte  qu'en 
étant  brhéé  elle  perd  son  èssehce,  d'autant  plus  qu'elle 
n'est  pas  laide  par  accident.  Étant  assez  laide  pour  être  la 
laideur  même,  elle  ne  saurait  participer  de  la  beauté  ;  étant 

a&sëÉ  mauvaise  pour  être  le  mal  même,  elle  ne  saurait  par- 
ticipet  du  biéh.  Donc  la  matière  participe  aux  idées  sans 

pâtir;  par  conséquent,  cette  participation  doit  s'opérer 
d'une  autre  façon,  consister,  par  exemple,  dans  Vappa- 
fente  [olov  ̂ozeïn)  ̂   Ce  mode  de  participation  résout  la  ques- 

*  CeUe  expression  elliptique  Vapparence  s'explique  par  une  phrase 
du  s  12  :  ficXV  syjt  ethi^tv  «  vnôBeffiÇy  «ç  olov  te  zriç  ànoLQzioiç  nai  rifiç 

oîov  ei^ùiXuv  ov  rrupôincùv  doxoûcnic  7raj0ou(rtaç,  «  La  proposition  dePla- 

»  ton  signifle  que  la  matière  est  impassible  et  qu'i^  y  a  en  ellepré- 
»  sence  apparente  d'images  qui  n*y  sont  pas  réellement  présentes.  » 
Voy.  aussi  §  13.  La  même  idée  se  trouve  dans  le  Timée,  p.  50  : 
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tion  que  nous  nous  sommés  posée  :  il  tïous  fait  com- 
prendre comment,  tout  en  étant  mauvaise,  h  matière  peut 

aspirer  au  Bien  sans  cesser  par  sa  participation  au  Bien 

d'être  ce  qu'elle  était.  En  eflfet,  si  cette  participation  s'o- 
père de  telle  sorte  que  la  matière  reste  sans  altération, 

comià'ë  ïious  le  disons,  qu'eRe  continue  toujours  d'être  ce 
qu'elle  est,  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'étonner  qu'elle  puisse, 
tout  en  étant  mauvaise,  participer  au  Bien  ;  elle  ne  s'écarte 
pas  de  sa  manière  d'être.  D'un  côté,  comme  il  est  néces- 

saire qu'elle  participe,  elle  participe  tant  qu'elle  dure  ;  de 
l'autre,  comme  elle  continue  d'être  ce  qu'elle  est,  en  vertu 
du  mode  de  participation  qui  lui  laisse  son  essence,  elle  ne 
subît  aucune  alf ératiott  de  la  part  du  principe  qui  lui  donne 
quelque  chose  ;  elfe  reste  toujours  aussi  mauvaise  parce  que 
son  essence  subsiste  toujours.  Si  elle  participait  réellement 
au  Bien,  sïelle  était  réellement  modifiée  par  lui,  elle  ne  serait 
plus  hiauvaise  par  sa  nature.  Donc,  quand  on  affirrhe  que 
la  matière  est  mauvaise,  on  dit  la  vérité  si  Fon  eAtend  par 

là  qu'elle  est  impassible  à  l'égard  du  Bien  ;  or,  cela  revient 
à  admettre  qu'elle  est  complètement  impassible. 

XII.  Pénétré  de  la  même  pensée,  persuadé  que,  ̂ ar  la' 
participation ,  la  ihatière  ne  reçoit  pas  la  forme  et  l'espèce,' 
comme  le  ferait  un  sujet  qui  constituerait  un  composé  de 

choses  intimement  unies  par  leur  traînsfortn'atîon,  leur 
mixtion' et  leurs  passions  communes,  Platon,  pour  démon- 

trer qu'il  n'en  est  pas  ainsi  et  que  la  matière  reste  impas- 
sible tout  en  recevant  les  formes,  a  trouvé  un  exemple 

parfaitement  bien  Choisi  d'une  participation  opérée  sans 

fMvérat  9i  ̂ e'  êxiiva  âXXorc  iXkùïov  :  «  c'est  à  cause  de  ces  objets 
>  [qui  y  entrent  et  qui  en  sortent]  que  la  matière  paraît  êPre 

»  tantôt  d'une  manière,  tantôt  d*une  autre,  »  Sur  la  manière  dont 
s'opère  iâ  pahidpation  de  la  matière  aux  idées ,  on  peut  encore 
consulter  Proclus  [Commentaire  sur  le  Parménide^  t.  V,  p.  72-75, 
éd.  Cousin).  Voy.  les  Éclaircissements  sur  ce  livre  vi,  à  la  fin  du 
volume.  * 
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passion*.  Si  Ton  cherchait  un  exemple  d'un  autre  genre, 
il  serait  fort  difficile  de  faire  comprendre  comment  le  sujet 
peut  rester  le  même  quand  les  formes  y  sont  présentes.  En 

cherchant  à  atteindre  le  but  qu'il  poursuivait,  Platon  a  sou- 
levé beaucoup  de  questions  ;  il  s'est  en  outre  appliqué  à  faire 

voir  que  les  objets  sensibles  sont  vides  de  réalité  et  que 

l'apparence  occupe  en  eux  une  large  place*.  En  ̂ LW^nçsint 
que  c'est  parles  figures  qu'elle  revêtque  la  matière  fait  pâtir 
les  corps  animés,  sans  éprouver  elle-même  aucune  de  ces 
passions,  Platon  nous  montre  sa  permanence  et  son  iden- 

tité ;  il  veut  nous  faire  conclure  de  là  que  la  matière  ne  su- 
bit ni  passion  ni  altération  en  revêtant  ces  figures.  En  effet, 

dans  les  corps  qui  prennent  successivement  différentes 

figures,  on  peut,  en  se  fondant  sur  l'analogie,  appeler  alté- 
*  ration  le  changement  de  figures  ;  mais,  puisque  la  matière 

n'a  ni  figure  ni  étendue',  comment  pourrait-on,  même  par 
analogie,  appeler  altération  la  présence  d'une  figure?  Veut- 
on  avoir  une  règle  sûre,  ne  pas  se  tromper  dans  son  lan- 

gage? on  n'a  qu'à  dire  que  le  sujet  ne  possède  rien  de  la 
manière  dont  on  croit  qu'il  possède.  Comment  donc  pos- 
sède-t-il  les  choses  qu'il  a  en  lui,  si  ce  n'est  pas  comme 
figure?  La  proposition  de  Platon  signifie  que  la  matière  est 

impassible  et  qu'il  y  a  en  elle  présence  apparente  d'images 
qui  n'y  sont  pas  réellement  présentes. 

Mais  il  est  encore  nécessaire  d'insister  préalablement  sur 

*■  «  Ceux  qui  entreprennent  d'imprimer  certaines  figures  sur  des 
»  substances  molles  se  gardent  bien  de  leur  laisser  auparavant 
»  quelque  forme  apparente,  mais  ont  grand  soin  de  commencer 

>  par  les  polir  autant  qu'il  est  possible.  Il  couYient  donc  également 
»  que  cette  chose,  pour  bien  recevoir  dans  toute  son  étendue  les 
»  images  des  êtres  éternels,  soit  par  sa  nature  en  dehors  de  toutes 
»  les  formes.  »  (Platon,    Timée,  p.  51;  trad.  de  M.  H.  Martin,p.  136.) 
—  *  TÔ  5  iv  Toîç  ahOifiTOÎç  x2vov  rnç  Otto  ara  veuç  xat  rtiV  x^pot^^  toO  ecxô- 
Toç  ovffav  TToX^ïjv.  Voy.  ci-dessus  p.  150,  note  1.  —  *  Yoy.  Enn.  Il, 
liv,  IV,  S*ll;t.  I,  p.  211. 
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rimpassibilité  de  la  matière  :  car  on  pourrait  être  conduit 
par  remploi  des  termes  usuels  à  supposer,  mais  à  tort, 

que  la  matière  pâtit.  C'est  ainsi,  dit  Platon,  que  Ton  conçoit 
la  matière  comme  enflammée,  mouillée,  etc.,  comme 
recevant  les  formes  de  Tair  et  de  Teau  ̂   En  ajoutant  que 

«  la  matière  reçoit  les  formes  de  Fair  et  de  l'eau  » ,  Platon 
modifie  cette  affirmation  que  «  la  matière  est  enflammée  et 

mouillée,  »  et  il  montre  qu'en  recevant  les  formes  elle  n'a 
cependant  pas  de  forme  elle-même,  que  les  formes  ne  font 

qu'entrer  en  elle.  Celte  expression  :  la  matière  est  en~ 
flammée,  ne  doit  pas  être  prise  dans  le  sens  propre  ;  elle 
signifie  seulement  que  la  matière  devient  feu.  Or,  devenir 

feu  n'est  pas  la  même  chose  qu'être  enflammé  :  être  en- 
flammé ne  peut  arriver  qu'à  ce  qui  est  différent  du  feu,  à 

*  c  Le  feu  parait  toujours  être  une  partie  enilainraée  de  la  ma* 
»  tière,  Teau  une  partie  mouillée,  et  de  même  pour  la  terre  et  l'air 
»  lorsque  ce  réceptacle  en  reçoit  les  images.  »  (Platon,  Timée,  p.  61; 
trad.  de  M.  H.  Martin,  p.  139.)  M.  Steinhart  cite  ce  passage  de  Plotin 
comme  un  exemple  de  la  sagacité  avec  laquelle  notre  auteur  inter- 

prète souvent  Platon  :  c  In  ipsa  materise  notione  deflnienda  Plato- 
1  nem  smpe  subtilissime  explicat,  etc.  >  {Meletemata  plotiniana, 
p.  21.)  Nous  ferons  remarquer  en  outre  que  S.  Augustin  applique 

à  un  passage  bien  connu  de  la  Genèse  la  même  méthode  d'in- 
terprétation que  Plotin  applique  ici  au  Timée  de  Platon  :  c  In- 

»  formis  ergo  illa  materia^  quam  de  nihilo  Deus  fecit,  appellata  est 
»  primo  cçBlum  et  terray  et  dictum  est  :  c  In  princîpio  fecit  Deus 
»  cœlum  et  terram,  >  non  quia  Jam  hoc  erat,  sed  quia  hoc  esse  po- 
>  terat  :  nam  et  cœlum  scribitur  postea  factum...  Hanc  autem  adhuc 
>  informem  materiam  etiam  terram  invisibilem  atque  incompo- 
>  sitam  voluit  appellare,  quia  inter  omnia  elementa  mundi  terra 

»  videtur  minus  speciosa  quam  cetera  :  invisibilem  autem-  dixit, 
>  propter  obscuritatem ,  et  incompositam  propter  informitatem. 
>  Eamdem  ipsam  materiam  etiam  aquam  appellavit,  super  quam 
>  ferebatur  SpiritusDei,  sicut  superfertur  rébus  fabricandis  voluntas 
»  artiûcis,...  sedsub  his  omnibus  nominibus  materia  erat  invisa  et 
>  informis,  de  qua  Deus  condidit  mundum.  >  {De  Genesi  contra 
>  Manichœos,  1,  7.) 
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ce  qui  pâtît  ;  ce  qui  est  soi-même  une  partie  du  feu  lïe  sali- 
rait être  enflammé.  Soutenir  le  contraire,  ce  serait  pré- 

tendre que  Tâirain  a  de  lui-nïême  formé  une  statue,  ou 

que  le  feu  s'est  répandu  de  lui-même  dans  la  riiatîèi*e  e<  Ta 
enflammée.  Teut-on  qu'une  raison  [séminale]  se  soit  apfprol- 
chée  de  la  matière?  Commeïït  cette  raîsott  Fauraît-èllé 

enflammée?  Teut-on  qu'uiïe  figure  se  soit  unie  à  la  ma- 
tière*? Mais,  ce  qui  est  enflammé  est  évideùiùiênt  déjà 

composé  de  deux  choses  [d'une  matière  et  d'une  figiïre],  et 
ces  deux  choses  en  forment  une  seule.  Quoique  ces  deux 
chases  en  forment  une  seule,  elles  ne  se  font  point  pâtir 

l'une  l'autre;  elles  agissent  seulement  sûr  d'autres.  ï)ans 
ce  cas  agissent-elles  ensemble?  Non  :  seuïemenft  l'Orie  efti- 
pêche  l'autre  de  fuir  la  forme.  —  lHaîs,  [dira-t-on],  quand  le 
corps  est  divisé,  comment  la  matière  peut-elle  n'être  pas 
divisée  aussi?  Comment,  lorsque  le  composé  [de  forme  et  de 

matière]  pâtît  parce  qu'il  est  divisé,  la  matière  ne  partage- 
t-elle  pas  cette  passion?  —  S'il  en  est  ainsi,  rien  n'empêche 
de  prétendre  aussi  que  la  matière  est  détruite  et  de  dire  : 

Pourquoi,  puisque  le  corps  estdétruit,  la  matière  ne  serait- 
elle  pas  aussi  détruite?  Ce  qui  pâtit  et  se  divise  doit  être  une 

quantité,  une  grandeur.  Ce  qui  n'est  pas  ùnè  grandeui^  né 
peut  éprouver  les  mêmes  modifications  qu'une  grandeur  ; 
ce  qui  n'est  pas  un  corps  ne  peut  pâtir  comme  un  corps. 
Donc  ceux  qui  regardent  la  matière  comme  susceptible  de 

pâth»  seraient  conduits  à  dire  qu'elle  est  uti  corps. 
XIII.  Hs  doivent  en  outre  expliquer  en'  qtteï  séhs  ils 

disent  que  la  matière  fuit  la  forme.  Comment  peut-efle  fuir 
les  pierres  et  les  choses  solides  qui  la  contiennent  ?  Car  on 
ne  saurait  dire  que  tantôt  elle  fuit  la  forme,  et  tantôt  ne  la 

fuit  pas.  Si  elle  la  fuit  par  sa  volonté,  pourquoi  ne  la  fuit* 
elle  pas  toujours?  Si  elle  demeure  [dans  la  forme]  par  néces- 

sité, il  n'est  pas  de  moment  où  elle  ne  soit  dans  quelque 

*  Nous  lisons  avec  M.  Kirchboff  :  i  d  ̂x^fia,  au  Heu  de  i  ecV^x^ftoc. 
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forme.  La  cause  pour  laquelle  la  matière  n'est  pas  toujours 
contenue  par  la  même  forme  ne  doit  pas  être  cherchée  dans 
la  rtiatière,  mais  dans  les  formes  que  reçoit  la  matière.  En 

quel  sens  doncdit-ort  que  la  matière  fuit  la  forme  T  Fuit<-elle 
la  forme  toujours  et  par  sa  tiature  ?  Cette  assertion  revient  k 

dire  que  la  matière,  ne  cessant  jamais  d'être  elle-même,  a 
la  forme  sans  Tavoir  jamais.  Sition,  on  ne  saurait  attacher 
à  cette  assertion  aUcun  sens  raisonnable.  La  matière,  dit 

Platon,  est  4(  la  nourrice,  le  réceptacle  de  la  génération*.  » 
Si  la  matière  est  la  nourrice  et  le  réceptacle  de  la  génération, 

elle  est  évidemment  autre  chose  que  celle-ci.  Il  n'y  a  que 
ce  qui  est  susceptible  d'être  altéré  qui  tombe  dans  le  do- 

maine de  la  génération.  Or,  comme  la  matière,  étant  la 
nourrice  et  le  réceptacle  de  la  génération,  existe  avant 
elle,  elle  existe  aussi  avant  toute  altération.  Donc  dire  que  la 

matière  est  la  nourrice  et  le  réceptacle  de  la  génération,  c'est 
la  conserver  impassible.  C'est  à  la  même  idée  que  se  ratta- 

chent encore  ces  assertions,  que  la  matière  est  ce  dans  quoi 

apparaissent  les  choses  engendrées  et  dont  elles  sortent  *, 
qiïélle  estlelieu[éternel],  h  place  [de  toute  générationy. 

En  appelant  avec  raison  la  matière  le  lieu  des  formes, 

Platon  n'attribue  aucune  passion  à  la  matière  ;  il  indique 
seulement  que  les  choses  se  passent  d'une  autre  manière. 
De  quelle  manière?  Puisque  la  matière  ne  peut  par  sa  na- 

ture être  aucun  des  êtres,  qu'elle  doit  fuir  l'essence  de  tous 
les  êtres,  en  être  complètement  différente  (car  les  raisons 

séminales  sont  des  êtres  véritables) ,  elle  garde  nécessaire- 
ment sa  nature  en  vertu  de  cette  différence  même.  Elle  doit 

donc  non-seulement  ne  pas  contenir  les  êtres,  mais  encore 

ne  pas  s'approprier  ce  qui  en  est  l'image  :  car  c'est  ainsi 

*  Voy,  Platon,  Timée,  p.  49.  —  >  Voy.  ci-dessUs  §  11,  p.  150, 
note  1.—  »  «  Enfin  il  y  aune  troisième  espèce,  celle  du  lieu  éternel, 
»  ne  pouvant  jamais  périr,  donnant  place  à  toutes  les  choses  qui 
»  reçoivent  la  naissance,  »  (Platon,  Timée,  p.  6â,) 
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qu'elle  est  complètement  différente  des  êtres.  Autrement , 
si  elle  s'appropriait  la  forme,  elle  changerait  avec  elle  et 
cesserait  ainsi  d'en  être  différente  ;  elle  ne  serait  plus  le  lieu 
de  toutes  choses,  elle  ne  serait  plus  le  réceptacle  de  rien, 
n  faut  cependant  que  la  matière  demeure  la  même  quand 

les  formes  y  entrent,  et  qu'elle  reste  impassible  quand  elles 
en  sortent,  afin  qu'il  y  ait  toujours  quelque  chose  qui  puisse 
entrer  en  elle  ou  en  sortir.  Comme  ce  qui  entre  en  elle  est 

un  simulacre,  il  en  résulte  que  c'est  une  chose  mensongère 
qui  entre  alors  dans  une  chose  mensongère.  Ce  qui  entre 

dans  la  matière  y  entrera-t-il  du  moins  d'une  manière  véri- 
table? Mais  comment  une  chose  peut-elle  être  reçue  vérita- 

blement par  une  autre  qui  ne  saurait  participer  en  aucune 

façon  à  la  réalité,  parce  qu'elle  est  elle-même  essentielle- 
ment mensongère  ? 

Ainsi,  la  matière  est  une  chose  niensongère  dans  laquelle 

les  simulacres  des  essences  entrent  d'une  façon  menson- 
gère, de  la  même  façon  que  nous  voyons  dans  un  miroir 

les  images  des  objets  qui  sont  à  la  portée  de  notre  vue^ 

Faites  disparaître  les  êtres  du  monde  sensible,  et  vous  n'a- 
percevrez plus  rien  des  choses  qui  frappent  ici-bas  votre 

regard.  Il  est  vrai  qu'ici-bas  le  miroir  est  lui-même  visible  ; 
c'est  qu'il  est  une  forme.  Mais  la  matière,  qui  remplit  dans 
le  monde  sensible  le  rôle  d'un  miroir ,  n'étant  pas  une 
forme,  échappe  à  la  vue  ;  sinon,  elle  devrait  être  visible  par 

elle-même.  Il  lui  arrive  la  même  chose  qu'à  Fair  qui  reste 
caché  même  quand  il  est  pénétré  par  la  lumière,  puisque 

avant  d'en  être  pénétré  il  n'était  pas  visible.  Nous  ne 
croyons  pas  que  les  choses  qui  apparaissent  dans  un  mi- 

roir existent  réellement,  parce  qu'elles  passent,  tandis  que 
le  miroir  demeure  et  frappe  nos  regards.  Au  contraire,  la 

matière  est  invisible,  qu'elle  contienne  ou  qu'elle  ne  con- 
tienne pas  de  formes.  Mais,  supposons  un  moment  qu'il  en 

*  Pour  la  théorie  de  Platon  sur  les  miroirs,  Voy.  le  Tim4e,  p.  46. 
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soit  autrement,  que  les  images  qui  remplissent  un  miroir 
ne  soient  pas  passagères  et  que  le  miroir  reste  invisible  : 
évidemment  dans  ce  cas  nous  croirions  que  les  choses 

qu'il  nous  présente  existent  réellement.  S'il  y  a  donc  quel- 
que chose  dans  un  miroir,  cette  chose  est  ce  que  sont 

les  formes  sensibles  dans  la  matière.  Si  dans  un  miroir  il 

n'y  a  qu'apparence,  nous  devons  également  admettre  qu'il 
n'y  a  qu'apparence  dans  la  matière,  en  reconnaissant  que 
cette  apparence  est  la  cause  de  l'existence  des  êtres,  exis- 

tence à  laquelle  participent  toujours  réellement  les  choses 
qui  existent,  et  à  laquelle  ne  participent  pas  réellement 

celles  qui  n'existent  pas  véritablement  :  car  elles  ne  sau- 
raient être  dans  l'état  où  elles  seraient  si  elles  existaient 

sans  que  l'Être  en  soi  existât  lui-même. 
XIY.  Quoi  !  rien  ne  subsisterait-il  [dans  le  monde  sen- 

sible] si  la  matière  n'existait  pas?  Rien  ̂   C'est  comme  pour 
un  miroir  :  enlevez-le,  les  images  s'évanouissent.  En  effet,  ce 
qui  est  par  sa  nature  destiné  à  exister  dans  une  autre  chose 
ne  saurait  exister  sans  cette  chose  ;  or,  la  nature  de  toute 

image  est  d'exister  en  une  autre  chose.  Si  l'image  était  une 
émanation  des  causes  mêmes,  elle  pourrait  subsister  sans 
être  en  une  autre  chose  ;  mais,  comme  ces  causes  demeu- 

rent en  elles-mêmes,  pour  que  leur  image  se  reflète  ail- 

leurs, il  faut  qu'il  y  ait  une  autre  chose  destinée  à  servir  de 
lieu  à  ce  qui  n'y  entre  pas  réellement  ;  une  chose,  dis-je, 
qui  par  sa  présence,  son  audace,  ses  sollicitations  et  son 
indigence,  obtienne  de  force  en  quelque  sorte,  mais  qui  soit 

trompée  parce  qu'elle  n'obtient  rien  réellement  ;  de  sorte 
qu'elle  conserve  son  indigence  et  qu'elle  continue  de  solli- 

'  FIcin  ajoute  à  la  traduction  du  texte  prœter  entia,  sans  doute 
pour  expliquer  la  pensée  de  Plotin ,  qu'on  peut  formuler  ainsi  :  Si 
la  matière,  qui  remplit  ici-bas  le  rôie  d'un  miroir,  cessait  d'exister, 
il  n'y  aurait  plus  que  les  êtres  inteillgiblés  ;  les  êtres  sensibles,  qui 
sont  les  images  des  premiers ,  disparaîtraient  avec  la  matière  qui 
leur  sert  de  substance. 
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pit(çr^  Dè9  que  Penia  [la  Pauvreté]  existe,  elle  demande 

sans  cesse,  comqoe  le  raconte  un  mythe'  ;  cela  montre  assez 
qu'elle  est  naturellement  dénuée  de  tout  bien.  Elle  ne  de- 

mande pas  à  obtenir  tout  ce  que  possède  celui  qui  lui  donne  ; 

il  lui  suffît  d'en  ̂ voir  quelque  chose,  en  sorte  que  nous 
yoyons  par  là  pom))ien  les  simulacres  qui  apparaissent  dans 
la  matière  sont  différents  des  êtres  véritables.  Le  nom  même 

de  PemUf  qu'on  donne  à  la  matière,  indique  qu'elle  est  in- 
satiable. Si  l'on  dit  qu'elle  s'unit  à  Poros  [l'Abondance],  cela 

ne  signillp  pas  qu'elle  s'unit  avec  l'Être  ou  avec  la  Plénitude, 
mais  avec  une  œuvre  (l'un  artifice  admirable ,  c'est-à-dire 
avep  une  chose  qui  n'est  qu'une  spécieuse  apparence  ̂  

Il  est  impossible  en  effet  que  ce  qui  est  en  dehors  de  l'être 
en  soit  complètement  privé  :  car  la  nature  de  l'être  est  de 
produire  les  êtres.  D'un  autre  côté,  le  non-être  absolu  ne 
peut  se  mêler  à  Têtre.  U  en  résulte  une  chose  étonnante  : 

c'est  que  la  matière  participe  à  l'être  sans  y  participer  réelle- 
ment, et  qu'elle  en  obtient  quelque  chose  en  s'en  approchant, 

quoique  par  sa  nature  elle  ne  puisse  s'unir  avec  lui.  Elle 
retlète  donc  ce  qu'elle  reçoit  d'une  nature  étrangère  à  la 
sienne,  comme  l'écho  renvoie  le  son,  dans  les  lieux  unis  et 

polis  ;  c'est  ainsi  que  les  choses  qui  ne  demeurent  pas  dans 
la  matière  paraissent  y  résider  et  en  venir. 

§1  la  matière  participait  à  l'existence  des  êtres  véritables 
et  les  recevait  d^^&  son  sein  comme  on  pourrait  le  penser, 
ce  qui  entre  en  elle  la  pénétrerait  profondément  ;  mais  on 

voit  fort  bien  qu'elle  n'en  est  pas  pénétrée,  qu'elle  est  res- 
tée sans  en  rien  recevoir,  qu'elle  en  a  au  contraire  arrêté 

h  procession  {npôcSoç),  comnie  l'écho  arrêtp  et  renvoie  le 
son,  qu'elle  est  seulement  le  réceptacle  des  choses  qui  en- 

trent e^  e|le  pt  qui  s'y  mêlent.  Tou|;  se  passe  ici  copune 

*  Voy.  Enn.  II,  liv.  vni,  S 14  ;  t.  I,  p.  137.  —  ?  Foy.  l^  livre  pré- 
cédent, S  9,  p.  122.  —  »  C'est  une  allusion  au  mythe  de  Pandore,  tel 

que  l'entend  Plotin.  Voy.  EnnAW,  liv.  ui,  §  U. 
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idaQS  le  cas  où  des  personnes,  voulant  allumer  du  feu  aux 
rayqns  du  soleil»  placent  devant  ces  rayons  des  vases  polis 

et  lies  remplissent  d'eau  pour  que  la  flamme,  arrêtée  par 
les  obstacles  qu'elle  rencontre  intérieurement,  ne  puisse 
pénétrer  et  se  concentre  au  dehors  ̂   C'est  ̂ nsi  que  lama* 
tiëre  devient  la  cause  de  la  génération  ;  c'est  ainsi  que  se 
comportent  les  choses  qui  subsistant  en  elle. 

ÎY.  Les  ohjets  qui  concentrei^t  les  rayons  du  soleil,  re- 

cevant du  feu  sensible  ce  qui  s'enflamme  à  leur  foyer,  sont 
eux-mêmes  visibles.  Jls  apparaissent,  parce  que  les  images 

qpi  se  forment  sont  autour  et  auprès  d'eux,  qu'elles  se  tou- 
chent, et  enfin  qu'il  y  a  dei)x  limites  dans  ces  objets.  Vais, 

quand  la  raison  [séminale]  est  dans  la  piatière ,  elle  lui 

^st  extérieure  d'une  tout  autre  manière  :  c'est  qu'elle  a  une 
nature  différente.  Il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  y  ait  ici 
deux  limites  :  la  matière  et  la  raison  sont  étrangères  l'une  à 

^'autre  par  la  différence  d'essence  et  l'opposition  de  nature 
q\x\  rpnd  leur  mélange  impossible.  La  cause  qui  fait  que 

phaciine  demeure  en  elle-même,  c'e^t  que  ce  qui  entre  dans 
l^  n^atière  ne  la  possède  pas,  non  plus  que  [a  matière  ne 

possède  ce  qui  entre  en  elle.  C'est  ainsi  que  l'opinion  et  l'i- 
ipaginalion  ne  se  mêlent  pas  dans  notre  âme  %  que  chacune 

d'elles  reste  ce  qu'elle  est,  san^  rien  entraîner  ni  rien  lais- 
ser, parce  qu'il  n'y  a  pas  là  de  mixtion.  Ces  puissances  sont 

extérieures  l'une  à  l'autre,  non  qu'elles  soient  juxta-posées, 
mais  parce  qu'elles  ont  entre  elles  une  difl^érence  qui  est 
saisie  par  la  raison  au  lieu  de  l'être  par  la  vue.  Ici  l'imagi- 

nation est  une  espèce  de  fantôme  (quoique  l'âme  elle-même 

t  <  Orben^  yi^reum  plénum  ̂ qu^  si  tepueris  in  sq|p,  de  iumine 
»  quod  ab  aqifa  refulget,  ignis  accenditur,  ̂ tiam  jn  durissimo  fri- 
t  gcire.  Num  etiam  in  aQua  igqem  eçse  credendum  est?  ̂ tqui  de 
^  sole  ignis  ne  sestatc  quidem  accepdi  potest.  »  (Lactance,  De  ira 

jJieif  X,  S  19.)  —  '  Sur  rppinion  et  l'Imagin^Uof),  foy.  ci-dessus, 
S  4,  p.  134. 
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ne  soit  pas  un  fantôme,  qu'elle  paraisse  faire  et  qu'elle  fasse 
en  effet  beaucoup  d'actes  comme  elle  veut)  ;  l'imagination, 
dis-je,  est  alors  avec  Tâme  à  peu  près  dans  le  même  rap- 

port que  la  forme  avec  la  matière.  Cependant,  elle  ne  cache 

point  l'âme,  qui  l'écarté  souvent  par  ses  opérations  ;  jamais 
elle  ne  saurait  la  cacher  tout  à  fait,  lors  même  qu'elle  la  pé- 

nétrerait tout  entière  et  qu'elle  paraîtrait  la  voiler  complè- 
tement. En  effet,  l'âme  renferme  en  elle-même  des  opéra- 

tions et  des  raisons  contraires  [à  l'imagination],  par 
lesquelles  elle  écarte  les  fantômes  qui  viennent  l'assiéger  ̂  
Mais  la  matière,  étant  infiniment  plus  faible  que  Tâme,  n'a 
absolument  rien  des  êtres,  soit  de  vrai,  soit  de  faux,  qui 

lui  appartienne  en  propre.  Elle  n'a  rien  qui  puisse  la  faire 
apparaître  elle-même,  elle  est  le  dénùment  absolu  de  toutes 
choses.  Elle  est  seulement  pour  les  autres  choses  une  came 

d'apparence  (ahioc  zov  cpo/veo-eat)  ;  mais  elle  ne  saurait  dire  : 
Je  suis  ici  ou  là.  Si  une  raison  profonde  parvient  à  découvrir 
la  matière  en  partant  des  autres  êtres  %  elle  affirme  que  la 
matière  est  une  chose  complètement  abandonnée  des  êtres 
véritables  ;  mais  comme  les  choses  postérieures  aux  êtres 
véritables  paraissent  elles-mêmes  être,  la  matière  est  en 
quelque  sorte  étendue  en  toutes  ces  choses,  semble  a  la  fois 
les  suivre  et  ne  pas  les  suivre. 

XVI.  La  raison  [séminale],  en  s'approchant  de  la  matière 

et  lui  donnant  l'extension  qu'elle'^a  voulu,  en  a  fait  une 

*  Voy.  ci-dessus,  §  5,  p.  136,  et  S  6,  p.  142.  —  >  Selon  Plotîn,  la 

matière  n'est  conçue  que  par  une  espèce  d'abstraction  qu'il  nomme 
raisonnement  bâtard  {Enn.  II,  liv.  iv,  §  10;  t.  I,  p.  208).  Saint  Au- 

gustin dit  dans  le  même  sens  :  <  Ut  quum  in  ea  [materia]  quaerit 
>  cogitatio  quid  sensus  attingat,  et  dicit  sibi  :  Non  est  inteiligibilis 
>  forma  sicut  vita,  sicut  justitia,  quia  materies  est  corporum  ;  neque 
>  sensibilis,  quoniam  quod  videatur  et  quod  sentiatur  in  in?isibiii  et 
»  incomposita  non  est  ;  dum  sibi  haec  dicit  humana  cogitatio,  conetur 
»  eam  yel  nosse  ignorando,  vel  ignorare  noscendo.  »  (Confessiones, 
XII,  5.) 
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grandeur^  ;  elle  a  tiré  d'elle-même  la  grandeur  pour  la 
donner  à  la  matière»  qui  ne  la  possédait  pas  el  qui  n'est  pas 
pour  cela  devenue  grande  ;  sinon,  la  grandeur  qui  se  trou- 

verait en  elle  serait  la  grandeur  même.  Si  on  ôte  à  la  ma- 

tière la  forme,  le  sujet  qui  reste  alors  n'est  plus  et  ne  parait 
plus  grand  [puisque  la  grandeur  fait  partie  de  k  forme] .  Si  ce 
qui  est  produit  dans  la  matière  est  une  certaine  grandeur, 
un  homme,  par  exemple,  ou  un  cheval,  la  grandeur  propre 
au  cheval  disparait  avec  la  forme  même  du  cheval  *•  Si  Ton 

dit  qu'un  cheval  ne  peut  se  produire  que  dans  une  masse 
d'une  grandeur  déterminée,  et  que  cette  grandeur  demeure 
[quand  la  forme  du  Achevai  disparail],  nous  répondrons  que 

ce  n'est  pas  la  grandeur  propre  au  cheval  qui  demeure 
alors,  mais  la  grandeur  de  la  masse.  Et  encore,  si  cette 
masse  est  du  feu  ou  de  la  terre,  quand  la  forme  du  feu  ou 
celle  de  la  terre  disparait,  la  grandeur  du  feu  ou  celle  de  la 
terre  disparaît  en  même  temps.  La  matière  ne  possède  donc 
ni  la  figure  ni  la  quantité;  autrement,  de  feu  elle  ne  de- 

viendrait pas  autre  chose,  mais,  dcmeu;*ant  feu,  elle  ne 

deviendrait  }din\^\s  feu\  Maintenant  qu'elle  paraîlêtre  de- 
venue aussi  grande  que  cet  univers,  si  le  ciel<était  anéanti 

avec  toutcequ'il  contient,  toutequanlilé  disparaîtrait  de  la 
matière  en  même  temps  S  et  avec  la  quantité  s'évanouiraient 

*  On  trouve  la  même  théorie  dans  Ibn-Gebirol  :  «  La  totalité  de 
»  la  forme  se  répand  dans  la  totalité  de  la  substance  de  la  matière 
»  et  pénètre  dans  toutes  ses  parties.  Elle  Ressemble  à  la  lumière 
»  qui  se  plonge  dans  la  totalité  de  la  substapce  du  corps  dans  lequel 

»  elle  pénètre  et  à  la  quantité  qui  s'étend  dans  la  substance  qu'elle 
>  pénètre.  »  (La  Source  de  la  Vie,  liv.  IV,  p.  79,  trad,  de  M.  Munk.) 
—  >  Voy,  Enn.  II,  li?.  iv,  §  9-12^  1. 1,  p.  207-215.  —  »  Voy.  ci- des- 

sus, S  12,  p.  153.  —  *  En  d'autres  termes,  l'espace  est  né  en 
même  temps  que  les  choses  qu'il  contient.  On  trouve  la  même 
pensée^lans  S.  Augustin  :  «  Quomodo  fecisli,  Deus,  cœlum  et  ter- 
>  ram  ?  Non  utique  in  cœlo  neque  in  terra  fecisii  cœlum  et  lerram, 
»  neque  in  aère  aut  in  aquis,  quoniam  et  hsec  pertinent  ad  cœlum 
y>  et  terram  ;  neque  in  universo  mundo  lecisti  universum  mundum, 
II.  11 
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aussi  les  autres  qualités  qui  en  sont  inséparables.  La  mar 

tière  resterait  ainsi  ce  qu'elle  était  primitivement  par  elle- 
même  :  elle  ne  garderait  rien  des  choses  qui  existent  en 
elle^  En  effet,  les  objets  qui  sont  susceptibles  de  pâtir  par 

la  présence  d'objets  contraires  peuvent,  quand  ceux*ci 
s'éloignent,  en  garder  quelque  trace  ;  mais  ce  qui  est  im- 

passible ne  retient  rien  :  par  exemple,  Tair  pénétré  par  la 

lumière  n'en  garde  rien  quand  celle-ci  disparaît*.  Si  l'on 
s'étonne  que  ce  qui  n'a  pas  de  grandeur  puisse  devenir 
grand,  nous  demanderons  à  notre  tour  comment  ce  qui  n*a 
pas  dé  chaleur  peut  devenir  chaud.  En  effet,  autre  chose  est 

pour  la  matière  d'être  matière,  autre  chose  d'être  grandeur  ; 
la  grandeur  est  immatérielle  comme  la  figure.  Si  nous 

conservons  la  matière  telle  qu'elle  est,  nous  devons  dire 
qu'elle  est  toutes  choses  par  participation.  Or  la  grandeur  fait 
partie  de  ce  que  nous  nommons  toutes  choses.  Les  corps 

étant  composés ,  la  grandeur  s'y  trouve  avec  les  autres 
qualités,  sans  y  être  cependant  déterminée.  En  effet,  la  rai- 

son du  corps  contient  aussi  la  grandeur*.  La  matière  au 
contraire  ne  contient  même  pas  la  grandeur  indéterminée, 

parce  qu'elle  n'est  pas  un  corps  *. 

>  quia  non  erat  ubi  fieret  antequam  fieret  ut  esset.  j>  {Confessiones, 
XI,  5.)  Voy.  encore  ci-après,  p.  164,.  note  4. 

'  Tel  était,  selon  saint  Augustin,  Tétat  de  la  matière  au  moment 
où  le  monde  fut  créé  :  c  Quid  autem  in  omnibus  mundi  partîbus 
»  reperiri  potest  propinquius  informitati  omnimodœ  quam  terra 
»  et  abffsms?  Minus  enim  speciosa  sunt,  pro  sue  gradu  iafimo, 
>  quâm  cetera  superiora,  perlucida  et  iuculenta  omnia.  Cur  ergo 
»  non  accipiam  informitatem  materiœ,  quam  sme  specie  feceras, 
»  unde  speciosum  mundum  faceres,  ita  commode  hominibus  Inti- 
>  matam,  ut  appeilaretur  terra  invmbilis  et  incomposita.  »  {Con- 

fessiones, XII,  4.)  —  2  La  même  comparaison  se  trouve  dans  un 
passage  de  saint  Augustin  que  nous  avons;  d^à  cité  (t.  I,  p.  254, 
note  3).  —  •  Voy.  ce  que  Piotin  dit  de  la  raison  du  corps  ou  corpo- 
réité dans  VEnn.  Il,  liv.  vn,  §2;  1. 1,  p.  248-249.  -*♦  Voy,  le  passage 
de  U.  RayaissoQ  cité  dans  les  Éclaircissements  du  tomel,  p.  482. 
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XVn.  La  matière  n'est  pas  non  plus  la  grandeur  même  : 
car  la  grandeur  est  une  forme,  et  non  un  réceptacle  ;  elle 

existe  par  elle-même  ̂   La  matière  n'est  donc  pas  encore 
grandeur  sous  ce  rapport.  Mais,  comme  ce  qui  existe  danp 
rintelligence  o\k  dans  TAme  a  voulu  devenir  grand,  il  a 
donné  aux  choses  qui  veulent  imiter  la  grandeur  par  leur 

aspiration  ou  leur  mouvement  la  puissance  d'imprimer  à  un 
autre  obje|;  une  modification  analogue  à  la  leur.  Ainsi,  la 

grandeur f  se  développant  dans  la  procession  de  Plmagir- 
nation  (èv  içpoéâta  f  ayrao-etuç) ,  a  entraîné  avec  elle  la  petir- 
tesse  de  la  matière j  Ta  fait  paraître  grande  en  rétendant 
avec  elle-même,  sans  que  cette  extension  Tait  remplie.  La 
grandeur  de  la  matière  est  une  fausse  grandeur,  puisque,  ne 
possédant  pas  par  elle-même  de  grandeur,  la  matière  a,  en 

s'étendant  avec  la  grandeur,  partagé  l'extension  de  celle-ci. 
En  effet,  comme  tous  les  êtres  intelligibles  se  reflètent^  soit 

dans  les  autres  choses  en  général,  soit  dans  une  d'elles  en 
particulier,  chacun  d'eux  étant  grand,  l'ensemble  est  grand 
de  cette  manière'.  Ainsi,  la  grandeur  de  chaque  raison 
[essence]  a  constitué  une  grandeur  particulière,  un  cheval, 

par  exemple,  ou  un  autre  être*.  V  image  formée  par  le  reflet 

*  Nous  retranchons  ici  avec  M.  Rirchhoff  un  membre  de  phrase 
qui  se  trouve  déjà  au  §  13  et  qui  a  été  probablement  répété  par 
une  erreur  des  copistes.  Le  voici  :  «  La  matière  ne  peut  même  pas 

»  s'approprier  les  images  des  êtres.  »  —  '  Nous  suivons  dans  ce 
passage  embarrassé'la  ponctuation  adoptée  par  M.  KIrchhoff.— *  «La 
»  forme  entre  dans  la  matière  en  lui  apportant  tout  [ce  qui  constitue 
»  Tessence  corporelle};  or  toute  forme  contient  une  grandeur  et 

»  une  quantité  qui  sont  déterminées  par  la  raison  [l'essence]  et 
3»  aveo  elle.  C'est  pourquoi  dans  toutes  les  espèces  d'êtres  la  quan- 
»  tité  n'est  déterminée  qu'avec  la  forme  :  car  la  grandeur  de 
»  l'homme  n'est  pas  la  grandeur  de  l'oiseau.  l\  serait  absurde  de 
»  prétendre  que  donner  à  la  matière  la  grandeur  d'un  oiseau  et 
»  lui  en  imprimer  la  qualité  sont  deux  choses  différentes.  »  (Erm.  II, 

Ut.  IV,  s  8  ;  1. 1,  p.  207.)  Voy,  aussi  l'extrait  d'Origène  eité  dans  les 
Éclaircissemmts  du  tome  I,  p.  483. 
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universel  des  êtres  intelligibles  (-ao-a  èvcTrrpmi;)  est  deve- 

nue une  grandeur,  parce  qu'elle  a  été  illuminée  par  la 
grandeur  même.  Chaque  partie  est  devenue  une  grandeur 
particulière  ;  et  toutes  choses  ensemhie  ont  paru  grandes 
par  la  vertu  de  la  forme  universelle  à  laquelle  appartient  la 
grandeur.  Il  y  a  eu  ainsi  extension  de  chaque  chose  vers 
chacune  dés  autres  et  vers  Tensemble.  Cette  extension  a 
été  nécessairement  dans  la  forme  et  dans  la  masse  aussi 

grande  que  la  puissance  l'a  faite  en  amenant  ce  qui  n'est 
rien  en  réalité  à  être  toutes  choses  en  apparence.  C'est  de  la 
même  manière  que  la  couleur,  qui  est  née  de  la  non-couleur, 
etla qualité,  qui  est  née  de  la  non-qualité,  ont  reçu  ici-bas 

le  même  nom  {cfj.(ùvv^a)  *  que  les  choses  intelligibles  [dont 
elles  sont  les  images].  Il  en  est  de  même  pour  la  grandeur, 
qui  est  née  de  la  non-grandeur,  ou  du  moins  de  la  grandeur 
qui  porte  le  même  nom  [que  la  grandeur  intelligible]. 

Les  choses  sensibles  occupent  ainsi  un  rang  intermé- 
diaire entre  la  matière  et  la  forme  même'.  Elles  apparais- 

sent sans  doute,  parce  qu'elles  proviennent  des  essences 
intelligibles  ;  mais  elles  sont  mensongères,  parce  que  la  ma- 

tière dans  laquelle  elles  apparaissent  n'existe  pas  réelle- 
ment*. Chacune  devient  une  grandeur,  parce  qu'elle  est  éten- 

due par  la  puissance  des  êtres  qui  apparaissent  ici-bas  et  qui 

s'y  font  un  lieu*.  Il  y  a  ainsi  une  extension  produite  en  tous 

*  Voy.  Platon,  Phédon,  p.  59,  75;  Phèdre,  p.  341,  346,  358; 
ThééUte,  p.  132.  —  >  Voy.  Enn.  11,  liv.  vi,  §  3  ;  1. 1,  p.  241.  —  »  «  La 
»  forme  des  objets  sensibles  n*étant  qu'une  image  [de  la  forme 
>  intelligible],  leur  malière  n'est  égaleaient  qu'une  image  [de  la 
>  malière  intelligible].  >  {Enn.  II,  liv.  iv,  §  5;  t.  I,  p.  200.) 

-^  *  L'opinion  de  Plotiu  ressemble  à  celle  de  Leibnitz,  selon  qui 
l'espace  est  né  avec  le  monde  :  «  L'espace  est  l'ordre  des  coexls- 
»  tences.  »  {Lettres  de  Leibnitz  à  Ctarke,  III,  §  4.)  «  L'espace  est 
»  un  ordre  des  situations   S'il  n'y  avait  pas  de  créatures,  il  n'y 
1^  aurailni  temps  ni  lieux,  et  par  conséquent  point  d'espace  actuel.  » 
i,Ibid.,  V,  §  104, 106.) 
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sens,  et  cela  sans  que  la  matière  subisse  aucune  violence, 

parce  qu'elle  est  toutes  choses  [en  puissance].  Chaque  chose 
produit  son  extension  propre  par  la  puissance  qu'elle  tient 
des  êtres  intelligibles.  Ce  qui  rend  la  matière  grande,  c'est, 
ce  semble,  V apparence  de  la  grandeur,  et  cette  apparence 

constitue  précisément  la  grandeur  d'ici-bas.  La  matière  se 
prête  tout  entière  partout  à  l'extension  qu'elle  est  ainsi 
forcée  de  prendre  par  Tapparence  universelle  de  la  gran- 

deur. En  effet,  la  matière  est  par  sa  nature  la  matière  de 

tout,  et,  par  conséquent,  elle  n'est  rien  de  déterminé.  Or, 
ce  qui  n'est  rien  de  déterminé  par  soi-même  peut  devenir 
le  contraire  [de  ce  qu'il  est],  et  après  être  ainsi  devenu 
le  contraire,  il  n'est  même  pas  encore  réellement  ce  con- 

traire; sinon,  il  aurait  pour  essence  d'être  ce  contraire  ̂  
XVIII.  Supposons  qu'un  être  possède  de  la  grandeur 

une  conception  qui  ait  la  puissance  non-seulement  d'être 
en  elle-même,  mais  encore  de  se  produire  au  dehors,  et 

qu'il  rencontre  une  nature  [telle  qu'est  la  matière]  inca- 
pable d'exister  dans  l'intelligence,  d'avoir  une  forme,  d'offrir 

*  Plolin  a  déjà  expliqué  dans  VEnnéade  II  (liv.  iv,  §  6  ;  t.  I, 
p.  201)  comment  on  parvient  à  concevoir  la  matière  en  la  considé- 

rant comme  susccpiible  de  drvenir  les  contraires.  Saint  Augustin 

raconte  dans  ses  Confessions  (XII,  6)  que  ce  n'est  qu'en  se  plaçant 
à  ce  point  de  vue  qu'il  est  parvenu  à  rectifier lidée  erronée  que  les 
Manichéens  lui  avaient  donnée  de  la  matière  :  <  Eam  [matcriam] 
»  cum  speciebus  innumeris  et  variis  cogilabam,  et  ideo  non  eam 
>  cogilabam...  Et  inlendi  in  ipsa  corpora,  eorumque  mulabilitatem 
>  altius  inspexi,  qua  desinunt  esse  quod  fuerant,  et  incipiunt  esse 
>  quod  non  fuerant,  cumdemque  trnnsitum  de  forma  in  formam 
>  per  informe  qniddam  suspicatus  sum,  non  per  omnino  nihii.... 
»  Mutabilitas  enim  rerum  mulabilium  ipsa  capax  est  formarum 
»  omnium  in  quas  muiantur  res  muiabiles.  Et  bsec  quid  est  ?  Num- 
»  quidanimus?  Numquid  corpus?  Numquid  species  animl  vcl  cor- 
>  poris?Sidici  posset,  nihil  aliquid ,  et  ̂   est  7ion  est,  boc  eam 
>  diccrem  ;  et  tamen  jam  ut^cunque  erat  ut  species  caperet  istas 
>  visibilcs  et  compositas.  » 
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aucun  vestige  de  la  grandeur  réelle  ou  de  quelque  qualité. 
Que  ferait  cet  être  avec  une  telle  puissance?  Il  ne  créerait 

ni  un  cheval»  ni  un  bœuf  :  car  d'autres  causes  [les  raisons 
séminales]  les  produiront.  [H  créerait  la  grandeur  qui  existe 

dans  la  matière,  c'est-à^lire  la  grandeur  apparente].  En 
effet,  la  chose  qui  procède  de  la  grandeur  même  ne  peut 
être  la  grandeur  réelle  ;  elle  sera  donc  la  grandeur  appch 

rentes  Ainsi,  puisque  la  matière  n'a  pas  reçu  la  grandeur 
réelle,  il  ne  lui  reste  plus  que  d'être  grande  dans  sa  nature 
autant  qu'il  lui  est  possible,  c'est-à-dire  de  paraître 
grande  :  pour  cela,  elle  doit  ne  manquer  nulle  part,  et,  si 

elle  s'étend,  n'être  pas  une  quantité  discrète,  mais  avoir  ses 
parties  liées  ensemble,  et  n'être  absente  d'aucun  lieu.  En 
effet,  il  était  impossible  qu'il  y  eût  dans  une  petite  masse 
une  image  de  la  grandeur  qui  égalât  la  grandeur  réelle, 

puisque  ce  n'est  qu'une  image  de  la  grandeur  ;  mais,  en- 
traînée par  l'espérance  d'atteindre  la  grandeur  à  laquelle 

elle  aspirait,  cette  image  s'est  étendue  autant  qu'elle  le 
pouvait  avec  la  matière,  qui  a  partagé  son  extension  parce 

qu'elle  ne  pouvait  pas  ne  pas  la  suivre.  C'est  ainsi  que  cette 
image  de  la  grandeur  a  rendu  grand  ce  qui  ne  l'était  pas  (sans 
Cependant  le  faire  paraître  réellement  grand) ,  et  a  produit 

la  grandeur  qui  apparaît  dans  la  masse.  La  matière  n'en 
conserve  pas  moins  sa  nature,  quoiqu'elle  soit  voilée  par 
cette  grandeur  apparente,  comme  par  un  vêtement  dont 

elle  s'est  couverte  quand  elle  a  suivi  la  grandeur  qui  l'en- 
traînait dans  son  extension.  Si  la  matière  venait  jamais  à 

se  dépouiller  de  ce  vêtement,  elle  demeurerait  néanmoins 

ce  qu'elle  était  eu  elle-même  auparavant  :  car  elle  n'est 

'  «  La  matière  est  Yimage  de  Vétendue ,  parce  qtt*étant  matière 
première  elle  possède  Paptitade  à  devenir  étendue,  etc.  »  {Enn,  IF, 
Uv.  IV,  S  11;  1. 1,  p.  211.)  Celle  argumenlalîon  de  Plotin  semble 
dirigée  contre  Modératus  de  Gadès,  ainsi  que  nous  Tavons  déjà  ex- 

pliqué dans  le  tome  I,  p.  214,  note  1. 
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grande  qu'autant  que  la  forme  la  rend  telle  par  sa  pré- sence ^ 

L'âme»  possédant  les  formes  des  êtres  et  étant  elle-même 
une  forme»  possède  toutes  choses  à  la  fois*.  Ayant  en  elle- 
même  toutes  les  formes,  voyant  d'ailleurs  les  formes  des 
objets  sensibles  se  tourner  vers  elle  et  approcher  d'elle» 
eUe  ne  veut  pas  les  recevoir  avec  leur  multiplicité  ;  elle  ne 

les  considère  qu'en  faisant  abstraction  de  leur  masse  :  car 
elle  ne  saurait  devenir  autre  qu'elle  est\  Mais  la  matière^ 
n'ayant  point  la  force  de  résister  (car  elle  ne  possède  au- 

cune activité  propre)  »  et  n'étant  qu'une  ombre,  se  prête  à 
tout  ce  que  veut  lui  faire  éprouver  la  puissance  active.  En 

outre,  ce  qui  procède  de  l'essence  intelligible  possède  déjà  un 
vestige  de  ce  qui  doit  être  produitdans  la  matière.  C'est  ainsi 
que  la  raison  discursive,  qui  se  meut  dans  le  champ  de  l'ima- 

gination représentative  (i¥  (fotyzcuTla  iixoyticri),  ou  le  mouv^ 
ment  que  la  raison  produit,  implique  division  :  car,  si  la  rai- 

son restait  dans  l'unité  et  dans  l'identité,  elle  ne  se  mouvrait 
pas,  elle  demeurerait  dans  le  repos.  D'ailleurs  la  matière 
ne  peut»  ainsi  que  le  ftiit  l'âme,  recevoir  toutes  les  formes 
à  la  fois;  sinon,  elle  serait  une  forme.  Comme  elle  doit 

contenir  toutes  choses,  sans  cependant  les  contenir  d'une 
manière  indivisible,  il  est  nécessaire  que,  servant  de  lieu  à 

toutes  choses,  elle  s'étende  vers  toutes,  s'offre  partout  à 
toutes,  et  ne  manque  à  aucun  espace,  parce  qu'elle  n'est  res^ 
serrée  dans  les  bornes  d'aucun  espace  et  qu'elle  est  toujours 

^  <  La  matière  pure  et  limple  doit  recevoir  d'an  aatre  principe 
>  son  étendue.  Donc  le  réceptacle  de  la  forme  ne  saurait  être  une 
»  masse  ;  eh  recevant  l'étendue,  il  reçoit  encore  les  autres  quali- 
»  tés.  »  [Enn.  II,  liv.  iv,  §  11;  t.  I,  p.  212.)—*  Voy.  Enn.  IV, 
lîv.  VI,  §  8.  —  '  «  Les  formes  des  corps  se  produisent,  non  dans 
>  rétendue,  mais  dans  un  sujet  qui  a  reçu  l'étendue.  Si  elles  se 
>  produisaient  dans  retendue  au  lieu  de  se  produire  dans  la  ma- 
»  tière,  elles  n'auraient  ni  étendue  ni  substance  :  car  elles  ne  seraient 
»  que  des  raisons.  Or,  comme  les  raisons  résident  dans  l'âme,  il 
»  n'y  aurait  pas  de  corps.  >  (Enn.  11,  liv.  ïv,  S  12;  t.  ï,  p.  214.) 
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prête  à  recevoir  ce  qui  doit  être.  Comment  se  fait-il  donc 

qu'une  chose,  en  entrant  dans  la  matière,  n'empêche  pas 
d'y  pénétrer  les  autres  choses,  qui  ne  peuvent  cependant 
coexister?  C'est  que  la  matière  n'est  pas  un  premier  prin- 

cipe. Sinon,  ce  serait  la  forme  même  de  l'univers.  Or,  une 
telle  forme  serait  toutes  choses  à  la  fois  et  chaque. chose  en 

particulier.  En  effet,  la  matière  de  l'être  vivant  est  divisée 
comme  les  parties  mêmes  de  l'être  vivant;  sans  cela,  il  ne 
subsisterait  rien  que  la  raison  [l'essence  intelligible]. 

XIX.  Les  choses,  en  entrant  dans  la  matière  qui  joue  à 
leur  égard  le  rôle  de  mère,  ne  lui  font  éprouver  ni  bien  ni 

mal.  Les  coups  qu'elles  portent  ne  sont  pas  ressentis  par  la 
matière  ;  elles  ne  les.dirigent.que  les  unes  contre  les  autres, 

pai^ce  que  les  puissances  agissent  sur  leurs  contraires  et  non 
sur  les  sujets,  à  moins  qu'on  ne  considère  les  sujets  comme 
unis  aux  choses  qu'ils  contiennent.  Le  chaud  fait  dispa- 

raître le  froid,  et  le  noir,  le  blanc ^  ;  ou,  s'ils  se  mêlent,  ils 
produisent  par  leur  mixtion  une  qualité  nouvelle*.  Ce  qui 
pâtit,  ce  sont  donc  les  choses  qui  se  mêlent,  et  pâtir  pour 

elles,  c'est  cesser  d'être  ce  qu'elles  étaient.  Dans  les  êtres 
animés,  c'est  le  corps  qui  pâtit  par  l'altération  des  qualités 
et  des  forces  qu'il  possède.  Quand  les  qualités  constitutives 
[avardjcLç]  de  ces  êtres  sont  détruites,  ou  qu'elles  se  combi- 

nent, ou  qu'elles  éprouvent  un  changement  contraire  à  leur 
nature,  les  passions  se  rapportent  au  corps  et  les  percep- 

tions se  rapportent  à  l'âme.  Celle-ci  connaît  en  effet  toutes 
les  passions  qui  produisent  une  vive  impression.  Quant  à  la 

matière,  elle  demeure  ce  qu'elle  est  :  elle  ne  saurait  pâtir 
quand  elle  cesse  de  contenir  le  froid  ou  le  chaud,  puisqu'au- 
cune  de  ces  deux  qualités  ne  lui  est  ni  propre  n:  étrangère. 
Le  nom  qui  la  caractérise  le  mieux  est  donc  celui  de  ré- 

ceptacle et  de  nourrice^.  Mais,  en  quel  sens  est-elle  aussi 

•  Voy,  ci-dessus, §8,  p.  145.  —  «  Voy.  1. 1,  p.  244,  note  1.  — »  Foy. 
le  passage  de  Platon  cité  dans  le  tome  I,  p.  206 ,  note  2. 
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appelée  mère^  puisqu'elle  n'engendre  rien?  Ceux  qui  rap- 
pellent mère  sont  ceux  qui  regardent  la  mère  comme  des- 

tinée à  jouer  à  l'égard  de  l'enfant  le  rôle  de  simple  matière, 
à  recevoir  seulement  le  germe  sans  rien  donner  d'elle- 
même,  parce  que  le  corps  de  l'enfant  doit  son  accroisse- 

ment à  la  nourriture.  Si  la  mère  lui  donne  quelque  chose, 

c'est  qu'alors  elle  remplit  à  son  égard  la  fonction  de  forme 
au  lieu  de  se  renfermer  dans  le  rôle  de  simple  matière.  En 
effet,  la  forme  seule  est  féconde,  Vautre  nature  [la  ma- 

tière] est  stérile. 

C'est  ce  que  les  anciens  sages  ont  sans  doute  voulu  indi- 
quer d'une  manière  symbolique  dans  les  mystères  et  les  ini- 

tiations, en  y.représentant  Hermès  V ancien^  avec  l'organe 
de  la  génération  toujours  prêta  agir,  pour  marquer  que  c'est 
la  raison  intelligible  qui  engendre  les  choses  sensibles. 

D'un  autre  côté,  ces  mêmes  sages  indiquent  la  stérilité  de 
la  matière,  condamnée  à  rester  toujours  la  même,  par  les 

eunuques  qui  entourent  Rhéa  [Cybèle]  »  ;  ils  en  font  la  mère 

A  L'Hermès  dont  ptirle  Plotin  est  Hermès  ithypballique,  comme 
on  le  voit  par  le  témoignage  d'Hérodote  (II,  51)  :  opOà  o5v  syjiv  rà 
ollSoIu,  TàyâXp.aTa  toO  Ep^ica  ABïivoLÏoi  np^TOi  rûv  ÉX^rîvsiiV  jutaOôvrsp 

TToûà  Twv  lltlKvyùv  inoiYi^OLvxo»  Ot  ai  Uskxfryoi  îpov  riva  Xôyov  nipi 

aOroO  s'/sÇav,  rà  h  roïvt  «v  SatAoSpyjtx»)  ̂ vffxiopioi^i  àzâri^cûTai,  Cicé- 
ron  atteste  le  même  fait  :  <  Mercurius  unus  Cœlo  patre,.Die  matre 
>  natus,  cujus  obscœnius  excltata  natara  traditur,  quod  aspeclu 

»  Proserpinœ  commotus  sit.  »  (De  natura  Deorum,  \U,  22.)  L'in- 
terprétalioii  donnée  par  Plotin  à  ce  rite  a  été  reproduite  par  Por- 

phyre: ToO    Si   Xoyou  ToO  iràvTâjv  7rot>3TuoO  xai  Sjo^wvîvtixoO  b  EppL^ç 

7rapao"T«Ttxo'ç  •  ô  $s  evrera/x/voç  [TOtff  pLopioiç]  Eppiiiç  Snloî  Tnit  svtovîkV 
(fsîxv'JO't  Bs  xaè  Tov  o-Trso/AaTixov  Àôyov  tov  ̂ nôxovra,  Bià  irâvruv.  Aoittov 

ai  cOvôîToç  Xoyoff  •  b  /aîv  iv  riXi(o  EpiÂÔÇj  Er,urvi  Bi  o  h  ffcXïjVïjj  Ejo^ottccv 
ôi  b  «V  Tw  Travn.  (Fragment  cité  par  Ëusèbc,  Prép,  évang.,  III,  11). 

Voy.  encore  Creuzer,  Religions  de  Vantiquité,  Irad.  de  M.  Gui- 
gniaut,  t.  II,  p.  S98  et  673.—  ̂   Ficin  et  Taylor  ont  donné  de  ce 
membre  de  phrase  une  traduction  qui  est  complètement  inintelli- 

gible. Nous  avons  adopté  le  sens  que  M.  Creuzer  a  longuement 
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de  toutes  choses  y  pour  nous  servir  de  Texpressioii  par 

laquelle  ils  désignent  le  principe  qui  joue  le  rôle  A&sujet^. 
Par  le  nom  qu'Us  lui  donnent,  ils  veulent  faire  voir  que 

la  matière  n'est  pas  tout  à  fait  semblable  à  une  mère*  A 
ceux  qui  désirent  connaître  ces  choses  avec  exactitude  au 

lieu  de  se  contenter  d'une  examen  superficiel,  ils  ont  mon-» 
tré  d'une  manière  éloignée  sans  doute,  mais  aussi  précise 

qu'ils  le  pouvaient,  que  la  matière  est  stérile,  qu'elle  ne 
remplit  pas  complètement  la  fonction  d'une  femme,  qu'elle 
en  [joue  le  rôle  sous  ce  rapport  seulement  qu'elle  reçoit, 
mais  sans  concourir  en  aucune  façon  à  l'acte  de  la  géné- 

ration; ils  l'ont  montré,  dis-je,  en  ce  sens  que  ceux  qui 
entourent  Rhéa  ne  sont  pas  des  femmes  et  ne  sont  pai^  non 

plus  des  hommes,  puisqu'ils  n'ont  aucun  pouvoir  d'engen- 
drer :  car  ils  ont  perdu  par  la  castration  une  faculté  qui 

n'appartient  qu'à  l'homme  dont  la  virilité  est  intacte. 

établi  dans  ses  notes,  auxquelles  nous  renvoyons  ;  àyovuv,  eunvques^^ 

s'expiique  par  les  derniers  mots  du  §  19,  aTroTSTfiufAévov  8è  Tràcnjç 
TÂç  ToO  ̂ ewav  5uv«fi6û)ff,  puisqu'ils  n'ont  aucun  pouvoir  d'engen- 

drer, et  indique  les  prêtres  appelés  Galli  (raUoe,  gyvoOxot  àTroxoTfoc, 
<r7r«5ov£f  )  ;  par  ftïîTépa  Trcévfwv,  mère  de  toutes  choses ^  Piotin  désigne 
la  matière;  parce  que  selon  lui  Rhéa(P^a  ou  Veia)  est  un  nom 
dérivé  de  p8w,  couler,  et  désigne  la  matière  qui  est  dans  un  flux 

perpétuel,  vin  /Js^o-nj  {Enn.  V,  liv.  i,  §  7). 
*  L'idée  que  Plotîn  développe  ici  a  été  reproduite  par  Maïmonide  ! 

c  Les  savants  païens  de  l'antiquité  s'exprimaient  sur  les  principes 
:»  des  choses  d'une  manière  obscure  et  énigmatique.  C'est  ainsi  que 
»  Platon  et  d'autres  avant  lui  appelaient  la  matière  la  femelle,  et  la 
>  forme  le  mdle,  >  (Guide  des  égarés,  trad.  de  M.  Munk,  1. 1,  p.  68.) 

M.  Munk  fait  avec  raison  remarquer  dans  une  note  que  l'expression 
dont  se  sert  Maïmonide  ne  se  trouve  pas  dans  Platon  et  a  dû  être 

tirée  d'un  pbilosopbe  néoplatonicien.  On  voit  que  cette  conjec- 
ture est  parfaitement  juste ,  et  que  la  citation  de  Maïmonide  est 

évidemment  empruntée  à  Piotin,  d'autant  plus  que  l'auteur  juif 
rapporte  ces  mots  comme  un  exemple  d'allégorie,  ce  qui  s'accorde 
parfaitement  avec  notre  texte.  Les  auteurs  juifs  et  arabes  du  moyen 
âge  paraissent  avoir  souvent  confondu  Piotin  avec  Platon. 
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DE  L'ÉTERNITÉ  ET  DU  TEMPS*. 

[Préambule].  Quand  nous  disons  que  TÉternité  et  le 

Temps  sont  deux  choses  différentes,  que  TÉternité  se  rap- 
porte à  ce  qui  existe  perpétuellement ^  et  le  Temps  h  ce  qui 

devient,  nous  l'affirmons  spontanément  en  quelque  sorte, 
d'après  les  intuitions  immédiates  de  notre  pensée,  d'après 
la  notion,  instinctive  que  notre  âme  en  possède  naturelle- 

ment, de  telle  sorte  que  notre  langage  est  invariable  sur  ce 

sujet.  Mais,  quand  nous  essayons  d'approfondir  et  de  pré- 
ciser nos  idées,  nous  nous  trouvons  embarrassés*  :  nous 

interprétons  différemment  les  diverses  opinions  professées 
par  les  anciens  et  souvent  une  même  opinion.  Pour  nous, 
nous  nous  bornerons  à  examiner  ces  opinions,  et  nous 
croyons  que,  pour  remplir  notre  tâche,  il  suffira  que  nous 

répondions  à  toutes  les  questions  en  expliquant  la  doc- 
trine des  anciens,  sans  rien  chercher  au  delà.  Il  faut  certai- 

nement admettre  que  quelques-uns  des  philosophes  anciens, 
de  ces  hommes  bienheureux  ',  sont  parvenus  à  trouver  la 

vérité.  Reste  à  déterminer  quels  sont  ceux  qui  l'ont  trouvée 
et  comment  nous  pouvons  saisir  nous-mêmes  leur  pensée. 

^  Pour  les  Reinarqaes  générales,  Voy.  les  Éclaircissements  sur  ce 
livre  à  la  fin  du  volume.  ̂   '  Saint  ÂugusUn  a  dit  de  même,  mais  avec 
plus  de  vivacité  :  «  Quid  est  tempus  ?  Si  nemo  a  me  quœrat,  scio  ;  si 

»  quaerenti  explicare  velim,  nescio.  »  [ConfessioneSj  XI,  14.)  —  *  Sur 
cette  expression,  Voy.  lé  tome  I,  p.  498. 
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Nous  avons  d'abord  à  examiner  en  quoi  font  consister 
réternité  ceux  qui  la  regardent  comme  différente  du  temps  : 
car,  en  connaissant  le  modèle,  nous  aurons  une  conception 

plus  nette  de  son  image  que  l'on  appelle  le  temps ^  Si  l'on  se 
représente  le  temps  avant  de  contempler  l'éternité,  on  peut 
par  la  réminiscence  s'élever  d'ici-bas  à  la  contemplation  du 
modèle  auquel  le  temps  ressemble,  puisqu'il  en  est  l'image. 

I.  Comment  définirons -nous  l'Éternité?  Dirons -nous 

qu'elle  estrEssence  intelligible  même,  comme  on  dirait  que 
le  temps  est  le  ciel  et  l'univers,  ainsi  que  l'ont  fait,  à  ce 
que  l'on  rapporte,  quelques  philosophes  *  ?  En  effet,  comme 
nous  concevons  et  nous  jugeons  que  l'éternité  est  une  chose 
très-vénérable,  comme  nous  admettons  également  que 

l'Essence  intelligible  est  une  chose  très-vénérable,  sans  qu'il 
soit  facile  de  déterminer  laquelle  des  deux  doit  occuper  le 

*-  «  Cette  nature  étemelle  de  ranimai  intelligible ,  il  n'était  pas 
»  possible  de  la  donner  comptéteihent  à  ce  qui  a  commencé.  Mais 
»  Dieu  invente  une  image  mobile  de  réternité  ,  et  en  inéme  temps 

»  qu*i)  met  Tordre  dans  le  ciel,  il  fprme,  sur  le  modèle  de  réternité 
>  immuable  dans  l'unité,  l'image  de  réternité  marchant  suivant  le 
»  nombre,  et  c'est  là  ce  que  nous  avons  nommé  le  temps.  »  (Platon, 
Timée,  p.  .37;  trad.  de  M.  H.  Martin,  p.  103.)  Saint  Augustin  a  ex- 

primé la  même  pensée  dans  les  termes  suivants  :  <  Quae  ergo  su- 
j^  periora  sunt,  nisi  illa  in  quibus  summa,  inconcussa,  incommuta- 
7>  bilis,  seterna,  manet  aequalitas?  Ubi  nulium  est  tempus,  quianulla 
»  mutabilitas  est  ;  et  unde  tempora  fabricantur  et  ordinantur  et 
>  modilicantur  œtemitatem  imitantia,  dum  cœli  conversio  ad  idem 
>  redit,  et  cœlestia  cDrpora  ad  idem  revocat,  diebusque  et  mensi- 
»  bus  et  annis  et  |ustris>  ceterisque  siderum  orbibus,  legibus  œqua- 
>  litatis  et  unitatis  et  ordinationis  obtempérât.  »  (De  Musica,  VI,  11.) 

—  ̂   On  attribue  cette  opinion  aux  Pythagoriciens  :  «Quelques-uns 
^  disent  que  le  temps  est  le  mouvement  de  l'univers,  d'autres  qu'il 
»  est  la  sphère  même  de  l'univers  :  telle  était,  à  ce  qu'on  rapporte, 
>  l'opinion  des  Pythagoriciens  ;  ils  avaient  sans  doute  mal  com- 
»  pris  Archytas  qui  disait  :  le  temps  est  Tintcrvalle  de  l'univers, 
»  Stiarniia  tni  toO  Travrôç  yûorêwff.  »  (Simpllcius,  Commentaire  sur 

la  Physique  d'Aristote,  p.  165.)  7ot/.  aussi Stobcc,  Eclogœphysicœ, 
p,  248-250,  éd.  fleeren. 
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premier  rang,  comme  d'un  autre  côté  le  principe  qui  leur 
est  supérieur  [l'Un]  ne  saurait  être  désigné  par  une  pareille 
qualification,  il  semble  qu'on  ait  le  droit  dldentiiier  TEs- 
sence  intelligible  et  l'éternité,  d'autant  plus  que  le  monde 
intelligible  et  l'éternité  comprennent  les  mêmes  choses. 
Cependant,  quand  nous  plaçons  un  de  ces  deux  principes 

dans  l'autre,  nous  mettons  l'Essence  intelligible  dans  l'éter- 
nité. De  même,  quand  nous  disons  qu'un  intelligible  est 

éternel,  comme  le  fait  Platon  dans  ce  passage  :  la  nature  du 

modèle  est  éternelle  \  nous  affirmons  alors  que  l'éternité 
est  autre  chose  que  l'Essence  intelligible,  mais  qu'elle  s'y 
rapporte,  qu'elle  en  est  un  attribut,  ou  qu'elle  lui  est  pré- 

sente. Si  l'éternité  et  TEssence  intelligible  sont  toutes  deux 
yénérables,  il  n'en  résulte  pas  qu'elles  soient  identiques  ; 
peut-être  seulement  l'une  tient-elle  de  l'autre  son  carac- 

tère de  vénérable.  Quant  à  cet  argument  que  l'une  et  l'autre 
comprennent  les  mêmes  choses,  il  faut  remarquer  que  l'Es- 

sence intelligible  contient  comme  parties  les  choses  qu'elle 
renferme,  tandis  que  l'éternité  les  contient  comme  tout^ 
sans  distinction  de  parties  ;  elle  les  contient,  dis-je,  sous  ce 

rapport  qu'on  les  nomme  éternelles  à  cause  d'elle. 
Faut-il  faire  consister  l'éternité  dans  le  repos  '  de  l'Es- 

sence intelligible,  comme  on  fait  ici-bas  consister  le  temps 

dans  le  mouvement?  Dans  ce  cas,  on  peut  demander  si  l'é- 
ternité est  la  même  chose  que  le  repos  en  général,  ou  seule- 

ment que  le  repos  propre  à  l'Essence  intelligible.  En  effet, 
si  Ton  identifie  l'éternité  avec  le  repos  en  général,  nous 
ferons  remarquer  d'abord  qu'on  ne  saurait  dire  que  le  repos 

est  éternel,  pas  plus  que  nous  ne  disons  que  l'éternité  est 
éternelle,  parce  qu'on  ne  nomme  éternel  que  ce  qui  parti- 

cipe seulement  à  l'éternité  ;  nous  demanderons  ensuite  com- 
ment, dans  cette  hypothèse,  le  mouvement  pourra  être 

1  Voy.  ci-dessus,  p.  172,  note  1.  —  *  Le  Repos  et  le  Mouvement 
sont  pour  Plolin  des  Genres  de  Fêtre.  Voy.  la  page  suivante,  §  2. 
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étemel  :  car  s'il  était  éternel,  il  %e  reposerait  [il  s'arrête- 
rait]. Gomment  d'ailleurs  l'idée  de  repos  impliquera-t-elle 

ainsi  l'idée  de  perpétuité  (zà  ok(\ ,  non  de  eette  perpétuité  qui 
est  dans  le  temps,  mais  de  celle  que  nous  concevons  en  par- 

lant de  l'éternel  ?£nQn,  si  le  repos  propre  à  l'Essence  intelli* 
gible  renferme  en  soi  seul  la  perpétuité,  nous  nous  trouvons 

par  là  même  exclure  de  l'éternité  les  autres  Genres  de 
l'être.  A  cela  s'ajoute  que  l'éternité  doit  être  conçue  non^ 
seulement  dans  le  repos,  mais  encore  dans  l'unité  S  puis- 

qu'elle est  une  chose  qui  exclut  tout  intervalle  (sinon,  elle 
se  confondrait  avec  le  temps);  or  le  repos  n'implique  pas 
l'idée  d'unité  et  n'exclut  pas  celle  d'intervalle.  Enfin,  nous 
affirmons  que  l'éternité  demeure  dans  l'unité  ;  elle  participe 
donc  du  repos  sans  s'identifier  avec  lui. 

II.  Quelle  est  donc  cette  chose  en  vertu  dé  laquelle  le 

monde  intelligible  est  étemel  et  perpétuel?  En  quoi  con- 

siste la  perpétuité?  Ou  la  perpétuité  et  l'éternité  sont  iden- 
tiques, ou  l'éternité  est  liée  à  la  perpétuité.  Or  il  faut  ad- 
mettre que  l'éternité  consiste  dans  une  unité,  mais  dans 

une  unité  formée  d'éléments  multiples,  dans  une  conception 
ou  dans  unenature  qui  dérive  des  intelligibles,  ou  qui  leur  est 

unie,  ou  est  aperçue  en  eux,  de  telle  sorte  que  tous  ces  intel- 
ligibles formenlune  unité,  mais  que  cette  unité  soit  en  même 

temps  multiple  par  son  essence  et  ses  puissances.  Quand 
on  contemple  la  puissance  multiple  du  monde  intelligible, 
on  appelle  Essence  sa  substance,  Mouvement  sa  vie ,  Repos 
sa  permanence,  Différence  la  pluralité  de  ces  principes,  et 

Identité  leur  unité*.  Si  l'on  opère  la  synthèse  de  ces  prin- 
cipes, on  les  ramène  à  ne  former  tous  à  la  fois  qu'une  vie 

unique,  en  supprimant  leur  différence,  en  considérant  la  du- 

rée inépuisable,  l'identité  et  l'immutabilité  de  leur  action,  de 
leur  vie  et  de  leur  pensée,  pour  lesquelles  il  n'y  a  ni  change- 

> 

«  Foy.  ci«dessas,  p.  173,  note  1.  —  >  Ce  sont,  dans  le  système 
de  Plotin,  fous  les  Genres  de  l'éu*e  (Enn.  VI,  liv.  ii,  §  7). 
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ment,  ni  intervalle.  En  contemplant  ainsi  toutes  ces  choses, 
on  contemple  Té  terni  té ,  on  voit  une  vie  qui  est  permanente 

dans  son  identité,  qui  possède  toujours  toutes  choses  pré- 

sentes, qui  n'a  pas  successivement  d'abord  l'une,  puis 
l'autre,  mais  toutes  à  la  fois  ;  qui  n'est  pas  tantôt  d'une 
façon  et  tantôt  d'une  autre,  mais  qui  possède  une  perfeo- 
tion  accomplie  et  indivisible.  Elle  contient  donc  toutes 

choses  à  la  fois,  comme  en  un  seul  point,  sans  qu'aucune 
d'elles  s'écoule^;  elle  demeure  dans  l'identité,  c'est-à-dire 
en  elle  même,  et  ne  subit  aucun  changement.  Étant  tou* 

jours  dans  le  présent,  parce  qu'elle  n'a  jamais  rien  perdu  et 
qu'elle  n'acquerra  jamais  rien,  elle  est  toujours  ce  qu'elle 
est.  L'éternité  n'est  pas  l'Être  intelligible;  elle  est  la 
lumière  qui  rayonne  de  cet  Être,  dont  l'identité  exclut  com- 

plètement le  futur  et  n'admet  que  l'existence  actuelle , 
laquelle  reste  ce  qu'elle  est  et  ne  change  pas. 

Quelle  chose  en  effet  l'Être  intelligible  pourrait-il  avoir 
plus  tard  qu'il  n'ait  déjà?  Que  pourrait-il  être  dans  l'avenir 

A  «  Ad  qaam  [Sapientiam]  pertinent  ea  que  nec  fueront,  nec  fu« 
»  tora  sunt,  sed  sunt  ;  et  propter  œternitatem  in  qaa  sunt,  et  fuisse, 
>  et  essot  et  futura  esse  dicuntur,  sine  alla  mutabilitate  temporam. 
»  Non  enim  sic  fuerunt  ut  esse  desinerent,  aut  sic  futura  sunt 

>  quasi  nunc  non  sint,  sed  id  ipsum  esse  semper  habuerunt  sem- 
»  perque  habitura  sunt.  Manent  autem,  non  tanquam  in  spaUis  io- 
>  corum  fixa  yeluti  corpora,  sed  in  natura  incorporali  sicinteUigi- 
»  bUiaprcBsto  mnt  mentis  aspêctibus,  sicut  ita  in  locis  yisibilia  vel 
»  contrectabilia  corporis  sensibus.  »  (S.  Augustin,  D0  Trinitate, 
XII,  14.)  La  même  pensée  se  trouve  dans  Fénelon  :  «  Dieu ,  qui  se 

»  connaît  de  cette  connaissance  parfaite  que  Je  nomme  compréhen- 
»  sion ,  ne  se  contemple  point  suceessivemont  et  par  une  suite  de 

>  pensées  réfléchies.  Gomme  Dieu  est  souverainement  un,  sa  pen- 
>  sée,  qui  est  lui-même,  est  aussi  souverainement  une.  Gomme  il 
»  est  infini,  sa  pensée  est  infinie  ;  une  pensée  simple,  indivisible  et 

>  infinie,  ne  peut  avoir  aucune  succession  ;  il  n'y  a  donc  dans  cette 
»  pensée  aucune  des  propriétés  du  temps,  qui  est  une  existence 
»  bornée,  dinsible  et  changeante,  etc.  »  (De  V Existence  de  Dieu,  II, 

ch.  5,  §  5.)  Voy.  aussi  les  fragments  de  Porphyre,  1. 1,  p.  uxi-cxin. 
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qu'il  ne  soit  maintenant  ?  Il  n'y  a  rien  qu'on  puisse  ajouter 
ou  retrancher  à  son  état  présent  :  car  il  n'était  pas  autre 

que  ce  qu'il  est,  il  ne  doit  rien  posséder  qu'il  ne  possède 
actuellement  et  nécessairement,  en  sorte  qu'on  ne  dira  point 
de  lui  :  il  était  ;  car  quelle  chose  avait-il  et  n'a-t-il  plus  ?  On 
ne  dira  pas  davantage  de  lui  :  il  sera;  car  que  pourrait-il 

acquérir  ?  Reste  donc  qu'il  continue  d'être  cç  qu'il  est.  Or,  ce 
dont.on  ne  peut  dire:  il  était^  il  seraj  mais  seulement, 

il  est  ;  ce  dont  l'existence  est  immuable,  parce  que  le  passé 
ne  lui  a  rien  fait  perdre  et  que  l'avenir  ne  lui  fera  rien  ac- 

quérir, c'est  là  ce  qui  possède  l'éternité  *.  Ainsi,  quand  on 
examine  l'existence  de  l'Être  intelligible,  on  voit  que  sa  vie 
est  tout  entière  à  la  fois,  complète  et  sans  aucune  espèce 

A  «  Les  joors,  les  nuits,  les  mois,  les  années,  n'étaient  pas  avant 
»  que  le  ciel  fut  né ,  et  ce  fut  en  organisant  le  ciel  que  Dieu  même 
>  procura  leur  naissance.  Ce  sont  là  des  parties  du  temps ,  et  ces 
>  expressions  avoir  été,  devoir  être,  désignent  des  espèces  du 
>  temps  qui  a  commencé,  quoique,  sans  y  penser,  nous  les  appli- 
>  quions  à  l'existence  éternelle,  à  laquelle  elles  ne  conviennent  pas. 
»  Ainsi,  nous  disons  qu'elle  est,  et  qu'elle  a  été  et  qu'elle  sera  ; 
>  mais,  à  parler  exactement,  tout  ce  qu'il  faut  dire,  c'est  qM^elle  est, 
»  tandis  qu'avoir  été  ti devoir  être  ne  peuvent  se  dire  que  de  la 
»  production  qui  marche  dans  le  temps  :  car  ces  deux  mots  expri- 
^  ment  des  mouvements.  >  (Platon ,  Timée,  p.  137  ;  trad.  de  M.  H. 

Martin,  p.  103.)  Saint  Augustin  s'exprime  sur  ce  sujetrdans  les  inémes 
termes  que  Platon  et  que  Piotin  :  «  iElernitas  ipsa  Dci  substantia 
»  est,  quœ  nihii  habet  mutabile.  Ibi  nihil  est  prœteritum  quasi  jam 
»  non  sit,  nihil  est  futurum  quasi  nondum  sit,  sed  non  est  ibi  nisi 
»  est.  Non  est  ibi  fuit  et  erit,  quia  et  quod  fuit,  jam  non  est,  et  quod 
»  erit  nondum  est ,  sed  quidquid  ibi  est  non  nisi  est.  >  {In  Psal- 

mum  CI.)  Cette  conception  de  l'ctcrnité ,  que  saint  Augustin  a  dé- 
veloppée dans  le  livre  XI  de  ses  Confessions,  a  été  reproduite  par 

Fénelon,  dans  son  traité  de  VExistence  de  Dieu  (II,  ch.  5,  §  3)% 

«  C'est  retomber  dans  ridée  du  temps  et  vouloir  confondre  tout, 
>  que  de  vouloir  encore  imaginer  en  Dieu  rien  qui  ait  rapport  à  une 
>  succession.  En  lui  rien  ne  dure,  parce  que  rien  ne  passe;  tout 
»  est  fixe,  tout  est  à  la  fois,  tout  est  immobile.  En  Dieu,  rien  n'a 
»  été,  rien  ne  sera,  mais  tout  est,  etc.  > 
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d'intervalle.  Or,  c'est  là  réternité  que  nous  cherchons. 
III.  L'éternité  ,n*e8t  pas  un  accident  extrinsèque  de 

l'Être  intelligible;  elle  est  en  lui,  de  lui,  avec  lui.  Nous 
voyons  qu'elle  est  intimement  unie  à  l'Être,  parce  que  nous 
voyons  que  toutes  les  autres  choses,  dont  nous  disons 

qu'elles  existent  là  haut  {ixetj ,  sont  de  cet  Être  et  avec 
lui  :  car  les  choses  qui  occupent  le  premier  rang  dans 

l'existence  doivent  être  unies  aux  premiers  êtres  et  y  sub- 
sister ;  c'est  ainsi  que  le  Beau  est  en  eux  et  provient  d'eux; 

c'est  ainsi  qu'en  eux  réside  également  la  Vérité.  Là,  le  tout 
est  sous  un  certain  rapport  dans  la  partie  ;  les  parties  sont 
aussi  dans  le  tout,  parce  que  ce  tout,  étant  véritablement 

tout,  n'est  pas  composé  de  parties,  mais  engendre  les  parties 
mêmes»  condition  nécessaire  pour  qu'il  soit  un  véritable 
tout.  En  outre,  dans  ce  tout,  la  Vérité  ne  consiste  pas 

dans  l'accord  d'une  notion  avec  une  autre,  mais  est  l'es- 
sence même  de  chacune  des  choses  dont  elle  est  la  vérité. 

Ce  tout  véritable,  pour  être  réellement  tout,  doit  être  tout 

non-seulement  en  ce  sens  qu'il  est  toutes  choses,  mais 
encore  en  ce  sens  que  rien  ne  lui  manque.  S'il  en  est  ainsi, 
rien  ne  sera  pour  lui  :  car,  dire  qu'une  chose  sera  pour 
lui,  c'est  supposer  qu'il  en  manquait  précédemment,  qu'il 
n'était  pas  encore  tout;  d'ailleurs,  il  ne  peut  lui  arriver 
rien  de  contraire  à  sa  nature  parce  qu'il  est  impassible. 
Puisque  rien  ne  saurait  lui  arriver,  rien  ne  doit  être,  ne 

sera,  n'a  été  pour  lui. 
Otez  aux  choses  engendrées  leur  futur  [rà  ecnoa) ,  comme 

leur  existence  copsiste  à  acquérir  perpétuellement,  dès  ce 
moment  elles  ne  seront  plus  rien.  Donnez  le  futur  aux 

choses  d'une  nature  opposée ,  vous  les  faites  déchoir  du 
rang  d'essences;  évidemment,  elles  ne  posséderont  pas 
l'être  par  elles-mêmes,  si  leur  être  consiste  dans  lé  futur 
et  le  passéK  L'essence  des  choses  engendrées  consiste  au 

^  «  Nondum  intelligunt  qaomodo  fiant  qusB  per  te  et  in  te  fiunt , 
II.  12 
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contraire  à  aller  de  rorigine  de  lair  existence  jul^u'aux 
dernières  limites  du  temps  au  delà  duquel  elles  ne  seront 

plus;  c'est  là  ce  qui  constitue  leur  future  Dès  qu'on 
leur  retranche  leur  futur,  on  diminue  leur  vie,  par  consé- 

quent leur  existence.  C'est  ce  qui  arrivera  également  à 
l'univers  tant  qu'il  existera  :  11  aspire  à  être  ce  qu'il  doit 
être,  il  y  aspire  sans  relâcbe  parce  qu'il  puise  Texistence 
dans  la  production  continuelle  de  nouveaux  actes  ;  par  la 

même  raison,  il  se  meut  en  cercle  parce  qu'il  désire  posséder 
l'Essence  intelligible  ̂   Tdle  est  l'existence  que  nous  dé- 

couvrons dans  les  dioses  engendrées,  telle  est  la  cause  qui 
les  &it  aspirer  sans  cesse  à  exister  dans  le  futur.  Les  êtres 
qui  occupent  le  premier  rang  et  qui  sont  bienheureux 

n'ont  aucun  désir  du  futur,  parce  qu'ils  sont  déjà  tout  ce 

»  et  conantur  œtema  sapere  ;  sed  Èdhne  in  praeteriUs  et  fataris 
>  rerum  motibus  cor  eorom  voUtat,  et  adhuc  vanum  est.  Ouïs  ten^ 

>  bit  iliud,  et  figet  illud  ut  paululum  stet,  et  panlulum  rapiat  spien- 
>  dorem  semper  stantis  ceternitatis,  et  comparet  cum  temporihus 
>  nunquam  stantibm^  et  vîdeat  esse  incomparabilem  ;  et  videat 
»  longum  tempus,  nisi  ex  multis  prœtereuntibus  mo(!bus,  qui  simul 
>  eKtendi  non  possunt,  longum  non  fieri  ;  non  autem  praeterire 
>  quidqaam  in  œterno,  sed  totum  esse  prâsseng,  nullnm  verô  tem- 
^  pus  esseprœsens;  et  videat  omne  prseteritum  propelli  ex  futuro, 
»  et  omne  futurum  ex  praeterito  consequi,  et  omne  prseteritum  ac 
»  futurum  ab  eo  quod  semper  est  prœsens  creari  et  excurrere  ? 
»  Quis  tenebît  cor  hominis  ut  stet,  et  videat  quomodo  stans  dictet 
»  futura  et  prœterita  tempora,  nec  futura  née  prsterita  stemitas  ?  » 
(S.  Augustin,  Confessioms,  XI,  11.)  On  trouve  aussi  tes  mêmes  idées 
dans  Fénelpn  :  «  Je  ne  suis  pas^  ô  mon  Dieu,  ce  qui  est.  Hélas  !  je 

>  suis  presque  ce  qui  n'est  pas.  Je  me  vois  comme  un  milieu  incom- 
»  préhensîble  entre  le  néant  et  Tétre  :  je  suis  celui  qui  a  été  ;  je 

»  suis  celui  qui  sera  ;  je  suis  celui  qui  n'est  plus  ce  qu'il  a  été  ;  je 
»  suis  celui  qui  n'est  pas  encore  ce  qu'il  sera,  et  dans  cet  entre- 
»  deux  que  suisje  ?  un  je  ne  sais  quoi  qui  ne  peut  s'arrêter  en  soi, 
»  qui  n'a.  aucune  consistance,  qui  s'écoule  rapidement  comme 
*  l'eau,  etc.  »  (De  VExistence  de  Dieu,  II,  ch.  5,  §  3.) 

*  Nous  lisons  avec  M.  KirchhofF  :  roOro  Bi  to  eVrat  eîvae.  —  «  Voy. 
1. 1,  p.  161.  Voy.  le  P.Tbomassin,  Dogmata theologioa, t.  i, p.  24B,828. 
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qu'il  est  dans  leur  nature  d'être,  quUls  possèdent  toute  la 
vie  qu'ils  doivent  posséder;  ils  n'ont  donc  rien  à  chercher, 
puisqu'il  n'y  a  pas  de  futur  pour  eux  ;  ils  ne  peuvent  pas 
non  plus  recevoir  en  eux  une  chose  pour  laquelle  il  y  aurait 

du  futur.  Ainsi,  Tessenoe  de  l'Être  intelligible  est  sd)solue, 
entière,  non-seulement  dans  ses  parties,  mais  encore  dans 

sa  totalité,  qui  n'offre  aucun  défaut,  à  laquelle  rien  ne 
manque,  à  laquelle  ne  saurait  s'ajouter  rien  de  ce  qui  ap- 

partient au  non-étre  :  car  l'Être  intelligible  doit  non-seule- 
ment embrasser  tous  les  êtres  dans  sa  totalité  et  son  uni- 

versalité, mais  encore  ne  rien  recevoir  qui  appartienne  au 

non-être  ̂   C'est  dans  cette  disposition  et  cette  nature  de 
l'Être  intelligible  que  consiste  l'Eternité  :  car  alcbv  (éternité) 
vient  de  dti  &v  (étant  toujours)  \ 

lY.  On  s'assure  qu'il  en  est  ainsi  quand,  appliquant  son 
intelligence  à  la  contemplation  de  quelqu'un  des  intelli- 

gibles', on  peut  affirmer  ou  plutôt  voir  qu'il  est  absolument 
incapable  d'avoir  jamais  subi  aucun  changement  ;  sinon,  il 
ne  serait  pas  toujours,  ou  du  moins  il  ne  serait  pas  toujours 
tout  entier.  Est-il  ainsi  perpétuel?  Oui  sans  doute  :  telle  est 

sa  nature  qu'on  reconnaît  qu'il  est  toujours  tel  qu'il  est  et 

*  «  Dieu  est  immuable.  Ce  qui  est  par  soi  ne  peut  Jamais  être 
»  conçu  autrement  :  il  a  toujours  la  même  raison  d'exister,  et  la 
»  môme  cause  de  son  existence,  qui  est  son  essence  même  ;  il  est 

»  donc  immuable  dans  son  existence.  Il  n^est  pas  moins  incapable 
>  de  changement  pour  les  manières  d'être  que  pour  le  fond  de 
»  l'être.  Dès  qu'on  le  conçoit  infini  et  infiniment  simple,  on  ne  peut 
>  plus  lui  attribuer  aucune  modification  :  car  les  modifications  sont 

»  les  bornes  de  l'être,  etc.  >  (Fénelon,  ibidem,)  —  *  Cette  étymo- 
logiie  est  empruntée  à  AristOte  :  olûi^  icrrr  ànà  rw  àtl  elvac  82>iif  ck>c 

Tïïv  lîTwvvfAiav,  AeàvaTor  xaî  Q$tùç.  {Du  Ciel,  I,  9,p.  25.)—  •  Taylor 
traduit  ce  passage  inexactement  :  «  He ,  bowever,  will  know  that 
»  etemity  thus  subsits,  who  by  the  projecting  énergies  of  intellect 
>  is  able  to  speak  conceming  it.  »  Il  lit  ai&vt  au  lieu  de  r«vL  Aucun 

des  manuscrits  ne  donne  cette  leçon ,  et  il  n'est  point  nécessaire 
de  rien  changer  au  texte. 
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qu'il  ne  saurait  être  autre  dajis  la  suite;  en  sorte  que,  si 
Ton  vient  à  le  contempler  de  nouveau,  on  le  trouvera  tou- 

jours semblable  à  lui-même.  Donc,  si  Ton  ne  cesse  jamais 

de  le  contempler,  qu'on  lui  reste  uni  en  admirant  sa  na- 
ture, etque  Ton  montre  ainsi  dans  cet  acte  une  nature  infa- 

tigable, on  s'élèvera  soi>-même  à  réternité;  mais  il  faut, 
pour  être  éternel  comme  l'Être,  ne  se  laisser  distraire 
par  rien  en  contemplant  l'Éternité  et  la  nature  étemelle 
dans  l'Etemel  même^  Si  ce  qui  existe  de  cette  manière  est 
étemel  et  existe  toujours,  il  en  résulte  que  ce  qui  ne  s'a- 

baisse jamais  à  une  nature  inférieure,  ce  qui  possède  la  vie 
dans  sa  plénitude,  sans  avoir  jamais  reçu,  ni  recevoir,  ni 

devoir  recevoir  rien,  il  en  résulte,  dis-je,  que  ce  qui  existe 
de  cette  manière  est  perpétuel  (dlâiov) .  La  perpétuité  est  la 

propriété  constitutive  d' une  pareille  substance;  elle  est  d'eUe 
et  en  elle  '.  L'Éternité  est  la  substance  en  qui  se  manifeste 
cette  propriété.  Il  en  résulte  que  la  raison  nous  dit  que  l'Éter- 

nité est  une  chose  vénérable,  qu'elle  est  identique  avec 
Dieu',  c'est-à-dire  avec  ce  Dieu  [qui  est  l'Être  intelligible]  *. 
On  peut  affirmer  en  effet  que  l'Éternité  est  Dieu  qui  se 

A  «  Avant  qu'il  y  ait  des  choses  qui  ne  sont  pas  toujours  les 
»  mêmes,  il  y  en  a  une  qui,  toujoa/rs  la  même,  ne  souffre  point  de 
»  déclin  ;  et  celle-là  non-seulement  est,  mais  encore  elle  est  tou- 
»  jours  connue,  quoique  non  toujours  démêlée  ni  distinguée  faute 

»  d'attention.  Mais  quand,  recueillis  en  nous-mêmes ,  nous  nous 
»  rendrons  attentifs  aux  immortelles  idées  dont  nous  portons  en 
»  nous-mêmes  la  vérité,  nous  trouverons  que  la  perfection  est  ce 
»  que  Ton  connaît  le  premier^  puisque,  comme  nous  avons  vu,  on 
>  ne  connaît  le  défaut  que  par  la  déchéance  de  la  perfection.  > 

(Bossuet,  lr«  semaine,  2«  élé'oation.)  C'est  parce  que  l'imparfait  est, 
comme  le  dit  Bossuet,  une  déchéance  du  parfait,  que  Piotin  traite 

de  l'éternité  avant  de  traiter  du  temps.  —  >  Voy,  Aristote,  Du 
Ciel,  I,  9,  p.  25.  —  •  Voy.  Proclus,  Commentaire  sur  le  Parme- 
nide,  t.  VI,  p.  100,  éd.  Cousin.  —  *  Au  lieu  de  ravrov  tû  e«ô,  nous 
lisons  avec  M.  Rirchhoff  :  Xcyet  Bixo\tx(ar^$€^  leçon  conforme  à  la 
traduction  de  Ficin. 
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manifeste  en  soi  et  hors  de  soi  dans  son  essence  immuable, 

identique,  dans  la  permanence  de  sa  vie.  Rien  d'étonnant 
d'ailleurs  si  nous  affirmons  maîgré  cela  qu'il  y  a  pluralité  en 
Dieu.  Chaque  intelligible  est  pluralité  parce  qu'il  est  infini 
par  sa  puissance,  infini,  dis-je,  en  ce  sens  que  rien  ne  lui 

manque  ;  or  il  possède  éminemment  ce  privilège  parce  qu'il 
n'est  sujet  à  rien  perdre. 

L'Éternité  peut  donc  être  définie  :  la  vie  qui  est  actuelle- 
ment infinie  parce  qu'elle  est  universelle  et  qu'elle  ne  perd 

rien\  puisqu'il  n'y  a  pour  elle  rien  de  passé,  rien  de  futur; 
sans  cela,  elle  ne  serait  plus  tout  entière.  En  effet,  direqu'^2/a 
est  universelle  et  ne  perd  rien,  c'est  expliquer  ce  qu'on 
entend  par  ces  mots  :  la  vie  qui  est  actuellement  infinie. 

Y.  Comme  cette  essence  brillante  de  beauté,  étemelle,  se 

rapporte  à  l'Un,  en  sort  et  y  retourne,  qu'elle  ne  s'en 
écarte  pas,  qu'elle  demeure  toujours  autour  de  lui  et  en 
lui,  qu'elle  vit  selon  lui,  Platon  a  eu  raison  de  dire,  avec 
une  grande  profondeur  de  pensée,  que  «  l'éternité  est  im- 
y>  muable  dans  l'unité';  »  parla,  non-seulement  Platon 

A  Cette  définition  est  citée  par  Proclus  :  «  C'est  pourquoi  Plotin 
»  appelle  l'éternité  la  vie  unique  et  totale...  Selon  Piotin,  l'éternité, 
»  consistant  dans  la  totalité  intelligible,  est  la  vie  parfaite  et  univer- 
»  selle.  »  {Théologie  selon  Platon,  V,  27,  p.  311,  330.)  Elle  a  été 
également  reproduite  par  Boëce  :  c  iEternitas  igitur  est  intermina- 
>  bilis  TitSB  tota  simul  et  j)erfecta  possessio.  >  {De  Consolatione 
philosophiœ,  Y,  6.)  Enfin ,  elle  a  été  développée  par  Fénelon  dans 

le  passage  suivant  :  «  J'ai  déjà  remarqué  que,  comme  tout  être 
»  divisible  est  borné,  aussi  tout  véritable  infini  est  indivisible.  L'exis- 
»  tence  divine  qui  est  infinie  est  donc  indivisible.  Si  elle  n'est  point 
»  divisible  comme  l'existence  bornée  des  créatures  dans  lesquelles 
»  il  y  a  ce  que  Ton  appelle  la  parUe  antérieure  et  la  parUe  posté- 
»  rieure,  il  s'ensuit  donb  que  cette  existence  infinie  est  toujours 
»  tout  entière.  Celle  des  créatures  n'est  jamais  toute  à  la  fois  :  ses 
»  parties  ne  peuvent  se  réunir  ;  Tune  exclut  l'autre,  et  il  faut  que 
»  l'une  finisse  avant  que  l'autre  commence.  »  {De  VExistence  de 
Dieu,  11,  ch.  5,  §  3.)  —  *  Voy.  ci-dessus  p.  172,  note  1.  Ce  passage 
de  Plotin  est  mentionné  par  Proclus,  Théologie  selon  Platon,  V,  33, 
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ramène  Téternité  à  l'unité  qu'elle  est  en  elle-ïnème ,  mais 
encore  il  rapporte  la  yie  de  l'Être  à  l'Un  même.  Cette  vie 
est  ce  que  nous  cherchons  ;  sa  permanence  est  Tétemité. 
En  efibti  ce  qui  demeure  de  cette  manière  et  qui  demeure 

la  même  chose,  c'est-à-dire  l'acte  de  cette  vie  qui  demeure 
d>Ue-même  tournée  vers  l'Un  et  unie  à  lui,  ce  qui  n'a  pas 
une  existence  ni  une  vie  mensongère,  c'est  là  véritablement 
l'éternité.  Exister  véritablement  [pour  l'Être  intelligible], 
c'est  n'avoir  point  de  temps  où  il  n'existe  pas ,  point  de 
temps  où  il  existe  d'une  façon  différente  ;  c'est  donc  exister 
d'une  manière  immuable,  sans  aucune  diversité,  sans  être 
d'abord  dans  un  état,  puis  dans  un  autres  Donc,  pour 
concevoir  l'Être,  il  ne  feut  ni  admettre  des  intervalles  dans 

son  existence,  ni  supposer  qu'il  se  développe  ou  qu'il  ac- 
quière, ni  croire  qu'il  y  ait  en  lui  succession  ;  par  consé- 

quent, on  ne  saurait  distinguer  en  lui  ou'  dire  qu'il  y  ait  en 

p.  31L  Voici  comment  le  P.  Thomaçsin  commente  ce  même  passage  : 
«  Ubi  arctius  adhuc  vinculum  constringendae  ab  omni  fluxu  sis- 
»  tendaeqae  œternitati  comparatur,  îpsum  Bonum,  a  quo,  ad  quod, 
^  et  circa  quod  tota  est.  Ens  enim  primum,  scii  prima  Tila,  seu 
>  Verbum,  cui  proprie  competit  s^t^nitas,  tametsi  beatissîme  et 
»  invictîssime  potens  sit  manere  et  stare,  omnemque  fluxnm  longis- 
>'  sime  amandare  ;  hsec  tamen  beatius  multo  et  invictias  conse- 
»  quitnr,  qtia  sammo  parenti  seu  Uni  ipsi  afRgitar,  in  illo  est,  ad 
»  iiladq«ie  vivit,  utqiie  ipsi  Uni  afflgitur,  ita  ipso  Uno  figîtur.  Ens 
»  enim  ses  Mens,  qnam  vita  et  intelligentia  qnaedam  sit ,  sisti  pos- 
»  tulat  et  adunari  ab  immobili  Uno,  supra  intèlligentîam,  supra 
»  Hientem ,  supra  ens  exstante  et  quiescente  f n  fneffabili  silentio 
»  beatitudînfs  snse.  »  (Dogmata  theologita,  t.  I,  p.  291.) 

*  «  Que  signifie  le  repos  et  l'immobilité  divine,  sinon  qne  Dieu 
»  demeure  en  lai,  et  garde,  parmi  le  calme  d'une  stabilité  parfaite, 
»  ridentité  de  son  être;  que  ses  opérations  sont  les  mêmes,  et 

»  s'exercent  sur  un  même  objet  et  de  la  même  sorte  ;  et  qu1l  est 
»  absolument  immuable,  ne  trouvant  en  lui  aucun  principe  de 
»  variation,  ni  hors  de  lui  aucune  cause  de  changement?  »  (S.  Denys 

l'Aréopagite,  Des  Noms  divins,  ix;  trad.  de  M.  Tabbé  Darboy, 
p.  441.)  Voy.  aussi  saint  Augustin,  De  Natura  boni,  §  39. 



uvu  Mffiiu,  m 

loi  ni  avant  ni  après'.  S'il  n'y  a  en  lui  ni  avmt  ni  (ipr di, 
si  la  ébùse  la  plus  vraie  qu'on  puisse  affirmer  de  lui  est 
qa'il  esty  bHI  e$t  de  telle  sorte  qu'il  soit  l'Essenee  et  la  Yie» 
ici  nous  apparaît  encore  l'éternité.  Quand  nous  disons  que 
VÊtre  eu  toujourt,  qu'il  n'y  a  pas  un  temps  où  il  soit  et 
un  autre  oii  il  ne  soit  pas,  c'est  seulement  pour  nous  expri- 

mer arec  plus  de  clarté  que  nous  parlons  ainsi  :  en  disant 
to^oun,  nom  ne  prenons  pas  ce  mot  dans  son  sens  ab^ 

solu  ;  mais,  si  nous  l'employons  pour  montrer  que  l'Être 
est  incorruptible ,  il  peut  égarer  l'esprit  en  le  feisant  sortir 
de  l'unité  [propre  à  l'éternité]  pour  lui  faire  parcourir  le 
multiple  [qui  est  étranger  à  l'éternité]  *.  Toujoun  indique 
encore  que  l'Être  n'est  jamais  défectueux.  Peut-^tre  yau- 

•  «  Née  tu  lempore  lempof a  prœctdfs ,  alioqaiw  noa  smais  tcm- 
»  pora  prsecederes.  Seâ  prœeeàù  onmia  prmteriia ,  cebiiadine 
>  semper  praesentis  œternitatis  ;  et  superas  omnia  fatu/ra»  quia  ilià 
>  futura  sunt,  et,  quum  venerint,  prœterita  erunt.  Tu  autem  idem 
^  ipse  es,  et  anni  tui  non  deûciunt.  Anni  tui  nec  eunt  nec  yeniunt  ; 
>  îstî  autem  nostri  et  eunt  et  yenîunt,  ut  omnes  reniant.  Ânnl  tui 

3>  oranes  »fmul  stant,  quoniam  atant  ;  aee  euntes  a  ve nientibtis  ex- 
>  diduntur ,  qda  non  transeunt  ;  isti  antem  noatri  ooiims  erant , 

»  quum  non  eruBt,ete«»  {ConfesmnestW^l^.)  Féneloa  dit  d'après 
saint  Augustin  :  c  Dirai-je  [ô  mon  Dieu]  que  vous  étiez  avant  moi  ? 
>  Non  :  car  voilà  deux  termes  que  je  ne  puis  souffrir.  Il  ne  faut 
»  pas  dire  :  Tous  étiez;  car  vous  étiez  marque  un  temps  passé  et 

»  ui^e  succession...  Ce  que  J'a!  dit  du  passé,  je  le  dis  de  même  de 
»  l'aivenlr.  On  ne  peut  point  dire  que  vofiis  senz  après  ce  qui  passe  : 
>  car  vous  ne  passez  point;  ainsi  vous  ne  serez  pas,  mais  riom  êtes, 
»  et  je  me  trompe  toutes  les  fois  que  je  sors  du  présent  en  parlant 

»  de  vous...  Ce  qui  passe  a  été  et  sera,  et  passe  du  prétérit  au  fù-* 

>  turparun  présent  imperceptible  qu'on  ne  peut  jamais  assigner. 
>  Mais  ce  qui  ne  passe  point  existe  absolument,  et  n'a  qu'un  pre«* 
>  sent  inâni.  Il  est,  et  c'est  tout  te  qu'il  est  permis  d'en  dire  :  il  est 
»  sans  temps  dans  tous  les  temps  de  la  créature.  Quiconque  sort  de 
>  cette  simplicité  tombe  de  Téternité  dans  le  temps.  >  {De  VExi^ 

tenee  de  Dieu,  II,  ch.  5,  §  3.)  —  *  Taylor  n'a  pas  rendu  ce  pas^ 
sage,  le  déclarant  inintelligible. 
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drait-il  mieux  dire  Bimpiement  :  VÊtreK  Hais  bien  quelenom 

d'Être  suflSse  pour  désigner  ï Essence,  comme  plusieurs  phi- 
losophes ont  confondu  V.essence  avec  la  génération,  il  afallu 

pour  s'expliquer  plus  clairement  ajouter  au  nom  d'Être  le 
terme  de  toujours.  En  eflfet,  quoiqu'on  ne  désigne  qu'une 
seule  et  même  chose  quand  on  dit  VÊtre  et  l'ÊCre  qui  est 
toujours ,  comme  lorsqu'on  dit  le  philosophe  et  le  vrai 
philosophe  ;  cependant,  comme  il  y  a  de  faux  philosophes» 

il  s^  fallu  joindre  au  mot  philosophe  celui  de  vrai^;  et  de 
même,  il  a  fallu  joindre  le  mot  toujours  à  celui  d'Être,  et 
celui  d'Être  à  celui  de  toujours  :  de  là  dérive  l'expression 
dsi  ov  [l'Être  qui  est  toujours] ,  et  par  suite  «twv  i^i' Éternité] . 
Donc  l'idée  de  toujours  doit  être  unie  à  celle  d'Être  de 
manière  à  désigner  l'Être  véritable. 

Toujours  doit  donc  être  appliqué  à  la  puissance  qui  n'a 
point  d'intervalle  dans  son  existence,  qui  n'a  besoin  de  rien 
en  dehors  de  ce  qu'elle  possède,  parce  qu'elle  possède  tout, 
qu'elle  est  tout  être,  et  qu'ainsi  elle  ne  manque  de  rien.  Une 
telle  nature  n'est  pas  complète  sous  un  rapport,  incomplète 
sous  un  autre.  Ce  qui  est  dans  le  temps,  parût-il  complet 
(comme  parait  complet  un  corps  qui  suffit  à  Tàme,  mais  qui 

n'est  complet  que  par  l'âme),  ce  qui  est  dans  le  temps, 
dis-je,  a  besoin  du  futur,  et,  par  conséquent,  est  incomplet 
sous  le  rapport  du  temps  dont  il  a  besoin  ;  quand  il  arrive  à 

jouir  du  temps  auquel  il  aspire  et  à  s'y  unir,  quoiqu'il  soit  en- 
core imparfait,  il  est  alors  appelé par/atf  par  homonymie. 

Hais  l'Être  qui  a  pour  caractère  de  n'avoir  pas  besoin  du 

t  c  Dieu  est  :  tout  ce  que  vous  ajoutez  à  ces  deux  mots ,  sous  les 

»  plus  beaux  prétextes,  obscurcit  au  lieu  d'éclaircir.  Dire  qu'il  est 
>  toujours^  c'est  tomber  dans  une  équivoque,  et  se  préparer  une 
»  illusion  :  toujours  peut  vouloir  dire  une  successiou  qui  ne  finit 

>  point,  et  Dieu  n'a  point  une  succession  de  siècles  qui  ne  finisse 
>  jamais.  Ainsi  dire  qu'il  est  est  plus  que  dire  qu'il  est  toujours,  » 
(Fcnelon ,  De  l'Existence  de  Dieu,  II,  ch.  5,  §  4.)  —  *  Voy.  Aris- tote,  Métaphysique,  111,  2. 
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futuri  de  n'être  point  rapporté  à  un  autre  temps  soit  mesu- 
rable, soit  indéfini  et  devant  être  d'une  manière  indéfinie, 

l'Être  qui  a  déjà  tout  ce  qu'il  doit  avoir  est  l'Être  même  que 
cherche  notre  intelligence  ;  il  ne  tient  pas  son  existence  de 

telle  ou  telle  quantité,  il  existe  avant  toute  quantité  ;  n'étant 
aucune  espèce  de  quantité,  il  doit  n'admettre  en  soi  aucune 
espèce  de  quantité*  Sans  cela,  comme  sa  vie  serait  divisée, 

il  cesserait  d'être  lui-même  absolument  indivisible  ;  or 
l'Être  doit  être  indivisible  dans  sa  Vie  comme  dans  son  Es- 

sence. [S'il  est  dit  dans  le  Timée]  a  le  Démiurge  était  bon^ ,  » 
cette  expression  se  rapporte  à  la  notion  de  l'univers  et  in- 

dique que,  dans  le  principe  supérieur  à  l'univers ,  rien  n'a 
commencé  d'être  à  une  certaine  époque.  L'univers  n'a  donc 
pas  commencé  d'être  dans  le  temps  parce  que,  si  son  au- 

teur est  avant  lui,  c'est  seulement  en  ce  sens  qu'il  est  la 
cause  de  son  existence'.  Mais,  après  avoir  employé  le  mot 
était  pour  exprimer  cette  pensée,  Platon  se  reprend  ensuite 

et  montre  que  ce  mot  n'a  point  d'application  aux  choses 
qui  possèdent  l'éternité*. 

YI.  Quand  nous  parlons  ainsi  de  l'éternité,  est-elle  pour 
nous  une  chose  étrangère  et  au  sujet  de  laquelle  nous 

soyons  obligés  de  consulter  le  témoignage  d'autrui  7  Com- 
ment cela  serait-il  possible?  Comment  en  effet  connai- 

trions-nous  ce  que  nous  ne  saurions  percevoir  ?  Comment 
pourrions-nous   percevoir   une  chose   qui  nous   serait 

^  Voy.  Platon,  Timée,  p.  29.  Boëce  dit  à  ce  sujet  :  «  Uade  non 
>  recte  quidam,  qui,  quuui  audiuut  visum  Piatoui,  muodum  hune 
»  nec  tiabuisse  initium  temporis  oec  habituruna  essie  defectum,  hoc 
>  modo  conditori  condltum  muaduni   ûeri  coœlernum  putaut. 
>  Aliud  est  enim  per  interminabilem  duci  vitam,  quod  muado 
»  Plato  tribuit;  aliud  interminabiiis  vit»  totam  pariter  complexum 

»  e^se  prsesentiam,  quod  diviuœ  Mentis  proprium  esse  manifestu  m 
>  est.  Neque  Deus  conditis  rebits  antiquior  videri  débet  temporis 

>  quantitate,  sed  simplicis  potius  proprietate  nature».  >  {De  Como- 
latione  philosophiœ,  V,  6.)  —  *  Voy.  ci-dessus,  p.  21.  —  •  Voy- 
le  passage  de  Platon  cité  ci-dessus,  p.  176,  note  L 
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étrangère?  Il  faut  donc  que  nous  participions  nous-mêmes 
à  ̂ étemité^  Hais  comment  le  pouvons-nous,  puisque 
nous  sommes  dans  le  temps  ?  Pour  comprendre  cornaient 
on  peut  être  à  la  fois  dans  rétemité  et  dans  le  temps ,  il 
faut  déterminer  la  nature  de  ce  dernier.  Il  faut  donc  que 

nous  descendions  de  l'éternité  pour  étudier  le  temps. 
Pour  trouver  l'éternité,  nous  avons  été  obligés  de  nous 
élever  au  monde  intelligible;  maintenant,  nous  sommes 

obligés  d'en  descendre  pour  traiter  du  temps ,  non  d'en 
descendre  complètement,  mais  autant  que  le  temps  en  est 
descendu  lui-même. 

Si  les  anciens  sages,  ces  bommes  bienheureux,  n'avaient 
point  déjà  parlé  du  temps,  nous  n'aurions  qu'à  rattacher  à 
l'idée  de  l'éternité  ce  que  nous  avons  à  dire  de  Fidèe  de 
temps,  et  à  exposer  notre  opinion  sur  ce  point,  en  tâchant 

de  la  mettre  d^accord  avec  la  notion  que  nous  nous  sommes 
déjà  formée  de  l'éternité.  Hais  il  est  maintenant  nécessaire 
d'examiner  les  opinions  les  plus  raisonnables  qui  ont  été 
professées  au  sujet  du  temps,  et  de  voir  si  notre  propre 

opinion  est  conforme  à  quelqu'une  d'^entre  elles. 
Avant  tout,  nous  diviserons  en  trois  classes  les  opinions 

professées  au  sujet  du  temps  :  on  considère  le  temps  ou 
comtnelemouvement,  ou  commele  mo6t7^,  ou  comme  quel- 

que chose  du  mouvement.  Soutenir  que  le  Temps  est\erepo9, 
Yêire  en  repos^  ou  quelque  chose  du  repos^  serait  trop  cou- 

^  LeP.Thomassin  commente Plotin  en  cestermes:  «Ubi vides; qunm 
»  anima  œternitatem  întelligat,  eam  partiel  pet  et  contreetet  necesse 

>  est,  ejusque  quadammodo  consors  sit  ;  at  ubi  mente  sua  se  con- 
»  templandse  complexandœque  Ter»  setemitati  penitus  dedîcat  et 
>  afïigit,  tum  œternitatis  consortium  amplius  stfictiusque  adipisci* 
>  tur.  >  {Dogmata  theologica,  t.  I,  p.  293.)  Saint  Augustin  exprime 
la  même  pensée  que  Plotin  avec  la  même  concision  :  c  iEtemo 
>  creatori  adhœrentes  et  nos  œtemftate  affleiamur  necesse  est.  » 

(De  Vera  Religione,  10.)  Voy.  aussi  le  passage  de  Bossuet  cité  ci- 
dessus,  p.  180,  note  1, 
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traire  à  la  notion  du  temps  :  car  il  est  incompatible  avec 

l'identité  [par  conséquent  avec  le  repos  et  ce  qui  est  en  repos]4 
Ceux  qui  considèrent  le  temps  comme  le  mouvement 

admettent  qu'il  est,  soit  toute  espèce  de  mouvement,  soit 
le  mouvement  de  l'univers  ;  ceux  qui  le  regardent  comme 
le  mobile  ont  en  vue  la  sphère  de  Tunivers  ;  enfin  ceux 
qui  croient  que  le  temps  est  quelque  chose  du  mouvement 

le  considèrent,  soit  comme  l'intervalle  du  mouvement, 
soit  comme  sa  mesure,  soit  comme  quelque  conséquence 
du  mouvement  en  général  ou  du  mouvement  régulier. 

VIL  II  est  impossible  que  le  temps  soit  le  mouvement  S 

soit  qu'on  prenne  tous  les  mouvements  ensemble  de  manière 
à  n'en  faire  qu'un  seul,  soit  que  l'on  considère  seulement  le 
mouvement  régulier  :  car  ces  deux  espèces  de  mouvement 

sont  dans  le  temps*.  Si  Ton  suppose  qu'il  y  a  un  mouve- 
ment qui  ne  s'opère  pas  dans  le  temps,  ce  mouvement  sera 

encore  bien  plus  éloigné  d'être  le  temps ,  puisque,  dans 
cette  hypothèse,  autre  chose  est  ce  dans  quoi  se  produit  le 
mouvement,  autre  chose  le  mouvement  même.  Parmi  les 

raisons  qui  ont  été  alléguées  et  qui  sont  alléguées  pour  ré- 

futer cette  opinion,  une  seule  suffit  :  c'est  que  le  mouvement 
peut  cesser  et  s'arrêter,  tandis  que  le  temps  ne  saurait 
suspendre  son  cours  •.  Si  l'on  dit  que  le  mouvement  de  l'u- 

nivers ne  s'interrompt  jamais ,  nous  répondrons  que  ce 

*  €  Les  Stoïciens  disent  que  le  mouTement  est  l'essence  du 
>  temps,  et  la  plupart  le  regardent  comme  non-engenéré.  » 
(Stobée,  EclogtB  phy&icœ,  ix,  §  40,  p.  250,  éd.  Hecren.)  —  «  «  Jubés 
»  [Deus]  ut  approbem  si  qnis  dicat  tempus  esse  motnm  corporis? 
»  Non  jubés.  Nam  corpus  nullum  rdsi  in  tempore  moveri  audio  : 
»  tu  dicis.  Ipsum  autem  corporis  motum  tempus  esse  non  audIo  : 
»  non  tu  dîcîs.  Quum  enim  movetur  corpus,  tempore  metîor 
»  quamdiu  movcatur,  ex  quo  moTcri  încipit  donec  desinat,  etc.  » 
(S,  Augustin,  €onf€ssiones,  XI,  24.)  —  «  Le  raisonnement  que  Plotin 
se  borne  ici  à  indiquer  est  développé  dans  saint  Augustin  :  «  Audivi 
»  a  quodam  homine  docto,  quod  solis  ac  lunse  ac  siderum  motus 
»  îpsa  sint  tempora,  et  nil  annui.  Gur  enim  non  potius  omnium 
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mouvement,  s'il  consiste  dans  le  mouvement  circulaire  [des 
astres]  S  s'opère  dans  un  temps  déterminé,  au  bout  duquel 
il  revient  au  même  point  du  ciel,  mais  il  ne  le  fait  pas  dans 

le  même  espace  de  temps  qu'il  emploie  pour  fournir  la 
moitié  de  son  cours  :  l'un  de  ces  deux  mouvements  n'est 
que  moitié  de  l'autre  et  le  second  est  le  double  ;  tous  les 
deux  d'ailleurs,  celui  qui  ne  parcourt  que  la  moitié  de  l'es- 

pace, et  celui  qui  en  parcourt  la  totalité,  sont  des  mouve- 
ments de  l'univers.  En  outre,  on  a  remarqué  que  le 

mouvement  de  la  sphère  extérieure  a  le  plus  de  vitesse. 

Cette  distinction  vient  encore  à  l'appui  de  nos  idées  :  car 
elle  implique  que  le  mouvement  de  cette  sphère,  et  le  temps 

qu'elle  emploie  pour  l'opérer,  sont  choses  différentes  :  le 
mouvement  le  plus  rapide  est  celui  qui  emploie  le  moins 
de  temps  et  parcourt  le  plus  grand  espace  ;  les  mouvements 
plus  lents  sont  ceux  qui  emploient  plus  de. temps  et  ne 

parcourent  qu'une  partie  de  cet  espace". 
D'un  autre  côté,  si  le  temps  n'est  pas  le  mouvement  de  la 

sphère,  évidemment  il  est  bien  moins  encore  [lemobile],  la 

sphère  même,  comme  quelques-uns  l'ont  cru  parce  qu'elle 
se  meut  '.  [Par  cela  seul  se  trouve  écartée  l'opinion  qui  con- 

fond le  temps  avec  le  mobile.] 

>  corporum  motus  sinttempora?An  vero,  si  cessarent  cœli  lumîna 
j>  et  moveretur  rota  figuli,  non  esset  tempus  quo  metiremur  eos 
>  gyros  et  dîceremus  aut  œqualibus  morulis  agi,  aut  si  alias  tar- 
>  (lias ,  alias  velocius  moveretur,  alios  magis  diuturnos  esse,  alios 
>  minus  ?  Âut,  quum  hoc  dîceremus,  non  et  nos  in  tempore  loque- 
>  remur,  aut  essent  in  verbis  nostris  aliaB  longae  syllabœ, .  alias 
>  brèves,  nisi  quia  illae  longiore  tempore  ̂ onuissent,  istœ  bre- 
»  viore?  »  (Confessiones,  XI,  23.) 

A  «  Ératosthène  disait  que  le  temps  est  le  cours  du  soleil; 
>  Hestiée  de  Périnthe,  physicien,  le  mouvement  des  astres  les  uns 
»  par  rapport  aux  autres.  »  (Stobée,  ib.)  —  *  Voy,  Porphyre,  Prin- 

cipes de  la  théorie  des  intelligibles^  1. 1,  p.  lxxii,  fin,  —  *  «  Pylha- 
gore  disait  que  le  temps  est  la  spbère  du  ciel.>  (Stobée,  ib,)  Voy. 
ci-dessùs  p.  172,  note  2. 
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Le  temps  enfin  est-il  quelque  chose  du  mouvement? 

Si  Ton  dit  qu'il  est  Vintervalle  du  mouvement  S  nous 
ferons  remarquer  que  Tintervalle  n'est  pas  le  même  pour 
tous  les  nlouvements,  fussent-ils  de  même  nature  :  car  les 

mouvements  qui  s'opèrent  dans  le  lieu  peuvent  être  plus 
rapides  ou  plus  lents.  Il  est  possible  que  les  intervalles  du 
mouvement  plus  rapide  et  du  mouvement  plus  lent  soient 
mesurés  par  un  troisième  intervalle,  qui  mériterait  avec  plus 

de  raison  d'être  appelé  le  temps.  Lequel  de  ces  trois  inter- 
valles sera  le  temps,  ou  plutôt  lequel  de  tous  les  intervalles, 

puisqu'il  y  en  a  un  nombre  infini?  Si  Ton  regarde  le  temps 
comme  l'intervalle  du  mouvement  régulier,  il  nesera  pas  l'in- 

tervalle même  de  tout  mouvement  régulier  ;  sinon,  comme 
il  y  a  plusieurs  mouvements  réguliers,  il  y  aurait  plusieurs 

temps.  Si  Ton  définit  le  temps  l'intervalle  du  mouvement 
de  l'univers,  c'est-à-dire  l'intervaUe  qui  est  dans  ce  mou- 

vement, que  sera-ce  autre  chose  que  le. mouvement  même? 

Ce  mouvement  d'ailleurs  est  une  quantité  déterminée.  Ou 
bien  cette  quantité  sera  mesurée  par  l'étendue  du  lieu  par- 

couru, et  l'intervalle  consistera  dans  cette  étendue  ;  mais 
cette  étendue  est  le  lieu  et  non  le  temps.  Ou  bien  l'on 
dira  que  le  mouvement  a  un  certain  intervalle  parce  qu'il 
est  continu,  qu'au  lieu  de  s'arrêter  sur-le-champ  il  se  pro- 

longe toujours;  mais  cette  continuité  n'est  autre  chose 
que  la g^rand^t^r  [la  durée]  du  mouvement'.  Si,  après  avoir 
considéré  un  mouvement,  on  afiirme  qu'il  est  grand,  comme 
on  dirait  d'une  chaleur  qu'elle  est  grande,  on  n'a  encore  là 
aucune  chose  dans  laquelle  le  temps  puisse  apparaître  et 

se  manifester  ;  on  n'a  qu'une  suite  de  mouvements  qui  se 
succèdent  comme  des  flots,  et  que  l'intervalle  qu'on  ob- 

^  «  Zenon  disait  que  le  temps  est  Tintervalle  du  mouvement 
»  (xtvïîffswç  Jt«ffT>2fAa),  la  mesuré  de  la  rapidité  et  de  la  lenteur.  >  (Sto- 

bée,  i6.,  p.  254.)  —  *  On  voit  par  cette  phrase  et  par  la  précédente 
que  le  mot  8i<k(TTniin,interoalle,  signifie  ici  à  la  fois  ̂ tondue  et  dur^e. 
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serve  entre  eux;  or»  k  suite  des  mouvements  forme  un 

nombre,  deux,  trois,  par  exemple;  et  l'intervalle  est  une 
étendue.  Ainsi,  la  grandeur  du  mouvement  sera  un  nombre 

comme  dix,  par  exemple,  oii  bien  jun  intervalle  qui  se  ma- 
nifeste dans  rétendue  parcourue  parje  mouvement.  Or,  on 

ne  découvre  point  là  la  notion  du  temps,  mais  seulement 
une  quantité  qui  se  produit  dans  le  temps  :  sinon  le  temps, 

au  lieu  d'être  partout,  n'existera  que  dans  le  mouvement 
comme  un  attribut  dans  Un  sujet,  ce  qui  revient  à  dire  que 

le  temps  est  le  mouvement  t .  car  l'intervalle  [du  mouve- 
ment] n'est  pas  en  dehors  du  mouvement,  ce  n'est  qu'un 

mouvement  non  instantané.  Si  le  temps  est  un  mouvement 
non  instantané,  comme  Ton  dit  que  tel  ou  tel  fait  instan- 

tané s'opère  dans  le  temps ,  nous  demanderons  quelle 
différence  il  y  a  entre  ce  qui  est  instantané  et  ce  qui  ne  l'est 
pas.  Ces  choses  different-elles  sous  le  rapport  du  temps  T 
Alors  le  mouvement  qui  dure  et  son  intervalle  ne  sont  pas 
le  temps,  mais  sont  dans  le  temps. 

Dira-t-on  que  le  temps  est  bien  l'intervalle  du  mouve- 
ment, mais  qu'il  n'est  pas  l'intervalle  propre  du  mouvement 

même,  qu'il  est  seulement  l'intervalle  dans  lequel  le  mouve- 
ment a  son  extension  {mpazdmv  l^ci),  en  le  suivant  en 

quelque  sorte  ((Tvyinapueéov7a)1  On  ne  définit  pas  encore 

quelle  est  cette  chose.  Évidemment  elle  n'est  autre  que  le 
temps  dans  lequel  se  produit  fe  mouvement.  Mais  c'est  là 
précisément  ce  que  nous  nous  sommes  dès  le  commence- 

ment proposé  de  déterminer .  C'est  comme  si,  prié  de  définir 
le  temps,  on  répondait  :  le  temps  est  l'intervalle  du  mouve- 

ment produit  dans  le  temps .  Quel  est  donc  cet  intervalle 

qu'on  appelle  le  temps ,  quand  on  le  considère  en  dehors 
de  l'intervalle  propre  au  mouvement?  Si  l'on  fait  consister 
dans  le  mouvement  l'intervalle  propre  au  temps,  où  pla- 
cera-t-on  la  durée  du  repos?  En  effet,  pour  qu'un  objet 
soit  en  mouvement^  il  faut  qu'un  autre  soit  en  repos  ;  or 
le  temps  de  ces  objets  est  le  même,  quoiqu'il  soit  pour  l'un 
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le  temps  du  mouvement,  et  pour  Feutre,  celui  du  repos  ̂  
Quelle  est  donc  la  nature  de  cet  intervalle  ?  Ce  ne  peut  être 

un  intervalle  de  lieu,  puisque  le  lieu  est  extérieur  [aux  mou- 

vements qui  s'accomplissent  dans  son  sein]  • 
YIII.  Examinons  maintenant  en  quel  sens  Ton  peut  dire 

que  le  temps  est  le  nombre  et  la  mesure  du  mouvement  \ 
ce  qui  semble  plus  raisonnable  à  cause  de  sa  continuité. 

D'abord  ici,  comme  au  sujet  de  la  définition  qui  faitcon- 
sister  le  temps  dans  Fintervalle  du  mouvement ,  on  peut 
demander  si  le  temps  est  la  mesure  et  le  nombre  de  toute 

espèce  de  mouvement.  .Comment,  en  effet,  évaluer  numé-< 
riquement  le  mouvement  inégal  et  irrégulier  T  Quel  est  le 

nombre,  quelle  est  la  mesure  qui  sert  à  évaluer  ce  mouve- 
ment? Si  Ton  évalue  par  la  même  mesure  le  mouvement  lent 

et  le  mouvement  rapide,  la  mesure  et  le  nombre  seront  pour 

eux  ce  qu'est  le  nombre  dix  appliqué  également  à  des  che^ 
vaux  et  à  des  bœufs,  ce  que  serait  une  mesure  qui  servirait 
également  à  mesurer  les  substances  sèches  et  les  liquides. 
Si  le  temps  est  une  mesure  de  cette  sorte ,  on  voit  bien 

qu'il  est  la  mesure  des  mouvementSt  mais  on  ne  voit  pas 

^  Dans  la  définition  du  temps,  Straton  joignait  à  Fidée  du  mou* 
yement  celle  du  repos  :  €  Straton  définissait  le  temps  la  quantité 
>  des  choses  qui  sont  en  mouvement  ou  en  repos.  >  (Stobée,  ib,, 
p.  250.)  Saint  Augustin  combat  cette  opinion  par  les  mêmes  raisons 
que  Plotin  :  «  Quum  itaque  aliud  sii  motiis  corporiSj  alîud  qtw  me* 
>  timur  quamdiu  sit,  quls  non  sentiat  quid  horum  potiuà  tempus 
:»  dicendum  sit  ?  Nam,  etsi  varie  corpus  aliquando  movetur,  ali- 
>  quando  stat,  non  solum  motum  ejns,  sed  etiam  statum  tempore 
>  metimur  ;  et  dicîmus  tantum  stetit,  quantum  motum  est,  aut 
»  duplo  vel  triplo  stetit,  ad  id  quod  motum  est,  et  si  quid  aliud 
>  nostra  dimensîo  sive  comprehenderit  sive  existimaverit,  ut  dici 

»  solet  plus  minus.  Non  est  ergo  tempus  corporis  motus.  »  {Confes- 

siones,  XI,  24.)  —  ̂   C'est  la  définition  qu'Aristote  donne  du  temps  : 
«  Le  temps  est  la  mesure  du  mouvement  selon  l'antériorité  et  la 
>  postériorité.»  (Phy8ique,iy,'Ln.)  Foi/. M» Ravaisson,£'««at sur to 
Uitaphysiqibe  dAristote,  1. 1,  p.  406.  ^ 
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encore  ce  qu'il  est  par  lui-même.  Si  le  nombre  dix  peut 
être  conçu  comme  nombre,  abstraction  faite  des  chevaux 

qu'il  sert  à  nombrer,  si  une  mesure  a  par  elle-même  sa 
nature  propre,  même  quand  elle  ne  mesure  rien,  il  doit  en 

être  de  même  du  temps,  puisqu'il  est  une  mesure.  Si  le 
temps  est  un  nombre  en  lui-même,  en  quoi  diffëre-t-il  du 

nombre  dix  ou  de  tout  autre  nombre  composé  d'unités  ? 
S'il  est  une  mesure  continue,  étant  une  quantité,  il  consti- 

tuera une  mesure  comme  une  coudée,  par  exemple.  Il  sera 
donc  une  grandeur,  une  ligne,  par  exemple,  qui  suit  le 
mouvement;  mais  comment  cette  ligne  pourra-t-elle  me- 

surer ce  qu'elle  suit?  Pourquoi  mesurera-t-elle  une  chose 
plutôt  qu'une  autre  ?  Il  semble  plus  raisonnable  de  regarder 
cette  mesure,  non  commenta  mesure  de  toute  espèce  de  mou- 

vement, mais  seulement  comme  la  mesure  du  mouvement 

qu'elle  suit^  Alors  cette  mesure  est  continue,  en  tant  que 
le  mouvement  qu'elle  suit  continue  lui-même  d'exister. 
Dans  ce  cas,  il  ne  faut  pas  regarder  la  mesure  comme  une 
chose  extérieure  et  séparée  du  mouvement,  mais  comme 

unie  au  mouvement  mesuré.  Qu'est-ce  qui  mesurera  doncT 
Est-ce  le  mouvement  qui  sera  mesuré  et  l'étendue  qui  le 
mesurera  ?  Laquelle  de  ces  deux  choses  sera  le  temps  ? 

Sera-t-il  le  mouvement  mesuré  ou  l'étendue  mesurante? 

Le  temps  sera  ou  le  mouvement  mesuré  par  l'étendue,  ou 
l'étendue  mesurante,  ou  une  troisième  chose  qui  $e  sert 
de  l'étendue,  comme  on  se  sert  d'une  coudée,  pour  mesurer 
la  quantité  du  mouvement.  Mais ,  dans  tous  ces  cas ,  il 

faut,  comme  nous  l'avons  déjà  remarqué,  supposer  que  le 
mouvement  est  uniforme  :  car,  si  le  mouvement  n'est  pas 
uniforme,  un  et  universel,  on  trouve  la  plus  grande  obscu- 

rité dans  l'opinion  qui  suppose  que  le  mouvement  est  une 

^  c  Le  mouvement  suit  rétendue,  et  Le  temps  suit  le  mouvement, 
parce  que  ces  choses  sont  des  quantités  continues  et  divisibles. 

(Aristote,  Physiqm,  IV,  xii.) 

> > 
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mesure  d'une  nature  quelconque.  6i  le  temps  est  le  mouve- 
ment mesuré,  c'est-à-dire  mesuré  par  la  quantité,  en  ad- 

mettant qu'il  ait  besoin  d'être  mesuré,  le  mouvement  ne 
doit  cependant  pas  être  mesuré  par  lui-même,  mais  par 
une  chose  différente  de  lui  ;  d'un  autre  côté,  si  le  mouve- 

ment a  une  mesure  différente  de  lui,  et  si,  par  suite,  nous 

avons  besoin  d'une  mesure  continue  pour  le  mesurer,  il 
en  résultera  que  l'étendue  elle-même  aura  besoin  d'une 
mesure,  afin  que  le  mouvement,  étant  mesuré,  ait  une 
quantité  qui  soit  déterminée  par  celle  de  la  chose  selon 

laquelle  il  est  mesuré.  Par  conséquent,  dans  cette  hypo- 

thèse, le  temps  sera  le  nombre  de  l'étejiidue  qui  suit  le 
mouvement,  et  non  l'étendue  même  qui  suit  le  mouve- 
ment. 

Quel  est  ce  nombre?  Est-il  composé  d'unités?  Comment 
mesure-t-il7  Voilà  ce  qui  reste  à  déterminer.  Supposons 

qu'on  trouve  comment  il  mesure,  on  n'aura  pas  encore 
trouvé  le  temps  qui  mesure,  mais  un  temps  qui  est  tel  ou 

tel  quantum.  Or  cela  n'est  pas  la  même  chose  que  le 
temps  :  autre  chose  est  le  temps,  autre  chose  telle  quantité 

de  temps.  Avant  d'affirmer  que  le  temps  a  telle  ou  telle 
quantité,  il  faut  déterminer  ce  qu'est  la  chose  qui  a  cette 
quantité.  Sans  doute  le  temps  est  le  nombre  qui  mesure  le 
mouvement  en  lui  restant  extérieur,  comme  dix  est  dans 
dix  chevaux  sans  être  conçu  avec  euX^  Mais,  dans  ce  cas, 

on  n'a  pas  encore  défini  ce  qu'est  ce  nombre  qui,  avant 
de  nombrer,  est  ce  qu'il  est,  comme  serait  dix  considéré  en 
lui-même*.  C'est  le  nombre,  dira-t-on,  qui,  en  suivant  le 
mouvement,  mesure  selon  l'antériorité  et  la  postériorité  de 

*  Plotin  continue  à  combattre  la  doctrine  d'Aristote  qui  avait  dit  : 

«  Le  temps  est  un  nombre,  mais  ce  n'est  pas  un  nombre  nombrant, 
>  c'est  un  nombre  nombre.  »  (Physique,  IV,xii.)— *  Voy.  Enn.  VI, 
liv.  VI,  §4, 6, 6, 9, 10,  etc.  Nous  avons  donné  ci-dessus,  p.  126,  note  2, 
un  extrait  de  ce  livre  qui  peut  servir  à  comprendre  ce  passage, 
n.  13 
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ce  mouvements  Oq  ne  voit  pas  encore  en  quoi  consiste  ce 
nombre  qui  mesure  selon  rantériorité  et  la  postériorité.  En 

tout  cas,  ce  qui  mesure  selon  l'antériorité  et  lapostérioritéi 
soit  par  un  point  %  soit  par  toute  autre  choses  mesure  cer- 

tainement selon  le  temps.  Ainsi,  ce  nombre'  qui  mesure  le 
mouvement  selon  l'antériorité  et  la  postériorité  doit  tou- 

cher au  temps  et  y  être  lié  pour  mesurer  le  mouvement. 
Antérieur  et  postérieur  désignent  nécessairement  soit  des 

parties  diverses  de  l'espace,  comme  le  commencement  du 
stade,  soit  des  parties  du  temps*  Ce  qu'on  nomme  Vanté- 
rieur  ,  c'est  le  temps  qui  finit  au  présent  ;  et  ce  qu'on 
appelle  le  postérieur,  c'est  le  temps  qui  commence  au 
présent.  Le  temps  est  donc  autre  chose  que  le  nombre  qui 

mesure  le  mouvement  selon  l'antériorité  et  la  postériorité, 
je  ne  dis  pas  seulement  un  mouvement  quelconque,  mais 

encore  le  mouvement  régulier.  D'ailleurs,  pourquoi  aura- 
t-on  le  temps  en  appliquant  le  nombre  soit  à  ce  qui  mesure, 
soit  à  ce  qui  est  mesuré  (car  ici  ce  qui  mesure  et  ce  qui  est 

mesuré  peuvent  n'être  qu'une  seule  chose)  ?  Pourquoi  sans 
le  nombre  n'aura-t-on  pas  le  temps,  si  le  mouvement  existe 
avec  l'antérieur  et  le  postérieur  qui  s'y  rapportent?  C'est 
comme  si  Ton  disait  que  l'étendue  n'a  telle  quantité  que  s'il 
y  a  quelqu'un  pour  reconnaître  qu'elle  possède  cette  quan- 

tité. Puisqu'on  dit  que  le  temps  est  infini  \  et  qu'il  l'est  en 

<  Voy.  ci-dessus  la  définition  d'Aristote,p.  191,  note  1.—  >  C'est 
une  allusion  à  Vimtant  présent  (rb  vOv)  d*Aristote  :  «  Vinstant 
>  présent  mesure  le  temps  en  tant  qu'il  est  antérieur  ou  posté- 
»  riewr.  »  {Physique,  IV,  Xî.)  —  •  Le  tttite  porte  :  «f<Trxt  olv  b  xp^^^ 
oZroç  6  itîxpcûv.  Cette  leçon  est  suivie  par  Ficin  et  Creuzer.  Taylor  lit 

ccptByLoç  au  lieu  de  xp^voç,  et  M.  Kirchhoff  retranche  xp^'^^^y  ce  qui 
retient  au  même.  La  liaison  des  idées  exige  qu'on  adopte  la  leçon 
dé  Taylor.  ̂   «  c  Le  nombre  de  eette  division  [selon  l'antériorité  et 

»  la  postériorité]  n'est  pas  séparable  ;  son  infinité  n'est  pas  per- 
»  manente ,  mais  devient  toujours,  comme  le  temps  et  le  nombre 
»  du  temps.  »  (Âristote,  Physique,  Ui,  vu.) 
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eifet,  comment  le  nombre  peut-il  être  en  lui  à  moins  qu'on 
ne  prenne  une  portion  de  temps  pour  le  mesurer?  De  là 

résulte  que  le  temps  existe  avant  d'être  mesuré.  Hais  pour* 
quoi  le  temps  n'existerait-^il  pas  avant  quMi  existât  une  âme 
pour  le  mesurer?  On  dira  peut-être  qu'il  est  engendré  par 
l'âme.  Il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  soit  engendré  par  l'âmê 
par  cela  seul  qu'elle  le  mesure  :  il  existerait^  arec  la  quan- 

tité qui  lui  est  propre,  lors  même  que  personne  ne  le  md* 

surerait.  Si  l'on  dit  enfin  que  c'est  Tâme  qui  se  sert  de  l'é^ 
tendue  pour  mesurer  le  temps,  nous  répondrons  que  ce 

point  n'est  d'aucune  importance  pour  déterminer  la  notion 
du  temps. 

IX.  Dire  que  le  temps  est  une  conséquence  du  mouve^ 

ment\  ce  n'est  pas  expliquer  ce  qu'il  est  ;  on  ne  pourrait  le 
faire  qu'en  définissant  préalablement  ce  que  c'est  qu'une 
conséquence  du  mouvement.  Au  reste,  cette  prétendue 

conséquence  du  mouvement  (en  admettant  toutefois  qu'il 
puisse  y  avoir  une  conséquence  de  cette  espèce)  doit  lui  être 
antérieure ,  simultanée  ou  postérieure  :  car,  de  quelque 

façon  qu'on  la  conçoivei  elle  est  dans  le  temps  ;  par  consé^ 
quent,  si  la  conséquence  du  mouvement  est  le  temps,  il  en 
résulte  que  le  temps  est  une  conséquence  du  mouvement 

dans  le  temps  [ce  qui  n'a  point  de  sens]. 
Maintenant,  comme  nous  avons  pour  but  de  déterminer^ 

non  ce  que  le  temps  n'est  paS|  mais  ce  qu'il  est  réellement, 
nous  remarquerons  que  cette  question  a  été  longuement 
traitée  par  beaucoup  de  personnes  avant  nous  ;  aussi  serait- 

on  obligé  de  faire  une  véritable  histoire,  si  l'on  entrepre- 
nait de  passer  en  revue  toutes  les  opinions*  Pour  nous» 

nous  avons  parlé  sur  ce  sujet  aussi  longuement  que  nous 

le  pouvions  en  nous  bornant  à  l'ejBDleurer.  D'après  ce  que 

^  «  ËpiGure  disait  que  le  temps  est  un  accident  (vvfiirTttfAce),  c'estr 
»  à- dire  une  conséquence  (irapaxoXouâi^/AQi)  du  moUYesoent*  » 
(Stobée,  Eclogœ  physicœ,  ix,  $  40,  p.  250.) 
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nous  avons  dit,  il  est  facile  de  réfuter  l'opinion  qui  affirme 
que  le  temps  est  la  mesure  du  mouvement  de  F  univers,  et 
de  faire  contre  cette  opinion  les  objections  que  nous  avons 
élevées  au  sujet  de  la  définition  qui  fait  consister  le  temps 
dans  la  mesure  du  mouvement  en  général,  en  lui  opposant 
Tirrégularité  du  mouvement  et  les  autres  circonstances  dont 
on  peut  tirer  des  arguments  convenables.  Il  ne  nous  reste 

donc  plus  qu'à  expliquer  en  quoi  consiste  réellement  le 
temps. 

X.  Il  est  nécessaire  pour  cela  que  nous  revenions  à  la 
nature  que  nous  avons  plus  haut  reconnue  être  essentielle 

à  l'éternité,  à  cette  vie  immuable,  réalisée  tout  entière  à  la 
fois,  infinie,  parfaite,  subsistant  dans  l'unité  et  se  rappor- 

tant à  l'unité.  Le  temps  n'était  pas  encore,  ou  du  moins 
il  n'était  pas  pour  les  intelligibles  ;  seulement,  il  devait  en 
naître,  parce  qu'il  leur  est  [comme  le  monde]  postérieur 
par  sa  raison  et  sa  nature  *  ?  Veut-on  comprendre  comment 

le  temps  est  sorti  du  sein  des  intelligibles ,  lorsqu'ils  re- 
posaient en  eux-mêmes  ?  Il  serait  inutile  ici  d'invoquer  les 

Muses  :  elles  n'existaient  pas  encore*  Que  dis-je  ?  Peut-être 
ne  serait-ce  pas  inutile  :  car  elles  existaient  déjà  [en  un 

certain  sens]  '.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  connaîtra  la  naissance 
du  temps  si  on  le  considère  en  tant  qu'il  est  né  et  mani- 

festé. Voici  ce  qu'on  peut  dire  à  ce  sujet. 
Avant  qu'il  y  eût  antériorité  et  postériorité,  le  temps, 

qui  n'existait  pas  encore,  reposait  au  sein  de  l'Être  même. 
Mais  une  nature  active  [l'Ame  universelle],  qui  désirait  être 
maîtresse  d'elle-même,  se  posséder  elle-même  et  ajouter 
sans  cesse  au  présent,  entra  en  mouvement,  et  le  temps 

»  Voy.  Enn.  Il,  liv.  ix,  S  3;  t.  I,  p.  265,  note  1.  —  »  Voici  com- 
ment Taylor  explique  ce  passage  :  Les  Muses  sont  antérieures  au 

temps,  en  tant  qu'elles  existent  dans  Apollon,  c'est-à-dire  dans  le 
monde  intelligible  ;  mais,  si  Ton  considère  le  temps  comme  ayant 

commencé,  les  Muses,  en  tant  qu'elles  existent  dans  Le  monde  sen- 
sible, ne  sont  pas  antérieures  au  temps. 
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entra  en  mouvement  avec  elle.  En  nous  portant'  toujours 
nous-mêmes  vers  ce  qui  suit  et  qui  est  postérieur,  vers  un 
autre  moment,  puis  vers  un  autre  encore,  nous  parvenons, 
par  la  longueur  que  nous  parcourons,  à  nous  représenter 

le  temps  qui  est  l'image  de  l'éternité  ̂  
Comme  TAme  universelle  avait  en  elle  une  activité  qui 

l'agitait  et  la  poussait  à  transporter  dans  un  autre  monde 
ce  qu'elle  voyait  toujours  là-haut,  elle  n'a  pas  pu  posséder 
toutes  choses  présentes  à  la  fois.  De  même  qu'une  raison^ 
en  se  développant  hors  de  la  semence  où  elle  reposait,  sem- 

ble marchera  la  pluralité,  mais  affaiblit  cette  pluralité  par  la 

division,  et  que  prodiguant,  au  lieu  de  l'unité  qui  demeure 
en  elle-même,  l'unité  qui  est  hors  d'elle-même,  elle  perd  de 
sa  force  en  s'étendant;  de  même  l'Ame  universelle,  en  pro- 

duisant le  monde  sensible,  mû,  non  par  le  mouvement  in- 

telligible, mais  par  celui  qui  n'en  est  que  l'image,  et  en  tra- 
vaillant à  rendre  ce  mouvement  semblable  au  premier, 

s'est  d'abord  rendue  elle-même  temporelle,  en  engendrant 
le  temps  au  lieu  de  l'éternité,  puis  a  soumis  son  œuvre  [le 
monde  sensible]  au  temps,  en  embrassant  dans  le  temps 

toute  l'existence  et  toutes  les  révolutions  du  monde.  En 

effet,  comme  le  monde  se  meut  dans  l'Ame  universelle,  qui 
est  son  lieu,  il  se  meut  aussi  dans  le  temps,  que.  cette  Ame 

porte  en  elle*.  En  manifestant  sa  puissance  d'une  manière 
successive  et  variée,  l'Ame  universelle  a  engendré  la  suc- 

cession par  son  mode  d'action:  elle  passe  en  effet  d'une 
conception  à  une  autre,  par  conséquent  à  ce  qui  n'existait 
pas  auparavant,  puisque  celte  conception  n'était  pas  effec- 

tive et  que  la  vie  présente  de  l'Ame  ne  ressemble  pas  à  sa 
vie  antérieure.  Sa  vie  est  variée,  et  de  la  variété  de  sa  vie 

résulte  la  variété  du  temps'. 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  172,  note  1..—  >  Gomme  le  temps,  l'espace 
est  le  résultat  de  la  procession  de  l'Ame  universelle.  Voy.  ci-dds- 
sus,  lîY.  VI,  S  16,  17.  —  *  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie 
des  intelligibles,  %  xxxii,  1. 1,  p.  lui. 
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Ainsi,  l'extension  de  la  vie  de  TAme  produit  le  temps,  la 
progression  perpétuelle  de  sa.  vie  fait  la  perpétuité  du 
temps,  et  sa  vie  antérieure  constitue  le  passé.  On  peut 

donc  avec  justesse  définir  le  temps  la  vie  de  VÀme  comi-^ 

dérée  dans  le  mouvement  par  lequel  elle  passe  d'un  acte 
à  un  autre^. 

Puisque  l'éternité  est  la  vie  caractérisée  par  le  repos, 
l'identité,  l'immutabilité,  l'infinité,  si  le  temps  est  son 
image,  comme  ce  monde  est  l'image  du  monde  supérieur, 
il  faut  reconnaître  qu'il  doit  y  avoir  dans  ce  monde,  au  lieu 
de  la  vie  propre  à  l'Intelligence ,  une  autre  vie  qui  porta 

le  même  nom  et  qui  appartienne  à  cette  puissance  de  l'Ame 
universelle;  au  lieu  du  mouvemmt  de  l'Intelligence,  le 
mouvement  propre  à  une  partie  de  l'Ame*;  au  lieu  de  la 
permanence,  de  l'identité,  de  l'immutabiUté  [de  Tlntelli*- 
gence],  la  mobilité  d'un  principe  qui  passe  sans  cesse  d'un 

i  Et  o5v  ;^/î6vov  rtç  "kéyot  ̂ u;^^ç  êv  xevyjo'se  jXETaSartXYÎ  IÇ  aXkoy)  elç  aX- 
>ov  €iov  çwiQveîvat,  x.  r.  X.  Ici  6toç  signifie  action  (Creuzer,  Notes , 

t.  IH,  p.  193).  GeUe  fin  du  §  10  est  citée  textuellement  par  Simpli- 

cius,  Commentaire  sur  la  Physique  d'Aristote ,  p.  187.  Voy.  aussi 
Proclus,  Théologie  selon  Platon,  III,  18,  p.  149.  Fénelon  se  ren- 

contre encore  ici  avec  la  définition  de  Piotin  :  «Aussitôt  que  j*aî  re- 
»  connu  que  la  créature  est  essentiellement  bornée,  et  changeante 

»  par  la  mutabilité  de  ses  bornes,  je  trouve  ce  que  c'est  que  le 
»  temps.  Le  temps,  sans  en  chercher  une  définition  plus  exacte,  eit 
»  le  changement  de  la  créature.  Qui  dit  changement  dit  succession  : 

»  car  ce  qui  change  passe  nécessairement  d'un  état  h  un  autre  ; 
»  Fétat  d'où  l'on  sort  précède,  et  celui  où  Ton  entre  suit.  Le  temps 
»  est  le  changement  de  l'être  créé  ;  le  temps  est  la  négation  d'une 
>  chose  très-réelle  et  souverainement  positive,  qui  est  la  permanence 

>  de  l'être  :  ce  qui  est  permanent  d'une  absolue  permanence  n'a  en 
>  soi  ni  avant  ni  après,  ni  plus  tôt  ni  plus  tard.Lanon-permanence  est 

>  le  changement  ;  c'est  la  défaillance  de  l'être,  ou  la  mutation  d'une 
7>  manière  en  une  autre  ;  mais  enfin,  toute  mutation  renferme  une 
»  succession,  et  toute  existence  bornée  emporte  une  durée  divisible 

>  et  plus  ou  moins  longue.  >  {De  l'Existence  de  Dieu,  II,  eh.  5,  §  3.) 
—  ̂   L'Ame  universelle  passe  sans  cesse  d'une  pensée  à  une  autre. 
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acte  à  un  autre;  au  lieu  de  Puuité  et  de  l'absence  de  toute 

étendue,  une  simple  image  de  T unité,  image  qui  n'est  une 
que  par  la  continuité  ;  au  lieu  d'une  infinité  déjà  présente 
tout  entière,  une]  progression  à  l'infini  qui  tend  perpétuel* 
lement  vers  ce  qui  suit  r  au  lieu  de  ce  qui  est  tout  entier  à 
la  fois,  ce  qui  sera  par  parties  et  ne  sera  jamais  tout  entier 

k  la  fois^  Pour  offrir  l'image  de  la  vie  complète,  univeiv 
selle,  infinie  de  l'Intelligence,  il  faut  que  l'Ame  ait  pour 
existence  d'acquérir  sans  cesse  l'eidstence;  c'est  ainsi 
qu'elle  peut  représenter  par  son  essence  l'essence  intelli* 
gible. 

Le  temps  n'est  donc  pas  extérieur  à  l'Ame,  pas  plus  que 
l'éternité  ne  l'est  à  l'Être  ;  il  n'en  est  pas  non  plus  une 
conséquence  ni  un  résultat,  pas  plus  que  l'éternité  n'est 
une  conséquence  de  l'Être.  U  apparaît  dans  l'Ame,  il  est  en 

t  Voy,  ProclQs ,  ÉlémenU  de  Théologie,  g  tv.  Boëce  dit  aussi  : 
c  Nam  quidquid  vivit  ia  tempore,  id  prœsens  a  prseteritis  in  futura 
>  procedik,  nihllque  est  in  tempore  constitutum  quod  totam  yitœ 
»  suas  spatium  pariter  possit  amplecti  ;  sed  crastinum  quidem  non- 
»  dum  apprehendit ,  hesternum  vero  jam  perdidit.  In  hodierna 
»  qaoqu«  vîta  Jam  non  amplius  viTitis  quam  in  îUo  mobili  transf- 
»  torioque  momento.  Quod  igitur  temporis  patitur  conditionem, 
»  licet  illud,  sicut  de  mundo  censult  Aristoteles,  nec  cœperit  un- 
>  quam  esse«  nec  desinat,  yitaque  ejus  cum  temporis  inûnitate 
>  tendatur,  nondum  tamen  taie  est  ut  seternum  esse  jure  credatur. 
»  Non  enim  totum  simul  infinitœ  licet  vitae  spatium  comprehendît 
»  atque  complectitur  ;  sed  futura  nondum  traniacta  jam  non  ha- 
:»  bet.  >  [De  Consolatione  philosophùBt  Vy  6.)  Fénelon  dit  dans  le 
même  sens  :  <  H  est  donc  certain  que  tout  est  successif  dans  la  eréa- 
>  ture,  non-seulement  la  variété  des  modiflcations ,  mais  encore  le 

»  mouvement  continuel  d'une  existence  bornée.  Cette  non-perma* 
>  nence  de  Tétre  créé  est  ce  que  j'appelle  le  temps.  Ainsi ,  loin  de 
>  vouloir  connaître  réternité  par  le  temps,  comme  je  suis  tenté  de 
»  le  faire,  il  faut  au  contraire  connaître  le  temps  par  Téternité  :  car 

>  on  peut  connaître  le  fini  par  l'infini ,  en  mettant  une  borne  ou 
>  négation  ;  mais  on  ne  peut  jamais  connaître  Tinôni  par  le  fini  : 
j>  car  une  borne  ou  négation  ne  donne  aucune  idée  de  ce  qui  est 
»  souverainement  positif.  »  (De  VExistencedeDieu,  II,  ch.  5,  $  3.) 
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elle  et  avec  elle,  comme  réternité  est  dans  l'Être  et  avec 
rÊtre. 

XI.  Des  considérations  précédentes,  il  résulte  que  le 
temps  doit  être  conçu  comme  la  longueur  de  la  vie  propre 

à  l'Ame  universelle,  que  son  cours  se  compose  de  change- 
ments égaux,  uniformes,  insensibles,  et  qu'il  implique  conti- 

nuité d'action.  Supposons  pour  un  moment  que  la  puissance 
de  l'Ame  cesse  de  s'exercer,  de  jouir  de  la  vie  qu'actuelle- 

ment elle  possède  sans  interruption  et  sans^  terme,  parce 

que  cette  vie  est  l'action  propre  à  une  âme  éternelle,  action 
par  laquelle  l'Ame  ne  revient  pas  sur  elle-même,  ne  se  con- 

centre pas  en  elle-même,  mais  engendre  et  produit  ;  suppo- 

sons, dis-je,  que  l'Ame  cesse  d'agir,  qu'elle  applique  sa  partie 
supérieure  au  monde  intelligible  et  à  l'éternité,  qu'elle  y 
demeure  tranquillement  unie,  que  restera-t-il  si  ce  n'est 
l'éternité?  Quelle  place  y  aurait-41  pour  la  succession,  si 
toutes  choses  étaient  immobiles  dans  l'unité  ̂   ?  Comment  y 
aurai t-il  antériorité,  postériorité,  durée  plus  ou  moins  lon- 

gue? Comment  l'Ame  s'appliquerait-elle  à  un  autre  objet  qu'à 
celui  qui  l'occupe  ?  Bien  plus,  on  ne  saurait  même  dire  alors 
qu'elle  s'applique  à  l'objet  qui  l'occupe  :  il  faudrait  qu'elle 
s'en  fût  séparée  pour  s'y  appliquer.  La  sphère  universelle 
n'ei^isterait  pas  non  plus,  puisqu'elle  n'existe  pas  avant  le 

*  €  Je  soutiens  que,  sans  les  créatures ,  Timmenslté  et  l'éternité 
>  de  Dieu  ne  laisseraient  pas  de  subsister^  mais  sans  aucune  dé- 

»  péndance  des  temps  ni  des  lieux.  S*il  n'y  avait  point  de  créa- 
»  tures,  il  n'y  aurait  ni  temps  ni  lieux,  et,  par  conséquent,  point 
>  d'espace  actuel.  L'immensité  de  Dieu  est  indépendante  de  l'es- 
>  pace,  comme  l'éternité  de  Dieu  est  indépendante  du  temps. 
>  Elles  portent  seulement  à  l'égard  de  ces  deux  ordres  de  choses, 
»  que  Dieu  serait  présent  et  coexistant  à  toutes  les  choses  qui 

>  existeraient.  Ainsi ,  je  n'admets  point  ce  qu'on  avance  ici,  que 
>  si  Dieu  seul  existait,  il  y  aurait  temps  et  espace  comme  à  pré- 

»  sent  ;  au  lieu  qu'alors,  à  mon  avis,  ils  ne  seraient  que  dans  les 
>  idées,  comme  de  simples  possibilités.  >  {Lettres  de  Leibnitz  à 
Clarke^  V,  S  106.)  Voy,  aussi  S.  Augustin,  De  Civitate  Dei,  Xll,  25. 
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tempa,  parce  que  c'est  dans  le  temps  qu'elle  existe  et  qu'elle 
se  meut.  Au  reste,  cette  sphère  fût-elle  en  repos  pendant 

que  l'Ame  agit,  nous  pourrions  mesurer  la  durée  de  son 
repos,  parce  que  ce  repos  est  postérieur  au  repos  de  Féteri- 

nité.  Puisque  le  temps  est  anéanti  dès  que  l'Ame  cesse 
d'agir  et  se  concentre  dans  l'unité,  c'est  donc  évidemment 
le  commencement  du  mouvement  de  l'Ame  vers  les  choses 

sensibles,  c'est  sa  vie  qui  produit  le  temps.  Aussi  est-il  dit 
[dans  le  Timée^]  que  le  temps  est  né  avec  l'univers,  parce 

A  «  Le  temps  est  donc  né  avec  le  ciel,  afin  que,  produits  ensemble, 

»  ils  périssent  ensemble  s'ils  doivent  périr  un  jour,  et  il  a  été  fait  sur 
>  le  modèle  de  la  nature  éternelle,  afin  qu'il  lui  ressemble  autant 
»  qu'il  est  possible.  Car  de  toute  éternité  le  modèle  est  existant,  et  de 
>  tout  temps,  jusqu'à  la  fin,  l'image  est  ayant  été,  étant,  et  de- 
»  vaut  être.  C'est  donc  d'après  cette  pensée  et  ces  réflexions  de 
»  Dieu  touchant  la  production  du  temps  auquel  il  voulait  donner 
»  naissance,  que  le  soleil,  la  lune  et  les  cinq  autres  astres  nom- 
>  mes  errants  sont  nés  pour  fixer  et  maintenir  les  nombres  qui 
>  le  mesurent  »  (Platon ,  Timée,  p.  38  ;  trad.  de  M.  H.  Martin  , 
p.  103.)  Saint  Augustin  dit  aussi  que  le  temps  est  né  avec  le  monde,  et 

il  en  déduit  qu'il  est  absurde  de  demander  ce  que  Dieu  faisait  avant 
la  création  :  c  Nec  patiar  quaestiones  hominum ,  qui  pœnali  morbo 
»  plus  sitiant  quam  capiunt  et  dicunt  :  Quid  facicbat  Deus  antequam 
»  faceret  cœlum  et  terram,  aut  quid  ei  venit  in  mentem  ut  aliquid 
>  faceret  quum  antea  nunquam  aliquid  fecerit?  Da  illis,  Domine, 
»  bene  cogitare  quid  dicant  et  invenire  quia  non  dicitur  nunquam 
»  ubi  non  est  tempus.  Quod  ergo  non  dicitur  nunquam  fecisse,  quid 
>  aliud  dicitur  nisi  nuilo  tempore  fecisse  ?  Videant  itaque  nullum 

>  tempus  esse  posse  sine  creatwra,  et  desinant  istam  vanitatem' 
»  loqui.  »  (Confessiones,  XI,  30.)  Bossuet  dit  lui-même  d'après  saint 
Augustin  :  «  Cependant,  je  veux  m'imaginer,  il  y  a  six  ou  sept  mille 
»  ans,  et  avant  que  le  monde  fût,  comme  une  succession  infinie  de 
»  révolutions  et  de  mouvements  entre>suivis,  dont  le  Créateur  en  ait 
>  choisi  un  pour  y  fixer  le  commencement  du  monde  ;  et  je  ne  veux 
>  pas  comprendre  que  Dieu,  qui  fait  tout,  ne  trouve  rien  de  fait 

»  dans  son  ouvrage  avant  qu'il  agisse  :  qu'ainsi,  avant  le  commen- 
»  cernent  du  monde,  il  n'y  avait  rien  du  tout  que  Dieu  seul,  et 
»  que  dans  le  rien  il  n'y  a  ni  succession,  ni  durée,  ni  rien  qui  soit, 
»  ni  rien  qui  demeure,  ni  rien  qui  passe  ;  parce  que  le  rien  est  tou- 
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que  TAme  a  produit  le  temps  avec  l'univers  :  car  c'est  cette 
action  même  de  l'Ame  qui  a  produit  cet  univers.  Cette 
action  constitue  le  temps,  et  l'univers  est  dans  le  temps.  Si 
Platon  appelle  aussi  temps  les  mouvements  des  astres,  il 
faut,  pour  comprendre  le  vrai  sens  de  cette  expression,  se 
rappeler  que  ce  philosophe  dit  ensuite  que  les  astres  sont 
faits  pour  indiquer  les  divisions  du  temps  et  nous  permet*- 
tre  de  le  mesurer  aisément. 

En  effet,  comme  il  n'était  pas  possible  de  déterminer  le 
temps  même  de  l'Ame,  de  mesurer  en  elles-mêmes  les  par- 

ties d'une  durée  invisible  et  insaisissable,  surtout  pour  des 
hommes  qui  ne  savaient  point  compter,  l'Ame  a  fait  le  jour 
et  la  nuit  pour  que  leur  succession  permît  de  compter  jus- 

qu'à deux  à  l'aide  de  cette  diversité.  C'est  de  là,  dit  Platon, 
qu'est  née  la  notion  du  nombre  \  Ensuite,  en  remarquant 
l'espace  de  temps  qui  s'écoule  d'un  lever  du  soleil  jusqu'au 
lever  suivant,  nous  avons  pu  avoir  un  intervalle  de  temps 
déterminé  par  un  mouvement  uniforme,  en  tant  que  nous 
y  attachons  notre  regard  et  que  nous  nous  en  servons 

comme  de  mesure  pour  mesurer  le  temps'  ;  je  dis  pour  me- 

>  jours  rien,  et  qu'il  n'y  a  rien  hors  de  Dieu  que  ce  que  Dieu  fait.  » 
(3«  semaine,  3«  élévation.) 

^  €  Dieu  alluma  dans  le  deuxième  cercle  au-dessus  de  la  terre 

»  cette  lumière  que  nous  nommons  maintenant  le  soleil)  afin  qu'elle 
»  brillât  du  plus  vif  éclat  dans  toute  llmmcnsité  des  cieux ,  et 

»  qu'elle  fit  participer  à  la  connaissance  du  nombre,  reçue  de  la 
>  révolution  de  ce  qui  reste  toujours  le  même  et  semblable  &  soi- 
»  même ,  tous  les  êtres  vivants  auxquels  convient  cette  connais- 

»  sance.  C'est  donc  ainsi  et  pour  ces  raisons  que  naquirent  le 
»  jour  et  la  nuit,  qui  sont  la  révolution  du  mouvement  circulaire 
y  unique  et  le  plus  sage.  »  (Platon,  Timée,  p.  39;  trad.  de  M.  H. 
Martin,  p.  107.  *^  >  c  Élevez  donc  ma  pensée  au-dessus  de  toute 
»  image  des  sens  et  de  la  coutume,  pour  me  faire  entendre ,  dans 
>  votre  étemelle  vérité,  que  vous,  qui  êtes  Celui  qui  est,  êtes  tou- 
9  jours  le  même,  sans  succession  ni  changement,  et  que  vous  faites 
»  le  changement  et  la  succession  partout  où  elle  est  Vous  faites 



surer  le  temps,  parce  que  le  temps  pris  en  lui-même  n'est 
pas  une  mesure.  Comment  mesurerait-il  en  effet,  et  que 
dirait-il  en  mesurant?  Dirait-il  de  quelque  chose  :  voici  une 
étendue  aussi  grande  que  moi  T  Mais  quelle  est  cette  chose 

qui  dirait  d'elle-même  moi  ?  Est*ce  la  chose  selon  laquelle 
la  quantité  est  mesurée?  Dans  ce  cas,  le  temps  doit  être 

quelque  chose  par  lui-même,  pour  mesurer  sans  être  une 
mesure.  Le  mouvement  de  Tunivers  est  mesuré  selon  le 

temps,  mais  le  temps  n'est  pas  la  mesure  du  mouvement 
par  son  essence;  il  ne  Test  que  par  accident  :  antérieur  au 

mouvement,  dont  il  diffère  d'ailleurs,  il  en  indique  la  quan- 
tité. D'un  autre  côté,  si  Ton  prend  un  mouvement  produit 

dans  un  temps  déterminé,  et  si  on  l'ajoute  à  lui-même  un 
nombre  suffisant  de  fois,  on  arrive  à  connaître  combien  de 

temps  s'est  écoulée  On  a  donc  raison  de  dire  que  le  mouve- 

»  par  conséquent  tous  les  mouvements  et  toutes  les  circulations 
>  dont  le  temps  peut  être  la  mesure.  Vous  voyez  dans  votre  éter* 
>  nelle  intelligence  toutes  les  circulations  différentes  que  vous 
^  pouvez  faire,  et  les  nommant,  pour  ainsi  dire,  toutes  par  leurs 

>  noms,  vous  avez  choisi  celles  qu'il  vous  a  plu  pour  les  faire  aller 
»  les  unes  aprèd  les  autres.  Ainsi,  la  première  révolution  que  vous 
»  avejs  faite  du  cours  du  soleil  a  été  la  première  année,  et  le  pre- 
»  mier  mouvement  que  vous  avez  fait  dans  la  matière  a  été  le 

>  premier  jour.  Le  temps  a  commencé  selon  ce  qu'il  vous  a  plu,  et 
»  vous  en  avez  fait  lé  commencement  tel  qu'il  vous  a  plu  ;  comme 
»  vous  en  avez  fait  la  suite  et  la  succession  que  vous  ne  cessez  de 
»  développer  du  centre  immuable  de  votre  éternité.  >  (Bossuet, 
30  semaine,  8*  élévation.) 

*  «  Quum  movetur  corpus,  tempore  metior  quamdiu  moveatur  ex 
3>  quo  moveri  incipit  donec  desinat.  Et  si  non  vidi  ex  qiio  cœpit,  et 
»  persévérât  moveri  ut  non  videam  quum  desinit,  non  vaieo  metiri, 
»  nisi  forte  ex  quo  videra  incipio  donec  desinam.  Quod  si  diu  video, 
»  tantummodo  longum  tempus  esse  renuntio,  non  autem  quantum 
»  sit;  quia  et  quantum  quum  dicimuSi  velut  tantum  boc  quantum 
>  illud,  aut  duplum  hoc  ad  illud,  et  si  quid  aliud  isto  modo.  Si  au- 
»  tem  notare  potuerimus  locorum  spatia,  unde  et  quo  veniat  corpus 

»  quod  iQ<>vetur»  vel  partes  ejus ,  si  tani^uam  in  torno  movetur, 
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ment  de  la  révolutîcm  opérée  par  la  sphère  universelle  me- 
sure le  temps  autant  que  cela  est  possible,  en  montrant 

par  sa  quantité  la  quantité  du  temps  correspondant,  puis- 

qu'on ne  peut  le  saisir  ni  le  concevoir  autrement.  Ainsi,  ce 
qui  est  mesuré,  c'est-à-dire  indiqué  par  la  révolution  de  la 
sphère  universelle,  c'est  le  temps,  n  n'est  pas  engendré, 
mais  seulement  indiqué  par  le  mouvement  ^ . 

La  mesure  du  mouvement  parait  donc  être  ce  qui  est 
mesuré  par  un  mouvement  déterminé,  mais  qui  est  autre 
que  ce  mouvement  :  car  autre  chose  est  ce  qui  mesure,  autre 

chose  ce  qui  est  mesuré  ;  mais  ce  qui  est  mesuré  n'est  me- 
suré que  par  accident  :  c'est  comme  si  l'on  disait  que  ce  qui 

est  mesuré  par  une  coudée  est  une  étendue,  sans  définir  ce 

qu'est  l'étendue  en  elle-même.  C'est  de  la  même  manière 
que,  ne-  pouvant  définir  plus  clairement  le  mouvement  à 
cause  de  sa  nature  indéterminée,  on  dit  qu'il  est  ce  qui  est 
mesuré  par  l'espace  :  car,  en  considérant  l'espace  parcouru 
parle  mouvement,  on  juge  de  la  quantité  du  mouvement 

par  l'espace  parcouru. 
XII.  La  révolution  de  la  sphère  universelle  nous  amène 

donc  à  connaître  le  temps ,  dans  lequel  elle  s'accomplit. 
Non-^seulement  le  temps  est  ce  dans  quoi  [toutes  choses  de- 

viennent], mais  il  faut  encore  qu'antérieurement  à  toutes 
choses  il  soit  ce  qu'il  est,  ce  dans  quoi  tout  se  meut  ou  se 
repose  avec  ordre  et  uniformité  %  ce  qui  est  découvert  et 

>  possumus  dicere  quantum  sit  temporis,  ex  quo  ab  illo  loco  usque 
»  ad  illum  locum  motus  corporis  vel  partis  ejus  effectus  est.  > 
(S.  Augustin,  Confessûmes,  XI,  24.) 

'  Ce  passage  de  Plotin  est  cité  textuellement  par  Simplîcius , 
Commentaire  swr  la  Physique  d'Àristote,  p.  187.  — *  L'opinion 
de  Plotin  sur  Fessence  du  temps  parait  conforme  à  celle  de  Leib- 
nitz  :  <  Ces  messieurs  soutiennent  donc  que  Tespace  est  un  être 
»  réel  absolu  ;  mais  cela  les  mène  à  de  grandes  difOcultés...  Pour 

>  moi,  j*ai  remarqué  plus  d'une  fois  que  je  tenais  l'espace  pour 
>  quelque  cbose  de  purement  relatif,  comme  le  temps,  pour  un 
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manifesté  à  notre  intelligence,  mais  non  engendré  par 
le  mouvement  et  le  repos  régulier,  surtout  par  le  mou- 

vement. Le  mouvement  en  effet  nous  amène  mieux  que  le 

repos  à  concevoir  le  temps,  et  il  est  plus  facile  d'apprécier 
la  durée  du  mouvement  que  celle  du  repos.  C'est  ce  qui  a 
conduit  des  philosophes  à  définir  le  temps  la  mesure  du 
mouvement,  au  lieu  de  dire,  ce  qui  était  probablement  leur 
pensée,  que  le  temps  est  mesuré  par  le  mouvements  II 

faut  donc  ajouter  ce  qu'est  en  soi  la  chose  mesurée  par  le 
mouvement,  et  ne  pas  se  borner  à  énoncer  ce  qui  ne  lui  con- 

vient que  par  accident,  surtout  ne  pas  regarder  cette  défi- 

nition comme  adéquate.  Peut-être  ces  philosophes  n'ont-ils 
pas  eux-mêmes  regardé  cette  définition  comme  adéquate. 
Quant  à  nous,  nous  ne  nous  sommes  pas  aperçu  que  telle 

fût  leur  opinion,  et,  comme  ils  ont  évidemment  placé  la  me- 

sure dans  la  chose  mesurée,  nous  n'avons  pu  comprendre 
leur  doctrine.  Ce  qui  nous  a  empêché  de  les  comprendre, 

c'est  que,  s'adressant  sans  doute  à  des  personnes  in- 
struites de  leur  doctrine  ou  à  des  auditeurs  bien  préparés,  ils 

n'expliquent  pas  dans  leurs  écrits  en  quoi  consiste  le  temps 
considéré  en  lui-même,  s'il  est  la  mesure  ou  la  chose  mesurée. 

Quant  à  Platon  lui-même,  il  dit,  non  que  le  temps  a  pour 

essence  d'être  une  mesure  ou  d'être  mesuré,  mais  que  pour 
le  faire  connaître  il  y  a  dans  le  mouvement  circulaire  de 

>  ordre  des  coexistences,  comme  le  temps  est  un  ordre  des  succès- 
»  sions.  (Lettres  de  Leibnitz  à  Clarke,  III,  §  3,  4.)  On  objecte  que 
»  le  temps  ne  saurait  être  un  ordre  des  choses  successives  parce 
>  que  la  quantité  du  temps  peut  devenir  plus  grande  ou  plus 
»  petite ,  Tordre  des  successions  demeurant  le  même.  Je  réponds 

>  que  cela  n'est  point  :  car  si  le  temps  est  plus  grand  Jl  y  a  plus 
»  d'états  successifs  pareils  interposés  ;  et  s'il  est  plus  petit,  il  y  en 
»  aura  moins,  puisqu'il  n'y  a  point  de  vide  ni  de  condensation  on  de 
»  pénétration,  pour  ainsi  dire,  dans  les  temps  non  plus  que  dans  les 
>  lieux.  >  (J6id.,  V,  S  105.) 

*■  Ce  passage  est  cité  par  Simpliclus,  dans  son  Commentaire  sur 

la  Physique  d'Àristote^  p.  187. 
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l'univ«rs  un  élément  très-court  [rintervalle  d'un  jour]  des- 
tiné à  faire  saisir  la  plus  petite  portion  du  temps  ̂   ;  c'est  par 

là  que  nous  pouvons  découvrir  Tessence  et  la  quantité  du 

temps.  Pour  nous  en  indiquer  Tessence^  Platon  dit  qu'il  est 
né  avec  le  ciel  et  qu'il  est  l'image  mobile  de  l'éternité  V  Is 
temps  est  mobile»  parce  qu'il  n'a  pas  plus  de  permanence 
que  la  vie  de  l'Ame  universelle,  qu'il  passe  et  s'écoule  avec 
elle  ;  il  est  né  avec  le  ciel,  parce  que  c'est  une  seule  et  même 
vie  qui  produit  à  la  fois  le  ciel  et  le  temps.  Si»  en  admettant 

que  cela  fût  possible»  la  vie  de  l'Ame  était  ramenée  à  l'unité 
[de  l'Intelligence],  aussitôt  cesseraient  d'être  le  temps,  qui 
n'existeque  dans  cette  vie,  et  le  ciel,  qui  n'existe  que  par  elle'  • 

Si,  considérant  l'antérieur  et  le  postérieur  de  ce  mou- 
vement et  de  cette  vie  inférieure,  on  affirmait  que  c'est  là  le 

temps,  on  tomberait  dans  le  ridicule  en  admettant  d'un 
côté  que  [l'antérieur  et  le  postérieur  de  cette  vie  sensible] 
sont  quelque  chose»  et  en  refusant  d'un  autre  côté  de  re->- 
connaître  comme  quelque  chose  de  réel  un  mouvement  plus 

vrai»  qui  renferme  en  soi  l'antérieur  et  le  postérieur.  En 
effet,  ce  serait  accorder  à  un  mouvement  inanimé  le  privi- 

lège de  contenir  en  soi  l'antérieur  avec  le  postérieur,  c'est- 
à-dire  le  temps,  et  le  refuser  au  mouvement  [de l'Ame],  dont 
le  mouvement  de  la  sphère  universelle  n'est  qu'une  image* 
C'est  cependant  du  mouvement  [propre  à  l'Ame]  que  sont 
émanés  primitivement  l'antérieur  et  le  postérieur,  parce 
que  ce  mouvement  est  efficace  par  lui-même  ;  en  produi- 

sant tous  ses  actes,  il  engendre  la  succession,  et,  en  même 

temps  qu'il  engendre  la  succession,  il  produit  le  passage 
d'un  acte  à  un  autre. 

Pourquoi  ramenons-nous  le  mouvement  de  ̂ univers  au 

mouvement  [de  l'Ame]  qui  l'embrasse,  et  avouons-nous 
qu'il  est  dans  le  temps,  tandis  que  nous  ne  plaçons  pas  dans 

*  Voy*  Platon,  Timée,  p.  38.  — -  2  yoy,  ci-dessus,  p.  112,  note  1, 
et  p.  304,  note  1.  —  >  Voy.  ci-dessus,  §  11,  p^  200. 
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le  temps  le  mouvement  de  TAmei  lequel  subsiste  en  lui- 

mèmei  et  passe  perpétuellement  d'un  acte  à  un  autre  T  C'est 
qu'au-dessus  deTaction  de  l'Ame  il  n'y  a  que  l'éternitéi  qui 
ne  partage  pas  son  mouvement  ni  son  extension.  Ainsi,  le 

mouvement  premier  [de  l'Intelligence]  aboutit  au  temps, 
l'engendre^  et  le  fhit  durer  par  son  action. 

Comment  donc  le  temps  est-il  présent  partout?  C'est  que 
la  vie  de  l'Ame  est  présente  dans  toutes  les  parties  du  monde , 
comme  la  vie  de  notre  âme  est  présente  dans  toutes  les  par- 

ties de  notre  corps.  Objectera-t-on  que  le  temps  ne  constitue 

pas  une  substance  ni  une  existence  réelle  ̂ ,  qu'il  est  un  men- 
songe par  rapporta  l'Être»  comme  nous  disons  que  les  ex- 

pressions :  il  était  y  il  sera^  sont  un  mensonge  par  rapport  à 
Dieu;  car  il  était  et  il  sera  sont  comme  ce  dans  quoi  on  dit 

q\x*il  sera.  Pour  répondre  à  ces  objections,  il  faut  suivre  une 
autre  méthode.  Il  suffît  ici  de  rappeler  ce  qui  a  été  dit  plus 

haut»  savoir»  qu'en  voyant  combien  s'est  avancé  un  homme 
qui  est  en  mouvement,  on  voit  par  là  même  quelle  est  la 

quantité  du  mouvement,  et  que,  lorsqu'on  apprécie  le  mou- 
vement par  la  marche,  on  conçoit  en  même  temps  qu'avant 

la  marche  le  mouvement  avait  dans  cet  homme  une  quantité 

déterminée,  puisqu'il  a  fait  avancer  son  corps  de  telle  ou 
telle  quantité.  Le  corps  étant  mû  pendant  une  quantité  dé- 

terminée de  temps,  on  ramènera  sa  quantité  à  telle  quantité 

de  mouvement  (car  c'est  ce  mouvement  qui  en  est  la  cause], 
6t  à  la  quanlitéi  de  temps  qui  lui  est  propre.  Mous  rappor- 

terons ensuite  ce  mouvement  au  mouvement  de  l'Ame, 
qui  par  son  action  uniforme  produit  l'intervalle  du  temps*. 

A  Plotin  fait  ici  alluslou  à  des  opinions  semblables  à  celtes  d'Anti- 
phaae  et  de  Gritolaûs  :  c  Aatiphane  el  Critolaûs  disaient  que  le 

»  temps  est  une  conception  ou  une  mesure,  qu'il  n'a  point  d'exis- 
»  tence  réelle  (oudc  virorravtr).  »  (Stobée,  Eclogœ physicœ,  iX|  §  40, 

p.  252,  éd.  Heeren.)  —  >  Saint  Augustin  dit  comme  Plotin  qu'on 
mesure  la  durée  du  mouvement  des  corps  par  la  durée  môme  de 
Taction  de  Vâme  :  «Metior  motum  corporis  tempore;  item  ipsum 



â08  TROISIÈME  SKlflÊÀBE. 

A  quoi  rapporterons-nous  le  mouvement  de  TAirle  lui- 
même?  A  quelque  chose  que  nous  le  rapportions,  nous  arri- 

verons à  trouver  un  principe  indivisible,  savoir,  le  mouve- 
ment premier,  celui  qui  contient  tous  les  autres  dans  sa 

durée  et  qui  n'est  contenu  par  aucun*  :  car  il  ne  peut  être 
embrassé  par  rien  ;  il  est  donc  véritablement  premier.  Il 
en  est  de  même  pour  TAme  universelle. 

Le  temps  est-il  aussi  en  nous  *  T  II  est  présent  unifor- 

»  tempus  non  metior?An  vero  corporis  motum  metîrer  quamdiu 
»  sit,  et  quamdiu  illuc  perveniat,  nisi  tempus  in  quo  moveturme- 
»  tirer?  Ipsum  ergo  tempus  unde  métier?  An  tempore  breviore 
>  metimur  longius ,  sicut  spatio  cubîti  spatium  transtri  ?  Sic  enim 
>  yidemur  spatio  brevis  syllabae  inetiri  spatium  lougœ  syllabae, 
»  atque  id  duplum  dicere...  Sed  neque  ita  comprebenditur  certa 
>  mensura  temporis,  quandoquidem  fieri  potest  ut  ampliori  spatio 
>  temporis  personet  versus  brevior  si  productius  pronuntietur, 
»  quam  longior  si  correptius  ;  ita  carmen,  ita  pas,  ita  syllaba.  Inde 
>  mihiyisum  est  nihii  esse  aliud  tempus  quam  distentionem  ;  &ed 
>  cujus  rel  nescio,  et  mirum  si  non  ipsiv^  animi.  >  (Confessiones, 
XI,  27.) 

*  Le  Mouvement  premier  est  propre  à  rintellîgence.  Voy.  ci-des- 
sus, §  2,  p.  174.  —  2  «  Les  Péripatéticiens,  dit  M.  Ravaîsson  dans 

»  son  Essai  sfu/r  la  Métaphysiqiie  d'Àristote  (t.  II ,  p.  438),  avaient 
»  déjà  dit  avant  Plotin  que  le  temps  n'existerait  pas  sans  Tâme.  »  Us 
semblent  n'avoir  fait  en  cela  que  développer  la  pensée  de  leur 
maître.  Voici  en  effet  comment  Aristote  s'exprime  au  sujet  du  temps 
dans  son  traité  De  la  Mémoire  et  de  la  Réminiscence  (II,  §  12; 

p.  130  de  la  trad.  de  M.  Barthélemy-Sainl-Hilaire).  :  «  Ce  qu'il  y  a  de 
»  plus  important  ici,  c'est  d'apprécier  le  temps,  soit  d'une  manière 
»  précise,  soit  d'une  manière  indéterminée.  Admettons  qu'il  y  ait 
».  quelque  chose  dans  l'esprit  qui  discerne  un  temps  plus  long  et  un 
»  temps  plus  court;  et  il  est  tout  simple  qu'il  en  soit  en  ceci  comme 
»  pour  les  grandeurs,...  parce  qu'il  y  a  dans  la  pensée  des  formes 
»  et  des  mouvements  semblables  à  ceux  des  objets.  >  Saint  Augustin 
développe  longuement  la  même  pensée  dans  ses  Confessions  (XI,  27)  : 

€  In  te,  anime  meus,  tempora  metior  ;  alTectionem,  quam  res  praeter- 
»  euntes  in  te  faciunt  et  quse  quum  iUae  praeterierint  manet,  ipsam 
*  metior  prsesentem,  non  eas  quse  prseterierunt  ut  fieret  ;  ipsam 
»  metior  quum  tempora  metior,  etc.  » 
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mément  dans  FÀme  universelle  et  dans  les  âmes  particu- 

lières qui  sont  unies  toutes  ensemble  ̂   Le  temps  n'est  donc 

pas  dirisé  entre  les  âmes,  pas  plus  que  l'éternité  n'est 
divisée  entre  les  essences,  qui  à  cet  égard  sont  toutes  uni- 

formes entre  elles*. 

«  Voy.  Efm.  IV,  liv.  ix.  — •  *  Cet  alinéa  est  cité  par  Simplicius  dans 
son  CommerUaiTe  sur  la  Ph/ysique  dArùtotetlp.  187. 

n.  14 
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DE  LA  NATURE,  DE  LA  CONTEMPLATION  ET  DE  L'UN  *. 

[Préambule].  Si,  badinant  avant  d*aborder  la  discussion 
sérieuse  de  la  question,  nous  disions  que  tous  les  êtres, 
non-seulement  les  êtres  raisonnables,  mais  encore  les  êtres 

îrraisonnables ,  les  végétaux  ainsi  que  la  terre  qui  les  en- 
gendre %  aspirent  à  la  contemplation  [à  la  pensée]  et  ten- 

dent à  ce  but,  que  même  ils  l'atteignent  dans  la  mesure  où 
il  leur  est  donné  naturellement  de  Tatteindre  ;  que ,  par 
suite  de  la  différence  qui  existe  entre  eux,  les  uns  arrivent 

véritablement  à  la  contemplation ,  tandis  que  les  autres  n'en 
ont  qu'un  reflet  et  qu'une  image,  ne  regarderait-on  pas  notre 
assertion  comme  un  paradoxe  insoutenable?  Mais,  comme 

nous  discutons  entre  nous,  nous  pouvons  sans  crainte  sou- 
tenir, en  badinant,  ce  paradoxe.  Nous-mêmes;  en  effet,  tout 

en  badinant,  ne  nous  livrons-nous  pas  en  ce  moment  même 
à  la  contemplation?  Et  non-seulement  nous,  mais  tous  ceux 

qui  badinent,  n'en  font-ils  pas  autant  et  n'aspirent-ils  pas 
à  la  contemplation?  On  pourrait  dire  que  l'enfant  qui  ba- 

dine, aussi  bien  que  l'homme  qui  médite,  ont  tous  deux 
pour  but|  l'un  quand  U  badine,  l'autre  quand  il  médite, 
d'arriver  à  la  contemplation  ;  qu'enfin  toute  action  tend  à 

^  Ce  livre,  comme  rindiqae  son  titre,  comprend  trois  parties  : 
lo  De  la  Natv/re,  %  1-3;  2°  De  la  Contemplation,  §  4-7  ;  3»  De  VUn, 
S  8-10.  Pour  les  autres  Remarques  générales,  Voy.  les  Éclavrcis- 
sements  sur  ce  livre,  à  la  fin  du  volume.  ̂ ^  Elle  est  animée  selon 
Plotin.  Voy.  Enn.  IV,  liv.  iv,  §30. 
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la  contemplation  ;  qu'elle  détourne  la  contemplation  plus 
ou  moins  vers  les  choses  extérieures  selon  qu'elle  est  ao^ 
compile  nécessairement  ou  librement  ;  qu'en  tout  cas,  elle 
a  toujours  la  contemplation  pour  fin  dernière  ̂   Mais  nous 

traiterons  ce  sujet  plus  loin  [§  4-7]. 
Commençons  par  expliquer  quelle  peut  être  la  nature  de 

la  contemplation  [de  la  pensée]  que  nous  attribuons  à  U 

terre,  aux  arbres  et  aux  plantes  [ainsi  que  nous  l'avons  dit 
plus  haut],  de  quelle  manière  se  ramènent  à  l'acte  de  la  oon^ 
templation  les  choses  que  ces  êtres  produisent  et  engen*- 

drent;  comment  la  iValtir^,  que  l'on  regarde  comme  privée 
déraison  et  d'imagination,  est  cependant  elle-même  ca-- 
pable  d'une  espèce  de  contemplation,  et  produit  toutes  ses 
œuvres  en  vertu  de  la  contemplation,  que  cependant  elle  ne 
possède  pas  [à  proprement  parler] . 

I,  La  Nature  n'a  évidemment  ni  pieds,  ni  mains,  ni  au-^ 
cun  instrument  naturel  ou  artificiel.  Pour  produire,  il  ne 

lui  faut  qu'une  matièrci  sur  laquelle  elle  travaille  et  à 
laquelle  elle  donne  une  forme.  Les  œuvres  de  la  Nature 

excluent  toute  idée  d'opération  mécanique  :  ce  n'est  pas 
par  voie  d'impulsion,  ni  en  employant  des  leviers  et  des 
machines,  qu'elle  produit  les  couleurs  variées,  qu'elle  fa^ 
«onne  les  contours  des  objets.  En  effet,  les  ouvriers  mêmes 

I  M.  Steinhart,  en  eitant  ce  paseage,  fait  remarquer  avee  Juste 
raUon  que  ce  livre  dç  Plotin  est  ua  de  ceux  où  se  manifeate  le  plus 
rorigii)aiUé  de  son  génie  :  «  Profecto  et  Piatope  et  Aristoteie  rectius 
»  Plotinum  ssepe  cognovisse  videmus,  quem  ad  finem  singuia  qnœ- 
y>  que  in  mundo  creata  sint  et  quo  omnia  rerum  mundanarum  ge- 
7>  liera  tendant,  it9  ut  interdum  divinalîone  aliqua  jam  prœcepisse 
»  videatur  multa,  quœ  de  divina  ratione  univefsaB  rerun)  natur» 
»  insita  recentissima  demum  setas  melius  intellexit.  »  (Meletemata 

ploHni€km,  P'  19.)  M.  Steinbart  igqute  eo  note  :  «  Abundant  duo 
»  potis^n^um  libri  Isnn^  III,  vm  ;  Enn.  VI ,  vu)  aureis  ̂ ere  dittis 
»  de  NaturaB  consiiio ,  quœ  lumine  sue  reoonditam  nobis  divinam 
y>  sapientiam  apQrire  videntur.  Nam  quid  unquam  de  Natura  rectiug 
»  dictumest,  quamistud  :  Onrniaefmtemplationm^appetunt,  etc.?  » 
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temple,  dotntnént  se  conteitiple-t-^Ue  elle-même  ?  Elle  n'a 
pdd  ôe  mode  de  contemplation  qui  procède  de  la  raison 

[diseursive])  c^est^k-^dire  qui  consiste  à  considérei"  discursi- 
Temeut  ce  qu'on  a  en  soi»  Comment  se  fait^il  qu^étant  une 
raison  vivante,  une  puissance  productrice,  elle  ne  considère 

pas  discursivement  ce  qu'elle  a  en  elle?  C'est  qu'on  ne 
considère  discursivement  que  ce  qu'on  ne  possède  pas  en- 

core ^  OVi  comme  la  Nature  possède,  elle  produit  par  cela 

même  qu'elle  possède.  Être  ce  qu'elle  est  et  produire  ce 
qu'elle  produit  sont  en  elle  une  seule  et  môme  chose*.  Elle 
est  contemplation  et  objet  contemplé  parce  qu'elle  eilt  rai^ 
Son.  Étant  contemplation^  objet  contemplé  et  raison,  elle 

produit  par  cela  même  qu'il  est  dans  son  essence  d'être 
ces  choses.  L'action  est  donc  éyidemment^  comme  nous 
Venons  de  le  montrer,  une  contemplation  :  car  elle  est  le 
résultat  de  la  contemplation  qui  demeure  Immobile ,  qui 
ne  fait  rien  que  contempler  et  qui  produit  par  cela  seul 

qu'elle  coii  temple. 
III.  Si  quelqu'un  demandait  à  la  Nature  pourquoi  elle 

produit,  elle  lui  répondrait,  si  elle  voulait  bien  l'écouter  et 
parler  :  <(  Il  ne  fallait  pas  m'interroger,  mais  comprendre, 

*■  «  E^'CO  par  le  raisonnement  que  la  Puissance  jprincipale  de 
»  r  Ame  formé  VKtne  génératrice  î  Si  c'est  par  le  raisonnement,  elle 
»  doit  dôn^idérer  «oit  un  autre  objet,  soit  ce  (j|(l'elle  possède  eh  elle- 
»  même.  Si  elle  considéré  ce  qu'elle  possède  en  elle^lnétnë,  elle  n'a 
»  pas  béioin  déraisonner:  car  o«  n'est  pas  parle  raisonnement  que 
»  l'Ame  façonne  la  matière,  c'est  par  la  Puissance  qui  contient  lês 
»  raisons.  »  [Ènn.  II,  liv.  ni,  §  l7  ;  t.  I,  p.  191.)  —  *  On  peut  en- 

core Ici  rapprochei*  iPlôtin  d'Aristote.  Selon  ce  philosophe,  eh  effet, 
C'est  la  nà[\ïtè,  c'est-ft-^dlfe  l'âhié  nUiHHVé  et  végétante,  qui  fait 
que  chaque  être  produit  un  être  semblable  à  lui-même.  Quand  les 
animaux  se  rapprochent,  ils  obéissent  sans  réflexion,  sans  délibé- 

ration, sans  choix  à  Ist  nature,  forcé  ateugle  elle-même,  qUi  les 
pousse  sans  réflexion,  sans  délibération,  sans  choix.  Voy.  M.  Ch. 

Lévéqtte  :  Le  premier  Motev/r  et  la  NaPure  dane  le  système  d'ÀriS" 
tote,  p.  48. 



>  en  gardant  10  silence  comme  je  le  ga^de  :  car  Je  n'ai  paa 
»  rhabitudedet^arler.  Quedëvaid-tu  comprendre?  Leroici. 

)i  D'abord^  ce  qui  est  produit  est  l'œuvre  de  ma  ftpéculatioti 
»  silencieuses  est  une  contemplation  produite  par  ma  na-^ 

>  ture  :  car»  étant  née  moi-même  de  la  contemplation ,  j^ai 
»  une  nature  contemplative  (^ù&tç  ftXédf^/^éBV).  Enduite»  ce 
»  (}ui  contemple  en  moi  produit  une  œuvre  de  contempla- 
»  tion^  comme  les  géomètres  décrivent  des  flgufes  en  con^^ 

y  témplant  :  maiâ  «  ce  n'est  pas  eh  décrivant  des  flgureSi 
»  c'est  en  contemplant  que  je  laisse  tomber  de  mon  sein  les 
»  lignes  qui  dessinent  leA  formes  des  corps.  Je  conserve  en 

»  moi  la  disposition  de  ma  mère  [l'Ame  universelle]  et  celle 
»  des  principes  qui  m'ont  engendrée  [les  raisons  formelles]*. 
»  Ceux-ci,  en  effet,  sont  dés  de  la  contemplation  ;  j'ai  été 
>  engendrée  de  la  même  manière.  Ces  principes  m'ont 
^  donné  naissance  sans  agir^  par  cela  seul  qu'ils  sont  des 
y>  raisons  plus  puissantes  et  qu'ils  se  contemplent  eux- »  mêmes.  » 

Que  signifient  Ces  paroles  T  que  la  Nature  est  une  Ame 

engendrée  pai*  une  Ame  supérieure  qui  possède  une  vie 

plus  puissante»  qu'elle  renferme  sa  contemplation  silen-^ 
cieusement  en  elle-même,  sans  incliner  ni  vers  ce  qui  est 
supérieur,  ni  vers  ce  qui  est  inférieur.  Demeurant  danè 

son  essence,  c'est4-dire  dans  son  repos  et  dans  la  bon- 
science  qu'elle  a  d'elle-même»  elle  a,  par  cette  connais- 

sance et  par  cette  conscience  qu'elle  a  d'elle-même,  connu 
autant  que  cela  lui  était  possible  ce  qui  est  au-dessous 

d'elle,  et,  sans  chercher  davantage,  elle  a  produit  un  objet 
de  contemplation  agréable  et  brillant.  Si  l'on  veut  attribuer 
à  la  Mature  Une  espèce  de  connaissance  ou  de  sensation, 
celles-ci  ne  ressembleront  à  la  connaissance  et  à  là  sensation 

véritables  que  comme  ressemblent  à  celles  d'un  homme 

^  Nous  liions  avec  M.  Hirchhoff  cMimcdcnn  au  lieu  de  atiiiKu9i%. 

—  »  Voy.  Enn.  II,  Uy.  m,  §  17  j  1. 1,  191. 
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éveillé  celles  d'un  homme  qui  dopt^  Caria  Nature  contem- 
ple paisiblement  son  objet,  objet  né  en  elle  de  ce  qu'elle 

demeure  en  elle*même  et  avec  elle-même,  de  ce  qu'elle  est 
elle-même  un  objet  de  contemplation  et  une  contemplatioa 
silencieuse,  mais  faible.  Il  y  a,  en  effets  une  autre  puissance 

qui  contemple  avec  plus  de  force  :  la  Nature  n'est  que  l'i- 
mage d'une  autre  contemplation.  Aussi  ce  qu'elle  a  produit 

est-il  très-faible,  parce  qu'une  contemplation  affaiblie  en- 
gendre un  objet  faible.  De  même,  ce  sont  les  hommes  trop 

faibles  pour  la  spéculation  qui  cherchent  dans  l'action 
une  ombre  de  la  spéculation  et  de  la  raison.  N'étant  point 
capables  de  s'élever  à  la  spéculation,  ne  pouvant  à  cause  de 
la  faiblesse  de  leur  âme  saisir  l'intelligible  en  lui-même  et 
s'en  remplir,  désirant  cependant  le  contempler,  ils  s'effor- 

cent d'atteindre  par  l'action  ce  qu'ils  ne  sauraient  obtenir 
par  la  seule  pensée.  Ainsi,  quand  nous  agissons,  que  nous 

voulons  voir,  contempler,  saisir  l'intelligible,  que  nous  es- 
sayons de  le  faire  saisir  aux  autres,  que  nous  pous  proposons 

d'agir  autant  que  nous  en  sommes  capables,  dans  tous  ces 
cas,  nous  trouvons  que  l'action  est  une  faiblesse  de  la  con- 

templation ou  une  conséquence  de  la  contemplation  :  une 

faiblesse,  si,  après  avoir  agi,  l'on  ne  possède  rien  que  ce 
qu'on  a  fait;  une  conséquence,  si  [après  avoir  agi]  l'oû  a  à 
contempler  quelque  chose  de  meilleur  que  ce  qu'on  a  fait. 
Quel  homme,  en  effet,  pouvant  contempler  réellement  la 

vérité  en  va  contempler  l'image?  De  là  vient  le  goût  qu'ont 
pour  les  arts  manuels  et  pour  l'activité  corporelle  les  enfants 
qui  ont  un  esprit  faible  et  qui  ne  peuvent  comprendre  les 

théories  des  sciences  spéculatives  '. 
lY.  Après  avoir  parlé  de  la  Nature,  et  expliqué  de  quelle 

*■  Pour  le  développement  de  cette  pensée,  Voy.  ci-dessus,  p.  142. 
—  ̂   Pour  la  supériorité  de  la  spéculation  sur  la  pratique,  d'après 
Aristote,  Voy.  les  textes  cités  dans  les  Éclaircissements  du  tome  I, 

p.  416. 
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manière  la  génération  est  pour  elle  une  contemplation,  pas- 
sons à  TAme  qui  occupe  un  rang  supérieur  à  la  Nature. 

Yoici'ce  que  nous  avons  à  en  dire. 
Par  son  habitude  contemplative,  par  son  ardent  désir  de 

s'instruire  et  de  découvrir,  par  la  fécondité  de  ses  connais- 
sances et  le  besoin  d'enfanter  qui  en  est  le  résultat,  TAme» 

étant  devenue  elle-même  tout  entière  un  objet  de  contem- 
plation «  a  donné  naissance  à  un  autre  objet  ;  de  même  que  la 

science,  arrivée  à  la  plénitude,  engendre  par  l'enseignement 
une  petite  science  dans  Tàme  du  jeune  disciple  qui  possède 
des  images  de  toutes  les  choses,  mais  seulement  à  Tétat  de 
théories  obscures,  de  spéculations  faibles,  incapables  de  se 
suffire  à  elles-mêmes.  La  partie  supérieure  et  rationnelle 

de  l'Ame  demeure  toujours  dans  la  région  supérieure  du 
monde  intelligible,  qui  l'illumine  et  la  féconde;  l'autre 
partie  participe  à  ce  que  la  partie  supérieure  a  reçu  en  par- 

ticipant immédiatement  à  l'intelligible  ̂   :  car  la  vie  procède 
toujours  de  la  vie,  son  acte  s'étimd  à  tout  et  est  présent  par- 

tout. Dans  sa  procession  {npoioûda],  l'Ame  universelle  laisse 
sa  partie  supérieure  demeurer  dans  le  monde  intelligible 
(car,  si  elle  se  détachait  de  cette  partie  supérieure,  elle  ne 
serait  plus  présente  partout;  elle  ne  subsisterait  plus  que 
dans  la  région  inférieure  à  laquelle  elle  aboutit]  ;  en  outre, 

la  partie  de  l'Ame  qui  procède  ainsi  hors  du  monde  intelli- 
gible n'est  pas  égale  à  celle  qui  y  demeure.  Donc,  s'il  faut 

que  l'Ame  soit  présente  partout,  fasse  sentir  partout  son 
action,  et  que  ce  qui  occupe  le  rang  supérieur  diffère 

^  Ces  deux  parties  de  l'Âme  universelle  sont  la  Puissance  prin- 
cipale de  VAme,  la  Puissance  naturelle  et  génératrice  :  c  L'Ame 

»  produit  par  les  foimes.  Elle  reçoit  de  rintelligence  les  formes 

»  qu'elle  transmet.  Llntelligence  donne  les  formes  à  l'Ame  univer- 
>  selle,  qui  est  placée  immédiatement  au-dessous  d'elle,  et  TAme 
»  universelle  les  transmet  à  l'Ame  inférieure  [la  Puissance  naturelle 
»  et  génératrice]  en  la  façonnant  et  l'illuminant.  »  (Enn,  II,  liv.  iii> 
S  17  ;  1. 1,  p.  191.) 
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de  ce  qui  ùcmpe  le  fâtig  inférieur;  si  en  outre  rdction 

procède  de  là  cdtltetnplàtidn  du  de  rflôtlôU  [Uiais  d'abdrd 
de  la  contemplation],  parce  (fUe  celle-ci  est  antérieure  à 

l'action  qui  lie  saurait  eilister  sans  elle  ;  sMl  eu  est  ainsi, 
dis-je,  il  en  résulte  qu'Un  acte  est  plus  faible  qu'uu  autre^ 
mais  qu'il  est  toujours  uue  eoutetiiplatidnj  de  telle  sorte 

que  Taction  qui  naît  de  la  Contemplation  semble  n'être 
qu'une  contemplation  affaiblie  :  cttr  ce  qui  est  engendré 
doit  toujours  avoir  là  même  nature  que  son  principe  géné- 

rateur, mais  en  même  temps  être  plus  Ikible  que  lui,  puis- 

qu'il occupe  un  rang  inférieur.  Toutes  choses  procèdent 
donc  silencieusement  de  l'Artie,  parce  qu'elles  n'ont  besoin 
ni  de  contemplation  ni  d'action  extérieure  et  visible.  AiUsi, 
l'Ame  contertiple,  et  la  partie  de  l'Ame  qui  contemple,  étant 
en  quelque  sorte  placée  en  dehors  de  la  partie  supérieure  et 

différente  d'elle,  produit  ce  qui  est  au-dessous  d'elle  :  la 
contemplation  engendre  donc  la  contemplation  ̂   La  con- 

templation, en  effet,  n'a  pas  de  terme,  non  plus  que  son 
objet  ;  Toilà  pourquoi  elle  s'étend  à  tout.  Où  n'est-elle  pasT 
Toute  âme  a  en  elle  le  même  objet  de  contemplation.  Cet  objet» 

sans  être  circonscrit  comme  une  grandeur,  n'est  cependant 
pas  de  la  même  façon  dans  tous  les  êtres,  par  conséquent, 

^  «  il  faut  admettre  que  TÀine  universelle  contemple  toujours  les 

*  meilleurs  ()rîficipèS ,  pa^cie  qu'elle  est  tournée  vers  le  tndhde  iii- 
%  telli^iblé  et  Vers  DieU;  Gomme  ëlte  s'èU  remplit  et  qu'elle  eii  est 
»  remplie,  elle  iléborde  en  quelque  sorte  sur  son  image ,  sur  la 
»  Puissance  qui  tient  le  dernier  rang  [la  Nature],  et  qui,  par  con- 
y>  séquent,  est  la  dernière  Puissance  créatrice.  Au-dessus  de  cette 
»  Puissance  créatrice  est  la  Puissance  dé  TAme  qUi  reçoit  les  formes 
»  immédiatement  de  rintelligence.  Au-dessus  de  tout  est  f  Inteili* 
»  gence^  le  Démiurge^  qui  donne  les  formes  à  TAme  universelle,  et 
y>  celle-ci  en  imprime  des  traces  à  la  Puissance  qui  tient  le  troi- 
»  siême  rang  [à  la  Nature].  Ce  monde  est  donc  une  image  qui  se 
j^  forme  perpétuellement.-  9  (Enn.  Il,  liv;  uij  g  18;  t.  h  p.  193.)  Le 
passage  qui  précède  est  commenté  par  le  P.  Thomassia  dans  ses 
Dogmata  theologica^  t.  I,  p.  324,  329. 



û'êst  pdH  pf  ésènf  de  la  même  itianiërë  à  toutes  les  parties 
de  r&me^  C'est  pourquoi  Platon  dit  que  le  conducteur  de 
Fâme  ftiit  part  à  ses  coursiers  de  ce  qu'il  à  vu  lui-même '< 
Si  ceux-ci  reçoivent  quelque  chose  de  lui^  c'est  évidemmeut 
parce  qu'ils  désirent  posséder  ce  qu'ils  ont  vu  i  car  ils  n'ont 
pas  reçu  Tintelligible  tout  etitiér.  S'ils  agissent  par  suite 
d'un  désir,  c'est  en  vue  de  ce  qu'ils  désirent  qu'ils  agissent^ 
c'est-à-dire  en  vue  de  la  coutemplatiou  et  de  son  objet. 

y.  Quand  on  agit»  c'est  pour  contempler  et  pour  posséder 
l'objet  contemplé.  La  pratique  a  donc  pour  fin  la  contenu 
platiôn.  Ce  qu'elle  ne  peut  atteindre  directement^  elle  tâche 
de  l'obtenir  par  utie  voie  détournée^  Il  en  est  de  même 
quaud  on  atteint  l'objet  de  ses  vceux  s  ce  qu'on  souhaite» 
ce  n'est  pas  de  posséder  l'objet  de  ses  voeux  sans  le  con- 
uaitre^  c^est  au  contraire  de  le  connaître  à  fond,  de  le  voir 

présent  en  son  âme  et  de  pouvoir  l'y  contempler.  En  effet, 
c'est  toujours  en  vue  du  biett  qu'on  agit:  on  veut  l'avoir  in- 

térieurement, se  l'approprier  et  trouver  dans  sa  possession 
le  résultat  de  Son  action  ;  or,  comme  on  ne  peut  posséder  le 

bien  que  par  l'âme,  l'action  nous  ramène  encore  ici  à  la 
contemplation.  Puisque  l'ftmè  est  une  raison,  ce  qu'elle 
est  capable  de  posséder  né  saurait  être  qu'une  raison  si* 
lencieuse,  d'autant  plus  silencieuse  qu'elle  est  plus  raison  : 
car  la  raison  parfaite  ne  cherche  plus  rien  :  elle  se  repose 

dans  l'évldenée  de  ce  dont  elle  est  remplie  ;  plus  l'évidence 
est  Complète,  plus  la  contemplation  est  calme,  plus  elle  ra- 

mène l'âme  à  l'Unité.  En  efïët,  dans  l'acte  delà  connaissance 
(él  nous  parlons  ici  sérieusement),  il  y  à  identité  entre  le 

sujet  connaissant  et  l'objet  côhttu ,  S'ils  faisaient  deux  choses, 
ils  seraient  différents,  étrangers  l'un  k  l'autre,  sans  véritable 
liaison,  comme  les  raisons  [sont  étrangères  à  Tâme]  quand 

*  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  §  xn, 
1. 1,  p.  txii.  —  2  Voij.  Platon ,  Phèdre,  p,  2?72  ;  t.  Vl,  p.  53  de  la 
traduction  de  M.  Cousin. 
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elles  y  sommeillent  sans  être  y  aperçues.  La  raison  ̂   ne 
doit  donc  pas  rester  étrangère  à  Tâme  qui  apprend,  mais 

lui  être  unie,  lui  devenir  propre.  Donc,  quand  Fàme  s'est 
approprié  une  raison  et  s'est  familiarisée  avec  elle,  elle  la 
tire  en  quelque  sorte  de  son  sein  pour  l'examiner.  Elle  re- 

marque ainsi  la  chose  qu'elle  possédait  [sans  le  savoir], 
s'en  distingue  en  l'examinant,  et,  par  la  conception  qu'elle 
s'en  forme,  la  considère  comme  une  chose  étrangère  à  elle- 
même  :  car,  quoique  l'âme  soit  elle-même  une  raison  et  une 
espèce  d'intelligence,  cependant,  quand  elle  considère  une 
chose,  elle  la  considère  comme  distincte  d'elle-même,  parce 
qu'elle  ne  possède  pas  la  plénitude  véritable  et  qu'elle  est 
défectueuse  à  l'égard  de  son  principe  [qui  est  l'intelligence]. 
Elle  considère  d'ailleurs  avec  calme  ce  qu'elle  tire  d'elle- 
même  :  car  elle  ne  tire  pas  d'elle-même  ce  dont  elle  n'avait 
pas  déjà  quelque  notion.  Si  d'ailleurs  elle  tire  quelque  chose 
de  son  sein,  c'est  qu'elle  en  avait  une  vue  incomplète  et 
qu'elle  veut  le  connaître.  Dans  ses  actes  [tels  que  la  sensa- 

tion], elle  adapte  aux  objets  extérieurs  les  raisons  qu'elle 
possède'.  D'un  côté,  comme  elle  possède  [les  intelligibles] 
mieux  que  la  nature,  elle  est  aussi  plus  calme  et  en  même 

temps  plus  contemplative  ;  d'un  autre  côté,  comme  eUe  ne 
possède  pas  parfaitement  [les  intelligibles],  elle  désire  plus 

[que  l'intelligence]  avoir  de  l'objet  qu'elle  contemple 
cette  connaissance  et  cette  contemplation  qu'on  acquiert 
d'un  objet  en  l'examinant.  Après  s'être  écartée  de  sa  par- 

tie supérieure  et  avoir  parcouru  [par  la  raison  discursive] 
la  série  des  différences,  elle  revient  à  elle-même,  et  se  livre 
de  nouveau  à  la  contemplation  par  sa  partie  supérieure 

[l'intelligence],  dont  elle  s'était  écartée  [pour  considérer  les 
différences]  :  car  cette  partie  ne  s'occupe  pas  des  différences, 
parce  qu'elle  demeure  en  elle-même.  Aussi  l'esprit  sage  est- 

*■  La  raison  est  ici  Vessence  de  Tobjet  connu.  Voy,  U  1,  p.  240, 
note  2.  —  *  Voy,  Enn,  IV,  liv.  vi,  %  3. 
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il  identi€(ue  avec  la  raison  et  possède-t-il  en  lui-même  ce 

qu'il  découvre  aux  autres.  Il  se  contemple  lui-même;  il  est 
arrivé  à  l'unité  non-seulement  par  rapport  aux  objets  exté- 

rieurs, mais  encore  par  rapport  à  lui-même  ;  il  se  repose 
dans  cette  unité  et  U  trouve  toutes  choses  en  son  propre 
sein. 

YI.  Ainsi  tout  dérive  de  la  contemplation,  tout  est  con- 
templation, les  êtres  véritables,  et  les  êtres  que  ceux-ci 

engendrent  en  se  livrant  à  la  contemplation  et  qui  sont 

eux-mêmes  des  objets  de  contemplation  soit  pour  la  sen- 

sation, soit  pour  la  connaissance  ou  l'opinion  ̂   Les  ac- 
tions ont  pour  fin  la  connaissance  ;  le  désir  l'a  également 

pour  fin.  La  génération  a  pour  principe  la  spéculation  et 

aboutit  à  la  production  d'une  forme,  c'est-ànlire  d'un  objet 
de  contemplation.  En  général,  tous  les  êtres  qui  sont  des 
images  des  principes  générateurs  produisent  des  formes  et 
des  objets  de  contemplation.  Les  substances  engendrées, 
étant  des  imitations  des  êtres,  montrent  que  les  principes 

générateurs  ont  pour  but,  non  la  génération  ni  l'action, 
mais  la  production  d'oeuvres  qui  soient  elles-mêmes  con- 

templées. C'est  à  la  contemplation  qu'aspirent  la  pensée 

«  Le  P.  Thomassin  cite  ce  passage  de  Plotin  et  explique  comment 
cette  théorie  de  la  contemplation  se  rattache  à  la  théorie  générale 
de  notre  auteur  sur  les  idées  et  Tlntelligence  divine  :  «  In  quibus 
»  Plotini  verbis  id  perspicue  cernitur  ideas  rerum  omnes  non  alibi 
»  esse  quam  in  Mente  prima  seu  Verbo  divine,  et  ejus  effulgentiam 
»  atque  substantiam  ipsam  bas  esse  ;  esse  item  ipsas  pulchritudinis 
»  totius  formas,  sicuti  Mens,  seu  Verbum,  îpsa  summa  et  incorrup- 
>  tibilis  pulchritudo  est,  proies  utique  germana  summi  Boni.  Porro 
»  ex  eodeiii  Plotino  ideœ  quum  sint  rationes  et  contemplationes, 
»  seu  contemplamina  quœdam  prlmœ  Mentis ,  quœ  bic  imprimun- 
»  tur  si?e  in  animam ,  sive  in  materîam ,  contemplamina  ipsa 
»  sunt  et  rationes,  suo  quodam  proprio  sibi  modo.  Itaque  rationes 
»  quoque  séminales,  onde  eCTormantur  corpora  omnia,  contempla- 
y>  tiones  qusedam  et  ipsse  sunt ,  seu  imagines  divinarum  contem- 
>  platîonum.  »  (Dogmata  theologica,  1. 1,  p.  138.) 
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diseursivei  eU  au-dessous  4'elle,  la  sensation ,  qui  toutes 
deux  QQt  pour  fin  la  connaissance.  Enfin,  au-dessous  de  la 
pensée  discursive  et  de  la  sensation ,  il  y  a  la  nature  quii 

portfint  en  ellerTmôme  un  objet  da  ooptemplation,  une  rai-* 
son  [séminale],  produit  une  autre  raison  [la  forme  visible]  S 
Telles  sont  les  vérités  qui  sont  évidentes  par  elles-mêmes 

ou  qu'on  peut  démontrer  par  le  raisonnement.  Il  est  clair 
d'ailleurs  que,  puisque  les  êtres  intelligibles  se  livrent  à  la 
contemplation,  tous  les  autres  êtres  doivent  y  aspirer  :  car 
le  principe  des  êtres  est  aussi  leur  fm. 

Quand  les  animaux  engendrant,  c'est  que  les  raisons 
[séminales]  agissent  en  m%,  La  génération  Qst  un  acte  de 
contemplation  ;  elle  résulte  du  besoin  de  produire  des 
formes  multiples,  des  objets  de  contemplation,  de  remplir 

tout  de  raisons,  de  contempler  sans  cesse  ;  engendrer,  c'est 
produire  une  forme  et  faire  pénétrer  partout  la  cont@mpla*r 
tion  \  Les  défauts  qui  se  renqontrent  dans  les  choses  en^ 

gendrées  ou  faitçs  da  main  d'homme  ne  sont  que  des  fautes 
de  contemplation.  Le  mauvais  artisan  ressemble  à  celui 
qui  produit  de  mauvaises  formes^  Les  amantP,  enfin»  doivent 

ètte  comptés  au  nomhi'e  d§  og\x%  qui  étudient  les  formes  et 

«  Voy.  ciT((e8su6,  S  },  p.  213.  Le  P.  Thomassin  conomente  élsgam- 
msnt  se  passsge  :  «  Quidqujd  mpliuntur  \n  infimis  aoiiq^,  ad  siAn- 
»  moruqo  imitaUoqem  id  efQngupt;  unde  qeQ^ssq  est,  dum  hie 
»  oparsntur,  ut  illiq  çQQt^mpleatur;  ut  bsc  illorum  imitamina 
»  sint  et  quasi  contemplamioa,  et  ad  bunc  modum  ad  omnia  se  por* 
»  rjgat  et  ubique  ?îgeat  coutemplationis  imperium  etidearum  prin-* 
»  eipatu9«  Laps»  enim  anifuee  regunt  tamen  adhuc,  prnaatque  in-> 
»  flma  eorpops  ;  nec  rpgere  autem  satis  idoneae  suqt,  peQ  exomare, 
9  nisi  incommutabilis.  vepît^tis  ast^rnas  leges  suiuruQ^que  pulcbri* 
»  tudinis  nuiuepos  imitandos  ob  oculos  habeaut.  D^uiqiie  nlbil  mo« 
«  litar  ars,  nibil  pâtura,  niai  u(  spaçtaculum  aliquod  cont^mplauti 
9  admirandum  exbibeat,  id  ̂ st,  ut  speotaculum  ÎQt^Uigibile  iiat 

»  seusibile.  »  (Dogmata  theQlQgica^  1. 1,  p.  319.)  -r.  a  Voy,  le  pas^ 

sage  de  Platon  cilé  ci-dessus ,  p.  103,  note  3,  et  le  passage  d'Ans- 
tote  cité  dans  les  Éclavrcissmm^ts  du  tome  I,  p.  %2« 
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qui,  par  eonséquent,  sq  liYr^^t  k  h  coQtemi^atiQa.  Ea  voie  \ 

as8Q2  sur  ee  siy'at 
VIL  Puisque  la  couteo^platioa  s'élèye  par  d^éa,  de  la 

Nature  k  TA  me,  dq  l'Ame  à  rintalUgenca,  que  la  pensée  y 
devient  de  plus  au  plus  intime,  de  plus  en  plus  unie  à  celui 
qui  pense,  que  4ans  Time  parfaite  les  choses  connues  sont 

identiques  aa  sujet  qui  PQnqait,  parpe  qu'elles  aspireqt  à 
riutelli^enee,  évidemment  dans  rintelliganoe  le  sujet  doit 

être  identique  à  Tobjat,  non  parce  qu'il  se  Test  appro- 
prié, eomma  le  fait  l'àme  parfaite,  mais  parce  quHl  a  la 

même  essence,  qu'^^re  et  penser  y  sont  une  seule  et  même 
chose.  Dans  riptelligence  i}  n'y  a  plus  d'un  côté  l'objet, 
d'un  autre  le  sujet;  sinon,  il  faudrait  un  autre  principe  où 
n'existerait  plus  cette  différence.  U  faut  donc  qu'en  elle  ces 
deux  choses,  le  sujet  et  l'objeti  n'en  fassent  réellement 
qu'iHiç  9§ule  ';  c'ept  1»  uoe  ooptçmpUtiop  vivante,  «t  fton 

*■  Nous  avons  déjà,  dans  le  toofie  I,  p.  360,  cité  un  passage  où 
M.  Ravaisson  montre  que  Piotin  a  emprunté  à  Aristote  sa  doctrine 

sur  l'identité  de  l'inteUigenee  et  de  l'intelligible.  M.  St^inhart  a  si- 
gnslé  le  mémP  fsU  dans  se^  MeleUmaU^  plqU^iafK^,  p.  33  :  «  Pptjme 

»  Plotin^s  iatprpre(^tur  Aristoteleni  digs^r^ntem  dépura mm^te  sui 
»  conscia  et  se  solum  cogitante  :  )iuc  enim  omnia  in  Aristotells 
»  doctrina  tendunt,  hase  est  summa  ejus  perrectio,  boc  ultimum 
»  principium,  unde  reliqua  eJus  plaeita  et  illustrari  poterant  et  ju- 
»  dieari...  Bie  tbaotogise,  quam  summam  duKit  esaa  pbllosophiam, 
^  fundam^Qt9  jeoit  firqfijssjinfi ,  qujbus  qsiis  est  PIqMi)us  ,  ut  suum 
»  doctriose  de  rebifs  dlvjoi^  œdiQpium  exs(ru^ret|  quo  nullum 
»  prœstantius,  nullum  flrmiqs  fneliusque  ab  ompi  parte  munitum 
»  antiquitas  protulit  :  nam  Aristotelcs  sublimem  illam  regionem,  ad 
»  quam  et  eogitantibus  nobis  et  agentibus  sempep  enitendum  est, 

»  prospexerat  tantum  et  consalutaverat,  non  perlustr^verat  thesau- 

:»  rogque  s^  pa  QceuUos  riiport^verst  *,  coptjgi(  vero  pioiinp  ut  yjam 
»  arduam,  qv^  in  i|lam  dupit,  ab  An^totsle  pr^scriptaq^,  a  pasterig 
»  prorsus  relJQ^am,  denuo  inveairst,  ̂ t«  0um  parp  ffipnte  puraqn 
>  mentem  cogitât,  divinam  Mentem  ejusque  cum  hominibu^  e(  pa- 
3»  tura  nexum  purius  omnibus  p)iilosQpl)is  antiquis,  Eyangelii  luce 

»  npn^uni  |U\^tra(is,  (^ognpsi^^r^t.  Nam  in  tota  Aristotelis  pi»iloso- 
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plus  un  objet  de  contemplation  qui  semble  être  dans  une 
autre  chose  :  car,  être  dans  une  autre  chose  qui  vit ,  ce 

n^est  pas  vivre  soi-même.  Donc,  pour  vivre,  l'objet  de  la 
contemplation  et  de  la  pensée  doit  être  la  Vie  elle-même,  et 
non  la  vie  végétative^  ni  la  vie  gensitive^  ni  la  vie  piy- 
chique  :  car  ce  sont  là  des  pensées  différentes.  Tune  étant 

la  pemée  végétative,  l'autre,  la  pensée  sefintive,  l'autre 
la  pensée  psychique  K  Pourquoi  sont--ce  là  des  pensées 

{vcrn(ntç)  7  c'est  que  ce  sont  des  raisons. 
Toute  vie  est  une  pensée  qui,  comme  la  vie  elle-même, 

peut  être  plus  ou  moins  vraie.  La  Pensée  la  plus  vraie  est 

aussi  la  Vie  première ,  et  la  Vie  première  ne  fait  qu'un 
avec  Y  Intelligence  première  :  ainsi,  le  premier  degré  de  la 
vie  est  également  le  premier  degré  de  la  pensée,  le  second 

degré  de  la  vie  est  le  second  degré  de  la  pensée,  et  le  der- 
nier degré  de  la  vie  est  aussi  le  dernier  de  la  pensée.  Donc 

toute  vie  de  cette  espèce  est  une  pensée.  Cependant  les 
hommes  peuvent  assigner  les  différences  des  divers  degrés 
de  vie  sans  pouvoir  indiquer  également  celles  des  différents 
degrés  de  pensée;  ils  se  contentent  de  dire  que  les  uns 

impliquent  l'intelligence  et  que  les  autres  l'excluent,  parce 
qu'ils  ne  cherchent  pas  à  pénétrer  l'essence  de  la  vie.  Re- 

marquons du  reste  que  la  discussion  nous  ramène  encore 

ici  à  cette  proposition  :  Tous  les  êtres  sont  des  contempla- 
tions. Si  la  vie  la  plus  vraie  est  la  vie  de  la  pensée,  si  la 

vie  la  plus  vraie  et  la  vie  de  la  pensée  sont  identiques,  H 
en  résulte  que  la  pensée  la  plus  vraie  est  une  chose  vivante. 

Cette  contemplation  est  vie,  l'objet  de  cette  contempla- 
tion est  être  vivant  et  vie,  et  tous  les  deux  ne  font  qu'un. 

»  phia  nec  satis  accurate  perspicitur  quid  inter  hominum  mentem 
»  et  Mentem  supremam  sive  absolatam  intersit,  neque  quomodo 
»  singulorum  mentes  radiées  suas  atque  initia  in  dtyina  Mente  ha- 
>  béant.  » 

»  Pour  les  divers  degrés  de  la  Pensée  et  de  la  Vie,  Voy.  Porphyre, 
Principes  de  la  théorie  des  intelligibles t  %  xii,  xm,  1. 1,  p.  un. 



Comment,  puisque  tous  les  deux  ne  font  qu'un,  Tunité 
qu'ilsformentest-elledeyenuemultiple?  C'est  qu'elle  ne  con- 

temple pas  rUn  ou  qu'elle  ne  le  contemple  pas  en  tant  qu'il 
est  l'Un  ;  sinon,  elle  ne  serait  pas  l'Intelligence.  Après  avoir 
commencé  par  être  une,  elle  a  cessé  de  l'être  ;  elle  est,  sans 

le  savoir,  devenue  multiple  par  l'effet  des  germes  féconds 
qu'elle  portait  en  elle;  elle  s'est  développée  pour  posséder 
toutes  choses,  quoiqu'il  eût  mieux  valu  pour  elle  ne  pas  le 
souhaiter.  En  effet,  elle  est  ainsi  devenue  le  second  principe, 
comme  un  cercle,  en  se  développant,  devient  une  figure  et 
une  surface  où  la  circonférence,  le  centre,  les  rayons  sont 
choses  distinctes,  occupent  des  points  différents  S  Ce  dont 

*■  On  trouve  dans  saint  Denys  TAréopagUe  un  passage  où  la  même 
comparaison  est  parfaitement  développée  :  «  Puis  donc  que  l'ab- 
»  solue  et  infinie  bonté  produit  l*étre  comme  son  premier  bienfait, 
»  il  convient  de  la  louer  d'abord  de  cette  grâce,  qui  précède  toutes 
»  les  autres  grâces.  Ainsi ,  la  participation  de  l'être ,  les  principes 
»  des  choses  et  les  choses  elles-mêmes,  et  tout  ce  qui  existe  en 
»  quelque  sorte  que  ce  soit,  viennent  de  la  bonté  et  subsistent  en 

>  elle  d'une  façon  incompréhensible,  sans  diversité,  sans  pluralité. 
»  De  même,  tout  nombre  préexiste  confondu  dans  l'unité,  et  l'unité 
»  renferme  tout  nombre  dans  sa  simplicité  parfaite  ;  tout  nombre 

»  est  un  en  l'unité,  et  plus  il  s'éloigne  d'elle,  plus  il  se  divise  et 
»  multiplie.  Également,  tous  les  rayons  du  cercle  se  trouvent  unis 
»  dans  un  centre  commun  ;  et  ce  centre  indivisible  comprend  en 
»  lui-même  tous  les  rayons  qui  sont  absolument  indistincts,  soit  les 

»  uns  des  autres,  soit  du  point  unique  d'où  ils  partent.  Entièrement 
»  confondus  dans  ce  milieu ,  s'ils  s'en  éloignent  quelque  peu,  dès 
>  lors  ils  commencent  à  se  séparer  mutuellement;  s'ils  s'en  éloignent 
»  davantage,  ils  continuent  à  se  séparer  dans  la  même  proportion  ; 
»  en  un  mot,  plus  ils  sont  proches  ou  distants  du  point  central,  plus 

»  aussi  s'augmente  leur  proximité  ou  leur  distance  respective.  Ainsi 
»  encore,  en  ce  qu'on  nomme  la  nature  universelle,  les  raisons 
»  diverses  de  chaque  nature  particulière  sont  rassemblées  dans 
»  une  parfaite  et  harmonieuse  unité.  Ainsi,  dans  la  simplicité  de 

»  l'âme  sont  réunies  les  facultés  multiples  qui  pourvoient  aux 
»  besoins  de  chaque  partie  du  corps.  11  est  donc  permis  de  s'élever 
»  par  le  moyen  de  ces  grossières  et  imparfaites  images  jusqu'au 
Q.  15 
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le?  chp^es  procèdent  (t^  «y  w)  est  meillew  qu6  ce  à  quoi 

el{es  aboutissant  (ek  p).  Ce  qui  est  origine  n'est  pas  tel  que 
ce  qui  est  origine  et  lin,  et  ce  qui  est  origine  et  fin  q'est  pas 
tel  que  ce  qui  n'est  qu'origine.  En  d'autres  termesi,  l'Intel-i 
ligeqce  même  n'est  pas  l'inteUigenoe  d^une  a0ule  chose^ 
n^s^is  rintelligepce  universelle;  étant  univepselle^  elle  est 
rintelligence de  toutes  choses^.  Il  faut  donc,  sirintelUgenee 

est  rintelligence  ̂ ni¥erselle^  est  l'inteHigepce  de  toutes 
choses,  que  chacune  de  ses  parties  soit  aussi  universelle, 

possède  aussi  toutes  choses;  sinon,  il  y  aurait  dans  l'Intel- 
ligence une  partie  qui  ne  serait  pas  intelligence  )  rintelli- 

gence  se  composerait  de  qon-f intelligences  ;  elle  ressemble^ 
rait  à  un  amas  de  choses  qui  ne  formeraient  une  intelligence 

que  par  leur  réunioq.  Ainsi ,  l'intemgpnce  est  infi^ie  :  si 
quelque  chose  procède  d'ellp,  il  n'§^  résulte  d'affaiblisse- 
pient  ni  pour  la  chose  qui  procède  d'elle,  parce  que  ce  qui 
procède  d'elle  est  aussi  toutes  choses,  ni  pour  Tlntelligence 

dont  la  chose  procède,  parce  qu'elle  n'est  pas  un  amas  de 

parties  *. 
VHI.  Telle  e^t  1^  nature  de  l'Intelligence,  Elle  n'occupe 

donc  pas  le  premier  rang.  H  doit  y  avoir  au-dessus  d^elle 
un  principe,  que  cette  discussion  a  pour  but  de  mettre  en 
évidence.  En  eflfet,  la  pluralité  est  postérieure  à  Tupîté  :  or 

yintelligence  pst  un  nombre;  le  nombre  a  pour  principe 

l'unité ,  et  le  nombre  qui  constitue  TlntelUgence  a  pqur 
principe  l'Unité  absolue  '.  L'Intelligence  est  à  la  fois  intel- 

ligence et  intelligible;  elle  est  donc  deux  choses  à  la  fois. 

>  souveraîB  auteiir  de  tout,  et  de  contempler  d'an  regard  spintna- 
»  lise  tontes  choses  en  la  cause  universelle  et  les  substances  les 

»  plus  opposées  entre  elles  en  FUnité  indtrisiUe  d'où  elles  pro- 
»  cèdent.  »  {Bes  Noms  dieins,  v,  p.  412  de  la  trad.  de  M.  Fabbé 
Barboy.)  Vo^.  encore  ci-après,  p.  228,  note  6. 

*  Voy.  Enn.  l,  liv.  vin,  g  2  ;  1. 1,  p.  118.  —  «  Voy.  Enn.  V,  lîv.  i, 
S  4.  —  »  Voy.  Enn.  V,  liv.  i,  %  5-7.  Nous  lisons  avec  M.  Kirchhoff 
co  ovfMc  t«,  aB  lieu  de  tô  p^toç  h. 



Si  elle  est  deux  ohoaea,  cherchons  ce  qui  est  antérieur  à 

cette  dualité.  Quel  est  ce  principe  ?  l'inteûigence  seule  T  mais 
à  Fintelligence  est  toujours  lié  TinteUigible  :  si  le  principe 
que  nous  cherchons  ne  peut  être  lié  à  Tintelligible ,  U  ne 

sera  pas  non  plus  Fintelligence.  S'il  n'est  pas  Tintelligence, 
s'il  échappe  à  la  dualité,  il  doit  lui  être  supérieur,  par  con- 

séquent être  au-dessus  de  Tintelligence.  Sera-t-iirintelligible 
seul?  mais  nous  avons  déjà  vu  que  Tintelligible  est  insépa- 

rable derintelligence.  Si  ce  principe  n'est  ni  Fintelligence, 
ni  Fintelligible,  que  peut-il  être?  U  est  le  principe  dont  dé* 
rivent  F  intelligence  et  Fintelligible  qui  est  lié  à  celle-ci  ̂  

Mais  qu'est-il  et  comment  devons-nous  nous  le  représen- 
ter? Il  doit  ou  être  intelligent  ou  n'être  pas  intelligent.  S'il 

est  intelligent,  il  sera  aussi  intelligence.  S'il  n'est  pas  intelli- 
gent, il  S'ignorera  lui-même  et  il  semblera  n'être  rien  de  vé- 

nérable. Dire  qu'il  est  le  Bien  même ,  qu'il  est  absolument 
simple ,  ce  n'est  pas  encore  énoncer  une  choae  claire  et 
évidente  (quoiqu'elle  soit  vraie),  puisque  nous  n'avons  pas 
encore  un  objet  sur  lequel  nous  puissions  attacher  notre 

pensée  quand  nous  en  parlons.  En  outre,  puisque  c'est  par 
l'intelligence  et  dans  Fintelligence  qu'a  lieu  la  connaissance 
des  autres  objets  chez  tous  les  êtres  qui  peuvent  connaître 

quelque  chose  d'intelligent,  par  quelle  intuition  (èmêolri 
(xBpèof)  saisirons  -nous  ce  principe  qui  est  supérieur  à  Fintelli- 

gence ?  Par  ce  qui  lui  ressemble  en  nous,  répondrons-nous  : 
car  il  y  a  en  nous  quelque  chose  de  lui';  ou  plutôt,  il  est 
dans  toutes  les  choses  qui  participent  de  lui.  Partout  où 

vous  approchez  du  Bien,  ce  qui  peut  en  participer  en  vous 

en  reçoit  quelque  chppe.  Supposez  qu'une  voix  remplisse 

*  Vùy.  le  P.  Thomasain,  Dogmata  iheologica,  t.  I,  p  50-59. 
—  *  Saint  Augustin  rend  cette  expression  par  rapida  eogitatio: 
«  Sicut  nunc  extendimus  nos,  et  rapida  cogitatione  attingimus 

>  œtemamSapientlam  super  orania  manentem.  »  {Confesaiones,  IX, 
10.)  «.  •  voy.  les  ÉclaiT€i89emmUi  du  tome  1,  p.  32&-830. 
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un  désert  et  les  oreilles  des  hommes  qui  peuvent  s^y  trouver  : 
en  quelque  endroit  que  vous  prêtiez  l'oreille  à  cette  voix,  vous 
la  saisirez  tout  entière  en  un  sens,  non  tout  entière  en  un 

autre  sens.  Comment  saisirons-nous  donc  quelque  chose  en 
approchant  notre  intelligence  du  Bien  ?  Pour  voir  là-haut^  le 

principe  qu'elle  cherche,  il  faut  que  l'intelligence  retourne 
pour  ainsi  dire  en  arrière,  que,  formant  une  dualité,  elle 

se  dépasse  elle-même  en  quelque  sorteS  c'est-à-dire 
qu'elle  cesse  d'être  l'intelligence  de  toutes  les  choses  intelli- 

gibles. En  effet,  l'Intelligence  est  la  vie  première,  l'acte  de 
parcourir  toutes  choses,  non  [comme  le  fait  l'Ame']  par  un 
mouvement  qui  s'accomplit  actuellement  (iu^éâcù  die^ioù<rfi]  \ 
mais  par  un  mouvement  qui  est  toujours  accompli  et 

passé  {9izlé9(û  (ïte$gX6oùo7î)  ■.  Donc,  si  l'Intelligence  est  la  vie, 
l'acte  de  parcourir  toutes  les  choses,  si  elle  possède  toutes 
choses  distinctement,  sans  confusion  (sinon  elle  les  posséde- 

rait d'une  manière  imparfaite  et  incomplète) ,  elle  doit  néces- 
sairement procéder  d'un  principe  supérieur  qui ,  au  lieu 

d'être  en  mouvement,  est  le  principe  du  Mouvement  [par  le- 
quel l'Intelligence  parcourt  toutes  choses],  delà  Vie,  de  l'In- 

telligence, enfin  de  toutes  choses .  Le  principe  de  toutes  choses 

ne  saurait  être  toutes  choses,  il  en  est  seulement  l'origine. 
Il  n'est  lui-même  ni  toutes  choses ,  ni  une  chose  particu- 

lière, parce  qu'il  engendre  tout  ;  il  n'est  pas  non  plus  mul- 
titude, parce  qu'il  est  le  principe  de  la  multitude  ̂   En  effet, 

^  Nous  lisons  avec  M.  Kirchhoff  xàxeî  au  lieu  de  xàxciva.  —  >  Saint 
Augustin  emploie  la  môme  expression  en  décrivant  la  vision  inef- 

fable de  Dieu  :  «  Ipsa  sibi.  anima  sileat,  et  transeat  se  non  cogi^ 
»  tando,  etc.  »  {Confessiones,  IX,  10.)  —  »  Voy.  Porphyre,  Principes 
de  la  théorie  des  intelligibles,  §xxxii,  1. 1,  p.  lxxi-lxxii.  —  *  Voy. 
ci-dessus ,  liv.  vu ,  S  ̂«  P- 175.  —  ̂   Ibid.,  §  10,  p.  198.  —  «  «  Dieu  est 
»  nommé  un  parce  que,  daixs  Texceilence  de  sa  singularité  absolu- 
>  ment  indivisible,  il  comprend  toutes  choses,  et  que,  sans  sortir 
»  de  Tunité,  il  est  le  créateur  de  la  multiplicité  :  car  rien  n'est  dé- 

pourvu d'unité  i  mais  comme  tout  nombre  participe  à  Tunité,  tel- 
» 



LIVIB  HUITIÈME.  229 

ce  qui  engendre  est  toujours  plus  simple  que  ce  qui  est 

engendré.  Donc,  si  ce  principe  engendre  l'Intelligence,  il  est 
nécessairement  plus  simple  que  llntelligence.  Si  Ton  croit 

qu'il  est  un  et  tout ,  il  sera  toutes  choses  parce  qu'il  est 
toutes  choses  à  la  fois,  ou  qu'il  est  chaque  chose  particulière. 
S'il  est  toutes  choses  à  la  fois ,  il  sera  postérieur  à  toutes 
choses  ;  s'il  est  au  contraire  antérieur  à  toutes  choses,  il 
sera  autre  que  toutes  choses  :  car,  si  l'Un  et  toutes  choses 
coexistaient,  l'Un  ne  serait  pas  principe  ;  il  faut  cependant 
que  l'Un  soit  principe,  qu'il  existe  antérieurement  à  toutes 
choses,  pour  que  toutes  choses  en  dérivent.  Si  l'on  dit  que 
l'Un  est  chaque  chose  particulière ,  il  sera  par  là  même 
identique  à  chaque  chose  par ticulière  ;  il  sera  ensuite  toutes 

choses  à  la  fois,  sans  qu'il  soit  possible  de  rien  discerner. 
Ainsi  l'Un  n'est  aucune  des  choses  particulières,  il  est  an- 

térieur à  toutes  choses. 

IX.  Qu'est  donc  ce  principe?  C'est  la  puissance  de  tout^ 

»  lement  qu'on  dit  une  couple,  une  dizaine  et  une  moitié,  un 
>  tiers,  un  dixième,  ainsi  toutes  choses,  et  chaque  chose,  et  chaque 

»  partie  d'une  chose  tiennent  de  l'unité  ;  et  ce  n'est  qu'en  vertu  de 
»  Tunité  que  tout  subsiste.  Et  cette  unité,  principe  des  êtres,  n'est 
»  pas  portion  d'un  tout  ;  mais,  antérieure  à  toute  universalité  et 
»  multitude,  elle  a  déterminé  elle-même  toute  multitude  et  univer- 

»  salité.  »  (S.  Denys  l'Aréopagite,  Des  Noms  dimns,  xiii,  p.  459  de 
la  trad.  de  M.  Tabbé  Darboy.) 

^  Dans  le  livre  vin  de  VEnnéade  VI,  livre  qui  est  le  point  culmi- 
nant de  sa  théodicée,  Plotin  explique  de  la  manière  suivante  com* 

ment  l'Un  est  la  puissance  de  tout  :  «  Qu'on  se  représente  la  clarté 
»  répandue  au  loin  par  une  unité  lumineuse  qui  demeure  en  elle- 

y>  même  :  la  clarté  répandue  est  l'image,  et  la  source  dont  elle  sort 
»  est  la  lumière  véritable.  Cependant,  la  clarté  répandue,  c'est- 
»  à-dire  l'Intelligence,  n'est  pas  une  image  qui  ait  une  forme  étran- 
»  gère  [à  son  principe]  :  car  elle  n'est  pas  contingente  ;  elle  est 
»  raison  et  caisse  dans  chacune  de  ses  parties.  L'Un  est  donc  la 
»  caiLse  de  la  cause:  11  est  cause  d'une  manière  souveraine  et  dans 
»  le  sens  le  plus  vrai,  contenant  à  la  fois  toutes  les  causes  intellec- 
»  tuelles  qui  doivent  naître  de  lui;  il  a  engetidré  ce  qui  est  né  de 
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S'il  n'existait  pas ,  rien  ne  serait»  pas  même  l'Intelligence 
qui  est  la  Vie  prenlière  et  universelle.  En  effet  «  ce  qui  est 

au-dessus  de  la  vie  est  la  cause  de  la  vie.  L'Acte  de  la  vie^ 
étant  toutes  choses ,  n'est  pas  le  premier  principe  :  il  dé- 

coule de  ce  principe  comme  d'une  source. 
On  peut  en  effet  se  représenter  le  premier  principe 

comme  une  source  qui  n'a  point  d'autre  origine  qu'elle- 
mème^  qui  se  Versé  à  flots  dans  ube  multitude  de  fleuves 

sans  être  épuisée  par  ce  qu'elle  leur  donne,  sans  même 
s'écouler,  parce  que  les  fleuves  qu'elle  forme,  avant  de 
couler  chacun  de  leur  côté,  confondent  encore  en  elle 
leurs  eaux,  tout  en  sachant  quel  cours  ils  doivent  suivre  ̂  

»  lui,  non  comme  le  hasard  l'a  fait,  mais  comms  il  t'a  voutii  tui- 
»  mêrhe.  Or,  su  volonté  n'a  pas  été  itratioHnelle,  ni  fortuite,  ni 
»  accidentelle  ;  elle  a  été  ce  qu*il  convenait  qu'elle  fût,  parcn  qu'en 
j>  lui  rien  n'est  fortuit*  Aussi  Platon  l'a-t-il  appelé  le  convenable 
»  et  l'opportun,  pour  exprimer  autant  que  possible  qu'il  est  étran- 
»  ger  à  toute  contingence,  qu'il  est  ce  qu'il  était  convenable  qu'il 
>  fût...  Il  est  le  convenable,  fion  coknme  étant  sm'et,  mais  eommd 
»  étant  acte  premier,  lequel  s'est  manifesté  tel  qu'il  était  con-* 
»  venable  qu'il  fût  C'est  là  ce  que  nous  pouvons  dire  de  Lm,  dans 
»  rimpuîssanee  où  nous  sommes  de  nous  exprimer  à  son  égard 
»  comme  nous  le  voudrions.  >  (Enn.  VI,  liv.  viii,  g  18.) 

<  Synésius  a  développé  une  image  semblable  dans  le  passage 
suivant  :  «  Tu  es  unité  quoique  trinité  ;  unité  permaaente  et  tri- 
»  nité  permanente;  mais  cette  division,  qui  ne  résida  que  dans 
»  riatelligence»  conserve  ettcôfe  indivisible  ce  qui  est  divisé.  Le 
»  Fils  réside  dans  le  Père^  et  dirige  ce  qui  est  du  P^e  ̂   répan- 

>  dant'sur  le  monde  les  flots  de  cette  vie  bienheureuse,  puisée  à 
>  la  source  même...  De  là  s'échappe  le  ruisseau  de  vie  que  ta 
»  puissance  fait  s'épandre  sur  la  terre  à  travers  les  mohdes  mys- 
y>  térieux  des  intelligences  :  c'est  ainsi  que  le  monde  visible,  reflet 
»  du  monde  intellectuel»  recueille  les  ̂ ens  dost  la  source  est  dans 
>  les  cieux.  »  (Hymnes,  IV  j  trad.  de  M.  Palconnet.)  Saint  Atha- 
nase  se  sert  d'une  comparaison  analogue  peur  expliquer  cemment 
le  Verbe  est  engendré  :  «  Il  ne  faut  pas  concevoir  en  ÏMeu  trois 
»  hypostases  séparées  en  elles-mêmes,  pour  ne  pas  tomber  dans 
»  le  polythéisme  comme  les  Gentils  ;  mais  il  faut  se  représenter  un 
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Qu'on  s'imagine  encore  la  vie  qui  circule  dans  un  grand 
arbres  sans  que  son  principe  sorte  de  la  racine,  dû  il  a  son 
siège,  pour  aller  se  diviser  entre  les  rameaui  :  en  répan- 

dant partout  une  vie  multiple,  le  principe  deiuëilte  cepen- 
dant en  lui-même  exempt  de  toute  tnultiplicité  èft  il  ell  edt 

seulement  l'origine  \ 

>  fleuve  qui,  engendré  par  une  source,  n*en  est  cependant  pas  sé- 
»  paré,  quoique  ce  fleuve  et  cette  source  aîeni  deux  aspecis  et  deux 

»  nomâ  différents.  En  effet,  le  l'ère  n'est  pas  te  Fils  et  le  Fils  n'est 
>  pas  lé  Père  :  le  Père  du  Fils  est  Père,  et  le  Fils  du  Père  est 

»  Fils.  De  méiiié  que  la  source  h^est  pas  le  fleuve,  et  que  le  fleuve 
>  n'est  pas  la  source,  tnais  que  Tiln  et  l'autre  sont  la  même  eau 
»  qui  coule  de  la  sourec  dans  le  fleuve  ;  de  même  la  divinité  se 
j>  bonmiunique  dû  Père  au  Fils  sans  écoulement  ni  division.  » 

{Exposition  de  la  Foi,  §  2.)  C'est  aussi  pour  faire  comprendre 
comment  Dieu  se  donne,  se  communique  sans  écoulement  ni  di- 

vision que  Plotin  a  recours  à  la  comparaison  dont  il  se  sert.  U 
Fa  saris  doute  empruntée  à  la  théologie  hébraïque.  On  la  trouve 

indiquée  dans  Jérêmie  (h,  13)  :  «  Ils  m'ont  abandonné,  moi  la 
y>  source  de  l'eati  vivante  ;  »  et  dans  Philon  :  «  Moïse  nous  repré- 
2>  sente  la  sagesse  qui  remplit  le  Verbe  comme  une  eaii  abondante 
»  qui  se  distribue  partout.  >  (De  Somniis,  t.  i,  p.  691,  éd.  Mangey.) 

<  Cette  cô&iparûison,  que  Plotin  a  déjà  développée  ci-dessus 
(livre  m,  §  7,  p.  86),  a  pour  but,  comme  la  précédente,  de  faire 

comprendre  cotnment  TUn,  tout  en  s'épanchant,  demeure  en  lui- 
même,  n  faut  rapprocher  de  ce  passage  les  lignes  suivantes  (Erm.  VI, 

liv.  VIII,  S  15)  :  «  La  première  hypostase  (  vTrôo-Tadef  irpôivn)  ne 
»  consiste  pas  dans  une  chose  inanimée  ni  dans  une  vie  irration- 
:»  nelle  :  car  une  vie  irrationnelle  est  impuissante  à  exister,  parce 

»  qu'elle  est  une  dispersion  de  la  raison  et  une  indétermination. 
»  Au  contraire ,  plus  la  vie  approche  de  la  raison ,  plus  elle  est 
y>  éloignée  de  la  contingence,  parce  que  ce  qui  est  rationnel  ne 
>  saurait  être  contingent.  Or,  quand  nous  nous  élevons  à  Lui,  il 
»  nous  apparaît  comme  étant,  non  la  raison,  mais  ce  qui  est  plus 

»  beau  encore  que  la  raison;  tant  il  est  loin  d'être  arrivé  à  Texis- 
»  tence  pai^  accident.  Il  est  en  efl'et  la  racine  même  de  la  raison  : 
»  c'est  à  lui  que  finissent  toutes  choses.  11  est  le  principe  et  la 
y>  base  d'un  arbre  immense  qui  vit  par  la  raison  :  il  demeure  en 
»  lui-mémè,  et  donhe  Fêtre  à  Tarbre  par  la  raison  qu'il  lui  com- 

•« 
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Il  n'y  a  là  rien  d'étonnant.  Pourquoi  s'étonner  en  effet 
que  le  multiple  sorte  de  Celui  qui  n'est  pas  multiple,  que 
le  multiple  ne  puisse  exister  sans  qu'avant  lui  existe  Ce- 

lui qui  n'est  pas  multiple  ?  Le  principe  ne  se  partage  pas 
dans  l'univers;  bien  plus,  s'il  se  partageait,  l'univers  serait 
anéanti  :  car  il  ne  peut  exister  qu'autant  que  son  principe 
demeure  en  lui-même,  sans  se  confondre  avec  le  restée 

>  munique.  »  L'arbre  dont  parle  ici  Plétin  figure  le  monde.  C'est 
une  image  qui  semble  empruntée  à  Philon.  Cet  auteur  en  eiTet 
compare  le  monde  à  un  grand  arbre ,  dont  les  rameaux  et  les 

branches  sont  les  quatre  éléments  et  les  diverses  espèces  d'êtres 
vivants,  et  dans  lequel  circule,  comme  une  espèce  de  sève,  la  loi 
éternelle  de  Dieu  :  «  11  convient  que  Thomme  qui  se  propose  de 
>  parler  des  diverses  espèces  de  plantes  et  des  différents  genres 
»  de  culture  commence  par. considérer  les  plantes  les  plus  par- 
j>  faites  de  Tunivers,  ainsi  que  le  grand  agriculteur  qui  les  plante 
»  et  qui  veille  sur  elles.  Cet  agriculteur,  le  plus  grand  et  le  plus 

»  parfait  de  tous,  est  le  chef  de  l'univers.  L'arbre  qu'il  a  planté, 
»  arbre  qui  contient  en  lui-même,  non  quelques  arbres,  mais  une  in- 
»  unité  de  rameaux  nés  d'une  seule  racine  comme  des  sarments 

»  de  vigne,  cet  arbre  est  le  monde.  En  effet,  quand  l'auteur  du 
»  monde,  ayant  ordonné  et  divisé  la  substance  naturellement 
:»  confuse  et  désordonnée,  commença  à  lui  donner  une  forme,  il 
»  planta,  comme  des  arbres,  la  terre  et  Teau  au  milieu,  plaça  au- 

»  dessus  l'air  et  le  feu,  les  éloignant  ainsi  du  centre  du  monde; 
»  enfin,  il  entoura  le  tout  par  la  région  éthérée  destinée  à  limiter 

)»  et  à  protéger  les  parties  intérieures  :  c'est  de  là  sans  doute  que 
»  le  ciel  tire  son  nom...  La  loi  éternelle  du  Dieu  éternel  est  le  plus 
»  solide  et  le  plus  durable  soutien  du  monde.  Étant  en  quelque 
»  sorte  tendue  des  extrémités  au  milieu,  elle  se  prolonge  avec  une 

»  force  irrésistible  d'un  bout  à  l'autre  de  la  nature ,  unissant  et 
»  reliant  entre  elles  toutes  les  parties  :  car  le  Père  qui  l'a  engendrée 
»  en  a  fait  le  lien  invincible  de  1  univers.  »  {De  Plantatione  Noe,  init) 

A  Le  principe  métaphysique  que  Plotln  énonce  ici  se  trouve  aussi 
dans  les  fragments  de  Numénius  (t.  1,  p.  en)  :  «  Les  choses  divines 

»  sont  celles  qui,  lorsqu'on  les  donne,  restent  là  d'où  elles  pro- 
»  viennent,  etc.  »  €e  principe,  dont  Plotln  a  fait  le  pivot  de  son 
système,  est  emprunté  à  Philon,  comme  Ta  démontré  M.  Ravaisson, 

dans  son  Essai  sur  la  Métaphysique  d*Àristote,  t.  II,  p.  365-371. 

•« 
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Aussi  y  a-t-il  partout  retour  d  ̂C/h^  [Il  y  a  pour  chaque 
chose  une  unité  à  laquelle  on  la  ramène  *]  :  par  conséquent, 
l'univers  doit  [être  ramené  à  l'unité  qui  lui  est  supérieure, 
et  comme  cette  unité  n'est  pas  absolument  simple,  elle 
doit  être  elle-même  ramenée  à  une  unité  supérieure  encore, 

et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  qu'on  arrive  à  l'Unité  absolu- 
ment simple,  qui  ne  peut  être  ramenée  à  aucune  autre. 

Donc,  si  vous  considérez  ce  qui  est  un  dans  un  arbre  (c'est- 
à-dire  son  principe  permanent),  ce  qui  est  un  dans  un 

animal,  dans  une  âme,  dans  l'univers,  vous  aurez  partout 
ce  qu'il  y  a  de  plus  puissant  et  de  plus  précieux  '.  Si  vous 
contemplez  enfin  l'Unité  des  choses  qui  existent  véritable- 

ment, c'est-à-dire  leur  principe,  leur  source,  leur  puis- 
sance [productrice] ,  pouvez-vous  douter  de  sa  réalité  et 

*  ;q  av«7M7i&  iravTa;(oO  if  cv.  SuT  le  retour  des  itres  à  VUflf 
Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  %  xxx,  1. 1, 

p.  Lxix.  — '  Cette  phrase  semble  être  une  glose;  c'est  pourquoi  nous 
la  mettons  entre  crochets.  —  *  On  trouve  les  mêmes  idées,  appuyées 
des  mêmes  exemples,  dans  les  écrits  de  saint  Augustin  :  «  Hùnc 
>  îgitur  ordinem  tenens  anima  jamphilosophiœ  tradita,  primo  seip* 
»  sam  inspicit;  et  cui  jam  llla  eruditio  persuasit,  aut  suam,  aut 
>  seipsam  esse  ratiouem ,  in  ratione  autem  aut  nihil  esse  melius  et 
»  potentlus  numeris,  aut  nihil  aliudquam  numerum  esse  rationem, 
>  ita  secum  loquetur  :  Ego  quondam  meo  motu  interiore  et  occulto 
»  ea  quse  discenda  sunt  possum  discernere  et  connectera  et  hœc 
»  vis  mea  ratio  yocatur.  Quid  autem  discernendum  est,  nisi  quod 
»  aut  unum  putatur  et  non  est,  aut  certe  non  tam  unum  est  quam 
>  putatur?  Item  cur  quid  connectendum  est,  nisi  ut  unum  flat 
»  quantum  potest?  Ergo,  et  in  discernendo  et  in  connectendo, 
»  unumvolo  et  unum  amo.  Sed,  quum  discerno,  purgatum;  quum 
»  connecto,  integrum  volo.  In  illa  parte  vitantur  aliéna,  in  bac 
»  proprîa  copulanlur,  ut  unum  aliquid  perfectum  fiât.  Lapis  ut 
>  esset  lapis,  omnes  ejus  partes  omnisque  natura  in  unum  solidata 
>  est.  Quid  arbor?  nonne  arbor  non  esset,  si  una  non  esset?  Quid 
»  membra  cujusiibet  animantis  ac  viscera,  et  quidquîd  est  eorum 
>  e  quibus  constat?  Certe  si  unitatis  patiantur  divortium,  non  erit 
»  animal,  etc.  »  [De  Ordine,  II,  18.)  Voy,  aussi  De  Vera  Religione, 
35,  36. 
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ci-oire  qtle  ce  prlfacipe  tfést  Hen  ?  Sans  dôiite  ce  principe 

n'est  aucune  des  choses  doilt  il  est  le  princi|)ë  :  il  est  tel 
qu'ott  nô  saurait  en  afllrnifer  riétl,  tli  Fétt-e,  tll  Tessënce^ 
ni  la  vie^  parte  qtl'il  est  supérieur  à  tout  celai.  Si  tous  le 
saisissez,  en  faisaiit  abstraction  ttiêdie  de  l'être,  Tobs  seresi 
dans  le  ravissement*;  en  dirigeant  terô  lui  votre  regard  $  eil 

l'atteigniuit  et  en  vous  reposant  en  lui,  vous  en  aurez  une 
intuition  une  et  simple  ;  voud  Jugerëti  d6  sa  grandeur  pa^ 
les  choses  qui  sont  après  lui  et  par  lui. 

X.  Voici  encore  une  réflexion  à  faire.  Puisque  l'Intel- 
ligence est  une  intuition,  uiife  intuitiott  éU  Ëctte  {o^qéfiGxTdt)^ 

elle  est  par  cela  même  une  puissance  t)&si^ë  à  l'acte.  Il  y 
aura  donc  en  elle  deux  éléments  qui  joueront  le  rôle,  l'UU 
de  matière  (t'ëst-à-dirë  de  matière  irttelligible)  %  l'autre  dô 
forme,  comme  dans  la  vision  [sensible]  en  acte  (yi  xar' 

èvépyziàcu  cpa&K;)  *  :  Car  la  vîsioU  eu  acte  implique  aussi  dua- 
lité. Ddnc  l'intuition,  àvatlt  d'être  en  acte,  était  Ùriité.  Ainsi 

Tunité  est  devenue  dualité,  et  la  dualité  est  unité.  La  visiod 

[sensible]  reçoit  de  l'objet  sensible  sa  plénitude  et  en  quel- 
que sorte  sa  perfection.  Pour  l'intuition  de  Flntelligenoei 

le  Bien  est  le  principe  qui  lui  donlie  sa  plénitude.  Si  l'Intel-' 
lîgencë  était  le  Bieiimêitië,  à  quoi  lui  sërViraît  feonintuitioU 
ou  son  acte?  Les  autres  êtres  en  effet  aspirent  au  Bien,  et 

l'ont  pour  but  de  leur  action;  mais  le  Bien  même  n'a 
besoin  de  rien;  il  ne  possède  done  rien  que* lui-même ^ 

<  <  SI  âubtrahahtur  illise  nUionès  loiige  ithparis  generi^,  et  hœc 
»  Uiia  rapiai,  et  absorbèat,  et  rècondat  in  interiora  gdudia  speo- 
»  taioreni  stlum,  etc.  »  (S.  ÂugusUn,  Confessiofies,  IX,  10.).  — *  toy» 
Ènn.  II,  !iv.  rv,  §  3, 1. 1,  p.  197.  —  »  Plolin  â'inèpîre  ici  d^Arîâtoie 
^ni  compare  Vintuition  intellectuelle  à  la  vision  [Éthique  à  Nico- 
mtique,  1,  7:  wc  yàp  iv  o-cjfjtaTt  ô^tç,  iv  ̂^xv  ̂ o^O»  ̂ ^  distingue  éga- 

lement dans  là  vision  la  matière  et  la  forme  [De  l'Ame,  II,  1). 
—  «  Voici  en  qUd  seàs  le  Bien  né  jjoâSèdè  rien  que  lui-mêtfilc: 
«  Possédant  le  rang  suprênfiè,  m  pldtôt  étâht  lui-même  Suprême , 

»  il  domine  toutes  choses.  Il  n'est  pas  contingent  pour  elles;  ce  sont 
>  elles  qui  sont  contingentes  pour  lui,  ou  plutôt  qui  se  rapportent 
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Quaiid  0»  l'a  tlotnmé»  il  ne  faut  Hôn  lui  bjouter  par  la  pen- 
sée :  car,  lui  ajouter  quelque  chose*  c'est  supposer  quMl  à 

besdiiidë  ce  qu'on  lui  attribue.  Il  ne  faut  donc  pas  lui  attri- 
buer même  l'intelligence  :  ce  serait  introduire  en  lUi  Une 

chose  étranger ^  fkire  de  lui  deult  ehodes,  l'intelligetice  et 
le  Bien.  L'Intelligence  a  besoin  du  Bien^  lé  Bien  n'a  pas 
besoin  de  l'Intelligence.  En  atteignant  le  Bien,  l'intelligence 
en  prend  la  forme  (  car  c'est  du  bien  qu'elle  tient  sa  forme) 
et  elle  devient  parfaite,  parce  qu'elle  en  prend  là  nslture.  Il 
faut  juger  ce  qu'est  l'archétype  d'après  la  trace  (|u'il  laisse 
dans  l'Intelligence^  concevoir  son  vrai  caractère  d'aprèd 
l'empreinte  qu'il  y  fait.  C'est  par  cette  empreinte  qUe  l'In- 

telligence voit  le  Bien  et  le  possède.  Aussi  àspire-t-6lle  au 

Bien;  et  comme  elle  y  aspire  toujours,  toujours  dlë  l'at- 
teint; Quant  au  Ëien,  il  n'ast^ire  à  Hen  :  car  que  désire- 

rait-il? n  n'atteint  rien  non  plus,  puisqu'il  ne  désire 

»  à  Itli  :  car  Lui ,  il  he  les  i^egîlhde  pas  ;  ce  sont  elles  qtii  le  régdr- 
»  dent;  Quaùt  d  Lui ,  il  gfe  porte  éh  qUelqtiè  sbftë  vers  les  pro- 
»  fondetirs  les  plus  intimes  de  lui-nléme,  s'aimailt  Itii-méitie,  aimant 
»  la  pure  clarté  qui  le  Constitue,  étant  lui  métiie  ce  qu'il  aitne  :  par 
»  là  il  se  donne  retistence  à  lui-même,  parce  qu'il  est  uu  acte  im^ 
>  thanent  et  que  ce  qU4l  y  a  de  pluâ  aimable  en  lui  coilstituë  une 

i  sorte  d'intelligéhce.  >  {Enfi.  VI,  lir.  vîii,  §  16.)  Voy.  ehedre 
Ëfm.  !,  lit.  vti,  $  1.  Lé  morceau  aucjuel  noUs  renvoyons  a  inspiré 

au  P.  Tbomassin  le^  réfletldnâ  suivantes,  qui  se  rapportent  parfai- 
tement à  iiotre  texte  :  «  lîimiliuS  vëil  iiil  poterat  diei.  QuUm  omiiia 

s  prorsiis  bontim  appelant,  et  desideHa,  motUs  actionesque  suas 
»  omiles  ad  boni  assécutîouëm  intefldalit,  a  suliiniô  et  ùnîversali 
»  Boriô  oiiiilia  prodilsse  et  ad  fdhiem  suUm  omnia  rèeiirrere,  om- 
%  tila  revOeari.  Ipsum  vero  Bonum  non  dësldëricf ,  non  motiohe, 
1»  non  proseoutione  in  bonum  ferri,  quum  omnia  fërantur  ad  ipèum, 
»  sed  seipsd  imfUotUm  frtti ,  sibique  beatissiffle  acquiescera.  Et 
9  quo  fit  ut  ante  mentem  et  supra  intelligentiam  slt,  quUiâ  et  tiïëhiis 
>  et  ititelligeBtiie  natura  versetur  iH  iiiqdiliUoné  et  prosecutione 
»  boni.  Denique  ûû  summum  Bonuib  gradatiiU  contertuutur  om- 
3>  nia,  corpora  per  anlUias,  animse  pair  ttietitem.  >  (Dogmata  theo^ 
logica,  1. 1,'  p.  73*7».)  Vo^tfi  ettcore  le  livre  suivant,  §8,  n*  9. 
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rien^  Il  n'est  donc  pas  Flntelligence ,  puisque  celle-ci  dé- 
sire et  aspire  à  la  forme  du  Bien. 

L'Intelligence  est  belle  sans  doute  ;  elle  est  la  plus  belle 
des  choses,  puisqu'elle  est  éclairée  d'une  pure  lumière, 
qu'elle  brille  d'un  pur  éclat,  qu'elle  contient  les  êtres  intel- 

ligibles, dont  notre  monde,  malgré  sa  beauté,  n'est  qu'une 
ombre  et  qu'une  image.  Quant  au  monde  intelligible,  il  est 
placé  dans  une  r^ion  brillante  de  clarté,  où  il  n'y  a  rien 
de  ténébreux  ni  d'indéterminé,  où  il  jouit  en  lui-même 
d'une  vie  bienheureuse.  Son  aspect  ravit  d'admiration,  sur- 

tout si  l'on  sait  y  pénétrer  et  s'y  unir.  Mais,  de  même  que 
la  vue  du  ciel  et  de  l'éclat  des  astres  fait  chercher  et  conce- 

voir leur  auteur,  de  même  la  contemplation  du  monde  in- 

telligible et  l'admiration  qu'elle  inspire  conduisent  à  en 
chercher  le  père*.  On  se  dit  alors  :  quel  est  celui  qui  a 

^  «  n  est  à  la  fois  Taimable  et  Tamour,  il  est  Tamour  de  lui-même  : 

»  car  il  n'est  beau  que  par  lui-même  et  en  lui-même...  En  outre, 
»  comme  en  lui  ce  qui  désire  ne  fait  qu'un  avec  le  désirable,  et  que 
»  le  désirable  constitue  Thypostase  et  comme  le  sujet ,  ici  encore 

»  nous  apparaît  l'identité  du  désir  et  de  Fessence.  S  il  en  est  ainsi, 
»  c'est  évidemment  encore  Lui  qui  se  produit  lui-même  et  qui  est 
»  maître  de  lui-même  ;  par  conséquent,  il  n'a  pas  été  fait  tel  que 
»  Taurait  voulu  quelque  autre  chose,  mais  il  est  tel  qu'il  le  veut 
»  lui-même.  »  {Enn.  \l,  liv.  viii,  §15.) —  ̂   Saint  Augustin  enseigne 
pareillement  que  l'Intuition  du  Bien  est  le  plus  haut  des  degrés 
par  lesquels  l'âme  s'élève  à  Dieu  :  «  Jam  vero  in  ipsa  visione  atque 
»  contemplatione  .veritatis,  qui  septimus  atque  ultimus  animae  gra- 
»  dus  est,....  quas  sint  gaudia,  quae  perfructio  summi  et  veri  boni, 
»  cujus  serenitatis  atque  œternitatls  afflatus,  quid  ego  dicam? 
:»  Dixerunt  hœc^  qimntum  dicendd  essejudicaverunt,  magnœ  qwz- 
y>  dam  etincomparabiles animœ^  quas  etiam  vidisse  atque videre ista 
>  credimus.  lilud  plane  ego  nunc  audeo  tibi  dicere  nos,  si  cursum 
y>  quem  nobis  Deus  imperat,  et  quem  tenendum  suscepimus,  con- 
>  stanter  tenuerimus,  perventuros  per virtutem  Dei  atque  sapientiam 
>  ad  summamillam  causam,  vel  summum  auctorem,  vel  summum 

>  principium  rerum  omnium,  vel  si  quo  alio  modo  res  tanta  con- 
y>  gruentius  appellari  potest.  >  (De  QuantitaXe  animœ,  33.) 
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donné  l'existence  au  monde  intelligible T  où  et  comment 
a~t^il  engendré  Flntellect  si  pur,  ce  fils  si  beau  qui  tient 

de  son  père  toute  sa  plénitude  ̂ T  Ce  principe  suprême  n'est 
lui-même  ni  intellect»  ni  fils ,  il  est  supérieur  à  l'Intellect, 
qui  est  son  fils.  L'Intellect,  son  fils,  est  après  lui,  parce 
qu'il  a  besoin  de  recevoir  de  lui  son  intellection  et  la  plé- 

nitude qui  est  sa  nourriture;  il  tient  le  premier  rang  après 

Celui  qui  n'a  besoin  de  rien,  pas  même  d'intellection.  L'In- 
tellect possède  cependant  la  plénitude  et  la  véritable  intel- 

lection parce  qu'il  participe  du  Bien  immédiatement.  Ainsi, 
le  Bien,  étant  au-dessus  de  la  véritable  plénitude  et  de 

l'intellection,  ne  les  possède  pas  et  n'en  a  pas  besoin;  sinon, 
il  ne  serait  pas  le  Bien  '. 

1  O  TOÛTOv  Traîna  yivviqo'oec  voOv,  xopov  xaXov,  xai  Trap*  ocOtoû  yf voficvov 
XÔ/90V.  Plotin  joue  ici  sur  le  double  sens  de  xôpoc,  enfant  eipléni- 
tilde.  Voy.  ci-dessus  liv.  v,  §  8,  9,  p.  118-12X.  —  »  Dans  cette 

théorie  du  Bien,  Plotin  ne  doit  pas  tout  à  Platon.  li  s'est  inspiré 
aussi  d*Arîstote,  comme  M.  Steinhart  l'explique  dans  les  lignes 
suivantes:  «  Omnium  notionum  supremam  esse,  unde  omnes 
»  aliae  nexse  sint  ac  suspens»,  certissime  viderai,  Plato  ut  Socra- 
»  tiens  :  nam  hac  demum  notione  inventa  atque  illustrata  Socra- 
»  tem  dicas  ex  sublimibus  illis  et  inanibus  regionibus ,  in  quas 
>  evolare  cœperat,  ad  hominis  sedem  ac  societatem  revocasse.  Neque 
»  diversum  a  bono  Socraticorum  Aristotelis  istud  ou  Ivcxoe,  quod , 

\  »  quomodo  in  singulis  rébus  appareat,  universi  illius  libri  ostendunt. 
»  Hanc  Platonis  notionem  ita  recepit  Plotinus,  ut  Bonum  supra  om- 
»  nia,  quae  esseut,  elatum,  a  summo  Deo  non  esse  diversum  affir- 
»  maret,  et  aeternam  iilam  atque  immotam  Unitatem,  unde  et  Mens 
»  et  Anima  perpetuo  habeant  originem ,  qua  omnia  inter  se  col- 
»  ligentur  et  concilientur.  Centrum  hoc  quasi  fuit  philosophiœ  plo- 
»  tinianse,  et  quse  de  Deo  dicit ,  eorum  plurima  ita  sunt  ex  adytis 
»  Mentis  divina  luce  collustratse  repetita,  ut  etiam  nunc  exemplo 
»  nobîs  sint,  quomodo  ad  Deum  cogitahdum  et  cognoscendum  anî- 
»  mum  rite  purgare  possimus  et  prœparare.  »  {Meletemata  ploti- 
niana,  p.  12.) 
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CONSIDÉRATIONS  DIVERSES  SUR  L'AHE,  L'INTELUGENGE 
ET  LE  BIEN*. 

I.  «  L'Intelligence,  dit  Platon,  voit  }es  icléç^  comprise^ 
»  dans  l'Animal  qui  est'.  y>  Il  ajoute  :  «  Le  Démiurge  conçut 
»  que  cet  animal  produit  devait  comprendre  des  essences 
»  semblables  et  en  pareil  nombre  »  à  celles  que  Tlntelligence 

voit  dans  TAnimal  qui  est.  Plsttqn  veut-il  dire  que  lesi  idées 
sont  antérieures  à  imtelligence  et  qu'elles  ei^ii^tent  déjà 
qui^nd  rintelligenoe  les  pense?  Il  faut  chercher  d'abord  si 
l'Animal  même  est  la  même  chose  que  llntelligence,  ou  bien 
s*il  constitue  une  chose  différente  d'elle.  Or,  ce  qui  contemple 
est  rintelligence  ;  l'Animal  ipême  doit  donc  être  appelé,  non 
rintelligei^ee,  mais  plutôt  l'Intelligible'*  En  conclurons-nous 
que  rintelligence  a  hors  d'elle  les  choses  qu'elle  contemple? 
Dans  ce  cas,  elle  ne  possède  que  des  images  au  lieu  de  posséder  • 
les  réalités  elles-mêmes,  si  nous  admettons  que  les  réalités 

*  C^  liyre  peut  être  considéré,  par  le  sqjet  qi^  s*y  trouve  traité, 
cojnQie  le  cQ^pléiQent  du  précédent.  Pour  les  Remarques  générales 

auxquelles  il  donne  lieu  i  VQ/if.  les  Éclaircmernmt^  à  la  fin  du  vo- 
lume. —  *  yoy*  PiatQU,  TW^e,  P-  39  :  ç^cp  ouv  voOç  «vouaaç  i^èaç 

^içyo^GiQ  dfZv  xo(c  rôde  (txhm*  La  discussionà  laquelle  se  livre  iciPlQtm 

a  pour  but  d'expliquer  en  quoi  consistent  \ Intelligence,  voOç,  VAnir 
mal  qui  est,  to  o  eo-tc  çûov,  et  le  principe  qui  a  conçu,  Stevoïîôïj. 
—  »  Voy.  dans  les  Éclaircissements  sur  ce  livre  la  citation  que 
Proclus  à  faite  de  ce  passage. 



exiistent  là-)faut  :  car,  suivant  piatpn,  la  réalité  véritable  est 

là-haut  dans  l'Êtrp  dans  lequel  chaque  chose  existe  en  soi. 
[Il  n'est  pas  nécessaire  d'admettre  cette  conséquence.] 

Ssfns  doute  l'Intelligence  et  rintelligihle  sont  différents  ;  ils  ne 
sont  cependant  pgs  séparés.  Rien  n'empêche  qu'on  ne  dise 
que  tous  deux  ne  font  qu'un,  et  qu'ils  ne  soqt  divisés  que 
par  la  pensée  ;  car  l'Être  est  un,  mais  il  est  en  partie  la  chose 
pensée ,  en  partie  la  chose  pensante.  Quand  Platon  dit  que 

l'Intelligenoe  voit  l^s  idées»  il  entend  par  là  qu'elle  con-* 
temple  les  idées»  non  dans  un  autre  principe,  mais  en  elle- 

même,  parce  qu'elle  possède  en  elle-même  l'Intelligible. 
L'Intelligible  peut  être  aussi  rintelligence,  mais  l'Intelli-^ 
gence  à  l'état  de  repos ,  d^unité ,  de  calme ,  tandis  que 
l'Intelligence,  qui  aperçoit  cette  Intelligence  demeurée  en 
dl^même,  est  l'acte  qui  en  naît  et  qui  la  contemple.  En 
contemplant  l'Intelligible ,  l'Intelligence  lui  devient  sem- 

blable, et  elle  en  est  l'Intelligepoe  p^rce  qu'elle  le  pensée 

'  Voici  eomment  M.  Steinhart  commente  ce  passage  de  Plotin, 
si  important  pour  rintelligenee  de  la  doctrine  de  Platon  :  «  Jam 

9  plenam  Platonici  effatî  vim  dum  studel  expiacari,  primnm  qttœrft 
»  quid  sit  primum  istud  et  verum  in  Mente  creatoris  Animal ,  quod 
>  To  TravTc^èf  (ûov  supra  dixerat  Plato,  in  quo  simplices  cunctae  renim 
»  ereandaruQi  notifines  laieant,  tum,  quornodo  Mens  bas  notionea 
»  modo  inspioere,  modo  de  tia  cogitare  dicatur.  Ita  antem  qu»8lio- 
:»  n^Hi  proipositam  solvit,  ut  primum  quidem  confiteatur,  Animal 
:»  iilvid  inteUigilnile  videri  esse  aliquîd  a  Mente  diversum,  quum 
>  Mens  quasi  extriusecua  ideas  ei  insitas  dicatur  perspicere,  mox 

;i  vero  addat  yere  non  diversum  esse  posse  a  Mente,  quod,  quœ- 
9  cunque  Mens  vtdeat ,  non  possit  non  in  seipsa  et  tanquam  sui 
«  aliquam  partem  videre.  Sic  ex  Piatonico  dieto  ei  emergit  verissima 
y>  sententia,  Mentem  non  diversam  esse  a  cogitato,  quam  jam  a 
>  Parmenide  indicatam  (v.  40,  93),  expositam  et  subtililer  enuntia** 
>  tam  al>  Aristotelo  invenerat.  Mens  igitur  ipsa,  quatenus  se  suasque 
»  cogitaliones  cogitât,  erat  seeundum  Piotinura  primarium  isfud 
«  Animal,  quo  ideie  eunct»  coatinenlur.  Simul  yero  ettam  hoc  sibi 

»  cognovisse  yidetur,  quid  inter  visum  Mentis  et  oogitatipnem  in- 
>  tersit  :  quod  enim  Plato  primum  Mentem  ideas  suas  iqsj^ere 
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En  le  pensaât,  elle  est  d'une  manière  l'Intdligence,  et  (Time 
autre  manière  Tlntelligible,  parce  qu^eUeTimite.  C'est  donc 
elle  qui  a  conçu  le  dessein  de  produire  dans  l'univers  les 
quatre  genres  d'animaux  qu'elle  voit  là-haut.  Ici  cependant 
Platon  semble  présenter  d'une  manière  mystérieuse  le  prin- 

cipe qui  conçoit  [ro  âuxvooxjiisvov)  ̂   comme  différent  des  deux 
autres  principes,  tandis  que  d'autres  pensent  que  ces  trois 
principes,  l'Animal  même ,  l'Intelligence  et  le  Principe  qui 
conçoit,  ne  font  qu'une  seule  chose.  Faut-il  admettre 
qu'ici,  comme  ailleurs,  les  opinions  sont  partagées,  et  que 
chacun  conçoit  les  trois  principes  à  sa  façon? 

Nous  avons  déjà  fait  connaître  deux  de  ces  principes 

[savoir,  l'Intelligence  et  l'Intelligible,  lequel  est  appelé  ici 
l'Animal  même] .  Quel  est  le  troisième  ?  C'est  celui  qui  a 
résolu  de  produire,  déformer,  de  diviser  les  idées  que  l'In- 

telligence voit  dans  l'Animal.  Est-il  possible  qu'en  un  sens 
l'Intelligence  soit  le  principe  qui  divise,  et  qu'en  un  autre 
sens  le  principe  qui  divise  ne  soit  pas  l'Intelligence?  En 
tant  que  les  choses  divisées  procèdent  de  l'Intelligence, 
l'Intelligence  est  le  principe  qui  divise.  En  tant  que  l'In- 

telligence reste  elle-même  indivise,  et  que  les  choses  qui 

»  dieat ,  his  yerbis  censet  eum  indicare  velle  quietum  Mentis  suse 
»  sibi  conscis  statum  ;  tum  quod  Mens  divina  cogitaverit  qucmodo 
»  ad  sensibile  hoc  universum  formas  rerum  in  ipsa  latentes  trans- 
>  ferre  possit,  bac  re  putat  s^temam  illam  Mentis  efficaciam  signifi- 
»  cari,  qntB  et  ipsa  non  sit  a  Mente  diversa,  ita  ut  teniionem  illum, 
»  quem  in  Mente  divina  et  bumana  inesse  cognoverat,  mentis,  cogi^ 
»  tati,  cogitationis,  jam  Plate  et  verbis  suis  spectasse  videatur.  » 
{Meletemata  plotiniana,  p.  10.)  Pour  les  rapports  de  la  théorie  de 

Plotin  sur  rinteliigence  avec  celle  d'Aristote ,  Voy.  le  tome  I^  p.  260, 
note  3. 

*  Plotin  a  dît  ci-dessus:  «  Suivant  Platon,  le  Démiurge  conçut 
»  que  cet  animal  produit  [savoir  le  monde  sensible]  devait  com- 
>  prendre  des  essences  semblables  et  en  pareil  nombre  à  celles  que 

>  l'Intelligence  voit  dans  l'Animal  qui  est  [savoir  le  monde  inteîlî- 
»  gible].  » 
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procèdent  d'elle  (c'est-ànlire  les  âmes)  se  trouvent  divisées, 
rAme  universelle  est  le  principe  de  cette  division  en  plu- 

sieurs âmes.  C'est  pour  cette  raison  que  Platon  dit  que  la 
division  est  l'œuvre  d'un  troisième  principe,  qu'elle  réside 
en  un  troisième  principe  qui  a  conçu  ;  or,  concevoir  n'est 
pas  la  fonction  propre  de  l'Intelligence  ;  c'est  celle  de  l'Ame 
qui  a  une  action  divisible  dans  une  nature  divisible. 

t.  Comment  rftmo  8*éièye  an  monde  intelligible  ̂  

n.  La  totalité  d'une  science  se  divise  en  propositions 
particulières,  sans  être  cependant  morcelée  ni  fragmentée  : 
car  chaque  proposition  contient  en  puissance  toute  la 

science,  où  le  principe  est  identique  à  la  fin  '.  De  même, 
il  faut  se  mettre  dans  une  disposition  telle  que  chacune 

des  facultés  qu'on  possède  en  soi  devienne  aussi  une  fin  et 
un  tout  ;  il  faut  enfin  ramener  toutes  les  choses  qu'on  a 
en  soi  à  ce  qu'on  a  de  meilleur  dans  sa  nature  [c'est-à- 
dire  à  l'intelligence].  Quand  on  y  est  parvenu,  on  habite 
là-haut  :  car,  lorsqu'on  possède  l'intelligible,  on  le  touche 
par  ce  qu'on  a  de  meilleur  en  soi  •. 

*  «  flactenus  consideratio  prima,  quœ  Intellectum  mundî  opifl- 
»  cem  declaravit.  Secunda  vero  consideratio  tractât  quomodo  anima 
»  in  universum  hune  Intellectum  transferre  se  possit»  vldelicet,  si 

»  anima,  quemadmodum  muUiplices  sensus  colUgit  in  unum  ima- 
»  ginationis  sensum,  sic  imaginationes  inter  se  longe  diyersas  in 

»  unam  coUigat  communem  regulam  rationis  ;  deinde  varies  ra- 
»  tionîs  nostrse  discursus  ad  stabilem  redigat  intelligentias  normam, 

»  intellecta  pro  yiribus  tota  formetur  suc,  per  quem  universo  for- 
>  mabitur  Inteliectu  totius  opiflce  mundi.  Potest  autcm  id  in  gra- 
»  dibusvitae  fleri,  quandoquidem  fit  idem  in  ipsis  scientiœ  gradibus.  » 

(Ficin.)  —  *  Porphyre  attribue  cette  comparaison  à  Nicolas  de  Da- 

mas. Voy,  Des  Facultés  de  l'dme,  t.  I,  p.  xcn.  Voy.  aussi  VEn- 
néade  IV,  liv.  ix,  §  5.  —  »  Pour  le  développement  de  cette  pensée, 
Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles ^  S  ̂ii-iv, 
t.   I,  p.  LXXXIV. 

II.  10 
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9.  De  la  descente  de  Vâme  dans  le  corps  «• 

L'Ame  universelle  n'est  venue  en  aucun  lieu ,  ne  s'est 

portée  nulle  part  :  car  il  n'y  avait  pas  de  lieu  où  elle  pût  se 
porter  ;  seulement,  le  corps  qui  était  voisin  de  FAme  a  par- 

ticipé d'elle  ;  aussi,  celle-ci  n'est-elle  pas  dans  un  corps. 
Platon  ne  dit  pas  en  effet  que  l'âme  soit  dans  un  corps  ;  il 
place  au  contraire  le  corps  dans  Tâme  ■. 

Quant  aux  âmes  particulières,  elles  viennent  de  quelque 

part  :  car  elles  procèdent  de  l'Ame  universelle  •  ;  elles  ont 
aussi  un  lieu  où  elles  peuvent  soit  descendre ,  soit  passer 

d'un  corps  dans  un  autre  *  ;  elles  peuvent  également  re- 
monter de  là  au  monde  intelligible.  L'Ame  universelle,  au 

contraire,  habite  toujours  la  région  élevée  où  la  retient 

sa  nature  ;  et  l'univers  placé  au-dessous  d'elle  participe 
d'elle  comme  participe  du  soleil  l'objet  qui  en  reçoit  les 

rayons*. 

A  <  In  tertîa  consideratîone  Plotinuâ  existimat  mundi  Animam, 
»  quia  semel  atque  potentissime  animalem  vitse  formam  in  se  com- 
»  plexa  sU  totam ,  et  iiide  totum  corpus  locumque  penitus  occu- 
»  paverrt,  non  posse  vel  in  se  mutare  vilœ  formam ,  vcl  extra  se 
>  corpora  permutare.  Animas  vero  particulares,  parlicalarem  nactas 
>  providenUse  modam,  qnalessunt  daemonam  plurîmorum  atque ho- 
>  minnm,  vicissitudine  quadam  explere  quodammodo  perpetuam 
»  iilam  providentiam  supernorum  ;  et,  quatenus  in  se  ipsis  de  hac 
>  Tîtae  forma  mutantur  in  aliam ,  eatenus  corpora  scdesque  mu- 
»  tare;  unde  videntur  ad  corpus  locumque  accedere,  mutatione 
>  videlicet  prias  in  se  facta...  Dicuntur  aulem  et  parliculares  animae 
>  descendcre  quandoque  ab  Anima  mundi  :  quonlam  ab  universali 
»  providentia  formaque  vilœ,  quam  simul  cum  mundi  Anima  quan- 
»  doque  possident,  iabuntur  in  propriam  :  non  enim  Ûrmiter  pos- 
>  isederunt.  »  (Ficln.)  Voy.  Enn.  IV,  liv.  ni,  §  9-17,  et  liv.  vni. 

—  *  Voy.  les  Éclaircissements  du  tome  I,  p.  360-361.  —  •  Voy. 
ISnn.  IV,  lîv.  m,  §  1-S,  et  liv,  ix.  —  •  Voy.  Enn.  IV,  liv.  ni,  §  24. 
-•  Voy.  Enn.  II,  liv.  u,  g  2,  3, 7;  1. 1,  p.  262-264, 276-276. 
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I*âme  particulière  est  donc  éclairée  quand  elle  se  tourne 
vers  ce  qui  est  supérieur  :  car  alors  elle  rencontre  l'Être  ;  au 
contraire,  quand  elle  se  tourne  vers  ce  qui  estinrérieur,  elle 

rencontre  le  non-être  ̂   C'est  ce  qu'elle  fait  quand  elle  se 
tourne  vers  elle-même  :  en  voulant  s'appartenir  à  elle-même, 
elle  tombe  en  quelque  sorte  dans  le  vide,  devient  indétermi- 

née et  produit  ce  qui  est  au-dessous  d'elle,  c'est-à-dire  une 
image  d'elle-même  qui  est  le  non-être  [le  corps].  Or,  Timage 
de  cette  image'  [la  matière]  est  indéterminée  et  tout  à  fait 
obscure  :  car  elle  est  entièrement  irraisonnable,  inintelli- 

gible et  aussi  éloignée  que  possible  de  l'Être  même  *.  L'âme 
occupe  [entre  l'intelligence  et  le  corps]  une  région  inter- 

médiaire, qui  est  son  domaine  propre  ;  quand  elle  regarde 

la  région  inférieure,  en  y  jetant  un  second  coup  d'œil,  elle 
donne  une  forme  à  son  image  [au  corps],  et,  charmée  par 
cette  image,  elle  y  entre  \ 

4.  L*Un  tst  partout  par  la  puisianea  >. 

m.  Comment  la  multitude  sort-elle  de  l'Un?  C*est  que 
rUn  est  partout  :  car  il  n'y  a  point  de  lieu  où  il  ne  soit  pas; 
îl  remplit  donc  tout.  C'est  par  lui  que  la  multitude  existe,  ou 
plutôt,  c'est  par  lui  que  toutes  choses  existent.  Si  l'Un 
était  seulement  partout,  il  serait  simplement  toutes  choses; 

mais,  comme  en  outre  il  n*est  nulle  part,  toutes  choses 

^  Pour  le  développement  des  idées  que  Plotin  se  borne  ici  à  indi- 
quer, Voy,  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles, 

g  xLiv ,  1. 1,  p.  ixxxiv.  —  *  Nqus  n'admettons  pas  la  correction  de 
M.  Kircbhoff  qui  lit  ToOro  vi  cidwXoy  au  lieu  de  roûtoi»  rh  stâtolov, 

—  »  Voy.  Enn.  II,  liv.  iv,  8 10;  t.  I,  p.  )K)8.  —  *  Voy.  Enn.  IV, 
Uy.  m,  S  12  p.  289. 

•  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  §xliii, 
t.  I,  p.  Lxxxin.  Voy.  aussi  les  extraits  de  saint  Denys  l^Aréopagite 
qui  se  trouvent  ci-dessus,  p.  92b,  note  1,  et  p.  228,  note  6. 
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existent  par  lui,  parce  qu'il  est  partout,  mais  en  même 

temps  toutes  choses  sont  distinctes  de  lui,  parce  qu'il  n'est 
nulle  part.  Pourquoi  donc  l'Un  est-il  non-seulement  par- 

tout, mais  encore  nulle  part?  c'est  que  l'Un  doit  être  au- 
dessus  de  toutes  choses  :  il  doit  tout  remplir,  tout  produire 

sans  être  tout  ce  qu'il  produit  K 

5.  L'âme  reçoit  sa  forme  de  rintelUgenee^. 

L'âme  est  avec  l'intelligence  dans  le  même  rapport 
que  la  vue  avec  l'objet  visible  ;  mais  elle  est  la  vue  indéter- 

minée qui,  avant  de  voir,  est  cependant  disposée  k  voir, 

à  penser  ;  ainsi  elle  est  avec  l'intelligence  dans  le  rapport de  la  matière  avec  la  forme  \ 

6.  En  nous  pensant  nous-mêmes,  nous  pensons  une  nature  intellectuelle*. 

Quand  nous  pensons ,  et  que  nous  nous  pensons  nous- 

*•  On  peut  rapprocher  de  ce  passage  les  lignes  suivantes  de  saint 
Augustin  :  «  Dieu  est  la  cause  véritable  et  universelle  :  Dieu,  dis-je, 

»  en  tant  qu'il  est  tout  entier  partout,  sans  être  enfermé  dans  au- 
y>  cun  lieu  ni  retenu  par  aucun  obstacle,  indivisible,  immuable. 
»  emplissant  le  ciel  et  la  terre,  non  de  sa  nature,  mais  de  sa  puis- 

»  sance.  Si  en  effet  il  gouverne  tout  ce  qu'il  a  créé,  c'est  de  telle 
>  façon  qu'il  laisse  à  chaque  créature  son  action  et  son  mouve- 
»  ment  propres  :  aucune  ne  peut  être  sans  lui,  mais  aucune  n'est 
»  lui.  >  (Cité  de  Dieu,  VII,  30;  t.  II,  p.  58  de  la  trad.  de  M.  Saisset.) 
Voy.  aussi  leèLettresde  ce  Père,  clxxxvh,  DePrœsentia  Dei,  §  5  et  6. 

s  «  Divina  Mens  suo  lumine  rationalem  générât  animam,  impletque 
»  illam  perpétue  lumine  :  quo  anima  semper  tum  seipsam  intelligit 
»  a  Mente  illuminatam,  tumMentem  semper  iiluminantem.  Id  autem 
»  agit  perpétue  intellectus  noster,  animœ  eaput  ;  rationalis  vero 
>  facultas  ad  hune  quoque  se  habet,  quasi  visus  ad  lumen,  non 
»  quidem  semper,  sed  quando  rationaliter  intellectum.  »  (Ficin.) 
—  »  Voy,  ci-dessus  liv.  viii,  §  10,  p.  234. 

A  «  Quando  homo  per  rationem  quodammodo  seipsum  intelligit, 
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mêmes,  nous  voyons  une  nature  pensante;  sinon,  en  croyant 

penser,  nous  serions  dupes  d'une  illusion.  Par  conséquent, 
si  nous  pensons  et  si  nous  nous  pensons  nous-mêmes,  en 
nous  pensant  nous-mêmes  nous  pensons  une  nature  in- 

tellectuelle ^  Cette  pensée  présuppose  une  pensée  anté- 

rieure qui  n'implique  pas  de  mouvement.  Or,  comme  ce 
sont  l'essence  et  la  vie  qui  sont  les  objets  de  la  pensée,  il 
doit  y  avoir,  avant  cette  essence,  une  autre  essence,  et  avant 
cette  vie,  une  autre  vie.  Voilà  ce  que  savent  tous  ceux  qui 

sont  des  intelligences  en  acte*.  Si  les  intelligences  sont  des 
actes  qui  consistent  à  se  penser  soi-même,  nous  sommes 

nous-mêmes  l'intelligible  par  le  fond  véritable  de  notre 
être,  et  la  pensée  que  nous  avons  de  nous-mêmes  nous  en 

donne  l'image. 

7.  LUn  est  supérieur  au  repos  et  au  mouYement** 

Le  Premier  [l'Un]  est  la  puissance  du  mouvement  et 

»  si  modo  perfecte  intelligît.agnoseitinterea se  intelligentem  esse: 
>  ergo  et  intellectualem,  qua  sic  intelligat  se  babere  naturam.  Hœc 
»  ipsa  intellectualitas  est  intelligentia  quœdam ,  non  tam  in  motu 
»  posita  manifesto  quam  in  statu  nobis  occulto.  »  (Ficin.) 

^  Cette  phrase  fait  pensera  cette  célèbre  définition  de  Descartes  : 

«  Qu'est-ce  que  je  suis?  une  cho$e  qui  pense.  »  {Méditations ^  II.) 
—  *  Phiiopon,  dans  son  Commentaire  su/r  le  Traité  de  Vâme  d'Aris^ 
tote  (fol.  1),  fait  allusion  à  ce  passage  de  Plotin,  qu'il  cite  en  ces 
termes  :  «  L'intelligence  est  en  quelque  sorte  l'habitude  la  plus 
>  parfaite  de  l'âme.  De  là  yient  que  Plotin  dit,  en  parlant  de  l'intel- 
»  ligenee  :  Quiconque  a  réalisé  Vacte  intellectuel  (ôartç  ivcpyiîffsv) 

»  sait  ce  que  je  dis.  Il  parait  donc  penser  qu'un  pareil  état  ne  saurait 
>  être  décrit  par  le  langage.  > 

*  €  Septima  consideraUo  probat  in  primo  omnium  Principio  nullum 
»  esse  motum  :  non  enim  tendit  in  aliud,  quod  est  primum  penitus 
»  atque  uUimum.  Probat  nec  ibi  esse  statum,  scilicet  quietem,  ad 

»  quam  tendit  motus,  oppositam  motioni.  Unitas  igitur  ipsa  et  mo- 
»  tum  antecedit  et  statum.  Antecedit  ergo  et  actum  intelligenti^e, 
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du  repos;  aussi  est*il  supérieur  à  ces  deux  choses^.  Le 
second  principe  se  rapporte  au  Premier  par  son  mouve- 

ment et  par  son  repos  :  il  est  rintelligence,  parce  que, 
différant  du  Premier,  il  dirige  vers  lui  sa  pensée,  tandis  que 

le  Premier  ne  pense  pas**  Le  principe  pensant  est  double 

»  qui  motus  quidam  est  a  potentia  intelligendi  ad  yerum  intelli- 
*  gibilc  tanquam  bonum.  »  (Ficin.) 

«  Le  M ouTement  et  le  Repos  sont  pour  Plotin  deut  Genres  de 
Fétre.  Voy.  cî-dessos,  p.  l74.  —  >  Le  P.  Thomassin  cite  cet  alinéa 
dans  ses  Dogmata  iheologica  (t.  I,  p.  86).  H  ajoute  que  toute 
cette  théorie  de  Plotin  sur  les  Genres  de  Tétre,  et  sur  TUn 

supérieur  à  rintelligence  divine,  a  été  introduite  pour  la  pre- 
mière fois  dans  renseignement  de  la  théologie  chrétienne,  avec 

les  corrections  nécessaires,  par  Euloge,  archevêque  d'Alexan- 
drie, dont  Pbotius  a  analysé  les  homélies  dans  sa  Bibliothèque 

(230)  :  «  Ne  quis  tamen  nobis  succenseat  quod  hœc  philosophica 
dogmata  hic  narrare  aggressi  simus.  Profcrendus  nobis  est  Eu- 
logius  Alexandrinus  archiepiscopus,  idemque  priscas  Grœcorum 
Patrum  Theologiœ  cailentissimus,  qui  hœc  omnia  Christianœ  scholae 
intulit  et  cunsecravit.  Sic  enim  ille  Deum  unum  trinumque,  Patrem 
et  Fîlium  et  Spiritum  sanctum  Jubet  a  nobis,  qua  fas  est  cogitari» 
Ut  sit  mpra  ipsum  esse:  <  Aliud  est  esse  supremoe  Trinitatis,  aliud 
»  nostrum.  In  Trlnitate  ens  est  supra  esse,  xh  h  uffSjô  ro  elv«i.  At 
»  nostrum  esse  neqtle  proprie  ens  est.  »  Rursus  ubl  Theotogi  aittnt 
Deitatem  unam  esse,  ut  Mentem,  id  accomodate  ab  iis  diçi  ad  gène* 
rationem  Verbi  quoquo  modo  declarandam.  Nam  accuraUor  sen- 
tentia  est  Deum  esse  supra  mentem  :  «  Quando  aUtem  Theologi  di- 
»  vinam  naturam  unum  quid  esse  prsedicant,  ut  mentem,  id  propter 
»  solam  divinam  impatibilemque  Verbi  generationem  faciunt.  Nam 
»  recta  plaque  sen  tentia  Divinitatem  supra  naturam  mentis  collo- 
»  catam  pie  asserit.  »  Quibus  autem  ducti  ratlonibus  Theologi  supra 
naturam  mentis  constituant,  id  Eulogius  statim  apcrlt  :  quod  iden- 
tîtas,  atteritas,  motus  et  status  naturam  mentis  seu  coroUaria 

quaedam  consequantur,  quœ  ab  unitate  et'simplicitate  Dei  aliéna 
sunt  :  «  Identitas  enim  in  mente  spectatur,  itemque  alteritas,  mo^ 
»  tus  et  status.  Nec  enim  omnino  caret  duplicitate.  ̂ Xstatus  quidem 
*  propter  essentiœ  identitatem  spectatur  in  ea  ;  alteritas  autem  et 
>  motus  propter  spontaneam  vim  et  operatlonem,  etc.  Quod  nosci- 
»  tur  a  seipso,  jam  non  unum>  sed  veiuti  duplex  consideratur,  etc.  » 
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[parce  quMI  comprend  la  chose  pensante  et  la  chose  pen- 
sée] ;  il  se  pense  lui-même,  et,  par  cela  même,  il  est  défec- 

tueux, parce  que  son  bien  consiste  à  penser,  non  à  subsister 

(  o\JK  iv  Tp  vTToorao'w  )  • 

8.  De  eeqiiiesteB«€taetdfeeqaietteii|Ndfiaiic«*. 

De  ce  qui  est  en  acte  se  rapproche  ce  qui  passe  de  la 

puissance  à  l'acte  et  reste  toujours  le  même  tant  qu'il 
subsiste  *  ;  c'est  de  cette  manière  que  les  corps  tels  que  le 
feu  peuvent  posséder  la  perfection.  Mais  ce  qui  passe  de  la 

puissance  à  Tacte  ne  peut  exister  toujours,  parce  qu'il  con-* 
tient  de  la  matière.  Au  contraire,  ce  qui  est  en  acte  et  qui 

est  simple  existe  toujours.  D'ailleurs  ce  qui  est  en  acte  peut 
être  aussi  en  puissance'  sous  un  certain  rapport» 

*  <  In  octava  consideratione  notabis  conditionem  actus  fonnalis 
»  potentiseque  formabilis  inter  se  opponi  ;  adeo  ut  potentfa  faœc 
»  accîpiat  actum,  actus  yero,  .qua  ratione  actus  est,  potentiam 
>  non  recipiat.  Ubi  ergo  actQs  est  solus ,  ut  in  Primo ,  seuipi* 
»  terna  res  est,  quoniam  nulla  ibi  ad  aliam  formâm  potentia  latct. 
:»  Item  ubi   potentia  tota  formabilis  translata  est  !n    naturam 
>  formœ,  adeo  ut  forma  fille  niillo  modo  ad  naturam  potentisB 
»  retrabatar,  res  etiam  est  sempiterna  :  praesertim  quia  potentia 
%  ilUe  totum  babet  actum  quantumeunque  pofestcnpiiquebabere: 
»  quales  sunt  intellectuales  essentiœ  îgnisque  coelestis.  »  (Ficin.) 
—  *  M.  Steinbart,  dans  ses  Meletefnata  plotiniana  (p.  54),  propose 
de  lire  :  to  èvtpytia  nàv  TÔ  ix  îwijxewf  tîç  èyfipjstàit  ivri  raÙTOV,  aU  tleU 

de  :  fo  htpytiK  îravTt  tw  in  ̂ yjvàfiîoiç  eiç  ivépyttait  o  i^rt  ratvTOV  âei. 
Voicî  comment  il  essaie  du  justifier  cette  correction.  «  Haec  duplex 
»  llla  Mentis  natura,  ut  primum  ex  Deo,  qui  est  omnium  rerum 
>  potentia,  perpetuo  progrediatur,  tum  omnîa  efficiat  (quod  est 
»  omnia  actu),  sed  simul  eadem  sempersft,  nunquam  vero  divisa.  > 

Il  est  étident  que  M.  Steinbart  n'a  pas  fait  attention  qu'ici  com- 
mence une  nouveite  question  et  qu'il  ne  s'agit  plus  de  rintellfgence 

divine.  Du  reste  son  erreur  est  excusable  parce  que  la  distinction 

des  questions  n'est  indiquée  que  dai)s  l'édition  de  M.  Kircbboff. 
—  »  Voy.  Enn.  II,  liv.  V,  § 2;  1. 1.  p.  8^-228. 
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0.  Le  Bien  est  supérieur  à  la  pensée  K 
« 

Les  dieux  qui  occupent  le  rang  le  plus  élevé  •  ne  sont  ce- 
pendant pas  le  Premier':  car  Flntelligence  [dont  procèdent 

les  dieux  du  rang  le  plus  élevé,  c'est-à-dire'  les  intelligen- 
ces parfaites]  est  tous  les  êtres  intelligibles,  et,  par  consé- 

quent, renferme  à  la  fois  le  Mouvement  et  le  Repos  *.  Rien  de 
tel  dans  le  Premier.  Il  ne  se  rapporte  à  nulle  autre  chose, 
tandis  que  les  autres  choses  subsistent  en  lui  dans  leur 
repos,  et  dirigent  vers  lui  leur  mouvement.  Le  mouvement 

est  une  aspiration,  et  le  Premier  n'aspire  à  rien.  À  quoi  en 

*  «  Nona  consideratione  memîneris  îpsam  intelligentiam  non  esse 
>  Bonum  ipsum  simpliciter,  primum  atque  ultimum;  item  ipsum 
>  Bonum  non  habere  sui  ipsius  agnitionem.  >  (Kicin.)  —  *  Selon 
S.  Augustin,  les  intelligences  parfaites  que  Piotin  appelle  des  dieiix 
ne  sont  autres  que  les  anges  :  «^  Les  anges  ne  sont  pas  seulement 
>  éternels,  mais  bienheureux  ;  et  le  bien  qui  les  rend  heureux, 

»  c'est  Dieu  même  leur  créateur,  qui  leur  donne  par  la  contem- 
»  plation  et  la  participation  de  son  essence  une  félicité  sans  fin... 
»  Si  les  Platoniciens  aiment  mieux  donner  aux  anges  le  nom  de 
»  dieux  que  celui  de  démons  et  les  mettre  au  rang  de  ces  dieux 
:»  qui,  suivant  Platon,  ont  été  créés  parle  Dieu  suprême,  à  la  bonne 

>  heure,  je  ne  veux  point  disputer  sur  les  mots.  Eu  effet,  s'ils  disent 
>  que  ces  êtres  sont  immortels,  mais  cependant  créés  de  Dieu,  et 

>  qu'ils  sont  bienheureux,  mais  par  leur  union  avec  le  Créateur,  et 
»  non  par  eux-mêmes,  ils  disent  ce  que  nous  disons,  de  quelque 
»  nom  qu'ils  veuillent  se  servir.  Or  que  ce  soit  là  Topinion  des 
»  Platoniciens,  sinon  de  tous,  du  moins  des  plus  habiles,  c'est  ce 
:»  dont  leurs  ouvrages  font  foi.  Pourquoi  donc  leur  contesterions- 
»  nous  le  droit  d'appeler  dietix  des  créatures  immortelles  et  heu- 
»  reuses?  U  ne  peut  y  avoir  aueun  sérieux  débat  sur  ce  point  du 
»  moment  que  nous  lisons  dans  les  saintes  Écritures  :  Le  Dieu  des 
»  dieux,  le  Seignewr  a  parlé.  >  [CiU  de  Dieu,  IX,  22,  23;  t.  II, 
p.  l'yS-n^  de  la  irad.  de  M.  Saisset.)  —  »  M.  Kirchhoff  retranche  à 
tort  la  négation  dai)3  cette  phrase.  -*♦  Voy,  ci-dessus,  liv.  vu, 
S  2,  p.  174. 
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effet  aspirerait-il  T  II  ne  se  pense  pas  lui-même  ;  si  Ton  dit 

qu'il  se  pense,  c'est  en  ce  sens  qu'il  se  possède.  Hais,  quand 
on  dit  qu'une  chose  pense,  ce  n'est  pas  parce  qu'elle  se 
possède,  c'est  parce  qu'elle  contemple  Je  Premier;  c'est  là 
le  premier  acte,  la  Pensée  même,  la  Pensée  première,  à 
laquelle  nulle  autre  ne  doit  être  antérieure  ;  seulement,  elle 

est  inférieure  au  principe  de  qui  elle  tient  l'existence  et  elle 
occupe  le  second  rang  après  lui.  La  pensée  n'est  donc  pas 
ce  qu'il  y  a  de  plus  saint;  par  conséquent,  toute  pensée 
n'est  pas  sainte  ;  il  n'y  a  de  pensée  sainte  que  celle  du  Bien, 
et  celui-ci  est  supérieur  à  la  pensée^ 

Mais  le  Bien  n'aura-t-il  pas  conscience  de  lui-même? 
— Quoi?  le  Bien  ne  sera-t  il  le  Bien  que  s'il  a  conscience  de 
lui-même?  S'il  est  le  Bien,  il  est  le  Bien  avant  d'avoir  con- 

science de  lui-même.  Si  le  Bien  n'est  le  Bien  que  parce  qu'il 
a  conscience  de  lui-même,  il  n'était  donc  pas  le  Bien  avant 
d'avoir  eu  conscience  de  lui-même;  mais,  d'un  autre  côté, 

si  le  Bien  n'est  pas,  il  n'y  a  pas  de  conscience  possible  du Bien. 

Le  Premier  [demandera-t-on  encore]  ne  vit-il  pas?  —  On 

ne  peut  dire  qu'il  vit,  puisqu'il  donne  lui-même  la  vie. 
Ainsi  le  principe  qui  a  conscience  de  lui-même,  qui  se 

pense  lui-même  [c'est-à-dire  l'Intelligence] ,  n'occupe  que 
le  second  rang.  En  effet,  si  ce  principe  a  conscience  de  lui- 

même,  c'est  pour  s'unir  à  lui-même  par  cet  acte  de  con- 
science; mais  s'il  s'étudie,  c'est  qu'il  s'ignore,  c'est  qu'il 

est  défectueux  par  sa  nature  et  qu'il  ne  devient  parfait  que 
parla  pensée.  Il  ne  faut  donc  pas  attribuer  au  Premier  la 

pensée  :  car,  lui  attribuer  quelque  chose ,  c'est,  supposer 
qu'il  en  est  privé  et  qu'il  en  a  besoin  "• 

*  Voy.  ci-dessus  p.  346,  note  2.  —  >  Voici  les  réflexions  que 
le  P.  Thomassin  fait  sur  cette  théorie  :  «  Et  quidem  in  promptu 
»  est  ratio  cur  primo  Princîpio  yîx  tribui  debeat  intelligentia. 
»  Nempe  ipsa  natura  et  vis  intelligentioa  tota  perUnet  ad  ves- 
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>  tigandam  contemplandamque  Yeritatem  ;  ai  non  est  parsontt 
»  et  dîgnitatis  primi  Prlncipii  ut  quasrat  appetalque  aliquid, 
%  et  ne  seipsum  quidem  ;  ne  absens  quodammodo  a  se  et  redux 
»  in  se  esse  YÎdeatur,  suamque  felicitatem  intelligendo  magis  quam 
»  essendo  degustet.  Decantatissimae  et  passim  obviœ  sunt  apud 
»  istos  philosophos  bujusmodi  ratiocinationes.  At  bâBret  nihilo- 
»  minas  scrupulas,  qui  possit  summum  Bonum  primumque  Pria-* 
»  cipîum  sui  cognitione  et  intellîgentia  destîtui.  Extricari  forsan 
»  poterat  hic  nodus  axiomate  illo  bis  phîlosophîs  perquam  familiari  : 
»  dô  Deo  cautius  certitisque  per  negationes  quam  per  affirma- 
>  HoneÊ  sermonem  fieri  ;  at  negationes  id  genus  non  id  valere  ut 
>  aliqua  perfectionis  ornamenta  Deo  adimantur;  sed  ut>  dum  ef 
»  adimuntur,  qualia  natnris  mentibusque  creatis  vel  convenire 
»  possunt  ye\  innotescere ,  eidem  rursus  alio  eminentissimo  et  in- 
>  comprehensibili  modo  competere  inteliigantur.  Ita  ergo,  dum 
»  summum  Bonum  vita  et  intelligentia  orbatur,  illa  nimirum  ei  vita 
»  abjudicatur  et  intelligentia,  qualis  a  nobis  capitur,  non  paucis 
»  nsvis  aspersa  ;  at  simul  et  semel  id  intus  dictât  conscientia  alte- 
»  rius  generis  vitam  et  inteiligentiam  ei  competere  nobis  ignotam, 
>  ininvestigabilem,  incomprehensibilem*  »  {Dogmata  éheologica, 
t.  1,  p.  74.)  Les  réflexions  que  fait  ici  le  P.  Thomassiu  sont  tout  à 

fait  conformes  à  la  doctrine  de  saint  Denys  TAréopagite,  qui  s'ex- 
prime en  ces  termes  :  «  Dieu  ne  se  nomme  pas  et  ne  s'explique 

>  pas  ;  sa  majesté  est  tout  à  fait  inaccessible...  De  là  vient  que  les 

:»  théologiens  ont  préféré  s'élever  à  Dieu  par  la  voie  des  locutions 
»  négatives»  parce  qu'ainsi  l'âme  se  dégage  des  choses  matérielles 
»  qui  l'étreignent  ;  qu'elle  pénètre  à  travers  les  pures  notions  qu'on 
»  peut  avoir  de  la  Divinité,  et  par  delà  desquelles  réside  Celui 

»  qui  dépasse  tout  nom,  toute  raison,  toute  connaissance,  et  qu*en- 
>  fin  elle  s'unit  intimement  à  lui ,  aulant  quMI  peut  se  eommu* 
»  niquer  et  que  nous  sommes  capables  de  le  recevoir.  >  [Des  Namê 

divins,  ch.  xiii,  p.  461  de  la  trad  de  M.  l'abbé  Darboy.)  D'ailleurs, 
pour  juger  sur  ce  point  la  théorie  de  Plolin ,  il  faut  lire  le  livre  viii 
de  VEnnéade  VI,  le  seul  où  notre  auteur  ait  exposé  complètement 

sa  pensée  sur  la  première  hypostase.  C'est  le  point  culminant  de  sa 
métaphysique. 



OUiTRIÉME  EMÉADE 

LIVRE  PREMIER, 

DE  L'ESSENCE  DE  L'AME  K 

C'est  dans  le  monde  intelligible  que  réside  l'essence  vé- 
ritable. L'intelligence  est  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  là-haut; 

mais  il  s'y  trouve  aussi  des  âmes  :  car  c'est  de  là  qu'elles 
sont  descendues  ici-bas.  Seulement,  là-haut  les  âmes 

n'ont  point  de  corps,  tandis  qu'ici-bas  elles  habitent  dans 
des  corps  et  y  sont  divisées.  Là-haut,  toutes  les  intelligen- 

ces existent  ensemble,  sans  séparation  ni  division  ;  toutes 
les  âmes  existent  également  ensemble  dans  ce  monde  qui 

est  un,  et  il  n'y  a  pas  entre  elles  de  distance  locale.  L'in- 
telligence reste  donc  toujours  inséparable  et  indivisible  ; 

mais  râme^  inséparable  tant  qu'elle  demeure  là-haut»  a 
cependant  une  nature  divisible.  Se  diviser  pour  elle  consiste 

à  s'éloigner  du  monde  intelligible  et  à  s'unir  aux  corps  ;  oû 
pourra  donc  dire  avec  raison  qu'elle  devient  divisible  en 

passant  dans  les  corps  9  puisqu'elle  se  sépare  ainsi  du 

*  Ce  livré  est  le  «ommalre  des  idées  développées  ci-après  dans  le 
livre  n.  Pour  les  autres  Remarques  générales,  Voy,  les  ÉclairciS" 
sements  sur  ce  lirre  à  la  fin  du  volume. 
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monde  intelligible  et  se  divise  en  quelque  manière  ̂   Com- 

ment donc  est-elle  aussi  indivisible?  C'est  qu'elle  ne  se 
sépare  pas  tout  entière  du  monde  intelligible,  et  qu'elle  y 
demeure  toujours  par  sa  partie  supérieure,  dont  la  nature 

est  d'être  indivisible*.  Ainsi,  dire  que  l'âme  est  composée 
de  Vessence  indivisible  et  de  Vessence  divisible  dans  les 

corps^  revient  à  dire  que  l'âme  a  une  essence  qui  demeure 
en  partie  dans  le  monde  intelligible  et  descend  en  partie 
dans  le  monde  sensible,  qui  eët  suspendue  au  premier  et 

s'étend  jusqu'au  second,  comme  le  rayon  va  du  centre  à  la 
circonférence \  Quand  l'âme  est  descendue  ici-bas,  c'est 
par  sa  partie  supérieure  qu'elle  contemple  le  monde  intel- 

ligible, comme  c'est  par  elle  qu'elle  conserve  la  nature  du 
tout  [c'est-à-dire  de  l'Ame  universelle].  Car  ici-bas,  elle 
est  non-seulement  divisible,  mais  encore  indivisible  :  sa 

partie  divisible  est  divisée  d'une  manière  en  quelque  sorte 
indivisible  ;  elle  est  en  effet  présente  tout  entière  dans  tout 

le  corps  d'une  manière  indivisible,  et  cependant  l'on  dit 
qu'elle  se  divise  parce  qu'elle  se  répand  tout  entière  dans 
le  corps  tout  entier  '. 

*  Voy.  ci-après,  liv.  vni,  g  4.--  «  Ibid.,%S,  —  »  Voy,  ci-après, 
liv.  II,  8  2.  P-  260.  —  *  Ibid.j%  1,  p.  254-5.  Ce  passage  est  cité  et 
commenté  par  le  P.  Thomassin  dans  ses  Dogmata  theologica^  1. 1, 
p.  19  :  «  Observât  Plotinus  animum  hominis  ab  intelligibili  mundo 
»  non  totum  descendisse,  sed  quasi  tantus  pateat  ut  vertice  cœlum 
»  tangat,  terram  pedibus  terat  ;  ita  ipsum  mente  sempiternis  ideis 
>  eontemplandis  afflxum  adhuc  vacare,  infimo  vero  sut  corpus  ve- 
»  getare.  Hinc  enim  animum  Plato  ex  dividuo  et  individuo  coag- 
>  mentat,  ut  individuo  suique  quasi  fastigio  superis  intersit,  divi- 
»  duo  inferiora  regat  corpusque  administret.  Ex  quo  flt  ut  pars 
»  inferior,  quasi  totius  œmula,  in  corpore  administrando  dividuam 
»  et  indiyîduam  se  prœstct,  in  illius  partes  omnes  se  spargendo, 

>  nec  in  ullas  partes  tamen  se  dispergendo.  >  —  *  Voy.  le  passage 
de  Macrobe  cité  dans  les  Éclaircissements  du  tome  I,  p.  368,  note  2. 
Voy.  encore  dans  ce  même  volume  (p.  cxn,  note  1)  le  jugement 
que  H.  Steinbart  porte  sur  cette  théorie  de  Plotin« 



LIVRE  DEUXIÈME. 

COMMENT  L'AME  TIENT  LE  MILIEU  ENTRE  L'ESSENCE  INDIVISIBLE 
ET  L'ESSENCE  DIVISIBLES 

I.  En  recherchant  quelle  est  l'essence  de  Tâine,  nous 
avons  montré  qu'elle  n'est  pas  un  corps^  ni,  parmi  les 
choses  incorporelles,  une  harmonie;  nous  avons  aussi 

écarté  la  dénomination  d'entéléchie,  parce  qu'elle  n'exprime 
pas  une  idée  vraie,  comme  l'étymologie  même  l'indique,  et 
qu'elle  ne  montre  pas  ce  qu'est  l'âme  ;  enfin,  nous  avons  dit 
que  l'âme  a  une  nature  intelligible  et  est  de  condition 
divine;  nous  avons  ainsi,  ce  semble,  déterminé  clairement 

quelle  est  l'essence  de  l'âme*.  Cependant,  il  faut  aller  plus 
loin  encore.  Nous  avons  précédemment  distingué  la  nature 

sensible  de  la  nature  intelligible  et  placé  l'âme  dans  le 
monde  intelligible.  Maintenant,  admettant  que  l'âme  fait 
partie  du  monde  intelligible,  cherchons  par  une  autre  voie 
ce  qui  convient  à  sa  nature . 

A  Pour  les  Remarques  générales,  Voy.  les  Éclaircissements  sur 

ce  livre,  à  la  an  du  volume.  —  >  Cette  phrase  contient  l'analyse  du 
livre  VII  de  VEnnéade  IV,  lequel  a  été  composé  avant  le  livre  ii 

(Vie  de  Plotin,  t.  I,  p.  6).  Elle  est  importante  en  ce  qu^elle  montre 
qu'il  faut  placer  dans  le  §8  du  livre  vu,  après  la  réfutation  de  Topi- 
nion  qui  fait  de  l'âme  une  harmonie^  un  morceau  de  Plotin  sur 
XentéÙchie,  qui  ne  se  trouve  pas  dans  Tédition  de  Porphyre,  mais 
qui  nous  a  été  conservé  par  Eusèbe  et  que  M.  Creuzer  a  eu  le  tort 

de  mettre  à  la  an  du  livre  qui  nous  occupe.  Voy.,  à  la  an  du  vo- 
lume ,  les  Éclavrcissemmts  sur  le  livre  vu  de  VEnnéade  IV. 
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D'abord,  il  y  a  des  essences  qui  sont  tout  à  fait  divisibles 
et  naturellement  séparables  :  ce  sont  celles  dont  aucune 

partie  n'est  identique  ni  à  une  autre  partie,  ni  au  tout,  dont 
chaque  partie  est  nécessairement  plus  petite  que  le  tout  : 
telles  sont  les  grandeurs  sensibles,  les  masses  corporelles, 
dont  chacune  occupe  une  place  à  part,  sans  pouvoir  être  à 
la  fois  la  même  en  plusieurs  lieux. 

t  II  existe  aussi  une  autre  espèce  d'essence,  qui  a  une  nature 
contraire  aux  précédentes  [aux  essences  tout  à  fait  divisi- 

bles], qui  n'admet  aucune  division,  qui  n'est  ni  divisée, 
ni  divisible.  Celle-ci  ne  comporte  aucune  étendue,  pas  même 

par  la  pensée;  elle  n'a  pas  besoin  d'être  en  un  lieu,  elle 
n'est  contenue  dans  aucun  autre  être,  ni  en  partie  ni  en 
totalité;  mais  elle  plane,  pour  ainsi  dire,  à  la  fois  sur  tous 

les  êtres,  non  qu'elle  ait  besoin  d'être  édifiée  sur  eux  S  mais 
parce  qu'elle  est  indispensable  à  l'existence  de  tous  ;  es- 

sence toujours  identique  à  elle-même,  elle  est  le  commun 

soutien  de  tout  ce  qui  est  au*dessous  d'elle.  C'est  comme 
dans  le  cercle,  où  le  centre,  demeurant  immobile  en  lui- 

même,  est  néanmoins  l'origine  de  tous  les  rayons  qui  en 
naissent  et  en  tiennent  l'être,  et  qui,  participant  ainsi  tou9 
de  la  nature  du  point,  ont  pour  principe  ce  qui  est  indivi- 

sible et  y  restent  attachés  en  s'avancant  dans  tous  les  sens*. 
Or,  entre  l'essence  qui  est  tout  à  fait  indivisible!  qui  oc- 

cupe le  premier  rang  parmi  les  êtres  intelligibles^  et  l'es- 
sence qui  est  tout  à  fait  divisible  dans  les  choses  sensibles, 

il  y  a,  au-dessus  du  monde  sensible,  près  de  lui  et  en  lui, 

une  essence  d'une  autre  nature,  qui  n'est  point  complète- 
ment divisible  comme  les  corps,  mais  qui  cependant  devient 

divisible  dans  les  corps'.  Par  suite,  quand  les  corps  soqt 
partagés,  la  forme  qui  est  en  eux  se  divise  aussi,  mais  d^ 

t  Sur  eette  eipression,  Voy,  le  livre  tuivant,  g  ̂*  -*  *  Voy-  ci- 
dessusi  p.  S25,  note  1.  »«*  •  Ce  passage  est  cité  et  commenté  par  le 
P.  Tbomassin,  dans  ses  Dogmata  theologiea,  U I,  p.  JMS. 
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telle  sorte  qu'elle  8oit  tout  entière  dans  chaque  partie.  Cette 
essence  identique,  en  devenant  ainsi  multiple,  a  des  parties 
complètement  séparées  les  unes  des  autres  i  car  elle  est 
alors  une  forme  divisible  comme  les  couleurs,  comme  toutes 
les  qualités,  comme  toute  forme  qui  peut  être  tout  entière 
à  la  fois  en  plusieurs  choses  complètement  éloignées  et 
étrangères  les  unes  aux  autres  par  les  affections  qu'elles 
3ubissent.il  faut  donc  admettre  que  cette  forme  [qui  réside 
dans  les  corps]  est  aussi  divisible  ̂  

Ainsi,  Tessence  absolument  indivisible  n'existe  pas  seule  ; 
il  y  a  une  autre  essence  placée  immédiatement  au-dessous 
d'elle  et  dérivée  d'elle.  D'un  côté,  cette  essence  inférieure 
participe  de  Tindi visibilité  de  son  principe  ;  de  l'autre,  elle 
en  descend  vers  une  autre  nature  par  BSiproceision  [Tcpoéioi]  ; 
parla,  elle  occupe  une  position  intermédiaire  entre  l'essence 
indivisible  et  première  [l'intelligence],  et  l'essence  divisible 
qui  est  dans  les  corps.  Elle  n'est  pas  d'ailleurs  dans  les 
mômes  conditions  d'existence  que  la  couleur  et  les  autres 
qualités  :  car ,  bien  que  celles-ci  soient  les  mômes  dans 
toutes  les  masses  corporelles,  cependant  la  qualité  qui  est 
dans  un  corps  est  complètement  séparée  de  celle  qui  est  dans 
un  autre,  comme  les  masses  corporelles  sont  elles-mêmes 

séparées  l'une  de  l'autre'.  Quoique  la  grandeur  de  ces  corps 

*  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  §  xix  ; 
t.  I,  p.  Lxiii.  —  *  CeUe  phrase  est  reproduite  textuellement  par 
saint  Augustin  dans  son  traité  De  V Immortalité  de  Vàme  (16),  ainsi 

que  l'argumentation  de  Plotin  sur  ia  sympathie  qui  unit  les  organes  : 
<  Tota  igitur  [anima]  singuUs  partibus  simul  adest,  quae  tota  simul 
»  sentit  in  singulis.  Ncc  tamen  hoc  modo  adest  tota,  ut  candor  vel 
»  aiia  hujusmodi  qualitas  in  unaquaque  parte  corporis  tota  est.  Nam 
»  quod  in  alla  parte  corpus  patitur  candoris  immutatione  potest  ad 

»  candorem  qui  est  in  alla  parte  non  pertinere.  Quapropter  secun- 
»  dnm  partes  molis  a  se  distantes  et  ipse  a  se  distare  convincitur. 
»  Non  autem  ita  esse  in  anima  per  sensum^  de  quo  dictum  est,  pro- 
»  batur.  »  Par  le  mot  sensus,  saint  Augustin  entend  ici  la  sympathie. 
Voy.  ci-après,  p.  257,  note  d. 
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soit  une  [par  son  essence] ,  cep^dant  ce  qu^il  y  a  ainsi  d^iden- 
tique  dans  chaque  partie  n'a  pas  cette  communauté  d'affec- 

tion qui  constitue  la  sympathies  parce  qu'à  Tidentité  se 
joint  la  différence  ;  c'est  que  cette  identité  n'est  qu'une 
simple  modification  des  corps  et  non  une  essence.  Tout  au 

contraire ,  la  nature  qui  approche  de  l'essence  absolument 
mdivisible  est  une  véritable  essence.  [Telle  est  l'âme.]  Elle 
s'unit  aux  corps,  il  est  vrai,  et  par  suite  se  divise  avec  eux  ; 
mais  cela  ne  lui  arrive  que  lorsqu'elle  se  communique  aux 
corps;  d'un  autre  côté,  lorsqu'elle  s'unit  aux  corps,  même 
au  plus  grand  et  au  plus  étendu  de  tous,  elle  ne  cesse  pas 

d'être  une,  bien  qu'elle  se  donne  à  lui  tout  entier. 
L'unité  de  cette  essence  ne  ressemble  en  rien  à  celle  du 

corps  :  car  l'unité  du  corps  consiste  dans  la  continuité  des 
parties,  dont  chacune  est  différente  des  autres  et  occupe  un 

lieu  différent.  L'unité  de  Fâme  ne  ressemble  pas  davan- 
tage à  l'unité  des  qualités.  Ainsi,  cette  essence  à  la  fois 

divisible  et  indivisible,  que  nous  appelons  âme^  n'est  pas 
une  comme  le  continu  [qui  a  ses  parties  les  unes  hors  des 

autres]  :  elle  est  divisible,  parce  qu'elle  anime  toutes  les 
parties  du  corps  dans  lequel  elle  se  trouve  ;  et  elle  est  indi- 

visible f  parce  qu'elle  est  tout  entière  dans  tout  le  corps  et 
dans  chacune  de  ses  parties  '.  Quand  on  considère  ainsi  la 
nature  de  l'âme,  on  voit  sa  grandeur  et  sa  puissance,  on 
comprend  combien  sont  admirables  et  divines  une  telle 

essence  et  les  essences  supérieures.  Sans  avoir  d'étendue, 
l'âme  est  présente  dans  toute  étendue;  elle  est  dans  un 
lieu,  et  elle  n'est  cependant  pas  dans  ce  lieu'  ;  elle  est  à  la 

4  Voy.  ci-après,  8  2,  p.  257.  —«  L'âme  raisonnable  est  complè- 
tement indivisible ,  parce  qu'elle  n'a  pas  besoin  des  organes  pour 

accomplir  ses  opérations.  L'âme  irraisonnable  est  indivisible  en  ce 
sens  qu'elle  est  présente  tout  entière  à  tout  le  corps,  et  divisible  en 
ce  sens  que  ses  puissances  sont  présentes  aux  organes  qu'elle^  font 
agir  et  oti  elles  sont  complètement  séparées  les  unes  des  autres.  Voy. 

ci-après  liv.  ni,  8  19,22,23,  et  liv.  iv,S28.— «  VoyAiy.  ui,  §20-22. 
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fois  divisée  et  indivise  ;  ou  plutôt,  elle  n^est  jamais  divisée 
réellement,  elle  ne  se  divise  jamais  :  car  elle  demeure  tout 

entière  en  elle-même.  Si  elle  semble  se  diviser,  ce  n'est  que 
par  rapport  aux  corps,  qui,  en  vertu  de  leur  propre  divisi- 

bilité, ne  peuvent  la  recevoir  d'une  manière  indivisible. 
Ainsi  la  division  est  le  fait  du  corps  et  non  le  caractère  pro- 

pre de  l'âme*. 
II.  Telle  devait  être  la  nature  de  l'âme  :  elle  ne  pouvait 

être  ni  purement  indivisible,  ni  purement  divisible,  mais 
elle  devait  être  nécessairement  indivisible  et  divisible, 

comme  on  vient  de  l'exposer.  C'est  ce  que  prouvent  encore les  considérations  suivantes  : 

Si  l'âme,  comme  le  corps,  avait  plusieurs  parties  diffé- 
rentes les  unes  des  autres,  on  ne  verrait  pas,  quand  une 

des  parties  sent,  une  autre  partie  éprouver  la  même  sensa- 

tion '  ;  mais  chaque  partie  de  l'âme,  celle  qui  est  dans  le 

1  Voy.y  dans  le  tome  I,  les  Fragments  de  Porphyre,  p.  lxiii, 
S  xv-xvm;  et  les  Éclaircissements,  p.  367-368.  —a  Voit!  comment 
saint  Augustin  reproduit  cette  argumentation  de  Piotin  sur  la  sym- 

pathie qui  unit  les  organes  :  «  Moles  omnis  quœ  occupât  locum  non 
>  est  in  singulis  suis  partibus  tota,  sed  in  omnibus;  quarealia  pars 
>  ejus  alibi  est,  et  alibi  alia.  Anima  yero  non  modo  uni^ersee  mdi 
»  corporis  sui,  sed  etiam  unicuique  particulœ  illius  tota  simul  adest. 
»  Partis  enim  corporis  passionem  tota  sentit,  nec  in  toto  tamen 
>  corpore.  Quum  enim  quid  dolet  in  pede,  advertit  oculus,  loquitur 
:»  lingua,  admovetur  manus.  Quod  non  fieret,  nisi  id  quod  auimœ 
3>  in  eis  partibus  est  et  in  pedc  sentiret;  nec  sentire  quod  ibi  factum 
»  est  absens  potest.  Non  enim  nuntio  aliquo  credibile  est  fleri  non 
»  sentiente  quod  nuntiat  :  quia  passio  quœ  fit,  non  per  continua-- 
»  tionem  molis  currit,  ut  ceteras  animœ  partes  quœ  alibi  sunt  latere 
»  non  sinat,  sed  illud  tota  sentit  anima  quod  in  particula  fit  pedis, 
»  et  ibi  tantum  sentit  ubi  fit.  Tota  igitur  singulis  partibus  »imul 
»  adest,  quœ  tota  simul  sentit  in  singulis.  »  {De  Immortalitate 
animœ,  16.)  Par  les  mots  per  continuationem  molis  saint  Augustin 
entend  ici  la  continuité  des  parties,  dont  Plotln  parle  quelques 
lignes  plus  bas.  Saint  Augustin  répète  encore  le  même  raisonnement 
dans  sa  Lettre  clxvi,  De  Origine  animœ  hominis,  §  2. 
II.  17 
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doigt  par  exemple,  éprouverait  les  affections  qui  lui  sont 
propres,  en  restant  étrangère  à  tout  le  reste  et  demeurant 
en  elle-même;  en  un  mot,  il  y  aurait  dans  chacun  de  nous 
plusieurs  âmes  qui  administreraient^  De  même,  dans  cet 
univers,  il  y  aurait  non  une  seule  âme  [FAme  universelle], 

mais  un  nombre  infini  d'âmes  séparées  les  unes  des  autres. 
Recourra-t-on  à  l^  continuité  des  parties  [avveyûa)  pour 

expliquer  la  sympathie  qui  unit  les  organes  les  uns  avec  les 
autres?  Cette  hypothèse  est  vaine,  à  moins  que  la  continuité 

n'aboutisse  à  Tunité.  Car  on  ne  peut  admettre,  avec  certains 
philosophes  qui  se  trompent  eux-mêmes,  que  les  sensa- 

tions arrivent  au  principe  dirigeant  [rè  ̂yîfxovoOv)  *  par 

transmission  de  proche  en  proche  [Siocdô^ei).  D'abord,  c'est 
chose  inconsidérée  que  d'avancer  qu'il  y  a  dans  l'âme  une 
partie  dirigeante.  Comment,  en  effet,  diviser  l'âme  et  y 
distinguer  telle  partie  et  telle  autre?  Quant  à  la  partie 
dirigeante,  par  quelle  supériorité,  soit  de  quantité,  soit  de 
qualité,  la  distinguer  dans  une  masse  une  et  continue? 

D'ailleurs,  dans  cette  hypothèse,  qui  sentira  ?  Sera-ce  la 
partie  dirigeante  seule,  ou  bien  les  autres  parties  avec  elle? 

Si  c'est  elle  seule,  elle  ne  sentira  qu'autant  que  l'impression 
reçue  lui  aura  été  transmise  à  elle-même,  dans  le  lieu  oii 

elle  réside  ;  mais  si  l'impression  vient  à  tomber  sur  quelque 

4  ̂lotxovtTou  :  c'est  un  terme  emprunté  aux  Stoïciens.  Cîcéron  le 
rend  par  administrare,  dans  le  De  natura  Deorum,  II,  31,  32,  33. 
—  '  <ruv2xeî«  et  TÔ  ïT/efxovoûv  sont  encore  des  termes  propres  aux 
Stoïciens  :  oi  Zrutxoe  ̂ ao^tv  elvat  rnç  ylfjyrnç  to  ̂ ysaovixov  tô  îrotovv  ràç 
fctvxKaioiç  f  y.kI  tkç  avyy.oL'VotBéaeiç  Ttxl  oLMntTSiç  y.olI  opitàç^  xai   toûto 
Xoyto-fiov  xa>oO(Ttv,  x,  t.  X.  (Plutarque,  De  Placitis  phil. ,  IV,  21.) 
<  Princlpalum  îd  dico,  quod  Graeci  lîyg/xovixôv  vocant.  »  (Cîcéron, 

De  natura  Deorum,  II,  11.)  Ce  terme  de  nyejxovovv  fut  d'ailleurs 
emprunté  à  Platon  par  les  Stoïciens  :  ôsîov  Xeyojxevov  ̂ yepovouv  rs 
(Tintée,  p.  41).  La  réfutation  que  Plotin  fait  ensuite  de  la  doctrine 
des  Stoïciens  sur  la  transmission  de  proche  en  proche^  î(â5oo-£ç,doit 
être  rapprochée  de  celle  qui  se  trouve  plus  loin,  dans  le  livre  vu, 

86,7. 
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autre  partie  de  l'âme,  incapable  de  sentir,  cette  partie  ne 
pourra  transmettre  cette  impression  à  la  partie  dirigeante, 

et  il  n'y  aura  pas  du  tout  de  sensation.  En  admettant  que 
rimpression  parvienne  à  la  partie  dirigeante  elle-même, 
elle  sera  reçue  ou  par  une  de  ses  parties,  et,  cette  partie 

ayant  une  fois  perçu  la  sensation,  les  autres  n'auront  plus 
à  la  percevoir  (car  ce  serait  inutile)  ;  ou  par  plusieurs  par- 

ties à  la  fois,  et  alors  il  y  aura  des  sensations  multiples  ou 
même  en  nombre  infini,  et  toutes  différeront  les  unes  des 

autres.  L'une,  en  effet,  dira  :  c'est  moi  qui  la  première  ai 
reçu  l'impression  ;  l'autre  :  j'ai  senti  l'impression  reçue  par 
une  autre  ;  chacune,  excepté  la  première,  ignorera  où  l'im- 

pression s'est  produite;  ou  bien  encore,  chaque  partie  de 
l'âme  se  trompera,  croyant  que  l'impression  s'est  produite 
où  elle  réside  elle-même.  Enfin,  si  toute  partie  de  l'âme  peut 
sentir  aussi  bien  que  la  partie  dirigeante,  pourquoi  dire 

qu'il  y  a  une  partie  dirigeante  ?  Quel  besoin  de  faire  parvenir 
la  sensation  jusqu'à  elle?  Comment  enfin  connaîtrait-elle 
commeun  ce  qui  est  le  résultat  de  sensations  multiples,  de 
celles  par  exemple  qui  viennent  des  oreilles  ou  des  yeux? 

D'un  autre  côté,  si  l'âme  était  absolument  une,  essen* 
tiellement  indivisible  et  une  en  elle-même,  si  elle  avait  une 
nature  incompatible  avec  la  multiplicité  et  la  division,  elle 

ne  pourrait  en  pénétrant  Je  corps  l'animer  tout  entier  :  se 
plaçant  comme  au  centre,  elle  laisserait  sans  vie  toute  la 

masse  de  l'animal.  Il  est  donc  nécessaire  que  l'âme  soit  à 
la  fois  une  et  multiple,  divisée  et  indivise,  et  il  ne  faut 

pas  nier,  comme  chose  impossible,  que  l'âme,  bien  qu'une 
et  identique,  soit  en  plusieurs  points  du  corps  à  la  fois.  Si 

l'on  refuse  d'admettre  cette  vérité,  on  anéantira  par  cela 
même  cette  nature  qui  contient  et  administre  Vunivers^^ 

i  ̂  rà  7ravT«  o'Dvs;^oDo'a  xat  îtotxoOca  ffxttnç  :  c*esl  l'Anic  universelle  ; 
o-Dvip^ouo-a  et  dior/oOo-a  sont  des  termes  empruntés  aux  Stoïciens. 
Yoy,  les  ÉclaircissemmU  du  tome  I,  p.  358,  note  1, 
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qui  embrasse  tout  en  même  temps  et  dirige  tout  avec  sagesse, 
nature  à  la  fois  multiple,  parce  que  les  êtres  sont  lïiultiples, 
et  une^  parce  que  le  principe  qui  contient  tout  doit  être 

un  ;  c'est  par  son  unité  multiple  qu'elle  communique  la 
vie  à  toutes  les  parties  de  Tunivers  ;  c'est  par  son  unité 
indivi$ible  qu'elle  dirige  tout  avec  sagesse.  Dans  les  choses 
mêmes  qui  n'ont  pas  de  sagesse,  l'unité  qui  y  joue  le 
rôle  de  principe  dirigeant  imite  Tunité  de  l'Ame  univer- 

selle. C'est  là  ce  que  Platon  a  voulu  indiquer  allégorique- 
ment  par  ces  paroles  divines  :  «  De  l'essence  indivisible  et 
»  toujours  la  même,  et  de  l'essence  qui  devient  divisible 
»  dans  les  corps,  Dieu  forma  par  leur  mélange  une  troi- 

»  siëme  espèce  d'essence  ̂   » 
L'Ame  [universelle]  est  donc  à  la  fois  une  et  multiple 

[comme  nous  venons  de  le  dire]  ;  les  formes  des  corps  sont 
multiples  et  unes  ;  les  corps  ne  sont  que  multiples;  enfin  le 

principe  suprême  [l'Un]  est  seulement  vn. 

*  Platon  dit  dans  le  Tintée,  p.  35  :  rHç  àfiepiaroM  xui  àti  xarà  roLxtra 

IÇ  àfifoiv  fv  niacù  Çyvgx«/)affaTO  ovaiaç  «î3of .  M.  H.  Martin,  que  DOUS 
avons  cité  pour  la  traduction  de  ce  passage  dans  les  Éclaircissements 
du  tome  1  (p.  366),  traduit  les  mots  :  rHç  irspi  rà  <7<u/xara  ytffOff^éviiç 
lAzpKTrUÇf  de  V^essence  corporelle  divisible  et  qui  naît  toujours;  et 
Ficin  :  ex  essentia  quœ  circa  corpora  fit  partibilis.  Nous  avons 

adopté  le  sens  donné  par  Ficin,  parce  qu'il  est  le  seul  conforme  à  la 
manière  dontPlotin  interprète  ce  passage  de  Platon  dans  les  livres 
I  et  n  de  VEnnéade  IV,  de  même  que  dans  le  livre  ni,  $19,  où  notre 

auteur  s'exprime  ainsi  :  «  Platon  dit  que  l'âme  devient  divisible 
»  dans  les  corps,  et  non  qu'elle  est  devenue  telle.  » 
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QUESTIONS  SUR  L'ABIE  K 

PUBMIÈRB  PARTIS. 

I.  Nous  nous  proposons  de  déterminer  ici  quelles  sont» 

parmi  les  questions  qu'on  élève  sur  l'âme,  celles  qu'on 
peut  résoudre  avec  certitude,  et  celles  sur  lesquelles  il  faut 

s'en  tenir  au  doute,  en  regardant  ce  doute  même  comme  la 
récompense  de  ses  recherches.  Voilà,  nous  le  croyons,  un 

sujet  intéressant  d'étude.  Qu'y  a-t-il  en  eflfet  qui  mérite 
mieux  d'être  examiné  et  traité  avec  soin  que  ce  qui  con- 

cerne l'âme?  L'étude  de  l'âme  a,  entre  autres  avantages,  ce- 
lui de  nous  faire  connaître  deux  espèces  de  choses,  celles 

dont  elle  est  le  principe  et  celles  dont  elle  procède  elle- 

^  Après  avoîr>  dans  les  deux  livres  précédents,  déterminé  en  gé- 
néral Tessence  de  Tâme,  Plotin  traite  ici  quelques-unes  des  princi- 
pales questions  que  soulèvent  sa  nature  et  Texercice  de  ses  fa- 
cultés !  1®  Toutes  les  âmes  ne  sont-elles  que  les  parties  ou  les  éma- 

nations d*une  seule  Ame  (§  1-8)?  2^  Pour  quelle  cause  et  de 
quelle  manière  Tâme  descend-elle  dans  le  corps  (§9-17)?  3»  L'âme 
fait-elle  usage  de  la  raison  discursive  quand  elle  est  hors  du  corps 

(§18)?  40  Comment  l'âme  est-elle  à  la  fois  divisible  et  indivisible 
(S  19)?  50  Quels  sont  les  rapports  de  l'âme  avec  le  corps  (§  20-23)  ? 
6®  Où  va  Fâme  après  la  mort  (§  24)  ?  7»  Quelles  sont  les  conditions 
de  Tcxercice  de  la  mémoire  et  de  l'imaglnalion  (§  26-32)?  — Pour 
les  autres  Remarques  générales,  Voy.  les  Éclaircissements  sur  ce 
livre  à  la  fin  du  volume. 
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même*.  C'est  en  nous  livrant  à  cet  examen  que  nous  obéi- 
rons au  précepte  divin  qui  nous  prescrit  de  nous  connaître 

nous-mêmes^.  Enfin,  avant  de  chercher  à  découvrir  et  à 
comprendre  le  reste,  il  est  juste  que  nous  nous  appliquions 

d'abord  à  connaître  quelle  est  la  nature  du  principe  qui 
fait  ces  recherches';  et,  puisque  nous  aspirons  à  ce  qui  est 
aimable,  il  convient  que  nous  commencions  par  contempler 
le  plus  beau  des  spectacles  [celui  de  notre  nature  intellec- 

tuelle] *  :  car,  s'il  y  a  dualité  dans  l'Intelligence  universelle*, 
à  plus  forte  raison  doit-il  y  avoir  dualité  dans  les  intelligences 
particulières.  Nous  avons  aussi  à  examiner  en  quel  sens  on 
peut  dire  que  les  âmes  sont  les  temples  des  dieux  [ùnodoxai 

Tûôv  0ewv)  *  ;  mais  nous  ne  pourrons  traiter  cette  question  qu'a- 
près avoir  déterminé  comment  l'âme  descend  dans  le  corps, 

A  Saint  Augustin  exprime  la  même  pensée  avec  plus  de  vivacité  : 
«  0  utinam  doctissimum  aliquem,  neque  id  tantum,  sed  eliam  elo- 
>  quentissimum,  et  omnino  sapientissîmum  perfectumque  hominem 
>  de  hoc  interrogare  possemus,  quonam  ille  modo  quid  anima  in 
:»  corpore  valeret,  quid  in  scipsa,quid  apud  Deum,  cui  mundissima 
>  proxima  est  et  in  quo  habet  summum  atque  omne  bonum  suum, 
»  dicendo  atque  disputando  expllcaretl  >  (De  Quantitate  animœ,  33.) 
—  a  Voy,  £nw.  VI,  liv.  vu,  §41.  Voy,  aussi  Porphyre  {Du précepte: 
Connais-toi  toi-même,  dans  T Appendice  de  ce  volume)  et  Proclus 
(Commentaire  sur  le  l^^Alcibiade,  t.II,  p.2, 14, 16,  éd.  de  M.  Cousin). 
—  »  Voy.  Enn,  I,  liv.  i,  §  13  ;  t.I,  p.  50.—  *  Voy.  ci-dessus,  p,  244, 
no  6.  Saint  Augustin,  qui  cite  textuellement  ce  livre  de  Plotin  à  di- 

verses reprises,  comme  on  le  verra  ci-après  (p.  290,  noie  2,  et  p.  305, 
note  1),  parait  faire  allusion  à  ce  passage  dans  les  termes  suivants  : 
«r  Gujus  [philosophiœ]  duplex  quœslio  est  :  una  de  anima,  altéra  de 
»  Deo.  Prima  efûcit  ut  nosmetipsos  novcrimus,  altéra  ut  origlnem 
>  nostram;  illanobis  dulcior,  ista  carior;  illa  nos  dignosbeata  vita, 
»  beatos  hœc  facît.  Prima  est  illa  discentibus,  isla  jam  doctis.  Uie 
»  est  ordo  studiorum  sapientiîB,  per  quem  fit  quisque  idoneus  ad 
»  intelligendum  ordlnem  rerum,  id  est  ad  dignoscendos  duos  mun- 
>  dos,  et  ipsum  parentem  universitatis,  cujus  nuUa  scientia  est  in 
»  anima  nisi  scire  quomodo  eum  nesciat.  »  [De  Ordine,  II,  18.) 
—  ̂   Voy,  ci-dessus,  p.  239,  et  la  note  1.  —  •  C'est  par  leur  intelli- 

gence. Voy.  ci-après,  p.  289,  note  2. 
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Maintenant,  venons  à  ceux  qui  prétendent  que  non 
âmêÈ  elles-méme$  $ont  de$  émanations  de  VÀme  univer-- 

sellé  (en  rtç  TôO  TTOvrcç  ̂ xfi^  kal  tczç  ijfitrépaç  elvat)  *. 
Ils  soutiendront  peut-être  que,  pour  démontrer  que  nos 

&mes  ne  sont  pas  des  parcelles  de  TAme  universelle,  il  ne 
suffit  pas  de  faire  voir  que  nos  âmes  vont  aussi  loin  [dans 

leur  procemon]  que  TAme  universelle*,  ni  qu'elles  lui 
ressemblent  par  leurs  facultés  intellectuelles,  en  suppo^ 

sant  toutefois  qu'ils  admettent  cette  ressemblance  :  car  ils 
diront  que  les  parties  sont  conformes  au  tout  qu'elles  com- 

posent'. Ils  invoqueront  l'autorité  de  Platon  et  soutiendront 
qu'il  professe  cette  opinion  dans  le  passage  où  il  affirme  en 
ces  termes  que  l'univers  est  animé  :  «  Comme  notre  corps 
»  esiune  partie  de  l'univers,  notre  âme  est  une  partie  de 
»  l'Ame  de  l'univers ♦•  »  Platon,  ajouteront-ils,  dit  et  dé- 

'  Preiièhb  QUSSTioir  :  Toutes  les  âmes  ne  soM-elles  que  les  éma'- 

nations  ou  les  parties  d'une  seule  âme  {%  1-8)  ?  On  a  déjà  vu  cUdessus 
(p.  9,  15,  88,  70)  Plotin  combattre  Topinion  d*HéracIite  et  des  Stoï- 

ciens qui  n'admettaient  qu'une  seule  âme  dans  Tunivers.  Dans  le 
morceau  suivant,  qu'il  faut  rapprocher  du  livre  ix  de  cette  Enméade, 
il  parait  avoir  pour  but  de  réfuter  quelqueft'-uns  des  nouveaux  Pytha- 

goriciens qui,  tels  qu*Apollonius  de  Tyane  et  Numénius,  pensaient 
que  les  âmes  particulières  ne  sont  que  les  parties  entre  lesquelles 
se  divise  et  se  distribue  FAme  totale  du  monde  {Voy,  M.  Ravaisson, 

Essai  sur  la  métaphysique  d'AHstote,  t.  II,  p.  325-328,  341-843, 
891),  et  peut-être  aussi  les  Manichéens,  comme  on  le  verra  ci-après 
par  la  note  1  delà  page  268.  En  tout  cas,  les  philosophes  que  Plotin 

combat  ici  professaient  une  doctrine  analogue  à  celle  qu'Averrhoès 
enseigna  au  moyen  âge,  comme  Ficin  le  remarque  judicieusement 

dans  son  Commentaire.  Nous  ajouterons  que  l'argumentation  de  Plo- 
tin ressemble  sur  plusieurs  points  à  celle  que  saint  Thomas  a  dévelop- 
pée dans  ses  écrits  contre  Averrhoès.  Voy.  ci-après,  p .  271,  note  1,  et 

p.  274,  notel.  — »  Voy.  ci-après,  §  6,  p.  275.  —  »  Il  y  a  dans  le  texte 
grec  :  «Iva^  7«/>  ùitoubri  nui  T«  fié  fin  Toftf  okott'  Ficin  traduit  :  <  esse  nam- 
que  dicent  partes  toti  conformes.  »  Le  sens  de  cette  expression  est 

expliqué  dans  le  §2,  p.  264.—  *  Plotin  ne  cite  pas*  ici  Platon  tex- 
tuellement. Voici  le  passage  qu'il  résume.  «  Bograîs.  Je  tedematide 
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montre  clairement  que  nous  suivons  le  mouvement  circu- 
laire du  ciel,  que  nous  en  recevons  nos  mœurs  et  notre 

condition,  qu'ayant  été  engendrés  dans  Tunivers,  nous 
devons  tenir  noire  âme  de  Tunivers  qui  nous  renferme  S  et 
que,  puisque  chaque  partie  de  nous  participe  de  notre 

âme,  nous  devons  nous-mêmes  participer  de  TAme  de  l'uni- 
verSx  dont  nous  sommes  des  parties  de  la  même  manière 

que  nos  membres  sont  des  parties  de  nous-mêmes.  Enfin ,  « 

ils  citeront  encore  ces  mots  :  «  L'Ame  universelle  prend 
^  soin  de  tout  ce  qui  estinanimé*.  »  Cette  phrase  parait 

signifier  qu'il  n'y  a  point  d'âme  en  dehors  de  l'Ame  univer- 
selle :  car  c'est  elle  qui  prend  soin  de  tout  ce  qui  est  ina- 

nimé. 

II.  Voici  ce  qu'il  faut  répondre  à  de  pareilles  assertions. 
.  D'abord,  en  posant  que  les  âmes  sont  conformes  (oyLosiirî)^ 

>  si  notre  corps  est  nourri  par  celui  de  Tunivers ,  ou  si  celui-ci 
>  tire  du  nôtre  sa  nourriture ,  et  s'il  en  a  reçu  et  en  reçoit  ce  qui 
»  entre,  comme  nous  Tavons  dit,  dans  la  composition  du  corps? 

»  Protàrque.  Cette  question,  Socrate,  n*a  pas  besoin  de  réponse... 
>  SocR.  Ne  dirons-nous  pas  que  notre  corps  a  une  âme?  Prot.  Oui, 

»  nous  le  dirons.  Socr.  D*où  l'aurait-il  prise,  mon  cher  Protàrque, 
>  si  le  corps  de  l'univers  n'est  pas  lui-même  animé  et  s'il  n*a  pas  les 
>  mêmes  choses  que  le  nôtre  et  de  plus  belles  encore  ?  Prot.  Il  est 

»  clair,  Socrate,  qu'il  ne  Ta  point  prise  d'ailleurs.  »  {Philèbe,  p.  29; 
t.  II,  p.  345  de  la  trad.  de  M.  Cousin.) 

^  Piotin  fait  ici  allusion  à  un  passage  du  Phèdre  (p.  246-248  ; 
t.  VI,  p.  48-55  de  la  trad.  de  M.  Cousin) ,  dans  lequel  il  est  dit  que 
rame  humaine  suit  le  mouvement  circulaire  des  astres  tant  qu'elle 
est  parfaite,  et  vient  ensuite  habiter  un  corps  terrestre  quand  elle 

a  perdu  ses  ailes.  Piotin  dit  encore  (t.  I,  p.  178),  en  parlant  d'un 
passage  du  Timée  (cité  t.  I,  p.  468-470)  :  «  Par  ces  paroles,  Platon 
»  semble  dire  que  nous  sommes  asservis  aux  astres,  que  nous  en 

»  recevons  nos  âmes,  qu'ils  nous  soumettent  à  l'empire  de  la  néces- 
»  site  quand  nous  venons  ici-bas,  que  c'est  d'eux  que  nous  tenons 
>  nos  mœurs,  et,  par  nos  mœurs ,  les  actions  et  les  passions  qui 

>  dérivent  de  la  partie  passive  de  l'âme.  >  —  >  Voy.  le  passage  du 
Phèdre  cité  ci-dessus,  p.  89,  note  3. 
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parce  qu'elles  atteignent  les  mêmes  choses ,  et  en  les  rap- 
portant  à  un  seul  et  même  genre,  on  nie  implicitement 

qu'elles  soient  des  parties  [de  TAme  universelle].  On  aurait 
plus  de  raison  de  dire  que  TAme  universelle  est  une  et 

identique,  et  que  chaque  âme  est  universelle  [c'estr-à-dire 
est  conforme  à  TAme  universelle,  parce  qu'elle  en  possède 
toutes  les  puissances*].  Or,  si  Ton  admet  que  F  Ame  univer- 

selle est  une,  on  la  ramène  à  être  autre  chose  [que  les  âmes 

particulières],  c'est-à-dire  à  être  un  principe  qui,  n'appar* 
tenant  en  propre  ni  à  celui-ci  ni  à  celui-là,  ni  à  aucun 
individu,  ni  au  monde,  ni  à  quoi  que  ce  soit,  fait  lui-même 
tout  ce  que  fait  le  monde  ainsi  que  tout  être  vivant.  Il  con- 

vient en  effet  que  l'Ame  universelle  n'appartienne  pas  à  tel 
ou  tel  être,  puisqu'elle  est  une  essence  ;  qu'au  contraire  il  y 
ait  une  Ame  qui  n'appartienne  en  propre  absolument  à 
aucun  être,  et  que  les  âmes  particulières  appartienneat 
seules  à  des  êtres  particuUers. 

Mais  il  faut  expliquer  plus  clairement  dans  quel  sens  on 
prend  ici  le  mot  parties. 

D'abord,  il  ne  peut  s'agir  de  parties  d'un  corps,  qu'il  soit 
homogène  ou  hétérogène  ;  et  nous  ne  ferons  qu'une  obser- 

vation sur  ce  point,  c'est  que,  pour  les  corps  homogènes, 
quand  on  parle  de  parties,  on  n'envisage  que  la  masse  et 
non  la  forme  (zïdoq).  Prenons  pour  exemple  la  blancheur. 

La  blancheur  d'une  partie  de  lait  n'est  pas  une  partie  de  la 
blancheur  de  tout  le  lait  existant;  c'est  la  blancheur  d'une 
partie  et  non  une  partie  de  la  blancheur  :  car,  prise  en  gé- 

néral, la  blancheur  n'a  ni  grandeur  ni  quantité.  C'est  avec 
ces  restrictions  seulement  qu'on  peut  dire  qu'il  y  a  des 
parties  dans  les  formes  propres  aux  choses  corporelles*. 

Ensuite,  lorsqu'il  s'agit  de  choses  incorporelles ,  le  mot 
partie  s'entend  en  plusieurs  sens  :  ainsi  l'on  dit,  en  parlant 

*  Voy.  Porphyre,    Principes  de  la  théorie  des  intelligibles t 
S  xxxix;  1. 1,  p.  Lxxxi.  —  *  Voy,  ci-dessus,  p.  254,  fin. 
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de  nombres,  que  deux  est  une  partie  de  dix  (il  ne  s'agit  ici 
que  de  nombres  abstraits)  ;  on  dit  aussi  qu'i^n^  certaine 
étendue  est  une  partie  de  cercle  au  de  ligne  ;  on  dit  enfin 

qu'i^n^  notion  est  une  partie  de  la  science. 
Pour  les  nombres  et  les  figures  géométriques,  comme 

pour  les  corps,  il  est  évident  que  le  tout  est  nécessairement 
diminué  par  sa  divisionen  parties,  et  que  chaque  partie  est 

plus  petite  que  le  tout.  Ayant  pour  essence  d'être  des  quan^ 
tités  déterminées,  mais  non  la  quantité  en  soi,  ces  choses 

doivent  être  susceptibles  d'augmentation  et  de  diminution^ 
Ce  n'est  certes  pas  dans  ce  sens  que  Ton  peut  entendre 
parties  en  parlant  de  l'Ame.  Car  l'Ame  n'est  pas  une  quan- 

tité comme  une  dizaine,  qui  forme  un  tout  divisible  en  uni^ 

tés;  autrement,  il  s'ensuivrait  une  foule  d'absurdités,  puis- 
qu'une dizaine  n'est  pas  une  unité  véritable  :  il  faudrait 

alors  ou  que  chacune  des  unités  fût  âme,  ou  que  l'Ame 
même  résultât  d'une  somme  d'unités  inanimées. 

D'ailleurs,  ceux  que  nous  combattons  ont  accordé  que 
toute  partie  de  l'Ame  universelle  est  conforme  au  tout 

[§  4]  ;  or,  dans  les  quantités  continues,  il  n'est  nullement 
nécessaire  que  la  partie  soit  semblable  au  tout  :  ainsi,  dans 

le  cercle  et  le  quadrilatère  [les  parties  ne  sont  pas  des  cer- 

cles ou  des  quadrilatères]  ;  toutes  les  parties  de  l'objet  di- 

*  Fénelon  se  sert  du  même  argument  dans  sa  réfutation  du  Spl* 
noslsme  :  «  Tout  ee  qui  a  des  parties  réelles  qui  sont  bornées  et 
»  mesurables  ne  peut  composer  que  quelque  chose  de  uni  :  tout 
>  nombre  collectif  ou  successif  ne  peut  jamais  élre  infini.  Qui  dit 

»  nombre  dit  amas  d'unités  réellement  distinguées  et  réciproque- 
»  ment  indépendantes  les  unes  des  autres  pour  exister  et  n'exister 
»  pas.  Qui  dit  amas  d'unités  réciproquement  Indépendantes  dit  un 
»  tout  qu'on  peut  diminuer,  et  qui  par  conséquent  n'est  point  in- 
»  fini.  Il  est  certain  que  le  même  nombre  était  plus  grand  avant  le 

»  retranchement  d'une  unité  qu'il  ne  Test  après  qu'elle  est  retran- 
»  chée.  Depuis  le  relranchrment  de  cette  unité  bornée  le  tout  n'est 
»  point  infini;  donc  il  ne  l'était  pas  avant  ce  retranchement.  »  (Fé' 
neion,  De  VExistenCede  Dieu,  Il  eh.  8.) 
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visé  (sur  lequel  on  prend  une  partie)  ne  sont  même  pas 
semblables  entre  elles,  mais  varient  de  mille  manières» 

comme  les  divers  trianglesdont  se  composeraitunseul  trian- 
gle. Ceux  que  nous  combattons  admettent  encore  que  TAme 

universelle  est  composée  de  parties  conformes  au  tout.  Or, 
dans  une  ligne,  une  partie  peut  bien  aussi  être  une  lignoi 

et  alors  elle  diffère  du  tout  en  grandeur*  Hais  quand  il  s'agit 
de  rame,  si  la  différence  de  la  partie  au  tout  consistait  dans 
une  différence  de  grandeur,  TAme  serait  une  grandeur  et 

un  corps:  car  ce  serait  alors  en  tant  qu*Ame qu'elle  se  diffé- 
rencierait par  sa  quantité  ;  mais  comment  cela  se  pourrait-il 

puisqu'on  suppose  toutes  les  âmes  semblables  et  universel- 
les^? Il  est  évident  que  TAme  ne  peut  davantage  se  diviser 

comme  les  grandeurs,  et  nos  adversaires  eux-mêmes  n'ad*^ 
mettraient  pas  que  l'Ame  universelle  se  divise  ainsi  en  par-- 
ties  :  car  ce  serait  détruire  l'Ame  universelle  et  la  réduire  à 

n'être  plus  qu'un  vain  nom  (si  Ton  peut  dire  toutefois  que, 
dans  ce  système,  il  y  avait  auparavant  une  Ame  univer-^ 

selle*)  ;  ce  serait  faire  d'elle  un  tout  semblable  à  du  vin  qu'on 
distribue  dans  plusieurs  amphores,  en  disant  que  la  partie  de 

vin  contenue  dans  chacune  d'elles  est  une  portion  du  tout  '. 
Le  mot  parties  doit-il  donc  être  entendu  [relativement  à 

TAme]  dans  le  sens  où  l'on  dit  qu'une  proposition  est  une 
partie  de  la  science  totale  ?  Dans  ce  cas,  la  science  totale 

n'en  reste  pas  moins  la  même  [quand  elle  est  divisée]  i  et 
sa  diviiion  n'est  que  la  production  et  Vacte  (ohv  npocfopâq 
xai  èvîpyeia^  éy-âoreu  2u<r/)$)  de  chacune  des  choses  qu'elle 
comprend  :  ici,  chaque  proposition  contient  en  puissance 
la  science  totale,  et  la  science  totale  [malgré  sa  division] 

^  Les  âmes  particulières  sont  universelles  en  ce  sens  qu'elles  pos- 
sèdent toutes  les  puissances  de  l'Ame  universelle.  Voy.  Porphyre, 

Principes  de  la  théorie  des  intelligibleSy  gxxxix;  t.  I,  p.  lxxxi. 

—  ̂   Nous  lisons  avec  MM.  Creuzer  et  Kirchhoff  :  c«  xoi  àpxîéb*]  f^s 
ir»Ti  ov  nitrok.  •—  »  Cette  comparaison  était  employée  par  les  Mani* 
chéens.  Voy^  ci-après»  p«  268^  note  1. 
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reste  entière.  —  Si  tel  est  le  rapport  de  l'Ame  universelle 
avec  les  autres  âmes ,  l'Ame  universelle,  dont  les  parties 
sont  telles,  n'appartiendra  à  aucun  être  particulier,  mais 
existera  en  elle-même.  Elle  ne  sera  donc  plus  l'Ame  du 
monde.  Cette  dernière  elle-même  prendra  rang  au  nombre 
des  âmes  regardées  comme  des  parties.  Toutes  les  âmes 
étant  conformes  entre  elles  seront  au  même  titre  parties  de 

l'Ame  qui  est  une  et  identique.  Alors  pourquoi  telle  âme 
est-elle  l'Ame  du  monde,  et  telle  autre  Fâme  d'une  des 
parties  du  monde?  [On  ne  l'explique  pas.] 

III.  Les  âmes  particulières  sont-eÛes  enfin  des  parties 

de  l'Ame  universelle  comme,  dans  un  animal,  l'âme  qui  fait 
vivre  le  doigt  est  une  partie  de  l'âme  totale  répandue  dans 
l'animal  entier?  Cette  hypothèse  conduit  à  admettre  ou  qu'il 
n'y  a  aucune  âme  en  dehors  du  corps,  ou  que  TAme  uni- 

verselle existe  tout  entière,  non  dans  un  corps,  mais  en 

dehors  du  corps  du  monde.  C'est  ce  qu'il  faut  examiner. 
Pour  cela,  procédons  en  nous  servant  d'une  comparaison ^ 

Si  l'Ame  universelle  se  communique  à  tous  les  animaux 
particuliers ,  et  si  c'est  en  ce  sens  que  chaque  âme  est  une 

^  Cette  comparaison  consiste  à  examiner  si  l'Ame  universelle  est 
avec  les  âmes  parUcuUères  dans  le  même  rapport  que  Tâme  parti- 

culière avec  les  diverses  forces  qui  résident  dans  les  différents  or- 
ganes. Némésius  attribue  aux  Manichéens  la  doctrine  que  Plotin 

combat  ici  :  <  Les  Manichéens  disent  que  Tâme  est  immortelle  et 

>  incorporelle  ;  mais  ils  prétendent  qu'il  n'y  a  qu'une  seule  Âme, 
»  savoir,  l'Ame  universelle,  qui  est  partagée  et  distribuée  entre 
»  tous  les  corps  animés  et  inanimés  ;  que  les  uns  en  ont  une  plus 
»  grande  partie,  et  les  autres  une  moindre  ;  que  les  corps  inanimés 
>  en  ont  moins,  les  corps  animés  en  ont  plus,  et  les  corps  célestes 

>  en  ont  bien  pins  que  les  autres  ;  qu'ainsi  toutes  les  âmes  parti- 
»  culières  ne  sont  que  des  parties  de  TAme  totale  {rfiç  y.aBokov  t(»w- 

*  X^ff  p6p*î  fàç  •/.aô'exao'Tov  eîvat  ̂ t»x*î)«  S'ils  disaient  que  cette  Ame 
»  se  communique  à  tous  les  êtres  sans  se  diviser  {àiiepivroiç  iièpi- 

>  ÇEffOai),  comme  la  voix  à  tous  ceux  qui  l'entendent,  il  n'y  aurait 
»  que  demi-mal  ;  mais  ils  prétendent  que  la  substance  même  de 
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partie  de  TAme  universelle  (car,  une  fois  divisée,  l'Ame 
universelle  ne  saurait  se  communiquer  à  chaque  partie) ,  il 

faut  que  TAme  universelle  soit  partout  tout  entière,  qu'elle 
soit  une  et  la  même  à  la  fois  dans  les  divers  êtres.  Or,  cette 

hypothèse  ne  permet  plus  de  distinguer  d'un  côté  l'Ame 
universelle,  de  l'autre  les  parties  de  cette  âme,  d'autant 
plus  que  ces  parties  ont  la  même  puissance  [que  l'Ame 
universelle]  :  car,  même  pour  les  organes  qui  ont  des  fonc- 

tions diverses,  comme  les  yeux  et  les  oreilles,  on  n'admettra 
pas  qu'il  y  ait  une  partie  de  l'âme  dans  les  yeux,  une  autre 
dans  les  oreilles  [une  telle  division  ne  convient  qu'à  des 
choses  qui  n'ont  rien  de  commun  avec  l'àmej  ;  mais  on  dira 
que  c'est  bien  la  même  partie  de  Tàme  qui  anime  ces  deux 
organes,  en  exerçant  dans  chacun  d'eux  une  faculté  diffé- 

rente. En  effet,  toutes  les  puissances  de  l'âme  sont  présentes 
dans  ces  deux  sens  [la  vue,  l'ouïe] ,  et  la  différence  de  leurs 
perceptions  a  pour  cause  unique  la  différence  des  organes  ̂  

>  rftme  est  divisée;  et,  par  une  absurdité  plus  grande  encore,  ils 

>  affirment  qu'elle  réside  proprement  dans  les  éléments,  qu'elle  se 
»  partage  avec  eux  quand  les  corps  sont  engendrés,  et  qu'elle  se 
>  réunit  de  nouveau  quand  les  corps  périssent,  de  même  que  l'eau 
»  se  divise,  se  rapproche  et  se  réunit  ;  que  les  âmes  pures  se  réu- 
>  nissent  avec  la  lumière,  tandis  que  celles  qui  ont  été  souillées  par 
>  la  matière  passent  dans  les  éléments,  puis  des  éléments  dans  les 

»  plantes  et  les  animaux.  Ainsi,  ils  font  de  l'âme  une  substance  cor* 
»  porelle,  ils  la  divisent,  ils  la  soumettent  à  toutes  les  affections 

>  corporelles,  et  cependant  ils  disent  qu'elle  est  immortelle.  »  (De  la 
Natn/re  de  Vhomme,  ch.  il,  p.  54  de  la  trad.  de  M.  Thibault.)  Ces  idées 

ont  beaucoup  d'analogie  avec  celles  des  Gnostiques.  Voy.  Enn.  II, 
liv.  IX,  §  5  et  10  ;  1. 1,  p.  270  et  287. 

*  La  démonstration  que  Piotin  donne  ici  de  l'unité  du  prin- 
cipe sentant  est  empruntée  à  Platon  :  «  Il  serait  étrange  qu'il  y 

»  eût  en  nous  plusieurs  sens,  comme  dans  des  chevaux  de  bois,  et 
»  que  nos  sens  ne  se  rapportassent  pas  tous  à  une  seule  essence, 

»  qu'on  l'appelle  âme  ou  autrement,  avec  laqueUe,  par  les  sens 
>  comme  par  autant  d'instruments,  nous  sentons  tout  ce  qui  est  scn- 
»  sible...  La  raison  qui  me  fait  exiger  ici  de  toi  tant  d'exactitude, 
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Toutes  les  perceptions  cependant  appartiennent  à  des  former 

[aux  facultés  de  l'âme]  et  se  ramènent  k  une  forme  [à  Tâme] 
qui  peut  devenir  toutes  choses  *.  C'est  ce  qui  est  démontré 
encore  par  la  nécessité,  pour  les  impressions,  de  venir 
toutes  aboutir  à  un  centre  unique.  Sans  doute  les  organes  au 

moyen  desquels  nous  percevons  ne  peuvent  nous  faire  per- 
cevoir toutes  choses,  et  par  conséquent  les  impressions 

diffèrent  avec  les  organes  ;  néanmoins,  le  jugement  de  ces 
impressions  appartient  à  un  seul  et  même  principe,  qui 

ressemble  à  un  juge  attentif  aux  paroles  et  aux  actes  sou- 

mis à  son  appréciation*.  Mais  on  a  dit  plus  haut'  que  c'est 
un  seul  et  même  principe  qui  produit  les  actes  appartenant 

à  des  fonctions  différentes  [comme  le  sont  la  vue  et  l'ouïe]. 
Si  ces  fonctions  sont  comme  les  sens ,  il  n'est  pas  pos- 
sible  que  chacune  d'elles  pense^  ;  l'Ame  universelle  en  est 

»  c'est  que  je  voudrais  savoir  s'il  est  en  nous  un  seul  et  même  prin- 
»  cipe,  avec  lequel  nous  atteignons,  par  les  yeux,  ce  qui  est  blanc 
>  ou  noir,  et  lés  autres  objets  par  les  autres  sens  ;  et  si  à  chaque 
>  espèce  de  sensations  correspondent  des  organes  corporels.  » 
(Théétète,  p.  184  ;  t.  Il,  p.  156,  de  la  trad.  de  M.  Cousin.) 

*  M.   Kirchhoff  Ht  :  ira^aç  ^«vroe  dâSitt  thaï  gîç  7ravT«  ̂ uva/AévMV 

liopfovtrBaiy  «  toutes  les  perceptions  appartiennent  à  des  formes  qui 
»  peuvent  devenir  toutes  choses,  »  ce  qui  offre  aussi  un  sens  satis- 

faisant. Voy.  plus  loin,  liv.  vi,  §  3.  —  »  «  Quid  ?  quod  eadem  mente 
»  res  dissimUlimas  comprehendimus  utcolorem,  saporem,  calorem, 

>  odorem,  sonum  ;  quœ  nunquam  quinquenuntiis  animus  cognos- 
»  ceret  nisi  ad  eum  omnia  referrentur,  et  Is  omnium  solus  judex 
»  csset.  »  (Cicéron,  Tusculanes,  1, 20.)  Voy.  aussi  Aristote,  De  VAme, 
III,  1,  2,  3.  — •  Ces  mots  rappellent  le  commencement  du  §  3. 
■—  *  Celte  phrase  n'est  pas  rendue  d'une  manière  claire  par  Ficin. 
Le  sens  en  est  :  tir:  [rà  ̂ lufopa  Twv  î'^ywv],  si  les  fonctions  diffé-^ 
rentes  [c'est-à-dire  si  les  âmes  qui  sont  regardées  comme  des  fonc- 

tions différentes  de  l'Ame  universelle],  w?  aî  oLM-htniç^  sont  [par 
rapport  à  l'Ame  universelle]  comme  les  sens  [par  rapport  à 
l'âme  particulière],  oûz  evi  exaorTov  aurôv  vosêv,  il  n* est  pas  possible 
que  chacune  d'elles  [chacune  des  âmes  particulières  regardées 
comme  des  fonctions  de  FAme  universelle]  pense  [par  elle-même, 
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seule  capable.  Si  la  pensée  est  une  fonction  propre,  indé^ 
pendante,  chaque  intelligencesubsiste  par  elle-même ^  En-* 

fin,  quand  Tâme  est  raisonnable,  et  qu'elle  Test  de  manière 
à  être  appelée  raisonnable  tout  entière,  ce  qu'on  nomme 
partie  est  conforme  au  toutf  par  conséquent  n'est  pas  une 
portion  du  tout. 

lY.  Si  c'est  ainsi  que  l'Ame  universelle  est  une,  que  fau- 
dra-t-il  répondre  quand  on  demandera  quelles  conséquences 

en  dérivent,  quand  d'abord  on  exprimera  le  doute  que  l'Ame 
universelle  puisse  à  la  fois  être  une  et  être  dans  tous  les 
êtres,  quand  ensuite  on  demandera  comment  il  se  fait  que 

telle  âme  soit  dans  un  corps  et  que  telle  autre  n'y  soit  pas? 
Il  semblerait  être  plus  conséquent  d'admettre  que  toute 
âme  est  toujours  dans  un  corps,  surtout  l'Ame  universelle. 

parce  que  toutes  les  pensées  partîcuUères  doiyent  être  rapportées 

à  l'Ame  universelle ,  comme  toutes  les  sensations  différentes  des 
divers  organes  sont  rapportées  à  un  seul  et  même  juge]. 

^  Dans  son  traité  De  Unitate  intellectus,  saint  Thomas  réfute  les 

partisans  d'Averrhoès  par  une  argumentation  semblable.  En  voici 
le  résumé  :  «  En  général,  un  même  agent  qui  emploie  des  instrii** 
»  ments  divers  peut  produire  des  actions  multiples;  ainsi  le  même 

»  musicien  produira  plusieurs  sons,  s'il  touche  à  la  fois  une  harpe  et 
»  une  lyre.  La  diversité  des  instruments  sert  dans  ce  cas  à  dlver* 

»  sifler  l'action.  Mais  l'intelligence  esta  elle-même  son  instrument; 
^  elle  ne  suppose  pas  d'organe  extérieur;  donc,  si  elle  est  une,  son 
»  action  est  nécessairement  une,  et  puisque  lés  hommes,  dans  le 

»  système  d'Averrhoès,  ne  forment  qu'un  seul  être  intelligent,  de 
»  même,  ils  ne  sauraient  avoir,  par  rapport  aux  mêmes  intelli- 

7^  gences,  qu'une  seule  et  même  intelleclion...  Donc,  si  l'entende- 
»  ment  est  un  pour  tous  les  hommes,  toutes  les  pensées  humaines 
»  se  trouveront  ramenées  à  une  opération  unique  :  le  genre  humain 
»  tout  entier  pensera,  voudra,  agira  de  la  même  manière.  Que 

»  dis*je?  Tous  les  hommes  penseront  aux  mêmes  objets.  Si  j'ai  l'idée 
»  d'une  pierre  I  vous  aurez  celte  même  idée  en  même  temps  qu9 
»  moii  puisqu'il  ne  se  peut  pas  que  l'intelligence,  étant  la  môme 
>  chez  tous,  ne  soit  pas  chez  tous,  dans  le  même  temps,  dirigée 
»  vers  les  mêmes  choses.  »  (Ch.  Jourdain,  Philosophie  de  saint  Tho- 

mas, 1. 1,  p.  302.)  Voy.  aussi  les  Lettres  de  S.  Augustin,  clxvi. 



272  QUÀTRifiMB  BKNÉABB. 

Car  on  ne  dit  pas  que  cette  Ame  abandonne  son  corps 
comme  la  nôtre,  et,  bien  que  quelques-uns  avançât 

qu'elle-même  quittera  un  jour  son  corps,  on  ne  prétend  pas 
qu'elle  doive  être  jamais  «n  dehors  de  tout  corps.  En  admet- 

tant même  qu'elle  doive  un  jour  être  séparée  de  tout  corps, 
comment  se  fait-il  qu'une  âme  puisse  ainsi  se  séparer,  et 
qu'une  autre  ne  le  puisse  pas,  puisqu'elles  ont  au  fond  la 
même  nature?  On  ne  saurait  élever  une  pareille  question 

pour  l'Intelligence  :  les  parties  entre  lesquelles  elle  se  divise  ne 
sont  distinguées  les  unes  des  autres  que  par  leur  différence 
individuelle,  et  elles  existent  toutes  ense;nble  éternelle- 

ment (car  l'Intelligence  n'est  pas  divisible) .  Tout  au  con- 
traire ,  l'Ame  universelle  étant,  comme  on  le  dit,  divisible 

dans  les  corps  S  il  est  fort  difficile  de  comprendre  comment 

toutes  les  âmes  procèdent  de  l'Essence  qui  est  une. 
Voici  ce  qu'on  peut  répondre  à  cette  question  : 
L'Essence  qui  est  une  [savoir  l'Intelligence]  subsiste  en 

elle-même  sans  descendre  dans  les  corps  ;  de  l'Essence  qui 
est  une  procèdent  l'Ame  universelle  et  les  autres  âmes,  qui 
existent  toutes  ensemble  jusqu'à  un  certain  point  et  ne  for- 

ment qu'une  seule  Ame  en  tant  qu'elles  n'appartiennent  à 
aucun  être  particulier  [contenu  dans  le  monde  sensible] . 
Mais,  si  par  leurs  extrémités  supérieures  elles  se  rattachent 

à  l'unité,  si  elles  coïncident  en  son  sein,  elles  divergent  en- 
suite [par  leurs  actes],  comme  la  .lumière  se  divise  sur  la 

terre  entre  les  diverses  habitations  des  hommes  et  néan- 

moins reste  une  et  indivise.  Dans  ce  cas,  l'Ame  universelle 

est  toujours  élevée  au-dessus  des  autres  parce  qu'elle  n'est 
point  capable  de  descendre ,  de  déchoir,  d'incliner  vers  le 
monde  sensible  ;  les  nôtres,  au  contraire,  descendent  ici- 

bas,  parce  qu'une  place  déterminée  leur  est  assignée  dans 
ce  monde  et  qu'elles  sont  obligées  de  s'occuper  d'un  corps  qui 
exige  une  attention  soutenue.  L'Ame  universelle  ressemble 

*•  Voy.  ci-dessus,  p.  260. 
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par  sa  partie  inférieure  au  principe  vital  qui  anime  une 
grande  plante  et  qui  y  administre  tout  paisiblement  et  sans 
bruit^;  nos  âmes  sont  semblables  par  leur  partie  inférieure 
à  ces  animalcules  auxquels  donnent  naissance  les  parties 

de  la  plante  qui  se  putréfient.  C'est  là  l'image  du  corps  vi- 
vant de  l'univers.  Quant  à  la  partie  supérieure  de  notre  âme 

qui  est  conforme  à  la  partie  supérieure  de  l'Ame^universelle, 
elle  peut  être  comparée  à  un  agriculteur  qui,  ayant  re- 

marqué les  vers  dont  la  plante  est  rongée,  s'appliquerait  à 
les  détruire  et  s'occuperait  de  la  plante  avec  sollicitude. 
C'est  comme  si  l'on  disait  que  l'homme  bien  portant  et  en- 

touré d'hommes  bien  portants  est  tout  entier  aux  choses 
qu'il  a  à  faire  ou  à  étudier  :  que  malade,  au  contraire,  il  est 
tout  entier  à  son  corps  et  en  devient  dépendant. 

y.  Mais  [demandera-t-on],  comment  l'Ame  universelle 
peut-elle  être  à  la  ibis  ton  âme.  L'âme  de  celui-ci,  l'âme  de 
celui-là?  Sera-t-elle  l'âme  de  celui-ci  par  sa  partie  inférieure, 
Tâme  de  celui-là  par  sa  partie  supérieure*? 

Professer  une  pareille  doctrine,  ce  serait  admettre  que 

l'âme  de  Socrate  vivrait  tant  qu'elle  serait  dans  un 
corps,  tandis  qu'elle  serait  anéantie  [en  allant  se  perdre 

*  Voy,  cî-dessos,  p.  231,  noie  1.  —  >  Plotin  a  déjà  réfuté  cette 
hypothèse  précédemment,  dans  le  §  3,  en  montrant  que  les  âmes 

particulières  ne  sont  pas  des  fonctions  diverses  de  TAme  univer- 

selle, fonctions  qui  n'auraient  pas  une  existence  distincte  de  celle  de 
l'Ame  universelle,  et  qui,  par  conséquent,  périraient  avec  le  corps, 
comme  Ficin  l'explique  dans  son  Commentaire:  «  Neque  linges  eas 
>  [rationales  animas]  nihilo  ab  Anima  mundi  diCTcrre,  quasi  sint 

qusedam  propagines  ejus  per  corpus  ;  nec  aliter  anima  mea  a 

»  tua  différât,  quam  quia  differunt  inter  se  corpora,  per  quœ  facta 

fuerit  propagatio  ;  nec  aliter  utraque  différât  ab  Anima  mundi, 

»  quam  quia  illa  quidem  sit  radix  plantave  prima,  hœ  vero  sint 

»  ejus  propagines.  Sic  enim  intellectualis  ipsa  Socratis  anima,  post 
>  obitum  in  mundi  Animam  (ut  flngitur)  resolvenda,  dum  propriam 

»  perdlderit  exislentiam,  esse  omnino  desinet  quando  accesserii 
»  ad  esse  perfecjtum.  » 
II.  18 

» 

> 



jg7^  QUATEIÈ1IB  BNKÉIDB. 

dans  le  sein  de  FAme  universelle]  au  moment  même  où 

[par  suite  de  sa  séparation  d'avec  le  corps]  elle  se  trou- 
verait dans  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  [dans  le  monde  intel- 

ligible] ^  Non  :  nul  des  êtres  véritables  ne  périt.  Les  in- 
telligences elles-mêmes  ne  se  perdent  pas  là-haut  [dans 

rintelligeoce  divine]  parce  qu'elles  n'y  sont  pas  divisées  à 
la  manière  des  corps,  et  qu'elles  y  subsistent  chacune  avec 
leur  caractère  propre,  joignant  à  leur  différence  cette  iden-« 

tité  qui  constitue  l'être.  Étant  placées  au-dessous  des  intel- 
ligences particulières  auxquelles  elles  sont  suspendues,  les 

âmes  particulières  sont  les  rai$on$  [nées]  des  intelligences, 
sont  des  intelligences  plus  développées  ;  dQ  peu  multiples, 

elles  deviennent  très-muUipleSj  tout  en  restant  unies  aux 
essences  peu  multiples  ;  comme  elles  tendent  à  introduire 

la  séparation  dans  ces  essences  moins  divisibles  [les  intelli- 

gences] y  et  qu'elles  ne  peuvent  cependant  arriver  aux  der- 
nières limites  de  la  division,  elles  conservent  à  la  fois  leur 

identité  et  leur  différence  :  chacune  demeure  une,  et  toutes 
ensemble  forment  une  unité. 

Nous  avons  ainsi  établi  déjà  le  point  important  de  la  dis« 

cussion,  savoir  que  toutes  les  âmes  procèdent  d'une  seule 
Ame,  que  d'une  elles  deviennent  multiples^  comme  cela  a 
lieu  pour  les  intelligences,  divisées  de  la  même  façon  et  en 

même  temps  indivises,  L'Ame  qui  demeure  dans  le  monde 
intelligible  est  la  Raison  une  et  indivisible  [née]  de  l'Intelli- 

gence, et  de  cette  Ame  procèdent  les  raisons  particulières 

et  immatérielles,  de  la  même  manière  que  là-haut  [les  în- 

^  Dans  sa  Somme  contre  les  Gentils,  saint  Thomas  oppose  le  même 
argument  aux  sectateurs  d'Averrhoès  :  «  S'abstraire  du  corps,  vivre 
»  à  la  science  et  à  la  vertu,  se  repaitre  la  vue  de  vérités  immaté- 

rielles, n'est-ce  pas  là  pour  Tâme  l'existence  achevée  el  parfaite? 
Comment  donc  son  être  serait-il  anéanti  par  l'événement  de  la 

»  mort,  qui  i'afTrancbit  de  la  servitude  des  sens  et  la  rapproche  de 
>  ce  terme  suprême  qui  représente  pour  elle  la  perfection  î  » 
{Philosophie  de  5.  Thomas,  par  M.  Ch.  Jourdain,  1. 1,  p.  306.) 
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telligences  particulières  procèdent  de  Tlntelligence  une  et 
absolue] . 

YI.  Si  FAme  universelle  et  les  âmes  particulières  sont 

conformes,  comment  se  fait-il  que  la  première  ait  créé  le 

monde  et  que  les  autres  ne  Taient  point  créé,  puisqu'elles 
contiennent  aussi  chacune  toutes  choses  en  elle-même , 
et  que  nous  avons  déjà  montré  que  la  puissance  produc- 

trice peut  exister  à  la  fois  en  plusieurs  êtres?  Expliquons^n 
la  raison  maintenant.  Nous  pourrons  ainsi  examiner  et  dé- 

couvrir comment  la  même  essence  peut  a^ir,  ou  pâtir,  ou 

agir  et  pâtir,  d'une  manière  différente  en  différents  êtres. 
Comment  donc  et  pourquoi  TAme  universelle  a-t-elle  fait 

l'univers,  tandis  que  les  âmes  particulières  en  administrent 
seulement  chacune  une  partie?  Cela  n'est  pas  plus  étonnant 
que  de  voir  des  hommes  qui  possèdent  la  même  science  com- 

mander les  uns  à  un  plus  grand  nombre,  les  autres  à  un 

moindre.  Mais  pourquoi  en  est-il  ainsi,  dira-t-on?  C'est, 
pourra-t-on  répondre,  qu'il  existe  une  grande  différence 
entre  les  âmes  :  elle  consiste  en  ce  que  les  unes,  au  lieu  de 
se  séparer  de  TAme  universelle,  sont  restées  dans  le  monde 

intelligible  et  ont  contenu  le  corps  [de  l'univers],  tandis  que 
les  autres,  lorsque  le  corps  [de  l'univers]  existait  déjà  et  que 
l'Ame,  leixrsœur,  le  gouvernait,  ont  pris  les  lots  qui  leur  sont 
échus  parle  sort,  comme  si  celle-ci  leur  avait  préparé  des 

demeures  destinées  à  les  recevoir*.  En  outre,  l'Ame  univer- 

selle contemple  l'Intelligence  universelle,  et  les  âmes  parti- 
culières contemplent  plutôt  les  intelligences  particulières. 

Ces  âmes  eussent  peut-être  été  capables  aussi  de  faire 

l'univers;  mais  cela  ne  leur  est  plus  possible  maintenant 
que  TAme  universelle  Ta  déjà  fait  et  les  a  devancées.  On  aurait 

lieu  d'ailleurs  de  faire  la  même  question  si  toute  autre  âme 
eût  fait  Tunivers  la  première.  Peut-être  est-il  préférable 

d'admettre  que,  si  FAme  universelle  a  créé  l'univers,  c'est 

*  Voy.  Enn.  II,  Uv.  ix,  S  18;  1. 1,  p.  309,  476-477. 
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parce  qu'elle  est  plus  étroitement  attachée  aux  choses  in- 
telligibles :  car  les  âmes  qui  inclinent  vers  elles  ont  plus  de. 

puissance  ;  en  se  maintenant  dans  cette  région  tranquille, 

elles  agissent  avec  plus  de  facilité  ;  or,  c'est  le  signe  d'une 
plus  grande  puissance  d'agir  sans  pâtir.  Ainsi,  la  puissance 
suspendue  au  monde  intelligible  demeure  en  elle-même, 
et,  en  demeurant  en  elle-même,  elle  produit.  Les  autres 

âmes,  descendant  ̂   vers  les  corps,  s'éloignent  du  monde 
intelligible  et  tombent  dans  l'abîme  [de  la  matière] .  Peut- 
être  aussi  l'élément  multiple  qui  est  en  elles,  se  trouvant 
porté  vers  les  régions  inférieures,  y  a  entraîné  les  concep- 

tions de  ces  âmes  et  les  a  fait  descendre  ici-bas.  En  effet,  la 

distinction  du  second  et  du  troisième  rang*  pour  les  âmes 
doit  s'entendre  en  ce  sens  que  les  unes  sont  plus  près,  les 
autres  plus  loin  du  monde  intelligible.  De  même,  parmi 
nous,  toutes  les  âmes  ne  sont  pas  également  disposées  à 

l'égard  de  ce  monde  :  les  unes  parviennent  à  s'y  unir; 
d'autres  s'en  rapprochent  par  leurs  aspirations  ;  d'autres 
enfin  y  réussissent  moins,  parce  qu'elles  ne  se  servent  pas 
des  mêmes  facultés  et  que  les  unes  emploient  la  première, 

les  autres  la  seconde,  celles-là  la  troisième',  quoiqu'elles 
possèdent  également  toutes  ces  puissances. 

VII.  Voilà  ce  que  nous  croyons  vrai  sur  ce  sujet.  Quant 
au  passage  du  Philèbe  [cité  §  1],  il  pourrait  faire  croire 

que  toutes  les  âmes  sont  des  parties  de  l'Ame  universelle. 
Ce  n'en  est  point  là  cependant  le  sens  véritable,  comme 
quelques-uns  le  croient  ;  il  signifie  seulement  ce  que  Pla- 

ton voulait  établir  en  cet  endroit,  savoir  que  le  ciel  est 

animé.  Platon  le  prouve  en  disant  qu'il  serait  absurde  de 

*  Taylor  lit  avec  Ficin  wpo^Xeov,  processerunt,  au  lieu  de  npotnl^ 
6oy,  accesserunt.  Cette  correction  ne  semble  pas  nécessaire  à 
MM.  Creuzeret  Kirchhoff.— *  Plotin  fait  ici  allusion  à  un  passage^du 
Timée  de  Platon  que  nous  avons  cité  dans  le  tome  1,  p.  469.  Il  re- 

vient encore  sur  cette  idée  dans  le  §  7.  —  '  Voy,  ci-après  le  com- 
mencement du  S  8. 
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soutenir  que  le  ciel  n'a  pas  d'âme,  quand  notre  corps, 
qui  n'est  qu'une  partie  du  corps  de  l'univers,  a  cependant 
une  âme  ;  or,  comment  la  partie  serait-elle  animée  sans 

que  le  tout  le  fût  aussi  '  ?  C'est  dans  le  Timée*  surtout  que 
Platon  explique  clairement  sa  pensée.  Après  avoir  exposé 

la  naissance  de  l'Ame  universelle,  il  fait  naître  postérieure- 
ment les  autres  âmes  du  mélange  opéré  dans  le  même  vase 

d'où  .a  été  tirée  l'Ame  universelle;  il  admet  qu'elles  sont 
conformes  à  l'Ame  universelle,  et  il  fait  consister  leur  diifé* 
rence  en  ce  qu'elles  occupent  le  second  ou  le  troisième 
rang.  C'est  ce  que  confirme  encore  ce  passage  de  Phèdre  : 
«  L'Ame  universelle  prend  soin  de  ce  qui  est  inanimé'.  » 
Quelle  puissance  en  effet  administre,  façonne,  ordonne, 

produit  le  corps,  si  ce  n'est  l'âme?  Qu'on  ne  dise  pas  qu'une 
âme  a  ce  pouvoir  et  qu'une  autre  ne  l'a  pas.  «  L'âme  par- 
»  faite,  ajoute  Platon,  TAme  de  l'univers,  planant  dans  la 
»  région  élbérée,  agit  sur  le  monde  sans  y  entrer,  étant 

»  portée  au-dessus  de  lui  comme  dans  un  char  ;  les  autres 

»  âmes  qui  sont  parfaites  partagent  avec  elle  l'administra- 
is tion  du  monde  \  »  Quand  Platon  parle  de  l'âme  qui  a 

perdu  ses  ailes  (iiTepoppvindaa'.oL),  il  distingue  évidemment  les 
âmes  particulières  de  l'Ame  universelle.  S'il  dit  encore  que 
les  âmes  suivent  le  mouvement  circulaire  de  l'univers, 
qu'elles  en  tiennent  leur  caractère,  qu'elles  en  subissent 
l'influence',  '  on  ne  peut  en  conclure  que  nos  âmes  soient 
des  parties  de  l'Ame  universelle.  Kn  effet,  elles  peuvent  fort 
bien  subir  l'influence  exercée  par  la  nature  des  lieux',  des 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  263,  note  4. —  >  Voy,  le  passage  du  Timée 
cité  t.  I^  p.  469.  —  *  Ce  passage  du  Phèdre  a  été  cité  ci-dessus 
p.  89,  note  2.  —  *  Piotin  paraphrase  ici  Platon  au  lieu  de  le  citer 
textuellement.  Voy.  ibid.  —  »  Voy,  ci-dessus  la  note  1  de  la 

page  264.  —  •  11  y  a  dans  le  texte  :  éxaviQ  yàp  ̂If^/jn  xaè  napà  fXKrsuiç 
tôttwv  7ro)Jà  àTro/xaTTscrôat,  x,  t.  X.  Ficin  traduit  :  «  Potest  enim 
»  anima  ex  natura  locorum  multa  cœiitus  imminentia  propulsare.  » 

11  donne  ainsi  à  àmiiimvBat  le  sens  d'cx^(<X>ctv,  ce  qui  ne  parait  pa3 
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eaux  et  de  Taîp  sur  les  villes  qu'elles  habitent  ctsur  le  tem- 
pérament (les  corps  auxquels  elles  sont  unies.  Nous  avons 

reconnu  qu'étant  contenus  dans  l'univers,  nous  possédons 
quelque  chose  de  la  vie  propre  à  l'Ame  universelle,  et  que 
nous  subissons  l'influence  du  mouvement  circulaire  du 
ciel;  mais  nous  avons  aussi  établi  quMI  y  a  en  nous 
une  autre  àme\  qui  est  capable  de  résister  à  ces  influences 
et  qui  manifeste  son  caractère  différent  précisément  par  la 

résistance  qu'elle  leur  oppose.  Quant  à  cette  objection  que 
nous  sommes  engendrés  dans  l'univers',  nous  répondrons 
que  Tenfantestde  même  engendré  dans  le  sein  de  sa  mère, 

et  que  cependant  l'âme  qui  entre  dans  son  corps  est  dis- 
tincte de  celle  de  sa  mère  •. » 

VIII.  Telle  est  la  solution  que  nous  avons  à  proposer. 
On  ne  saurait  nous  objecter  la  sympathie  qui  existe  entre 

les  âmes.  Cette  sympathie  s'explique  par  ce  fait  que  toutes 
les  âmes  dérivent  du  même  principe  dont  dérive  aussi 

l'Ame  universelle.  Nous  avons  déjà  montré  qu'il  y  a  une 
Ame  [l'Ame  universelle]  et  plusieurs  âmes  [les  âmes  parti- 

culières]; nous  avons  également  déterminé  la  différence 

qu'il  y  a  entre  les  parties  et  le  tout.  Enfin  nous  avons  aussi 
parlé  de  la  différence  qui  existe  entre  les  âmes.  Maintenant, 
revenons  brièvement  sur  ce  dernier  point. 

Cette  différence  des  âmes  a  pour  causes  principales,  outre 

la  constitution  des  corps  qu'elles  animent,  les  mœurs,  les 
opérations,  les  pensées  et  la  conduite  de  ces  âmes  dans  les 

existences  antérieures.  C'est  en  effet  des  existences  antérieu- 
res que  Platon  fait  dépendre  pour  les  âmes  le  choix  de  leur 

convenir  à  la  liaison  des  idées.  Nous  préférons  l'interprétation  de 
Taylor  qui  Iraduil  :   «  For  soûl  is  sufflciently  able  to  represent 
>  many  things  in  ifself,  from  Ihe  nalure  of  places,  etc.  » 

*■  Plolin  reconnaît  dans  Tâme  humaine  deux  parties  principales, 
>  qu'il  nomme  Vâme  irraisonnable  et  V âme  raisonnable.  Voy,  1. 1, 
p.  324.  471-472.  —  «  Voy,  ci-dessus,  §  1,  p.  264.  —  •  Voy.  t.  I, 
p.  475-478. 
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condition  ̂   Si  Ton  consirlère  enfin  la  nature  des  âmes  en  f^vné- 
rai,  on  trouve  que  Platon  en  assigne  les  différences  en  disant 

qu'ilestdesàmesqui  occupent  le  fiecondouletroislëmerang^ 
Or,  nous  avons  dit  que  toutes  les  âmes  sont  toutes  choses  [en 

puissance]  •,  que  chacune  d'elles  est  caractérisée  par  la  fa- 
culté qu'elle  exerce  principalement,  c'est-à-dire  que  celle-ci 

B'unit  en  acte  au  monde  intelligible,  celle-là  en  pensée,  cette 
autre  en  désir*.  Les  âmes,  contemplant  ainsi  divers  objets, 
sont  et  deviennent  ce  qu'elles  contemplent.  La  plénitude  et 
la  perfection  appartiennent  aussi  aux  âmes ,  mais  elles  ne 

sont  pas  toutes  identiques  sous  ce  rapport,  parce  que  la  va- 
riété est  la  loi  qui  préside  à  leur  coordination.  En  effet,  la 

Raison  [génératrice]  universelle  est  une  d'un  côté,  multiple 
et  variée  de  l'autre,  comme  un  être  qui  est  animé  et  qui  a 
des  formes  multiples'.  S'il  en  est  ainsi,  il  y  a  coordination 
(<TuvTaf/ç)*;les  êtres  ne  sont  pas  complètement  séparés  les 
uns  des  autres,  et  il  n'y  a  pas  de  place  pour  le  hasard  dans 
les  êtres  réels  ni  même  dans  les  corps  ;  par  conséquent  le 
nombre  des*  êtres  est  déterminé.  11  faut  en  effet  que  les  êtres 
soient  stables,  que  les  intelligibles  demeurent  identiques, 

et  que  chacun  d'eux  soit  numériquement  un;  c'est  â  cette 
condition  qu'il  sera  individu  {xi  r6ie)\  Quant  aux  corpa^  qui 

»  Voy.  Platon,  Jtépnblique,  liv.  X,  p.  619;  t.  X,  p.  287  de  la 
trad.  de  M.  Cousin.  —  *  Voy.  ci-dessus  §  7,  p. 277.—  »  Voy,  ci- 
après  le  livre  vi,  §  3,  —  *  Voy.  ci-dessus  §6,  p.  276.  —  *  Voy.  ci- 
dessus  Enn.  III,  liv.  ii,  §  16,  p.  61.  —  ■  «  Cuum  omnîa  Deus  fe- 
>  cerit,  quare  non  œqualia  fecit?Quia  non  essent  omnia,  si  essent 
>  œqualia  :  non  enim  essent  mulla  rerum  gênera,  quitus  confi- 
>  cilur  universilas,  primas  et  secundas ,  et  deinceps  usque  ad 
>  ultîmas,  ordinatas  habens  creaturas;  et  boc  est  qucd  dicitur 

»  omnia.  »  (S.  Augustin,  De  ditersis  quasticnihus,  §  41.)  "-'  On 
sait  que  cette  formule,  qu'on  a  traduite  au  moyen  âge  par  le 
terme  barbare  de  hc^cceiias,  exprime  V indnidti alité  ùs^ns  le  sys- 

tème d'Arislote.  11  résulte  de  là  que,  pourplolin,  l'individualité  de 
Tâme  consiste  dans  son  unité  et  son  identité.  Celle  opinion  est  ana- 

logue à  celle  que  Fénelon  a  exprimée  sur  le  même  sujet  :  <  Que  il 
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par  leur  nature  sont  dans  un  écoulement  perpétuel  parce 
que  leur  forme  est  pour  eux  une  chose  adventice,  ils  ne  pos- 

sèdent jamais  l'existence  formelle  {rà  Avou  xaxWioi]  que  par 
leur  participation  aux  êtres  véritables  ̂   Pour  ces  derniers 
au  contraire,  qui  ne  sont  pas  composés,  Texistence  con- 

siste à  être  chacun  numériquement  un,  à  posséder  cette 

unité  qui  est  dès  Torigine,  qui  ne  devient  pas  ce  qu'elle 
n'était  pas,  qui  ne  cessera  pas  d'être  ce  qu'elle  est.  En  effet, 
s'il  doit  y  avoir  un  principe  qui  les  produise,  il  ne  les  tirera 
pas  de  la  matière.  II  faudra  donc  qu'il  leur  ajoute  quelque 
chose  de  sa  propre  essence.  Mais,  si  les  intelligibles  ont  ainsi 
tantôt  plus,  tantôt  moins  de  perfection,  ils  changeront  (ce 
qui  est  en  contradiction  avec  leur  essence,  qui  est  de  demeu- 

rer identiques)  ;  pourquoi  d'ailleurs  deviendraient-ils  tels 
maintenant  et  n'auraient-ils  pas  toujours  été  tels?  Enfin, 
s'ils  sont  tantôt  plus,  tantôt  moins  parfaits,  s'ils  devien- 

nent ^  ils  ne  sont  pas  éternels.  Or  il  est  admis  que  Tàme  est 

éternelle  [en  sa  qualité  d'essence  intelligible]. 
Mais  [demandera-t-on  encore],  peut-on  appeler  infini  ce 

»  Ton  veut  de  bonne  foi  considérer  V existence  actuelle  sans  abstrac- 

>  tion,  il  est  vrai  de  dire  qu'elle  est  précisément  ce  qui  dislingue 
>  une  cliose  d'une  aulre.  L'exislence  aclueile  de  mon  voisin  n'est 
>  point  la  mienne  ;  la  mienne  n'est  point  celle  de  mou  voisin  ;  l'une 
>  est  entièrement  indépendante  de  l'autre  :  il  peut  cesser  d'être, 
>  sans  que  mon  existence  soit  e\\  péril  ;  la  sienne  ne  souffrira  rien 
>  quand  je  serai  anéanti.  Cette  indépendance  réciproque  montre 

»  l'entière  distinction,  et  c'est  la  véritable  diiïérence  individuelle, 
>  Cette  existence  actuelle  et  indépendante  de  toute  autre  existence 

>  produite  est  Yêtre  singulier  ou  {'individu.  Cet  être  singulier  est 
>  vrai  et  intelligible  selon  la  mesure  dont  il  existe  par  communi- 
>  cation.  »  [De  VExistence  de  Dieu,  II,  eh.  4.) 

*  «  Omne  bonum  a  Dco  ;  omnc  speciosum,  bonum,  in  quantum 
»  speciosum  est;  et  omne  quod  species  continet  speciosum  est. 
»  Omne  autem  corpus,  ut  corpus  ait,  specie  aligna  continetu/r, 
»  Omne  igitu/r  corpus  a  Deo,  »  (S.  Augustin,  De  diversis  quœ^- 
tionibus,  S  10.) 
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qui  est  stable  ?  Ce  qui  est  stable  est  infiai  par  sa  puissance, 

parce  que  sa  puissance  est  infinie  sans  être  d'ailleurs  divi- 
sée à  rintini  :  car  Dieu  aussi  est  infini  [en  ce  sens  qu'il  n'a 

pas  de  limites].  Ainsi,  chaque  âme  eist  ce  qu'il  est  dans  sa 
nature  d'être,  sans  recevoir  d'autrui  une  limite  ni  une  quan- 

tité déterminée  ;  elle  s'étend  autant  qu'elle  veut  ;  elle  n'est 
jamais  contrainte  d'aller  plus  loin  ;  mais  partout  elle  descend 
vers  les  corps  et  les  pénètre  comme  c'est  dans  sa  nature. 
D'ailleurs,  elle  ne  se  sépare  jamais  d'elle-même,  quand  elle 
est  présente  dans  le  doigt  ou  dans  le  pied^  Il  en  est  de 

même  pour  l'univers  :  en  quelque  endroit  que  pénètre 
l'Ame,  elle  reste  toujours  iudivisible,  comme  lorsqu'elle 
pénètre  les  diverses  parties  d'une  plante  ;  alors,  si  l'on 
coupe  une  certaine  partie,  le  principe  qui  lui  communique  la 
vie  reste  à  la  fois  présent  dans  la  plante  et  dans  la  partie  qui 

en  a  été  détachée  V  Le  corps  de  l'univers  est  un,  et  l'Ame 
est  partout  dans  son  unité. 

Si,  quand  un  animal  se  putréfie,  il  s'y  engendre  une  foule 
d'animalcules,  ils  ne  tiennent  pas  leur  vie  de  l'âme  de  l'ani- 

mal entier  :  celle-ci  a  abandonné  le  corps  de  l'animal  et  n'y 
a  plus  son  siège  puisqu'il  est  mort'.  Mais  les  matériaux  qui 
proviennent  de  la  putréfaction,  étant  convenablement  dis- 

posés pour  la  génération  d'animalcules,  reçoivent  chacun 
une  âme  difi*érente,  parce  que  l'Ame  ne  fait  défaut  nulle 
part.  Cependant,  comme  une  partie  de  ce  corps  est  capable 

de  la  recevoir,  et  qu'une  autre  partie  n'en  est  pas  capable, 
les  parties  qui  deviennent  ainsi  animées  n'augmentent  pas 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  257-258.  —  *  Dans  son  traité  De  la  Quantité 

de  Vâme{32),  sainl  Augustin  déduit  de  ce  principe  qu'on  ne  morcelle 
pas  l'âme  d'un  vermisseau  en  coupant  son  corps  en  plusieurs  mor- 

ceaux :  «  Si  ergo  salis  perpexisti  in  bac  similitudine  quomodo 
>  posait  dissecto  corpore  anima  nonsecari,  accipe  nunc  quomodo 
>  frusla  ipsa  corporis,  quum  anima  secta  non  sit,  vivere  possint, 
>  etc.  »  —  »  Nous  lisons  avec  MM.  Creuzer  et  Kirchhoff  :  oO  yà/» 
Sv  flCTrjôavs. 
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le  nombre  des  âmes  :  car  ces  animalcules  déprnrlent  clé 

l'Ame  une  en  tant  qu'elle  reste  une  [c'est-h-dire  de  l'Ame 
universelle].  C'est  comnïe  en  nous  :  quand  on  coupe 
quelques  parties  de  notre  corps,  et  que  d'autres  poussent 
à  la  place,  notre  âme  abandonne  les  premières,  et  s'unit 
aux  secondes  en  tant  qu'elle  reste  une.  Or  l'Ame  de  l'uni- 

vers demeure  toujours  une,  et  bien  que ,  parmi  les  choses 

qui  sont  contenues  dans  cet  univers,  les  unes  soient  ani- 

mées, les  autres  inanimées,  les  puissances  animiques  n'en 
restent  pas  moins  toujours  les  mêmes. 

IX.  Examinons  maintenant  comment  il  arrive  que  l'âme 
descende  dans  le  corps,  et  de  quelle  manière  ce  fait  a  lieu  : 

car  il  mérite  aussi  d'exciter  notre  étonnement  et  de  provo- 
quer notre  attention*. 

Il  y  a  pour  l'âme  deux  manières  d'entrer  dans  un  corps. 
L'une  a  lieu  quand  l'âme,  étant  déjà  dans  un  corps,  subit 

une  métensomatose  (jtzsreyo-wfzaTwo-iç) ,  c'est-à-dire  passe  d'un 
corps  aérien  ou  igné  dans  un  corps  terrestre,  migration 

qu'on  n'appelle  pas  ordinairement  métensomatose,  parce 
qu'on  ne  voit  pas  d'où  l'âme  vient  ;  l'autre  manière  a  lieu 
quand  l'âme  passe  de  l'état  incorporel  dans  un  corps  quel 
qu'il  soit,  et  qu'elle  entre  ainsi  pour  la  première  fois  en 
commerce  avec  un  corps'. 

Il  convient  d'examiner  ici  ce  qu'éprouve  dans  ce  dernier 
cas  l'âmç  qui,  pure  jusque-là  de  tout  commerce  avec  le 
corps,  s'entoure  pour  la  première  fois  d'une  substance  de 
cette  nature.  De  plus,  il  est  juste,  ou  plutôt,  il  est  nécessaire 

que  nous  commencions  par  l'Ame  universelle. 
Si  nous  disons  que  l'Ame  entre  dans  le  corps  de  l'univers 

*  Deuxième  question  :  Pour  quelle  cause  et  de  quelle  manière 
Vdme  descend-elle  dans  le  corps  (§  9-17)  ?  Voy.  ci-après  lelivreviii 
qui  a  été  composé  avant  celui-ci.  —  *  Voy,  ci-après  §  15.  Voy,  ausii 
les  Éclaircissements  du  tome  I,  p.  454. 
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et  vient  ranimer,  c'est  simplement  pour  expliquer  notre 
pensée  plus  clairement;  la  succession  que  nous  établis- 

sons ainsi  entre  ses  actes  est  purementverbale*  :  car  il  n'y 
a  jamais  eu  de  moment  où  Tunivers  ne  fût  pas  animé,  oii 
son  corps  existât  sans  TAme,  où  la  matière  subsistât  sans 

avoir  de  forme*.  Mais  on  peut  séparer  ces  choses  par  Ja  pen- 

>  Voy.  ce  que  Plotin  dit  ci-dessus  sur  les  mythes,  p.  120-121. 
—  2  Sur  la  coexislcnce  de  la  matière  et  de  la  forme,  ainsi  que 
sur  réternilé  du  monde,  Voy,  t.  I,  p.  199  cl  265.  La  quesUon 

de  savoir  si  Platon  admettait  ou  non  l'éternité  du  monde,  comme 
Aristote,  a  donné  lieu  à  de  nombreuses  controverses  dont  on 
trouvera  le  résumé  dans  les  Études  sur  le  Timés  de  M.  H.  Martin 

(t.  II,  p.  180-208)  et  dans  les  Éttides  sur  la  Théodicée  de  Platon 

et  celle  d' Aristote  de  M.  J.  Simon  (p.  73-78).  Quant  à  l'interpré- 
tation que  Plotin  donne  ici  de  la  doctrine  de  Platon,  elle  remonte  à 

Xénocrate  et  à  ses  disciples  :  «  Parmi  ceux,  dit  Aristote,  qui  prcten- 
»  dent  ainsi  que  le  monde  est  né  et  que  pourtant  U  ne  périra  pas, 
>  quelques-uns  appellent  à  leur  secours  une  excuse  qui  manque  de 
»  vérité.  De  même,  disent-ils,  que  Ton  trace  certaines  figures  de 

»  géométrie,  sans  prétendre  qu'elles  se  soient  jamais  produites 
»  dans  la  nature,  mais  pour  aider  rinlelligence  de  ceux  qui  les 
>  voient  construire,  nous  en  usons  de  môme  dans  nos  discours  sur 
»  la  génération,  non  pas  que  nous  prétendions  que  les  choses  aient 
»  commencé  d*étre,  mais  parée  que  nous  voulons  rendre  rensei- 
»  gnement  plus  facile,  et  faire  mieux  comprendre  la  nature  des 
>  choses.  »  [Du,  Ciel,  I,  10,  p.  279.)  Piutarque  dit  aussi,  en  parlant 
des  opinions  de  Xénocrate,  de  Cranter  et  de  leurs  disciples  sur  la 

formation  de  Tàine  :  «  Tous  ces  philosophes  s'accordent  à  penser 
»  que  l'âme  n*esl  point  née  dans  le  temps  et  n'est  point  engendrée; 
»  mais,  suivant  eux,  elle  a  plusieurs  facultés  dans  lesquelles  Platon 

>  divise  son  essence  pour  en  faciliter  l'étude,  et  c*est  ainsi  qu'en 
>  paroles  seulement,  et  non  en  réalité,  U  la  suppose  née  et  résul- 

>  ti^nld'un  mélange;  et  de  môme,  à  les  en  croire,  Platon  connais- 
»  sait  fort  bien  que  le  corps  du  monde  est  éternel  et  n'a  jamais  été 
»  engendré,  mais,  sachant  combien  il  serait  difficile  d'embrasser  par 
»  la  pensée  l'économie  du  monde  et  l'ordre  qui  y  règne,  si  Ton  ne 
>  supposait  d'abord  sa  génération  et  le  concours  primitif  des  élé- 
»  ments  générateurs,  il  comprit  qu'il  fallait  suivre  cette  voie.  >  [De 
la  Formation  de  l'dme^  3.) 
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sée  et  par  la  parole,  parce  que,  dès  qu^un  objet  est  composé, 
il  est  toujours  possible  de  l'analyser  par  la  pensée  et  la 
parole.  Voici  ce  qui  est  en  réalité. 

S'il  n'y  avait  pas  de  corps,  il  ne  pourrait  y  avoir  pour 
l'Ame  de  procemon ,  puisque  le  corps  est  le  lieu  naturel 
de  son  développement.  Comme  l'Ame  doit  s'étendre,  elle 
engendrera  un  lieu  qui  la  reçoive,  par  conséquent,  elle 

engendrera  le  corps.  Or,  le  repos  de  l'Ame  se  fortifiant 
dans  le  Repos  même*,  l'Ame  ressemble  à  une  lumière  im- 

mense qui  s'affaiblit  en  s'éloignant  de  son  foyer,  de  sorte 
qu'au  terme  de  son  rayonnement,  il  n'y  a  plus  qu'une 
ombre  ;  mais,  en  regardant  cette  ombre,  l'Ame  lui  a  donné 
une  forme  dès  l'origine.  En  effet,  il  ne  convenait  pas  que  ce 
qui  approche  de  l'Ame  ne  participât  en  rien  à  la  Raison  '  ; 
aussi  y  a-t-il  dans  [la  matière],  cette  ombre  de  l'Ame, 
une  ombre  de  la  Raison.  L'univers  est  ainsi  devenu  une 

demeure  belle  et  variée,  que  l'Ame  universelle  n'a  pas 
privée  de  sa  présence  •,  sans  cependant  s'y  incorporer  ; 
elle  a  jugé  l'univers  tout  entier  digne  de  ses  soins,  et  elle 
lui  a  ainsi  donné  autant  d'être  et  de  beauté  qu'il  était 
capable  d'en  recevoir,  sans  d'ailleurs  rien  perdre  elle- 
même  ,  parce  qu'elle  l'administre  en  demeurant  au-dessus 
de  lui  dans  le  monde  intelligible.  De  cette  manière,  en 

l'animant,  elle  lui  accorde  sa  présence  sans  devenir  sa 
propriété  ;  elle  le  domine  et  le  possède  sans  être  domi- 

*■  lie  Repos  appartient  à  rintelligence  et  constitue  un  des  Genres  de 
rétre,  selon  Plotln.  Voy.  ci-dessus  p.  174.  —  *  Voy.  ci  après,  §  10. 
—  *  €  Ce  monde  visible  n'est  autre  chose  que  la  demeure  de  Dieu, 
»  c'est-à-dire  de  celle  des  puissances  divines  qui  constitue  la  bonté.  > 
(Philon,  De  Samniis,  p.  648,  éd.  Mangey.)  c  Celui  qui  est  venu  dans  la 
»  grande  cité  du  monde  ne  doit-il  pas  naturellement  et  nécessaire- 
»  ment  regarder  Dieu  comme  un  Père,  un  Créateur  et  un  Monarque? 

»  En  effet,  Dieu  ne  s'est  pas  proposé  de  faire  une  œuvre  d'art  ;  ce- 
»  pendant,  le  monde  est  plein  d'art,  parce  qu'il  a  été  fait  par  un 
y>  être  qui  unit  la  sagesse  à  la  bonté  et  à  la  perfection.  »  (Philon,  De 
Mona/rchia,  p.  217.) 
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née  ni  possédée  par  lui.  L'univers  est  en  effet  dans 
l'Ame  qui  le  contient ,  et  il  y  participe  tout  entier  :  il  y  est 
comme  un  filet  dans  la  mer,  pénétré  et  enveloppé  de  tous 

côtés  par  la  vie,  sans  pouvoir  toutefois  se  l'approprier.  Mais 
ce  filet  s'étend  autant  qu'il  le  peut  avec  la  mer  :  car  aucune 
de  ses  parties  ne  saurait  être  ailleurs  qu'où  elle  est.  Quant 
à  l'Ame  universelle,  elle  est  immense  de  sa  nature,  parce 
qu'elle  n'a  pas  une  grandeur  déterminée  ;  en  sorte  qu'elle 
embrasse  par  une  seule  et  même  puissance  le  corps  entier 

du  monde ,  et  qu'elle  est  présente  partout  ou  il  s'étend.  Sans 
lui,  elle  n'aurait  nul  souci  de  procéder  dans  l'étendue  : 
car  elle  est  par  elle-même  tout  ce  qu'il  est  dans  son  essence 
d'être.  Ainsi,  la  grandeur  de  l'univers  est  déterminée  par 
celle  du  lieu  où  l'Ame  est  présente  ;  et  son  étendue  a  pour 
limites  celles  de  l'espace  dans  lequel  il  est  vivifié  par  elle. 
L'ombre  de  l'Ame  a  donc  une  étendue  déterminée  par  celle 

de  la  Raison  qui  rayonne  de  ce  foyer  de  lumière  ;  et,  d'un 
autre  côté,  cette  Raison  devait  produire  une  étendue  telle 
que  son  essence  lui  commandait  de  la  produire  ̂  

X.  Maintenant,  revenons  à  ce  qui  a  toujours  été  ce  qu'il 
est.  Embrassons  par  la  pensée  tous  les  êtres,  comme  l'air, 
la  lumière,  le  soleil,  la  lune.  Représentons^nous  encore  le 
soleil,  la  lumière,  etc.,  comme  étant  toutes  choses,  sans 

oublier  toutefois  qu'il  y  a  des  choses  qui  occupent  le  premier 
rang,  d'autres  le  second  ou  le  troisième.  Au  sommet  de 
cette  série  des  êtres,  concevons  l'Ame  universelle  subsistant 
éternellement.  Plaçons  ensuite  ce  qui  tient  le  premier  rang 

après  elle,  et  continuons  ainsi  jusqu'à  ce  que  nous  arri- 
vions aux  choses  qui  occupent  le  dernier  rang,  et  qui  sont 

en  quelque  sorte  les  dernières  lueurs  de  la  lumière  que 

répand  l'Ame  ;  représentons-nous  ces  choses  comme  une 
étendue  d'abord  ténébreuse,  puis  illuminée  par  la  forme  qui 
vient  s'ajouter  à  un  fond  primitivement  obscur.  Ce  fond  est 

*  Voy.  ci-dessus  Enn.  III,  lîv.vi,  §  16,  17. 
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embelli  par  la  Raison  en  vertu  de  la  puissance  que  TAme 

universelle  tout  entière  a  par  elle-même  d'embellir  la  ma- 
tière au  moyen  des  raisons ,  comme  les  raisons  séminales 

(ol  èv  mépiMUTt  Icyci]  façonnent  et  forment  elles-mêmes  les 

animaux  et  en  font  de  petits  mondes  {luxpol  Hccifxoi).  L'Ame 
donne  à  tout  ce  qu'elle  touche  une  forme  selon  sa  nature  ; 
elle  produit  sans  conception  adventice,  sans  les  lenteurs 
de  la  délibération  ni  celles  de  la  détermination  volontaire. 

Sinon,  elle  n'agirait  plus  selon  sa  nature,  mais  selon  les 
préceptes  d'un  art  emprunté.  L'art  en  effet  est  postérieur 
à  la  nature  :  il  l'imite  en  produisant  d'obscures  et  faibles 
imitations  de  ses  œuvres,  des  jouets  sans  prix  ni  mérite,  et 

il  emploie  d'ailleurs  un  grand  appareil  de  machines  pour 
produire  ces  images  ̂   L'Ame  universelle,  au  contraire,  do- 

minant les  corps  par  la  vertu  de  son  essence,  les  fait  devC" 

nir  et  être  ce  qu'elle  veut  ;  car  les  choses  mêmes  qui  existent 
depuis  le  commencement  ne  peuvent  opposer  de  résistance 
à  sa  volonté.  Souvent,  dans  les  choses  inférieures,  par  suite 

de  l'obslacle  qu'elles  se  font  les  unes  aux  autres,  la  matière 
ne  reçoit  pas  la  forme  propre  que  la  raison  [séminale]  con- 

tient en  germe*.  Mais,  comme  l'Ame  universelle  produit  la 
forme  universelle,  et  que  toutes  choses  y  sont  coordonnées 

ensemble,  l'œuvre  est  belle  parce  qu'elle  est  réalisée  sans 
peine  ni  obstacle.  11  y  a  dans  l'univers  des  temples  pour  les 
dieux,  des  maisons  pour  les  hommes ,  et  d'autres  objets 
adaptés  aux  besoins  des  autres  êtres.  Que  pouvait  en  effet 

créer  l'Ame,  sinon  ce  qu'elle  a  la  puissance  de  créer? 
Comme  le  feu  échauffe,  comme  la  neige  refroidit',  l'Ame 
agit  tantôt  en  elle-même,  tantôt  hors  d'elle-même  et  sur 

d'autres  objets.  L'action  que  les  êtres  inanimés  tirent  d'eux- 
mêmes  sommeille  en  quelque  sorte  en  eux%  et  celle  qu'ils 

4  Voy.  ci-dessus,  p.  211-212.  —  «  Voy.  1. 1,  p.  102,190.  —  »  Voy, 
la  même  comparnison  dans  le  tome  I,  p.  ̂3,  note  3.  —  «  Voy.  ci- 
dessus,  p.  215,  fin. 
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exercent  sur  les  autres  consiste  à  rendre  semblable  à  eux- 

mêmes  ce  qui  peut  pàtir.  C'est  en  effet  le  caractère  commua 
de  tout  être  de  rendre  le  reste  semblable  à  soi.  Quant  à 

l'Ame,  la  puissance  qu'elle  a  d'agir  soit  en  elle,  soit  sur  les 
autres  choses,  est  une  faculté  vigilante.  Elle  communique  la 

vie  aux  êtres  qui  ne  l'ont  point  par  eux-mêmes,  et  la  vie 
qu'elle  leur  communique  est  semblable  à  sa  propre  vie.  Or, 
vivant  dans  la  Raison,  elle  donne  au  corps  une  raison,  qui 

est  une  image  de  celle  qu'elle*même  possède  :  en  effet»  ce 
qu'elle  communique  aux  corps  est  une  image  de  la  vie.  Elle 
leur  donne  égalemeot  les  formes  (/xop^ai)  dont  elle  possède 
les  raisons.  Or,  elle  possède  les  raisons  de  toutes  chosesi 

même  des  dieux^  C'est  pourquoi  le  monde  contient  toutes choses. 

XL  Les  anciens  sages,  qui  voulaient  se  rendre  les  dieux 

présents  en  fabriquant  des  statues*,  me  paraissent  avoir 

bien  pénétré  la  nature  de  l'univers  :  ils  ont  compris  que 
l'essence  de  l'Ame  universelle  est  facile  à  attirer  partout," 

qu'elle  peut  être  aisément  rendue  présente  dans  toute  chose 
disposée  pour  recevoir  son  action  et  pour  participer  ainsi 

quelque  peu  à  sa  puissance.  Or  une  chose  est  toujours 

disposée  à  subir  l'action  de  l'Ame  quand  elle  se  prête 

*  Sar  la  différence  des  dîeux  et  des  démons,  Voy.  cî-dessns, 

p.  112.  Voy.  encore  ci-après,  §  U»  An-  —  '  ̂ ^V^  Jamblique  (De 

Mysteriis,  I,  19)  et  Proclus  {Scholia  in  Cratylum,  %  51,  p.  21, 

Boissonade).  M.  Vacherot,  dans  son  Histoire  de  l'École  d'AUxan^ 
dHe  (t.  II,  p.  896),  cite  sur  ce  sujet  un  passage  remarquable 

d'Olympiodore  :  «  Qu'on  ne  croie  pas  que  les  philosophes  ado- 
>  rent  des  idoles,  des  pierres,  comme  des  divinités  ;  mais,  comme 
>  nous  sommes  soumis  aux  conditions  de  la  sensibilité,  et  que 

nous  ne  pouvons  atteindre  aisément  è  la  pulssaiîce  Incorporelle 

et  Immatérielle,  les  images  ont  été  inventées  pour  en  éveiller 

»  ou  en  rappeler  le  souvenir  :  en  regardant  ces  images  naturelle»! 
*  en  leur  rendant  hommage,  nous  pensons  aux  puissances  qui 

»  échappent  à  nos  sens.  »  Voy.  aussi  le  passage  d'Hermès  cité  par 
saint  Augustin,  Cité  de  Dieu,  VUI,  S3. 

> 
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comme  un  miroir  à  recevoir  toute  espèce  d'image  ̂   La 
Nature  dans  Tunivers  forme  avec  un  art  admirable  tous 

les  êtres  à  l'image  des  raisons  qu'elle  possède  :  dans 
chacune  de  ses  œuvres  la  raison  [séminale]  unie  à  la 

matière,  étant  l'image  de  la  raison  supérieure  à  la  matière 
[de  l'idée]",  se  rattache  à  la  Divinité  [à  llntelligence ] 
d'après  laquelle  elle  a  été  engendrée,  et  que  l'Ame  univer- 

selle a  contemplée  pour  créer'.  Il  était  donc  également  im- 
possible qu'il  y  eût  ici-bas  quelque  chose  qui  ne  participât 

pas  de  la  Divinité,  et  que  celle-ci  descendit  ici-bas  :  car  elle 

est  l'Intelligence,  le  Soleil  qui  brille  là-haut.  Considérons-la 
comme  le  modèle  de  la  Raison  \^afdiziy\ka  tov  Xôyou) .  Au- 
dessous  de  l'Intelligence  est  l'Ame,  qui  en  dépend,  qui 
subsiste  par  elle  et  avec  elle.  L'Ame  tient  à  ce  Soleil  [à 
rintelfigence]  :  elle  est  V intermédiaire  par  lequel  les  êtres 

d'ici-bas  se  rattachent  aux  êtres  intelligibles ,  Vinterprète 
[épiiwtvxwii)  *  des  choses  qui  descendent  du  monde  intelli- 

gible dans  le  monde  sensible  et  des  choses  du  monde  sensible 
qui  remontent  dans  le  monde  intelligible.  En  effet  les  choses 
intelligibles  ne  sont  pas  éloignées  les  unes  des  autres  :  elles 

sont  seulement  distinguées  parleur  différence  et  leur  con- 
stitution; elles  sont  chacune  en  elle-même,  sans  aucune  rela- 

*  Voy.  le  développement  de  cette  comparaison  ci-dessus,  p.  156. 
—  *Voy.  t.  I,  p.  249,  nole2.  —  »  Ibid.,  p.  191-194.  Voy.  encore 
Enn.  IIÏ,  liv.  vin,  §  3  et  4.  -—  *  Celte  expression  signifie  que  TAme 

universelle  est  l'image  et  la  paroie  de  rintclligeace,  comme  l'Intel- 
ligence elle-même  est  Vimage  et  la  parole  de  l'Un  :  «  L'Ame  est  la 

»  parole  et  l'acte  de  l'Intelligence,  comme  l'Intelligence  est  la  parole 
>  [le  Verbe]  de  l'Un.  »  (Enn,  V,  liv.  i,  §  6.)  Dans  son  Essai  sur  la 
Métaphysique  d'Aristote  (t.  II,  p.  441),  M.  Ravaisson  fait  remar- 

quer à  ce  sujet  que,  selon  saint  Grégoire  le  Thaumaturge,  saint 

Basile,  saint  Athanase,  saint  Cyrille  d'Alexandrie,  saint  Jean  Damas- 
cène,  saint  Augustin ,  etc.,  ces  diverses  qualifications  ne  convien- 

nent pas  moins  au  Saint-Esprit  à  l'égard  du  Fils  qu'au  Fils  à 
l'égard  du  Père.  Vay,  Denis  Petau,  Dogmata  theologica,  t.  II, 
p.  679 ,  681.  Voy.  encore  ci-après,  p.  297,  note  1. 



tion  avec  le  lieu  ;  elles  sont  à  la  fois  unies  et  distinctes.  Les 

êtres  que  nous  appelons  des  dieux  méritent  d'être  regardés 
comme  tels  parce  que  jamais  ils  ne  s'écartedt  des  intelli** 
gibles,  qu'ils  sont  suspendus  à  TAme  universelle  considérée 
dans  son  principe,  au  moment  même  où  elle  sort  de  Tlntd- 
ligence.  Ainsi,  ces  êtres  sont  des  dieux  en  vertu  même  du 

principe  auquel  ils  doivent  leur  existence,  et  parce  qu'ils 
se  livrent  à  la  contemplation  de  l'Intelligence ,  dont  l'Ame 
universelle  elle-même  ne  détache  point  ses  regards. 

XII.  Si  les  âmes  humaines  se  sont  élancées  d'en  haut  id- 

bas,  c'est  qu'elles  ont  contemplé  leurs  images  [dans  la  ma- 
tière] comme  dans  le  miroir  de  Bacchus  ̂   ;  cependant  elles 

ne  sont  pas  séparées  de  leur  principe,  de  leur  intelligence  : 
car  leur  intelligence  ne  descend  pas  avec  elles  %  en  sorte 

que,  si  leurs  pieds  touchent  la  terre,  leur  tête  s'élève  au- 
dessus  du  ciel'.  Elles  descendent  d'autant  plus  bas  que  le 

^  D'après  un  mythe  antique,  Bacchus,  s*étant  contemplé  dans  un 
miroir  et  ayant  été  charmé  de  sa  beauté,  avait  formé  la  nature  à  son 

image.  ÂppUquant  ce  symbole  aux  âmes  humaines,  on  disait  qu'elles 
s'étaient  elles-mêmes  contemplées  dans  le  miroir  de  Bacchus,  et 
que,  s'étant  éprises  d'amour  pour  leur  image,  elles  rétaient  descen- 
*dues  dans  des  corps.  Ce  mythe  est  lié  à  celui  de  Narcisse  auquel 
Plotin  a  fait  allusion  dans  le  tome  1,  p.  110.  Voy.  sur  ce  sujet 

M.  Greuzer,  Religions  de  l'antiquité,  t.  III,  p.  279  de  la  trad.  de 
M.  Guigniaut.  —  ̂   Voy,  ci-après  le  livre  viii,  §  8.  Le  P.  Thomassin 
cite  ce  passage  dans  ses  Dogmata  theologica  (t.  I,  p.  144),  et  il  fait 
observer  avec  raison  que  cette  théorie  rend  inutile  la  réminiscence  : 
«  Si  dum  anima  corpus  mortale  hic  végétât,  apice  intérim  sui,  sea 
»  mente,  connectitur  interestque  intelligibili  idearum  mnndo,  quas 
>  œtemas rationes vocat Âugustinus  [De di'cers, quce8tionihu8,%^], 
»  quid  opus  est  vel  priorem  corporibus  vitam,  vel  residuam  illine 
»  remlniscentiam  comminisci,  quum  possit  mens  sese  ad  œtèrnas 
»  rationesiet  veri  ideas  semper  présentes  advertere,  et  ibi  coram 
>  videre  atque  intueri  ea  vera,  quee  sedulo  interrogatorî  tam  fide- 

>  liter  respondent?  »  -^  *  C'est  une  allusion  à  ce  vers  d'Homère  sur 
la  Discorde  : 

(/ModtfilV,  v«n44».) 

II.  '  19 
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corps  sur  lequel  leur  partie  intermédiaire  ̂   doit  veiller  a 
plus  besoin  de  soins.  Mais  Jupiter,  leur  père,  prenant  pitié 

de  leurs  peines^  a  fait  leurs  liens  mortels'  ;  il  leur  aeQorde 
du  repos  à  eertains  intervalles,  en  les  délivrant  du  corps» 

afin  qu'elles  puissent  revenir  habiter  la  région  où  TAme 
universelle  demeure  toujours,  sans  incliner  vers  les  choses 

d'ici*bas^  En  efTet,  ce  que  Tunivers  possède  actuellement 
lui  suffit  et  lui  suffira  toujours ,  puisqu'il  a  une  durée 
réglée  par  des  raisons  éternelles  et  immuables,  et  que» 

lorsqu'une  période  est  finie,  il  recommence  à  en  parcourir 
une  autre  oii  toutes  les  vies  sont  déterminées  conformément 

aux  idées ^  Par  là ,  les  choses  d'ici-bas  étant  soumises  aux 
choses  intelligibles,  tout  est  subordonné  à  une  Raison 
unique,  soit  pour  la  descente,  soit  pour  V ascension  des 
âmes  (sv  Ts  KxOcdoiç  ̂ ifx^v  zxï  dvcdoiç) ,  soit  pour  leurs  actes 

en  général.  Ce  qui  le  prouve,  c'est  l'accord  qui  existe  entre 
l'ordre  universel  et  les  mouvements  des  âmes  qui ,  en  des- 

cendant ici-bas,  se  conforment  à  cet  ordre  sans  en  dépendre, 
et  sont  parfaitement  en  harmonie  avec  le  mouvement  cir- 

culaire du  ciel  :  c'est  ainsi  que  les  actions,  les  fortunes, 
tes  destinées  trouvent  toujours  leurs  signes  dans  les  figures 

formées  par  les  astres  •.  C'est  là  ce  concert  dont  le  son  est, 
dît-on,  si  mélodieux,  et  que  les  anciens  exprimaient  sym- 

boliquement par  l'harmonie  musicale  \  Or,  il  n'en  pourrait 

«  Voy.  1. 1,  p.  362,  note  2*  — <  «  Jupiter  est  appelé  le  Père  des  âmes 

parce  qu'il  représente  lÂme  universelle,  doot  procMent  les  âmes 
particulières  (Enn,  V,  liv.  vui,  §  ̂^)-  Cette  phrose  a  été  citée  par 
S.  Augustin  dans  un  passage  de  la  Ciié  de  Dieu  que  nous  avons 
donné  dans  les  Éclaircissements  du  tome  I,  p.  434,  note  4.  -^  *  Voy. 
1. 1,  p.  275-276.  ̂   ♦  Voy.  Enn.  V,  liv.  vu.  g  !♦  —  •  Voy,  1. 1,  p.  174. 
178,464*466.  —  •  Dans  la  République  (liv.  X,  p.  617;  t,  X,  p.  286  de  la 
trad.  de  M.  Cousin),  Platon,  décrivant  le  fuseau  des  Parques  et  les 

huit  cercles  concentriques  qui  ont  pour  axe  la  tige  du  fuseau,  c'est- 
à-dire  les  huit  cercles  célestes  traversés  par  l'axe  du  monde,  dit  que 
sur  le  rebord  supérieur  de  chacun  de  ces  cercles  est  assise  une  si- 

rène qui  fait  entendre  un  son  continu  et  toiyours  le  même,  et  que 
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être  ainsi  si  toutes  les  actions  et  toutes  les  passions  de  Tuni-» 

yers  n'étaient  réglées  par  des  raisons  qui  déterminent  ses 
périodes,  les  rangs  des  âmes,  leurs  existences,  les  carrières 

qu'elles  parcourent  dans  le  monde  intelligible,  ou  dans  le 
ciel,  ou  sur  la  terre.  L'Intelligence  universelle  reste  toujours 
au-dessus  du  ciel,  et  demeurant  là  tout  entière,  sans  sortir 

d'elle-même,  elle  rayonne  dans  le  monde  sensible  par  l'in- 
termédiaire de  l'Ame  qui,  placée  près  d'elle,  reçoit  Timpres*» 

sion  de  l'idée  et  la  transmet  aux  choses  inférieures ,  tantôt 
d'une  façon  immuable ,  tantôt  d'une  manière  variée ,  mais 
réglée  cependant  ̂   Les  âmes  ne  descendent  pas  toujours 
également  ;  elles  descendent  tantôt  plus  bas,  tantôt  moins 

bas ,  mais  toujours  dans  le  même  genre  d'êtres  [dans  la 
genre  des  êtres  vivants]  '.  Chaque  âme  entre  dan$  le  corps 
qui  est  préparé  pour  le  recevoir,  et  qui  est  iel  ou  teU 

selon  la  nature  à  laquelle  l'âme  est  devenue  semblable  par 
sa  disposition  (xaff  èiAcitaviv  T/ic  itaOéaecùç)  :  car,  selon  que 
l'âme  est  devenue  semblable  à  la  nature  d'un  homme  ou  à 

celle  d'une  brute,  elle  entre  dans  tel  ou  tel  corps  \ 
XIIL  Ce  qu'on  appelle  l'inévitable  j^écessitéet  la  Justice 

divine  ̂   consiste  dans  l'empire  de  la  Nature  qui  fait  passer 
chaque  âme  avec  ordre  dans  l'image  corporelle  qui  est 
devenue  l'objet  de  son  affection  et  de  sa  disposition  princi- 

pale. Aussi  l'âme  se  rapproche-tr*elle  par  sa  forme  tout 
entière  de  l'objet  vers  lequel  la  porte  sa  disposition  mté'» 
rieure  :  c'est  ainsi  qu'elle  est  conduite  et  introduite  où  elle 
doit  aller  ;  non  qu'elle  soit  forcée  de  descendre  à  tel  moment 
dans  tel  corps,  mais,  à  un  instant  fixé,  elle  descend  comme 

d'elle-même  {olov  aùTopârw^)  et  entre  où  il  faut.  Chacune  a 

son  heure  :  quand  cette  heure  arrive,  l'âme  descend  comme 

e€8  buU  sons  simultanés  forment  uns  seuls  harmonie.  Voy.  à  ce 
mjet  M.  H.  Ilar(in,  Éludes  sur  le  Timie,  t.  Il,  p.  86-39. 

»  Voy.  l.  I,  p.  191.  —  »  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie 
des  intelligibles,  §  xuix,  1. 1,  p.  lxxx.  —  *  Voy,  1 1,  p.  385-387« 
^  *  Voy.  ci*dessus  p»  ô2,  note  1,  et  ci-après  %2i. 
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si  un  héraut  l'appelait ,  et  pénètre  dans  le  corps  préparé 
pour  la  recevoir,  comme  si  elle  était  subjuguée  et  mise  en 
mouvement  par  les  forces  et  les  attractions  puissantes  dont 

la  magie  fait  usage ^  C'est  de  la  même  manière  que,  dans 
un  animal,  la  nature  administre  tous  les  organes,  meut  ou 
engendre  chaque  chose  dans  son  temps,  fait  pousser  la  barbe 

ou  les  cornes;  donne  à  l'être  des  penchants  et  des  pouvoirs 
particuliers ,  lorsqu'ils  deviennent  nécessaires*;  c^est  de  la 
même  manière  enfin  que,  dans  les  plantes,  elle  produit  les 
fleurs  ou  les  fruits  au  moment  convenable.  La  descente  des 

âmes  dans  les  corps  n'est  ni  volontaire  ni  forcée  :  elle  n'est 
pas  volontaire,  pui^u'elle  n'est  pas  choisie  et  consentie 
par  les  âmes  ;  elle  n'est  pas  forcée ,  en  ce  sens  que  celles-ci 
n'obéissent  qu'à  une  impulsion  naturelle,  comme  on  est 
porté  soit  au  mariage,  soit  â  l'accomplissement  de  certains 
actes  honnêtes,  plutôt  par  instinct  que  par  raisonnement. 
Cependant,  il  y  a  toujours  quelque  chose  de  fatal  pour 
chaque  âme  :  celle-ci  accomplit  sa  destinée  à  tel  moment, 

celle-là  à  tel  autre  tnoment  ;  de  même,  l'Intelligence  supé- 
rieure au  monde  a  aussi  quelque  chose  de  fatal  dans  son 

existence,  puisqu'elle  a  elle-même  sa  destinée ,  qui  est  de 
demeurer  dans  le  monde  intelligible  et  d'en  faire  rayonner 
sa  lumière.  C'est  ainsi  que  les  individus  viennent  ici-bas 
en  vertu  de  la  loi  commune  à  laquelle  ils  sont  soumis.  Cha* 
cun  en  effet  porte  en  lui-même  cette  loi  commune ,  loi  qui 

*  Voy.  Enn.  IV,  liv.  iv,  §  24, 40,  43,  et  liv.  ix,  §  3.  —  «  Voy.  t.  I, 
p.  189^. note  4.  On  trouve  la  même  idée  dans  saint  Augustin  :  «  On 

y>  peut  dire  en  un  sens  que,  dès  qu'il  a  été  conçu,  Tenfant  possède 
»  tout  ce  qu'il  doit  acquérir  :  il  le  possède  idéalement  et  en  puis- 
>  sance,  mais  non  en  fait,  de  même  que.toutesies  parties  du  corps 
>  humain  sont  contenues  dans  la  semence,  quoique  plusieurs  man- 
»  quent  aux  enfants  déjà  nés,  les  dents,  par  exemple ,  et  autres 

»  parties  analogues.  C'est  dans  cette  raison  séminale  de  la  matière 
>  qu'est  renfermé  tout  ce  qu'on  ne  voit  pas  encore,  tout  ce  qui 
»  doit  paraître  un  jour.  »  (Cité  de  Dieu,  XXII,  16  ;  t.  IV,  p.  311  dç 
la  trad.  de  M.  Saisset.) 
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ne  tire  point  sa  force  du  dehors,  mais  qui  la  trouve  dans 

la  nature  de  ceux  qui  lui  soiït  soumis,  parce  qu'elle  est 
innée  en  eux.  Aussi ,  tous,  accomplissent  d'eux-mêmes  ses 
prescriptions  au  temps  marqué  parce  que  cette  loi  les 

pousse  à  leur  but,  parce  que,  puisant  sa  force  en  ceux-là 
mêmes  auxquels  elle  commande,  elle  lès  presse,. les  sti- 

mule et  leur  inspire  le  désir  de  se  rendre  où  les  appelle 
intérieurement  leur  vocation. 

XlV:  Par  là  ce  monde ,  qui  déjà  renferme  beaucoup  de 
lumières  et  qui  est  illuminé  par  des  âmes,  se  trouve 

encore  orné  par  les  diverses  beautés  qu'il  tient  d'êtres 
divers^;  il  reçoit  ses  beautés  soit  des  dieux  intelligibles, 
soit  des  autres  intelligences  qui  lui  donnent  les  âmes. 

C'est  probablement  ce  qu'indique  d'une  façon  allégorique 
le  mythe  suivant  : 

Prométhée  ayant  formé  une  femme  %  les  autres  dieux 

l'ornèrent;  ce  morceau  d'argile,  après  avoir  été  pétri  avec 
de  l'eau ,  fut  doué  de  la  voix  humaine  et  reçut  une  forme 
semblable  à  celle  des  déesses  ;  puis  Vénus,  les  Grâces  et  les 
autres  dieux  lui  firent  chacun  un  don.  Aussi  cette  femme 

fut-elle  appelée  Pandore,  parce  qu'elle  avait  reçu  des  don$, 
et  que  tous  les  dieux  lui  avaient  donné.  Tous,  en  effet, 

firent  un  présent  à  ce  morceau  d'argile  déjà  façonné  par 
une  espèce  de  Providence  (itapd  'Kpo^kfiBilaq  '  nvéç).  Si  r<m  dit 

*  ô  xôfffAoç  i7r(X07fActTeee  CTri  roip   irporipotç  aXXouç  xéo'/xouc.  Le  mOt 
xôcrfAoc  signifiant  k  la  fois  monde  et  beauté ,  il  y  a  dans  cette  phrase 
un  jeu  de  mots  intraduisible.  —  ̂ Le  mythe  de  Pandore  a  été  raconté 
diversement  par  les  anciens.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  que  Plotin 
s'écarte  ici  du  récit  d'Hésiode,  auquel  il  fait  allusion.  Nous  avons  déjà 
montré  (t.  I,  p.  508,  note  2)  que  les  Gnostiques  s'étaient  aussi  servis 
de  ce  mythe  en  le  transformant  complètement.  —  *  LemoiirpoitnQtMj 
Providence,  fait  allusion  au  nom  n^opuecuf,  prévoyant.  Ainsi,  Pro- 

méthée est  ici  considéré  comme  un  Dieu  dans  lequel  est  personnifiée 
la  Providence.  Cette  idée  a  été  développée  par  Olympiodore  qui  dit, 

dans  son  Commentaire  sur  le  Gorgias,  que  Prométhée  est  la  puis- 
sance qui  préside  à  la  descente  deâ  âmes  raisonnables  sur  la  terre. 



S94  QUATRIÈME  EimfiADB. 

qu'Epirnélhée  rejette  le  don  de  Prométhéô,  n'est-ée  pas  pour 
indiquer  qu'il  vaut  mieux  vivre  dans  le  monde  intelligible  *  t 
Quant  aii  créateur  de  Pandore,  i|  est  lié,  parce  quil  semble 
attaché  k  son  œuvre.  Mais  ce  lien  jBSt  tout  extérieur,  et  il 

(Bst  brisé  par  Hercule,  parce  que  celui-ci  possède  une  force 
libératrice. 

Qu'on  interprète  de  cette  manière  ou  d'une  autre  le  mythe 
de  Pandore ,  il  est  cojislant  qu'il  indique  les  dons  que  le 
monde  a  reçus,  et  sa  signliication  est  d'accord  avec  notre doctrine. 

'  XY .  En  descendant  du  monde  intelligible,  les  âmes  vien- 
nent d'abord  dans  le  ciel,  et  elles  y  prennent  un  corps  au 

moyen  duquel  elles  passent  même  dans  des  corps  terrestres, 

selon  qu'elles  s'avancent  plus  ou  moins  loin  [hors  du  monde 
intelligible].  Il  en  est  qui  vont  du  ciel  dans  des  corps  d'une 
nature  inférieure;  il  en  est  aussi  qui  passent  d'un  corps 
dans  lin  autre.  Ces  dernières  n'ont  plus  la  force  de  remon-- 
ter  au  monde  intelligible  parce  qu'elles  ont  oublié;  elles 
sont  appesanties  par  le  fardeau  qu'elles  traînent  avec  elles. 
Or  les  âmes  diffèrent  soit  par  les  corps  auxquels  elles  sont 
unies,  soit  parleurs  destinées  diverses,  soit  par  leur  genre 
dévie,  soit  enfin  par  leur  nature  primitive.  Différant  ainsi 

les  unes  des  autres  sous  tous  ces  rapports  ou  sous  quel- 
qbes^uns  seulement,  les  âmes  ou  succombent  ici -bas  au 

Destin,  ou,  tantôt  y  sont  soumises  et  tantôt  s'en  affran- 
chissent, ou  bien,  tout  en  supportant  ce  qui  est  nécessaire, 

conservent  la  liberté  de  se  livrer  aux  actes  qui  lent  sont 

propres  et  vivent  d'après  une  autre  loi,  d'après  l'ordre  qui 
régit  tout  l'univers.  Cet  ordre  embrasse  toutes  les  raisons 
[séminales]  et  toutes  les  causes,  les  mouvements  des  âmes 

*  loi  Plotin  s*écarte  encore  d'Hésiode  en  faisant  d*Épimé(hée  un 
sage.  On  troure  la  même  idée  dans  Himérius  {Him&rii  eelogm^ 
p.  745,  éd.  Wernsdorf).  Le  mythe  de  Pandore  a  encore  été  interprété 
de  diverses  manières  par  Plutarque  {De  audiendis poetis,  p.23),JU'- 
lien  {Discours  yiy  p.  194),  Thémistius  (OrationeSi  xxvi,  p.  338). 
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^t  les  lois  divines  ;  il  est  d*aecord  avec  ces  lois,  il  emprunte 
d'elles  ses  principes  et  relie  à  elles  toutes  les  choses  qui  en 
sont* les  conséquences;  il  maintient  impéris^sables  toutes 
les  essences  qui  peuvent  se  conserver  elles-mêmes  confor-^ 
mément  à  la  constitution  du  monde  intelligible;  il  conduit 
les  autres  êtres  où  les  appelle  leur  nature,  de  telle  sorte 

que,  s'ils  descendent  çà  ou  là,  il  y  a  une  cause  qui  leur 
assigne  tellç  position,  telle  condition  ̂  

XVL  Les  châtiments  qui  frappent  Justement  les  méchants 
doivent  donc  être  rapportés  à  cet  ordre  qui  régit  toutes 
choses  comme  la  convenance  Texige.  Quant  aux  maux  qui 
semblent  frapper  les  bons  contre  toute  justice,  accidents^ 
misère,  maladies ,  on  peut  dire  que  ce  sont  les  conséquences 
de  fautes  antérieures.  Car  ces  maux  sont  étroitement  liés 

au  cours  des  choses,  et  y  ont  même  leurs  signent  en  sorte 

qu'ils  paraissent  arrriver  selon  la  Raison  [de  l'univers].  Il 
faut  cependant  admettre  qu'ils  ne. sont  pas  produits  par  des 

raisons  naturelles  \liyoi  .f^ixoi) ,  qu'ils  ne  sont  pas  dans 
les  vues  de  la  Providence»  qu'ils  en  sont  seulement  les 
conséquences  accidentelles*,  i^insi,  qu'une  maison  vienne  à 
tomber,  elle  écrase  celui  qui  est  dessous,  quel  qu'il  soit 
d'ailleurs;  ou  bien  encore,  qu'un  mouvement  régulier  fasse 
avancer  deux  choses  ou  même  une  seule,  il  brise  ou  écrase 

ce  qu'il  rencontre.  Ces  accidents,  qui  semblant  injustes,  ne 

sont  pas  des  maux  pour  celui  qui  les  souifre,  $i  l'on  cohsi-^ 
dère  comment  ils  se  rattachent  à  l'ordre  salutaire  de  l'uni- 

vers ;  peut-être  même  constituent-ils  de  justes  peines,  et 

sont-ils  l'expiation  de  fautes  antérieures.  U  ne  faut  pas 
croire  qu'il  y  ait  dans  l'univers  une  série  d'êtres  qui  obéisse 
à  l'ordre-,  et  une  autre  série  qui  reste  abandonnée  au  ha- 

sard et  au  caprice  :  si  tout  arrive  par  des  causes  et  des 
conséquences  naturelles,  conformément  à  une  seule  raison, 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  64.—  *  Voy.  ci-deâsus,  p.  13-14.  —  •  Vo\f. 
ci-dessus,  p.  82-^88. 
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à  un  seul  ordre»  les  plus  petites  choses  doivent  rentrer  dans 

cet  ordre  et  s'y  rattacher  ̂   L'injustice  faite  à  autrui  est  une 
injustice  pour  celui  qui  la  commet  et  doit  lui  attirer  un 

châtiment  ;  mais,  par  la  place  qu'elle  tient  dans  l'ordre  uni- 
versel, ce  n'est  pas  une  injustice,  même  pour  celui  qui  la 

souffre  '  ;  il  fallait  qu'il  en  fût  ainsi  :  si  c'est  un  homme  ver- 
tueux qui  est  victime  de  cette  injustice,  elle  ae  peut  avoir 

pour  lui  qu'une  fin  heureuse.  On  ne  doit  pas  croire  que  cet 
ordre  universel  ne  soit  ni  juste  ni  divin,  mais  admettre  au 

contraire  que  la  justice  distributive  s'y  exerce  avec  une  con- 
venance parfaite.  Si  certaines  choses  semblent  blâmables, 

c'est  qu'elles  arrivent  par  des  causes  secrètes  que  nous 
ignorons  \ 

*  On  trouve  les  mêmes  idées  dans  saint  Augustin  :  «  Qaidqnid 
>  casa  fit,  temere  fit  ;  quidquid  temere  fit,  non  fit  providentia.  Si 
»  ergo  casu  aliqua  ûunt  in  mundo,  non  proTidentia  universus  mun- 
»  dus  administratur.  Si  non  providentia  universus  mundus  admi- 
>  nistratur,  est  ergo  aliqua  natura  atque  substantia  quae  ad  opus 
»  providenti»  non  pertineat.  Omne  autem  quod  est,  in  quantum 
«  est,  bonum  est.  Summe  enim  est  illud  bonuni,  cujus  participatione 
»  sunt  bona  cetera  quœcunque  sunt  ;  non  per  aliud,  sed  per  seipsum 
>  bonum  est,  quam  divinam  etiam  Provideniiam  vocamus.  Nihil 
»  igitur  casîi  fit  in  mimdo.  Hoc  constituto,  consequens  videtur  ut 
>  quidquid  in  mundo  geritur,  partim  divinitus  geratur,  partim 
»  nostra  voluntate.  Deus  enim  quovis  bomine  optimo  et  Justissimo 
»  longe  atque  incomparabiliter  melior  et  justior  est.  Justu3  au- 
»  tem  regens  et  gubernans  universa,  nullam  pcmam  sinitcui- 
>  qtiam  immerito  infligi,  nullum  prœmium  immerito  dari,  etc.  > 
(S.  Augustin, De  divers.  quœstionibus,%2i.)—  ^  Voy.  ci-dessus,  p.  51, 
note  3. — *  «  Fieri  potest  ut  per  malum  hominem  divina  Providentia  et 
>  puniat  et  opituletur...  Sed  quum  omnis  tribulatio  aut  pœna  im^ 
»  piorum  sit,  aut  exercitatio  jtistorum,  quia  eadem  tribuia  et  pa- 
»  leas  concidit  et  frumenta  paleis  exuit,  unde  tribulatio ,  nomen 
»  accepit  ;  rursus,  quum  pax  et  quies  a  moiestiis  temporalibus  et 
»  bono^  lucretur  et  corrumpat  malos  :  omnia  haec  divina  Providentia 
>  pro  meritis  moderatur  animarum.  Sed  tamen  non  sibi  eligunt 
»  boni  ministerium  trlbuiationis,  nec  mali  amant  pacem.  Quare  ipsi 
»  quoque,  per  quos  id  agitur  quod  ignorant,  non  justitise,  quae 
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XVn.  Les  âmes  vont  d'abord  du  monde  inteUigible  dans 
le  ciel.  Yoici  la  raison  qu'on  en  peut  donner.  Si  le  ciel  est  le 
meilleur  lieu  du  monde  sensible,  il  doit  être  le  plus  vol* 
sin  des  limites  du  monde  intelligible.  Les  corps  célestes 
sont  donc  les  premiers  qui  reçoivent  les  âmes,  étant  les 

plus  propres  à  les  recevoir.  Le  corps  terresti:e  n'est  animé 
que  le  dernier,  et  n'est  propre  qu'à  recevoir  une  âme  in- 

férieure, parce  qu'il  est  plus  éloigné  de  la  ;iature  incor- 
porelle. Toutes  les  âmes  illuminent  d'abord  le  ciel,  et  y  ré* 

pandent  leurs  premiers  et  leurs  plus  purs  rayons  ;  le  reste 
estéclairé  par  des  puissances  inférieures.  Il  est  des  âmes  qui, 
descendant  plus  bas,  éclairent  les  choses  sublunaires  ;  mais 

elles  ne  gagnent  pas  à  s'éloigner  autant  de  leur  origine. 
Qu'on  s'imagine  un  centre,  autour  de  ce  centre  un 

cercle  lumineux  qui  en  rayonne,  puis  autour  de  ce  cercle 
un  second  cercle  lumineux  aussi  j  mais  lumière  de  lu- 

mière {(f^ç  èx.  (pcaroç)  *  ;  ensuite,  au  delà  et  en  dehors  de  ces 
deux  cercles,  un  autre  cercle,  qui  n'est  plus  un  cercle  de 
lumière,  mais  qui  est  seulement  éclairé  par  une  lumière 

>  refertur  ad  Deum,  sed  malevolentiae  suœ  mercedem  accipiunt. 

»  Quemadmodom  nec  bonis  imputatur,  quod  ipsis  prodesse  volen- 
>  tibus  nocetur  alicui,  sed  bono  animo  benevolentiœ  praemium  tri- 
»  buitur  ;  ita  etiam  cetera  cr^atura  pro  meritis  animarum  rationa- 
>  lium  Tel  sentitur,  vel  latet,  vel  molesta,  vei  commoda  est.  Summo 
>  enim  Deo  cuncta  bene  administrante  qu«  fecit,  nihil  inordina- 
j>  tvm  in  universo,  nihil  injustitm  est,  sive  scientibus  si'oe  nés- 
»  cientibus  nobis.  Sed  in  parte  offenditur  anima  peccatrix  ;  tamea 
>  quia  pro  meritis  ibi  est ,  ubi  talem  esse  decet,  et  ea  patitur  quœ 
>  talem  pati  œquum  est,  universum  regnum  Dei  nulla  sua  fœditate 
>  déformât.  »  (S.  Augustin,  De  diversis  qiAœstionibvs,  §  27.) 

*  La  remarque  que  nous  avons  faite  ci-dessus  (p.  288,  note  4), 
pour  ie  terme  d'interprète  employé  par  Plotin  en  parlant  de  TAme 
universelle;  s'applique  également  ici  à  Texpression  lumière  de  lih- 
mière.  C'est  surtout  dans  ÏEnnéade  V  (liv.  i,  §  2  et  suiv.)  que  Plotin 
se  sert  pour  l'Ame  universelle  d'expressions  usitées  chez  les  Chré- 

tiens pour  TEsprit-Saint;  ainsi  il  dit:  «  L'Ame  universelle  a  produit 
:»  tous  les  animaux  en  leur  soufflant  un  esprit  de  vie,  etc.  » 
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étrangër6,  faute  de  lumière  qui  lui  soit  propre»  Il  y  a  en 
effet  [en  dehors  des  deux  cercles]  un  rhombe  ou  plutôt  une 
sphère  qui  reçoit  sa  lumière  du  second  cercle,  et  qui  la  re- 

çoit d'autaut  plus  vive  qu'elle  en  est  plus  proche^  La  grande 
lumière  [rintelligence]  répand  sa  clarté  eu  demeurant  en 

elle-même,  et  la  clarté  qui  rayonne  d'elle  [sur  l'Ame]  est  la 
Raison.  Les  autres  âmes  rayonnent  aussi,  les  unes  en  res-^ 
tant^  unies  à  TAme  universelle,  les  autres  en  descendant  plus 
bas  pour  mieux  éclairer  les  corps  auxquels  elles  accordent 
leurs  soins;  mais  ces  soins  sont  pénibles.  Comme  le  pilote 

qui  dirige  son  navire  sur  les  flots  agités  s'oublie,  dans  l'effort 
dé  son  travail,  au  point  de  ne  pas  voir  qu'il  s'expose  à  périr 
avec  le  navire  dans  le  naufrage;  de  même,  les  âmes  sont  en-» 

traînées  [dans  le  gouffre  de  la  matière]  par  l'attention  qu'elles 
accordent  aux  corps  qu'elles  gouvernent';  ensuite,  elles 
sont  enchaînées  à  leur  destinée,  comme  fascinées  par  un 
attrait  magique,  mais  réellement  retenues  par  les  liens 
puissants  de  la  Nature*  Si  chaque  corps  était  parfait  comme 

l'univers,  il  se  suffirait  complètement  à  lui-même,  il  n'au- 
rait à  craindre  aucun  danger,  et  Tàme  qui  y  est  présente, 

au  lieu  d'y  être  présente,  pourrait  lui  communiquer  la  vie 
sans  quitter  le  monde  intelligible. 

XVIIP*  L'âme  emploie-t-elle  le  raisonnement  avant  d'en** 

*  Le  eentre  ou  foyer  de  lumière  représente  l'Un  ;  le  premier  cercle 
de  lumière,  rintelligence  divine;  le  second  cercle  de  lumière,  TAme 
universelle  qur  reçoit  de  rinlclligence  les  idées;  et  la  sphère  illu- 

minée par  le  second  cercle  de  lumière,  le  monde  sensible  auquel 

l'Ame  universelle  communique  la  vie  par  les  raisons  séminales. 
Voy.  cî-dessus,  §  10,  p.  287.  —  «Nous  lisons  ici  avec  MM.  Creuzer 

et  RlrchholTxat  rot;  l«-jTwv  au  lieu  d-e  e7"^avTc5v,  qui  parait  être  la 
leçon  adoplée  par  FIcin.  La  comparaison  employée  ici  par  Plolin  est 
empruntée  à  Numénius.  Voy.  les  fragments  de  ce  philosophe  dans 
le  tome  I,  p.  cni-civ. 

•  Troisièmb  question  :  VdmB  fait- elle  usage  de  la  Raison  dis-- 
cursive  quand  elle  est  hors  du  corps? 
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trer  dans  le  corps  at  après  en  être  sortie  t  Non  :  c'est  quand 
elle  est  dans  un  corps  qu-elle  raisonne,  parce  qu'elle  est  In- 

certaine, embarrassée,  affaiblie  :  car,  avoir  besoin  de  rai- 
sonner pour  arriver  à  une  connaissance  complète  trahit 

toujours  Taffaiblissement  de  l'intelligence ^  Le  raisonne-* 
ment  intervient  dans  les  arts  quand  Tartiste  hésite  devant 

quelque  obstacle;  mais,  là  où  il  n'y  a  pas  défaut  dans  la 
matière,  Tart  la  maîtrise  et  produit  son  œuvre  instantané- 
ment*. 

Mais  [dira*t-on],  si  les  âmes  ne  raisonnent  pas  là-haut, 
elles  ne  seront  plus  raisonnables. — Elles  sont  raisonnables, 

parce  qu'elles  peuvent  bien  pénétrer  l'essence  d'une  chose, 
quand  l'occasion  l'exige.  Voici  d'ailleurs  l'idée  qu'il  Faut  se 
faire  du  raisonnement  :  si  l'on  admet  qu'il  consiste  dans  une 
disposition  qui  dérive  toujoursderintelligence,  dans  un  acte 

immanent,  un  reflet  de  cette  puissance  dans  les  âmes,  celles- 
ci  raisonnent  aussi  dans  le  monde  intelligible;  mais  alors 

elles  n'ont  aucun  besoin  du  langage'.  De  même,  quand  elles 

*  Sar  la  différence  de  la  Raison  d!scnt*s!vc  et  de  rintclllgence, 
Voy.  les  Éclaircissements  du  tome  F,  p.  326-328.  La  doctrine  dô 
Piotin  sur  ce  point  est  Tort  bien  résumée  dans  le  pa^sag»^  suivant  de 
saint  Augustin  :  «  Ita  ferlasse  Ratiocinatio  nominatur,  ut  Ratio  sit 
»  quidam  mentis  aspectus,  Ratiocinatio  aulem  rationis  inquisilio, 
»  id  est  aspectus  illlus  pcr  ea  quœ  aspicienda  sunt  motu.  Quare 
*  ista  opus  est  ad  quœrendum,  illa  ad  videndum.  \i9iqne  quum  llle 
»  mentis  aspectus,  quem  Rationem  yocamus,  conjectus  In  rem  ali-> 
»  qxïSim  y \d(ii  \\\Bim,  scientia tïominsiinr.  »  (De  Quantitatê  animœ,  in.) 

—  ̂ Voy,  cl-aprés  liv.  iv,  §  12.  — »  «  Ces  saints  anges  n*apprennent 
»  pas  à  connaître  Dieu  par  des  paroles  sensibles,  mais  par  la  pré- 
>  sence  même  de  laparole  immuable  de  la  vérité,  c'est-à-dire  parle 
>  Verbe,  Fils  unique  de  Dieu...  C'est  encore  ainsi  qu'ils  connaissent 
>  les  créatures,  non  en  elles-mêmes,  mais  dans  la  sagesse  de  Weu 

»  Comme  dans  l'art  qui  les  a  produites;  par  conséquent,  ils  se  con* 
»  naissent  mieux  en  Dieu  qu'en  eux-mêmes...  Or,  il  y  a  une  grande 
»  ditrérence  entre  connaître  une  chose  dans  la  raison  qui  est  la 
»  cduse  de  son  être,  ou  la  connaître  en  elle-même;  comme  on  connaît 
»  autrement  les  figures  des  mathématiques  en  les  contemplant  par 
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habitent  dans  le  ciel,  elles  n'ont  pas  non  plus  recours  à  la 
parole,  comme  le  font  celles  qui  sont  ici-bas,  par  suite  de 
leurs  besoins  et  de  leurs  incertitudes.  Elles  agissent  avec 
ordre  et  conformément  à  la  nature,  sans  rien  prescrire, 
sans  délibérer.  Elles  se  connaissent  les  unes  les  autres  par 

une  simple  intuition  (év  (ivvétrei) ,  comme  il  nous  arrive  ici- 

bas  de  connaître  nos  semblables  sans  qu'ils  nous  parlent  et 
par  la  seule  vertu  du  regarda  Là-haut,  tout  corps  est  pur  et 

transparent  :  chacun  est  tout  œil  ;  rien  n'est  caché  ni  si- 
mulé ;  avant  que  vous  ayez  parlé,  votre  pensée  est  déjà 

connue*.  Quant  aux  démons  et  aux  êtres  animés  qui  habi- 

tent l'air,  on  peut  croire  qu'ils  se  servent  de  la  voix  :  car 
ils  sont  des  êtres  vivants  (Çwa)  '. 

»  Tesprît  qa*en  les  voyant  tracées  sur  le  sable,  oa  comme  la  justice 
>  est  autrement  représentée  dans  la  vérité  immuable  que  dans  l'âme 
>  du  juste.  Il  en  est  ainsi  de  tous  les  objets  de  la  connaissance... 
»  Toutes  ces  merveilles  de  la  création  sont  autrement  connues  des 

»  anges  dans  le  Verbe  de  Dieu,  où  elles  ont  leurs  causes  et  leurs  rai- 
>  sons  éternellement  subsistantes  et  selon  lesquelles  elles  ont  été 

»  faites,  qu'elles  ne  peuvent  être  connues  en  elles-mêmes.  Ici,  con- 
>  naissance  obscure  qui  n'atteint  que  les  ouvrages  de  l'art  ;ià,  con- 
»  naissance  claire  qui  atteint  Tart  lui-même.  »  (Cité  de  Dieu,  XI, 
29  ;  t.  Il,  p.  317  de  la  trad.  de  M.  Saisset.) 

*  c  II  est  fort  possible  et  fort  croyable  que  dans  l'autre  vie  nous 
»  verrons  de  telle  façon  les  corps  du  ciel  nouveau  et  de  la  terre 
»  nouvelle  que  nous  y  découvrirons  Dieu  présent  partout,  non 

»  comme  aujourd'hui,  où  ce  qu'on  peut  voir  de  lui  se  voit  en  quel- 
>  que  sorte  par  les  choses  créées,...  mais  comme  nous  voyons  tnain- 
:»  tenant  la  vie  des  hommes  qui  se  présentent  à  nos  yeux.  Nous  ne 

>  croyons  pas  qu'ils  vivent,  nous  le  voyons.  »  (S.  Augustin,  Cité  de 
Dieu,  XXII,  29  :  t.  IV,  p.  359  de  la  trad.  de  M.  Saisset.)  —  >  «  Et  nos 
»  pensées  aussi  deviendront  visibles,  etc.  »  (  S.  Augustin ,  ibid.  ) 
—  *  Ce  passage  est  cité  par  Hermias  dans  son  Commentaire  su/r  le 
Phèdre  (p.  94)  :  c  Plotin,  dans  le  premier  livre  des  Questions  su/r 
>  rame,  dit  avec  raison  que  les  démons  qui  habitent  dans  les  airs 
>  se  servent  de  la  voix  :  car  le  choc  imprimé  à  l'air  constitue  la 
»  voix.  »  Voy,  encore  sur  ce  sujet  M.  H.  Martin,  Études  sur  le  Ti- 
mée,  t.  II,  p.  144. 
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XIX  ̂   Faut-il  admettre  que  [dans  l'âme]  Vindivmble  et 
le  divisible  forment  une  seule  et  même  chose,  comme  s'ils 
étaient  mélangés  ensemble  ?  au  bien  doit-on  considérer 

sous  un  autre  point  de  vue  la  distinction  de  l'indivisible  et 
du  divisible,  regarderie  premier  comme  la  partie  supérieure 

de  rame,  et  l'autre  comme  la  partie  inférieure,  absolument 
delà  même  manière  que  nous  disons  qu'une  par tie.de l'âme 
est  raisonnable  et  l'autre  irraisonnable?  Pour  résoudre 
cette  question,  il  faut  examiner  ce  que  sont  la  divisibilité 
et  l'indivisibilité  de  l'âme. 

Quand  Platon  dit  que  l'âme  est  indivisible,  il  parle  ab- 
solument; quand  il  affirme  qu'elle  est  divisible,  c'est  re- 
lativement [au  corps].  Il  dit  en  effet  qu'elle  devient  divisible 

dans  les  corps  et  non  qu'elle  est  devenue  telle  '.  Voyons  donc 
comment,  par  sa  nature,  le  corps  a  besoin  de  l'âme  pour 
vivre,  et  quelle  nécessité  il  y  a  que  l'âme  soit  présente  au 
corps  tout  entier. 

Toute  puissance  sensitive,  par  cela  même  qu'elle  sent 
par  le  moyen  du  corps  tout  entier,  arrive  à  se  diviser  :  car, 

puisqu'elle  est  présente  partout ,  on  peut  -  dire  qu'elle  est 
divisée;  mais  comme,  d'un  autre  côté ,  elle  se  manifeste 

tout  entière  partout,  on  ne  peut  dire  qu'elle  soit  divisée  réel- 
lement ;  on  doit  se  borner  à  affirmer  qu'elle  devient  divisible 

dans  les  corps. — Elle  n'est  divisée  que  dans  le  tact,  objec- 
tera«-t-on  peut-être? — Nous  répondrons  qu'elle  l'est  aussi 
dans  les  autres  sens  (puisque  c'est  toujours  le  corps  qui 
la  reçoit),  mais  qu'elle  l'est  moins.  II  en  est  de  même  de  la 
puissance  végétative  et  nutritive  ;  et  si  la  concupiscence 
réside  dans  le  foie,  la  cotère  dans  le  cœur,  ces  appétits  sont 

soumisaux  mêmes  conditions^  Peut-être  d'ailleurs  le  corps 
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ner6Q0it41  pas  ces  appétits  dans  oe  mélange»  ou  les  reçQit- 

il  d'une  autre  façon,  de  telle  sorte  qu'ils  résultent  de  quel* 
qu'une  des  choses  que  le  corps  tient  de  Tâoie  par  participa- 

tion. Quant  à  la  raison  et  kV intelligence,  elles  ne  se  com- 

muniquent pas  au  corps,  parce  qu'elles  n'ont  pas  besoin 
des  organes  pour  accomplir  leurs  fonctions  ;  au  contraire» 

elles  ne  trouvent  en  eux  qu'un  obstacle  à  leurs  opérations  ̂  
Ainsi,  rindivisible  et  le  divisible  sont  dans  l'âme  deux 

parties  distinctes,  et  non  deux  choses  mélangées  ensemble 

de  manière  à  n'en  constituer  qu'une  seule;  ils  forment  un 
tout  composé  de  deux  parties  qui  sont  pures  chacune  et 

sépat*ables  Tune  de  l'autre  par  la  puissance  qui  est  propre 
à  chacune  d'elles*:  Si  donc  la  partie  qui  devient  divisible 
dans  le  corps  reçoit  de  la  partie  supérieure  la  puissance 

d'être  indivisible,  cette  même  partie  peut  être  à  la  fois  divi- 
sible et  indivisible,  comme  étant  mélangée  à  la  fois  de  la 

nature  divisible  et  de  la  puissance  [d'être  indivisible]  qu'elle 
reçoit  de  la  partie  supérieure, 

XX'.  Les  parties  de  Fâme  que  nous  venons  de  nommer 
et  les  autres  parties  de  l'âme  sont-ellea  dans  un  lieu,  ou 
les  unes  sont-elles  dans  un  lieu,  et  les  autres  n'y  sont^-elles 
pas?  Si  certaines  parties  sont  dans  un  lieu,  où  sont-elles  et 

comment  y  son t*elles?  ou  bien  aucune  partie  n'est-elle  dans 
un  lieu?  Telles  sont  les  questions  que  nous  avons  mainte- 

nant à  résoudre .  En  effet,  si  nous  n'assignons  aucun  lieu 
pour  siège  à  chacune  des  parties  de  l'âme,  si  nous  admet- 

tons qu'elles  ne  sont  nulle  part^  pas  plus  dans  le  corps  que 

«  Voy,  les  passages  de  Bôssaet  cités  dans  les  ifcZairci^iêm^ne»  du 
tome  I,  p.  344-346,  notes.  —  *  Nous  lisons  avec  M.  Kirchhoff  x«/>*f 

*  CiNQCitHE  QussTlotr  *  Quelê  êont  leê  rapporté  de  Vdme  atec  le 
eotp8[%  20-23)?  Voy.  les  fragments  d'Ammonius  Saccas  {f/nion  de 
Vâme  et  du  carpi,  t.  1,  p.  xcv),  et  de  Porphyre  (Prineipes  de  la 
th4orie  des  intelligibles,  S  xxi,  xxii»  1. 1,  p«  uiv). 
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hors  du  corps»  celui-ci  restera  inanimé,  etnous  ne  pourrons 
expliquer  comment  ont  lieu  les  opérations  qui  se  p  rédui- 

sent à  Taidè  des  organes.  Si,  d'un  autre  côté,  nous  assi- 
gnons une  place  dans  le  corps  à  certaines  parties  de  rame 

sans  en  assigner  à  d'autres,  celles  auxquelles  nous  n'assi- 
gnerons pas  déplace  sembleront  n'être  pas  en  nous,  par  con« 

séquent  notre  âme  paraîtra  n'être  pas  en  nous  tout  entière» 
Il  ne  faut  admettre  ni  qu'une  partio  de  l'âme,  ni  que 

Vâme  tout  entière  est  dans  le  corps  comme  dans  m  lieu 
{iv  xintfij.  En  effet,  le  lieu  a  pour  propriété  de  contenir,  et 
de  contenir  un  corps  [mpiîHvixiif  ̂ ùfisczoc;)  ;  or,  là  où  chaque 
chose  est  divisée,  il  est  impossible  que  le  tout  soit  dans 

chaque  partie  ;  mais,  Tâme  n'est  pas  corps,  et  elle  contient 
le  corps  plutôt  qu'il  ne  la  contient ^ 

Elle  n'y  est  pas  non  plus  comme  dans  un  vase  {h  ofyytivï]  : 
car^  dans  ce  cas,  le  corps  serait  inanimé,  qu'il  contint 
l'âme  comme  un  vase  ou  comme  un  lieu.  Dira-t-on  que 
l'âme  est  en  quelque  sorte  concentrée  en  elle-même  et 
communique  au  corps  quelque  chose  d'elle*mème  par  une 
transmission  de  proche  en  proche  (iiaditu  rm)^l  Alors 
ce  qu'elle  communiquera  à  ce  vase  sera  autant  de  perdu 
pour  elle. 

D'ailleurs  le  lieu  (en  prenant  ce  mot  dans  son  sens 
propre]  est  incorporel,  par  conséquent,  n'est  pas  un  corps. 
Quel  besoin  aurait*il  donc  de  l'âme?  En  outre  [si  l'âme  est 
dans  le  corps  comme  dans  un- lieu]^  le  corps  approchera 

de  i'âme  par  sa  surface  et  non  par  lui-même  *.  On  peut 
encore  faire  beaucoup  d'autres  objections  à  ceux  qui  pla^ 
cent  l'âme  dans  le  corps  comme  dans  un  lieu.  Dans  cette 

«  Voy.  les  fragments  d'Âmmonias  Saccas  et  de  Numéoius  traduits 
daQs  16  tome  I  (p.  xciv,  c),  ainsi  que  les  passages  d'Aristote  et  de 
Posidonius  cités  dons  le  tome  1,  p.  xci*  note  2,  et  p.  3ô8,  Dote  84 
-^s  Plotin  fait  ici  allusion  au  systôme  des  Stoïcieas.  Voy.  cî^dossas 
p.  258,  note  2.  -*-  *  Voy.  1. 1,  p.  Jlxju,  note  3. 
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hypothèse,  en  effet,  le  ]ieu  devra  être  porté  avec  la  chose 

dans  laquelle  il  sera  ;  quelle  sera  d^ailleurâ  la  chose  qui  por- 
tera le  lieu  avec  elle?  Ensuite,  si  Pon  définit  le  corps  un 

intervalle  (didurrfiiKx) ,  il  sera  encore  moins  vrai  de  dire  que 

l'âme  est  dans  le  corps  comme  dans  un  lieu  :  car  Tinter- 
valle  doit  être  vide;  or  le  corps  n'est  p^s  le  vidé,  il  est  dans 
le  vide. 

L'âme  ne  sera  pas  non  plus  dans  le  corps  comme  [une 
qualité]  danê  v/a  sujet  (èv  îmoxziii'évcfi)  :  car  l'attribut  d'un 
sujet  en  est  une  simple  affection  (Trâdcç),  comme  une  cou- 

leur, une  figure;  or  l'âipe  est  séparable  du  corps. 
Elle  ne  sera  pas  non  plus  dans  le  corps  comme  la  partie' 

dam  le  tout  {iiépoç.  h  Sko))  :  car  l'âine  n'est  pas  une  partie 
du  corps.  Dira-t-on  qu'elle  est  une  partie  du  tout  vivant? 
D  restera  toujours  à  déterminer  comment  elle  est  dans  le 

tout  :  car  elle  n'y  sera  pas  comme  le  vin  est  dans  une  am- 
phore, ou  comme  un  vase  est  dans  un  autre,  ni  comme 

une  chose  est  en  elle-même. 
Elle  ne  sera  pas  non  plus  dans  le  corps  comme  le  tout 

dans  les  parties:  il  serait  ridicule  d'appeler  l'âme  un  tout, 
et  le  corps  les  parties  de  ce  tout. 

Elle  ne  sera  pas  non  plus  dans  le  corps  comme  la  forme 
dans  ta  mati^e  [ââoç  eu  viril  :  car  la  forme  engagée  dans 

la  matière  n'est  pats  séparable.  Il  faut  d'ailleurs  que  la  ma- 
tière existe  déjà  pour  que  la  forme  vienne  s'y  ajouter  ;  or 

c'^t  l'âme  qui  produit  la  forme  dans  la  matière  ;  elle  en  est 
donc  distincte.  Répondra-t-on  que  l'âme  n'est  pas  la  forme 
engendrée  dans  la  matière,  qu'elle  est  une  forme  sépa- 

rable?. Il  resterait  encore  à  expliquer  comment  cette  forme 

est  dans  le  corps,  puisque  l'âme  est  séparable  du  corps  ̂  

«  En  disant  que  Fâme  n'e$t  point  dans  le  corps  comme  la  qua- 
lité dans  le  sujet,  ni  comme  la  partie  dans  le  tout,  ni  comme  la 

forme  dans  la  matière,  Plotin  a  pour  but  de  réfuter  les  PéHpatéti- 
ciens.  Voy.  les  É^laio'cissements  du  tome  I,  p.  356*358. 
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S'il  en  est  ainsi,  comment  se  fait-il  que  tous  les  hommes 
disent  que  Vâme  est  dans  le  corps?  Cesl  que  l'âme  n'est 
pas  visible,  tandis  que  le  corps  est  visible.  Or,  apercevant 

le  corps,  et  jugeant  qu'il  est  animé  parce  qu'il  se  meut  et 
qu'il  sent,  nous  disons  qu'il  a  une  âme,  et  nous  sommes 
par  conséquent  amenés  à  penser  que  Tâme  est  dans  le 

corps.  Mais,  si  nous  pouvions  voir  et  sentir  l'âme,  recon- 
naître qu'elle  enveloppe  le  corps  tout  entier  par  la  vie 

qu'elle  possède,  et  qu'elle  s'y  étend  également  de  tous  les 
côtés  jusqu'à  ses  extrémités,  nous  dirions  que  l'âme  n'est 
en  aucune  façon  dans  le  corps,  que  c'est  au  contraire  l'ac- 

cessoire qui  est  dans  le  principal,  le  contenu  dans  le  con- 

tenant, ce  qui  s'écoule  dans  ce  qui  ne  s'écoule  pas  K 
XXI.  Que  répondrons-nous  si  quelqu'un,  sans  rien  affir- 

mer lui-même  à  ce  sujet,  nous  demande  comment  Vâme  est 

présente  au  corps,  si  l'âme  est  tout  entière  présente  au 
corps  de  la  même  manière,  ou  si  une  de  ses  parties  est  pré- 

sente d'une  manière,  une  autre  d'une  autre  manière  7 
PuisqtL^aucune  des  comparaisons  que  nous  avons  exami- 

<  Ce  passage  est  cité  par  Maxime  de  Tyr  (XV,  6,  p.  169),  et  saint 
Augustin  y  fait  allusion  dans  les  termes  suivants  :  «  E.  Quid  igitur 
>  faciam?  Nonne  istis  rationibus  confici  potest  animas  nostras  non 
»  esse  in  corporibus  ?  Quod  si  ita  est,  nonne  ubi  sim  nescio  ?  Quis 
>  enim  mihi  eripit  quod  ego  ipse  anima  sum  ?  A.  Ne  perturbere, 
>  ac  magis  bono  anime  facito  sis.  Ista  enim  cogilatio  et  considera- 
»  tio  ad  nosmetipsos  nos  invitât,  et  quantum  licet  aveliit  a  cor- 
:»  pore.  Quod  autem  tibi  visum  est,  non  esse  animam  in  corpore 
»  viventis  animantis,  quanquam  videatur  absurdum,  non  tamen 
»  doctissimi  homines,  quibus  id  placuerit,  defuerunt,  nequenunc 
>  arbitrer  déesse;  sed,  ut  ipse  intelligis,  res.estsubtilissima,  et  ad 
>  quam  cernendam  mentis  acies  satis  purgandaest.>  {De  Quantitate 
animœ,  30.)  Par  doctissimi  homines,  saint  Augustin  désigne  ici 
Plotin  et  Porphyre.  Il  emploie  la  même  expression  dans  son  traité 
De  la  Musique  (VI,  16)  en  citant  le  livre  de  Plotin  Sur  les  vertus 

(Enn,  I,  liv.  u).  Voy.  encore  ce  qu'il  dit  du  livre  Sur  Vinfluence 
des  astres,  t.  I,p.  166,  note  L 
II  20 
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nées  précédemment  ne  nous  semble  exprimer  convena- 

blement le  rapport  de  Fâme  avec  le  corps,  dirons -nous 

que  l'âme  est  dans  le  corps  comme  le  pilote  dans  le  na- 
vire ?  Cette  comparaison  est  bonne  pour  exprimer  que 

Tâme  est  séparable  du  corps  ;  mais  elle  n'indique  pas  en- 
core convenablement  la  manière  dont  Tâme  est  présente 

au  corps.  Si  l'âme  est  dans  le  corps  comme  le  passager  est 

dans  le  navire,  elle  n'y  sera  que  par  accident  ;  si  elle  y  est 

comme  le  pilote  est  dans  le  navire  qu'il  gouverne,  la  com- 

paraison ne  sera  pas  encore  satisfaisante  :  car  le  pilote  n'est 
pas  dans  tout  le  navire  comme  l'âme  est  tout  entière  dans 

tout  le  corps  ̂   Dirons-nous  que  l'âme  est  dans  le  corps 
comme  le  serait  l'art  dans  ses  instruments,  dans  un  gou- 

vernail par  exemple,  que  nous  supposerions  animé  et  ren- 
fermant en  lui-même  la  puissance  de  gouverner  le  navire 

avec  art  ?  Cette  comparaison  est  encore  impropre  en  ce  que 

l'art  vient  du  dehors.  Si,  assimilant  l'âme  à  un  pilote  qui  se- 
rait incarné  dans  son  gouvernail,  nous  la  plaçons  dans  le 

corps  comme  dans  un  inntrwnent  naturel  [èj  èpyàvcù 

9u<7t)c&))  S  de  telle  sorte  qu'elle  le  meuve  à  son  gré,  aurons- 

*  Voy.  les  passages  d'Aristote,  de  Descartes  et  de  Bossuet  cités 
1. 1,  p.  858  (note  2)  et  859  (note  1).  Aristote  paraît  avoir  lui-môme 
emprunté  cette  comparaison  au  Critias  de  Platon  (p.  109).  Cette 
comparaison  a  été  reproduite  ensuite  par  beaucoup  de  philosophes 
platoniciens,  tels  que  Philon  [De  opificio  mundi,  1. 1,  p.  28;  De  mi- 
gratione  Abraham,  t.  III,  p.  412,  éd.  Pfeiff),  Numénius  [Voy.  les 
fragments  traduits  dans  le  tome  1,  p.  cm),  Proclus  {Commentaire 
sur  le  Cratyle,  §  69,  p.  33,  éd.  Boissonade  ;  Commentaire  sur  le 
premier  Alcibiade,  p.  109-110,  éd.  Cousin),  etc.  —  »  Celte  compa- 

raison est  employée  par  Aristote  :  «  De  même  que  la  faculté  de 
»  couper  est  Tessence  de  la  hache,  et  que  la  vision  est  Tessence 
»  de^rœil,  de  même  la  veille  est  une  réalité  parfaite,  une  entélé- 
>  chie;  et  l'âme  est  comme  la  vue  et  comme  la  puissance  de 
>  rinstrument.  Le  corps  n'est  que  ce  qui  est  en  puissance  ;  et  de 
»  même  que  l'œil  est  à  la  fois  la  pupille  et  la  vue,  de  même  aussi 
>  l'âme  et  le  corps  sont  ici  ranimai...  Tou^  les  corps  form4s par  la 
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nous  trouvé  la  solution  que  nous  cherchons?  ou  bien  de- 
manderons-nous encore  comment  Tâme  sera  dans  son  ins- 

trument? Quoique  ce  dernier  mode  de  présence  l'emporte 
sur  les  précédents,  nous  voulons  en  trouver  un  qui  ap- 

proche encore  plus  de  la  réalité. 
XXII.  Ce  mode,  le  voici  :  Vâme  est  présente  au  corps 

comme  la  lumière  est  présente  à  l'air  (àç  r6  çôç  Trapeort 
rSidépijK  La  lumière  en  effet  est  présente  à  Tair  sans  lui 

être  présente,  c'est-à--dire,  elle  est  présente  à  l'air  tout  en*- 
tier  sans  s'y  mêler,  et  elle  demeure  en  elle-même  tandis  que 
l'air  s'écoule  :  quand  l'air  dans  lequel  rayonne  la  lumière 
vient  à  s'éloigner  d'dle,  il  n'en  garde  rien  ;  tant  qu'il  reste 
soumis  à  son  action,  il  est  illuminé*.  L'air  est  donc  dans  la 
lumière  plutôt  que  la  lumière  n'est  dans  l'air'.  Aussi  Platon, 
en  expliquant  la  génération  de  l'univers,  a-t-il  avec  raison 
placé  le  corps  [du  monde]  dans  l'Ame  et  non  l'Ame  dans  le 
corps  :  il  dit  aussi  qu'il  y  a  une  partie  de  l'Ame  dans  la- 

quelle est  le  corps,  et  une  autre  partie  dans  laquelle  il  n'y 
a  aucun  corps  S  en  ce  sens  qu*il  y  a  des  puissances  de 

*  natv/re  sont  les  instruments  de  Vâme.^  {De  V Ame,  Uy.  Il,  1  et  4; 
p.  168  et  190  de  la  trad.  de  M.  Barthélemy-Saint-Hilaire.)  Voy.  aussi 
Enn.  I,  liv.  i,  §3,  4;  t.  ï,  p.  38-40. 

*  Voy.  le  passage  de  S.  Augustin  cité  dans  le  tome  I,  p.  255, 
note  1.  —  *  Dans  sa  Somme  (I,  q.  civ,  art.  1),  saint  Thomas  d'Aquin 
se  sert  de  cette  comparaison  pour  expliquer  que  toutes  les  choses 

créées  s'anéantiraient  dès  que  la  puissance  divine  cesserait  de  les 
vivifier  :  «  Quia  non  habet  radicem  in  aère,  statim  cessât  lumen, 
»  cessante  lumine  solis.   Sic  autem  se  habet  omnis  creatura  ad 

>  Deum,sîcut  aeradsolem  illuminantem.»  Voy.  Ch,  Jourdain,  Phi^ 
losophie  de  S.  Thomas,  1. 1,  p.  240.  —  »  Voy.  1. 1,  p.  40, 43,  49,  361. 
Némésius  formule  ainsi  cette  théorie  dans  son  traité  De  la  Nature 

de  r homme  (m,  p.  74  de  la  trad.  de  M.  Thibault)  :  «  La  nature  pure- 

>  ment  incorporelle  pénètre  librement  toutes  choses  et  n'est  péné- 
>  trée  par  aucune;  de  telle  sorte  que,  pénétrant  les  choses,  elle 

»  s'y  unit,  et  que,  n'en  étant  pas  pénétrée,  elle  ne  se  mêle  pas  et 
»  ne  se  confond  pas  avec  elles.  >  —  *  Voy.  les  passages  du  Timée 
cités  dans  le  tome  I,  p.  158,  note  2,  et  p.  360-361.  La  partie  de 
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l'Ame  dont  lejcorps  n'a  pas  besoin.  Il  en  est  de  même  des 
autres  âmes  :  leurs  puissances  en  général  ne  sont  pas  pré- 

sentes au  corps,  les  puissances  dont  le  corps  a  besoin  y 
sont  seules  présentes  ;  et  elles  y  sont  présentes  sans  être 

édifiées  (èviSpvehzoL)  *  ni  sur  les  membres  ni  sur  le  corps 
entier  :  pour  la  sensation,  la  faculté  de  sentir  est  présente 

tout  entière  à  tout  l'organe  qui  sent  [au  cerveau  tout  en- 
tier] ;  de  même,  pour  les  autres  fonctions,  les  diverses  fa- 

cultés sont  présentes  chacune  à  un  organe  différent.  Je  vais 
m'expliquer. 

XXIII.  Puisque,  pour  le  corps,  être  animé  c'est  être 
pénétré  de  la  lumière  que  répand  l'âme,  chaque  partie  du 
corps  y  participe  d'une  façon  particulière  ;  chaque  organe, 
selon  son  aptitude,  reçoit  la  puissance  propre  à  la  fonction 

qu'il  remplit'  :  c'est  ainsi  qu'on  dit  que  la  puissance  de  la 
vue  réside  dans  les  yeux  ;  celle  de  l'ouïe,  dans  les  oreilles  ; 
celle  du  goût,  dans  la  langue  ;  celle  de  l'odorat,  dans  le 
nez;  et  celle  du  tact,  dans  le  corps  entier,  puisque,  pour 

ce  dernier  sens,  le  corps  entier  est  l'organe  de  l'âme.  Or, 
comme  le  tact  à  pour  instruments  les  premiers  nerfs,  qui 
possèdent  aussi  la  puissance  de  mouvoir  V animal  {npoç 

vnv  xivnmv  to'j  ̂ ûùov  77  cJùvajxtç)  et  sont  le  siège  de  cette  puis- 
sance ;  comme  en  outre  les  nerfs  ont  leur  origine  dans 

le  cerveau,  on  y  a  placé  le  principe  de  la  sensation  et  de 

r appétit  (ri  TfK;  ato-ôwewç  xat  ôpfxryç  oipx/i]9  en  un  mot,  le 
principe  de  tout  l'animal  %  parce  que  l'on  pensait  sans 

l'Ame  universelle  qui  n'a  point  de  rapport  avec  le  corps  est  la  Puis- 
sance  principale  de  l'Ame;  celle  qui  fait  vivre  le  corps  par  sa  pré- 

sence est  la  Puissance  natwrelle  et  génératrice  (t.  I,  p.  180, 191-193). 

*  Voy.  t.  I,  p.  360,  note  3.  —  ̂   ̂  Chaque  sens  est  dans  l'organe 
»  en  tant  que  cet  organe  est  spécial.  »  (Aristote,  De  l'Ame,  III,  2, 
p.  269  de  la  trad.)  Voy,  encore  les  fragments  de  Porphyre,  Des 

facultés  de  l'âme  (t.  I,  p.  xcii-xciii).  —  •  Plotin  s'écarte  ici  de 
Platon  qui,  dans  le  Timée^  attribue  aux  veines  les  fonctions  des 
nerfs  et  en   fait  les  organes  de  la  sensibilité  et  du  mouvement 
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doute  que  la  puissance  qui  se  sert  des  organes  est  pré- 
sente dans  la  partie  du  corps  où  sont  les  ori$);ines  de  ces 

organes.  Il  eût  mieux  valu  dire  que  Taction  delà  puissance 
qui  se  sert  des  organes  a  son  origine  dans  le  cerveau  : 

car  la  partie  du  corps  de  laquelle  part  le  mouvement  im- 

primé à  l'organe  devait  servir  en  quelque  sorte  de  fonde- 
ment à  la  puissance  de  Partisan  S  puissance  dont  la  nature 

est  en  harmonie  avec  celle  de  l'organe  [qu'elle  met  en 
mouvement]  ;  ou  plutôt  cette  partie  du  corps  ne  sert  pas 
de  fondement  à  cette  puissance,  car  cette  puissance  est 

partout,  mais  le  principe  de  l'action  est  dans  la  partie  du 
corps  dans  laquelle  est  le  principe  même  de  l'organe. 

D'un  autre  côté,  comme  h  puissance  sensitive  et  lapwV 

(H.  Martin,  Études  sur  le  Timée,  t.  II,  p.  301-303,  314-317).  U 

s'écarte  également  d'Aristote  qui  considère  le  cœur  comme  le 
siège  des  sensations  {Des  parties  des  aiiimaux,  II,  10;  111,  5). 

Il  suit  la  doctrine  de  Galien,  d'après  lequel  le  cerveau  est  l'ori- 
gine des  nerfSj  le  foie  le  principe  et  le  centre  des  veines^  le 

cœur  le  point  de  départ  et  l'origine  de  toutes  les  artères,  et  le  sang 
épais  que  le  foie  forme  par  l'élaboration  des  aliments  diffère 
du  sang  spiritualisé  (c'est-à-dire  rendu  plus  subtil  et  plus  léger 
par  le  mélange  du  souflQe)  que  le  cœur  distribue  dans  le  corps  ;  il 
en  résulte  que  le  cerveau  est  le  siège  de  la  raison,  de  la  faculté  de 

sentir  et  d'imprimer  le  mouvement  volontaire,  que  le  foie  sert  d'ins- 
trument à  la  faculté  concupiscible,  nutritive,  végétative,  naturelle, 

et  le  cœur  à  la  colère,  c'est-*à-dire  à  cette  énergie  naturelle  qui 
commande  à  l'appétit  et  nous  rend  capables  d'action.  Voy.  à  ce  su- 

jet le  Mémoire  de  M.  Cbauvet  sur  le  traité  de  Galien  intitulé  :  Des 

Dogmes  d'Hippocrate  et  de  Platon,  Paris,  1857,  p.  80-93. 
*  «  Le  corps,  étant  l'instrument  de  Pâme,  doit  avoir  une  division 

»  analogue  à  celle  des  facultés  de  l'âme  :  car  il  a  été  combiné  avec 
»  elles  de  manière  à  leur  rendre  tout  le  service  possible  et  à  ne 

»  les  gêner  en  rien.  D'ailleurs,  à  chaque  faculté  de  Tâme  a  été 
»  affecté,  pour  son  usage,  un  organe  particulier  du  corps.  L'âme 
»  peut  donc  être  considérée  comme  l'ouvrier,  le  corps  comme  l'ins- 
>  trument,  l'objet  de  l'action  comme  la  matière,  et  l'action  elle- 
»  même  comme  l'œuvre.  >  (Némésius,  De  la  Nature  de  V homme,  v, 
p.  91  delatrad.  de  M.  Thibault.) 
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sance  appétitive,  appartenant  à  l'âme  sensitivè  etimagi- 
native^  sont  au-dessous  de  la  raison,  parce  qu'elles  se  rap- 

portent à  ce  qu'il  y  a  d'inférieur,  tandis  que  la  raison  est  en 
haut  [est  la  puissance  qui  d'en  haut  dirige  l'animal]  S  il  en  ré- 

sulte que  les  anciens  ont  placé  là  raiton  dans  la  partie  la 

plus  élevée  de  tout  l'animal,  dans  la  tète,  non  que  la  rai- 
son soit  dans  le  cerveau  %  mais  parce  qu'elle  a  pour  siège 

la  puissance  sensitive,  par  l'intermédiaire  de  laquelle  elle 
réside  dans  le  cerveau.  Il  fallait  en  effet  attribuer  la  puis- 

sance sensitive  au  corps,  et,  dans  le  corps,  aux  organes  les 
plus  capables  de  se  prêter  à  son  action.  Quant  à  la  raison^ 

qui  n'a  point  de  commerce  avec  le  corps,  elle  devait  être 
en  commerce  avec  la  puissance  sensitive,  qui  est  une  forme 

de  l'âme  et  peut  participer  à  la  raison  ̂   :  car  la  puissance  sen- 
sitive juge  en  quelque  sorte,  etlsL  puissance  Imaginative 

a  quelque  chose  d'intellectuel;  enfin,  V appétit  (cpfxvi)  et  le 
désir  [optli<;)  se  rattachent  à  l'imagination  et  à  la  raison. La  raison  est  donc  dans  la  tête,  non  comme  dans  un  lieu, 

mais  parce  qu'elle  est  en  rapport  avec  Impuissance  sensi- 
tive qui  réside  dans  cet  organe,  comme  nous  l'avons  ex-« 

pliqué  tout  à  l'heure. 
Quant  à  la  puissance  végétative,  nutritive  et  généra- 

tive^  comme  elle  exerce  son  action  dans  le  corps  tout  entier, 

«  Voy,  Enn.l,  liy.  i,  §7;  t.  I,  p.  44.  —  ̂   Plotin  fait  ici  allusion 
an  passage  suivant  de  Platon  :  <  Gomme  une  partie  de  la  moelle 

»  devait,  ainsi  qu'une  terre  labourée,  recevoir  en  elle-même  la 
»  semence  divine  [c'est-à-dire  le  principe  immortel  de  Vâme],  il 
»  la  fit  ronde  de  toutes  parts  et  donna  à  cette  portion  de  la  moelle 

»  le  nom  de  cervelle  [ou  d'encéphale^  iyxs^ïoXov,  de  h  et  de  nefçàti], 
>  parce  que,  dans  chaque  animal  entièrement  formé,  la  tête  devait 
»  être  le  vase  où  elle  serait  contenue.  »  (Timée,  p.  73;  t.  I,  p.  197  de 
la  trad.  de  M.  H,  Martin.)  Cicéron  a  dit  aussi  :  «  Sensus  autem  înter- 
>  prêtes  acnuntii  rerum»  in  capite,  tanquamin  arce,  miriiice  ad  usus 
»  necessarios  et  facti  et  collocatl  sunt.  »  {De  natura  Deorum,  II,  56.) 

—  *  Voy.  le  passage  de  Bossuet  cité  dans  les  Éclaircissements  du 
tome  I,  p.  341,  note  1. 



uvftB  TRonitan.  311 

que  c'est  par  le  swg  qu'elle  le  nourrit,  que  le  sang  est 
contenu  dans  les  veines,  et  que  les  veines  ainsi  que  le  sang 
ont  leur  origine  dans  le  foie,  on  a  donné  cet  organe  pour 

siège  à  la  partie  de  l'âme  appelée  concupiscence  :  car  la 
puissance  d'engendrer,  de  nourrir  et  d'accroître  le  corps 
implique  concupiscence ^  Enfin,  comme  le  sang  [devenu  par 
la  respiration]  subtil,  léger,  mobile,  pur,  est  un  instrument 
convenable  pour  la  puissance  irascible,  le  cœur,  qui  est  la 

source  du  sang  (car  c'est  du  cœur  que  part  le  sang  qui 
possède  ces  qualités] ,  est  avec  raison  assigné  pour  siège  au 

bouillonnement  de  la  puissance  irascible*. 

XXIV.  Où  passera  l'âme  quand  elle  sera  sortie  du  corps*? 
—  Elle  n'ira  pas  là  où  il  n'y  a  rien  qui  puisse  la  recevoir. 
Elle  ne  saurait  passer  dans  ce  qui  n'est  pas  naturellement 
disposé  pour  la  recevoir,  à  moins  qu'il  n'y  ait  quelque 
chose  qui  attire  une  âme  insensée.  Dans  ce  cas,  l'âme  de- 

^  <  Quant  à  la  partie  de  l'âme  qui  désire  le  boire  et  le  manger  et 
»  toutes  ces  choses  dont  la  nature  de  notre  corps  lui  fait  éprouver. 
»  le  besoin,  les  dieux  la  logèrent  dans  les  parties  situées  entre  le. 
:>  diaphragme  et  le  nombril  [dïms  le  foie]  ;  ayant  formé  dans  tout 
s>  cet  espace  comme  une  sorte  de  râtelier  pour  la  nourriture  du 
>  corps,  ils  y  lièrent  cette  partie  de  Tâme  comme  unei  béte  brute, 

»  mais  qu'il  est  nécessaire  de  nourrir  pour  alimenter  le  corps  au- 
»  quel  elle  est  attachée,  afin  que  la  race  mortelle  puisse  siibsister.  » 
(Platon,  Timée,  p.  70;  trad.  de  M.  H.  Martin,  p.  191.)  •—  »  «  La 
>  partie  de  l'âme  qui  participe  à  la  force  virile  et  à  la  passion 
»  énergique,  étant  opiniâtre,  fut  logée  plus  près  de  la  tête,  entre 

»  le  diaphragme  et  le  cou,  afin  qu'obéissant  à  la  raison  et  de 
>  concert  avec  elle  elle  comprimât  par  la  force  les  désirs  sensuels, 
>  lorsque,  rebelles  aux  ordres  que  leur  donnerait  la  raison  du  haut 

:»  de  sa  citadelle,  ils  ne  voudraient  pas  s'y  soumettre  volontaire-* 
>  ment  »  (Platon, Tim^e,  p.  70:  trad.  de  M.  H.  Martin,  p.  189.)  Ce 
que  Piotin  dit  ici  du  sang  artériel  est  emprunté  à  GalieU;,  dont  nous 
avons  déjà  résumé  la  doctrine  à  la  page  308,  note  3. 

•  SixiÈKB  question:  OÙ  VU  VârM  après  la  mort?  Yoy.  encore 
ci-après  le  livre  rv,  §  39,  45. 
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meure  dans  ce  qui  est  capable  de  la  recevoir  et  le  suit  là  où 
par  sa  nature  il  peut  exister  et  être  engendré.  Or,  comme 
il  y  a  des  lieux  divers,  il  est  nécessaire  que  la  différence  [des 
demeures  dans  lesquelles  les  âmes  viennent  habiter]  pro- 

vienne de  la  disposition  de  chaque  âme  et  de  la  justice  qui 

règne  sur  les  êtres.  Nul  en  effet  ne  saurait  échapper  à  la  pu- 

nition que  méritent  d'injustes  actions.  La  loi  divine  est  iné- 
vitable* et  possède  la  puissance  d'accomplir  les  jugements 

[rendus  d'après  ses  décrets].  L'homme  destiné  à  subir  une 
peine  est  entraîné  à  son  insu  vers  cette  peine  et  ballotté  çà 

et  là  '  par  un  mouvement  qui  ne  s'arrête  pas  ;  enfin,  comme 
fatigué  de  lutter  contre  les  choses  auxquelles  il  voulait  ré- 

sister, il  se  rend  dans  le  lieu  qui  lui  convient,  et  arrive  par 
un  mouvement  volontaire  à  subir  une  souffrance  involon- 

taire. La  loi  prescrit  la  grandeur  et  la  durée  de  la  peine. 

Plus  tard,  par  suite  de  l'harmonie  qui  régit  tout  dans  l'u- 
nivers, la  fin  du  châtiment  qu'endure  l'âme  concourt  avec 

la  faculté  qu'elle  reçoit  de  quitter  les  lieux  où  elle  était. 
Les  âmes  qui  ont  un  corps  sentent  par  cela  même  les 

châtiments  corporels  qu'elles  subissent.  Quant  à  celles 
qui  sont  pures,  qui  n'entraînent  avec  elles  rien  de  corporel, 
elles  ont  nécessairement  le  privilège  de  n'être  dans  rien  de 
corporel.  Si  elles  ne  sont  dans  rien  de  corporel  (car  elles 

n'ont  pas  de  corps),  elles  résident  là  où  est  l'essence,  l'être 
et  le  divin,  c'est-à-dire  en  Dieu.  C'est  là,  c'est  en  Dieu  que 
l'âme  pure  habite,  avec  les  essences  intelligibles ^  Si  tu 
cherches  encore  où  est  une  telle  âme,  cherche  aussi  où  sont 

<  Voy,  ci-dessus  p.  291.  Proclas,  dans  son  Commentaire  su/r  le  li- 
mée (p.  323),  cite  en  ces  termes  ce  passage  de  Plotin  :  «  Le  choix  des 

»  vies,  bon  ou  mauvais,  est  soumis  à  des  lois  fatales,  et  les  âmes  vont 

»  dans  le  lieu  que  leur  assigne  la  loi  qu'elles  portent  en  elles-mêmes, 
»  comme  le  dit  Plotin.  »  -—  *  11  faut  lire  aiwpou/yiivoc,  et  non  ittpt- 
ayô/xevoç,  commc  le  propose  Taylor:  c'est  une  expression  empruntée 
à  Platon  (Ménéxène,  p.  248).  —•  Le  P.  Thomassin  cite  et  commente 
ce  passage  dans  ses  Dogmata  theologica,  t.  I,  p.  249. 
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les  intelligibles;  et  si  tu  les  cherches,  ne  les  cherche  pas 

avec  les  yeux  comme  si  c'étaient  des  corps. 

XXY.  La  mémoire  soulève  les  questions  suivantes^  :  Sub- 
siste-t-elle  généralement  dans  les  âmes  qui  sont  sorties 
d'ici-bas?  Subsiste-t-elle  seulement  dans  quelques-unes? 
Dans  ce  dernier  cas,  est-elle  générale  ou  spéciale ,  durable 
ou  passagère? —  Pour  bien  résoudre  ces  questions,  il  faut 

d'abord  déterminer  quel  est  en  nous  le  principe  auquel 
appartient  la  mémoire;  c'est-à-dire,  il  faut  déterminer 
non  ce  qu'est  la  mémoire,  mais  en  quelle  espèce  d'êtres 
elle  doit  exister  en  vertu  de  sa  nature  (car  nous  avons  dé- 

fini ailleurs  la  mémoire  et  nous  en  avons  souvent  parlé) .  Il 
est  donc  nécessaire  de  déterminer  avec  exactitude  quel  est 

en  nous  le  principe  auquel  il  est  naturel  de  se  souvenir*. 
Si  la  mémoire  suppose  soit  une  connaissance,  soit  une 

passion  adventice,  elle  ne  saurait  être  attribuée  aux  es- 
sences impassibles  et  placées  en  dehors  du  temps.  Elle  ne 

convient  donc  pas  à  Dieu,  à  l'Être  et  à  l'Intelligence,  qui 
existent  en  dehors  du  temps,  qui  sont  éternels  et  immua- 

bles, qui  n'ont  ni  avant  ni  après,  qui  demeurent  toujours 
dans  le  même  état,  sans  jamais  éprouver  aucun  change- 

ment. Comment  ce  qui  est  identique  et  immuable  pourrait- 

il  faire  usage  de  la  mémoire,  puisqu'il  ne  saurait  acquérir 
ni  garder  une  disposition  différente  de  la  précédente,  ni 

avoir  des  pensées  successives  dont  l'une  serait  présente  et 
l'autre  serait  passée  à  l'état  de  souvenir  '? 

*  Septième  question  :  Qttelles  sont  les  conditions  de  V exercice  de 
la  Mémoire  et  de  V Imagination  (§25-32)?  —  »  Ce  passage  rappelle 
le  début  du  traité  d'Âristote  sur  ce  sujet  :  «  Qu'est-ce  que  la  mémoire? 
»  Qu'est-ce  que  c'est  que  se  souvenir?  Quelle  est  la  cause  de  ces 
>  phénomènes?  Entre  les  parties  diverses  de  l*àme,  quelle  est  celle 
>  à  laquelle  se  rapportent  et  cette  faculté,  et  l'acte  qui  constitue  le 
y>  souvenir,  la  réminiscence  ?  »  {De  la  Mémovre  et  de  la  Réminis^ 
cence,  1;  trad.  de  M.  Barthélémy- Saint-Hilaire,  p.  109.)  —  »  On 
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Mais  [dira*t-on],  qui  empêche  l'intelligence  de  connaître 
les  changements  des  autres  êtres,  les  révolutions  pério- 

diques du  monde,  par  exemple,  sans  changer  elle-même? — 

Il  faudrait  alors  qu'elle  suivit  les  changements  de  l'objet  en 
mouvement,  puisqu'elle  penserait  d'abord  une  chose,  puis 
une  autre.  En  outre,  la  pensée  est  autre  chose  que  la  mé- 

moire, et  il  ne  faut  pas  donner  le  nom  de  mémoire  à  la 

pensée  de  soi-même.  En  effet,  l'intelligence  ne  s'applique 
pas  à  retenir  ses  pensées  et  à  les  empêcher  de  s'échapper  ; 
sinon,  elle  pourrait  craindre  aussi  que  son  essence  ne  lui 

échappât*.  Pour  l'âme  même,  se  souvenir  n'est  pas  la 
même  chose  que  se  rappeler  les  notions  innées  :  quand 
elle  est  descendue  ici-bas,  elle  peut  posséder  ces  notions 
sans  y  penser,  surtout  si  elle  est  récemment  entrée  dans 

les  corps*.  Les  anciens  semblent  avoir  appelé  mémoire  et 

trouve  dans  saint  Augustin  les  mêmes  idées  sur  la  mémoire  : 
«  Omne  prseteritum  jam  non  est;  omne  futurum  nondum  est: 
>  omne  igitur  et  futurum  et  prseteritum  deest.  Âpud  Deum  autem 
»  nihil  deest.  Nec  prseteritum  igitur,  nec  futurum,  sed  omne  prœ^ 
>  sens  est  apud  Deum,  >  {De  diversis  quœstionibus,  %  17.) 

^  «  Quîbus  autem  est  memorla  necessaria,  nisi  prsetereuntibus  et 
»  quasi  fugientibus  rébus?  Ille  igitur  sapiens  amplectitur  Deum, 
»  eoque  perfruitur  qui  semper  manet,  nec  exspectatur  ut  sit,  nec 
»  metuitur  ut  desit,  sed  eo  ipso  quo  vere  est,  semper  est  prsesens... 
»  Quid  memoria  opus  est  [sapienti],  quùm  omnessuas  res  prœsentes 
>  habeat  ac  teneat  ?  Non  enim  vei  in  ipso  sensu ,  ad  id  quod  ante 
y>  oculos  nostros  est,  in  auxilium  nobis  vocamus  memoriam.  Sapienti 
»  ergo  ante  illos  interiores  intellectus  oculos  habenti  omnia,  id  est 
>  Deum  ipsum  fixé  immobiliterque  intuenti,  cum  quo  sunt  omnia 
>  quae  intellectus  videt  ac  possidet,  quid  opus  est,  quœso,  mémo- 
»  ria  ?  »  (S.  Augustin,  De  Ordine,  II,  2.)  Voy.  ci-après,  p.  328,  note  1. 
—  *  Il  y  a  dans  le  texte:  xat  pà>to'Ta evroûôa  jîxovcHï.  Ficin  traduit  : 

«  et  maxime  hue  longe  profectam.  »  Creuzer  propose 'un  autre sens  :  <  et  maxime  quse  modo  hue  advenit  »  ;  il  le  justifie  en  ces 
termes:  «  Nimirum  Plotinus  loqui  videtur  de  animis  infantium 
»  baud  ita  multo  ante  natorum,  quse  conturbatae  recenti  lapsu  et 
y>  quasi  ebrise  minus  valent  superiores  mentis  vires  explicare,  sed 
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réminùeence  (|ivy)/un),  dydiivrmç)  ̂   Facte  par  lequel  Fâme 
pense  aux  choses  qu'elle  possède  ;  c'est  là  une  espèce  parti- 

culière de  mémoire,  tout  à  fait  indépendante  du  temps. 
Mais  peut-être  notre  solution  semble*t-elle  être  superfi- 

cielle et  ne  pas  reposer  sur  un  examen  assez  approfondi  de  la 
question.  On  pourrait  en  effet  demander  si  la  mémoire  et  la 

réminiscence,  au  lieu  d'appartenir  à  r(!{me  raisonnable,  ne 
sont  pas  propres  à  Yâme  inférieure,  ou  au  composé  de 

l'âme  et  du  corps  que  nous  appelons  Vanimal.  Si  elles 
appartiennent  à  Fâme  inférieure,  d'où  tient-elle  ce  qu'elle 
possède  et  comment  le  possède- t-elle  ?  Même  question,  si 

c'est  Vanimal — Pour  cela,  il  faut  (comme  nous  l'avons  déjà 
dit  plus  haut]  chercher  quel  est  en  nous  le  principe  auquel 

appartient  la  mémoire.  Si  c'est  Vâme  qui  possède  la  mé- 
moire, quelle  faculté  ou  quelle  partie  la  mémoire  y  con* 

stitue-t-elle?  Si  c'est  à  Vanimal  qu'appartient  la  mémoire, 
comme  l'ont  avancé  quelques-uns,  le  regardant  comme  le 
principe  sentant,  quel  est  en  lui  le  mode  d'action  de  cette 
faculté?  Que  faut-il  en  outre  appeler  l'ammaZ?  Enfin,  est-ce 
le  même  pouvoir  qui  perçoit  les  choses  sensibles  et  les 
choses  intelligibles j  ou  bien  y  a*t-il  là  deux  puissances 
différentes  ? 

XXYI.  Si  les  deux  éléments  qui  composent  Vanimal 

»  materiœ  et  nutrition!  magis  mancipatœ  sunt.  »  Nous  adoptons  le 

sens  de  Creuzer  qui  est  parfaitement  d'accord  avec  ce  que  Piotin 
dit  ailleurs  sur  l'état  de  l'intelligence  dans  les  enfants  (Enn.  1, 
liv.  I,  §11;  t,I,  p.  47). 

*  Voici  la  distinction  que  Platon  établit  entre  la  mémoire  et  la 
réminiscence  :  «  Si  l'on  disait  que  la  mémoire  est  la  conservation 
»  de  la  sensation,  on  parlerait  juste,  du  moins  à  mon  ayis...  Lors^ 

»  que  l'âme,  sans  le  corps  et  retirée  en  elle-même,  se  rappelle  ce 
»  qu'elle  a  éprouvé,  nous  appelons  cela  réminiscence;  et  aussi, 
»  lorsque  ayant  perdu  le  souvenir,  non  plus  seulement  d'une  sen- 
»  sation,  mais  d'une  connaissance,  elle  se  rend  à  elle-même  ce 
»  souvenir.  Voilà  tout  ce  que  nous  appelons  mémoire  et  réminiS'- 
>  cence.  >  {Philibe,  t.  II,  p.  359  de  la  trad.  de  M«  Cousin.) 
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concourent  à  l'acte  de  la  sensation,  la  sensation  est  corn- 
mime  à  Mme  et  au  corps  \  comme  les  actes  de  percer, 

de  tisser*.  Ainsi,  dans  la  sensation,  Tâme  joue  le  rôle 
d'artisan  et  le  corps  celui  d'instrument":  le  corps  éprouve 

la  passion  [Tzddx^i)  et  sert  de  messager  à  Fàme  ;  l'âme  per- 
çoit Vimpression  [ximfùCFi^]  produite  dans  le  corps  ou  par  le 

corps  **;  ou  bien  encore  elle  porte  un  jugement  {xpimq)  sur 
la  passion  qu'il  a  éprouvée".  Il  en  résulte  que  la  sensation 
est  une  opération  commune  à  l'âme  et  au  corps. 

Il  îi'en  saurait  être  de  même  de  la  mémoire,  par  laquelle 

l'âme,  ayant  déjà  par  la  sensation  perçu  l'impression  pro- 
duite dans  le  corps,  la  conserve  ou  la  laisse  échapper*.  On 

prétendra  peut-être  que  la  mémoire  aussi  est  commune  à 

l'âme  et  au  corps,  parce  que  sa  bonté  dépend  de  notre  com- 
plexion.  Nous  répondrons  que  le  corps  peut  entraver  ou 

*  Voy.  Enn.  I,  liv.  i,  §7,  9;  t.  I,  p.  43,46.  Plotin  reproduit  ici 
la  doctrine  de  Platon  :  «  Pose  pour  certain  que  parmi  les  affections 

»  que  notre  corps  éprouve  ordinairement,  les  unes  s'éteignent 
»  dans  le  corps  même  avant  de  passer  jusqu'à  Tâmc  et  la  laissent 
»  sans  aucun  sentiment  ;  les  autres  passent  du  corps  à  l'âme,  et 
»  produisent  une  espèce  d*ébranlement  qui  a  quelque  chose  de 
»  particulier  pour  l'un  et  pour  l'autre,  et  de  commun  aux  deux... 
»  Lorsque  TafTection  est  commune  à  l'âme  et  au  corps,  et  qu'ils 
:»  sont  ébranlés  l'un  et  l'autre,  tu  ne  te  tromperas  pas  en  donnant 
>  à  ce  mouvement  le  nom  de  sensation.  >  {Philèbe,  t.  II,  p.  357  de 

la  trad.  de  M.  Cousin.)  —  *  Voy.  1. 1,  p.  40,  note  3.  —  *  Voy,  ci- 
dessus,  p.  309.  —  *  Voy.  ci-dessus,  p.  123-124.  —  »  Le  jugement 

que  l'âme  porte  sur  la  sensation  est  l'opinion  :  «  N'est-il  pas 
»  vrai  que  c'est  de  la  sensation  et  de  la  mémoire  que  nous  vien- 
>  nent  ordinairement  l'opinion  et  la  résolution  de  nous  en  faire 
»  une  ?  »  (Platon,  PhiUbe,  t.  II,  p.  376  de  la  trad.  de  M.  Cousin.) 
Voy,  les  Notes  et  Éclaircissements  du  tome  I,  p.  337.  —  •  Voy. 
ci-après  le  livre  vi,  §  2.  Voy.  aussi  les  fragments  de  Porphyre 
traduits  dans  le  tome  I  (p.  lxvii,  §  xxv  et  note  4).  S.  Augustin 

s'exprime  sur  ce  sujet  dans  les  mêmes  termes  :  «  Non  enim,  si 
»  per  sensus  percipimus  aliquid  quod  memoriaB  commendamus, 
»  ideo  in  corpore  memoria  esse  putanda  est,  etc.  »  [De  Musica,  l,  4.) 
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non  l'exercice  de  la  mémoire,  sans  que  cette  faculté  cesse 
d'être  propre  à  l'âme.  Comment  essaiera-t-on  de  prouver 
que  le  souvenir  des  connaissances  acquises  par  F  étude 
appartient  au  composé  et  non  àFâme  seule?  Si  V animal 

est  le  composé  de  Tàme  et  du  corps,  en  ce  sens  qu'il  est 
une  troisième  chose  engendrée  par  leur  union  S  il  sera  ab- 

surde de  dire  qu'il  n'est  ni  l'âme,  ni  le  corps.  En  effet,  il  ne 
saurait  être  une  chose  différente  de  l'âme  et  du  corps,  ni 
si  l'âme  et  le  corps  sont  transformés  dans  le  composé  dont 
ils  sont  les  éléments,  ni  s'ils  forment  un  mixte\  de  telle 
sorte  que  l'âme  ne  soit  plus  qu'en  puissance  dans  l'animal; 
même  dans  ce  cas,  c'est  encore  l'âme,  et  Tâme  seule  qui 
se  souviendrait.  Ainsi,  dans  un  mélange  de  miel  et  de  vin, 

si  Ton  sent  quelque  douceur,  c'est  au  miel  seul  qu'il  faut 
l'attribuer. 

Oui  [répondra-t-on],  c'est  l'âme  qui  se  souvient,  mais 
c'est  parce  qu'elle  réside  dans  le  corps  et  qu'elle  n'est  pas 
pure  :  il  faut  qu'elle  soit  affectée  de  telle  ou  telle  manière 
(noi(ù6et(T(x)  pour  pouvoir  imprimer  au  corps  les  formes  des 

choses  sensibles  (dvAiidrredÔM  rovç  rm  aicôrîTôv  xxmovç)  ',   il 
faut  qu'elle  ait  son  siège  dans  le  corps  pour  recevoir  ces 
formes  et  les  conserver.  —  Mais,  d'abord,  ces  formes  ne 
sauraient  avoir  d'étendue';  ensuite  elles  ne  sauraient  être 
ni  des  empreintes,  ni  des  impressions,  ni  des  images 

(evo-cppayéceiç,  oftn-ejoeto'scç,  Tw&xTeiç)*  :  car  il  n'y  a  dans  l'âme 

*  Voy.  t.I,  p.  43, 362.-2  c'était  la  doctrine  des  Stoïciens.  Voy.  1. 1, 
p.  cxxx,  note  2.  —  »  Voy.  saint  Augustin,  De  Quantitate  animœ, 
5,  et  De  Anima  et  ejus  origine,  IV,  17.  —  *  Piotîn  combat  ici  la 

doctrine  des  Stoïciens  :  <  Les  Stoïciens  disent  que  l'homme,  à 
>  sa  naissance,  a  sa  partie  dirigeante  semblable  à  une  feuille 
>  de   papier  parfaitement  disposée   pour  recevoir  des    carac- 

>  tères.  Chaque  idée  vient  s'y  écrire  par  les  sensations  :  car, 
>  lorsqu'on  a  senti  un  objet,  le  blanc,  par  exemple,  oa  en  garde 
»  le  souvenir  quand  cet  objet  n'est  plus  là.  >  (Plutarque,  De  Pla- 
citis  philosophorum,  IV,  11.)  Selon  Zenon,  la  sensation  cou- 
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aucune  impulsion  (ù0i(7|x3ç),  ni  aucune  empreinte  sembladble 

à  celle  d'un  cachet  sur  la  cire,  et  l'opération  même  par 
laquelle  elle  perçoit  les  choses  sensibles  est  une  espèce  de 

pensée  (on  d'intellection^  véwiç)  *.En  effet,  comment  pour- 
rait-on dire  qu'il  y  a  impression  dans  Pacte  de  la  pensée  ? 

Comment  la  pensée  aurait-elle  besoin  du  corps  ou  d'une 
qualité  corporelle?  Il  est  d'ailleurs  nécessaire  que  l'âme 
se  rappelle  ses  mouvements',  par  exemple,  ses  désirs  qui 
n'ont  pas  été  satisfaits  et  dont  le  corps  n'a  point  atteint 
l'objet  ;  or  que  pourrait  nous  dire  le  corps  d'un  objet  qu'il 
n'a  pas  atteint'?  [Quant  aux  pensées],  comment  l'âme  se 
rappellerait -elle  conjointement  avec  le  corps  les  choses 
que  le  corps,  par  sa  nature  même,  ne  peut  absolument  pas 
connaître  ? 

Sans  doute  il  faut  admettre  qu'il  y  a  des  affections  qui 
passent  du  corps  dans  l'âme  ̂   mais  il  est  aussi  des  affections 
qui  appartiennent  exclusivement  à  l'âme,  parce  que  l'âme 

siste  dans  une  impulsion  extérieu/re,  «  impulsio  oblata  extrinse" 
»  cus,y>  Bi^^éïée  représentation^  foivratria  (Cicéron,  Académiques, 
I,  11)  ;  selon  Cléanthe ,  les  objets  extérieurs  impriment  sur  nos 

organes  une  im>age  semblable  à  V empreinte  d'un  cachet  sur  la  cire, 
TÙittuŒiç  (Sextus,  Àdversus  mathematicos,  Vil,  p.  288);  mais,  selon 

Chrysippe ,  l'impression  produite  dans  l'âme  n'est  qu'une  simple 
modification,  àùotwat?  [Diogène  Laërce,  VII,  §  50).  Ces  philosophes 

n'ont  fait  que  reproduire,  en  les  prenant  dans  leur  sens  propre,  des 
expressions  employées  avant  eux  par  Platon  etparÂristote  dans  un 
sens  figuré.  Nous  avons  déjà  cité  (t.  I,  p.  334  et  note  1)  des  passages 
dans  lesquels  Platon  et  Âristote  comparent  Tâme  à  une  cire  molle 

qui  reçoit  l'empreinte  d'un  cachet,  comparaison  qui  a  donné  nais- 
sance à  l'idée  de  la  table  rase;  ajoutons  qu'Aristote  dit  également 

que  la  sensation  est  une  modification,  akloioatrtç  {Physique,  VII,  4). 

*  Voy,  t.  I,  p.  43,  833.  —2  «  Affectiones  quoque  mei  animi 
>  eadem  memoria  continet,  non  illo  modo  quo  eas  habet  ipse  ani- 
j>  mus  quum  patitur  eas,  sed  alio  multum  diverso,  sicut  sese 
»  habet  vis  mémorise,  etc.  )»  (S.  Augustin,  Confessiones,  X,  13.) 
—  •  Voy.  Platon,  Philèbe,  t.  II,  p.  363  de  la  trad.  de  M.  Cousin. 
— -  *  Yoy,  le  passage  du  Philèbe  cité  ci-dessus,  p.  316,  note  1. 
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est  un  être  réel,  qu'elle  a  une  nature  et  des  opérations  qui 
lui  sont  propres*.  S'il  en  est  ainsi,  elle  doit  avoir  des  désirs 
et  se  les  rappeler,  se  souvenir  qu'ils  ont  été  ou  non  satis- 

faits, parce  que,  par  sa  nature,  elle  ne  fait  pas  partie  des 
choses  qui  sont  dans  un  écoulement  perpétuel*;  sinon, 
nous  ne  saurions  lui  accorder  le  sens  intime  ((TuvodaBncnç) , 
ni  la  conscience  (TrapaxoXoûôyidtç) ,  ni  la  réflexion  («rwfleonç), 
ni  Vintuition  d'elle-même  (o-ww?)*.  Si  elle  ne  les  pos- 

sédait pas  par  sa  nature,  elle  ne  les  acquerrait  pas  par 
son  union  avec  le  corps.  Sans  doute  il  est  des  opérations 

(èvtpyilcu)  que  l'âme  ne  peut  accomplir  sans  le  concours  des 
organes;  mais  elle  possède  par  elle-même  les  facultés 
(^uvafxetç)  dont  dépendent  ces  opérations  ;  elle  possède  çn 

outre  par  elle-même  d'autres  facultés  dont  les  opérations 
ne  relèvent  que  d'elle  seule*.  De  ce  nombre  est  la  mémoire, 
dont  le  corps  ne  fait  qu'entraver  l'exercice  :  en  effet,  quand 
l'âme  s'unit  au  corps,  elle  oublie  ;  quand  elle  se  sépare  du 
corps  et  se  purifie,  elle  recouvre  souvent  la  mémoire.  Puis- 

que rame  possède  la  mémoire  quand  elle  est  seule,  néces- 
sairement le  corps,  avec  sa  nature  mobile  et  sujette  à  un 

écoulement  perpétuel,  est  une  cause  d'oubli,  non  de  mé- 
moire :  il  est  donc  pour  l'âme  le  fleuve  du  Lé  thé  (l-fiO-n,  ou- 

bli). C'est  donc  à  l'âme  seule  qu'appartient  la  mémoire  \ 

«  Voy.  Enn.  !,  lîy.  i,  §  2  ;  t.  ï,  p.  37.  —  «  On  sait  qu'Heraclite  ensei- 
gnait que  les  objets  sensibles  sont  dans  un  écoulement  perpétuel. 

—  »  Les  quatre  termes  dont  Plotin  se  sert  ici  sont  des  équivalents, 

Il  emploie  souvent  o-watip-Ouat;  et  (t\ivs<tiç  comme  synonymes  {Enn, 
III,  liv.  VIII,  S  3;  Enn.  V,  liv.  viii,  §  11,  etc.).  Le  sens  du  mot 

n(xpKY,o\o\tOn(TLç,  que  nous  avons  vu  dans  VEnnéade  I  (liv.  iv,  §  10), 

a  été  expliqué  ci-dessus  {Enn,  III,  liv.  ix,  §  3,  fin).  Quant  au  mot 

o-yvôeatç,  il  paraît  être  l'équivalent  de  l'expression  (rraja  h  &  i^rev, 

qu'on  trouve  dans  cette  phrase  :  erraffa  ̂ è  [^y/ïî]  iv  w  iortv,  cv  t^ 
axtrUç  oroi(Tet  xat  oTov  a-ovKtffQnastf  rn  (T'jvhsi  raur^  x«i  (ruv«ccrOï5o'ît  to 

^se'«uT>3v  eîSsv  {Enn.  III,  liv.  viii,  §  3).  Sur  la  conscience,  Voy.  1. 1, 
p.  353.  —  *  Voy.  t.  I,  p.  43-47,  362.  —  »  Macrobe,  dans  son 
Commentaire  sur  le  Songe  de  Scipion  (ï,  12),  exprime  des  idées 
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XXyn.  A  quelle  âme  appartient  la  mémoire?  Est-ce  à 
rame  qui  a  uoe  nature  plus  divine  et  qui  nous  constitue 
essentiellement?  Estr-ce  à  Fâme  que  nous  recevons  de 
l'Ame  universelle^? 

La  mémoire  appartient  à  Tune  et  à  Tautre  ;  mais,  dans 

un  cas,  elle  est  particulière,  et  dans  l'autre,  générale. 
Si  les  deux  âmes  sont  réunies,  elles  possèdent  ensemble 

les  deux  espèces  de  mémoire  ;  si  elles  existent  et  demeu- 
rent toutes  deux  séparées,  elles  se  rappeUent  chacune 

plus  longtemps  ce  qui  la  concerne  elle-même,  moins  long- 

temps ce  qui  concerne  l'autre.  C'est  pour  cela  que  l'on 
ditqueVimage  d'Hercule  est  aux  enfers'.  Or,  nous  devons 
admettre  que  cette  image  se  rappelle  toutes  les  actions 

faites  en  cette  vie  :  car  c'est  à  elle  que  cette  vie  appartient 
spécialement.  Quant  aux  autres  âmes  qui  [réunissant  en 

eUes  la  partie  raisonnable  à  Impartie  irraisonnable]  pos- 
sèdent ensemble  les  deux  espèces  de  mémoire,  elles  ne 

analogues  :  «  Oblivîonem  quidem  omneg  [animœ]  descendendo 
>  hauriunt;  aliœ  vero  magis,  minus  aliœ...  Hinc  est  quœ  apud 
>  Latinos  lectio^  apud  Graecos  vocatur  repetita  cognitio,  quia, 
>  quum  vera  discimus,  ea  recognoscimus  quœ  naturaliter  no- 
»  veramus,   priusquam  materialls  influxio  in  corpus  venientes 
>  animas  ebriaret  :  haec  est  autem  h/yU,  quae  omne  corpus  mundi, 
>  quod  ubicunque  cemimuSy  ideis  impressa  formavit;  sed  aitis- 
>  sima  et  purissima  pars  ejus,  qua  vel  sustentantur  divîna  vel 
>  constant,  nectar  vocatur  et  creditur  esse  potus  deorum;  in- 
»  ferior  vero  et  turbidior,  potus  animamm;  et  hoc  est  quod  veteres 
>  LethcBum  flv/civm  vocaverunt.  »  Proclus,  dans  son  Commentaire 
8V/r  le  Cratyle  de  Platon  (§  178,  p.  111,  éd.  Boissonade),  cite  ce  pas- 

sage de  Plotin  en  ces  termes  :  ayu  yàp  w  iiimim  vphç  tô  /AvnfAovïvrbv, 
5»)iaè  Tl\(fiTLVoç^  X0CC  cScTrep  ih  Mv)7/aoo>vv)2  rriv  fjLvnpmv  tûv  voqtûv  aveyeî- 

*  La  première  est  ïâme  raisonnable  (t.  I,  p.  44, 47,  334,  328)  ; 
la  seconde,  ïâme  irraisonnable  (t.  I,  p.  45,  475-478).  —  *  Plotin 
veut  dire  que  Vdme  irraisonnable,  image  de  Vâme  raisonnable, 

est  plongée  dans  l'obscurité  de  la  vie  sensible.  Sur  Yimage  d'Her- 
cule, Voy.  le  tome  I,  p.  60,  et  ci-après  §  32,  p.  329. 
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peuvent  cependant  se  rappeler  que  les  choses  qui  concer- 

nent cette  vie  et  qu'elles  ont  connues  ici-bas,  ou  même  les 
acfes  qui  ont  quelque  rapport  avec  la  justice. 

Il  nous  reste  à  déterminer  ce  que  dirait  Hercule  [c'est- 
à-dire  Vhomme  proprement  dit]  seul  et  séparé  de  son 
image.  Que  dirait  donc  Vâme  raisonnable  si  elle  était  sé- 

parée et  isolée?  —  Car,  l'âme  qui  a  été  attirée  par  le  corps 
connaît  tout  ce  que  Vhomme  [proprement  dit]  a  fait  ou 
éprouvé  ici-bas.  Avec  le  cours  du  temps,  à  la  mort,  se  re- 

produisent les  souvenirs  des  existences  antérieures  ;  mais 

l'âme  en  laisse  échapper  quelques-uns  par  mépris.  S'étant 
en  effet  purifiée  du  corps,  elle  se  rappellera  les  choses  qu'elle 
n'avait  pas  présentes  dans  cette  vie*.  Si,  après  être  entrée 
dans  un  autre  corps,  elle  vient  à  considérer  le  passé,  elle 
parlera  de  cette  vie  qui  lui  est  devenue  étrangère,  de  ce 

qu'elle  a  récemment  abandonné,  et  d'une  foule  de  faits  an- 
térieurs .  Quant  aux  circonstances  qui  arrivent  dans  une  lon- 

gue période,  elles  seront  toujours  plongées  dans  l'oubli. 
Mais,  encore  une  fois,  que  se  rappellera  l'âme  isolée  du 

corps?  Pour  résoudre  cette  question,  il  faut  déterminer  à 

quelle  puissance  de  l'âme  appartient  la  mémoire. 
XXyni.  La  mémoire  appartient-elle  aux  puissances  par 

lesquelles  nous  sentons  et  nous  connaissons  ?  Est-ce  par  la 
concupiscence  que  nous  nous  rappelons  les  choses  qui 

excitent  nos  désirs,  et  par  la  colère,  celles  qui  nous  ir- 
ritent ? 

Oui,  dira  quelqu'un.  C'est  bien  la  même  faculté  qui 
éprouve  le  plaisir  et  qui  en  conserve  le  souvenir  :  ainsi, 
lorsque  la  concupiscence,  par  exemple,  rencontre  un  objet 
qui  lui  a  déjà  fait  éprouver  du  plaisir ,  elle  se  rappelle  ce 

plaisir  en  voyant  cet  objet.  Pourquoi,  en  effet,  n'est-elle 
pas  émue  de  même  par  un  autre  objet?  Pourquoi  n'est-elle 
pas  émue  d'une  autre  façon  par  cet  objet  même?  Pourquoi 

*  Voy,  Le  passage  du  Philèbe  cité  ci-dessus,  p.  315,  note  1. 
II.  11 



883  QUifRilan  B9wIa>s. 

donc  ne  pa0  lui  attribuer  ausBi  la  sensation  des  choses  en 
cette  espèce?  Pourquoi,  enfin,  ne  pas  rapporter  aussi  la 
concupiscence  à  la  puissance  de  sentir,  et  ne  pas  foire  de 
même  pbur  tout,  en  donnant  à  chaque  chose  son  nom 

d'après  ce  qui  prédomine  en  elle  f 
DeYons*-nous  attribuer  à  chaque  puissance  la  sensation, 

mais  d'une  manière  différente  ?  Dans  ce  cas  ce  sera  la 
vue,  par  exemple,  et  non  la  concupiscence»  qui  perccTra 
les  choses  sensibles;  mais  la  concupiscence  sera  ensuite 
éveillée  par  la  sensation  qui  se  trouvera  transmise  de  proche 

en  proche,  et,  quoiqu'elle  ne  juge  pas  la  sensation,  elle 
éprouvera,  sans  en  avoir  conscience  (etKapûotolov&riwçj^f 
l'affection  qui  lui  est  propre.  Il  en  sera  de  même  pour  la 
colère  :  ce  sera  la  vue  qui  nous  montrera  une  injustice, 

mais  ce  sera  la  colère  qui  s'en  irritera,  comme,  lorsqu'un 
berger  aperçoit  un  loup  près  de  son  troupeau,  il  suffit  de 

l'odeur  ou  du  bruit  du  loup  pour  exciter  le  chien,  quoiqu'il 
n'ait  rien  aperçu  lui-même.  Il  en  résulte  que  c'est  bien  la 
concupiscence  qui  éprouve  le  plaisir  et  qui  en  garde  une 
trace,  mais  que  cette  trace  constitue  une  affection,  une 

disposition,  et  non  un  souvenir  ;  c'est  une  autre  puissance 
qui  a  vu  goûter  le  plaisir  et  qui  se  souvient  de  ce  qui  a  eu 

lieu.  Ce  qui  le  prouve,  c'est  que  la  mémoire  ignore  sou** 
vent  les  choses  auxquelles  a  participé  la  concupiscence^ 
quoique  la  concupiscence  possède  encore  des  traces. 

XXIX.  Rapporterons-nous  la  mémoire  à  la  sensibilité? 

Admettrons-nous  que  c'est  la  même  feculté  qui  sent  et  qui 
se  ressouvient? — Hais,  si  Y  image  de  Vdme  [l'âme  irraison* 
nable]  possède  la  mémoire,  comme  nous  le  disions  plus 

haut  [§  97],  il  y  aura  en  nous  deux  prmcipes  qui  senti** 

ront  ;  si  ce  n'est  pas  la  sensibilité  qui  possède  la  mémoire, 
si  c'est  une  autre  puissance,  il  y  aura  en  nous  deux  prin- 

cipes qui  se  souviendront;  enfin,  si  la  sensibilité  est  ca- 

^  Voy.  ci-dessus  (p.  319)  la  note  sur  le  mol  napaxùM$n9tç. 



paUe  de  saisir  les  notions,  elle  devra  aussi  peroeToir  les 
conceptions  de  la  raison  discursive,  ou  bien  ce  sera  une 
autre  faculté  qui  percevra  les  unes  et  les  autres. 

Admettrons«nous  dodc  que  la  puiêiance  de  percevoir 
{xè  (hvîkmxiHçu)  est  commune  à  Pâme  raisonnable  et  à 

l'âme  irraisonnable,  et  lui  acoordepons*nous  le  souvenir 
des  choses  sensibles  et  des  choses  intelligibles  ?  ~  Recon* 

naître  que  c'est  une  seule  et  même  puissance  qui  perçoit 
également  ces  deux  espèces  de  choses,  c'est  faire  faire  déjà 
un  pas  à  la  question,  Si  l'on  divise  en  deux  cette  puissancct 
il  y  aura  encore  néanmoins  deux  espèces  de  mémoire  ;  en-> 
fin,  si  nous  accordons  les  deux  espèces  de  mémoire  à 

chacune  des  deux  âmes  [à  Fâme  raisonnable  et  à  l'âme  irrai* 
sonnable],  il  y  aura  ainsi  quatre  espèces  de  mémoire. 

Estril  absolument  nécessaire  que  nous  nous  souvenions 

des  sensations  par  la  sensibilité,  que  ce  soit  la  même  puis- 
sance qui  éprouve  la  sensation  et  qui  se  souvienne  de  la 

sensation,  que  ce  soit  également  la  raison  discursive  qui 
conçoive  et  se  souvienne  des  conceptions  ?  Mais  les  hommes 

qui  raisonnent  le  mieux  ne  sont  pas  ceux  qui  se  souvien- 
nent aussi  le  mieux,  et  ceux  qui  ont  des  sens  également 

délicats  n'ont  pas  tous  pour  cela  une  mémoire  aussi  bonne 
les  uns  que  les  autres  ;  au  contraire,  les  uns  ont  des  sens 
délicats,  tandis  que  les  autres  ont  une  bonne  mémoire, 
sans  être  cependant  capables  de  percevoir  également  bien. 

D'un  autre  côté,  si  sentir  et  se  rappeler  sont  choses  indé- 
pendantes Tune  de  l'autre,  il  y  aura  [outre  la  sensibilité] 

une  autre  puissance  qui  se  rappellera  les  choses  précé- 
demment perçues  par  la  sensation  |  et  cette  puissance  devra 

sentir  ce  qu'elle  se  rappelleras 

4  «  La  mémoire  dq  ae  confond  ni  avec  la  s^saUon  ni  avec  la  con« 
>  oeption  intellectuelle  ;  mais  elle  est  ou  la  possession  ou  la  modi* 
2>  ûcation  de  Tune  des  deux,  avec  la  condition  d'un  temps  écoulé,  i 
(Àristote,  De  la  Mémovre^  1  ;  tr.  fr.,  p.  113.) 
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pPôur  résoudre  toutes  ces  difficultés]  nous  dirons  que 

rien  n'empêche  d'admettre  que  Vacte  de  la  semation 
{atffOmiia]    produit  dans   la  mémoire  une   imuge   (fxv^ 
Tflwfza),  et  que  V imagination^  qui  est  différente  [de  la  sen- 

sation], possède  le  pouvoir  de  conserver  et  de  se  rappeler 

ces  images.  C'est  en  effet  à  l'imagination  que  vient  aboutir 
la  sensations  et,  quand  la  sensation  n'est  plus,  l'imagina- 

tion en  garde  la  représentation  [Spayja]  *.  Si  donc  cette  puis- 
sance conserve  l'image  de  l'objet  absent,  elle  constitue  la 

mémoire  '  ;  selon  que  l'image  demeure  plus  ou  moins  de 
temps,  la  mémoire  est  ou  n'est  pas  fidèle,  nos  souve- 

nirs durent  ou  s'effacent.  C'est   donc  à  l'imagination 
qu'appartient  la  mémoire  des  choses  sensibles.  Si  les  di- 

vers esprits  possèdent  cette  faculté  à  des  degrés  inégaux, 
cette  différence  tient  soit  à  la  diversité  des  forces ,  soit  à 

*  Voy.f  sur  Vimagination  sensible,  les  Éclaircissements  du 
tome  I,  p.  332-336,  338-339.  —  >  Plotin  reproduit  ici  la  théorie 

d'Aristote,  sans  faire  cependant  concourir  comme  lui  le  corps 
à  l'acte  du  souvenir:  «  Ici  on  pourrait  se  demander  comment  il 
>  se  fait  que,  la  modification  de  Fesprit  étant  seule  présente,  et 

»  l'objet  même  étant  absent,  on  se  rappelle  ce  qui  n'est  pas 
>  présent.  Évidemment  on  doit  croire  que  l'impression  qui  se 
:»  produit  par  suite  de  la  sensation  dans  Tâme,  et  dans  celte 
»  partie  du  corps  qui  perçoit  la  sensation,  est  analogue  à  une 
>  espèce  de  peinture,  et  que  la  perception  de  cette  impression 

>  constitue  précisément  ce  qu'on  appelle  la  mémoire...  Voilà  donc 
»  ce  qu'est  la  mémoire  et  ce  que  c'est  que  se  souvenir.  Répétons-le  : 
»  c'est  la  présence  dans  l'esprit  de  l'image,  comme  copie  de  l'objet 
>  dont  elle  est  l'image  ;  et  la  partie  de  l'âme  à  laquelle  elle  appar- 
»  tient  en  nous,  c'est  le  principe  même  de  la  sensibilité  [le  sens 
>  commun],  par  lequel  nous  percevons  la  notion  de  temps.  »  {De  la 
Mémoire,  1;  trad.  de  M.  Barthélemy-Saint-Hilaire,  p.  115,  120.) 

Vêy.  aussi  Porphyre,  Des  Facultés  de  l'âme,  1. 1,  p.  lxvii,  note  3. 
—  *  Voy,  sur  ce  point  le  beau  morceau  de  saint  Augustin  :  «  Venio 
a>  in  campos  et  lata  prœtoria  mémorise ,  ubi  sunt  thesauri  innume- 
»  rabilium  imaginum  de  cujuscemodi  rébus  sensis  invectarum,  etc.  » 
(Confessiones,  X,  8.) 
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PexerciceS  soit  à  l'absence  ou  à  la  présence  de  certaines 

dispositions  du  corps  qui  peuvent  avoir  ou  non  de  l'in- 
fluence sur  la  mémoire  ou  y  porter  le  trouble*.  Mais  nous 

reviendrons  ailleurs  sur  cette  question. 

XXX.  Que  dirons-nous  des  conceptions  intellectuelles 

(duxvcmfretç)  ?  Admettrons-nous  qu'elles  soient  aussi  conser- 
vées par  l'imagination? 

Si  l'imagination  accompagne .  toute  pensée  (voYim^t  si 
ensuite  elle  en  conserve  en  quelque  sorte  l'image,  il  y  aura 
ainsi  souvenir  de  l'objet  connu  ;  sinon,  il  faut  chercher 
une  autre  solution.  Peut-être  la  raison  (léyo(;)y  dont  l'acte 
accompagne  toujours  la  pensée,  a-t-elle  la  fonction  de  la 

recevoir  et  de  la  transmettre  à  l'imagination  ̂   En  effet,  la 
pensée  est  indivisible,  et,  tant  qu'elle  n'est  pas  tirée  des 
profondeurs  de  l'intelligence,  eue  reste  en  quelque  sorte 
cachée  dans  son  sein.  La  raison  la  développe,  et,  la  faisant 

passer  de  l'état  de  pensée  à  celui  d'image,  l'étalé  pour  ainsi 
dire  dans  notre  imagination  comme  dans  un  miroir*  ;  c'est 

*  «  Du  reste,  Texercice  et  Fétude  conservent  la  mémoire  en  la  for* 
»  çant  de  se  ressouvenir  ;  et  cet  exercice  n'est  pas  autre  chose  que 
»  de  considérer  fréquemment  la  représentation  deTesprit,  entant 

>  qu'elle  est  une  copie,  et  non  pas  en  elle-n^éme.  >  (Aristote,  i6id., 
1;  tr.  fr.,  p.  120.)  —  *  <  Ceux  qui  sont  trop  jeunes  et  ceux  qui 
>  sont  trop  vieux  sont  sans  mémoire,  à  cause  du  mouvement 
»  dont  ils  sont  agités  ;  ils  sont  tout  absorbés  les  uns  par  le  dé- 
>  veloppement  qui  se  fait  en  eux,  les  autres  par  le  dépéris- 
»  sèment  qui  les  emporte,  etc.  »  (Aristote,  ibid,,  2,  tr.  fr.  p.  136.) 
—  *  Voy.  les  É clair cissemmts  du  tome  I  sur  la  raison  diseur- 
sivBj  p.  326,  341  ;  et  sur  Vimagination  intellectuelle,  p.  339-341. 

—  *  Plotin  reproduit  ici  la  théorie  de  l'imagination  intellectuelle  qu'il 
a  développée  dans  l'^nn^ade  I  (liv.  iv,  §  10;  1. 1,  p.  84).  Il  s'y  est 
inspiré  d'Aristote  :  <  Antérieurement,  nous  avons  parlé  de  l'imagina- 
>  tion  dans  le  traité  De  VAme,  et  nous  avons  dit  qu'on  ne  peut  penser 
>  sans  images.  Le  phénomène  qui  se  passe  dans  l'acte  de  l'entende- 
>  ment  est  absolument  le  même  que  pour  le  tracé  d'une  figure  géo- 
>  métrique  qu'on  démontre.  Ainsi,  quand  nous  traçons  une  figure, 
>  bien  que  nous  n'ayons  aucun  besoin  de  savoir  précisément  la 
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ainsi  que  la  pensée  est  perçtte^  qu'elle  dure  et  devient  un  sou- 
venir. L'âme,  qui  est  toujours  en  mouvement  pour  arriver  à 

la  prasée  [par  la  raison  discursive],  nous  la  &it  ainsi  saisir 
quand  elle  en  reçoit  le  reflet*  Autre  chose  est  la  pensée» 

autre  chose  la  perception  de  la  pensée.  Nous  pensons  tôu- 
jourSy  mais  nous  ne  percevons  pi»  toujours  notre  pensée. 
Cela  tient  à  ce  que  le  principe  qui  perçoit  les  pensées  perçoit 

aussi  les  sensations^  et  s'occupe  des  unes  et  des  autres tour  à  tour. 

XXÎI.  Si  la  niémoire  appartient  à  l'imagination»  et  que 
l'âme  raisonnable  ainsi  que  l'âme  irrâisonnidMe  possèdent 
également  k  mémoire  S  il  y  aura  deut  espèces  d'imaginatkm 
{Vimagination  intellectuelle  et  Yimagination  sensible]^ 
et,  si  les  deux  âmes  sont  s^arées,  ̂ es  posséderont  chacune 

une  espèce  d'imagination.  Mais,  puis<][ue  les  deux  eiq[)ècês 
d'imagination  se  trouvent  contenues' en  nous  dans  le  même 
principe,  comment  se  £ait-il  qu'il  y  ait  deux  imâgiâatienj», 
et  à  laquelle  appartient  te  souvenir?  Si  le  souvenir  apparu 

tient  aux  deux  espèces  d'imagination,  il  y  aura  toujours 
deux  imaginations  (car  on  ne  peut  dire  que  le  souvenir  des 

^  grandeur  dti  triangle  décrit,  nonii  ne  f  en  trâ(oû$  pas  moins  d'nne 
»  certaine  dimension  déterminée,  ne  toênle,  en  le  petisâtie  par  Teû- 

>  tendement,  bien  qu'on  ne  pense  pas  à  âa  dimenâîon,  oiïse  le  place 
>  cependant  devant  les  y euit  avec  une  dimension  qttetcoûqtie;  et  on 
>  le  pense  en  faisant  abstraction  de  cette  grandeur...  11  faut  néces- 
:b  sairement  que  la  notion  de  grandeur  et  de  mouvement  noua  vienne 

»  de  ta  faculté  qui  nous  donne  aussi  celle  de  teinps  ;  et  Pîmage  n'est 
>  qu'une  direction  du  sens  commun.  Il  en  résulte  évidemment  que 
>  la  connaissance  de  ces  idées  est  aeqùise  par  le  principe  même  de 
>  la  sensibilité.  Or,  la  mémoire  des  chos^es  intellectuelles  nepenl  noû 

»  plus  avoir  lieu  sans  images  ;  et,  par  suite,  ce  n'est  qulndit^ecte- 
>  ment  que  la  mémoire  s'appHque  à  îa  diose  pensée  par  Tintelli- 
>  gence  ;  en  soi  elle  ne  se  rapporte  qu'atï  pritïcipe  sensîbTe.  »  (De 
la  Mémoire,  1;  rrad.  fr.,  p.  113.)  Voy.  aussi  les  ̂ cîaircm^mënfôdtt 
tome  I,  p.  339-341. 

*  Voy,  ci-dessus,  §  27, 
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choses  intelligibles  appartienne  à  Tune,  et  celui  des  choses 

sensibles  ̂   l'autre  ;  sinon  ce  seraient  deux  êtres  animés 
n'ayant  rien  de  commun  ensemble) .  Si  donc  le  souyenir 
appartient  également  aut  deux  imaginations,  quelle  diffé- 

rence y  a-t-il  entre  elles?  Ensuite»  comment  ne  remar- 
quons-nous pas  cette  différence?  En  voici  la  cause. 

Quand  les  deux  espèces  d'imagination  sont  d'accord, 
elles  concourent  [à  produire  un  seul  acte]  :  la  plus  puis- 

sante domine,  et  il  ne  se  produit  en  nous  qu'une  seule 
image  ;  la  seconde  accompagne  la  première  ;  c'est  le  faible 
reflet  d'une  puissante  lumière.  Quand  les  deux  espèces 
d'imagination  sont  au  contraire  en  désaccord  et  luttent 
ensemble,  alors  l'une  se  manifeste  seule,  et  nous  ignorons 
ce  qui  est  dans  l'autre,  comme  nous  ignorons  complète- 

ment que  nous  avons  deux  âmes  :  car  les  deux  âmes  sont 

fondues  en  une  seule,  et  l'une  sert  de  véhicule  à  l'autre.  L'une 
voit  tout,  mais  elle  ne  garde  que  certains  souvenirs  quand 

elle  sort  du  corps  et  elle  laisse  tomber  dans  l'oubli  la  plupart 
des  choses  qui  se  rapportent  à  l'autre.  De  même,  quand, 
après  nous  être  liés  afvec  des  amis  d'un  ordre  inférieur, 
nous  en  avons  acquis  d'autres  plus  distingués,  nous  nous 
souvenons  fort  peu  des  premiers  et  beaucoup  des  seconds. 

XXXII.  Que  dirons-nous  du  souvenir  des  amis,  des  pa- 

rents, d'une  épouse,  de  la  patrie  et  de  tout  ce  qu'un 
homme  vertueux  peut  se  rappeler  convenablement? 

Dans  Vimage  de  Vdme  [l'âme  irraisonnable]  ces  souvenirs 
seront  accompagnés  d'une  affection  passive  ;  mais  dans 
Vhomme  [l'âme  raisonnable]  ils  n'en  seront  pas  accompa- 

gnés :  car  les  affections,  existent  dès  le  principe  dans  l'âme 
inférieure  ;  dans  l'âme  supérieure,  par  suite  de  son  com- 

merce avec  l'autre,  il  y  a  aussi  quelques  affections,  mais  seu- 
lement des  affections  honnêtes .  Il  convient  à  Tâme  inférieure 

de  chercher  à  se  rappeler  les  actes  de  l'âme  supérieure,  sur- 
tout quand  elle  a  été  elle-même  convenablement  cultivée  : 

ear  elle  peut  devenir  meilleure  dès  le  principe  et  se  former 
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par  l'éducation  qu'elle  reçoit  de  l'autre.  Quant  à  l'âme 
supérieure,  elle  doit  volontiers  oublier  ce  qui  lui  vient  de 
l'âme  inférieure.  Elle  peut  d'ailleurs,  quand  elle  est  bonne, 
contenir  par  sa  puissance  l'âme  qui  lui  est  subordonnée*. 
Plus  elle  désire  se  rapprocher  du  monde  intelligible,  plus 
elle  doit  oublier  les  choses  d'ici-bas,  à  moins  que  toute  la 
vie  qu'elle  a  menée  ici-bas  ne  soit  telle  qu'elle  n'ait  confié à  sa  mémoire  que  des  choses  louables  ".  Dans  ce  monde 

*  Saint  Augustin  a  reproduit  et  développé  tout  ce  que  Plotin  dit ici  sur  la  différence  des  deux  âmes  et  sur  la  subordinalion  de  ïàme 
irraisonnable  à  Tâme  raisonnable  :  <  Negas  ergo,  non  solum  e  cor- 
*  pore  et  anima,  sed  etiam  ex  anima  tota  constare  sapientem:  si 
»  quidem  partent  istam,  qua  utitur  sensibus,  animae  esse  negare 
»  démentis  est...  Anima  sapientis  perptirgata  virtutibtis  et  jam 
>  cohœrens  Deo  sapientis  etiam  nomine  digna  est,  née  quidquam 
>  ejus  aliud  decet  appcUarl  sapientem  ;  sed  tamcn  quasi  quœdam^ 
»  ut  ita  dicam,  sordes  atque  exuviœ,  quibus  se  ille  mundavit  et 
»  quasi  sublraxit  in  seipsum,  ei  animœ  serviunt.  Vel  si  totft  haec 
»  anima  dicenda  est,  ei  cerle  parti  animae  serviunt,  quam  solam 
>  sapientem  nominari  decet.  In  qua  parte  subjecta  etiam  ipsam 
>  memoriam  puto  habitare.  Utitur  ergo  hac  sapiens  quasi  s&rvo, 
>  ut  hœc  ei  jubeat,  easquejam  domito  atque  substrato  metas  legis 
»  imponat,  ut  dumistis  sensibus  utitur  propter  illa ,  quaejam  non 
»  sajpientî,  sed  sibisunt  necessaria,  non  se  audeat  extollere,  nec 
»  superbire  domino,  nec  iis  ipsis  quae  ad  se  pertinent  passim  atque 
»  îmmoderate  uti.  Ad  illam  enim  vilissimam  partem  possunt  ea 
>  pertinere  quœ  prœterev/nt.  >  {De  Ordine,  II,  2.)  Plusieurs  ex- 

pressions de  ce  passage,  telles  que  :  anima  sapientis  perpv/rgata 
virtutibus  et  jam  cohœrens  Deo,  etc.  rappellent  ce  que  Plotin  dit 
sur  la  puriflcalion  dans  le  livre  Des  Vertus  (§  4,  5  ;  1. 1,  p.  57-58). 
Les  noms  de  sage  et  de  maître  donnés  ici  à  Vâme  raisonnable  sont 
également  empruntés  au  même  livre  (§  5,  p.  59.)  —  ̂   ̂   Nec  om- 
»  nino  huic  [memorlœ]  quidquam  commendari  arbitror  a  sa- 
>  piente  :  si  quidem  Deo  semper  inflxus   est.  sive  tacitus,  sive 
>  Cum  hominibus  loquens  ;  sed  ille  servusjam  bene  institutus  dilir 
»  genter  servat  quod  interdum  disputanti  domino  suggérât,  et  ei 
»  tanquam  justissimo  gratum  faciat  offlcium  suum  sub  cujus  se  vî- 
»  det  polestale  vivere.  Et  hoc  facit  non  quasi  ratiocinando,  sed 
*  summa  illa  lege  summoque  ordine  prœscribente.  »  (S.  Augustin, 



UVEB  TROISIÈIIB.  829 

même,  en  effet ,  il  est  beau  de  s'affranchir  des  préoccupa- 
tions humaines  ;  il  est  donc  convenable  également  de  les  y 

oublier  toutes.  On  peut  en  ce  sens  dire  avec  raison  que 
Tâme  vertueuse  doit  être  oublieuse.  Elle  échappe  ainsi  au 
multiple,  elle  ramène  le  multiple  à  Tunité,  et  abandonne 

l'indéterminé.  Elle  cesse  donc  de  vivre  avec  le  multiple» 
elle  s'allège^  et  vit  pour  elle-même.  En  effet,  quand,  étant 
encore  ici-bas,  elle  désire  vivre  dans  le  monde  intelligible, 
elle  néglige  tout  ce  qui  est  étrangère  sa  nature.  EUç  retient 
donc  peu  de  choses  terrestres  quand  elle  est  arrivée  au 
monde  intelligible  ;  elle  en  a  plus  quand  elle  habite  le  ciel. 
Hercule  [dans  le  cieP]  peut  bien  se  glorifier  de  sa  valeur  ; 
mais  cette  valeur  même  lui  parait  peu  de  chose  quand  il  est 
arrivé  à  une  région  plus  sainte  encore  que  le  ciel,  quand 

il  habite  le  monde  intelligible,  et  qu'il  s'est  élevé  au-dessus 
d'Hercule  lui-même  par  la  force  qu'il  a  déployée  dans  ces 
luttes  qui  sont  les  luttes  des  vrais  sages. 

ibid.)  Ces  dernières  lignes  rappellent  cette  pensée  de  Plotin  :  c  L'in- 
»  jQuence  de  la  raison  [sur  la  partie  irraisonnablé]  s'exercera  sans 
»  lutte  et  sans  contrainte,  etc.  >  (Enn.  I,  liv.  ii,  §5  ;  1. 1,  p.  59.) 

Ml  y  a  dans  le  texte  :  àX>à  é^a^^pà  itai  ̂ i'  avr^c .  Flcin  traduit  :  c  sed 
>  levia  hsec  existimans  »  ;  et  Greuzer  :  c  sed  allevata  et  per  se  sola.  » 
Nous  avons  adopté  le  sens  de  Greuzer.  -—  >  Nous  suivons  ici  Ficin 
qui  a  été  conduit  par  la  liaison  des  idées  à  sous-entendre  in  cœlis, 

en  sorte  qu'il  faut  placer  Hercule  dans  quatre  régions,  dans  l'enfer, 
sur  la  terre,  dans  le  ciel  et  dans  le  monde  intelligible.  Greuzer  ap- 

prouve rinterprétation  de  Ficin.  Taylor,  au  contraire,  en  a  adopté 
une  autre  ;  il  traduit  :  «  And  Herciules,  indeed  [v^hen  in  Hades] 
»  may  speak  of  his  own  fortitude;  but  in  the  intelligible  world,  be 
»  will  consider  tbese  tbings  as  trlfling,  being  transfered  into  a 
»  more  sacred  place.  » 



UVRE  QUATRIÈME. 

QCEStlONâ  son  L'ÂME  <. 

tavxàMÈ  PAXttÈ. 

,   I.  Que  dira  l'âme  et  de  quoi  se  souvîendra-t-elle  quand 
elle  se  sera  élevée  au  monde  intelligible*?—  Elle  y  contem- 

^  Dans  ce  livre,  qui  n'est  que  la  continuaUon  du  précédent,  Plotin 
traite  successivement  quatre  questions  principales  et  diverses  ques* 
tions  incidentes,  sans  suivre  un  ordre  rigoureux,  savoir  :  !<>  Quelles 

senties  âmes  qui  font  usage  de  la  mémoire  et  de  l'imagination,  et 
quelles  sont  les  choses  dont  elles  se  souviennent  (%  1-5)  ?  2p  Les 
âmes  des  astres  et  TAme  universelle  ont-elles  besoin  de  la  mémoire 

et  du  raisonnement,  ou  te  bornent-elles  à  contempler  l'Intelligence 
suprême  ($6*16)  ?  Et  incidemment  :  Quest^ce  que  la  Nature  (S  13,14)7 
9*  Q«ellcs  sont  les  diiTérences  intellectuelles  entre  l'Ame  universelle^ 
les  âmes  des  astres,  l'âme  de  la  terre  et  l'âme  humaine  (§  17-29)  ?  Et 
incidemment  :  En  quoi  consistent  les  facultés  dont  l'exereice  dépend 
de  Tuni^n  de  l'âme  et  du  corps  ($  18),  savoir:  l'Appétit  concupiscîMe 
(S  10-21),  la  Senantion  {%  23-25),  l'Appétit  irascible  (%  28),  la  Puis- 

sance végétative  et  générati? e  (§  29)  ?  4»  Quelle  est  t'influence 
exercée  par  les  astres?  En  quoi  consiste  la  puissance  de  la  Magie 

<§  30-45)  ?  Pour  les  autres  Remarques  générales,  Voy.  les  Éelair- 
cissements  sur  ce  livre  à  la  il  n  du  volume. 

^  Première  question  :  Quelles  sont  les  âmes  qui  font  visage  de  la 
mémoire  et  de  Vimagination,  et  quelles  sont  les  choses  dont  elles 

se  soutiennent  (§  1-5).  C'est  la  suite  de  la  7*  question  du  livre  pré- 
cédent, p.  313.  Le  P.  Thomassin  cite  ce  passage  dans  ses  Dogmata 

theologica  (t.  I,  p.  331),  et  explique  avec  beaucoup  de  clarté  la  doc- 
trine que  Plotin  professe  sur  ce  point  :  «  Visum  est  [Plotino]  beatas 
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plera  les  eBsenôeli  auxquelles  elle  sera  unie  et  y  appliquera 
toute  don  attention  ;  dinon,  elle  ne  serait  pas  dans  le 

monde  intelligible.^N'aura-Mle  donc  aucun  souvenir  des 
eboses  d'ici-bas?  Ne  se  rappellera-t-elle  pas  qu'elle  s'est 
livrée  à  Tétude  de  la  philosophie,  pai^  exemple,  et  qu^elle  a 
contemplé  le  monde  intelligible  pendant  son  séjour  sur  la 
terre? «^  Non  î  car  une  intelligence,  tout  entière  à  son  objet, 
ne  peut  en  même  temps  contempler  rintelligible  et  penser 

à  une  autre  chose.  L'acte  de  la  pensée  n'implique  pas  le 
Souvenir  d'avoir  pensé.  —  Ce  souvenir,  dira-t-on,  est  pos- 

»  menteb  abimasque  omnia  simul  vidél*e,  sine  discursu  ab  aliis  ad 
»  alia,  sine  prœteritorum  memoria ,  sine  futurorttm  exspectaUone» 

»  omnia  simul,  et  oculis  obversantla,  intueri  :  1*  Omnia  enim  vident, 
»  érgo  simul  omnia  :  nam  si  ab  aliis  in  alia  excurrerent,  nunquani 
i>  ottinia  peflustrarèht  ;  sèd  plurttna  illls  efflueret  saae  beatitudinis 
»  âerai  ante^uam  à  primis  exors»  ad  extrema  usque  evasissent  ; 
9  20  In  ilKs  ibfifna  oiaoia  in  superiora  rapiuntur  et  absorbentor  ; 
9  corpus  in  animam ,  anima  in  rationem ,  ratio  in  intellectum,  in«- 
»  tellectus  in  veritatem  immergitur  et  quodammodo  devoratur; 

»  ergo,  quuirt  ratio  în  intelligentiam  abrepta  sU,  jam  nec  îpsa  dîs- 
»  currit,  sed  intelligit.  3*  Discursus  rationis  non  aliunde  exoritur 
>  quam  ex  angustiis  et  debilitatione  intelligentiœ  ;  vis  enim,  totam 
»  Don  èapiens  veritatis  àmplitadinem ,  carptim  illam  et  membratlm 
»  dégustât  persultatque,  et  ignoranUam  suam  multa  consultaifone 

>  alidrutirqoeex  aliis  eluceseentium  perscrotatlone  propuisare  mo- 
s  lîlur.  At  ubi  mentis  ampltatî  sont  sinus  tiresque  amplifkalie,  non 

*  tnînutatim,  èM  totatn  cotopleciitar  Terttal«»,  nec  conMillit  un- 
»  quam  quia  fiee  ignorât.  4*  Ubi  omnia  siftMi  prasentia  sunt,  quîd 
3  opuâ  est  ittémlûïsSc ,  aul  exspcctare ,  attl  argumeniari  ex  bis  ad 
»  iila  ?  fix  bis  qUSb  t>atent  ea  qaee  latent  expromit  ratiocifiatto  ;  m\A 
s  oteïjîa  patent  et  fttilla  latent ,  nnllus  ergo  snperest  il«  Jocus. 

>  De»! qtie  rationis  fliunus  spéciale  est  ex  œternomni  contemplartione 

*  et  imitatioae  temporatta  gmbemare  ;  ex  iUoruin  veritate  certissima 
«  et  tnawffèstîssima  bfôTtim  verfeiiwMiiaAinein  elidéarc,  swqtB  an- 
^  gala  loeo  ex  tenetutt  legU  ordine  cbllocare.  Dîscnrsnm  ei^  et 
*  memoriam  eKminaï  întelligenlfa  ;  ejjusqoe  cornes  ftternilas  :  ubi 

*  enîm  otonla  sîmui  prœseniia  întelHgis  et  intucris,  qwca-sum  «tti- 

*  tieret  dd  ea  ttfnqtfrup  ItfBg*  ̂ esftft^scurrcre^  ?el  tanquam  pras- »  tenta  recordan  ?  > 
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térieur  à  la  pensée. — Dans  ce  cas,  Fesprit  dans  lequel  il  se 

produit  a  changé  d'état.  Il  est  donc  impossible  que  celui 
qui  est  tout  entier  à  la  contemplation  pure  de  Fintelligible 
se  rappelle  en  même  temps  les  choses  qui  lui  sont  arrivées 
autrefois  ici-bas.  Si,  comme  il  le  parait,  la  pensée  est  en 
dehors  du  temps,  parce  que  toutes  les  essences  intelligibles, 

étant  éternelles,  n'ont  pas  de  relation  avec  le  temps,  évi- 
demment il  est  impossible  que  Tintelligence  qui  s'est  élevée 

au  monde  intelligible  ait  aucun  souvenir  des  choses  d'ici- 
bas,  qu'elle  ait  même  absolument  aucun  souvenir  :  car 
chacune  des  essences  du  monde  intelligible  est  toujours 

présente  à  l'intelligence  \  qui  n'est  pas  obligée  de  les  par- 
courir successivement,  de  passer  de  l'une  à  l'autre.  — 

Quoi  ?  l'intelligence  ne  divisera-t-elle  pas  en  descendant 
du  genre  aux  espèces  ?  —  Non  :  car  elle  remonte  à  l'uni- 

versel et  au  principe  supérieur.  —  Admettons  qu'il  n'y  ait 
pas  de  division  dans  l'intelligence  qui  possède  tout  à  la 
fois  :  n'y  aUra-t-il  pas  au  moins  de  division  dans  l'âme  qui 
s'est  élevée  au  monde  intelligible  •?—  Mais,  rien  n'empêche 

*  Dans  ses  Confessions  (X,  25,  26) ,  saint  Augustin  démontre  de 

la  môme  manière  que,  pour  concevoir  Dieu,  il  faut  s'élever  au- 
dessus  des  images  des  choses  sensibles  et  des  souvenirs  que  l'on 
peut  avoir  de  ses  propres  actes ,  que  la  conception  de  Dieu  n'est 
pas  un  souvenir,  mais  une  intuition  toujours  présente  à  notre  es- 

prit dès  qu'il  y  réfléchit  :  «  Sed  ubi  mânes  in  memoria  mea,  Do- 
>  mine?...  Transcendî  enim  partes  ejus,  quas  habent  et  bestîœ, 
»  quum  te  recordarer,  quia  non  ibi  te  inveniebam  inter  imagines 
»  corporalium  ;  et  veni  ad  partes  ejus,  ubi  commendavi  aiTecUones 
»  animi  mei,  nec  illic  inveni  te...  Ubi  ergo  te  inveni  ut  discerem  te, 
»  nisi  in  te  supra  me?  Et  nusquam  locus.  Et  recedimus,  et  accedi- 
»  mus,  et  nusquam  locus.  Ubique  Veritas  prœsides  omnibus  con- 
»  sulentibus  te,  simulque  respondes  omnibus  etiam  diversa  consu- 
»  lentibus.  »  Voy.  encore  ci-après,  p.  337,  note  2.  —  *  Nous  lisons 
ici  avec  M.  Kirctlhoff  :  oOx  éo-rat  ̂ laiptvtç  âvcaôev  ùç  tth  ;  i  xarudev 
inl  To  xkGoXou   xai  to  avai.  rû  ficv  yàp  avw  ftiî  cW»  iiwpyttot  bfioO 
ÔVTC)  X.  T.  X. 



uv&B  QuiniÈm.  338 

que  la  totalité  des  intelligibles  unis  ensemble  ne  soit  saisie 

par  une  intuition  également  une  et  totale. — Cette  intuition 

est^elle  semblable  à  Tintuition  d'un  objet  aperçu  d'un  seul 
coup  d'œil  dans  son  ensemble,  ou  comprend-elle  toutes  les 
pensées  des  intelligibles  contemplés  à  la  fois? — Puisque  les 
intelligibles  offrent  un  spectacle  varié,  la  pensée  qui  les 

saisit  doit  évidemment  être  également  multiple  et  variée  ̂  , 
comprendre  plusieurs  pensées,  comme  la  perception  d'un 
seul  objet  sensible,  d'un  visage,  par  exemple,  comprend 
plusieurs  perceptions,  parce  que  l'œil,  en  apercevant  le 
visage,  voit  en  même  temps  le  nez  et  les  autres  parties. 

Mais  [dira-t-on]  il  arrive  que  l'âme  divise  et  développe  une 
chose  qui  était  unique. — Nous  répondrons  que  cette  chose 

est  déjà  divisée  dans  l'intelligence,  qu'elle  y  a  comme  un 
fondement  particulier,  mais  que,  s'il  y  a  antériorité  et 
postériorité  dans  les  idées,  cette  antériorité  et  cette  posté- 

riorité ne  se  rapportent  cependant  pas  au  temps.  Si  la 

pensée  arrive  à  distinguer  l'antérieur  et  le  postérieur,  ce 
n'est  pas  sous  le  rapport  du  temps,  mais  sous  le  rapport 
de  l'ordre  [qui  préside  aux  choses  intelligibles]  :  ainsi, 
quand  on  considère  dans  une  plante  l'ordre  qui  s'étend  des 
racines  au  sommet,  il  n'y  a  antériorité  et  postériorité  que 
sous  le  rapport  de  l'ordre,  puisqu'on  aperçoit  la  plante 
entière  d'un  seul  coup  d'oeil*. 

Hais  [dira-t-on  encore],  quand  l'âme  contemple  l'Un,  si 
elle  embrasse  plusieurs  choses  ou  plutôt  toutes  choses, 

comment  se  peut-il  que  l'une  soit  antérieure,  l'autre  pos- 
térieure? —  C'est  que  la  puissance  qui  est  une  [l'Un]  est 

une  de  telle  sorte  qu'elle  est  multiple  quand  elle  est  con- 

«  Platon  dit  dans  le  Timée  (p.  30  ;  p.  89  de  la  trad.  de  M.  H.  Mar- 
tin) :  «  Ce  modèle  contient  et  comprend  en  lui-même  tous  les  ani- 

»  maux  intelligibles,  de  môme  que  dans  ce  monde-ci  nous  sommes 
»  renfermés  nous-mêmes  ainsi  que  tous  les  animaux  produits  et 
»  visibles.  »  Voy.  aussi  Erm.  V,  liv.  m,  S  5.  —  *  Voy.  ci-après, 
S  12,  p.  352. 
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templée  par  un  autre  principe  [intelligence],  parce  qu'a**^ 
lors  ellQ  n'est  pas  toutes  choses  à  la  fois  dans  une  seule 
pensée,  En  effet,  les  actes  [de  TlntelUgence]  ne  sont  pas 

une  unité  ;  mais  ils  sont  produits  tous  ̂   par  une  puissance 
toujours  permanente  ;  ils  deviennent  donc  multiples  dans 
les  autres  principes  [les  intelligibles]  :  car  rintelligence» 

n'étant  pas  Funité  mémet  peut  recevoir  en  son  sein  la 
nature  du  multiple  qui  n'existait  paa  auparavant  [dans run]. 

IL  Admettons  qu'il  en  soit  ainsi,  L'âme  se  souvient-*elle 
d'elle-même  ?~  Ce  n'est  pas  probable  ;  celui  qui  contempla 
le  monde  intelligible  ne  se  rappelle  pas  qui  il  est,  qu'il  est 
Socrate  par  exemple,  qu'il  est  une  âme  ou  une  intelligence. 
Comment  en  effet  s'ensouviendrait^ilT  Tout  entier  à  la  con- 

templation du  monde  intelligible,  il  ne  fait  pas  un  retour 
sur  lui-môme  par  la  pensée  ;  il  se  possède  lui-^mème,  maia 

il  s'applique  à  l'intelligible  et,  devient  l'intelligible,  à  l'égard 
duquel  il  joue  le  rôle  de  matière  ;  il  prend  la  forme  de  l'objet 
qu'il  contemple,  et  il  n'est  alors  lui-même  qu'en  puissance. 
Il  n'est  donc  lui<-mème  en  acte  que  quand  il  ne  pense  pas 
l'intelligible.  Quand  il  n'est  que  lui-même,  il  est  vide  dQ 
toutes  choses,  parce  qu'il  ne  pense  pas  l'intelligible  ;  maie 
s'il  est  tel  par  sa  nature  qu'il  soit  toutes  choses,  en  se  pen« 
sant  lui-même,  il  pense  toutes  choses.  Dans  cet  état,  se 

voyant  lui-même  en  acte  par  le  regard  qu'il  jette  sur  lui- 
même  , .  il  embrasse  toutes  choses  dans  cette  intuition  ; 

d'un  autre  côté,  par  te  regard  qu'il  jette  sur  toutes  ehoseSf 
d  s'embrasse  lui-^mème^ans  l'intuition  de  toutes  choses'. 

S'il  en  est  ainsi  [dira-t^on],  il  change  de  pensées,  et 
nous  avons  plus  haut  refusé  de  l'admettre.  —  L'intelli- 

gence est  immuable,  mais  l'âme,  placée  aux  dernières  li- 
mites du  monde  intelligible,  peut  subir  quelque  mutation 

«  Nous  liions  irâ#at  avec  H.  Kirchhoff,  qui  soupçonne  qu'U  y  a 
une  lacune  dans  cette  phrase.  —  '  Voy.  ci-dessus,  p.  389,  QOte  S. 
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quand  elle  f^  replie  $w  eUe^-inèaie.  En  effet»  ce  qui  s'ap- 
plique à  rimmuable  éprouve  uécessairemeut  quelque  muta-* 

tion  à  son  égard,  puiaqu'il  u*y  reste  pas  toujours  appliqué, 
A  parler  rigoureusement,  il  n'y  a  pas  changement  lorsque 
l'âme  se  détache  des  choses  qui  lui  appartiennent  pour  se 
tourner  vers  elle-même,  et  vice  versa  ;  car  elle  est  toutes 

choses,  et  l'âme  avec  l'intelligible  ne  font  qu'un.  Hais, 
quand  l'âme  est  dans  le  monde  intelligible,  elle  devient 
étrangère  à  elle-même  et  â  ce  qui  lui  appartient  ;  alors, 
vivant  purement  dans  le  monde  intelligiblCr  elle  participe 

à  son  immutabilité,  elle  est  tout  ce  qu'il  est  :  car,  dès 
qu'elle  s'est  élevée  à  cette  région  supérieure,  elle  doit  né- 

cessairement s'unir  À  l'Intelligence,  vers  laquelle  elle  s'est 
tournée  et  dont  elle  n'est  plus  séparée  par  aucun  intermé^ 
diaire.  En  s'élevant  à  Vlntelligence,  l'âme  se  met  en  har^ 
monie  avec  elle  et  par  suite  s'y  unit  d'une  manière  durable» 
de  telle  sorte  que  toutes  les  deux  soient  à  la  fois  une  et 

deu3^.  Dans  cet  état,  l'âme  ne  peut  changer,  elle  est  appli-^ 
quée  d'une  manière  immuable  à  la  pensée,  et  elle  a  en 
même  temps  conscience  d'elle-^même,  parce  qu'elle  ne  fait 
plus  qu'une  seule  et  même  chose  avec  le  monde  intelli* 
gible, 

III.  Quand  l'âme  s'éloigne  du  monde  intelligible,  quand, 
au. lieu  de  continuer  à  ne  faire  qu'un  avec  lui,elleveuten  de* 
venir  indépendante,  s'en  distinguer  et  s'appartenir,  quand 
enfm  elle  incline  vers  les  choses  d'ici^bas ,  alors  elle  s» 
souvient  d'elle-même.  Le  souvenir  des  choses  intelligibles 
l'empêche  de  tomber,  celui  des  choses  terrestres  la  fait 
descendre  ici^bas ,  celui  des  choses  célestes  la  fait  d^ 

meurer  dans  le  ciel.  En  général,  l'âme  est  et  devient  les 
choses  dont  elle  se  souvient.  En  effet,  se  souvenir,  c'est 
penser  ou  imaginer  ;  or  imaginer,  ce  n'est  pas  possédw 
une  chose,  c'est  la  voir  et  lui  devenir  conforme.  Si  l'âme 

voit  les  choses  sensibles,  par  cela  même  qu'elle  les  re- 
garde, elle  a  en  quelque  sorte  de  retendue.  Comme  elle 
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n'est  qu'au  second  degré  les  choses  autres  qu'elle-même, 
elle  n'est  nulle  d'elles  parfaitement.  Placée  et  établie  aux 
confins  du  monde  sensible  et  du  monde  intelligible,  elle 

peut  se  porter  également  vers  l'un  ou  vers  l'autre. 
lY.  Dans  le  monde  intelligible,  l'âme  voit  le  Bien  par 

l'intelligence  :  car  Tintelligence  ne  l'empêche  pas  de  par- 
venir jusqu'au  Bien.  Entre  l'âme  et  le  Bien,  l'intermédiaire 

n'est  pas  le  corps,  qui  ne  pourrait  être  qu'un  obstacle  :  car 
si  les  corps  peuvent  jamais  servir  d'intermédiaires,  ce  n'est 
que  lorsqu'il  s'agit  de  descendre  des  premiers  principes 
aux  choses  qui  occupent  le  troisième  rang  ̂   Quand  l'âme 
s'occupe  des  objets  inférieurs,  elle  possède  conformément  à 
sa  mémoire  et  à  son  imagination  ce  qu'elle  voulait  posséder. 
Aussi  la  mémoire,  s'appliquât-elle  aux  meilleures  choses, 
n'est  cependant  pas  ce  qu'il  y  a  de  meilleur:  car  elle  ne  con- 

siste pas  seulement  à  sentir  qu'on  se  souvient,  mais  encore 
à  se  trouver  dans  une  disposition  conforme  aux  affections, 
aux  intuitions  antérieures  dont  on  se  souvient.  Or,  il  peut 

arriver  que  l'âme  possède  une  chose  sans  en  avoir  con- 
science, qu'elle  la  possède  même  alors  mieux  que  si  elle  en 

avait  conscience  :  en  effet,  quand  elle  en  a  conscience,  elle 
la  possède  comme  une  chose  qui  lui  est  étrangère,  et  dont 

elle  se  distingue;  quand  au  contraire  elle  n'en  a  pas  con- 
science, elle  est  ce  qu'elle  possède,  et  c'est  surtout  cette 

dernière  disposition  qui  la  fait  déchoir  [en  la  rendant  con- 
forme aux  choses  sensibles,  quand  elle  y  applique  son  ima- 

gination] . 

Si  l'âme,  en  quittant  le  monde  intelligible,  en  emporte 
avec  elle  des  souvenirs,  c'est  que  dans  ce  monde  elle  possé- 

dait déjà  la  mémoire  à  certain  degré  ;  mais  cette  puissance  y 
était  éclipsée  par  la  pensée  des  choses  intelligibles.  Il  serait 
absurde  de  prétendre  que  ces  dernières  se  trouvaient  dans 

•  M.  Kirchhofl  suppose  qu'il  y  a  une  lacune  dans  cette  phrase obscure. 
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Fâme  à  l'état  de  simples  images  ;  elles  y  constituaient  au 
contraire  une  puissance  [intellectuelle]  qui  a  passé  ensuite 

à  rétat  d'acte.  Quand  Tàme  vient  à  cesser  de  s'appliquer 
à  la. contemplation  des  intelligibles,  elle  ne  voit  plus  que  ce 

qu'elle  voyait  auparavant  [c'est-à^ire  les  choses  sensibles]. 
y.  La  puissance  qui  constitue  la  mémoire  fait-elle  passer 

à  rétat  d'actes  les  notions  que  nous  avons  des  intelli- 
gibles? 

Si  ces  notions  ne  sont  pas  des  intuitions,  c'est  par  la  mé- 
moire qu'elles  passent  à  l'état  d'actes^;  si  ce  sont  des  in- 

tuitions, c'est  par  la  puissance  qui  nous  les  a  données  là- 
haut.  Cette  puissance  s'éveille  en  nous  toutes  les  fois  que 
nous  nous  élevons  aux  choses  intelligibles,  et  elle  voit  ce 

dont  nous  parlons*.  Ce  n'est  pas  en  effet  par  l'imagination 
ni  par  le  raisonnement,  obligé  de  tirer  lui-même  ses  prin- 

cipes d'ailleurs,  que  nous  nous  représentons  les  intelli- 
gibles :  c'est  par  la  faculté  que  nous  avons  de  les  contem- 
pler, faculté  qui  nous  permet  d'en  parler  même  ici-bas. 

Mous  les  voyons  donc  en  éveillant  en  nous  ici-bas  la  même 
puissance  que  nous  devons  éveiller  en  nous  quand  nous 
sommes  dans  le  monde  intelligible  w  Mous  ressemblons  à 

*  Nous  lisons  avec  M.  Rirchhoff  :  n  il  piv  /*«  «ùra  êwpwfAiv,  pv^/^jj. 

—  ̂   Ces  idées  ont  été  développées  d'une  manière  brillante  par  saint 
Augustin  :  €  Quum  de  iis  agitur  qiuB  mente  conspicimua,  id  est  in- 
»  teilectu  atque  ratione,  ea  quidem  loquimv/r  quœ  prœséntià  con- 
»  tusmur  in  illa  interiore  luce  veritatis,  qua  ipse  qui  dicilur  homo 
>  interior  illustratur  et  fruitur.  Sed  tune  quoque  noster  auditor, 
»  si  et  ipse  illa  secreto  ac  simplici  oculo  videt,  novit  quod  dico  sua 
»  contemplatlone,  non  verbis  meis.  Ergo  ne  hune  quidem  doceo  vera 
»  dicei^s  yera  intuentem  :  docetur  enim  non  yerbis  meis,  sed  ipsis 

»  rébus  Deo  intus  pandente  manifestis.  Itaque.etiam  de  hisinterro- 

>  gatus  respondere  potest,  etc.  »  (De  Magistro,  12.)  C'est  de  ce 
beau  passage  de  saint  Augustin  que  Fénelon  a  tiré  ce  morceau  cé- 

lèbre de  son  traité  De  V Existence  de  Dieu  (I,  ch.  3)  :  «  A  la  vérité  ma 

»  raison  est  en  moi  :  car  il  faut  que  je  rentre  sans  cesse  en  moi-même 
»  pour  la  trouver  ;  mais  la  raison  supérieure  qui  me  corrige  dans  le 
IL  22 
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UQ  homme  quii  gravissant  le  sommet  d'un  rocher,  aper^ 
cevrait  par  son  regard  des  objets  invisibles  pour  ceux  qui 
ne  sont  pas  montés  avec  lui. 

Puisque  la  raison  nous  démontre  ainsi  clairement  que  la 
mémoire  ne  se  manifeste  dans  Fâme  que  lorsque  celle-^ci 

descend  du  monde  intelligible  dans  le  ciel,  il  n'est  pas  éton- 
nant que,  lorsqu'elle  s'est  élevée  d'ici-bas  au  ciel  et  qu'elle 

s'y  est  arrêtée,  elle  se  rappelle  un  grand  nombre  des  choses 
d'ici^bas,  de  celles  dont  nous  avons  déjà  parlés  et  qu'elle 
reconnaisse  beaucoup  d'âmes  qu*elle  a  connues  antérieu* 
rement,  puisque  ces  dernières  doivent  nécessairement  être 
jointes  ï  des  corps  qui  ont  des  figures  semblables.  Si  ces 
âmes  changent  la  figure  de  leurs  corps  et  les  rendent 
9phériques,  elles  sont  encore  reconnaissables  par  leurs 

Oftceurs  et  leur  caractère  propre.  Cela  n'a  rien  d'incroyable: 
car,  en  admettant  que  ces  âmes  se  soient  purifiées  de  toutes 

leurs  passions,  rien  n'empêche  qu'elles  n'aient  conservé 
leur  caractère.  Si  elles  peuvent  s'entretenir  les  unes  avec 
les  autres,  elles  ont  encore  là  un  moyen  de  se  reconnaître. 

Qu'arrive-t-il  quand  les  âmes  descendent  du  monde  in*^ 
telligible  dans  le  ciel  ? — Elles  recouvrent  alors  la  mémoire, 
mais  elles  la  possèdent  à  un  degré  moindre  que  les  âmes 
qui  se  sont  toujours  occupées  des  mêmes  objets.  Elles  ont 

d'ailleurs  d'autres  choses  à  se  rappeler,  et  un  long  espace de  temps  leur  a  fait  oublier  bien  des  actes. 
Hais  si,  après  être  descendues  dans  le  monde  sensible, 

elles  tombent  [du  ciel]  dans  la  génération,  quel  sera  le 

»  besoin,  et  que  je  consulte,  n'est  pas  à  moi  et  elle  ne  fait  pas 
9  partie  de  moi-même...  C'est  un  maître  intérieur  qui  me  fait  taire, 
»  qui  me  fait  parler,  qi|i  me  fait  croire,  qui  me  fail  douter,  qoi  me 

»  fait  avouer  mes  erreurs  ou  conûrmer  mes  Jugements:  en  l'écoa^ 
>  tant.  Je  m'instruis  ;  en  m'écoutant  moi«môme,  Je  m'égare.  Ce 
B  maitre  est  partout,  et  sa  Toix  se  fait  entendre,  d'un  bout  de  l'uni- 
>  vers  à  l'autre,  à  tous  les  hommes  comme  à  moi,  etc.  > 

^  Voy.  le  livre  précédent,  g  B2. 
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temps  où  elles  se  souviendront  T  —  Il  n*est  pas  nécessaire 
que  les  âmes  [qui  s'éloignent  du  monde  intelligible]  tombent 
dans  les  plus  basses  régions.  Il  peut  arriver  que  dans  leur 

mouvement  elles  s'arrêtent  après  être  descendues  quelque 
peu  du  monde  intelligible,  et  rien  ne  les  empêche  de  re-* 

monter  là-haut  avant  qu'elles  se  soient  abaissées  aux  ré- 
gions inférieures  de  la  génération. 

YI.  On  peut  donc  aflirmer  sans  crainte  que  les  âmes  qui 

exercent  leur  raison  discursive  et  qui  changent  d'état  se 
souviennent  :  car  la  mémoire  s'applique  aux  choses  qui  ont 
été  et  qui  ne  sont  plus^  Hais  les  &mes  qui  demeurent  dans 
le  même  état  ne  sauraient  se  souvenir  :  car  de  quoi  se  sou-* 
viendraient-elles*? 

Si  [méconnaissant  les  vérités  que  nous  venons  d'exposer], 
la  raison  humaine  veut  attribuer  la  mémoire  aux  âmes  de 

tous  les  astres,  surtout  à  celle  de  la  Lune  et  à  celle  du  So^ 

leil,  elle  finira  par  agir  de  même  à  l'égard  de  l'Ame  univer- 
selle et  elle  osera  attribuer  h  Jupiter  même  des  souvenirs 

qui  Toccuperaient  de  mille  choses  diverses.  Une  fois  entrée 

dans  cet  ordre  d'idées,  la  raison  sera  amenée  à  chercher 
quelles  sont  les  conceptions,  quels  sont  les  raisonnements 

des  Ames  de»  astres,  en  admettant  toutefois  qu'elles  rai- 
sonnent. [Mais  c'est  là  une  hypothèse  toute  gratuite  :]  car 

si  ces  &mes  n'ont  rien  à  découvrir,  si  elles  ne  doutent  pas, 
si  elles  n'ont  besoin  de  rien,  si  elles  n'apprennent  pas  des 
choses  qu'elles  ignorassent  auparavant,  quel  usage  feraient- 
elles  du  raisonnement,  des  arguments  ou  des  conceptions  de 

la  raison  discursive?  Elles  n'ont  pas  non  plus  à  chercher  des 
moyens  mécaniques  de  gouverner  les  choses  humaines  et 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  314,  note  1. 
>  Deuxième  question  :  Les  âmes  des  astres  et  VAme  universelle 

ont-elles  besoin  de  la  mémoire  et  du  raisonnement,  ou  se  bornent^ 
elles  à  contempler  V Intelligence  suprême  (8  O^IO)  ? 
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tout  ce  qui  se  paâse  sur  la  terre  :  car  c'est  d'une  tout  autre 
manière  qu'elles  font  régner  l'ordre  dans  Tunivers. 

VIL  Quoi  I  ces  âmes  ne  se  rappelleront-elles  pas  qu'elles 
ont  vu  Dieu  ?  —  [Elles  n'ont  pas  besoin  de  s'en  souvenir  : 
car]  elles  le  voient  toujours  ;  or,  tant  qu'elles  le  voient, 
elles  ne  peuvent  dire  qu'elles  l'ont  vu,  parce  qu'une  pareille 
énonciation  supposerait  qu'elles  ne  le  voient  plus  ̂  

Quoi  I  ne  se  rappelleront-elles  pas  qu'elles  ont  opéré  leur 
révolution  hier  ou  Tannée  dernière,  qu'elles  vivaient  hier  et 
qu'elles  vivent  depuis  longtemps?  — JElles  vivent  toujours; 
or,  ce  qui  est  toujours  le  même  est  un.  Vouloir  dans  le 
mouvement  des  astres  distinguer  hier  et  Vannée  dernière^ 

c'est  faire  comme  un  homme  qui  diviserait  en  plusieurs 
parties  le  mouvement  qui  forme  un  pas^  qui  voudrait 
ramener  Tunité  à  la  multiplicité.  En  effet,  le  mouvement 

des  astres  est  un^  quoiqu'il  soit  soumis  par  nous  à  une 
mesure  comme  s'il  était  multiple  ;  c'est  ainsi  que  nous 
comptons  les  jours  comme  différents  les  uns  des  autres, 
parce  que  les  nuits  les  séparent  les  uns  des  autres.  Mais, 

puisque  dans  le  ciel  il  n'y  a  qu'ion  seul  jour,  comment 
pourrait-on  en  compter  plusieurs ,  comment  pourrait-il 
y  avoir  une  année  dernière  ? 

Mais  [pourra-t-on  nous  dire],  l'espace  parcouru  n'est 
pas  un  :  ila  plusieurs  parties  ;  le  zodiaque  contient  plu- 

sieurs parties.  Pourquoi  donc  l'âme  céleste  ne  dirait-elle 
pas  :  j'ai  dépassé  cette  partie  ;.  je  suis  maintenant  arrivée 
à  une  autre?  En  outre,  si  les  âmes  des  astres  considèrent 

les  choses  humaines ,  comment  ne  verront-elles  pas  qu'il 
y  a  des  changements  ici-bas,  que  les  hommes  qui  existent 

aujourd'hui  sont  venus  après  d'autres  ?  S'il  en  est  ainsi, 
elles  savent  qu'il  a  déjà  existé  d'autres  hommes,  qu'il  y  a 
eu  d'autres  faits.  Elles  possèdent  donc  la  mémoire. 

[Voici  notre  réponse  :] 

1  Voy.  ci-dessus,  p.  332,  ̂ ote  1. 
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Yin.  n  n'est  point  nécessaire  que  Vùû  se  souvienne  de 
tout  ce  que  Ton  voit,  ni  qu'on  se  représente  par  l'ima- 

gination toutes  les  choses  qui  se  suivent  accidentelle- 

ment* D'un  autre  côté,  quand  Tesprit  possède  une  con- 
naissance et  une  conception  claire  de  certains  objets,  qui 

viennent  ensuite  s'offrir  aux  sens,  rien  ne  le  force  d'aban- 
donner la  connaissance  qu'il  a  acquise  par  l'intelligence 

pour  regarder  l'objet  particulier  et  sensible  qu'il  a  devant 
lui,  à  moins  qu'il  ne  soit  chargé  d'administrer  quelqu'une 
des  choses  particulières  contenues  dans  la  notion  du 
tout. 

Maintenant,  pour  entrer  dans  les  détails,  disons  d'abord 
que  l'on  ne  retient  pas  nécessairement  tout  ce  que  l'on  a 
vu.  Quand  une  chose  n'a  pas  d'intérêt  ni  d'importance,  les 
sens,  frappés  par  la  diversité  des  objets  sans  notre  concours 
volontaire ,  sont  seuls  affectés  ;  Tâme  ne  perçoit  pas  les 

impressions,  parce  que  leur  différence  est  pour  eUe  sans  au- 
cune utilité.  Quandl'âme  est  tournée  vers  elle-même  ou  vers 

d'autres  objets,  et  qu'elle  s'y  applique  tout  entière,  elle  ne 
saurait  se  souvenir  .de  ces  choses  indifférentes,  puisqu'elle 
n'en  a  même  pas  la  perception  quand  elles  sont  pré- 

sentes. U  n'est  pas  davantage  nécessaire  que  l'imagina- 
tion se  représente  ce  qui  est  accidentel,  ni,  si  elle  se  le  re- 

présente, qu'elle  le  retienne  fidèlement.  U  est  facile  de 
constater  qu'une  impression  sensible  de  ce  genre  n'est 
point  perçue,  si  l'on  veut  bien  faire  attention  à  ce  que  nous 
allons  dire.  Quand,  en  marchant,  nous  divisons  ou  plutôt 

nous  traversons  l'air,  sans  nous  proposer  de  le  faire,  nous 
ne  saurions  nous  en  apercevoir  ni  y  songer  pendant  que 

nous  avançons:  De  même,  si  nous  n'avions  point  résolu  de 
faire  tel  ou  tel  chemin,  et  que  nous  pussions  voler  à  travers 
les  airs,  nous  ne  penserions  pas  à  la  région  delà  terré  dans 

laquelle  nous  sommes,  ni  à  retendue  que  nous  avons  par- 
courue. Si  nous  avions  à  nous  mouvoir,  non  pendant  un 

temps  déterminé,  mais  abstraction  faite  de  tout  temps, 
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que  nous  n'eussionn  point  d'ailleurs  ThabitUde  de  rappor- 
ter au  temps  nos  autres  actions,  nous  ne  nous  rappelle-- 

rions  pas  différents  temps.  Ce  qui  le  prouve,  c'est  que^ 
quand  l'esprit  possède  la  connaissance  générale  de  ce  qui 
se  fait  et  qu'il  est  sûr  que  la  chose  sera  telle  qu'il  se  la  re^ 
présente»  il  ne  s'occupe  plus  des  détails.  En  outre,  quand 
un  être  fait  toujours  la  même  chose,  il  ne  lui  servirait  de 

rien  d'en  observer  toutes  les  parties*  Donc,  si  les  astres, 
en  suivant  leur  cours,  accomplissent  en  même  temps  un 

acte  qui  leur  est  propre,  s'ils  ne  s'occupent  pas  de  traver- 
ser tel  ou  tel  espace  qu'ils  traversent,  si  leur  fonction 

propre  n'est  pas  de  considérer  tes  lieux  qu'ils  parcourent, 
ni  même  de  les  parcourir,  si  les  parcourir  est  pour  les 

astres  quelque  chose  d'accidentel  parce  qu'ils  s'appliquent 
à  contempler  des  objets  plus  relevés,  enfin,  s'ils  parcou*^ 
rent  toujours  les  mêmes  lieux,  ils  ne  sauraient  calculer  le 

temps;  ou  du  moins,  s'ils  y  pensaient,  ils  ne  sauraient  se 
rappeler  les  lieux  parcourus  et  les  temps  écoulés.  Ils  ont 

d'ailleurs  une  vie  uniforme,  puisqu'ils  parcourent  toujours 
les  mêmes  lieux,  en  sorte  que  leur  mouvement  est,  pour 

ainsi  dire,  plutôt  vital  que  local,  puisqu'il  est  produit  par 
un  seul  être  vivant  [l'univers],  qui,  en  le  réaliBaAt  en  lui- 
même,  est  extérieurement  en  repos  et  intérieurement  en 

mouvement  par  sa  vie  étemelle.  Veut-on  comparer  le  mou- 

vement des  astres  à  celui  d'un  chœur?  Supposons  que  ce 
chœur  n'ait  qu'une  durée  limitée  :  il  sera  parfait,  s'il  est  f^ris 
dans  sa  totalité,  du  commencement  à  la  lin  ;  il  sera  impar- 

fait s'il  est  pris  dans  diacune  de  ses  parties.  Supposons  qu'il 
existe  toujours,  il  esttoujours  parfait.  S'il  est  toujours  para- 

fait, il  n'y  aura  pas  de  temps  ni  de  lieu  où  il  deviaine  para- 
fait ;  par  conséquent,  il  n'aura  même  pas  de  désir,  et  il  ne 

mesifrera  rien  ni  par  le  temps,  ni  par  le  lieu  ;  il  ne  se  sou- 
viendra donc  ni  de  l'un  ni  de  l'autre. 

En  outre,  les  astres  jouissent  d'une  vie  bienheureuse, 
parce  qu'ils  contemplent  la  vie  véritable  dans  leurs  âmes 
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propres  S  qu'aspirant  toos  à  F  Un  et  rayonnant  d^ns  le  ciel 
entier,  comme  de»  cordes  qui  vibrent  à  Tunissan,  ils  pro-* 

duisent  une  espèce  de  concert*  par  leur  harmonie  naturelle. 
Enfin,  le  ciel  entier  tourne  sur  lui-même  ainsi  que  ses  par- 

ties; qui,  malgré  la  dirersité  de  leurs  mouvements  et  dé 

leurs  positions^  gravitent  toutes  vers  un  même  centre** 
Or  tous  ces  faits  viennent  à  Tappui  de  ce  que  nous  avan^ 

çons,  puisqu'il  en  résulte  que  la  vie  de  Funlvers  est  une et  uniforme. 

II.  iupiter»  qui  gouverne  le  monde  et  lui  donne  son 
ordre  et  sa  beauté,  possède  de  toute  éternité  une  âme  royale 

et  une  intelligence  royales*  il  produit  les  choses  par  sa  pro- 
iridence  et  il  )es  régie  par  sa  puissance  ;  il  dispose  tout  avec 
ordre  en  développant  et  en  accomplissant  les  nombreuses 

période^des  astres.  Ces  actes  ne  semblent-ils  pas  néces- 

siter que  Jupiter  fasse  usage  de  la  mémoire,  qu'il  se  rap- 
pelle quelles  périodes  ont  été  déjà  accomplies,  qu'il  s'Oc- 
cupe de  préparer  les  autres  par  ses  combinaisons,  ses  ca^^ 

culs,  ses  raisonnemttttsr  II  aura  donc  d'autant  plus  besoin  de 
tai.mémoire  qu'il  sera  plus  habile  administrateur  du  monde. 

[Voici  notre  réponse  à  cette  objection.] 

(hiftnt  au  souvenir  des  périodes,  il  y  aurait  lieu  d'exa- 
miner quel  est  le  nombre  des  périodes  et  si  Jupiter  le  con-^ 

naît  :  ear,  si  c'est  un  nombre  fini,  l'univers  aura  eu  un 

commencement  dans  le  temps';  s'il  est  infini,  Jupiter  ne 
pourra  connaître  cond>ien  il  a  fait  de  choses.  [Pour  résou- 

*  Voy.  ïïnn,  tl,  lîv.  m,  g  9;  1. 1,  p.  180.  —  «  Voy.  ci-dessus lîv. m, 
%  1%  p.  290,  note  6.  —  •  Voy.  Enn.  ÎI, lîv.  ii,  §2;  1. 1, p.  161-163. 
-^  *  Plotin  «tnpioie  ici  ded  expressions  empruntées  à  deilx  dia^ 
iogues  de  Platon  :  «  Le  chef  saprème,  Jupiier,  s'avance  ie  pcemier, 
:»  conduisant  son  char  ailé,  ordonnant  et  gouvernant  toutes  choses 
»  {Phèdre,,  p.  246;  t.  VI,  p.  49  de  la  trad.  de  M.  Cousin)...  Tu  diras 

>  qu'il  y  a  dans  Jupiter,  en  qualité  de  cause,  une  âme  royale,  une 
»  intelligence  royale  (Philèbe,  p.  30;  t.  II,  p.  347  de  la  trad.)«> 
—  •  Voy.  1. 1,  p.  265,  note  1. 
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dre  ces  difficultés]  il  faut  admettre  que  Jupiter  jouit  toujours 

de  la  connaissance,  toujours  d'une  seule  et  même  vie. 
Cest  en  ce  sens  qu'il  doit  être  inflni  et  posséder  Tunité, 
non  par  une  connaissance  venue  du  dehors,  mais  intérieu- 

rement, par  na  nature  même,  parce  que  l'infini  reste  tou- 
jours tout  entier  en  lui,  qu'il  lui  est  inhérent,  qu'il  est  con- 

templé par  lui,  qu'il  n'est  pas  pour  lui  simplement  l'objet 
d'une  connaissance  adventice.  En  effet,  en  connaissant 
l'infinité  de  sa  vie,  Jupiter  connaît  en  même  temps  que 
Faction  qu'il  exerce  sur  Tunivers  est  une  ;  mais  ce  n'est 
pas  parce  qu'il  l'exerce  sur  l'univers  qu'il  la  connaît. 

X.  Le  principe  qui  préside  h,  l'ordre  de  l'univers  est 
double  :  sous  un  point  de  vue,  il  est  le  Démiurge  ;  sous 

l'autre,  l'Ame  universelle.  Par  le  nom  de  Jupiter  nous  dési- 
gnons tantôt  le  Démiurge,  tantôt  la  Puissance  qui  gouverne 

l'univers  (r3  -fiyzyiovovv  Tovnavrèç). 
Quand  il  s'agit  du  Démiurge,  il  faut  éloigner  de  son 

esprit  toute  idée  de  passé  et  d'avenir,  et  ne  lui  attribuer 
qu'une  vie  uniforme,  immuable,  indépendante  du  temps. 

Quant  à  la  vie  du  Principe  qui  administre  l'univers 
[et  qui  est  l'Ame  universelle],  elle  soulève  une  question  : 
N'est*elle  pas  aussi  affranchie  de  la  nécessité  de  raisonner 
et  de  chercher  ce  qui  est  à  faire? — Oui,  sans  doute:  l'ordre 
qui  doit  régner  est  déjà  trouvé  et  arrêté,  et  cela  sans  le 
secours  des  choses  qui  y  sont  soumises.  En  effet,  les  choses 

qui  sont  soumises  à  l'ordre  sont  celles  qui  sont  engendrées, 
et  le  principe  qui  les  engendre,  c'est  l'Ordre  même,  c'est- 
à-dire  l'action  de  l'Ame  attachée  à  la  contemplation  d'une  Sa- 

gesse immuable.  Sagesse  dont  l'image  est  l'ordre  qui  subsiste 
dans  l'Ame  ̂   Comme  la  Sagesse  contemplée  par  l'Ame  ne 
change  pas,  l'action  de  celle-ci  ne  change  pas  non  plus.  En 
effet,  l'Ame  contemple  toujours  la  Sagesse  ;  si  elle  cessait, 
elle  tomberait  dans  l'incertitude.  La  fonction  de  l'Ame  est 

*  Voy,  ci  après,  S  12,  p.  348. 
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donc  une  comme  TAme  elle-même.  Le  principe  unique  qui 

gouverne  le  monde  domine  toujours  et  n'est  jamais  dominé  : 
sinon,  il  y  aurait  plusieurs  puissances  qui  lutteraient  entre 
elles.  Le  principe  qui  administre  Tunivers  eist  donc  un  et  a 

toujours  la  même  volonté.  Pourquoi  désirerait-il  tantôt  une 
chose,  tantôt  une  autre,  et  serait-il  ainsi  incertain?  Étant 

un,  même  s'il  changeait  d'état,  il  ne  saurait  être  incertain.  Si 
l-univers  renferme  une  foule  de  parties  et  d'espèces  opposées 
les  unes^  aux  autres,  ce  n'est  pas  une  raison  pour  que  l'Ame 
ne  sache  pas  certainement  de  quelle  façon  elle  doit  les  dis- 

posera Elle  ne  commence  pas  par  les  objets  qui  sont  placés 
au  dernier  rang  ni  par  les  parties,  mais  par  les  principes. 
En  partant  des  principes,  elle  arrive  par  une  voie  facile  à 

pénétrer  et  k  ordonner  tout.  Elle  domine  parce  qu'elle  reste 
identique  dans  une  fonction  une  et  identique.  Par  quoi 

pourrait-elle  être  amenée  à  vouloir  d'abord  une  chose,  puis 
une  autre?  D'ailleurs,  dans  une  pareille  disposition,  elle 
hésiterait  sur  ce  qu'elle  doit  faire,  et  l'énergie  de  son  action 
en  serait  affaiblie  parce  que  raisonner  implique  toujours 

quelque  hésitation  dans  l'exécution. 
XI.  Le  monde  est  administré  comme  un  animal  *  ;  ipais, 

dans  cet  animal,  il  y  a  des  choses  qui  proviennent  de  l'ex- 
térieur et  des  parties,  d'autres,  de  l'intérieur  et  du  prin- 

cipe. L'art  du  médecin  va  de  l'extérieur  à  l'intérieur,  s'at- 
tache à  un  organe  et  n'opère  qu'avec  hésitation  et  avec  des 

tâtonnements.  La  T^ature,  partant  du  principe,  n'a  pas 
besoin  de  délibérer.  La  puissance  qui  administre  l'univers 
procède,  non  comme  le  médecin,  mais  comme  la  Nature. 

Elle  conserve  d'autant  mieux  sa  simplicité  qu'elle  renferme 
toutes  choses  en  son  sein,  que  toutes  choses  sont  les  parties 

de  l'animai  qui  est  nn.  En  effet,  la  Nature,  qui  est  une^  do- 
mine toutes  les  natures  particulières  :  celles-ci«n  procèdent, 

*  Voy.  ci- dessus,  p.  60-63.  —  «  Voy,  Enn.  11,  Uv.  m,  S  13; 
1. 1,  p.  182. 
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mais  y  restent  attachées»  rameaux  d*un  arbre  immense  qui 
est  ̂ univers^  Qu'ont  à  faire  le  raisonnement,  le  calcul,  la 
mémoire,  dans  un  principe  qui  possède  une  sagesse  tou* 
jours  présente  et  active,  qui  par  eUe  domine  le  monde  et 

l'administre  d'une  manière  immuaUef  Si  ses  œuvres  sont 

variées  et  changeantes,  il  n'en  résulte  pas  que  ce  principe 
doive  lui-même  participer  à  leur  mutabilité.  En  produisant 
des  choses  diverses,  il  reste  immuable  V  Ne  voit-on  pas  dans 
chaque  animal  plasieurs  choses  se  produire  successive^ 
ment,  comme  les  qualités  propres  à  chaque  âge  f  Ne  voit-en 
pas  certaines  parties  naître  et  croître  à  des  époques  dé- 

terminées, telles  que  les  cornes,  la  barbe,  les  mamelles? 

Ne  voit-on  pas  enfin  chaque  être  en  engendrer  d'autres  T 
Ainsi,  sans  que  les  premières  raisons  [séminales]  périssent, 

d'autres  se  développent  à  leur  tour.  Ce  qui  le  prouve,  c'est 
que  dans  l'animal  engendré  la  raison  [séminale]  subsiste 
identique  et  mtière. 

Ne  craignons  donc  pas  de  l'affirmer  :  l'Ame  universelle 
possède  toujours  la  même  sagesse;  cette  sagesse  eist  uni- 

verselle ;  elle  est  la  sagesse  permanente  du  monde  ;  elle  est 
multiple  et  variée,  et  en  même  temps  elle  est  une,  parce 

qu'elle  est  la  sagesse  de  l'animal  qui  est  un  et  qui  est  le  plus 
grand  de  tous.  Invariable,  malgré  la  multiplicité  de  ses 
œuvres,  elle  constitue  la  raison  qui  est  une,  et  elle  est 

toutes  choses  à  la  fois.  Si  elle  n'était  pas  toutes  choses, 
ftu  lieu  d'être  la  sagesse  de  l'univers,  elle  ne  serait  que  la 
sagesse  de  choses  postérieures  et  particulières* 

•  Voy,  cî-dessus,  p.  8(5,  et  p.  231,  note  1.  —  «  Les  mêmes  idées 
ont  été  longuement  développées  par  saint  Augustin  dans  ses  Cou" 
fessions  :  <  Sicui  nosti  in  principio  cœlum  et  terram  sine  yarîetate 
^  notUisBi  tusB,  ita  fecisti  iu  principio  cœlum  et  lerram  sine  disten- 
>  tione  aclionis  luœ  (XI,  31)...  Jam  dixisli  mihi.  Domine,  voce 
»  forti  in  aurem  interiorem  quia  tu  œternus  es,  solus  habens 
»  iounortalilalenk,  quoniam  et  nUUa  »pecie  metuve  mutarls,  nec 
»  temporibus  variatur  voluntas  tua,  etc.  (XII,  11).  > 
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Xn.  Peut-être  dîra-t-an  que  cela  est  vrai  dfr  la  Nature, 

mais  que,  puisqu'il  y  a  dans  F  Ame  de  Tunivei^s  de  la 
sagesse  >  il  doit  y  avoir  aussi  en  elle  raisonnement  et 
mémoire. 

Cette  objection  ne  peut  être  soulevée  que  par  des  hommes 
qui  font  consister  la  sagesse  dans  ce  qui  en  est  Tabsence, 
et  qui  prennent  pour  la  sagesse  même  la  recherche  de  la 

sagesse.  Raisonner,  en  effet,  qu'est-^ce  autre  chose  que 
chercher  la  sagesse,  la  raison  véritable,  Fintelligence  de 
rêtre  réel  ?  Celui  qui  raisonne  ressemble  à  un  homme  qui 

touche  de  la  lyre  pour  s'exercer,  pour  acquérir  rhabitudê 
d'en  jouer,  et  en  général  à  celui  qui  apprend  pour  savoir. 
Il  cherche  en  effet  à  acquérir  la  science,  dont  la  posses^ 
sion  fait  le  sage.  La  sagesse  consiste  donc  dans  un  état 

stable.  C'est  ce  qu'on  voit  par  la  conduite  même  de  celui 
qui  raisonne:  dès  qu'il  a  trouvé  ce  qu'il  cherchait,  il 
cesse  de  raisonner  et  se  repose  dans  la  possession  de  la 
sagesse. 

Donc,  si  la  puissance  qui  gouverne  le  monde  nous  paraît 
ressembler  à  ceux  qui  apprennent,  il  faut  lui  attribuer  le 

raisonnement,  là  réflexion,  la  mémoire,  pour<|u'elle  com- 
pare le  passé  avec  le  présent  ou  le  futur.  Maïs  sî,  au  con- 

traire, elle  connaît  de  manière  à  n'avoir  plus  rien  à  ap- 
prendre et  à  rester  dans  un  état  parfaitement  stable»  évi-* 

demment  elle  possède  par  elle-même  la  sagesse.  Si  elle 

connaît  les  choses  futures  (privilège  qu'on  ne  saurait 
lui  contester  sans  absurdité) ,  pourquoi  ne  saurait-elle 
pas  aussi  comment  ^Ues  doivent  avoir  lieu?  Si  elle  le 

sait,  qu'a-t*elle  besoin  de  raisonner  et  de  comparer 
le  passé  avec  le  présent?  Ensuite,  cette  connaissance 

de  l'avenir  ne  ressemblera  pas  chet  elle  à  la  prévision 
des  devins,  mais  à  la  certitude  qu'ont  d'une  chose  ceux 
qui  la  produisent.  Cette  certitude  n'admet  aucune  hésita- 

tion, aucune  ambiguïté  ;  elle  est  absolue;  une  fois  qu'elle  a 
obtenu  Fasseatiment,  elle  reste  immuable.  Ainsi,  l'Ame  du 
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monde  connaît  Favenir  avec  une  sagesse  aussi  immuable 

que  le  présent,  c'est-à-dire,  sans  raisonnera  Si  elle  ne  con- 
naissait pas  les  choses  futures  qu'elle  doit  produire*,  elle 

ne  saurait  pas  les  produire,  elles  les  produirait  sans  rè- 

gle ,  accidentellement,  c'est-à-dire  par  hasard.  Elle  reste 
donc  immuable  en  produisant  ;  par  conséquent,  elle  pro- 

duit sans  changer,  autant  du  moins  que  le  lui  permet  le 

modèle  (noLpddEiyi/ja)  qu'elle  porte  en  elle  ;  son  action  est  donc 
uniforme,  toujours  la  même;  sinon,  l'Ame  pourrait  se 
tromper.  Si  son  œuvre  contient  des  différences,  elle  ne  les 

tient  pas  d'elle-^mème,  mais  des  raisons  [séminales],  qui 
procèdent  elles-mêmes  du  principe  créateur.  Ainsi,  les 
choses  créées  dépendent  de  la  série  des  raisons,  et  le  prin- 

cipe créateur  n'est  pas  obligé  d'hésiter,  de  délibérer,  ni  de 
supporter  un  travail  pénible,  ainsi  que  l'ont  cru  quelques 
philosophes  qui  regardaient  comme  une  tâche  fatigante 

d'administrer  l'univers \  Ce  qui  est  une  tâche  fatigante, 
c'est  de  manier  une  matière  étrangère,  c'est-à-dire,  dont 
on  n'est  pas  maître.  Mais,  quand  une  puissance  domine 

'  Ici  encore  Plotin  est  d'accord  avec  saint  AugosUn  sarla  prescience 
divine  :  «  Ce  n'est  pas  que  la  science  de  Dieu  éprouve  aucune  va- 
»  riation  et  qu'il  connaisse  de  plusieurs  façons  diverses  ce  qui  est, 
»  ce  qui  a  été  et  ce  qui  sera.  La  connaissance  qu'il  a  du  présent, 
»  du  passé  et  de  l'avenir  n'a  rien  de  commun  avec  la  nôtre,  Pré- 
»  voir,  voir,  revoir,  pour  lui  c'est  tout  un.  Il  ne  passe  pas  comme 
»  nous  d'une  chose  à  une  autre  en  changeant  de  pensée,  mais  il 
»  contemple  toutes  choses  d'un  regard  immuable.  Ce  qui  est  ac- 
»  tuellement,  ce  qui  n'est  pas  encore,  ce-qui  n*est  plus,  sa  présence 
>  stable  et  éternelle  embrasse  tout...  Car  il  ne  passe  point  d'une 
»  pensée  à  une  autre,  lui  dont  le  regard  incorporel  embrasse  tous 

>  les  objets  comme  simultanés.  Il  connaît  le  temps  d'une  connais- 
»  sance  indépendante  du  t^mps,  comme  il  meut  les  choses  tempo- 
:»  relies  sans  subir  aucun  mouvement  temporel.  »  [Cité  de  Dieu, 
XI,  21  ;  t.  H,  p.  299  de  la  trad.  de  M.  Saissel.)  —  «  Voy,  le  passage 
du  Timée  cité  ci-dessus,  p. 240,  nolel.  — »  Épicure  disait:  «  Quod 
»  sternum  beaiumque  sit,  id  nec  habere  ipsum  negotii^utdquam, 
>  nec  exhibere  alicui.  »  (Cicéron,  De  natura  Deorum,  ï,  17.) 
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seule  [ce  qu'elle  forme],  peut-elte  avoir  besoin  d'autre 
chose  que  d'elle-même  et  de  sa  volonté,  c'est-à-dire  de  sa 
sagesse  ?  car  dans  une  pareille  puissance  la  volonté  est 

identique  à  la  sagesse.  Elle  n'a  donc  besoin  de  rien  pour 

créer,  puisque  la  sagesse  qu'elle  possède  n'est  pas  une  sa- 

gesse empruntée.  Il  ne  lui  faut  rien  d'adventice,  par  con- 
séquent, ni  raisonnement,  ni  mémoire  :  car  ces  facultés 

ne  nous  donnent  que  des  connaissances  adventices. 

XIII.  Comment  la  Sagesse  propre  à  l'Ame  universelle  dif- 
fère-t-eUe  de  la  Nature  ?  C'est  que  la  Sagesse  occupe  dans 

l'Ame  le  premier  rang  et  la  Nature  le  dernier,  puisqu'elle 
n'est  que  l'image  de  la  Sagesse  ;  or,  si  la  Nature  n'occupe  que 

le  dernier  rang,  elle  doit  aussi  n'avoir  que  le  dernier  degré 

de  la  Raison  qui  éclaire  l'Ame*.  Qu'on  se  représente  un 
morceau  de  cire; où  la  figure  imprimée  sur  une  face  pé- 

nètre jusqu'à  l'autre,  et  dont  les  traits  bien  marqués  sur  la 

face  supérieure  n'apparaissent  que  d'une  manière  confuse 
sur  la  face  inférieure  :  telle  est  la  condition  de  la  Nature  ; 

elle  ne  connaît  pas,  elle  produit  seulement,  elle  transmet 

aveuglément  à  la  matière  la  forme  qu'elle  possède,  comme 
un  objet  chaud  transmet  à  un  autre,  mais  à  un  moindre  de- 

gré, la  chaleur  qu'il  a  lui-même.  La  Nature  n'imagine  même 
pas  :  car  l'acte  AHmaginer,  inférieur  à  celui  dépenser,  est 

cependantsupérieur  à  celui  d'imprimer  une  forme,  comme 

le  fait  la  Nature  (ffûjttùç  rùnoç)  \  La  Nature  ne  peut  rien  sai- 

sir ni  rien  comprendre»,  tandis  que  l'Imagination  saisit 

l'objet  adventice,  et  permet  à  celui  qui  imagine  de  connaître 

4  La  Sagesse  {fpô^tnç]  correspond  ici  à  ce  que  Plotin  appelle  ailleurs 

la  Puissance  principale  de  VAme,  et  la  Nature  à  la  Puissance  natu- 

relle et  génératrice.  Voy.  Enn.  II,  liv.  m,  §  17, 18;  1. 1,  p.  191-194. 

—  2  M.  Kipchhofflit  TÔrrocaulieudeTOTroc.  Cette  correction  n'est  pas 

admissible  :  xxtnoç  se  comprend  parfaitement,  puisque  les  raisons 

séminales  façonnmt  et  forment  les  animaux,  comme  on  Ta  vu  ci- 

dessus,  p.  286.  —  »  Vay.  ci-dessus,  p.  213-216. 
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ce  qu'il  a  éprouré.  Quant  à  la  Nature,  elle  ne  sait  qu'en** 
gendrerM  elle  est  Facte  de  la  puissance  active  de  F  Ame 

universelle.  Ainsi,  Flntelligence  possède  les  formes  intelli- 

gibles ;  F  Ame  universelle  les  a  reçues  et  les  reçoit  d'elle  sans 
cesse  ;  c'est  là  ce  qui  constitue  sa  vie  ;  la  clarté  qui  brille  en 
elle  est  la  conscience  qu'elle  a  de  sa  pensée.  Le  reflet  que 
FAme  projette  elle-même  sur  la  matière  est  la  Mature, 
qui  termine  la  série  des  êtres  et  occupe  le  dernier  d^ré 

du  monde  intelligible  ;  après  elle,  il  n'y  a  plus  que  les  imU 
tations  des  essences.  La  Nature,  tout  en  agissant  sur  la  ma<* 

tière,  est  passive  à  Fégard  de  FAme.  L'Ame,  supérieure  à  la 
Nature,  agit  sans  pâtir.  Enfin,  Flntelligence  suprême  n'agit 
point  sur  les  corps  ni  sur  la  matière. 

XIV.  Les  corps  engendrés  par  la  Nature  sont  les  éli^ 
ment$  {jroix^îix]  *.  Quant  aux  açimaux  et  aux  végétaux , 
possèdent-ils  la  Nature  comme  Fair  possède  la  lumière  qui 

ne  laisse  rien  à  l'air  en  se  retirant,  parce  qu'elle  ne  s'y  est 
pas  mélangée,  qu'elle  en  est  restée  séparée'?  Ou  bien  la 
Nature  est-elle  avec  les  animaux  et  les  végétaux  dans  le 
même  rapport  que  le  feu  est  avec  le  corps  échauffé,  au** 
quel,  en  se  retirapt,  il  laisse  une  chaleur  qui  est  autre  que 
la  chaleur  propre  au  feu  et  qui  constitue  une  modification 
du  corps  échauffé T  Oui,  sans  doute.  La  Nature  donneàFètre 

qu'elle  façonne  {r£)  fiXot^rOivri)  une  forme  {{lopf^)  qui  est 
autre  que  la  forme  (e7^^ç)  propre  à  la  Nature  elle-même*. 
Reste  à  rechercher  s'il  y  a  quelque  intermédiaire  entre  la 
Nature  et  Fêtre  qu'elle  façonne'.  Quant  à  la  différence  qui 
existe  entre  la  Nature  et  la  Sagesse  qui  préside  à  Funivers, 
nous  Favons  suffisamment  déterminée. 

XV.  Nous  avons  encore  àrésoudre  une  questîçn  relative  à 

ce  que  nous  venons  de  discuter.  Si  l'éternité  se  rapporte 

A  Nous  lisons  avec  M.  EirchholT  :  n  Si  jtwS.  axtrh.  •—  >  Nou$  retran- 
chons ici  avec  M.  KircbboffTà  o^wpaTa.  —  »  Yoy,  cf-dessus,  p.  307. 

—  *  Voy.  ci-dessus,  p.  213,  note  2.  —  •  Voy.  ci-aprës,  p.  366. 



UTU  QUATtllnn'  851 

à  riQteliigenee  et  le  temps  à  rAme  (car  nous  disons  que 

Texisteace  da  temps  est  liée  à  Faction  de  F  Ame  et  qu'il  en 
dépend  %  comment  le  temps  peut-il  être  divisé,  avoir  un 
passé,  sans  que  Faction  de  FAme  soit  elle-même  divisée 
sans  que  son  retour  sur  le  passé  constitue  en  elle  la  mé^ 
moire?  EneffSet,  Fétemité  implique  identité,  et  le  temps* 

diversité:  autrement,  si  nous  supposons  qu'il  n'y  ait  pas 
changement  dans  les  actes  de  FAme,  le  temps  n'aura  rien 
qui  le  distingue  de  l'éternité.  Dirons-nous  que  nos  âmes, 
étant  sujettes  au  changement  et  àFimperfection,  sont  dans 
le  temps,  tandis  que  FAme  universelle  engendre  le  temps 
sans  y  être  elle-même  f 

Admettons  que  FAme  universelle  ne  soit  pas  dans  le 

temps  :  pourquoi  engendre-t-elle  le  temps  plutôt  que  Fêter- 

nitéf  C'est  que  les  choses  qu'elle  engendre  sont  comprises 
dans  le  temps  au  lieu  d'être  éternelles.  Les  autres  âmes  ne 

sont  pas  non  plus  dans  le  temps  :  il  n'y  a  d'elles  dans  le 
temps  que  leurs  passions  et  leurs  actions.  En  effet,  les  âmes 

elles-mêmes  sont  éternelles  ;  le  temps  leur  est  donc  posté*^ 

rieur.  D'un  autre  côté,  ce  qui  est  dans  le  temps  est  moin« 
dre  que  le  temps,  puisque  celui-ci  doit  embrasser  tout  ce 

qui  est  dans  le  temps,  comme  Platon  dit  qu'il  embrasse 
ce  qui  est  dans  le  nombre  et  dans  le  lieu*. 

ÏYI,  Mais  [dira-t-on],  si  l'Ame  universelle  contient  les 
choses  dans  l'ordre  où  elles  sont  successivement  produites, 
elle  les  contient  par  cela  même  comme  antérieures  et  posté- 

rieures. Si  elle  lés  produit  dans  le  temps,  elle  incline  vers 
Favenir,  par  conséquent,  elle  incline  aussi  vers  le  passé. 

U  n'y  a  [répondrons-nous]  d'antérieur  et  de  postérieur 

que  dans  ce  qui  devient  ;  dans  FAme,  il  n'y  a  point  de  passé  ; 
toutes  les  raisons  lui  sont  présentes  à  la  fois,  comme  nous 

Favons  déjà  dit'.  Au  contraire,  dans  les  choses  engendrées, 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  197.  —  «  Voy.  d-dessus,  p.  172,  noie  1. 
—  *  Voy.  ci-dessus,  p.  346.  Les  raisons  qui  sont  présentes  toutes 
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les  parties  n'existent  pas  toutes  à  la  fois  parce  qu'elles  n'y 
existent  pas  toutes  ensemble,  quoiqu'elles  existent  toutes 
ensemble  dans  les  raisons  :  les  pieds  par  exemple,  ou  les 
mains  existent  ensemble  dans  la  raison  séminale ,  mais  ce 

sont  des  parties  séparées  les  unes  des  autres  dans  les  corps  ; 

cependant  ces  parties  sont  également  séparées,  n^ais  d'une 
manière  différente,  dans  la  raison  séminale,  de  même 

qu'elles  y  sont  également  antérieures  les  unes  aux  autres 
d'une  manière  différente  ̂   Si  elles  sont  ainsi  séparées  dans 
la  raison  séminale,  c'^st  qu'elles  diffèrent  par  leur  nature. 

Mais  comment  sont-elles  antérieures  les  unes  aux  autres? 

—  C'est  [dira-t-on]  que  celui  qui  ordonne  est  aussi  celui 
qui  commande;  or,  en  commandant,  il  énonce  telle  chose 

après  telle  autre  :  car  pourquoi  toutes  choses  ne  sont-eUes 

à  la  fois  dans  TAme  sont  les  idées  qu'elle  reçoit  de  Tlntelligence 
divine  (t.  I,  p.  193).  Cette  théorie  est  formulée  très-nettement  dans 
le  passage  suivant  de  saint  Augustin  :  «  Ideas  latine  possumus  vel 
»  formas  vel  species  dicere,  ut  verbum  e  verbo  transferre  videamur. 
>  Si  autem  rationes  eas  vocemus,  ab  interpretandi  quidem  pfoprie- 
>  tate  discedimus  (rationes  enim  grsece  Xôyoe  appellantur,  non 
»  ideœ)\  sed  tamen  quisquis  hoc  vocabulo  uti  voluerita  re  ipsa 
y>  non  aberrabit.  Sunt  namque  ideae  principales  formœ  quaedam, 
»  vel  rationes  rerum  stabiles  atque  incommutabiles,  quœ  îpsœ 
»  formatée  non  sunt,  ac  per  hoc  sternae  ac  sempér  eodem  modo 
»  sese  habentes  in  divina  Intelligentia  continentur.  Et  quum  ipsœ 
»  neque  oriantur,  neque  intéreant,  seeundum  eas  tamen  formari 
»  dicitur  omne  quod  oriri  et  interire  potest  et  omne  quod  oritur 
>  et  interit.  Anima  vero  negatur  eas  intueri  posse  nisi  rationalis, 
»  ea  suî  parte  qua  excellit,  id  est  ipsa  mente  atque  ratione,  quasi 
»  quadam  facie  vel  oculo  suo  interiore  atque  intelligibili.  »  (De  di- 
versis  qtuBstionibus,  S  46.) 

*  Les  divers  sens  du  mot  antérieur  sont  expliqués  par  saint 
Augnstin  dans  ses  Confessions  (XII,  29)  :  «  Quum  vero  dicit  primo 
>  informem  [materiam],  deinde  formatam,  non  est  absurdus,  si 
»  modo  est  idoneus  dicere  quid  prœcedat  œtemitate,  quid  tern- 

ie pore,  quid  electione,  quid  origine  :  œternîtate,  sicut  Deus  omnia; 
>  tempore,  sicut  flos  fructum  ;  electione,  sicut  fructus  florem  ;  ori- 
>  gine,  sicut  sonuj  cantum,  etc.  » 
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pas  ensemble?  — [Il  n'en  est  pas  ainsi.]  Si  autre  chose  était 
Tordre,  autre  chose  celui  qui  ordonné,  les  choses  seraient 

produites  de  la  même  manière  qu'elles  sont  énoncées  par 
la  parole  ;  mais,  comme  celui  qui  commande  est  Tordre 

premier,  il  n'énonce  pas  les  choses  par  la  parole,  il  les 
produit  seulement  Tune  après  Tautre.  Pour  énoncer  ce 

qu'il  fait,  il  faudrait  qu'il  considérât  Tordre,  par  consé- 
quent, qu'il  en  fût  différent.  Comment  celui  qui  ordonne 

peut-il  être  identique  à  Tordre?  C'est  qu'il  n'est  pas  à  la 
fois  la  forme  et  la  matière,  qu'il  est  la  forme  seule  [c'est-à* 
dire  l'ensemble  des  raisons  qui  lui  sont  présentes  toutes 
à  la  fois]  ̂   De  cette  manière,  TAme  est  la  puissance  et  l'acte 
qui  occupe  le  second  rang  après  l'Intelligence.  Avoir  des 

*  On  peut  encore  rapprocher  de  ce  passage  le  morceau  suivant 
de  saint  Augustin  :  «  Quis  autem  religiosus  et  vera  religione  imbu- 
»  tus,  quamvis  nondum  possit  haec  intueri,  negare  tamen  audeat, 
»  imo  non  profileatur  omnia  quae  sunt,  id  est  qusecunque  in  suc 
»  génère  propria  quadam  natura  continentur,  ut  sint,  Deo  auctore 
>  esse  procreata,  eoque  omnia  quse  vivunt  vivere,  atque  univer- 
>  salem  rerum  incolumitatem  ordinemque  ipsum  quo  ea  quœ 
»  mutantur  suos  corporaies  cursus  certo  moderamine  célébrant, 
»  sumnii  Dei  legibus  contineri  et  gubernari?  Quo  constiluto  alque 
>  concesso,  quis  audeat  dicere  Deum  irrationabiliter  omnia  condi- 
>  disse?  Quod  si  recte  dici  yel  credi  non  potest,  restât  ut  omnia 
»  ratione  sint  condita.  Nec  eadem  ratione  homo  qua  equus  :  hoc 
»  enim  absurdum  est  existimare.  Singula  igitwr  propriis  sunt 
»  creata  rationibus,  Eas  autem  rationes  ubi  arbiPrandum  est 
».  esse,  nisi  in  ipsa  mente  Creatoris  ?  Non  enim  extra  se  quidr 
>  qtiam  positum  intuebatur  ut  secundum  id  constitueret  quod 
»  constituebat  :  nam  hoc  opinari  sacrilegum  est.  Quod  si  hse 
»  rerum  omnium  creandarum  creatarumve  rationes  in  divina 

»  mente  continentur,  neque  in  divina  mente  quidquam  nisi  seter- 
»  num  atque  jncommutabile  potest  esse  (atque  h^s  rerum  rationes 
»  principales  appellat  ideas  PLato),  non  solum  sunt  idese,  sed 
>  verse  sunt,  quia  œternse  sunt,  et  ejusmodi  atque  incommutabiles 
»  manent,  quarum  participa  tione  fit  ut  sit  quidquid  est,  quoquo 
»  modo  est,  etc.  »  (De  ditiersis  quœstionibus,  §  4S,)  Voy,  aussi  les 
Confessions,Xl,  7. 
U.  23 
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parties  antérieures  les  unes  aux  autres  pe  convient  qu'aui^ 
objets  qui  ne  peuvent  être  tout^  dioses  à  la  fois. 

L'Ame,  telle  que  nous  oenstdérons  ici,  est  quelque  ehose 
de  vénérable;  elle  ressemble  à  un  cercle  qui  est  uni  au  oes- 

tre et  qui  se  développe  sans  s'en  éloigner,  en  formant  une 
étendue  -indivisible  (Jd^rnipx  dSidunoLTov).  Pour  concevoir 

l'ordre  des  trois  principes,  on  peut  se  représenter  le  Bien 
comme  un  centre,  rintelligenee  comme  un  cercle  Immo- 

bile, et  TAme  comme  un  cercle  mobile,  mû  par  le  désir  ̂  

En  effet,  rintelligenee  possède  et  embrasse  le  Bien  im*- 

médiatement  ;  l'Ame  aspire  à  ce  qui  est  placé  au-dessus 
de  rintelligenee  [au  Bien].  La  sphère  du  monde,  possédant 

l'Ame  qui  aspire  ainsi  [au  Bien],  se  meut  en  obéissant  à  son 
aspiration  naturelle  ;  or,  son  aspiration  naturelle  est  d'as- 

pirer, comiQe  le  peut  uq  corps,  au  principe  hors  duquel  elle 

est,  c'est-à-dire  de  s'étendre  autour  de  lui,  de  tourner,  par 
conséquent,  de  se  mouvoir  circulaîrement' . 

XVII.  Pourquoi  les  pemées  [v^noie^çi  et  Içs  conceptions 

rationnelles  [lôyoi]  ne  sont-elles  pas  an  nous  telles  qu'elles 
sont  dans  l'Ame  universelle  '  ?  Pourquoi  y  a-t^il  en  nous 
postériorité  par  rapport  au  temps  [puisque  nous  conce- 

vons les  choiâes  d'une  manière  successive^  tandis  qije  l'Ame 
ijpiverselle  les  pQpçoit  toutes  à  l^  fois]  ?  jPqurq^QÎ  &9«ip}es- 
nous  obligés  de  nous  poser  des  questions  ?  r-rrEst-rce  parce 

que  plusieurs  forces  agissent  en  nous  et  s'y  disputent  la  do- 
mination, et  qu'il  n'y  en  a  pas  une  qui  commande  seule? 

Est-ce  p£^rcç  qu'il  nous  faut  successivemei)t  des  chpses 

ft  Voy.  ci-dessus,  p.  297.  s-  *  Yoy.  le  tome  I,  p.  163  et  4Mk 
*  Troisièhb  question  :  Quelles  sont  les  différences  intelleciuelks 

entre  VAme  universelle,  les  dmes  des  astres^  l'âme  de  la  terre  «f  les 
âmes  hvmaines  i%  17-89)?  E|  incidemment  :  Quelles  sont  les  fécul- 
tés  dont  l'exercice  dépend  de  l'union  de  l'âme  et  du  cçrps  (S  Ifi)  : 
l'Appétit  concupisdble  (§  19-21),  la  SensaHon  (g  â8r2ô),  l'Appétit 
irascible  (§  28),  la  Puissance  végétative  et  généraHve{ÎQQ)f 
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diveraei  pdup  satisfaire  nos  besoins,  parce  que  notre  pré^ 

sent  B'est  pas  déterminé  par  lui-même ,  mais  se  rapporte 
à  des  choses  qui  varient  sans  cesse  et  qui  sont  placées  hors 
de  lui?  —  Oui.  Delà  résulte  que  nos  déterminations  chan- 

gent selon  Toecasion  et  le  hesoip  présent.  Des  choses  di- 
verses viennent  du  dehors  s'offrir  à  nous  successivement. 

En  outre,  comme  plusieurs  Forces  dominent  en  nous,  notre 
imagination  a  nécessairement  des  représentations  variées, 
adventices,  modifiées  Tune  par  Tautre,  et  entravant  lef 
mouvements  et  les  actes  propres  à  chaque  puissance  de 

rame.  Ainsi,  quand  la  Concupiscence'  s'éveille  en  nous» 
rin^agination  nous  représente  l'objet  désiré,  nous  avertit  et 
nous  instruit  delà  passion  née  de  la  concupiscence,  et  nous 

demande  en  même  temps  de  l'écouter  et  de  la  satisfaire.  En 
cet  état,  Tâme  flotte  dans  l'incertitude,  soit  qu'elle  accorde  à 
l'appétit  la  satisfaction  qu'il  réclame,  soit  qu'elle  la  lui 
refuse.  La  Colère*,  en  nous  excitant  à  la  vengeance,  pro- 

duit en  nous  le  même  effet.  Les  besoins  et  les  passions  du 

corps  nous  suggèrent  aussi  des  actions  et  des  opinions  di- 

verses, Âjoutez*y  l'ignorance  des  vrais  biens,  l'impossibilité 
où  l'àme  se  trouve  de  porter  un  jugement  certain,  quand 
elle  est  ainsi  flottante,  et  les  conséquences  qui  résultent 
du  mélange  des  choses  dont  nous  venons  de  parler, 

quoique  la  partie  la  plus  relevée*  de  nous-mêmes  porte 

d'autres  jugements  que  là  partie  commune  [à  l'àme  et  au 
corps],  partie  incertaine  et  livrée  à  la  diversité  des  opinions. 

La  droite  raison,  en  descendant  de  la  partie  supérieure 

de  l'âme  dans  la  partie  commune,  s'affaiblit  par  ce  mélange, 
quoiqu'elle  ne  soit  pas  faible  de  sa  nature  :  ainsi,  dans  le 
tumulte  d'une  nombreuse  assemblée,  ce  n'est  pas  le  plus 
sage  conseiller  dont  la  parole  domine;  ce  sont  au  contraire 

les  plus  turbulents  et  les  plus  factieux,  et  le  tumulte  qu'il3 
font  force  le  s^^ge  de  rester  assis,  impuissant  et  vaincu  par 

'  Voy.  ci-après,  S  90.  —  *  Vatf,  ei*aprè8,  $38. 
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le  bruit.  Dans  Thomme  pervers,  c'est  la  partie  animale 
qui  règne  ;  la  diversité  des  influences  qui  maîtrisent  cet 

homme  représente  le  pire  des  gouvernements  [l'ochlo- 
cratie].  Dans  rtiomme  ordinaire,  les  choses  se  passent 

comme  dans  une  république  où  quelque  bon  élément  do- 

mine le  reste,  qui  ne  refuse  pas  d'obéir.  Dans  Fhomme  ver- 
tueux, il  y  a  une  vie  qui  ressemble  au  gouvernement  aris- 

tocratique S  parce  qu'il  se  soustrait  à  l'influence  de  la 
partie  commune  et  qu'il  écoute  ce  qu'il  y  a  de  meilleur 
en  lui.  Enfin,  dans  l'homme  le  meilleur,  complètement 
séparé  de  la  partie  commune,  règne  un  seul  principe  dont 

procède  Tordre  auquel  le  reste  est  soumis.  Il  semble  qu'il 
y  a  ainsi  en  quelque  sorte  deux  cités,  l'une  supérieure, 
l'autre  inférieure  et  empi^untant  son  ordre  à  la  première. 
Nous  avons  dit  que  dans  l'Ame  universelle,  c'est  un. seul 
et  même  principe  qui  commande  uniformément;  mais  il 
en  est  autrement  dans  les  autres  âmes,  comme  nous  ve- 

nons dé  l'expliquer.  En  voici  assez  sur  ce  sujet. 
XVIII.  Le  corps  acquiert-il,  grâce  à  la  présence  de  l'âme 

qui  le  fait  vivre,  quelque  chose  qui  lui  devienne  propre,  ou 

bien  ce  qu'il  possède  se  réduit-il  à  la  nature  et  est-ce  là  la 
seule  chose  qui  se  communique  à  lui'? 

Evidemment,  la  corps  qui  jouit  de  la  présence  de  l'âme 
et  de  celle  delà  nature  ne  doit  pas  ressembler  à  un  cadavre  ; 

il  sera  dans  l'état  de  l'air,  non  quand  l'air  est  pénétré  par 
la  lumière  [car  alors  il  n'en  reçoit  réellement  rien],  mais 
quand  il  participe  de  la  chaleur*.  Aussi,  le  corps  du  végétal 
et  celui  de  l'animal  possèdent-ils  dans  la  nature  une  ombre 
de  ̂ âme^  C'est  au  corps  ainsi  vivifié  par  la  nature  que  se 

*  Voy.  Platon,  République^  livre  VIII.  —  «Cette  question  se  rat- 
tache au  S  14,  p.  350.  —  »  Voy.  ci-dessus,  §  14.  —  *  Cest  ce 

que  saint  Augustin  appelle  le  premier  degré  de  Vdme  :  «  HaBC 
>  igitur  [anima]  primo,  quod  cuivis  animadvertere  facile  est, 
»  corpus  hoc  terrenvm  atque  moptale  prcesentia  sua  vivificat. 
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rapportent  les  souffrances  elles  plaisirs;  mais  c'est  k  nous 
qu'il  appartient  de  connaître  sans  pâtir  ces  souffrances  et 
ces  plaisirs'  ;  à  nomf  c'est-à-dire  à  l'âme  raisonnable',  dont 
notre  corps  est  distinct  sans  lui  être  cependant  étranger 

puisqu'il  est  nôtre.  C'est  parce  qu'il  est  nôtre  que  nous 
en  prenons  soin.  Nom  ne  sommes  pas  le  corps  ;  nous  n'en 
sommes  pourtant  pas  complètement  séparés  ;  il  nous  est 
associé,  il  dépend  de  nous.  Quand  nous  disons  naus^  nous 
désignons  par  ce  mot  ce  qui  constitue  la  partie  principale 

de  notre  être  ;  le  corps  est  nôtre  également,  mais  c'est  à 
un  autre  point  de  vue.  Aussi  ses  souffrances,  ses  plaisirs 

ne  nous  sont-ils  pas  indifférents  :  plus  nous  sommes 
faibles,  plus  nous  nous  en  occupons.  Quant  à  la  partie  la 

plus  précieuse  de  nous-mêmes,  qui  constitue  essentiel- 
lement la  personne,  V homme,  elle  est  en  quelque  sorte 

plongée  en  lui. 

Les  passions  n'appartiennentpas  réellement  à  l'âme,  mais 
2.VL  corps  vivant,  à  la  partie  commune,  au  composé*.  Le 
corps  et  rame,  pris  chacun  séparément,  se  suffisent  à  eux- 

mêmes.  Isolé  et  inanimé,  le  corps  ne  pâtit  pas\  Ce  n'est 

»  coUîgit  in  nnum  atque  in  uno  tenet,  difflaere  af^ue  contabescere 
>  non  sinil;  alimenta  per  mcmbra  œqualiter  suis  cuique  redditis 
»  distribui  facit;  congruenliam  ejas  modumque  conservât,  non 
»  tantum  in  pulchrîtudine,  sed  eliam  in  crescendo  atque  gignendo. 
»  Sed  hœc  etiam homini  cum  arbustis  communia  viderl  queunt  :  bœc 

»  etiam  diclmus  viverei  in  suo  vero  quidqiie  iilorum  génère  custo- 
»  diri,  ali,  crescere,  gignere  videmus  atque  fatemur.  »  {De  QManr 
titate  animœ,  23.)  Voy.  aussi  p.  360,  note  1. 

*  Voy.  Enn.  I,  li?.  i,  §  9  ;  t.  I,  p.  4546.  —  *  IHd.,  %  7, 10,  p.  43, 
47.  —  •  /&td.,§  7,  p.  43.  —  *  Piotin  fait  ici  allusion  à  un  passage 
du  Philèbe  (t.  II,  p.  365  de  la  trad.  de  M.  Cousin)  :  «  Ce  discours 

>  nous  apprend  que  toute  espèce  d'appétit,  tout  désir,  a  son  prin- 
»  cipe  dans  l'âme,  et  que  c'est  elle  qui  commande  dans  tout  être 
:»  animé.  La  raison  ne  souffre  donc  en  aucune  manière  qu'on  dise 
:»  que  notre  corps  a  soifi  qu'il  a  faim,  ni  qu'il  éprouve  rien  de >  semblable.  > 
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pas  lui  qui  est  dissous,  c'est  runion  de  ses  parties.  Isolée* 
l'âme  est  impassible,  indivisible^  et  par  son  état  éehappe 
à  toute  affection.  Mais,  quand  deux  choses  s'unisëent, 
Tunité  qu'elles  forment  étant  factice,  il  arrive  souvent 
qu'elle  est  attaquée  :  de  là  résulte  la  douleur.  Je  dis  detm 
ehoêe9,  et  par  là  je  n'entends  pas  deux  corps,  parce  que 
deux  corps  ont  la  même  nature  ;  je  considère  le  cas  0(1  une 

essence  veut  s'allier  à  une  autre  essence  d'un  genre  diffé- 
rent, où  l'essence  inférieure  reçoit  quelque  ohose  de  Tes- 

Sence  supérieure,  mais,  ne  pouvant  la  recevoir  tout  eatièrCt 
en  reçoit  seulement  un  vestige.  Alors  le  tout  cdulprend 
deux  éléments  et  forme  cependant  une  unité  |  ea  devenant 

une  chose  intermédiaire  entre  ce  qu'il  était  et  ce  qu'il  n'a 
pu  devenir,  il  se  crée  ainsi  un  grand  embarras  pour  s'être 
formé  une  alliance  bialheureuse»  peil  solide,  toujours  tirée 
en  sens  divers  par  des  influences  contraires!  Il  est  ainsi 

tantôt  élevé,  tantôt  abaissé  :  quand  il  est  abaissé,  il  mani- 
feste sa  souffrance  ;  quand  il  est  élevé,  il  aspire  au  com- 

nierce  de  Tàme  avec  le  corps. 
XIX.  Voilà  pourquoi  il  y  a  du  plaisir  et  de  la  douleur. 

Voilà  pourquoi  l'on  dit  que  la  douleur  est  une  perception 
de  la  dissolution,  quand  le  corps  est  menacé  de  perdre 

l'image  de  Tàiiie  [d'être  désorganisé  en  perdant  Tàme  irrai- 
sonnable], et  quele  plaisir  est  une  perception  produite  dans 

l'animal  quand  l'image  de  Tàme  reprend  son  empire  sur  le 
corps.  C'est  le  corps  qui  éprouve  la  passion  ;  c'est  la  puis- 

sance sehsitivB  de  l'âme  qui  perçoit  la  pasfeioh  par  ses  rela- 
tions avec  les  organes;  c'est  à  elle  que  viennent  aboutir 

toutes  les  sensations.  Le  corps  seul  est  lésé  et  pâlit  :  par 

exem  pie,  quand  uti  membre  est  coupé,  c'est  la  qiasse  du  corps 
qui  est  coupée;  mais  ce  n'est  pas  simplement  Comme  masse, 
c'est  comme  masse  vivante  qu'elle  éproiive  la  douleur.  Il 
en  est  de  même  de  la  brûlure:  l'âme  la  sent,  parce  que  la 
puissance  sensitive  par  ses  relations  avec  les  organes  en 

reçoit  en  quelque  sorte  le  contre-coup.  £lle  sent  tout  en* 



ûère  la  passion  firoduite  dans  le  corps  aans  que  pourtant 
elle  réprouve  eUe-mdme^ 

En  effet,  sentant  tout  entière,  eUe  localise  la  passion 
dans  Torgane  qui  a  reçu  le  coup  et  qui  souffre.  Si  elle 
éprouvait  elle-même  la  souffranee,  comme  elle  est  présente 
tout  entière  dans  tout  le  corps»  elle  ne  pourrait  localiser 
la  souffrance  dans  un  organe  ;  elle  éprouverait  tout  entière 
la  souffrance  ;  elle  ne  la  rapporterait  pas  à  telle  partie  du 
eorps^  maie  à  toutes  en  général  :  car  elle  est  présente  par- 

tout dans  le  corps  «  Le  doigt  souffre^  et  Thomme  sent 

cette  souffrancci  parce  que  c'est  sm  doigta  On  dît  que 
l'homoie  sodffre  du  doigt,  comme  on  dit  qu'il  est  bleu 
parce  que  ses  yeux  sont  de  cette  couleur.  C'est  donc  la 
même  chose  qui  éprouve  la  passion  et  la  souffrance  i  à 
moins  que,  par  le  mot  souffrante,  on  ne  désigne  à  la  fois  la 
passion  et  là  àensalion  qui  en  est  la  suite;  dans  ce  cas,  on 

veut  dire  uniquement  par  là  que  l'état  de  souffrance  est 
accompagné  de  sensation <  La  sensatioti  même  n'est  pas  la 
souffrance,  mais  la  connaissance  de  la  souffrance.  La  puis* 
sance  qui  donnait  doit  être  impassible  pour  bien  connaftre 

et  bien  indiquer  ce  qui  est  perçue  Cal*  si  la  feoulté  qui  doit 
indiquer  les  passions  pâtit  elle-même,  ou  elle  ne  les  indi- 

quera pas,  ou  elle  les  indiquera  mal. 

XX.  Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  c'est  dans  hpartie 
commune  et  dans  le  corps  vivant  qu'il  faut  placer  Forigine 
des  appétits  {H:t6vfj.im) .  Désirer  une  chose  et  la  recher-^ 

cher  n'appartiétlt  ̂ as  à  un  Corps  qui  serait  dans  tin  état 
quelconque  [qui  ne  serait  pas  vivant],  h'ùû  autre  côté,  ce 
n'est  pas  Tàme  qui  recherche  les  saveurs  douces  ou  amères, 
c'est  le  corps.  Or  le  corps,  par  cela  même  qu'il  n'est  pas 
simplement  un  corps  [qu'il  est  un  corps  vivant],  se  meut 
beaucoup  plus  que  l'âme  et  est  obligé  de  rechercher  mille 
objets  pour  satisfaire  ses  besoins  :  il  lui  faut  tantôt  des 

*  Voy,  cinlessus,  p.  129, note  2.  —  '  Voy.  ci-dessus,  p.  123  et  soiv. 
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saveurs  douces,  tantôt  des  saveurs  amères,  tantôt  de 

l'humidité,  tantôt  de  la  chaleur,  toutes  choses  dont  il  ne 
se  soucierait  pas  s'il  était  seul.  Gomme  la  souffrance  est 
accompagnée  de  connaissance,  Tâme,  pour  éviter  Tobjet 

qui  cause  la  souffrance,  fait  un  effort  qui  constitue  Xaver- 

sion  {(fvyyi) ,  parce  qu'elle  perçoit  la  passion  éprouvée  par 
Torgane,  qui  se  contracte  pour  échapper  à  l'objet  nuisible. 
Ainsi,  tout  ce  qui  se  passe  dans  le  corps  est  connu  par  la 

sensation  et  par  cette  partie  de  l'âme  que  nous  appelons 
nature  et  qui  donne  au  corps  un  vestige  de  l'âme.  D'un 
jcôlé^  à  la  nature  se  lie  Vappétit,  qui  a  son  origine  dans  le 
corps  et  qui,  dans  la  nature,  atteint  son  plus  haut  degré  ̂  

D'un  autre  côté,  la  sensation  engendre  Vimaginationt  à  la 
suite  de  laquelle  l'âme  satisfait  le  besoin,  ou  bien  s'abstient 
et  se  retient,  sans  écouter  le  corps  qui  a  donné  naissance 

à  Tappélit  ni  la  faculté  qui  l'a  ressenti  ensuite*. 
Pourquoi  reconnaître  ainsi  deux  espèces  d'appétit  au 

lieu  d'admettre  qu'il  n'existe  d'appétit  que  dans  le  corps 
vivant?  C'est  qu'autre  chose  est  la  nature,  autre  chose  le 
corps  auquel  elle  donne  la  vie.  La  nature  est  antérieure  au 

corps  puisque  c'est  elle  qui  l'organise  en  le  façonnant  et  en 

^  Saint  Âugustip  développe  les  mêmes  idées  en  parlant  de  la  vie 
sensiliye,  qu'il  nomme  le  second  degré  de  l'âme  :  «  Âscende  itaqae 
»  aUerutn  gradum,  et  vide  qutd  possit  anima  in  sensibas;  ubi  evi- 
»  denlior  maaifesliorque  vila  iulelligitur...  Iiitendit  se  anima  in 
>  taclum,  et  co  calida,  frigida,  aspera,  leuia,  dura,  moliia,  levla, 
>  gravia  sentit  atque  disccrnit.  Deiride  innuinerabiles  dilTereutias 
»  saporum,  odorum,  sonorum,  formarum,  gustando,  olfacicndo, 
»  audieado  vidcndoque  dijudicat.  Aique  in  iis  omnibus,  ea  qusB 
»  secundum  naiuram  sui  corporis  sunt  adsciscit  atque  appétit, 
»  rejicit  fugilque  contraria,  etc.  »  {De  Qwaniiiate  animœ,  23.)  Les 
idées  que  Pioiin  expose  ïrÀ  sur  la  sensation,  la  concupiscence  et 
Tappétit  irascible,  ont  été  aussi  reproduites  par  saint  Grégoire  de 
Nysse  [De  VAme  et  de  la  Résurrection,  t.  III,  p.  200  et  suiv.,  éd. 

de  Paris,  1638).  Voy.  encore  ci-dessus,  p.  133,  note  1.  —  *  Voy,  ci- 
dessus,  p.  i;i6,  note  1. 
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lui  donnant  sa  forme  ;  il  en  résulte  que  l'origine  de  Pappétit 
n'est  pas  dans  la  nature,  mais  dans  les  passions  du  corps 
vivant  :  s'il  souffre,  il  aspire  à  posséder  les  choses  con- 

traires à  celles  qui  le  font  souffrir,  à  &ire  succéder  le  plai- 
sir à  la  douleur,  la  satiété  au  besoin.  La  nature,  comme 

une  mère,  devine  les  désirs  du  corps  qui  a  pâti,  tâche  de 
le  diriger  et  de  le  ramener  à  elle  ;  or,  en  cherchant  à  le  sa- 

tisfaire, elle  partage  par  là  même  ses  appétits,  elle  se  pro- 

pose d'atteindre  les  mêmes  lins.  On  peut  donc  dire  que  le 
corps  a  par  lui-même  des  appétits,  des  penchants  ;  que  la 

nature  n'en  a  qu'à  la  suite  du  corps  et  à  cause  de  lui  ;  que 
l'âme  enfin  est  une  puissance  indépendante  qui  accorde  ou 
refuse  à  l'organisme  ce  qu'il  désire. 

XXI.  L'observation  des  divers  âges  montre  que  c'est  bien 
l'oi^anisme  qui  est  l'origine  des  appétits.  En  effet,  ceux- 
ci  varient  selon  que  l'homme  est  enfant  ou  adolescent, 
malade  ou  bien  portant.  Cependant,  la  concupiscence  {xà 

mQvir/imov)  reste  toujours  la  même.  Donc  ce  sont  les  va- 

riations de  l'organisme  qui  produisent  les  variations  des 
appétits.  Mais  la  concupiscence  n'est  pas  toujours  éveillée 
tout  entière  par  l'excitation  du  corps,  quoique  celle-ci  sub- 

siste jusqu'à  la  fin.  Souvent,  avant  même  d'avoir  délibéré, 
l'âme  ne  veut  pas  permettre  au  corps  de  boire  ni  de  man- 

ger, quoique  l'organisme  le  désire  aussi  vivement  que  pos- 
sible. Souvent  aussi  la  nature  elle-même  ne  consent  point 

à  satis&ire  l'appétit  du  corps,  parce  que  cet  appétit  ne  lui 
semble  pas  naturel  et  que  seule  elle  peut  décider  quelles 

choses  sont  conformes  ou  contraires  à  la  nature.  Si  l'on 
répond  que  le  corps  par  ses  divers  états  suggère  à  la  con- 

cupiscence des  appétits  divers,  on  n'explique  pas  comment 
les  différents  étals  du  corps  peuvent  inspirer  à  la  concu- 

piscence des  appétits  différents,  puisqu'alors  ce  n'est  pas 
elle-même  qu'elle  travaille  à  satisfaire.  Car  ce  n'est  pas 
pour  elle-même,  c'est  pour  l'organisme  que  la  concupis- 

cence recherche  les  aliments,  l'humidité  ou  la  chaleur,  le 
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mouvement,  les  évacuations  ou  la  ̂ àtisfactkm  de  la  faim^ 

XXn«  Faut-il  aussi  distin^er  dans  les  végétaux  quel* 
que  chose  qui  soit  la  propriété  de  lelirs  corps  et  une  puis* 

sanëe  qui  le  leur  dondef  -^  Bans  doute.  Ce  qu'est  en  nous 
la  eoncupisoeace,  la  pùis$an€e  végélaiive  {tè  <fuvkoy]  Test 
eil  euxi 

La  Terre  possède  aussi  line  pareille  puissance  i  pUis^ 

qu'elle  a  une  âme,  et  c'est  d'elle  que  les  végétbux  tien^ 
nent  leur  puiss&nce  végétative.  On  pourrait  avec  t^i&on 

demander  d'abord  quelle  est  cette  âme  qui  réside  dans  la 
Terrai  Procède-t^elle  de  la  sphère  de  l'univers  (que  Platon 
parait  animer  seule  primitivement),  en  sorte  qu'elle  soit 
une  irradiation  de  cette  sphère  sur  la  Terre?  Faut-il  au 
eontraire  attribuer  à  la  Terre  Une  âme  semblable  à  celle 

des  astres,  comme  le  fait  Platon  quand  il  appelle  là  Terre 

là  première  et  la  plds  ancienne  des  divinités  qui  sont  con-^ 
tenues  dans  l'intérieur  du  cieP  Y  Pourrait-elle  dans  ée  cas 

être  une  divinité  si  elle  n'avait  pas  Une  âme?  U  est  donc 
difficile  de  déterminer  ce  qu'il  en  est,  et  les  paroles  mém^s 
de  Platon  ne  font  ici  qu'augmenter  notre  embarras  ail  lieu 
dé  le  diminuer; 

D'abord,  cotiiment  arHverons^nous  à  lious  former  sur 
cette  question  une  opinion  raisonnable  ?  On  peut,  d'après  ce 
que  la  Terre  engendre»  conjecturer  qu'elle  possède  la  puis» 
éanoe  Végétative.  Puisque  l'on  voit  naître  de  la  Terré  même 
beaucoup  d'animaux,  pourquoi  ne  serait-elle  pai  elle-» 
même  un  auirtialf  Étant  d'ailleurs  un  grand  animal  et  une 
partie  considérable  du  monde,  pourquoi  ne  posséderait- 
eUe  pas  rintBlligence  et  ne  seraitHBlle  pas  une  divinité  f 

*  *  (Jtiailt  à  la  Terre,  qui  est  notre  nonrribe,  et  (|ui  s'enrotile  au- 
»  tour  de  Taxe  par  lequel  l'univers  est  traversé ,  Dieu  en  a  fait  la 
»  gardienne  et  la  productrice  de  la  nuit  et  du  jour,  et  elle  est  là 
»  première  et  la  plus  ancienne  de  toutes  les  divinités  qui  sont  nées 

»  dans  tout  l'intérieur  du  ciel.  >  (t*iaton,  Tifnée,  p.  40;  trad.  de 
H.  d.  Martin,  p.  109.) 
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pourquoi  ne  regarderions-nous  pas  aussi  comme  un  ani- 

mal la  Terre,  qui  est  une  partie  de  l'Animal  universel?  On 
ne  saurait  admettre  en  effel  qu'elle  soit  contenue  extérieu- 

rement par  utie  âme  étrangère,  qu'elle  n'ait  point  d'ftme 
intérieurement  comme  si  elle  était  seule  incapable  d'avoii^ 
une  âme  en  propre.  Pourquoi  les  corps  de  feu  [les  astres] 
seraient-ils  animés  et  un  corps  de  terre  ne  le  serait-il  pas  ? 
En  effet,  ce  qui  est  de  feu  et  ce  qui  est  de  terre  est  éga-» 

leihent  corps.  Il  n'y  a  pas  plus  dans  les  astres  que  dans  la 
Terre  de  nez,  de  chait*!  de  sang,  d'humeurs,  quoiqu'elle  soit 
plus  variée  que  les  astres  et  qu'elle  se  trouve  composée  de 
Ions  les  corps*  Si  Ton  affirme  qu'elle  est  incapable  de  se 
mouvoir,  on  ne  peut  le  dire  que  sous  le  rapport  du  mou*^ 
vement  local.  [Car  elle  est  capable  de  se  mouvoir  feods  ce 

rapport  qu'elle  peut  sentir  K] 
Mais  commebt  peut-elle  sentir  [demandera-t-on]?— Comb- 

inent peuvent  sentir  les  astres  [demanderons-nous  à  notice 

toui*]  ?  Ce  be  sont  pas  les  chairs  qui  sentent  ;  il  n'est  pas 
nécessaire  &  l'âme  d'avoir  un  corps  pour  sentir;  mais  le 
cbrps  a  besoin  de  l'âme  pout*  se  conserver.  Comme  l'âtnè 
possède  le  jugement,  elle  a  la  faculté  déjuger  les  passions 

du  cot^ps  quand  elle  y  applique  son  attention. 
Mais  [demandera-t-on  encore]  quelles  sont  les  passions 

qui  sont  propres  à  la  Terre  et  qui  peuvent  èll*è  poili'  soû 

âme  des  objets  de  jugement?  D'ailleurs  [ajoutera-t-on], 
lès  plaâtes,  considérées  datts  l'élément  terrestre  qui  les 
constitue,  né  sentent  pas. 

Examinons  donc  à  quels  êtres  appartient  la  sensation»  et 

par  quoi  elle  s'opère.  Voyons  si  la  sensation  peut  avoir  lieu 
même  satis  orgahes.  Déterminons  à  quoi  la  sensation  peut 

servir  &  la  Terre,  puisqu'elle  ne  lui  sert  pas  à  connaître  :  (iai* 
la  connajissance  qui  consiste  dans  la  sagesse  suffit  aux  êtres 

*  Voy.  ci-après  S  26,  p.  370,  note. 
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auxquels  la  srasation  n'est  d'aucune  utilité.  Peut-être  re- 
fusera-t-on  de  nous  accorder  ce  point.  En  efiFet,  la  connais- 

sance des  objets  sensibles  offrci  outre  l'utilité,  quelque 
chose  des  agréments  des  Muses  :  telle  est,  par  exemple,  la 

connaissance  du  soleil  et  des  autres  astres  ;  la  eontempla- 

tion  en  est  agréable  par  elle-même.  C'est  donc  une  des 
choses  que  nous  aurons  ensuite  à  considérer. 

Nous  avons  à  chercher  d'abord  si  la  Terre  a  des  sens,  à 
quels  animaux  i(  appartient  de  sentir,  et  comment  s'opère  la 
sensation.  Il  semble  nécessaire  de  commencer  par  discuter 

les  points  douteux  que  nous  avons  indiqués,  et  d'examiner 
en  général  si  la  sensation  peut  s'opérer  sans  organes,  et  si 
les  sens  ont  été  donnés  pour  l'utilité,  en  admettant  même 
qu'ils  puissent  procurer  quelque  autre  avantage. 

XXIII.  Sentir  les  choses  sensibles,  c'est  pour  l'âme  ou 
pour  l'animal  percevoir  en  saisissant  les  qualités  inhé- 

rentes aux  corps  et  en  se  représentant  leurs  formes  ̂ '.  L'âme 
doit  donc  percevoir  les  choses  sensibles  ou  seule  ou  avec  le 

corps.  Si  l'âme  est  seule,  commenty  parviendra*t-elle?  Pure 
et  isolée,  elle  ne  peut  que  concevoir  ce  qu'elle  a  en  elle- 
même,  elle  ne  peut  que  penser*.  Pour  qu'elle  conçoive  alors 
aussi  des  objets  autres  qu'elle-même,  il  faut  qu'elle  les  ait 
saisis  antérieurement,  soit  en  leur  devenant  semblable, 

soit  en  se  trouvant  unie  à  quelque  chose  qui  leur  soit  de- 
venu semblable. 

^  Pour  la  comparaison  de  la  doctrine  de  Plotin  sur  la  sensation 
avec  celle  d'Arlstole,  Voy.  les  Éclaircissements  du  tome  I,  p.  332-336. 
—  *  «  Que  si  l'âme  n'élait  simplement  qu'intellectuelle,  elle  serait 
>  tellement  au-dessus  du  corps  qu'on  ne  saurait  par  où  elle  y 
»  devrait  tenir  ;  mais  parce  qu*elle  est  sensitive,  c'est-à-dire  jointe 
>  à  un  corps  et  par  là  chargée  de  veiller  à  sa  conservation  et  à  sa 
»  défense,  elle  a  dû  être  unie  au  corps  par  cet  endroit-là,  ou,  pour 

»  mieux  dire,  par  toute  sa  substance,  puisqu'elle  est  indivisible  et 
>  qu'on  peut  bien  distinguer  les  opérations^  mais  non  pas  la  parta- 
»  ger  dans  son  fond.  »  (Bossuet,  De  la  Connaissance  de  Dieu  et  de 
soi-même,  cb.  m,  §  1.) 
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n  est  impossible  qu'en  irestant  pure  Tâme  devienne  sem- 
blable aux  objets  sensibles  [par  conséquent  qu'elle  les 

saisisse].  Comment  enefifet  le  point  pourrait- il  devenir 
semblable  à  la  ligne?  La  ligne  intelligible  elle-même  ne 
saurait  devenir  conforme  à  la  ligne  sensible,  non  plus  que 
le  feu  intelligible  au  feu  sensible,  Thomme  intelligible  à 

l'bomme  sensible.  La  nature  même  qui  engendre  Tbomme 
ne  saurait  être  identique  à  Thomme  engendré.  L'âme 
isolée,  pùt--elle  saisir  les  objets  sensibles,  finira  par  s'ap- 

pliquer à  rintuition  des  objets  intelligibles,  parce  que, 

n'ayant  rien  pour  saisir  les  premiers,  elle  les  laissera 
échapper.  En  effet,  quand  l'âme  aperçoit  de  loin  un  objet 
visible,  quoique  ce  soit  la  forme  seule  qui  parvienne 

jusqu'à  elle,  cependant  ce  qui  a  commencé  par  être  pour 
elle  comme  indivisible  finit  par  constituer  un  sujet,  soit 

couleur,  soit  figure,  dont  l'âme  détermine  la  quantité. 
U  ne  suffit  donc  pas  qu'il  y  ait  l'âme  et  l'objet  extérieur 

[pour  que  la  sensation  soit  possible]  :  car  il  n'y  aurait  là 
rien  qui  pâtit;  il  doit  y  avoir  un  troisième  terme  qui  pe2(m^, 

c'est-à-dire  qui  reçoive  la  forme  sensible  {fjiop(fri)  ;  il  faut 
que  ce  troisième  terme  partage  la  passion  de  l'objet  exté- 

rieur (oujuraOèç) ,  qu'il  éproiwe  la  même  passion  (ofioionaBii), 
qu'il  soit  de  la  même  matière,  et,  d'un  autre  côté,  que  sa 
passion  soit  connue  par  un  autre  principe^;  il  faut  enfin 

^  «  Les  seinsations  se  font  dans  notre  âme  en  présence  de  certains 

»  corps  que  nous  appelons  objets...  Afin  qu'elles  se  forment  dans 
»  notre  âme,  il  faut  que  Forgane  corporel  soit  actuellement  frappé 

»  de  Tobjet  et  en  reçoive  l'impression...  Nous  pouvons  donc  définir 
:»  la  sensation,  si  toutefois  une  qhose  si  intelligible  de  soi  a  besoin 

:»  d'être  définie,  nous  la  pouvons,  dis-Je,  définir  :  la  première  per- 
>  ception  qui  se  fait  en  notre  âme  en  la  présence  des  corps,  que 

»  nous  appelons  objets^  et  ensuite  de  Vimpression  qu'ils  font  sv/r 
»  les  organes  de  nos  sens.,.  Or,  encore  que  nous  ne  puissions  en- 
»  tendre  les  sensations  sans  les  corps  qui  sont  leurs  objets,  et  sans 

»  les  parties  de  nos  corps  qui  servent  d'organes  pour  les  exercer, 
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que  la  passion  garde  quelque  chose  dç  Tobjet  qui  la  pro- 

duit, sanei  lui  être  cependant  identique.  L'organe  qui  pitit 
doit  donc  être  d'une  nature  intermédiaire  entre  Tobjet  qui 
produit  la  passion  et  Fàme,  entre  le  sepsible  et  Tintelti* 
gil)le,  et  jouer  ainsi  le  rôle  de  moyen  terme  entre  deux  ex? 

trêmes,  recevant  d^un  côté,  annonçant  de  Tautre,  et  dever- 
nant  semblable  également  à  tous  les  deux.  Pour  être 

Tinstrument  A^  la  connaissance,  l'organe  doit  n'être  iden? 
tique  ni  au  sujet  qui  connait,  ni  à  Tobjet  qui  est  connu  ;  il 

doit  devenir  semblable  à  chacun  d'eux,  à  l'objet  extérieur 
parce  qu'il  pàtit,  à  Tàme  qui  connait  parce  que  la  passion 
qu'il  éprouve  devient  ui)e  forme  (Blioç\ .  Pour  parler  exacte- 

ment, les  sensations  ont  lieu  par  les  organes  :  c'est  la 
conséquence  du  principe  que  nous  avons  avancé,  sayoir, 
que  Tàqie  isolée  du  corps  ne  peut  saisir  rien  de  sensible. 

Quant  à  l'organe,  il  est  ou  le  corps  entier,  ou  une  partie  du 
corps  destiqée  à  remplir  une  fonotioq  particulière;  c'est 
ce  qui  a  lieu  pour  le  tact,  par  exemple,  ou  la  vuç.  Il  ept 
également  facile  de  voir  que  les  instruments  des  artisans 

jouent  le  rôle  d'intermédiaires  entre  l'esprit  qui  juge  et 
l'objet  qui  est  jugé,  et  qu'ils  servent  à  reconnaître  les  prq^ 
priétés  des  substances.  La  règle,  ét&int  également  conforme 

à  rid^e  d'être  droit  qui  est  dans  l'esprit  et  à  la  propriété 
d'être  droit  qui  se  trouve  dans  le  bois,  sert  d'intermédiaire 
à  l'esprit  de  l'artisan  pour  juger  si  le  bois  qu'il  travaille  est droit. 

C'est  unp  autre  question  que  d'cîfamlner  s'il  faut  que 

»  comme  nous  ne  mcttoas  peint  les  sensaUens  dans  les  objets,  nous 
»  ne  les  meUons  pas  non  plus  dans  les  organes,  dont  les  disposilfons 
»  bien  considérées,  comme  nous  le  ferons^  en  son  Heu,  se  troureront 

»  de  même  nature  que  celle  des  objets  mêmes.  C'est  pourquoi  nous 
»  regardons  les  sensations  comme  choses  qui  appartiennent  à  notre 

»  âme,  mais  qui  nous  marquent  l'impression  que  les  corps  environ- 
»  nants  font  sur  le  nôtre  et  la  correspondance  qu*il  a  avec  eux.  » 
(Bessaet,  De  la  Conn^dssanee  de  Dieu  et  de  soi-mênke,  eh.  i,  S 1.) 
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Tobjdt  perçu  sott  en  «ontaet  avec  l'organe,  ou  si  laiensation 
peut  avoir  lieu  loin  de  Tobjet  sensible  au  moyen  d'un  inter- 

médiaire: c'est  lecas  où  du  feu,  parexemple,  se  trouve  placé 
loin  de  notre  corps,  sans  que  le  milieu  p&tisse  en  aucune 

façon  ;  c'est  encore  le  cas  où,  un  vide  se  trouvant  servir  de 
milieu  entre  l'œil  et  la  couleur,  on  peut  se  demaqder  s'il 
suffit,  pour  voir,  de  posséder  la  puissance  propre  à  l'or^ 
ganeS  Nous  venons  d'ailleurs  d'établir  que  la  sensation 
n'appartient  qn'k  l'âme  qui  se  trouve  dans  le  corps  et 
qu'elle  suppose  des  organes. 

XXIV.  Examinons  maintenant  si  les  sens  nous  sont  dpn* 
nés  seulement  dans  un  but  d'utilité. 

Si  rame  était  séparée  du  corps,  elle  ne  sentirait  pas; 

elle  ne  sent  que  lorsqu'elle  est  unie  à  un  corps  :  c'est  par 
le  corps  et  pour  lui  qu'elle  sent  ;  c'est  de  son  commerce  avec 
lui  que  résulte  la  sensation,  soit  que  toute  passion  doive, 

quand  elle  est  vive,  arriver  jusqu'à  l'âme,  soit  que  les  sens 
aient  été  faits  afin  que  nous  prenions  garde  à  ce  qu'aucun 
objet  n'approche  trop  de  nous  ou  n'exerce  sur  nos  organes 
une  action  assez  forte  pour  les  détruire.  S'il  en  est  ainsi, 
les  sens  ont  été  donnés  dans  un  but  d'utilité  :  car,  s'ils 
servent  aussi  à  acquérir  des  connaissances,  ce  n'est  pas  à 
l'être  qui  sait,  mais  à  celui  qui  a  besoin  d'apprendre  parce 
quMl  a  le  malheur  d'être  ignorant,  ou  de  se  souvenir  parce 
qu'il  est  sujet  à  oublier;  on  ne  les  trouve  donc  pas  che^ 
l'être  qui  n'a  pas  besoin  d'apprendre  et  qui  n'oublie  pas*. 

•  Voy.  ci-après  le  livre  v  entier.  —  *  c  Les  sensations  proyoquéeg 
yy  par  les  objets  extérieurs,  dans  ceux  des  animaux  qui  sont  doués 
>  de  mouvement,  et,  par  exemple,  celles  de  Todorat,  de  Touïe 
>  et  de  la  vue,  sont  données  à  tous  ceux  qui  en  jouissent  po«r 

>  assurer  leur  conservaUon.  Grâce  à  elles,  après  avoir  selâti  prêt- 
>  lablemeat  leur  nourriture,  ils  la  recherchent;  et  ils  fuient  ce 

»  qui  leur  semble  mauvais  et  dangereux.  lUiis  dans  les  animaux 
»  qui  sont  doués  en  outre  de  la  réflexion,  ce$  fhcultés  ont  pour 

>  but  d'assurer  leur  bien-être  ;  elles  leur  apprennent  à  distinguer 
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Considérons  quelles  conséquences  nous  devons  tirer  de  là 

pour  la  Terre,  les  astres,  et  surtout  pour  le  ciel  et  le  monde 

entier.  D'après  ce  qui  précède,  les  parties  du  monde  qui 
pâtissent  peuvent  dans  leurs  relations  avec  d'autres  parties 
posséder  la  sensation.  Hais  le  monde  entier,  qui  est  tout  à 

fait  impassible  dans  ses  relations  avec  lui-même,  est-il 

capable  de  sentir?  Si,  pour  sentir,  il  faut  qu'il  y  ait  d'un 
coté  Torgane  et  de  l'autre  l'objet  sensible,  le  monde,  qui 
comprend  tout,  ne  peut  avoir  ni  organe  pour  percevoir,  ni 
objet  extérieur  à  percevoir.  Il  faut  donc  lui  accorder  une 

espèce  de  sens  intime  (dwalaO'nffK^t  semblable  au  sens  in- 
time que  nous  avons  nous-mêmes,  et  lui  refuser  la  per- 

ception des  autres  objets.  Car  nous-mêmes,  quand,  en  de- 
hors de  notre  état  habituel,  nous  percevons  quelque  chose 

dans  notre  corps,  nous  le  percevons  comme  venu  du  de- 
hors ;  or,  comme  nous  percevons  non-seulement  les  objets 

extérieurs,  mais  encore  une  partie  de  notre  corps  par  une 

autre  partie  du  corps  lui-même,  qui  empêche  le  mond^  de 
percevoir  par  la  sphère  des  étoiles  fixes  la  sphère  des  planè- 

tes, et,  par  cette  dernière,  la  Terre  avec  les  objets  qui  s'y 
trouvent?  Si  ces  êtres  [les  étoiles  et  les  planètes]  n'éprouvent 
pas  les  passions  éprouvées  par  les  autres  êtres,  qui  em- 

pêche qu'ils  n'aient  aussi  des  sens  différents?  La  sphère 
des  planètes  ne  peut-elle,  non-seulement ,  posséder  la  vue 

par  elle-même,  mais  encore  être  l'œil  destiné  à  transmettre 
à  l'Ame  universelle  ce  qu'il  voit?  En  supposant  qu'elle  n'é- 

prouvât pas  les  autres  passions,  pourquoi  ne  verrait-eUe 

pas  comme  voit  un  œil,  puisqu'elle  est  lumineuse  et  animée? 

»  dans  les  choses  une  multitude  de  différences,  qui  leur  fournissent 
>  la  connaissance  et  des  choses  que,  leur  intelligence  peut  penser 

»  et  de  celles  qu'ils  doivent  faire.  »  (Aristote,  De  la  Sensation 
et  des  choses  senMles,  1,  p.  23  de  la  trad.  de  M.  Barthélemy- 
Saint-Hilalre.)  Voy.  aussi  Bossuet,  De  la  Connaissance  de  Dieu  et 
de  soi-même,  cbap.  m,  §  8. 
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Mats  Platon  dit  que  «le  ciel  n'a  pas  besoin  d'yeux^  »  Sans 
doute  le  ciel  n'a  rien  à  voir  hors  de  lui,  et  par  conséquent 
n'a  pas  besoin  d'avoir  des  yeux  comme  nous;  mais  il  a  en 
lui-même  quelque  chose  à  contempler:  il  peut  se  voir  lui- 

même.  Si  l'on  objecte  qu'il  lui  est  inutile  de  se  voir,  nous 
répoudrons  qu'il  n'a  pas  été  fait  principalement  dans  ce 
but,  et  que,  s'il  se  voit  lui-même,  c'est  seulement  une  consé- 

quence nécessaire  de  sa  constitution  naturelle.  Rien  n'em- 
pêche donc  qu'il  ne  voie,  puisqu'il  est  un  corps  diaphane. 

XXY.  Il  semble  que,  pour  voir  et  en  général  pour  sen- 

tir, il  ne  suffit  pas  que  l'âme  possède  les  organes  nécessai- 
res ;  il  faut  encore  qu'elle  soit  disposée  à  accorder  son 

attention  aux  choses  sensibles.  Mais  il  convient  à  l'Ame 

universelle  d'être  toujours  appliquée  à  la  contemplation 
des  intelligibles,  et,  de  ce  qu'elle  possède  la  faculté  de  sen- 

tir, il  ne  s'ensuit  pas  qu'elle  Texerce,  parce  qu'elle  est  tout 
entière  à  des  objets  d'une  nature  plus  relevée.  C'est  ainsi 
que  nous-mêmes,  quand  nous  nous  appliquons  à  la  con- 

templation des  intelligibles,  nous  ne  remarquons  ni  les  sen- 
sations de  la  vue,  ni  celles  des  autres  sens;  et,  en  général, 

l'attention  que  nous  accordons  à  une  chose  nous  empêche 
de  voir  )es  autres.  Vouloir  percevoir  une  de  ses  parties  par 

une  autre,  par  exemple,  se  regarder  soi-même,  est,  même  en 

nous,  une  action  superflue  et  vaine,  si  elle  n'a  un  but.  Con- 

templer une  chose  extérieure  parce  qu'elle  est  belle,  c'est 
encore  le  propre  d'un  être  imparfait  et  sujet  à  pâtir.  On  a 
donc  le  droit  de  dire  que,  si  sentir,  entendre,  goûter  les  sa- 

veurs, sont  des  distractions  de  l'âme  qui  s'attache  aux  objets 
extérieurs,  le  soleil  et  les  autres  astres  ne  peuvent  voir  et 

A  «  Dieu  a  poli^  exactement  le  contour  extériear  da  monde,  pour 

»  plusîears  motifs.  En  effet,  le  monde  n'avait  nullement  besoin 
>  d'yeux ,  puisqu'il  ne  restait  rien  de  visible  hors  de  lui-même , 
%  ni  d'oreilles,  puisqu'il  n'y  avait  rien  à  entendre.  »  (Platon,  Tiftiéet 
p.  33  ;  trad.  de  M.  H.  Martin,  p.  93.) 
II.  24 



970  QUATtiinn  simeiSB 

•ntendre  que  par  siccident.  H  n'est  point  eepdndatit  détài* 
sonnable  d'admettre  qu'ils  se  tournent  vers  nous  par  Texer-^ 
eice  des  sens  de  la  vue  et  deTouîe.  Or,  s'ils  se  tournent  Vers 
qOus,  ils  doivent  se  souvenir  des  choses  humaines.  Il  serait 

absurde  qu'ils  ne  se  souvinssent  pas  des  hommes  auxquels 
ils  font  du  bien  :  comment  en  effet  feraient-ils  du  bien»  sMlB 
n'avaient  aucun  souvenir*  ? 

XXVI.  Les  astres  connaissent  nos  vœuxpar  l'accord  etla 
sympathie  qu'établit  entre  eux  et  nous  l'harmonie  qui  règne 
dans  Tunivers';  c'est  de  la  même  manière  que  nos  vœux 
sont  exaucés.  La  magie  est  également  fondée  sur  l'harmo^ 
nie  de  l'univers  ;  elle  agit  au  moyen  des  forces  qui  sont  liées 
les  unes  aux  autres  par  la  sympathie'.  S'il  en  est  aiûsii 
pourquoi  n'accorderions-nous  pas  à  la  Terre  la  faculté  de 
sentir? — Mais  quelles  sensations  lui  reconnaftrons^nousT 

•^  D'abord»  pourquoi  ne  lui  attribuerions-nous  pas  le  tact» 
soit  qu'une  partie  sente  l'état  d'une  autre  partie  et  que  la 
sensation  soit  transmise  à  la  jmiêsance  dirigeante^  soit 
que  la  Terre  tout  entière  sente  le  feu  et  les  autres  choses 

semblables  :  car»  si  l'élément  terrestre  est  inerte»  il  n'est 
cependant  pas  insensible  \  La  Terre  sentira  donc  les  grandes 

choses  et  non  celles  de  peu  d'importance. -^Mais  pourquoi 
sentira-trcUe? —  C'est  qu'il  est  nécessaire  que  la  Terre,  ayant 
une  âme^  n'ignore  pas  les  mouvements  les  plus  forts.  Rien 
n'empêche  que  là  Terre  ne  sente  aussi  pour  bien  disposer 
par  rapport  aux  hommes  tout  ce  qui  dépend  d'elle.  Or» 
die  disposera  toutes  ces  choses  convenablement  par  les 
lois  de  la  sympathie,  fille  peut  entendre  et  exaucer  les 

«  Sur  cette  question,  que  Plotfn  se  borne  ici  à  énoncer,  Voy.  ci- 
après,  S  30,  p.  379.  —  •  Voy.  ci-après,  S  41,  p.  309.  —  »  Voy.  ci- 
après,  §82,  p.  385. — 4  Greuzgr  remarque  judicieusement  que  les  mots 
ovK  àxîvnT«v,  non  immobile^  signiflent  Ici  sensible,  et  non  pas  mo- 

bile, cpmmele  prétendaient  Phitolaûs  et  les  Pylhagoriciens  :  tiiit  ywt 
oOx  âxîvïîTov  «îvat  (Plutarque,  De  Placilis  philosophorum,  III,  13). 
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prières  qui  lui  sont  adressées,  mai»  d'uneatitrfi  manière  que 
nous  tie  le  faisons  nous-mêmes.  Elle  peut  encore  exercer 
d'autres  sens  dans  ses  relations,  soit  avec  elle-même,  soit 
aved  les  choses  étrangères,  par  exemple,  avoir  la  sensatira 
des  odeurs  et  celle  des  saveurs  perçues  par  les  autres  êtres. 

Peut-être  a-t-^lie  besoin  de  percevoir  les  odeurs  des  liqui* 
des  pour  remplir  ses  fonctions  providentielles  à  Tégard  des 
animaux  et  pour  prendre  soin  de  son  propre  corps. 

Il  ne  Tant  cependant  pas  réclamer  pour  elle  des  organes 
semblables  aux  nôtres.  Les  organes,  en  effet,  ne  sont  pas 

semblables  dans  tous  les  animaux^  Ainsi,  tous  n'ont  pas 
des  oreilles  pareilles,  et  ceux  qui  n'ont  pas  d'oreilles  per^ 
çoivent  cependant  les  sons.  Comment  la  Terre  vtrra-t-elle^ 
si  la  lumière  lai  est  nécessaire  pour  voir?  car  il  ne  faui 
pas  réclamer  pour  elle  des  yeux.  Ayant  précédemment  ae^r 

cordé  qu'elle  possède  la  puissance  végétative  S  nous  d^ 
vous  accorder  comme  conséquence  que  celte  puissance  est 

primitiveméntparson  essence  une  espèce  d'esprit  (nvtv/Ma)*: 
or,  pourquoi  refuserions-nous  d'admettre  que  cet  esprit 
soit  diaphane?  Nous  devons  admettre  qu'il  est  diaphane  [en 
puissance],  parce  qu'il  est  esprit;  et  qu'il  est  diaphane  en 
acte,  parce  qu'il  est  illuminé  par  la  sphère  céleste.  Il  n'est 
donc  ni  impossible  ni  incroyable  que  l'àme  de  la  Terre.pos* 
sèdé  la  vue.  Il  ftiut  en  outre  se  rappeler  qu'elle  n'est  point 
l'âme  d'un  corps  vil,  qu'elle  doit  être  par  conséquent  une 
déesse.  En  tout  cas,  cette  âme  doit  être  éternellement  bonne. 

«  Voy.  ei-dessus,  g  82,  p.  362.  -»  >  Voici  comment  FIcin  com- 
mente ce  passage  :  €  inter  omnes  mundi  partes,  quasi  unius  ani- 

^  malts  membra,  didtur  esse  eommunîo  quœdam  vel  contiguitas 

%  Tel  contittuitas  vei  unîo,  oujus  quidem  quinque  fundamenU  i^i- 
»  dcntut*.  Primtim  est  una  omnium  ublqUe  materia.  Secund^im, 
»  €oneordia  qualltatum  :  nam  sicut  eiementa,  quamvis  discordia, 
>  quibusdam  tamen  proximis  inter  se  qualitatibus  cQDCordia  sunt, 
>  sic  et  rerum  omnium  gradua,  sire  oomponantur  ex  elomentis,  sive 

>  non  componantur,  quamvis  inter  se  différentes,  tamen  concor- 
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XXyn.  Si  la  Terre  communique  aux  végétaux  la  puis- 

sance d'engendrer  et  de  croître,  elle  possède  en  elle-même 
cette  puissance  et  elle  en  donne  seulement  un  vestige  aux 
végétaux  qui  lui  doivei^t  toute  leur  fécondité  et  sont  en 
quelque  sorte  la  chair  vivante  de  son  corps.  Elle  leur 

donne  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  en  eux,  ce  qui  fait  la  diffé- 
rence d'une  plante  inhérente  à  la  terre  et  d'une  branche 

qu'on  en  a  coupée  :  la  première  est  une  plante  véritable;  la 
seconde  n'est  qu'un  morceau  de  bois.  —  Que  communique 
donc  au  corps  de  laTerre  l'âme  qui  y  préside  ? — Pour  le  voir, 
il  suffit  de  remarquer  la  différence  qu'il  y  a  entre  un  mor- 

ceau de  terré  inhérent  au  sol  et  un  morceau  qu'on  en  a 
détaché.  Il  est  également  facile  de  reconnaître  que  les 

pierres  grossissent  tant  qu'elles  sont  dans  le  sein  de  la 
terre,  tandis  qu'elles  restent  toujours  dans  le  même  état 
quand  elles  en  ont  été  arrachées.  Chaque  chose  a  donc  en 
elle  un  vestige  de   la  Puissance  végétative  universelle 

(zo  TTôv  (puTix0v)  répandue  dans  toute  la  Terre  et  n'apparte- 
nant en  propre  à  aucune  de  ses  parties.  Quant  à  la  Puis^ 

sauce  sénsitive  de  la  Terre,  elle  n'est  pas  mêlée  à  son  corps 
[comme  la  puissance  végétative];  elle  l'assiste  seulement. 
Enfin,  laTerre  a  aussi  une  Ame  supérieure  aux  puissances 
précédentes,  et  une  Intelligence,  Ame  et  Intelligence  aux- 

quelles les  hommes  qui  sont  conduits  par  leur  nature  et 

»  dibus  yicissîm  termînis  se  coDtingunt.  Tertium,  spiritus  ubique 
»  unus:  nam,  sicat  cœlam  unùs  est  spiritus  in  excelsis,  sic  intra 
>  cœlum  unus  Inde  spiritus,  yel  cœiestis  omnino,  vei  cœlo  simîiii- 
»  ioius,  omnibus  est  infusus,  que  et  cœlitus  regantur  omnia,  et 
»  Anima  mundi  inferio'ribus  qooque  corporibus  per  spiritum  con- 
»  jungatur,  et  omnia  per  hune  viventia  coaiescant  (spiritum  inteliige 
>  spiritui  nostro  consimilem).  Quartum  est  una  Natura  genitalis, 
»  omnia  fovens  per  spiritum;  sequentibus  coUigata.  Quiotum, 
»  Anima  mundi  ubique  una,  per  Naturâm  spiritui  ceterisque  con- 

>  nexa.  »  Surl'e^pn^,  ̂ rveûfca,  Voy.  \e&  Éclaircissements  du  tome  I, 

p.  452, 
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par  rinspiration  divine  à  nous  révéler  ces  choses  donnent 
les  noms  de  Cérès  el  de  Vesta*. 

XXVIII.  En  voici  assez  sur  ce  sujet.  Revenons  à  la  ques- 
tion que  cette  digression  nous  a  fait  abandonner.  Exami- 
nons si;  ayant  déjà  admis  que  les  Appétits^  les  douleurs  et 

les  plaisirs  (considérés  non  comme  sentiments,  mais  comme 

passions)  ont  leur  origine  dans  la  constitution  du  corps  or- 

ganisé et  vivant  *,  nous  devons  assigner  la  même  origine  à 
la  puissance  iruscible  (zè  Bv[xaBiiéç].  Dans  ce  cas,  plusieurs 
questions  se  présentent  :  La  Colère  [Oviiàç]  appartient-elle 

à  l'organisme  entier  ou  seulement  à  un  organe  particu- 
lier, soit  au  cœur  disposé  de  telle  manière',  soit  à  la  bile, 

en  tant  que  celle-ci  est  une  partie  du  corps  vivant?  La 
colère  est-elle  différente  du  principe  qui  donne  au  corps 
un  vestige  de  Tâme  \  ou  bien  est-elle  une  puissance  indi- 

viduelle, qui  ne  dépend  d'aucune  autre  puissance,  irascible ousensitive? 

La  puissance  végétative  présente  dans  tout  le  corps  y 

fait  pénétrer  partout  un  vestige  de  Tâme.  C'est  donc  au 
corps  entier  que  se  rapportent  la  souffrance,  la  volupté,  et 

le  désir  des  aliments  '^.  Quoiqu'il  n'y  ait  rien  de  déterminé 
au  sujet  de  Tamour  physique,  admettons  qu'il  ait  son  siège 
dans  les  organes  destinés  à  le  satisfaire  ̂   Admettons  aussi 
que  le  foie  soit  le  siège  de  la  Concupiscence,  parce  que 

c'est  là  surtout  qu'agit  là  puissance  végétative  qui  imprime 

*  Plotin  rappelle  ici  un  passage  de  Platon  qui  donne  à  la  Terre  le 
nom  de  Vcsta  :  «  Vesta  reste  seule  dans  le  palais  des  immortels.  > 
{Phèdre,  t.  VI,  p.  50  de  la  trad.  de  M:  Cousin.)  Plolin  lui-même  a 

été  cité  à  son  tour  par  Proclus  :  «  D'autres,  considérant  la  puissance 
»  génératrice  delà  Terre,  rappellent  Gérés,  comme  le  fait  Plotin, 
>  qui  nomme  Vesta  V intelligence  de  la  Terre^  et  Cérès  son  dme..:^ 
{Commentaire  sur  le  Timée,  p.  282.)  —  *  Voy.  ci-dessus,  §  20, 
p.  359.  —  »  Voy.  ci-dessus,  liv.  m,  §  23,  p.  311.  —  *  Voy.  ci-des- 

sus, S  18,  p.  356.  —  •  Voy.  ci-dessus,  S  20,  p.  359.  —  •  Voy.  Pla- 
ton, Timée,  p.  91. 



12  QUÀTElftMX  VKKfiABS. 

XXVn.  Si  la  Terre  commanique  aux  vèg*to^ 

mce  d'engendrer  et  de  croître,  elle  possède  ̂ ^ 
3tte  puissance  et  elle  en  donne  seulement  }f^^  < 
^étaux  qui  lui  doi vei^t  toute  leur  fécop  %.  "^ 
iielque  sorte  la  chair  vivante  de  son  ̂  

3nne  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  en  eux,  f  % 

mce  d'une  plante  inhérente  à  la  te^  ̂' 

% 
% 

ii'on  en  a  coupée  :  la  première  est  i  S  ̂   ̂ 
Mîonde  n'est  qu'un  morceau  de  ̂   ̂ %  % 
dnc  au  corps 

qu'un  morceau  de  ̂   S  1 
de  la  Terre  l'âme  q%  ̂ %  % 

suffit  de  remarquer  la  différa  {^  -ç  %,  %  ̂  
îau  de  terre  inhérent  au  fç  5  ̂  ̂  é  ̂   "^ 
^aché.  Il  est  également  ̂   ̂  ̂  C  ̂  '^ 
erres  grossissent  tant,  1 1 '^  5  â  ̂  ̂  
rre,  tandis  qu'elles  r^  •  *-  ̂ 6  â  ? land  elles  en 
le  un  vestige 
>  TTÔV  (pUTtXCV 

int  en  propre 
nce  sénsitive 

3mme  la  p«  ̂  

iBn,  laTr.  \^ 
écéden^  * 
lelles  « 

<^ 

^ <^» 

d'
 

.aimes  sont 

v.  quand  ils  se  por' 
^,  évidemment  on  doit 

.iicipe  au  corps  organisé  et 
o  la  colère  sont  excités  par  le 

^es  parties  vivantes  de  l'animal  :  d^ 
aifre»  le  sang  bouillonne  ainsi  que  la  bil^  -m 

ne  sensation  qui  éveille  l'imagination  ; 
àme  de  l'état  de  Toi^anisme  et  la  dispose 
luse  la  souffrance.  D'un  autre  côté,  quan 
able  juge  qu'on  nous  fait  une  injustice, 

*  Yo^.  ci-dessus,  Uv.  ui,  S  23,  p.  311. 
\ 



UVBK  QUATtiftHV.  876 

^4me  alors  dans  le  corps  aucune  disposition  à  la 
^t9  affection  semble  donc  nous  avoir  élé  donnée 

^  ^  pour  nous  faire  repousser  d'après  les  ordres 
'^>:    ̂   qui  nous  attaque  et  nous  menace.  Ainsi,  ou 
Vr%^  \  '  irascible  s'émeut  en  nous  d'abord  sans 

'<;  '^  %  *aison  et  elle  lui  communique  ensuite  sa 
^  \y^  \  ^rmédiaire  de  l'imagination  ;  ou  bien 
'»  "^'^  '    \/^^  ^  en  action  et  elle  communique  en*- artie  qui  a  une  nature  irascible  \ ;&i 

1 

C:,  '^^   ̂        \  ^eux  cas*  la  colère  a  son  origine 
C'-^\  '^       'H.  '  ̂*  générative,  qui,  en  orga- 
\  'r  %  %       ̂ *  ^^'^  ̂ ®  rechercher  ce  qui  est 
'  ̂   '-•  "%  %^  %       '^     ̂   >  :  en  plaçant  la  bile  amère 
%  \  \^>r^^  \  %                  'n  vestige  de  Tâme,  elle 

""'  \  \  \  \  \  "^                          nouvoir  en  présence 
^  '•   \  \  \  '"^  ^s  avoir  été  lésée,  à 

'-  '-  ̂   semblables  à  ell&r 
\  *  .  eg;t  un  vestige  de  l'àmei 

passage  suivant  de  Platon  :  c  Le  eœat , 
source  du  S9ug  qui  circule  inapétueusement 

.lembres,  fut  placé  par  les  dieun^  dans  la  demeure 
.tes  de  la  raison  [dans  la  région  entre  le  diaphragme  et 

.aj,  afln  que,  quand  les  passions  énergiques  s*irri(eraient  à 
ig  nouvelle,  donnéepar  leur  soQveraine,  de  quelque  action  injuste 

»  commlsn  dans  ce»  membres  par  une  cause  extérieure  ou  même 
.  >  piir  les  désirs  intérieurs  des  passions  sensuelles,  aussitôt,  par 
^  >  rintermédlaire  de  tous  ees  conduits  étroits,  toutes  les  parties  sen- 

»  Bibles  du  eorps»  toutes  celles  qui  peuvent  septir  les  avertisse- 
r  »  mei^ts  et  les  menaces^  reçussent  rapidement  les  ordres ,  les  sui- 

>  vissent  ofitièrement,  et  permissent  qu'en  elles  la  partie  meilleure 
»  de  nous-mêmes  eût  partout  Vautopfté.  »  {Timée,  p.  70;  p.  180  de 

la  trad.  de  M.  H.  Martin.)  —  >  Ficin  n*a  pas  compris  le  sens^  afir«>>, 
qu'il  traduit  par  natmra  tara  irascendi  quam  concvpiseendi.  «f/f  « 
s'explique  par  les  mots  ;  t6  /t^iv  iyn^éfitvw  iHytot^  rh  ii  ipj^éiis'ifov 
«ïto  XÔ70V,  qui  sont  dans  la  phrase  précédente,  -r-  »  Plotin  Tait  ici 
allusion  au  passage  suivant  de  Platon  :  «  Les  dieux  formèrent 
»  le  foie  dense,  poli,  brillant»  doux,  mais  renfermant  de  ramer- 
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au  foie  et  au  corps  entier  un  vestige  de  rime«  enfin  parce 

que  c'est  du  foie  que  part  Taction  qu'elle  exerce ^ 
Quant  à  la  Colère,  il  faut  ehercher  ce  qu'elle  est,  quelle 

puissance  de  l'ime  elle  constitue,  si  c'est  elle  qui  donne  au 

cœur  un  vestige  de  sa  propre  puissance,  s'il  y  a  une  autre 
foroe  oapablq  de  produire  le  mouvement  qui  se  fait  sentir 

dans  l'animal,  enfin  si  c'est,  non  le  vestige  de  la  colère, 
mais  la  colère  môme  qui  siège  dans  le  cœur. 

D'abord,  en  quoi  consiste  la  Colère? — Nous  sommes  irri- 
tés quand  on  nous  maltraite  nous-mêmes  ou  qu'on  maltraite 

une  personne  qui  nous  est  chère,  en  général  quand  nous 
voyons  commettre  une  indignité.  La  colère  implique  donc 
sensation  et  même  intelligence  à  un  certain  degré.  '^  On 
pourrait  en  conclure  que  la  colère  a  son  origine  dans  un 
autre  prineipe  que  la  puissance  végétative.  Il  y  a,  en  efifet, 
certaines  dispositions  du  corps  qui  nous  rendent  irasciblei, 

comme  d'avoir  le  sang  bouillant,  d'être  bilieux  :  car  on  est 
moins  irascible  quand  OH  a  le  sang  froid.  D'un  autre  côté,  les 
animaux  s'irritent,  indépendamment  de  la  constitution  de 
leur  corps,  quand  on  les  menace.**-*  Mais  ces  faits  conduiseot 
encore  à  rapporter  la  colère  à  la  disposition  du  corps  et  au 

principe  qui  préside  à  la  constitution  de  l'animal  {^sùr^ao^ 
t0&  K>^\^ .  Puisque  les  mêmes  hommes  sont  plus  irascibles 
quand  ils  sont  malades  que  quand  ils  se  portent  bien,  étant 

à  jeun  quç  rassasiés,  évidemment  on  doit  rapporter  la  co- 
lère ou  son  principe  au  corps  organisé  et  vivant.  En  effet, 

les  élans  de  la  colère  sont  excités  par  le  sang  ou  la  bile,  qui 

sont  des  parties  vivantes  de  l'animal  :  dès  que  Iç  corps 
soufifre,  le  sang  bouillonne  ainsi  que  la  bile,  et  il  se  produit 

une  sensation  qui  éveille  l'imagination  ;  celle-ci  instruit 
l'âme  de  l'état  de  l'organisme  et  la  dispose  à  attaquer  ce  qui 
cause  la  souffrance.  D'un  autre  côté,  quand  Tâme  raison- 

nable juge  qu'on  nous  fait  une  injustice,  elle  s'émeut,  n'y 

*  Yoy.  ci-dessus,  Uv.  m,  %  23,  p.  311. 
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fiûMl  même  alors  dans  le  corps  aucune  disposition  à  la 
colère.  Cette  affection  semble  donc  nous  avoir  élé  donnée 

par  la  nature  pour  nous  faire  repousser  d'après  les  ordres 
de  la  raison  ce  qui  nous  attaque  et  nous  menace.  Ainsi,  ou 

bien  la  puissance  irascible  s'émeut  en  nous  d'abord  sans 
le  concours  de  la  raison  et  elle  lui  communique  ensuite  sa 

disposition  par  l'intermédiaire  de  Timagination  ;  ou  bien 
la  raison  entre  d'abord  en  action  et  elle  communique  eur 
auite  son  impulsion  à  la  partie  qui  a  une  nature  irascible  ̂  

U  en  résulte  que  dans  les  deux  cas*  la  colère  a  son  origine 
dans  la  puissance  végétative  et  générative,  qui,  en  orga- 

nisant le  CQrps,  l'a  rendu  capable  de  rechercher  ce  qui  est 
agréable,  de  fuir  ce  qui  est  pénible  :  en  plaçant  la  bile  amère 

dans  l'organisme,  en  lui  donnant  un  vestige  de  Tâme,  elle 
)ui  a  communiqué  la  faculté  de  s'émouvoir  en  présence 
des  objets  nuisibles,  de  chercher,  après  avoir  été  lésée,  à 
léser  les  autres  choses  et  à  les  rendre  semblables  à  ell&r 

màme'.  Ce  qui  prouve  que  la  colère  est  un  vestige  de  l'àmei 

*  Plotln  commente  ici  le  passage  siiitant  de  Platon  :  c  Le  eœuf , 
>  noud  des  veines  et  source  du  s^iig  qui  circule  impétueusement 
>  dans  tous  les  membres,  fut  place  par  les  dieun^  dans  la  demeure 
»  des  sateltHes  de  la  raison  [dans  la  région  entre  le  diaphragme  et 

>  le  cou],  afln  que,  quand  les  passions  énergiques  s*irrileraient  à 
»  la  nouvelle,  donnée  par  leur  soaveraine,  de  quelque  action  injuste 
>  commise  dans  ce»  membres  par  une  cause  extérieure  ou  même 

par  les  désirs  intérieurs  des  passions  sensuelles,  aussitôt,  par 
rintermédiaire  de  tous  ces  conduits  étroits,  toutes  les  parties  sen- 

>  sibUs  du  eorps»  toutes  celles  qui  peuvent  septir  les  avertisse- 
»  meiits  et  les  menaces^  reçussent  rapidement  les  ordres,  les  sui- 

»  vissent  eptièrement,  et  permissent  qu'en  elles  la  partie  meilleure 
»  de  nous-mêmes  eût  partout  Vautorité.  »  {Timée,  p,  70;  p.  189  de 

la  trad.  de  M.  H.  Martin.)  —  ̂  Ficin  n*a  pas  compris  le  sens^  «fir», 
qu'il  traduit  par  natwra  tam  irdscendi  quant  concvpiacendi*  «f/^w 
s'explique  par  les  mots  ;  tô  //iv  iyn^éiitvùy  àXc^ea^ ,  TO  If  djo;i^«ftevov 
alto  XÔ70V,  qui  sont  dans  la  phrase  précédente,  -r-  *  Ploiin  fait  ici 
allusion  au  passage  suivant  de  Platon  :  «  Les  dieux  formèrent 

»  le  foie  dense,  poli,  brillant,  doux,  mais  renfermant  de  ramer- 
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vestige  dont  Tessence  est  la  même  que  celle  de  la  concupis- 

cence, c'est  que  ceux  qui  recherchent  moins  les  objets 
agréables  au  corps,  qui  méprisent  même  le  corps,  sont 

moins  portés  à  s'abandonner  aux  aveugles  transports  de  la 
colère.  Si  les  végétaux  ne  possèdent  pas  l'appétit  irascible, 
quoiqu'ils  aient  la  puissance  végétative,  c'est  qu'ils  n'ont 
ni  sang  ni  bile.  Ce  sont  ces  deux  choses  qui,  en  l'absence 
de  la  sensation,  rendent  l'être  capable  de  bouillir  d'indigna- 

tion ;  en  s'y  joignant,  la  sensation  produit  en  lui  un  élan 
qui  le  porte  à  combattre  l'objet  nuisible.  Si  l'on  divisait 
en  Concupiscence  et  en  Colère  la  partie  irraisonnable  de 

rame,  que  l'on  regardât  la  première  comme  la  puissance 
végétative,  et  l'autre,  au  contraire,  comme  un  vestige 
de  la  puissance  végétative,  vestige  résidant  soit  dans  le 

cœur,  soit  dans  le  sang^  soit  dans  tous  les  deux,  on  n'aurait 
pas  de  membres  opposés  dans  cette  division,  parce  que  le 

second  procéderait  du  premier^  Mais  rien  n'empêche  de  ré- 
garder les  deux  membres  de  cette  division,  la  Concupiscence 

et  la  Colère,  comme  deux  puissances  dérivées  d'un  même 
principe  [la  puissance  végétative].  En  effet,  quand  on  di- 

vise les  Appétits  [rà  àpViiuxdi),  on  considère  leur  nature  et 

non  l'essence  dont  ils  dépendent.  Cette  essence  en  elle- 

»  tume:  d'où  il  résulte  qae  la  puissance  naturelle  des  pensées, 
y>  venant  de  l'intelligence  et  allant  se  réfléchir  en  lui   comme 
>  dans  un  miroir  qui  reçoit  les  empreintes  des  objets  et  qui  en 
>  offre  aux  yeux  les  images,  peut  effrayer  cette  partie  de  Tâme, 
»  lorsque  cette  puissance,  se  présentant  sévère  et  menaçante, 
y>  se  sert  de  la  partie  amère  du  foie,  la  mêle  subtilement  dans 
y>  le  foie  entier,  de  manière  à  produire  des  couleurs  bilieuses,  le 
»  resserre  lui-même  et  le  rend  tout  rude  et  tout  ridé,  et  que, 

>  d'une  part  courbant  le  grand  lobe  hors  de  sa  position  droite  et 
»  le  contractant,  de  l'autre  obstruant  et  fermant  les  réservoirs  et 
»  les  portes  du  foie,  elle  cause  ainsi  des  impressions  de  douleur 
>  et  de  dégoût.  »  (Timée,  p.  71  ;  trad.  de  M.  H.  Martin,  p.  191.) 

^  Voy.  dans  les  Éclaircissements  du  tome  I  (p.  470,  note  2)  le  ré- 
sumé de  la  doctrine  de  Platon  sur  ce  point. 
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même  n'est  pas  V appétit;  elle  le  complète  seulement,  en 
mettant  en  harmonie  avec  elle  l'acte  qui  provient  de  Tap- 
petit.  Il  est  d'ailleurs  raisonnable  de  donner  le  cœur  pour 
siège  au  vestige  de  l'âme  qui  constitue  la  colère  :  car  le 
cœur  n'est  pas  le  siège  de  l'âme,  mais  la  source  du  sang 
disposé  de  telle  manière  [c'est-à-dire  du  sang  artériel]  ̂  

XXIX.  Si  le  corps  ressemble  à  un  objet  échauffé  plutôt 

qu'à  un  objet  éclairé*,  pourquoi,  quand  l'âme  raisonnable 
Ta  quitté,  n'a-t-il  plus  rien  de  vital? — Il  conserve  quelque 
chose  de  vital,  mais  pour  peu  de  temps  :  ce  vestige  ne  tarde 

pas  à  disparaître,  comme  s'évanouit  la  chaleur  d'un  objet 
quand  il  est  éloigné  du  feu.  Ce  qui  prouve  qu'après  la  mort  il 
reste  encore  dans  le  corps  quelque  vestige  de  vie,  c'est  que 
des  poils  naissent  sur  le  corps  de  personnes  mortes,  que 
leurs  ongles  poussent,  que  des  animaux,  après  avoir  été 
coupés  en  plusieurs  morceaux,  se  meuvent  encore  quelque 

temps'.  D'ailleurs,  si  la  vie  [végétative]  disparait  avec  l'âme 
raisonnable ,  il  ne  s'ensuit  pas  que  ces  deux  choses  [l'âme 
raisonnable  et  l'âme  végétative]  ne  soient  pas  différentes. 
Quand  le  soleil  disparait,  il  fait  disparaître  avec  lui  non-seu- 

lement la  lumière  qui  l'entoure  immédiatement  et  lui  est 
suspendue,  mais  encore  la  clarté  que  les  objets  reçoivent 
de  cette  lumière  et  qui  en  est  complètement  différente. 

Mais  ce  qui  disparaît  ainsi  s'en  va-t-il  seulement  ou 
périt-ilT  Telle  est  la  question  qu'on  peut  se  poser  pour  la 
lumière  qui  est  dans  les  objets  éclairés  [et  les  colore],  ainsi 

que  pour  la  vie  qui  se  trouve  dans  le  corps  et  que  nous  ap- 
pelons laTie  propre  au  corps.  Évidemment,  il  ne  reste  rien 

de  la  lumière  dans  les  objets  qui  ont  été  éclairés.  Mais  la 
question  est  de  décider  si  la  lumière  qui  était  en  eux  remonte 

à  sa  source  ou  est  anéantie*.  Comment  serait-elle  anéantie, 

si  antérieurement  elle  était  quelque  chose  de  réel?  Qu'était- 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  311,  note3.  —  »  Voy,  ci-dessus,  §  14,  p.  350. 
—  »  Voy.  ci-des8U3,  p.  281,  note 2.—  *  Voy.  ci-après,  p.  421-423. 
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elle  donc  réellement?  Elle  était  la  couleur  des  corpi  mêmes 
dont  émane  aussi  la  lumière.  Ces  corps  étant  périssables, 

leur  lumière  périt  avec  eui  ;  car  on  ne  demande  pas  ce  qu'est 
devenue  la  couleur  du  feu  qui  s'est  éteint,  pas  plus  qu'on 
ne  s'inquiète  de  ce  qu'est  devenue  sa  figure,-^  Hais,  dira-* 
t-on,  la  figure  n'est  qu'une  manière  d'être,  comme  l'état  de 
}a  main  ouverte  ou  fermée,  tandis  que  la  couleur  est  au 
contraire  dans  la  même  condition  que  la  qualité  de  douas. 
Or,  qui  empêche  que  le  corps  doux  ou  le  corp^  odorant 

ne  périssent  sans  que  la  douceur  ou  que  l'odeur  périssent? 
Jie  peuvent*çlles  subsister  dans  dlaulres  corps  sans  y  étr^ 
senties ,  parce  que  les  corps  qui  participent  à  ces  qualités 

ne  sont  pas  de  nature  à  laisser  sentir  les  qualités  qu'ils 
possèdent  ?  Qui  empêche  que  la  lumière  ne  subsiste  égale- 

ment après  la  destruction  des  corps  qu'elle  colorait  ̂   mais 
en  cessant  d'être  réfléchie,  à  moins  qu'on  ne  voie  par  l'es^ 
prit  que  ces  qualités-là  ne  subsistent  en  aucun  sujet? -*«  Si 

jious  admettions  cette  opinion,  nous  serions  obligés  d'ad-^ 
mettre  aussi  que  les  qualités  sont  indestructibles,  qu'elles 
ne  sont  pas  engendrées  dans  la  constitution  des  corps»  que 
le9  couleurs  ne  sont  pas  produites  par  les  raifom  $émi^ 

nale$  (ci  "Xéyo^  «I  ̂ v  ai^épiMm)  ;  que ,  ainsi  que  cela  a  lieu 
pour  le  plumage  changeant  de  certains  oiseaux,  les  raisons 

séminales  non-seulement  réunissent  ou  produisent  les  cou- 

leurs des  objets,  mais  encore  se  servent  de  celles  dont  l'air 
est  rempli ,  et  qui  sont  dans  l'air  sans  s'y  trouver  tellep 
qu'elles  nous  apparaissent  dans  les  corps.-^En  voici  asse^i^ 
sur  cette  question. 

Si^  tant  que  les  corps  subsistent,  la  lumière  qui  les  cor- 

lore  leur  reste  attachée  et  ne  se  sépare  pas  d'eux,  pourquoi 
ne  se  mouvrait-elle  pas,  ainsi  que  ce  qui  peut  émaner  d'elle, 
avec  le  corps  auquel  elle  est  attachée,  quoiqu'on  ne  la  voie 
point  s'éloigner,  pas  plus  qu'on  ne  la  voit  s'approcher?  Nous 
aurons  donc  à  examiner  ailleurs  si  les  puissances  qui  tien- 

nent le  second  rang  dans  l'àme  restent  toujours  attachées  à 
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celtes  qui  leur  sont  supérieures ,  et  ainsi  de  suite ,  ou  si 

chacune  d'elles  subsiste  par  elle-même  et  peut  continuer 
de  subsister  en  elle-même  quand  elle  est  séparée  des  puis-^ 
sances  supérieures,  ou  enûn  si,  aucune  partie  de  Tâme  ne 
pouvant  être  séparée  des  autres,  toutes  ensemble  forment 

une  âme  qui  soit  à  la  fois  une  et  multiple,  mai;»  d'une  ma* 
nière  qui  reste  à  déterminer. 

Que  devient  cependant  ce  vestige  de  vie  que  T&me  im«- 

prime  au  corps  et  que  celui-ci  s'approprie?  S'il  appar^ 
tient  à  l'àmeS  il  la  suivra,  puisqu'il  n'est  pas  séparé 
de  l'essence  de  l'âme*.  S'il  est  la  vie  du  corps,  il  est 
soumis  aux  mêmes  conditions  que  la  couleur  lumineuse 
des  corps  [il  périt  aveo  eux].  Il  faut  en  effet  considérer  si 

la  vie  peut  exister  sans  l'âme,  ou  si  au  contraire  la  vie 
n^existe  que  dès  que  l'âme  est  présente  et  qu'elle  agit  sur 
le  corps*. 

XÎX*.  Nous  avons  montré  que  la  mémoire  est  inutile 
aui  astres  ;  nous  leur  avons  accordé  des  sens  ',  savoir  la 
vue  et  l'ouïe,  le  pouvoir  d'entendre  les  prières  que  nou9 
adressons  au  Soleil  *  et  que  d'autres  hommes  adressent 

•  Nous  lisons  avec   M.  Kirchhoff  t  i  tl  y^h  ̂ fy^x^j  <ruviip»T«£. 
—  »  Voy.  Enn.  V.  liv.  ii,  §  2.  Celle  opinion  a  élé  adoptée  par 
S.  Thomas  et  Bosiuel.  Voy,  les  ÉciaifrcUiBment»  du  tome  I,  p.  8^71, 
note  1.  -^  *  Dans  ecrlains  manuscriis,  on  lit  ici  la  note  suivante,  qui 

signale  une  différence»  peu  importante  d^ailleurs,  enlre  l'édition 
d'Éustochius  et  celle  de  Porphyre  :  i^^t  tovtov  iv  toîc  EO^toxiov  to 

tfuMtnrtTau  tk  Hm  t^î  itMxi^tù.  «  Ici,  dans  i*édilion  d'Ëustochius, 
>  finit  ie  livre  deuxième  Sut  l'Ame,  et  commence  le  livre  troisième. 

»  Dans  rédilion  de  Porphyre,  au  contraire,  ce  qui  suit  [e'est-à*dirc 
»  les  paragraphes  80-45]  fait  partie  du  livre  deuxième.  » 

*  QuATRitHi  o^UTiON  :  QuelU  eii  l'influence  exercée  par  les 
astres?  En  quoi  consiste  la  puissance  de  la  magie  (%  30-45)? 
—  *  Voy.  oi-dessus,  g  6-10,  di,  fio.  ̂   ̂   Plolin  parait  faire  allusion 
ici  au  passage  suivant  de  Platon  :  f  Après  avoir  vu  les  eërémeai^s 
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aussi  k  d'autres  astres,  parce  que  ces  hommes  sont  persua* 
dès  qu'ils  peuvent  en  obtenir  une  foule  de  choses  ;  ils  croient 
même  les  obtenir  si  facilement  qu'ils  leur  demandent  de 
concourir  non-seulement  à  des  actions  qui  sont  justes,  mais 

encore  à  d*autres  qui  sont  injustes.  Il  nous  reste  donc  à  exa- 
miner les  questions  que  soulève  ce  dernier  point. 

Ici ,  en  effet,  s'offrent  des  questions  importantes  et  sou- 
vent traitées,  surtout  par  ceux  qui  ne  peuvent  souffrir 

qu'on  regarde  les  dieux  comme  les  complices  ou  les  auteurs 
d'actes  honteux ,  par  exemple  dé  folles  amours  et  d'adul- 

tères ^  Pour  cette  raison,  ainsi  que  pour  ce  que  nous  avons 

dit  plus  haut  de  la  mémoire  des  astres ,  nous  avons  à  exa- 

miner la  nature  de  l'influence  qu'ils  exercent.  En  effet, 
s'ils  exaucent  nos  vœux  sans  le  faire  sur-le-champ ,  s'ils 
nous  accordent  ce  que  nous  demandons  après  un  temps 

quelquefois  fort  long,  il  faut  qu'ils  se  souviennent  des 
vœux  que  nous  leur  adressons  :  or,  précédemment  nous 

leur  avons  refusé  la  mémoire.  Quant  aux  bienfaits  qu'ils 
accordent  aux  hommes ,  nous  avons  dit  que  les  choses  se 
passaient  comme  si  ces  bienfaitB  étaient  accordés  par  Yesta, 

c-'est-ànlire  par  la  Terre ,  à  moins  qu'on  ne  prétende  que 
la  Terre  seule  accorde  des  bienfaits  aux  hommes  *. 

Nousavons  donc  deux  points  à  examiner  :  nous  avons  d'à- 

».dont  les  sacrifices  sont  accompagnés,  lorsque  leurs  parents 
>  offraient  des  Tictîmes  aux  dieux  avec  la  plus  ardente  piété,  pour 
»  euxr-mémes  et  pour  leurs  enfants,  et  que  leurs  vœux  et  ieuris 

»  supplications  s'adressaient  à  ces  mêmes  dieux,  d'une  manière 
>  qui  montrait  combien  était  intime  en  eux  la  persuasion  de  leur 
»  existence;  eux  qui  savent  ou  qui  voient  de  leurs  yeux  que  les 
»  Grecs  et  tous  les  étrangers  se  prosternent  et  adorent  les  dieux 
»  au  lever  et  au  coucher  du  soleil  et  de  la  lune,  dans  toutes  les 
»  situations  heureuses  ou  malheureuses  de  leur  vie...,  ils  nous 
»  forcent  à  leur  tenir  le  langage  que  nous  leur  tenons.  >  {Lois, 
p.  887  ;  t.  X,  p.  219  de  la  trad.  de  M.  Cousin.) 

i  Voy.  Enn,  I,  liv.  ni,  $  1-6;  1. 1,  p.  165-174.  —  *  Voy.  ci*dessus, 
S  27,  p.  372. 
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bord  à  expliquer  que  si  nous  attribuons  de  la  mémoire  aux 

astres,  c'est  comme  nous  l'entendons  [§  42],  et  non  pour  la 
raison  pour  laquelle  d'autres  leur  en  accordent;  nous  avons 
ensuite  à  montrer  qu'on  a  tort  de  les  regarder  comme  auteurs 
de  mauvaises  actions.  Pour  cela  nous  essaierons,  comme 

c'est  le  devoir  de  la  philosophie,  de  réfuter  les  plaintes  for- 
mées contre  les  dieux  qui  résident  dans  le  ciel  et  contre 

l'univers  qu'on  accuse  également,  s'il  faut  toutefois  accor- 
der quelque  créance  à  ceux  qui  prétendent  que  le  ciel  peut 

être  charmé  (yoyjTe6ec79ai)  par  l'art  d'hommes  audacieux^; 
enfin ,  nous  déterminerons  aussi  comment  s'exerce  le  mi- 

nistère des  démons  [§  43],  à  moins  que  la  solution  des  ques- 

tions précédentes  n'entraîne  aussi  celle  de  ce  dernier  point. 
XXXI.  Considérons  en  général  les  actions  et  les  passions 

qui  sont  produites  dans  l'univers ,  soit  par  la  nature ,  soit 
par  l'art.  Dans  les  œuvres  de  la  nature,  il  y  a  action  du 
tout  sur  les  parties ,  des  parties  sur  le  tout ,  et  des  parties 

sur  les  parties.  Dans  les  œuvres  del'art,  tantôt  l'art  achève 
seul  ce  qu'il  a  commencé ,  tantôt  il  a  recours  aux  forces 
naturelles  pour  accomplir  avec  leur  aide  certaines  opéra- 

tions. Dans  l'univers ,  il  y  a  une  action  exercée  par  le  ciel 
soit  sur  le  ciel  lui-même ,  soit  sur  ses  parties.  En  efifet-,  le 
ciel ,  en  se  mouvant ,  prend  lui-même  des  positions  diffé- 

rentes et  en  fait  prendre  aux  parties  qu'il  renferme,  soit  à 
celles  qui  sont  entraînées  dans  son  mouvement  circulaire , 

soit  à  celles  qui  agissent  sur  la  terre.  Les  actions  que  pro- 

duisent et  les  passions  qu'éprouvent  les  parties  de  l'univers 
dans  leurs  relations  avec  d'autres  parties  sont  faciles  à  re- 

connaître :  telles  sont  les  positions  que  prend  le  soleil  et 

l'influence  dont  il  jouit  par  rapport  aux  autres  astres  et  par 
rapport  à  la  terre,  l'action  qu'il  exerce  conjointement  avec 
les  autres  astres  sur  les  éléments,  enfin  les  relations  qu'ont 

*  Voy.  Enn.  11,  lîv.  ix,  S  U;  1. 1,  p.  295, 
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entrô  elles  les  cho^s  qui  ie  trouvent  soit  dailB  la  tem^ 
soit  dans  les  autres  élénoents.  Tous  ces  points  semblent 
mériter  d^lre  discutés  chacui^  en  particulier^ 

Les  beaux-arts,  tels  que  Farchitecture  et  les  autres  arts 
du  même  genre,  atteignent  leur  but  par  leurs  propres  forces . 

La  médecine ,  Tagriculture ,  et  les  autres  professions  ana-^ 
logues,  obéissent  aux  lois  de  la  nature,  et  secondent  la  pro*« 

duction  de  ses  œuvres  pour  que  celles-ci  soient  ce  qu'elle^ 
doivent  être.  Quant  à  la  rhétorique ,  à  la  musique ,  et  aulc 

arts  d'agrément  qui  9  en  modifiant  les  affections  des  hom-* 
mes  S  les  rendent  meilleurs  ou  les  dépravent,  il  y  a  lieu  de 

chercher  combien  11  existe  d*arts  de  ce  genre  et  quelle  est 
leur  puissance.  Enfin,  dans  toutes  ces  cboses ,  il  faut  exa-* 
miner  ce  qui  peut  nous  être  utile  pour  la  question  que 

nous  traitons ,  et,  autant  que  c'est  possible,  découvrir  les causes  tles  faits. 

Le  Cours  des  astres  agit  en  disposant  de  différentes  ma->* 

nières  d*abord  les  astres  et  les  choses  que  le  ciel  contient, 
puis  les  êtres  terrestres  dont  il  modifie  non-seulement  les 
corps,  mais  encore  les  flmes  ;  il  est  également  évident  que 
chaque  partie  du  ciel  exerce  de  Tinfluence  sur  les  choses 
terrestres  et  inférieures.  Nous  verrons  plus  loin  si  les  choses 
inférieures  exercent  à  leur  tour  quelque  action  sur  les 
choses  supérieures.  Pour  le  moment,  accordant  que  les 
faits  admis  par  tous  ou  du  moins  par  la  plupart  sont 

ce  qu'ils  paraissent  être,  nous  avons  à  essayer  d'expli- 
quer comment  ils  sont  produits^  en  remontant  à  leur 

origine.  Il  ne  faut  pas  dire  en  effet  que  toutes  choses  ont 
pour  causes  le  chaud  et  le  froid  seulement,  ayec  les  autres 

qualités  qu'on  nomme  les  qualités  premièteê  de$  élé^ 

Ml  y  a  dans  le  texte  :  à»otov(rac.  Ficin  traduit  :  <  Quae  potissî- 
»  mum  inler  se  discrrpant;  »  et  Creuzer:  c  Quod  aiiler,  alque 
»  adhuc  aiïecli  erant  animi,  eos  afficiunl.  »  C'est  ce  second  sens  que nous  avons  adopté. 
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mente,  ou  avec  celled  qui  dérivent  de  leur  mélange  ̂   ;  il  ne 
faut  pas  non  plus  prétendre  que  le  Soleil  produit  tout  par 
la  ôhaleur,  et  tel  autre  astre  [Saturne]  par  le  froid.  Que 
serait  le  froid  dans  le  ciel,  dans  un  corps  ighé,  dans  le 

feU)  qui  n'a  rien  d'humide*?  Joignez  à  cela  que  de  cette  ma- 
nière il  serait  impossible  de  reconnaître  la  différence  des 

ftstres.  Il  est  d'ailleurs  beaucoup  de  faits  que  nous  ne  sau- 
rions leur  rapporter.  Si  Ton  attribue  à  l'influence  des  astres 

les  différences  des  caractères,  parce  qu'on  suppose  quMIes 
proviennent  du  tempérament  dans  lequel  U  y  a  un  excès 

de  chaleur  ou  de  froid ,  comment  pourra-t-on  par  de  pa-* 

reilles  causes  expliquer  la  haine,  l'envie,  la  méchanceté'? 
Admettons  cependant  qu'on  le  puisse,  comment  alord 
expliquera4-on  par  les  mêmes  causes  la  bonne  et  la  mau-^ 
vaise  fortune ,  la  pauvreté  et  la  richesse,  la  noblesse  des 

pères  et  des  enfants,  la  découverte  de  trésors*?  On  pout^ 
rait  citer  mille  faits  également  étrangers  à  Tinfluence  que 
les  qualités  corporelles  des  éléments  exercent  soit  sur  les 
corps,  soit  sur  les  &mes  des  animaux. 

n  ne  faut  pas  non  plus  attribuer  soit  à  une  décision  vo-* 

lontaire,  soit  à  des  délibérations  de  l'univers  et  des  astres, 
les  choses  qui  arrivent  aux  êtres  placés  dans  la  région  sub*- 

lunaire.  Il  n'est  pas  permis  de  penser  que  les  dieux  diri- 
gent le  cours  des  événements  de  telle  sorte  que  les  uns 

deviennent  voleurs,  que  d'autres  réduisent  leurs  semblables 
à  l'esclavage,  que  ceux-ci  percent  les  murs  ou  commettent 
des  sacrilèges ,  que  ceux-là  soient  l&ches ,  efféminés  dans 
leur  conduite  et  infâmes  dans  leurs  mœurs'.  Favoriser  ces 

crimes  est  indigne  non-seulement  des  dieux ,  mais  encore 

d'hommes  de  la  vertu  la  plus  ordinaire.  D'ailleurs ,  quels 

<  Plôtin  Mt  id  allusion  &  la  théorie  exposée  par  Aristote  dans 

son  traité  Dé  la  Génération  et  de  la  Corruption,  II,  M.  —  *  Voy, 

Enn.  II,  llv.  m,  §  %  5;  1. 1,  p.  167168,  170-172.  —  •  Ibid.,  %  2, 

p.  167^168.— «/did.,  S  H  p.  185.  — 'Wid.,  S^»^;  p.  167-168,170. 
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êtres  iraient  s'occuper  de  favoriser  des  vices  et  des  forfaits 
doqt  ils  ne  sauraient  recueillir  aucun  fruit  T 

XXXII.  Puisque  nous  n'expliquons  pas  par  des  causes 
physiques  (acafxarcxmç  airicuç)  ni  par  des  déterminations  vo- 

lontaires (i:poMpé(n<Ti]  l'influence  que  le  ciel  exerce  exté-* 
rieurement  sur  nous,  sur  les  autres  animaux,  et  en  général 
sur  les  choses  terrestres,  à  quelle  autre  cause  pouvons-nous 

raisonnablement  la  rapporter?  —  D'abord,  il  faut  admettre 
que  cet  univers  est  un  animal  un  (Çûov  iv),  qui  renferme  en 

lui-même  tous  les  animaux  \  et  qu'il  y  a  en  lui  une  dme  une 
[^vxyi  pa),  qui  se  communique  à  toutes  ses  parties»  c'est-à- 
dire  à  tous  les  êtres  qui  sont  des  parties  de  l'univers.  Or, 
tout  être  qui  se  trouve  contenu  dans  le  monde  sensible  est 

une  partie  de  l'univers  :  d'abord  il  en  est  une  partie  par  son 
corps,  sans  aucune  restriction  ;  ensuite  il  en  est  encore 

une  partie  par  son  âme,  mais  seulement  en  tant  qu'il  par- 

ticipe [à  la  Puissance  naturelle  et  Vt'îgétative]  de  l'Ame 
universelle.  Les  êtres  qui  ne  participent  qu'à  [la  Puissance 
naturelle  et  végétative]  de  l'Ame  universelle  sont  complè- 

tement des  parties  de  l'univers'.  Ceux  qui  participent  à  une 
autre  Ame  [à  la  Puissance  supérieure  de  l'Ame  universelle] 
ne  sont  pas  complètement  des  parties  de  l'univers  [ils  sont 
indépendants  par  leur  âme  raisonnable]  ;  mais  ils  éprouvent 

des  passions  par  faction  des  autres  êtres,  en  tant  qu'ils  ont 
quelque  chose  de  l'univers  [eu  tant  que,  parleur  âme  irrai- 

sonnable, ils  participent  à  la  Puissance  naturelle  et  végéta- 

tive de  l'univers]  et  en  proportion  même  de  ce  qu'ils  ont 
ainsi  de  l'univers.  Cet  univers  est  donc  un  animal  un  et  symr 
pathique  à  lui-même  '.  Les  parties  qui  semblent  éloignées 

A  Voy,  le  passage  da  Timée  cité  dans  le  tome  I,  p.  465.  —  2  Voy. 
Enn.  II,  liv.  m,  §  7, 9,  10,  13,  16;  t.  I,  p.  175. 179,  180,  183,  187. 

—  *  Ici  Plolin  s*est  inspiré  delà  doctrine  des  Stoïciens.  Voy.,  à  la 
fin  de  ce  volume,  dans  les  Éclaircissements  sur  le  livre  11  de  VEiv- 

néade  III,  l'exposé  des  idées  que  ces  philosophes  professaient  sur 
la  Providence  et  le  Destin.  Voy.  aussi  les  notes  du  tome  1,  p.  173-176. 



UVtM  QUÀTEiftMB.  385 

n'en  sont  pas  moins  proches,  comme,  dans  chaque  animal, 
les  cornes,  les  ongles,  les  doigts,  les  organes  éloignés  les 
uns  des  autres,  ressentent,  malgré  rintervalle  qui  les 

sépare,  l'affection  éprouvée  par  Tund'euxS  En  effet,  dès 
que  des  parties  sont  semblables,  lors  même  qu'elles  se 
trouvent  séparées  par  un  intervalle  au  lieu  d'être  placées 
les  unes  à  côté  des  autres,  elles  sympathisent  en  vertu  de 

leur  similitude,  et  l'action  de  celle  qui  est  éloignée  se  fait 
sentir  à'toutes  les  antres.  Or,  dans  cet  univers,  qui  est  un 
animal  et  qui  forme  un  être  un,  il  n'est  point  de  chose  assez 
éloignée  par  la  place  qu'elle  occupe  pour  n'être  pas  proche 
à  cause  de  la  nature  de  cet  être  que  son.  unité  rend  sympa- 

thique à  lui-même.  Quand  l'être  qui  pâtit  est  semblable  à 
celui  qui  agit,  il  éprouve  une  passion  conforme  à  sa  nature  ; 

s'il  en  est  différent,  il  éprouve  une  passion  étrangère  à  sa 
nature  et  pénible.  Il  n'est  pas  étonnant  que,  quoique  l'uni- 

vers soit  un,  une  de  ses  parties  puisse  exercer  sur  une  autre 

une  action  nuisible,  puisqu'il  nous  arrive  souvent  à  nous- 
mêmes  qu'une  de  nos  parties  en  blesse  une  autre  par  son 
action,  que  la  bile,  par  exemple,  mettant  la  colère  en  mou- 

vement, écrase  et  déchire  par  suite  quelque  autre  partie  du 

corps ^  Or,  on  retrouve  dans  l'univers  quelque  chose  d'ana- « 

*  Il  y  a  dans  le  texte  ;  ovSiv  eiraO«  to  ovx  lyyvç.  Il  nous  semble 

qu'il  faut  lire,  comme  nous  Payons  fait  :  ov^iv  içTtoveVaôe  x.  t.  X., 
ainsi  qu'on  lit  quatre  lignes  plus  baut  :  itâv^ja  $è  o^cTêv  «ttov 
x.T. >.  Ficin  traduit:  c  ubî  patiente  aliquo  nihil  patitur,  quod 
»  nuUo  sit  modo  propinquum.  »  Ce  sens  nous  paraît  absolument 
contraire  à  la  liaison  des  idées,  qui  est  ici  parfaitement  claire. 

—  '  Ces  Idées  ont  été  résumées  ainsi  dans  un  ouvrage  attribué  à 

Jamblique  :  c  L'univers  exercé  une  action  sur  ses  parties,  action 
7>  sympathique  par  la  similitude  des  puissances,  et  variée  par  les 

»  propriétés  de  l'être  qui  agit  et  de  celui  qui  pâtit.  Si,  par  suite  de 
»  la  nature  des  corps,  il  arrive  aux  parties  des  cboses  mauvaises  et 

>  pernicieuses,  c'est  que  certaines  choses  qui  sont  bonnes  et  salu* 
»  taires  pour  l-univers  font  nécessairement  périr  les  parties,  soit 

»  parce  qu'elles  ne  peuvent  pas  supporter  l'action  de  l'univers, 
II.  25 
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.  logue  à  la  bile  qui  excite  la  colère  S  ainsi  qu'aux  autres  par- 
ties qui  composent  le  corps  de  l'homme,  n  y  a  également  dans 

les  végétaux  certaines  choses  qui  font  obstacle  &  d'autres  et 
qui  même  les  détruisent.  Or  le  monde  forme  non^seulement 

un  animal,  mais  encore  une  pluralité  d'animaux  :  chacun 
d'eux,  en  tant  qu'il  ne  fait  qu'un  avec  l'univers,  est  conservé 
par  lui;  mais,  en  tant  qu'il  entre  en  relations  avec  la  foule 
des  autres  animaux,  il  en  peut  blesser  un  ou  en  être  blessé, 

le  faire  servir  à  son  usage  ou  s'en  nourrir,  parce  qu'il  en  dif- 
fère autant  qu'il  lui  ressenribie,  que  le  désir  naturel  de  sa  con- 

servation le  porte  à  s'approprier  ce  qui  lui  est  conforme  et 
à  détruire  dans  son  propre  intérêt  ce  qui  lui  est  contraire. 

Enfin,  chaque  être,  en  remplissant  son  rôle  dans  l'univers, 
est  utile  à  ceux  qui  peuvent  profiter  de  son  action,  blesse  ou 
détruit  ceux  qui  ne  peuvent  la  supporter  :  ainsi  les  végétaux 
sont  desséchés  par  le  passage  du  feu,  les  petits  animaux  sont 
entraînés  ou  foulés  par  les  grands.  Cette  génération  et  cette 

corruption,  cette  amélioration  et  cette  détérioration  des  cho- 
ses rendent  facile  et  naturelle  la  vie  de  l'univers  considéré 

comme  un  seul  animal.  En  effet,  il  n'était  pas  possible  que 
les  êtres  particuliers  qu'il  contient  vécussent  comme  s'ils 
étaient  seuls,  qu'ils  eussent  leur  fin  en  eux-mêmes  et  ne  ser- 

vissent qu'à  eux-mêmes  :  puisqu'ils  ne  sont  que  des  parties, 
ils  doivent,  comme  tels,  concourir  à  la  fin  du  tout  dont  ils 

sont  les  parties  ;  enfin,  comme  ils  sont  différents,  ils  ne  sau- 

raient conserver  chacun  leur  vie  propre,  parce  qu'ils  sont 
Contenus  dans  l'unité  de  la  vie  universelle  ;  ils  ne  sauraient 
non  plus  demeurer  tout  à  fait  dans  le  même  état,  parce  que 

l'univers  doit  posséder  la  permanence  et  que,  pour  lui,  U 
permanence  consiste  à  être  toujours  en  mouvement. 

>  soit  parce  qu'elles  l'altèrent  par  lear  faiblesse,  soit  parée  qa'dlei 
>  ne  sont  pas  en  harmonie  les  unes  avec  les  autres.  »  {Dw  Mystères^ 
IV,  8,  p.  112.) 

«i  Voy.  Enn.  II,  liv.  ui,  g  $,  p.  173. 
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XXXin*  Comme  h  mouvement  circulaire  du  monde  n'a 

rien  de  fortuit,  qu'il  est  produit  conformément  à  la  Raison*^ 
de  ce  grand  animai  il  devaif  y  avoir  en  lui  accord  entre  ce 
qui  pâtit  et  ce  qui  agit  ;  il  devait  aussi  y  avoir  un  ordre  qui 
coordonnât  les  choses  les  unes  avec  les  autres,  de  telle 

sorte  qu'à  chacune  des  phases  du  mouvement  circulaire 
du  monde  iborrespondlt  telle  ou  telle  disposition  dans  les 

êtres  qui  y  sont  soumis ,  comme  s'ils  formaient  une  seule 
danse  dans  un  chœur  varié*.  Pour  nos  danses,  on  explique 
facilement  les  choses  qui  concourent  extérieurement  à  la 
danse ,  et  qui  variât  pour  chaque  mouvement ,  comme 
les  sons  de  la  flûte ,  les  chants  et  les  autres  circonstances 

qui  s^y  rattachent  ;  mais  il  n'est  pas  aussi  aisé  de  concevoir 
tes  mouvements  de  celui  qui  danse  en  se  conformant  né-* 
cessairement  à  chaque  figure,  qui  accompagne,  qui  prend 
les  poses  diverses  indiquées  par  la  musique,  élfeve  un 
membre,  en  abaisse  un  autre,  fiiit  mouvoir  celui-ci  et 
laisse  reposer  celui-là  dans  une  attitude  différente.  Le 
danseur  a  sans  doute  les  yeux  fixés  sur  un  autre  but  pen-^ 
dant  que  ses  membres  éprouvent  des  affections  conformes 
à  la  danse,  concourent  à  la  produire,  et  en  complètent 

l'ensemble.  Aussi,  l'homme  instruit  dans  Tart  de  la  danse 
pourra  expliquer  pourquoi,  dans  telle  figure,  tel  membre  est 

levé,  tel  autre  courbé,  celui-ci  caché,  celui-là  abaissé,  non 
que  le  danseur  délibère  sur  ces  différentes  attitudes ,  maie 
parce  que,  dans  le  mouvement  général  de  son  corps  ̂   il 
regarde  telle  posture  comme  nécessaire  à  tel  membre  pour 

remplir  son  rôle  dans  la  danse.  C'est  de  la  même  manière 
que  les  astres  produisent  certains  faits  et  en  annoncent 

d'autres,  que  le  monde  entier  réalise  sa  vie  universelle  en 
faisant  mouvoir  les  grandes  parties  qu'il  renferme,  m  en 
changeant  sans  cesse  les  figures,  de  telle  sorte  que  les  di-- 

*  Foy.  cî-dessus,  p.  24.  —  «  Motin  paraît  s'étt'e  ici  inspiré  d'un 
passage  du  Timéê  que  nous  ayons  cité  dans  le  tome  I,  p.  465. 
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verses  positions  des  parties,  leurs  relations  entre  elles 
déterminent  le  reste,  et  que  les  choses  se  passent  comme 
dans  un  mouvement  exécuté  par  un  seul  animal.  Ainsi, 
tel  état  est  produit  par  telles  attitudes,  telles  positions, 
telles  figures,  tel  autre  état  par  telle  autre  espèce  de 
figures,  etc.  Par  suite,  les  auteurs  de  ce  qui  arrive  ne 
semblent  pas  être  ceux  qui  reçoivent  les  figures,  mais  celui 
qui  donne  les  figures ,  et  celui  qui  donne  les  figures  ne 

fait  pas  une  chose  en  s'occupant  d'une  autre,  parce  qu'il 
n'agit  pas  sur  quelque  chose  de  différent  de  lui-même  :  il 
est  lui-même  toutes  les  choses  qui  sont  faites  ;  il  est  ici  les 
figures  [formées  par  le  mouvement  universel],  là  les  pas- 

sions qui  en  résultent  dans  l'animal  mù  de  cette  manière , 
composé  et  constitué  ainsi  par  la  nature,  actif  et  passif  tout 

à  la  fois  par  l'effet  de  lois  nécessaires. 
XXXIY.  Si  nous  accordons  que  nous  subissons  l'influence 

de  l'univers  par  un  des  éléments  de  notre  être,  c'est  par 
celui  qui  fait  partie  du  corps  de  l'univers  [par  notre  corps], 
et  non  par  tous  ceux  qui  nous  composent  ;  par  conséquent, 

l'univers  qui  nous  entoure  ne  doit  exercer  sur  nous  qu'une 
influence  limitée.  Nous  ressemblons  sous  ce  rapport  à  des 
serviteurs  sages  qui  savent  à  la  fois  exécuter  les  ordres  de 

leurs  maîtres  et  garder  leur  liberté ,  en  sorte  qu'ils  sont 
traités  d'une  manière  moins  despotique  parce  qu'ils  ne 
sont  pas  esclaves,  qu'ils  ne  cessent  pas  complètement  de 
s'appartenir  à  eux-mêmes . 

Quant  à  la  différence  qui  se  trouve  dans  les  figures  for- 

mées par  les  astres,  elle  ne  pouvait  pas  ne  pas  être  ce  qu'elle 
est,  parce  que  les  astres  ne  s'avancent  pas  avec  une  vitesse 
égale  dans  leur  cours.  Comme  ils  se  meuvent  selon  les  lois  de 
la  raison,  que  leurs  positions  relatives  constituent  les  diver- 

ses attitudes  de  ce  grand  animal  [qui  est  le  monde],  et  que 
les  choses  qui  arrivent  ici-bas  sont  liées  par  les  lois  de  la  sym- 

pathie à  celles  qui  arrivent  là-haut,  il  convient  de  chercher 
si  les  choses  terrestres  sont  les  conséquences  des  choses 
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célestes  auxquelles  elles  sont  conformes  »  ou  bien  si  les 

figures  possèdent  une  puissance  efficace,  et,  dans  ce  der- 
nier cas,  si  toutes  les  figures  possèdent  cette  puissance, 

ou  s'il  n'y  a  que  les  figures  formées  par  les  astres  :  car  la 
même  figure  n'a  pas  la  même  signification  et  n'exerce  pas 
la  même  action  dans  des  choses  différentes ,  parce  que 
chaque  être  semble  avoir  sa  nature  propre.  On  peut  dire 

que  la  configuration  de  certaines  choses  n'est  autre  que 
ces  choses  disposées  de  telle  manière,  que  la  configuration 

d'autres  choses  est  la  même  disposition  avec  une  autre 
figure.  Mais,  s'il  en  est  ainsi,  ce  n'est  pins  aux  figures, 
c'est  aux  choses  figurées,  ou  plutôt  aux  choses  identiques 
par  leur  essence  et  différentes  par  leurs  figures,  que  nous 

accorderons  de  l'influence  ;  nous  reconnaîtrons  aussi  une 
influence  différente  à  l'objet  qui  ne  diffère  des  autres  que 
par  la  place  qu'il  occupe. 

Mais  en  quoi  consiste  cette  influence  T  Gonsiste-t-elle  dans 
une  signification  ou  dans  une  action? — Dans  beaucoup  de 

cas,  nous  accorderons  au  composé,  c'est-à-dire  à  la  chose 
figurée,  une  action  et  une  signification  ;  dans  d'autres  cas, 
nous  n'admettrons  qu'une  simple  signification.  En  second 
lieu,  nous  attribuerons  aussi  aux  figures  et  aux  choses  figu- 

rées des  puissances  qui  leur  sont  propres  :  car  si,  dans  les 
danseurs,  la  main  a  quelque  puissance  ainsi  que  les  autres 
membres,  les  figures  ont  une  puissance  bien  plus  grande. 
Enfin,  le  troisième  rang  pour  la  puissance  appartient  aux 
choses  qui  suivent  les  figures  en  les  exécutant,  comme  les 
suivent  les  membres  des  danseurs  et  les  parties  qui  compo- 

sent ces  membres  :  c'est  ainsi  que  les  nerfs  et  les  veines  de 
la  main  sont  contractés  par  les  mouvements  de  cet  organe 
et  y  participent. 

XXXV.  Comment  donc  s'exercent  ces  puissances?  (car  il 
est  nécessaire  de  revenir  sur  nos  pas  pour  nous  expliquer 
plus  clairement.)  Quelle  différence  offre  tel  triangle  comparé 

à  d'autres  triangles?  Quelle  action  celui-ci  exerce-t-il  sur 
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celui-là,  boniment  Texerce-t-il,  et  jusqu'où  va-l-élleT  Telles 
sodt  les  questions  que  nous  avons  à  examine^,  puisque  nous 
ne  rapportons  pas  aux  corps  des  astres  ni  à  leur  volonté  la 
production  des  choses  dMci4)as  :  nous  ne  la  rapportons  pas 
à  leurs  corps,  parce  que  les  choses  qui  arrivent  ne  sont  pas 
de  simples  effets  physiques  ;  nous  ne  la  rapportons  pas  à 

leur  volonté,  parce  qu'il  est  absurde  que  des  dieux  produi- 
sent par  leur  volonté  des  choses  absurdes. 

Rappelons-nous  ce  que  notts  avons  déjà  établi  :  Tunivers 
est  un  animal  un,  sympathique  à  lui-même  en  vertu  de  son 
unité  ;  sa  vie  est  réglée  dans  son  cours  par  la  Raison^  elle 

est  tout  entière  d'accord  avec  elle-même,  elle  n'a  rien  de  for- 
tuit, elle  off^e  un  seul  ordre  et  une  seule  harmonie  ;  en  outre, 

toutes  les  figures  sont  conformes  chacune  à  une  raison  et  à 

ttn  nombre  déterminé  ;  les  deux  parties  de  l'animal  universel 
qui  forment  cette  espèce  de  danse  (nous  parlons  des  figures 

qui  s'y  produisent,  des  parties  qui  y  sont  figurées  ainsi  que 
des  choses  qui  en  dérivent)  sont  l'acte  même  de  cet  univers. 
Ainsi,  l'univers  vit  de  la  manière  que  nous  avons  détermi- 

née, et  ses  puissances  concourent  à  cet  état  selon  la  nature 

qu'elles  ont  reçue  de  la  raison  qui  les  a  produites .  Les  figures 
sont  en  quelque  sorte  les  raisons  de  l'animal  universel,  les  in- 

tervalles de  Ses  parties,  les  attitudes  qu'elles  prennent  selon 
les  lois  du  rhythme  et  selon  la  Raison  de  l'univers.  Les  êtres 
quî  par  leurs  distances  relatives  produisent  ces  figures  sont 
les  membres  divers  de  cet  animal.  Les  puissances  diverses 

de  cet  animal  agissent  sans  délibération,  comme  ses  mem- 
bres, parce  que  délibérer  est  une  opération  étrangère  à  leur 

nature  et  à  celle  de  cet  animal.  Aspirer  à  un  but  unique  est 

le  propre  de  l'animal  qui  est  un  ;  mais  il  renferme  en  lui 
des  puissances  multiples  ;  or,  toutes  les  volontés  diverses 

aspirent  au  même  but  que  la  volonté  unique  de  l'animal  : 

car  chaque  partie  désire  quelqu'un  des  objets  divers  qu'il 
renferme  ;  chacune  veut  posséder  quelque  chose  des  autres, 
obtenir  ce  qui  lui  manque  ;  chacune  éprouve  un  sentiment 
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de  colère  contre  une  autre  quand  elle  en  est  lésée  ;  chacune 

s^accrolt  aux  dépens  d'une  autre  et  en  engendre  une  autre. 
L'univers  produit  toutes  ces  actions  dans  ses  parties,  mais 
en  môme  temps  il  cherche  le  Bien,  ou  plutôtil  le  contemple. 

C'est  également  le  &ien  que  cherche  la  volonté  droite,  qui 
est  au-dessus  des  passions  et  qui  s'accorde  ainsi  avec  la  vo- 

lonté de  l'univers  ;  de  même,  des  serviteurs  rapportent 
beaucoup  de  leurs  actions  aux  ordres  qu'ils  reçoivent  de 
leurs  maîtres,  mais  le  désir  du  Bien  les  porte  où  leur  maître 
est  porté  lui-môme.  Donc,  si  le  Soleil  et  les  autres  astres 

exercent  quelque  influence  sur  les  choses  d'ici-bas,  c'est 
qu'ils  contemplent  le  monde  intelligible. 

Nous  bornant  à  l'exemple  que  nous  venons  de  citer  et 
qu'on  peut  facilement  appliquer  au  reste ,  nous  remar- 

querons que  le  Soleil  ne  se  borne  pas  à  échauffer  les  êtres 

terrestres,  qu'il  les  fait  encore  participer  à  son  âme,  autant 
que  cela  est  possible,  parce  qu'il  possède  une  âme  natVr- 
relie  ((futratifi  ̂ vx-n)  qui  est  puissante.  De  même,  les  autres 
astres,  sans  aucun  choix  et  par  une  espèce  d'irradiation, 
transmettent  aux  êtres  inférieurs  un  peu  de  la  puissance  [na- 

tureUe]  qu'ils  possèdent.  Bien  que  toutes  choses  ne  forment 
ainsi  qu'une  seule  chose  qui  a  telle  figure,  elles  offrent  une 
foule  de  dispositions  différentes,  et  ces  diverses  ligures  elles- 

mômes  ont  chacune  une  puissance  propre  :  car  telle  dispo- 
sition a  pour  conséquence  telle  action. 

Les  choses  qui  ont  une  figure  possèdent  aussi  elles-mêmes 
quelque  vertu,  qui  change  selon  les  êtres  avec  lesquels  elles 
sont  en  rapport.  Nous  en  voyons  des  exemples  journaliers. 

Pourquoi  certaines  figures  nous  inspirent-elles  de  la  ter- 

reur, quoiqu'elles  ne  nous  aient  jamais  fait  aucun  mal,  tan- 
dis que  d'autres  ne  produisent  pas  sur  nous  le  même  effet? 

Pourquoi  ceux-ci  sont-ils  effrayés  par  certaines  figures  et 

ceux-là  par  d'autres  ?  C'est  que  ces  figures-ci  sont  consti- 
tuées de  manière  à  exercer  une  action  sur  les  premiers  et 

celles-là  sur  les  autres  ;  elles  ne  sauraient  en  effet  produire 
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que  les  effets  conformes  à  leur  nature.  Un  objet  attire  le 

regard  s'il  est  configuré  de  telle  manière  et  ne  l'attire  pas 
s'il  est  configuré  de  telle  autre.  C'est  la  beauté  qui  émeut 
[dira-t-on] .  Nous  demanderons  alors  pourquoi  ce  bel  objet 
émeut  un  homme  et  cet  autre  objet  un  autre  homme,  si  la 

différence  de  figure  n'a  aucune  puissance?  Gomment  ad- 
mettre que  les  couleurs  ont  une  influence  et  une  action 

propre,  et  ne  pas  accorder  la  même  vertu  aux  figures?  Il 

est  absurde  de  reconnaître  qu'une  chose  existe  et  de  lui  re- 
fuser toute  puissance.  Tout  être,  par  cela  qu'il  est,  doit  agir 

ou  pâtir.  Les  uns  agissent  seulement,  les  autres  agissent 

et  pâtissent.  Il  y  a  dans  les  substances  des  yertus  indépen- 

dantes des  figures.  Il  y  a  aussi  dans  les  êtres  d'ici-bas  beau- 
coup de  forces  qui  ne  dérivent  ni  de  la  chaleur,  ni  du  froid. 

C'est  que  ces  êtres  sont  doués  de  qualités  différentes,  qu'ils 
reçoivent  leur  forme  de  raisons  [séminales],  qu'ils  partici- 

pent à  la  puissance  de  la  Nature  :  telles  sont  les  vertus 

propres  à  la  nature  des  pierres,  et  les  effets  étonnants  pro- 
duits parles  plantes ^ 

XXXVI.  L'univers  est  plein  de  variété  ;  il  contient  toutes 
les  raisons  et  un  nombre  infini  de  puissances  diverses, 

comme,  dans  le  corps  de  l'homme,  l'œil,  les  os  elles  autres 
organes  ont  chacun  leur  puissance  propre  :  ainsi,  l'os  de  la 
main  n'a  pas  la  même  force  que  celui  du  pied,  et,  en  général, 
chaque  partie  a  une  puissance  différente  de  la  puissance 
que  possède  toute  autre  partie.  Mais  cette  diversité  nous 

échappe  dans  ces  objets  si  nous  ne  l'examinons  pas  atten- 
tivement. À  plus  forte  raison  nous  échappe-t-elle  dans  le 

monde  :  car  les  forces  que  nous  y  voyons  sont  les  vestiges 
de  celles  qui  existent  dans  la  région  supérieure.  Il  doit 
donc  y  avoir  dans  le  monde  une  inconcevable  et  admirable 

<  On  sait  qu'il  a  été  composé  dans  l'antiquité  beaucoup  d'ou- 
vrages sur  les  vertus  des  pierres  et  des  plantes,  principalement  des 

ouvrages  apocryphes  attribués  à  Orphée  ou  à  Hermès. 

l 
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variété  de  puissances ,  surtout  dans  les  astres  qui  parcourent 

le  ciel.  L'univers  n'est  pas  un  édifice  grand  et  vaste,  mais 
inanimé  et  composé  de  choses  dont  il  soit  facile  de  compter 
les  espèces,  de  pierres,  par  exemple,  de  morceaux  de  bois 

et  d'autres  matériaux  destinés  à  l'embellir;  il  est  un  être 
éveillé  et  vivant  dans  toutes  ses  parties,  quoiqu'il  le  soit 
dans  chacune  d'une  manière  différente  ;  en  un  mot,  il  ren- 

ferme tout  ce  qui  peut  être.  Ainsi  est  résolue  cette  question  : 
comment  dans  un  être  vivant  et  animé  peut-il  y  avoir 

quelque  chose  d'inanimé  T  En  effet,  notre  discussion  nous 
amène  à  cette  conclusion  que  dans  l'univers  [il  n'y  a  rien 
d'inanimé;  qu'au  contraire]  toutes  les  choses  qu'il  renferme 
sont  vivantes,  mais  chacune  d'une  manière  différente.  Nous 

refusons  la  vie  aux  objets  que  nous  ne  voyons  pas  s'y  mou- 
voir; ils  vivent  cependant,  mais  d'une  vie  latente.  Ceux 

dont  la  vie  est  visible  sont  composés  de  ceux  dont  la  vie  est 
invisible,  mais  qui  concourent  cependant  à  la  vie  de  cet 
animal  en  lui  fournissant  des  puissances  admirables. 

L'homme. ne  saurait  se  mouvoir  vers  tant  de  grandes 
choses,  s'il  n'y  avait  en  lui  que  des  puissances  inani- 

mées. Il  serait  donc  également  impossible  que  l'univers  fût 
vivant  si  chacune  des  choses  qu'il  contient  ne  vivait  de  sa 
vie  propre.  Cependant  les  actes  de  l'univers  ne  dérivent  pas 
d'un  choix  :  il  agit  sans  avoir  besoin  de  choisir,  parce  qu'il 
est  antérieur  à  tout  choix.  Aussi  beaucoup  de  choses  obéis- 

sent-elles à  ses  forces  ̂  

XXXYII.  L'univers  renferme  donc  dans  son  sein  tout  ce 

qu'il  doit  posséder.  Que  l'on  considère  le  feu,  par  exemple, 
et  toutes  les  autres  choses  que  l'on  regarde  comme  capables 
d'agir  :  si  l'on  cherche  en  quoi  consiste  leur  action,  on  ne 
pourra  te  déterminer  avec  certitude  qu'à  la  condition  de 

«  Nous  lisons  avec  M.  Greuzer,  qui  s^appuie  sur  l'autorité  d'un 
manuscrit  :  «OtôO  5uvafAeo-«v.  Ficin  lit  au  contraire  «Otwv  ̂ uvà^xs^ev, 
et  traduit  :  «  itaque  sœpe  vires  partium  [mundus]  sequitur.  » 
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reconnaître  que  ces  choses  tiennent  de  Tunivers  leur  puis- 

sance et  d'admettre  quil  en  est  de  même  pour  tout  ce  qui 
est  du  domaine  de  Texpérience.  Mais  nous  nejugeonspasà 

propos  d'examiner  les  objets  auxquels  nous  sommes  habi- 
tués ni  d'élever  sur  eux  des  questions  ;  nous  ne  nous 

demandons  quelle  est  la  nature  d'une  puissance  que  quand 
elle  ne  nous  est  pas  habituelle  ;  alors  sa  nouveauté  excite 
notre  étonnement  ;  cependant,  nous  ne  serions  pas  moins 

étonnés  des  objets  que  nous  voyons  souvent  si  l'on  nous 
expliquait  leur  puissance  à  un  moment  où  nous  n'y  serions 
pas  encore  accoutumés.  Il  faut  donc  admettre  que  chaque 

chose  a  une  puissance  cachée  parce  qu'elle  reçoit  une  forme 
et  une  iBgure  dans  l'univers,  qu'elle  participe  à  l'Ame  de  l'uni- 

vers, qu'eUe  est  embrassée  par  lui  et  qu'elle  est  une  partie 
de  ce  Tout  animé  :  car  il  n'y  a  rien  dans  ce  Tout  qui  n'en 
soit  une  partie.  Il  y  a  d'ailleurs  des  parties,  soit  sur  la  terre, 
soit  dans  le  ciel,  qui  agissent  avec  plus  d'efficacité  les  unes 
que  les  autres  ;  les  choses  célestes  ont  plus  de  puissance 

parce  qu'eUes  ont  une  nature  mieux  développée.  Ces  puisr 
sances  produisent  une  foule  de  choses  sans  aucun  choix, 
même  dans  les  êtres  qui  paraissent  agir  [avec  choix]; 

elles  s'exercent  également  dans  les  êtres  qui  n'ont  pas  la 
faculté  de  choisir.  Ces  puissances  ne  se  tournent  pas  [vers 

leur  acte],  lors  même  qu'elles  se  communiquent  en  faisant 
passer  de  la  cause  dans  l'effet  quelque  chose  de  l'âme.  Des 
animaux  engendrent  d'autres  animaux  sans  que  cet  acte 
implique  un  choix,  sans  que  l'être  générateur  s'affaiblisse 
[en  exerçant  sa  puissance]  ni  qu'il  ait  conscience  de  lui- 
même.  Autrement,  si  l'acte  avait  un  choix  pour  cause,  il 
consisterait  dans  un  choix,  ou  bien  ce  choix  ne  serait  pas 

efficace.  Or,  si  un  animal  n'a  pas  la  faculté  de  choisir,  il  aura 
encore  moins  la  conscience  de  ses  actes. 

XXXVIII.  Les  choses  qui  proviennent  de  l'univers  sans 
que  leur  production  soit  provoquée  par  personne  ont  pour 

cause  en  général  la  vie  végétative  de  l'univers.  Quant  aux 
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choses  dont  la  production  est  provoquée  par  quelqu'un,  soit 
par  de  simples  vœux,  soit  par  des  enchantements  composés 
avec  art,  elles  doivent  être  rapportées ,  non  à  quelque  astre» 

mais  à  la  nature  même  de  ce  qui  est  produit.  I^Pour  les 
choses  qui  sont  nécessaires  à  la  vie  ou  qui  servent  à  quelque 

autre  usage,  il  faut  les  attribuer  à  la  bonté  des  astres  ;  c'est 
un  don  qu'une  partie  plus  puissante  fait  à  une  autre  qui  est 
plus  faible.  Si  l'on  dit  que  les  astres  exercent  quelque  effet 
filcheux  sur  la  génération  des  animaux,  c'est  alors  que  la 
substance  n'est  pas  capable  de  recevoir  ce  qui  lui  est  donné  : 
car  l'effet  n'est  pas  produit  absolument,  mais  relativement 
à  tel  sujet  et  à  telle  condition  ;  il  faut  que  ce  qui  pâtit  et 

que  ce  qui  doit  pâtir  aient  une  nature  déterminée.  2^  Les 
mélanges  exercent  aussi  une  grande  influence,  parce  que 

chaque  être  fournit  quelquechose  d'utile  pour  la  vie.  Il  peut 
d'ailleurs  arriver  quelque  chose  de  bon  à  unepersonne  sansle 
concours  d'êtres  qui  soient  utiles  parleur  nature.  3°  La  coor- 

dination de  l'univers  ne  donne  pas  toujours  à  chacun  ce  qu'il 
désire.  4®  D'ailleurs,  nous  ajoutons  nous-mêmes  beaucoup 
à  ce  qui  nous  est  donné.  5®  Toutes  les  choses  n'en  sont  pas 
moins  embraissées  dans  une  même  unité  ;  elles  forment  une 
admirable  harmonie;  bien  plus,  elles  dérivent  les  unes  des 

autres  quoiqu'elles  proviennent  de  contraires.  Toutes  en 
effet  sôtit  les  parties  d'un  seul  animal.  Si  quelqu'une  des 
choses  engendrées  est  imparfaite  parce  qu'elle  n'est  pas 
complètement  formée,  c'est  que,  la  matière  n'étant  pas 
entièrement  domptée,  la  chose  engendrée  dégénère  et 
tombe  dans  la  difformité  \ 

Ainsi,  certaines  choses  sont  produites  par  les  astres, 

d'autres  découlent  de  la  nature  de  la  substance,  d'autres 
enfin  sont  ajoutées  par  les  êtres  eux-mêmes . 

XXXIX.  Comme  toutes  choses  sont  toiyours  coordonnées 

dans  l'univers,  que  toutes  concourent  à  un  seul  et  mjème 

^  Plotin  reprodait  les  mêmes  idées  à  la  fin  du  §  99,  p.  397. 
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but,  U  n'est  pas  étonnant  que  toutes  soient  indiquées  par 
des  signes.  La  vertu  n'a  point  de  maître^;  cependant  ses 
œuvres  sont  liées  à  l'ordre  universel  :  car  tout  ce  qui  est 
ici-bas  dépend  d'un  principe  supérieur  et  divin,  et  l'univers 
lui-même  y  participe.  Ainsi,  ce  qui  arrrive  dans  l'univers  n'a 
pas  pour  cause  seulement  des  raisons  séminales  (ampiiaxi" 

xoi  Xéyot],  mais  des  raisons  d'un  ordre  plus  relevé,  fort 
supérieures  aux  précédentes  [les  idéesy.  En  effet,  les  raisons 
séminales  ne  contiennent  le  principe  de  rien  de  ce  qui  se 
produit  en  dehors  des  raisons  séminales,  ni  de  ce  qui  dérive 

de  la  matière,  ni  de  l'action  que  les  choses  engendrées  exer- 
cent les  unes  sur  les  autres .  La  Raison  de  l'univers  ressemble 

à  un  législateur  qui  établit  l'ordre  dans  une  cité';  celui-ci, 
sachant  quelles  actions  feront  les  citoyens  et  à  quels  motifs 

ils  obéiront,  règle  là-dessus  ses  institutions,  lie  étroitement 
ses  lois  à  la  conduite  des  individus  qui  y  sont  soumis,  éta- 

blit pour  leurs  actions  des  peines  et  des  récompenses,  de 

telle  sorte  que  toutes  choses  concourent  d'elles-mêmes  à 
l'harmonie  de  l'ensemble  par  un  entraînement  invincible. 
Chacune  d'elles  est  indiquée  par  des  signes ,  sans  que  cette 
indication  soit  un  but  essentiel  de  la  nature  ;  c'est  seulement 
la  suite  de  leur  enchaînement.  Comme  toutes  ces  choses  n'en 

forment  qu'une  seule,  ne  dépendent  que  d'une  seule,  cha- 
cune d'elles  est  connue  par  une  autre,  la  cause  par  l'effet,  le 

conséquent  par  l'antécédent,  le  composé  par  les  éléments. 
Si  les  explications  que  nous  venons  de  donner  sont  sa- 

tisfaisantes, elles  résolvent  la  question  que  nous  avons  po- 

^  «  La  vertu  n'a  point  de  maître  :  elle  s'attache  à  qui  Fhonore, 
y>  et  abandonne  qui  la  néglige.  On  est  responsable  de  son  choix  ' 
»  Dieu  est  innocent.  »  (Platon,  République,  X,  p.  617  ;  t.  X,  p-  287 

de  la  trad.  de  H.  Cousin.)  Plotin  a  déjà  cité  ce  passage  dans  VEn- 
néade  II,  liv.  m,  §  9.  —  '  Voy.  Enn.  II,  liv.  m,  §  18,  p.  193. 
—  *  Celte  idée  est  empruntée  aux  Stoïciens  :  «ut  universus jamhic 
»  inundus  una  civitas  sit  communis  deorum  atque  hominum  existi- 
»  manda.  »  (Cicéron,  De  Legibus,  I,  7.) 



UVRB  QUÀTRlÈn.  .  387 

sée.  EUes  montrent  qu'on  ne  peut  rendre  les  dieux  [les 
astres]  responsables  des  maux,  et  cela  pour  plusieurs  rai- 

sons :  1  ̂  les  choses  que  les  dieux  produisent  ne  résultent 
pas  d'un  libre  choix,  mais  d'une  nécessité  naturelle,  parce 
que  les  dieux  agissent,  comme*parlies  de  l'univers,  sur  les 
autres  parties  de  l'univers,  et  concourent  à  la  vie  de  l'ani- 

mal universel  ̂   ;  2^  les  êtres  d'ici-bas  ajoutent  par  eux- 
mêmes  beaucoup  aux  choses  qui  proviennent  des  astres  '  ; 
3°  les  choses  que  les  astres  nous  donnent  ne  sont  pas  mau- 

vaises, mais  elles  s'altèrent  parle  mélange*;  i°  la  vie  de 
l'univers  n'est  pas  réglée  en  vue  de  l'individu,  mais  en  vue 
du  tout^  5*"  la  matière  n'éprouve  pas  des  modifications 
complètement  conformes  aux  impressions  qu'elle  reçoit, 
et  ne  peut  pas  entièrement  se  soumettre  à  la  forme  qui  lui 
est  donnée ^ 

XL.  Mais  comment  expliquerons-nous  les  enchantements 
de  la  Magie? — Par  la  sympathie  que  les  choses  ont  les  unes 

pour  les  autres,  l'accord  de  celles  qui  sont  semblables,  la 
lutte  de  celles  qui  sont  contraires,  la  variété  des  puissances 
des  divers  êtres  qui  concourent  à  former  un  seul  animal  ̂  
car  beaucoup  de  choses  sont  attirées  les  unes  vers  les 

autres  et  sont  enchantées  sans  l'intervention  d'un  magicien. 
La  Magie  véritable,  c'est  V Amitié  qui  règne  dans  l'univers, 
AvecU Haine,  son  contraire.  Le  premier  magicien,  celui  que 
les  hommes  consultent  pour  agir  au  moyen  de  ses  philtres 

et  de  ses  enchantements,  c'est  l'Amour*  :  car,  c'est  de 
l'amour  naturel  que  les  choses  ont  les  unes  pour  les  autres, 
c'est  de  la  puissance  naturelle  qu'elles  ont  de  se  faire  aimer 
les  unes  des  autres,  que  découle  l'efficacité  de  l'art  d'ins- 

pirer de  l'amour  en  employant  des  enchantements.  Par  cet 

4  Voy.  Enn.  II,  liv.  m,  §  5,  7,  8';  t.  I,  p.  172, 176-178.  —  «  /Wd., 
S  11  ;  p.  181.  —  »  Ibid.,  §  12;  p.  182.  —  *  Ibid.,  §  7,  12;  p.  176, 
183.  —  *  Ibid.,  S  16;  p.  190.  —  •  Voy.  le  passage  de  Platon  cité 
ci-dessas,  p.  112,  note  1. 
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art,  tes  magieieiis  rapprochent  les  natures  qui  ont  un 
amour  inné  lea  unes  pour  les  autres  ;  ils  unissent  une 

âme  à  une  autre  âme  comme  on  marie  des  plantes  éloi-* 
gnées  ;  en  employant  des  figures  qui  ont  des  vertus  propres, 
en  prenant  eux-mêmes  certaines  attitudes,  ils  attirent  à 
eux  sans  bruit  les  puissances  des  autres  êtres  et  les  font 

conspirer  à  Tunité  d'autant  plus  facilement  qu'ils  sont  eux** 
mêmes  dans  Tunité.  Un  être  disposé  de  la  même  manière, 
mais  placé  en  dehors  du  monde,  ne  saurait  rapprocher  de 

lui  par  des  attractions  magiques  ni  enchaîner  par  son  in-^ 
fluence  aucune  des  choses  que  le  monde  renferme  ;  au  coq* 

traire,  dès  qu'il  n'est  pas  étranger  au  monde,  il  peut  attirer 
vers  lui  d'autres  êtres,  sachant  comment  ils  sont  attirés 

les  uns  par  les  autres  dans  l'animal  univ^sel.  Il  y  a  eo 
effet  des  invocations,  des  chants,  des  paroles,  des  ̂[ures, 

par  exemple,  certaines  attitudes  tristes,  certains  sons  plain- 

tifs, qui  ont  un  attrait  naturel*  Leur  influence  s'étend  même 
sur  l'âme,  j'entends  l'âme  irraisonnable  :  car  ce  n'est  ni  la 
volonté,  ni  la  raison  qui  se  laisse  subjuguer  par  les  charmes 

de  la  musique.  On  ne  s'étonne  pas  de  cette  magie  de  la  mu-- 
sique  ;  cependant  ceux  qui  font  de  la  musique  charment  et 

inspirent  de  l'amour  sans  y  penser.  La  vertu  des  prières  ne 
repose  pas  non  plus  sur  ce  qu'elles  seraient  entendues  par 
des  êtres  qui  prennent  des  déterminations  libres  :  car  ee 

n'est  pas  au  libre  arbitre  que  s'adressent  les  invocations. 
Ainsi,  quand  un  homme  est  fasciné  par  un  sapent,  il  ne 

comprend  pas,  ne  sent  pas  l'action  exercée  sur  lui  ;  il  ne 
s'aperçoit  de  ce  qu'il  éprouve  que  quand  il  l'a  éprouvé^  (la 

«  Pline  dit  à  ce  sujet  dans  son  Histoire  natu/relle  (XXVIII,  2)  : 
€  Non  pauci  etiam  (credunt)  serpentes  ipsas  recanere,  et  hune  unum 
»  iUis  esse  iatellectum.  »  Creuzer,  dans  ses  Notes  (t.  III,  p.  295),  cite 
un  exemple  propre  à  éclaircir  ce  que  Plotin  dit  sur  la  puissance 
magique  attribuée  aux  serpents  :  «  Âpud  Aristotelem ,  qui  fertor, 
»  in  Mi/raHL  Auscultationibus  (162],  Thessaia  Tenefica  serpeatem 
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partie  dirigeante  de  Tàme  ne  peut  d'ailleurs  rien  éprouver 
de  semblable).  Par  suite,  quand  une  invocation  est  adressée 
à  un  être,  il  en  résulte  quelque  chose,  soit  pour  celui  qui 
fait  cette  invocation,  soit  pour  un  autre  ̂  

XLI.  Ni  le  Soleil,  ni  aucun  astre  en  général  n'entend  les 
vœux  qu'on  lui  adresse.  S'il  les^exauce,  c'est  par  la  sym- 

pathie que  chaque  partie  de  l'univers  a  pour  les  autres, 
comme ,  si  l'on  touche  une  partie  d'une  corde  tendue,  on 
ébranle  toutes  les  autres,  ou  bien  encore  comme,  si  l'on 
fait  vibrer  une  des  cordes  d'une  lyre,  toutes  les  autres 
vibrent  à  l'unisson,  parce  qu'elles  appartiennent  toutes  à 
un  même  système  d'harmonie'.  Si  la  sympathie  va  jusqu'à 
faire  répondre  une  lyre  aux  accords  d'une  autre,  à  plus  forte 
raison  doit-elle  être  la  loi  de  l'univers,  où  règne  une  seule 
harmonie,  quoique  son  ensemble  comprenne  des  contraires, 
aussi  bien  que  des  parties  semblables  et  analogues.  Les 
choses  qui  nuisent  aux  hommes  comme  la  colère  qui,  avec 

la  bile,  se  rapporte  à  l'organe  du  foie,  n'ont  pas  été  faites 
pour  nuire  aux  hommes.  C'est  comme  si  une  personne  en 
blessait  une  autre  par  mégarde  en  prenant  du  feu  à  un 

foyer  :  elle  est  sans  doute  l'auteur  de  la  blessure  parce 
qu'elle  fait  passer  du  feu  d'une  chose  dans  une  autre  ;  mais 
la  blessure  n'a  lieu  que  parce  que  le  feu  ne  peut  être  con- 

tenu par  l'être  auquel  il  est  transmis  ̂  

»  yariis  artificifs  incantare  instituit  ;  at  bestfa  recanit  (Sivrùitt),  et 
»  femina  nil  sentiene  vixdum  somno  abstinere  potest,  nec  multum 
»  abfait,  ni  adstans  fitius  matrem  expergefecisset ,  quin  îlla  in 
»  somnum  leibiferam  delaberetur.  » 

*  Ces  idées  de  Plotin  ont  été  reproduites  par  Jamblique,  DeMys- 
teriis,  V,  g  14-27,  p.  77-97.  —  *  «  SI,  deux  cordes  étant  conson- 
»  Ttantes  (bfAÔ^vo*)  dans  une  lyre,  on  place  sur  Tune  d*elles  un 
>  roseau  court  et  léger  et  que  Ton  frappe  l'autre,  on  verra  la  corde 
»  sur  laquelle  on  a  placé  le  roseau  vibrer  avec  force.  >  (Aristide 
Quintilien,  De  la  Mimique,  II,  p.  107.)  —  *  Le  texte  de  ce  passage 
est  corrompu.  Greuzer  propose  de  lire  :  olov  il  TrOp  rtc  tx  n\jp6ç 
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XLII.  Les  astres  n'ont  donc  pas  besoin  de  mémoire  pour 
se  rappeler  nos  prières,  ni  de  sens  pour  en  être  instruits  : 

ainsi  se  trouve  résolue  la  question  que  nous  avons  posée*. 
S'ils  exaucent  nos  prières,  ce  n'est  pas  par  suite  d'une  dé- 

termination libre,  comme  quelques-uns  le  croient.  Soit  que 
nous  leur  adressions  des  prières,  soit  que  nous  ne  leur  en 
adressions  pas,  ils  exercent  sur  nous  Une  certaine  action 

par  cela  même  qu'ils  font  partie  de  l'univers  comme  nous. 
Il  y  a  beaucoup  de  forces  qui  s'exercen  t  involontairement, 

soit  d'elles-mêmes,  sans  aucune  sollicitation,  soit  avec  le 
concours  de  Fart:  ainsi,  dans  un  animal,  une  partie  est 

naturellement  favorable  ou  nuisible  à  une  autre  ;  c'est  pour 
cela  que  le  médecin  et  le  magicien  forcent,  chacun  par  leur 

art,  une  chose  d'en  faire  participer  une  autre  à  sa  puissance. 
L'univers  communique  de  même  à  ses  parties  quelque 
chose  de  sa  propre  puissance,  soit  de  4ui-même,  soit  par 

suite  de  l'attraction  qu'exerce  un  individu  ;  cela  est  natu- 
rel ,  puisque  celui  qui  demande  ne  lui  est  pas  étranger.  Si 

un  individu  obtient  ce  qu'il  demande,  quoiqu'il  soit  per- 
vers, il  ne  faut  pas  s'en  étonner  :  les  méchants  ne  puisent- 

TÛ  ScSuxcvae  70ÛV  ri  olov  fiixursBiv  èS  aXXou  iiç  aXÀo,  y.al  ro  ilii\M( 

9t  [itoui]  61  /xig  fiSTriVs^^Ov]  :  «  Quemadmodum  ci  qois  ignem  ab 
>  îgne  quum  rapuerit,  iœserit  alium,  yel  qui  machinatus  est 
>  [id  est,  qui  ignem  primus  accendit],  yel  iUe  qui  [alterum 

»  ignem  ab  altero]  rapuerît,  facit  ut  veniat  ignis  eo  quod  ali- 
»  quid  dédit,  quasi  translatum  aliud  ex  alio  ;  verum  etiam  ignis 
>  agressus  facit  [id  est,  agens  est],  si,  in  quem  transfertur  igniSi 
»  non  valet  illum  recipere.  »  Nous  avons  préféré  suivre  la  traduc- 

tion de  Ficin,  qui  offre  \A  sens  plus  naturel  et  n'exige  que  de  légers 
changements  dans  le  texte.  Nous  Usons  donc  avec  M.  Kirchboff- 

olov  ti  TTjp  riç  ix  n\jpoç  Xocêùv  cëXcc^iv  aXkov  [ov]  /xi?;^0cv]9O'â/xcvo(  slBèî"»' 
i  0  ̂ aSùv  ixcîvoç  voitî ,  tû  9e9wxcvoci  yoOv  ri  olov  peraTiOévrâc  c$  SX^ov 

tiç  aXXo  *  xocî  xo  ikii'X\j6bç  9i ,  si  ̂ lî   olôç   vt   tyiviro   di$aa6at  tlç  0* 

»  Voy-  ci-dessus,  §30,  p.  379. 

> 
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ils  pas  aux  fleuves  comme  les  bons?  Dans  ce  cas,  celui  qui 

accorde  ne  sait  pas  qu'il  accorde  ;  il  accorde  simplement,  et 
ce  qu'il  accorde  est  conforme  à  Tordre  de  l'univers .  Il  s'ensuit 
que,  si  un  individu  pervers  demande  et  obtient  ce  qui  est  à 

la  portée  de  tous,  il  a'est  pas  nécessaire  qu'il  en  soit  puni . 
Il  ne  faut  donc  pas  admettre  que  l'univers  soit  sujet  à 

éprouver  des  passions  :  d'abord,  l'Ame  qui  le  gouverne  est 
tout  à  &it  impassible  ;  ensuite,  s'il  y  a  en  lui  des  passions, 
elles  ne  sont  éprouvées  que  par  ses  parties;  quanta  lui,  ne 
pouvant  éprouver  rien  de  contraire  à  sa  nature,  il  reste  im- 

passible en  lui-même. — Éprouver  des  passions  semble  con- 

venir aux  astres  considérés  comme  parties  de  l'univers  ; 
mais,  considérés  en  eux-mêmes,  ils  sont  impassibles,  parce 
que. leurs  volontés  sont  impassibles  et  que  leurs  corps  de- 

meurent inaltérables  comme  leur  nature,  parce  qu'enfin  si, 
par  leur  âme,  ils  communiquent  quelque  chose  d'eux-mêmes 
aux  êtres  inférieurs ,  leur  âme  ne  perd  rien  et  leurs  corps 

restent  les  mêmes.  Si  quelque  chose  découle  d'eux,  ils  ne 
s'en  aperçoivent  pas;  si  quelque  chose  leur  arrive,  ils  y  res- 

tent également  insensibles. 

XLIII.  Comment  le  sage  pourra-t-il  échapper  à  l'action 
des  enchantements  et  des  philtres  employés  par  la  magie? 

—  Son  âme  y  échappe  complètement  :  sa  raison  est  impas- 

sible et  ne  peut  être  amenée  à  changer  d'opinion.  Le  sage  ne 
peut  donc  pâtir  que  par  la  partie  irraisonnable  qu'il  reçoit  de 
l'univers;  c'est  cette  partie  seule  qui  pâtit.  Mais  il  ne  subira 
pas  les  amours  inspirés  par  les  philtres,  parce  que  l'amour 
suppose  le  penchant  d'une  âme  à  éprouver  ce  qu'éprouve 
une  autreâme.  Comme  les  enchantemepts  agissent  sur  la  par- 

tie irraisonnable  de  l'âme»  on  détruira  leur  puissance  en  les 
combattant  et  en  leur  résistant  par  d'autres  enchantements . 
On  peut  donc,  par  suite  d'enchantements ,  éprouver  des 
maladies,  la  mort  même,  et  en  général  toutes  les  affections 

relatives  au  corps.  Toute  partie  de  l'univers  est  sujette  à 
éprouver  une  affection  causée  en  elle  par  une  autre  partie 
II.  26 
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.  OU  par  r univers  même  (à  Texception  du  sage,  qui  reste  im- 

passible] ;  elle  peut  aussi,  sans  qu'il  y  ait  là  rien  de  contraire 
à  la  nature,  n'éprouver  cette  affection  qu'au  bout  de  quel* 
que  temps. 

Les  démons  eux-mêmes  peuvent  pâtir  par  leur  partie 

irraisonnable.  On  a  le  droit  d'admettre  qu'ils  ont  de  la  mé- 
moire et  des  sens,  qu'ils  sont  susceptibles  par  leur  nature 

d'être  charmés,  d'être  amenés  à  certains  actes  et  d'entendre 

les  vœux  qu'on  leur  adresse.  Les  démons  soumis  à  cette  in- 
fluence sont  ceux  qui  se  rapprochent  des  hommes,  et  ils  y 

sont  d'autant  plus  soumis  qu'ils  s'en  rapprochent  davantage. 
Tout  être  qui  a  quelque  relation  avec  un  autre  peut  être 

ensorcelé  par  lui  ;  il  est  ensorcelé  et  attiré  par  l'être  avec 

lequel  il  est  en  rapport.  Il  n'y  a  que  l'être  concentré  en  lui* 
même  [par  la  contemplation  du  monde  intelligible]  qui  ne 
puisse  être  ensorcelée  La  magie  exerce  son  influence  sur 
toute  action  et  sur  toute  vie  active  :  car  la  vie  active  se  porte 

vers  les  choses  qui  l'enchantent.  De  là  cette  parole  :  «  Le 
»  peuple  du  magnanime  Érechthée  est  remarquable  par  la 

»  beauté  du  visage  V  »  Mais  qu'éprouve  un  être  dans  ses  rela- 
tions avec  un  autre  ?  Il  est  entraîné  vers  lui,  non  par  l'art  de 

la  magie,  mais  par  la  séduction  qu'exerce  la  nature,  qui  har- 
monise et  unit  deux  êtres  en  les  joignant  l'un  à  l'autre,  non 

parle  Heu,  mais  par  la  puissance  des  philtres  qu'elle  emploie. 
XLIV.  Il  n'y  a  donc  que  l'être  livré  à  la  contemplation 

qui  ne  puisse  être  ensorcelé  :  car  nul  n'est  ensorcelé  par 
lui-même.  Celui  qui  contemple  est  un  :  il  est  ce  qu'il  con- 

temple, il  est  une  raison  à  l'abri  de  toute  séduction.  H  fait 
ce  qu'il  doit  fkire,  il  accomplit  sa  vie  et  sa  fonction  propre. 
Pour  le  reste,  l'âme  n'accomplit  pas  une  fonction  qui  lui 
soit  propre,  la  raison  ne  détermine  pas  l'action  :  c'est  alors 
la  partie  irraisonnable  de  l'âme  qui  est  le  principe  de  Tac- 

«  Toy.  la  Vie  de  Plotin,  1. 1,  p.  12.  —  «  Platon  fait  prononcer  ces 
paroles  par  Socrate  dans  le  l^*  Alcibiade,  p.  132. 
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tion,  ce  sont  les  passions  qui  lui  donnent  des  règles.  LMn* 

fluenoe  d'un  attrait  magique  se  manifeste  dans  le  penchant 
qui  nous  porte  au  mariage,  dans  le  soin  que  nous  prenons 

de  nos  enfants,  et,  en  général,  dans  tout  ce  que  l'appât  de 
la  volupté  nous  entraîne  à  faire.  Parmi  nos  actions,  il  y  en 
a  qui  sont  provoquées  par  une  puissance  irraisonnable,  soit 

parla  colère,  soit  par  la  concupiscence  ;  d'autres,  celles  qui 
se  rapportent  à  la  vie  politique,  comme  le  désir  d'obtenir 
les  magistratures,  ont  pour  mobile  l'amour  du  comman- 

dement; celles  où  nous  nous  proposons  d'éviter  quelque 
mal  ou  de  posséder  plus  que  les  autres  nous  sont  inspirées, 
les  premières,  par  la  crainte,  les  secondes,  par  la  cupidité; 

enfin,  celles  qui  se  rapportent  à  l'utile,  à  la  satisfaction 
de  nos  besoins,  montrent  avec  quelle  force  la  nature  nous 
attache  à  la  vie. 

On  dira  peut-être  que  les  actions  où  l'on  a  un  but  noble  et 
honnête  échappent  aux  influences  de  la  magie,  sans  quoi  la 
contemplation  y  serait  elle-même  soumise.  Nous  pensons 

qu'en  eflfét  celui  qui  accomplit  les  actions  honnêtes  comme 
nécessaires,  les  yeux  fixés  sur  le  Beau  véritable,  ne  saurait 
être  ensorcelé  :  il  connaît  la  nécessité,  et  il  ne  donne  pour 

but  à  sa  vie  rien  de  terrestre,  à  moins  qu'on  ne  dise 
qu'il  est  charmé  et  retenu  ici*bas  par  la  force  magique  de 
la  nature  humaine,  qui  l'attache  à  la  vie  des  autres  ou  à  sa 
propre  vie.  Il  semble  en  effet  raisonnable  de  ne  pas  se  sépa- 

rer du  corps  à  cause  de  l'attachement  que  nous  inspire  pour 
lui  une  espèce  de  charme  magique  ̂   Quant  à  l'homme  qui 
préfère  [à  la  contemplation]  l'activité  pratique  et  se  con- 

tente de  la  beauté  qu'on  y  trouve,  il  est  séduit  par  les  traces 
trompeuses  du  Beau,  puisqu'il  cherche  la  beauté  dans  les 
choses  inférieures  :  car,  toute  activité  déployée  dans  le  do- 

maine de  ce  qui  n'a  que  l'apparence  du  vrai,  toute  incli- 
nation pour  cette  espèce  de  choses  suppose  que  l'àme  est 

*  Voy,  Enn,  I,  l!v.  !X  ;  1. 1,  p.  140. 
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trompée  par  ce  qui  Tattire.  C^est  ainsi  que  s'exerce  la  puis- 
sance magique  de  la  nature.  En  effet,  poursuivre  ce  qui 

n'est  pas  le  bien  comme  si  c'était  le  bien ,  se  laisser  en- 
traîner par  son  apparence  et  par  des  penchants  irration- 

nels, c'est  le  propre  d'un  homme  qui  est  conduit  à  son  insu 
où  il  ne  voulait  pas  aller.  Or,  n'est-ce  pas  là  céder  vérita- 

blement à  un  charme  magique?  Celui-là  seul  échappe  donc 

à  tout  charme  magique  qui,  quoiqu'il  soit  entraîné  par  les 
facultés  inférieures  de  son  âme,  ne  regarde  comme  bien 
aucun  des  objets  qui  paraissent  être  tels  à  ces  facultés, 

n'appelle  bien  que  ce  qu'il  connaît  par  lui-même  être  tel, 
sans  être  séduit  par  aucune  apparence  trompeuse,  ne 

regarde  comme  bien  que  ce  qu'il  ne  cherche  pas,  mais  ce 
qu'il  possède  véritablement.  Alors  il  ne  saurait  être  entraîné 
nulle  part  par  aucun  charme  magique. 

XLY.  De  cette  discussion,  il  ressort  évidemment  que 

chacun  des  êtres  compris  dans  l'univers  concourt  à  la  fin 
de  l'univers  par  ses  actions  et  ses  passions  selon  sa  nature 
et  ses  dispositions,  comme  chaque  organe  dans  un  animal 
concourt  à  la  fin  du  corps  entier  en  remplissant  la  fonction 
que  lui  assignent  sa  nature  et  sa  constitution,  tient  de  là  sa 
place  et  son  rôle,  communique  en  outre  quelque  chose  aux 

autres  organes,  et  en  reçoit  lui-même  tout  ce  que  com- 
porte sa  nature  ;  tous  les  organes  sentent  chacun  en  quel- 

que sorte  ce  qui  se  passe  dans  les  autres,  et,  si  chacun 

d'eux  devenait  un  animal,  il  serait  tout  préparé  à  remplir  les 
fonctions  d'animal,  lesquelles  diffèrent  de  celles  d'organe. 

Nous  voyons  aussi  quelle  est  notre  condition  :  d'un  côte, 

nous  exerçons^  une  certaine  action  sur  le  tout  ;  de  l'autre, 

non-seulement  nous  éprouvons  les  passions  qu'il  est  na- 

turel que  notre  corps  éprouve  dans  ses  relations  avec  d'au- 
tres corps,  mais  ̂ encore  nous  faisons  entrer  dans  ces  rela- 

tions l'âme  qui  nous  constitue,  liés  que  nous  sommes  aux 
choses  congénères  qui  nous  entourent  par  la  ressemblance 

que  nous  avons  naturellement  avec  elles  :  en  effet,  p^'* 
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notre  âme  et  par  nos  dispositions,  nous  devenons,  ou  plutôt 

nous  sommes  semblables,  d'un  côté,  aux  êtres  inférieurs 
du  monde  démonique,  de  Tautre  côté,  aux  êtres  supérieurs 
du  monde  intelligible.  Nous  ne  pouvons  donc  ignorer  notre 
nature.  Nous  ne  donnons  pas,  nous  ne  recevons  pas  tous 

la  même  chose.  Comment  pourrions-nous  en  effet  com- 
muniquer aux  autres  le  bien  si  nous  ne  le  possédions  pas  ? 

le  recevoir,  si  notre  nature  n'en  était  pas  capable  ? 
Ainsi,  rhomme  pervers  montre  ce  qu'il  est  et  est  poussé 

par  sa  nature  vers  ce  qui  le  domine  déjà,  soit  pendant  qu'il 
est  ici-bas,  soit  lorsque,  sorti  d'ici-bas,  il  passe  dans  le  lieu 
où  l'entraînent  ses  penchants.  L'homme  vertueux,  au  con- 

traire, a  sous  tous  ces  rapports  un  sort  différent.  Chacun 
est  ainsi  poussé  par  sa  nature ,  comme  par  une  force  oc^ 
culte,  vers  le  lieu  où  il  doit  aller.  II  y  a  donc  dans  cet  univers 
une  puissance  et  un  ordre  admirables,  puisque,  par  une 
voie  secrète  et  cachée ,  chacun  est  conduit  à  la  condition 

que  lui  assigne  la  justice  divine  ̂   et  à  laquelle  il  ne  saurait 
échapper.  L'homme  pervers  l'ignore  et  est  à  son  insu  con- 

duit au  lieu  qu'il  doit  occuper  dans  l'univers.  L'homme  sage 
le  sait,  et  se  rend  de  lui-mêine  à  la  place  qui  lui  est  des- 

tinée :  avant  de.  sortir  de  la  vie,  il  connaît  quel  séjour  l'at- 
tend nécessairement,  et  l'espérance  d'habiter  un  jour  avec 

les  dieux  vient  remplir  sa  vie  de  bonheur*. 

«  Voy.  ci-dessus,  p.  289-293.  L'expression  employé»  ici  par  Plotin, 
à^6f<a  xtktxtOt^  xarà  dûijv,  pafait  empruntée  aux  vers  suivants  d'Eu- 

ripide : 

ZtifÇf  lifr*  dveéyxif}  fvaêtttf  tht  mtf  fipoxSh^ 

fiaivwf  yitUvBo»,  xarà  Sixuv  rà  0vi}t^  ̂ (i$. 
'  (  Troffennet,  vers  8M. } 

>  Ce  passage  est  cité  et  commenté  en  ces  termes  par  le  P.  Tho- 
massin  dans  ses  Dogmata  theologica,  t.  I,  p.  81  :  «  Oenique  ita 
»  définit  Plotinus  partes  universi  alias  ab  aliis,  universas  a  toto 
»  pendere,  ad  totum  spectare  et  referri.  Hinc  multa  qum  singulis 
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Les  parties  de  chaque  petit  animal  éprouvent  des  chaflge- 
ments  et  des  affections  sympathiques  qui  sont  peu  sen- 
siblest  parce  que  ces  parties  ne  sont  pas  des  animaux  (si 

ce  n'est  pour  quelque  temps  et  chez  quelques  êtres  seule- 
ment). Mais,  dans  Tanimal  universel,  où  les  parties  sont  si 

éloignées  les  unes  des  autres,  où  chacune  suit  ses  inclina- 

tions, où  il  y  a  une  multitude  d'animaux ,  les  mouvements 
et  les  changements  de  place  doivent  être  plus  considérables. 
Aussi  voyons-nous  le  soleil,  la  lune,  et  les  autres  astres 
occuper  successivement  des  lieux  divers  et  opérer  des 

révolutions  régulières.  Il  n'est  donc  pas  contraire  à  la 
raison  que  les  âmes  changent  de  lieu  comme  elles  chan- 

gent de  caractère,  et  qu'elles  aient  une  place  conforme  à 
leurs  dispositions  :  dles  contribuent  ainsi  à  l'ordre  de 
l'univers  en  y  occupant,  les  unes,  une  place  analogue  à 
celle  de  la  tête  dans  le  corps  humain,  et  les  autres,  à  celle 

des  pieds  :  car  l'univers  admet  des  degrés  diifférents  sous 
le  rapport  de  la  perfection.  Quand  une  âme  ne  choisit  pas 

ce  qu'il  y  a  de  meilleur,  qu'elle  ne  s'attache  pas  non  plus  à 
ce  qu'il  y  a  de  pire,  elle  passe  dans  un  autre  lieu,  qui  est 
encore  pur,  mais  qui  est  en  même  temps  proportionné  à 

ce  qu'elle  a  choisi.  Les  châtiments  ressemblent  aux  ro- 

»  partibus  videntUr  mala  esse,  Hniverso  bona  sunt.  Anima  potissi- 
»  mum  nostra,  inter  superiores  naturas,  quibus  cohaeret,  et  infe- 
»  riores  sita,  utrinqae  alias  aliter  afficitur;  et  hic  pngnse  conflicta- 
»  tionesque  non  rar».  Omnia  tamen  dlvini  judiciî  vi  atquepotes- 
>  tate  dispensantur,  nec  cuiquam  fas  est  hune  ordinem  omnipotentis 
»  Boni  efiFugere;  quo  mala  etiamipsa  malique  homines  ordinantar 
»  et  eo  loco  flguntur,  ubi  turpitudine  sua  et  malitia  pulchritudincm 
»  universam  adeo  non  dehonestent,  ut  eam  potius  oommendent  et 
>  illustrent.  Et  mali  quidem  nescii  aguntur  et  rotanlur  quo  eos 

»  Providenti»  inelnetabilis  potestas  rapit;  at  boni  prudentes  Tolen- 
»  tesque  hune  ordinem  sequantar  :  nec  mirum  si  in  alias  et  alias 
»  universi  partes  transferantur,  virtutum  prœmio  afficiendi;  qaa^ 

>  non  tam  terras  quam  universi  membra  sint  et  in  unum  pulchri- 
»  tudiais  jtt9titiaqae  et  boai  imperium  conspiret  universitas.  > 
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mëdes  que  le  médecin  applique  aux  organes  malades  : 

le  médecin'  met  sur  les  uns  certaines  substances,  fait  à 
d'autres  des  incisions  ou  change  leur  état,  pour  rétablir 
la  santé  du  système,  en  donnant  à  chaque  organe  la  dispo- 

sition qu'il  doit  avoir  ;;de  même,  la  santé  de  l'univers  exige 
que  l'un  soit  changé,  que  l'autre  soit  éloigné  du  lieu  où.  il 
languit  et  mis  à  une  place  où  il  ne  soit  plus  malade. 
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QUESTIONS  SDR  L'AME». 

TROISinn  PAKTU. 

I.  Comme  nous  avons  différé  de  rechercher  s'il  est  pos- 

sible de  voir  sans  un  milieu  %  tel  que  l'air  ou  ce  qu'on 
appelle  le  corps  diaphane*^  nous  allons  maintenant  exa- 

miner cette  question. 

Nous  avons  déjà  dit  que  l'âme  ne  peut  voir  et  sentir 
en  général  que  par  l'intermédiaire  d'un  corps*  :  car,  lors- 

qu'elle est  complètement  séparée  du  corps,  elle  vit  dans  le 
monde  intelligible.  Comme  sentir  consiste  à  percevoir,  non 

les  choses  intelligibles,  mais  seulement  les  choses  sen- 

sibles, il  faut  que  l'âme,  étant  en  quelque  sorte  en 
contact  avec  les  choses  sensibles ,  ait  avec  elles  un  rap- 

port de  connaissance  ou  d'affection  au  moyen  d'inter- 
médiaires qui  possèdent  une  nature  analogue  ;  c'est  pour- 

quoi la  connaissance  des  corps  s'acquiert  au  moyen  d'or- 
ganes corporels'.  Par  ces  oi^anes,  qui  sont  liés  ensemble 

*'  Ce  livre  est  la  continuation  du  précédent.  l\  a  pour  objet  de  ré- 
soudre cette  question  :  Comment  s'exercent  la  vue  et  Vouie  ?  Pour 

les  autres  Remarques  générales,  Voy.  les  Éclavrcissements  sur  ce 
livre  à  la  fin  du  volume.  —  *  Voy,  ci-dessus,  liv.  iv,  S  23,  p.  367. 

—  «  C'est  la  théorie  d*Aristote.  Voy.  son  traité  De  l'Ame,  IIj  '^^ 
—  *  Voy.  ci-dessus,  liv.  iv,  §23,  p.  363.—  »  Voy.  ci-dessus,  p.  36o. 
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OU  continus  de  manière  à  former  une  espèce  d'unité» 
l'âme  approche  des  choses  sensibles,  en  sorte  qu'il  s'éta- 

blit entre  elle  et  ces  choses  une  communauté  d'affection 

{è(i(ma6da).  Qu'il  doive  y  avoir  contact  entre  l'organe  et 
l'objet  connu,  c'est  évident  pour  les  objets  tangibles,  mais 
c'est  douteux  pour  les  objets  visibles.  Le  contact  est-il  aussi 
nécessaire  pour  l'ouïe,  c'est  une  question  que  nous  discu- 

terons plus  tard  [§  5].  Pour  le  moment,  nous  allons  exa- 

miner si,  pour  voir,  il  est  nécessaire  qu'il  y  ait  un  milieu 
entre  l'œil  et  la  couleur. 

S'il  y  a  un  miheu,  c'est  par  accident  ;  il  ne  contribue  en 
rien  à  la  vision  * .  Puisque  lés  corps  opaques,  les  corps  terreux, 
par  etemple,  empêchent  de  voir,  et  que  nous  voyons  d'au- 

tant mieux  que  le  milieu  est  plus  subtil,  on  pourra  dire 
que  les  milieux  contribuent  à  la  vision,  ou  que  du  moins, 

s'ils  n'y  contribuent  pas,  ils  ne  sont  pas  un  obstacle  ;  mais 
on  pourra  dire  également  [en  se  fondant  sur  le  même  fait] 

qu'ils  sont  un  obstacle. 
Examinons  si  [comme  on  le  prétend]  le  milieu  reçoit  le 

premier  et  transmet  V affection  et  en  quelque  sorte  Venir' 

preinte.  A  l'appui  de  cette  opinion,  on  dira  que,  si  quel- 
qu'un se  tient  devant  nous  en  dirigeant  ses  regards  vers  la 

couleur,  il  la  voit  aussi  ;  or  la  couleur  ne  parviendrait  pas 

jusqu'à  nous  si  le  milieu  n'éprquvait  pas  une  affection  *. 
—  U  ne  semble  pas  nécessaire  que  l'affection  soit  éprouvée 

*■  Plotin  combat  ici  la  théorie  d'Âristote  :  «  Démocrite  n'a  donc 
>  pas  raison  de  penser  que  si  le  milica  devenait  vide,  on  verrait 
»  parfaitement  bien  même  une  fourmi  dans  le  cieL  Gela  est  .tout  à 
»  fait  impossible.  La  vision  ne  se  produit  que  quand  Torgane 

»  sensible  éprouve  quelque  affection.  Or  il  ne  se  peut  pas  qu'il 
»  soit  affecté  directement  par  la  couleur  même  qui  est  vue;  reste 

»  donc  qu'il  le  soit  par  le  milieu.  Ainsi  le  milieu  est  indispen- 
»  sable  ;  et,  si  le  vide  existait.,  non-seujement  on  ne  verrait  pas 
»  bien,  mais  on  ne  verrait  pas  du  tout.  »  {De  VAme^  II,  7;  trad. 
de  H.  Barthélemy-^aint-Hilairei  p.  213.)  —  >  Pour  cette  phrase, 
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par  le  milieu,  puisqu'elle  est  déjà  éprouvée  par  Tœil, 
dont  la  fonction  consiste  précisément  à  être  affecté  par  la 

couleur;  ou  du  moins,  si  le  milieu  est  affecté,  c'est  d'une 
autre  manière  que  l'œil.  En  effet,  le  roseau  interposé  entre 
la  main  et  le  poisson  nommé  torpille  n'éprouve  pas  la  même 
affection  que  la  main;  cependant,  la  main  ne  serait  pas 

affectée,  sile-roseau  ne  se  trouvait  interposé  entre  elle  et  le 
poisson  ̂   Le  fait  d'ailleurs  donne  lieu  à  examen  :  car  si  le 
pécheur  était  dans  le  filet,  il  ressentirait  encore  de  la  tor- 

peur. Cette  question  parait  se  rapporter  aux  affectiom 

sympathiques  (o-ujExTrocOe/ac) .  Si  tel  être  peut  en  vertu  de  sa 
nature  être  affecté  sympathiquement  par  tel  autre  être,  il 

ne  s'en  suit  pas  que  le  milieu,  s'il  est  différent,  partage 
l'affection  ;  tout  au  moins,  il  n'est  pas  affecté  de  la  même 
Aianière.  En  ce  cas,  l'organe  destiné  à  éprouver  l'affection 
l'éprouve  bien  mieux  quand  il  n'y  a  pas  de  milieu,  lors 

même  que  le  milieu  est  lui-même  susceptible  d'éprouver 
quelque  affection. 

II.  Si  [comme  renseigne  Platon]  la  vision  suppose 
Vunion  de  la  lumière  de  Vœil  avec  la  lumière  interpo- 

sée jusqu'à  V objet  sensible^,  lé  milieu  interposé  est  la 

dont  le  texte  parait  corrompu,  nous  lisons  avec  M.  Rirchhofif  : 

<nj/Acrov  8è  To,  eè  xai  TfAirpocÔiv  xiç  tiii&v  forât  npoç  ro  x/^'^f**  |31«rwv> 

seàxeêvov  ipav,   îraOouç  iv  tô  /xeraÇù  /xij  ysvofifvov  oi5j*  Sv  elç  lifiiç  tovto 
àyexvoîTo.  Voy.  la  même  idée  ci-après,  p.  415,  lignes  14-17. 

^  C'est  une  idée  empruntée  à  Platon,  MénoUy  p.  80.  Chalciditts, 

dans  son  Commentaire  sur  le  Timée  (p.  381),  a  reprddnit,  en  la  dé- 
yeloppant,  cette  pbrase  de  Plotin  :  «  SenUre  porro  mentem  putant, 

>  perjnde  ut  eam  pepulerit  spiritus,  qui  id,  quod  ipse  patitar  ex 
»  visibilium  specierum  concretione,  menUs  inUmis  tradit.  Porrectus 

>  siquidem  et  veluti  patefactus,  candida  esse  denuntiat  qo»  yîden- 
»  tur  ;  confusus  porro  et  confœcaUor,  atra  et  tenebrosa  signiiicat  ; 

>  similisque  ejus  passio  est  eorum  qui  marin!  piseis  contagione 

»  torpent,  siquidem  per  linura  et  arundlnem  perque  manus  ser- 

»  pat  virus  illud  pcnetretque  intimum  sensum.  >  —  *  Plotin  dé- 
finit ici  la  orvvaOyecQi  platonicienne  :  «  Lorsque  la  lumière  du  Jour 
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lumière,  et  ce  milieu  est  nécessaire  dans  dette  hypothèse. 

Si  [comme  l'enseigne  Aristote]  la  substance  colorée  produit 
une  modification  [rpowfi]  dans  le  milieu,  qui  empêche  que 
cette  modification  ne  parvienne  immédiatement  à  Tœil, 

même  quand  il  n'y  a  pas  de  milieu  ?  Car,  dans  ce  cas,  le 
milieu  interposé  est  nécessairement  modifié  avant  Fœil. 
Ceux  qui  enseignent  [comme  le  font  les  Platoniciens]  que  la 

vision  s'opère  par  une  effusion  de  la  lumière  de  l'œil  n'ont 
aucune  raison  de  supposer  un  milieu,  à  moins  qu'ils  ne 
craignent  que  le  rayon  visuel  ne  s'égare  ;  mais  ce  rayon  est 
lumineux,  et  la  lumière  se  propage  en  ligne  droite.  Ceux 
qui  [comme  les  Stoïciens]  expliquent  la  vision  par  la  résis* 

tance  qu'éprouve  le  rayon  visuel  (Jv^rraortç)  ont  besoin  d'un 
milieu ^  Les  partisans  des  images  [ûitùkx)^  soutenant 

»  rencontre  le  conrant  du  feu  visuel,  alors  le  semblable  s'applique 
»  ainsi  sur  son  semblable  et  s'unit  si  intimement  à  lui  qu'en  s'iden- 
»  tiflant  ils  forment  un  corps  unique,  suivant  la  direction  des  yeux, 

>  où  la  lumière  qui  arrive  de  l'intérieur  rencontre  celle  qui  vient 
»  des  objets  extérieurs.  Ce  corps  de  lumière  éprouvant  donc  les 
»  mêmes  affections  dans  toutes  ses  parties  à  oause  de  leur  simili^ 

»  tude,  s'il  touche  quelques  objets,  ou  si  quelques  objets  le 
»  touchent,  il  en  transmet  les  mouvements  dans  tout  le  corps  jus- 

»  qu'à  l'âme,  et  produit  ainsi  cette  sensation  que  nous  nom- 
»  mons  la  vue.  »  (Platon,  Timée,  p.  45  ;  trad.  de  M.  H.  Martin, 
p.  123.) 

«  Voici  comment  Diogène  Laëroe  (VII ,  g  157)  formule  la  théorie 
des  Stoïciens  :  «  Pour  voir,  il  faut  que  le  milieu  interposé  entre  la 

»  vue  et  l'objet  lumineux  éprouve  une  tension  en  forme  de  cdne, 
»  comme  le  disent  Ghrysippe  dans  le  second  livre  de  sa  Physique 

»  et  ApoUodore.  Ce  cône  d'air  a  sa  pointe  sur  l'œil  et  sa  base  sur 
»  Pobjet:  il  annonce  l'objet  à  l'œil  par  sa  tension  comme  un  bâton 
»  [transmettrait  à  la  main  la  résistance  qu'il  rencontrerait].  >  Le 
mot  sv9T6(r(;,  résistance,  employé  par  Plotin ,  se  trouve  aussi  dans 

Plutarque  {De  PUuitis  phitosophorum,  IV,  13)  :  «  D'autres  pensent 
»  que  nous  voyons  par  une  effusion  des  rayons  visuels  qui ,  par 

>  suite  de  la  résistance  que  leur  fait  éprouver  l'objet,  reviennent  à 
»  l'œil.  > 
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[comme  le  font  les  Atomistes^]  qu'elles  se  meuvent  dans 
le  vide,  supposent  qu'il  y  a  un  espace  libre  afin  que  les 
images  ne  soient  pas  arrêtées;  par  conséquent,  comme 

elles  seront  d'autant  moins  arrêtées  qu'il  n'y  aura  pas  de 
milieu,  cette  opinion  n'est  pas  contraire  à  notre  hypothèse. 

Quant  à  ceux  qui  pensent  que  la  vision  s'opère  par  sym- 
pathie*, ils  diront  que  l'on  voit  moins  bien  quand  il  y  a  un 

milieu,  parce  que  ce  miheu  empêche,  entrave  et  affaiblit  la 

sympathie.  Dans  ce  cas,  en  effet,  le  milieu  eût-il  la  même 
nature  et  fût-il  affecté  de  la  même  manière,  il  affaiblit  néces- 

sairement la  sympathie.  Il  se  passe  alors  la  même  chose  que 

pour  un  corps  qui  est  profondément  brûlé  par  le  feu  qu'on 
en  approche  :  les  parties  intérieures  sont  moins  affectées, 

parce,  qu'elles  sont  protégées  par  les  parties  extérieures. 
Hais,  si  les  parties  d'un  seul  et  même  animal  éprouvent  des 
affections  sympathiques,  seront-elles  moins  affectées  parce 

qu'il  y  a  un  milieu?  Oui,  sans  doute.  L'affection  sera 
affaiblie,  selon  la  nature  du  milieu,  parce  que  ce  milieu 
empêche  toute  affection  excessive,  à  moins  que  ce  qui  est 
transmis  [par  une  partie  à  une  autre]  ne  soit  tel  que  le  milieu 

ne  puisse  en  être  affecté.  Hais,  si  l'univers  est  sympathique 
à  lui-même  parce  qu'il  constitue  un  animal  un,  et  si  nous 
sommes  affectés  parce  que  nous  sommes  contenus  dans  cet 
animal  un  et  que  nous  en  formons  des  parties,  pourquoi  ne 

serait-il  pas  nécessaire  qu'il  y  ait  continuité  pour  que  nous 
sentions  un  objet  éloigné?  U  est  nécessaire  qu'il  y  ait  con- 

tinuité et  qu'il  existe  un  milieu,  parce  que  l'animal  un  doit 
être  continu  ;  seulement,  le  continu  [le  milieu]  n'est  affecté 
que  par  accident;  sinon,  U  faudrait  admettre  que  tout  peut 
être  affecté  par  tout.  Hais,  si  tel  être  est  affecté  par  tel 

«  «  Epicurus  affluera  semper  ex  omnibus  eorporibus  simulacra 
»  .quœdam  corporum  ipsorum,  eaque  sese  in  oculos  inferre,  atque 
»  ita fleri senaum videndi putat.  > (\ulu-GeUe, Nuits atHqtbes,  V,  16) 
—  ̂   C'est  l'opinion  de  Plotin  iui-méme. 
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autre  d'une  manière,  si  celui-ci  est  affecté  par  celui-là  d'une 
autre  manière,  il  n'y  a  pas  toujours  besoin  d'un  milieu.  Si 
l'on  prétend  qu'il  est  besoin  d'un  milieu  pour  la  vision,  il 
faut  en  dire  la  cause  :  car  ce  qui  traverse  l'air  ne  l'affecte 
pas  toujours  et  se  borne  souvent  à  le  diviser.  Ainsi,  quand 

une  pierre  tombe,  la  seule  chose  qui  arrive  à  Fair,  c'est  de 
ne  pas  soutenir  la  pierre  :  car,  puisqu'il  est  dans  la  nature 
de  la  pierre  de  tomber,  il  n'est  pas  raisonnable  de  dire 
qu'elle  tombe  par  la  réaction  qu'exerce  l'air  ambiant  ;  si- 

non, il  faudrait  dire  que  c^est  la  réaction  de  l'air  ambiant 
qui  fait  monter  le  feu,  ce  qui  est  absurde,  parce  que  le  feu, 
par  la  rapidité  de  son  mouvement,  prévient  cette  réaction. 

Si  l'on  dit  que  la  réaction  est  accélérée  par  la  rapidité  même 
du  mouvement,  cela  arrive  par  accident  et  n'a  pas  de  rap- 

port avec  l'impulsion  de  bas  en  haut  :  car  les  arbres  crois- 
sent par  le  haut  sans  recevoir  d'impulsion.  Nous-mêmes, 

en  marchant,  nous  divisons  l'air,  sans  que  la  réaction  de 
l'air  nous  pousse  :  l'air  qui  est  derrière  nous  se  borne  à 
remplir  le  vide  que  nous  avons  fait.  Si  donc  Tair  se  laisse 

diviser  par  les  corps  sans  en  être  affecté,  qui  empêche  qu'il 
laisse  arriver  les  images  à  l'œil  sans  être  divisé? 

Si  ces  images  ne  nous  arrivent  pas  par  une  espèce  d'é- 
coulement (poy?) ,  pourquoi  l'air  serait-il  affecté  et  pourquoi 

ne  serions-nous  affectés  nous-mêmes  que  par  suite  de  l'af- 
fection que  l'air  aurait  éprouvée?  Si  nous  ne  sentions  que 

parce  que  l'air  serait  affecté  avant  nous,  nous  rapporterions 
la  sensation  de  la  vue,  non  à  l'objet  visible,  mais  à  l'air 
placé  près  de  nous,  comme  cela  a  lieu  pour  la  chaleur. 

Dans  ce  cas,  ce  n'est  pas  le  feu  éloigné,  ic'est  l'air  placé 
près  de  nous  qui,  étaat  échauffé ,  nous  échauffe  nous- 
mêmes  :  car  la  sensation  de  la  chaleur  suppose  contact,  ce 

qui  n'a  pas  lieu  pour  la  vue.  Si  Ton  voit,  ce  n'est  pas  parce 
que  l'objet  sensible  est  placé  sur  l'œil  [mais  parce  que  le 
milieu  est  éclairé]  ;  or  il  est  nécessaire  que  le  milieu  soit 

éclairé  parce  que  l'air  est  ténébreux  par  lui-même.  L'air 
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n'aurait  pas  besoin  de  lumière  s'il  n'était  pas  ténébreux  : 
car  [pour  que  la  Tision  ait  lieu],  il  faut  que  les  ténèbres,  qui 
font  obstacle  à  la  Tision,  soient  vaincues  par  la  lumière. 

C'est  peut-être  pour  cette  raison  qu'un  objet  placé  très- 

près  de  l'œil  n'est  pas  vu  :  car  il  apporte  avec  lui  l'ombre  de 
l'air  et  la  sienne  propre. 

III.  Une  forte  preuve  que  les  formes  des  objets  sensibles 

ne  sont  pas  vues  parce  que  l'air,  étai^t  affecté,  les  transmetr 
trait  en  quelque  sorte  de  proche  en  proche,  c'est  que  dans 
Tobscurité  on  voit  le  feu,  les  astres  et  leurs  figures.  Per-- 
sonne  ne  saurait  prétendre  que,  dans  ce  cas,  les  formes 
des  objets,  étant  imprimées  à  Tair  obscur,  sont  transmises 

jusqu'à  l'œil;  sinon,  il  n'y  aurait  pas  d'obscurité,  puisque 
le  feu  éclairerait  en  transmettant  sa  forme.  En  effet,  dans 

une  obscurité  profonde  où  l'on  ne  voit  point  la  clarté  des 
astres,  on  aperçoit  le  feu  des  signaux  et  des  phares.  Si  quel* 

qu'un,  se  mettant  en  opposition  avec  le  témoignage  de  la 
sensation,  prétend  que  dans  ce  cas  même  le  feu  pénètre 

l'air,  nous  lui  répondrons  que  la  vue  devrait  alors  distinguer 
les  plus  petits  objets  qui  sont  dans  l'air  au  lieu  de  se  bor- 

ner à  apercevoir  le  feu.  Si  donc  on  voit  ce  qui  est  au  delà 

d'un  milieu  obscur,  on  le  voit  bien  mieux  quand  il  n'y  a  pas 
de  milieu.  — Mais,  nous  objectera- t-on  peut-être,  lorsqu'il 
n'y  a  pas  de  milieu,  on  ne  voit  point.  —  C'est,  non  parce 
qu'il  n'y  a  pas  de  milieu,  mais  parce  que  la  sympathie  de 
ranimai  [universel]  est  alors  détruite,  puisqu'elle  suppose 
que  les  parties  de  cet  animal  ne  forment  qu'un  seul  être. 
Il  semble  en  effet  que  la  sensation  a  pour  condition  géné- 

rale que  l'animal  universel  soit  (sympathique  à  lui-même; 
sans  cela,  comment  une  chose  participerait-elle  à  la  puis- 

sance d'une  autre  chose  dentelle  serait  très-éloignée? 
Voici  encore  une  autre  question  [relative  au  même  sujet] 

qui  nous  paraît  digne  d'examen  :  S'il  existait  un  autre 
monde  et  un  autre  animal  qui  n'eût  aucun  rapport  avec 
notre  monde,  si  dé  plus  il  y  avait  à  la  surfaire  du  ciel  un 

.=^ 
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œil  qui  regardât,  aperceTrait-il  cet  autre  monde  à  une  dis- 

tance modérée  ou  bien  n'aurait«-41  aucun  rapport  avec  lui? 
Mais  nous  traiterons  cette  question  plus  loin  [§  8].  Mainte- 

nant, nous  allons  donner  une  nouvelle  preuve  que  la  vision 

n'a  pas  lieu  parce  que  le  milieu  est  affecté. 
Si  Tair  était  affecté,  il  éprouverait  une  affection  maté- 

rielle, semblable  à  la  figure  imprimée  sur  la  cire.  Dans  ce 
cas,  une  certaine  partie  de  Tobjet  serait  figurée  dans  une 

certaine  partie  de  l'air  ;  par  conséquent,  la  partie  de  l'air 
qui  est  voisine  de  l'œil  recevrait  une  partie  de  l'objet  vi- 

sible d'une  grandeur  égale  à  celle  de  la  pupille.  Or,  on 
voit  Tobjet  visible  tout  entier;  tous  ceux  qui  sont  dans 

l'air  l'aperçoivent  également,  soit  qu'ils  le  considèrent  de 
face,  soit  qu'ils  le  regardent  de  côté,  soit  même  qu'ils  se 
trouvent  placés  les  uns  derrière  les  autres,  pourvu  qu'ils 
ne  se  fassent  pas  obstacle  les  uns  aux  autres.  Ceci  prouve 

que  chaque  partie  de  l'air  contient  l'objet  visible  tout  en- 
tier: or  cela  ne  peut  s'expliquer  par  une  affection  corpo- 
relle, mais  par  des  lois  plus  relevées,  propres  à  l'âme  et  à 

l'animal  qui  est  partout  sympathique  à  lui-même. 
lY.  Dans  quel  rapport  la  lumière  qui  émane  de  l'œil  se 

trouve-t-elle  avec  la  lumière  qui  est  contiguë  à  l'œil  et 
s'étend  jusqu'à  l'objet  [§  2]? —  Elle  n'a  pas  besoin  de  l'air 
comme  milieu,  à  moins  qu'on  ne  dise  qu'il  n'y  a  pas  de  lu- 

mière sans  air;  alors  l'air  est  un  milieu  par  accident.  Quant 
à  la  lumièreelle-même,  c'est  un  qiilieu  qui  n'est  pas  affecté  : 
car  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  y  ait  ici  une  affection,  mais 
seulement  un  milieu  ;  par  conséquent,  si  la  lumière  n'est 
pas  un  corps,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  y  ait  un  corps 
[pour  servir  de  milieu] .  On  dira  peut-être  que  la  vue  n'a  pas 
besoin  d'une  lumière  étrangère  ni  d'un  milieu  pourvoir  sim- 

plement, mais  qu'elle  en  a  besoin  pour  voir  de  loin.  Nous 
examinerons  plus  tard  [§  6]  s'il  peut  y  avoir  ou  non  de  la 
lumière  sans  air.  Considérons  maintenant  le  premier  point. 

Si  l'on  suppose  que  la  lumière  qui  est  contiguë  à  l'œil 
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devienne  animée,  que  Tâme  s'y  répande  en  quelque  sorte,  s'y 
unisse  comme  elle  s'unit  à  la  lumière  intérieure,  il  n'est  pas 
besoin  d'une  lumière  intermédiaire  pour  percevoir  l'objet 
visible.  La  vue  ressemble  au  tact  :  elle  opère  dans  la  lumière 

en  se  transportant  en  quelque  sorte  à  l'objet,  sans  que  le 
milieu  éprouve  d'affection^  Examinons  si  c'est  parce  qu'il 
y  a  un  intervalle,  ou  parce  qu'il  y  a  un  corps  dans  Tinter- 
valle,  que  la  vue  doit  se  transporter  à  l'objet.  Si  c'est  parce 
qu'il  y  a  un  corps  dans  l'intervalle,  en  enlevant  cet  obstacle, 
la  vision  doit  avoir  lieu.  Si  c'est  simplement  parce  qu'il  y  a 
un  intervalle,  il  faut  supposer  que  la  nature  de  l'objet  visible 
est  inerte  et  tout  à  fait  inactive.  Mais  cela  est  impossible  : 

non-seulement  le  tact  annonce  et  toiicbe  l'objet  voisin,  mais 
encore,  par  l'affection  qu'il  éprouve*  il  fait  connaître  les 
différences  de  l'objet  tangible,  et  le  perçoit  même  de  loin, 
si  rien  ne  s'y  oppose  :  car  nous  percevons  le  feu  en  mèine 
temps  que  l'air  qui  nous  entoure  et  avant  que  cet  air  ait  été 
échauffé.  Un  corps  solide  s'échauffe  plus  que  l'air,  par  con- 

séquent il  reçoit  de  la  chaleur  à  travers  l'air  plutôt  que  par 
l'intermédiaire  de  l'air.  Si  donc  l'objet  visible  a  la  puissance 
d'agir,  et  l'organe  celle  de  pâtir,  pourquoi  la  vue  aurait-elle 
besoin  d'un  autre  milieu  [que  la  lumière],  afin  d'exercer  sa 
puissance?  Ce  serait  avoir  besoin  d'un  obstacle.  Quand  la 
lumière  du  soleil  nous  arrive,  elle  n'éclaire  pas  l'air  avant 
de  nous  éclairer  nous-mêmes,  elle  l'éclairé  en  même  temps 
que  nous;  avant  même  qu'elle  approche  de  l'œil,  tandis 
qu'elle  est  encore  ailleurs,  il  nous  arrive  de  voir,  comme  si 

<  Voy.  encore  ci-après,  p.  426.  Saint  Augustin  dit  à  ce  si^et  :  «  Is 
>  [yisuslse  foras  porrigit  et  per  oculos  emicat  longius  quaquaver- 
>  sum  potest  lustrare  quod  cernimus.  Undefit  vMbipotiwoideaU 
>  vibi  est  id  quod  videt,  non  unde  erumpit  ut  videat...  Ergo  non 

>  dubitasibi  eos  [oculos]  pati  ubinonsunt  :  nam,  ubi  vident,  ibisen- 
»  tiunt  (ipsum  enim  videre,  sentire  est  ;  sentire  autem,  pati)  ;  quarc, 
»  nbi  sentiunt,  ibi  patiuntur;  alibi  autem  patîuntur  quam  sunt;ibi 
»  igftur  patiuntur,  ubi  non  sunt.  »  (De  Qtumtitate  animœ,  23) 
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Tair  n'était  pas  affecté  ;  c'est  Sâns  doute  parce  que  le  milieu 
n'a  pas  éprouvé  de  modification  et  que  la  lumière  n'est  pas 
encore  venue  s'unir  à  notre  vue.  Dans  cette  hypothèse  [qui 
admet  que  l'air  reçoit  et  transmet  une  affection]  il  est  dif- 

ficile d'expliquer  pourquoi  pendant  la  nuit  nous  voyons  les 
astres  et  en  général  toute  espèce  de  feu. 

Si  l'on  suppose  que  l'âme  reste  en  elle-même,  mais  qu'elle 
se  serve  de  la  lumière  [émanée  de  l'œil],  comme  d'un 
bâton,  pour  atteindre  l'objet  visible,  il  faudra,  en  ce  cas, 
que  la  perception  très -vive  ait  pour  cause  la  résistance 
éprouvée  par  la  lumière  dans  sa  tensions  et  que  la  cou- 

leur sensible,  en  tant  qu'elle  est  couleur,  ait  elle-même  la 
propriété  de  réfléchir  la  lumière  :  de  cette  manière,  le 

contact  s'opérera  par  un  milieu.  Mais  la  lumière  s'est  au- 
paravant approchée  de  l'objet  sans  qu'il  y  eût  un  milieu  ; 

de  cette  manière,  le  contact  opéré  ensuite  par  un  milieu 
produirait  la  connaissance  par  une  espèce  de  mémoire  et 

de  raisonnement.  Or  il  n'en  est  pas  ainsi. 
Si  l'on  suppose  enfin  que  la  lumière  contiguè  à  l'objet 

visible  soit  affectée  et  transmette  ensuite  cette  affection  de 

proche  en  proche  jusqu'à  la  vue,  cette  hypothèse  est  au 
fond  la  même  que  celle  qui  prétend  que  le  milieu  doit  être 

modifié  préalablement  par  l'objet  visible ,  hypothèse  que 
nous  avons  déjà  discutée  plus  haut. 

V.  Faut-il  admettre  que,  pour  l'ouïe,  l'air  est  d'abord 
mis  en  mouvement,  puis  que,  ce  mouvement  se  transmet- 

tant de  proche  en  proche  et  sans  altération  depuis  l'air  qui 
produit  le  son  jusqu'à  l'oreille,  le  son  arrive  ainsi  jusqu'au 
sens  ?  Ou  bien  le  milieu  est-il  affecté  ici  par  accident,  et 

seulement  parce  qu'il  est  interposé,  de  telle  sorte  que,  si  Iq 
milieu  était  anéanti,  une  fois  que  le  son  serait  produit  par 

le  choc  de  deux  corps,  nous  le  sentirions  aussitôt? — Il  faut 

que  l'air  soit  d'abord  mis  en  mouvement,  mais  le  milieu  qui 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  411,  note  1. 
Il  27 
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est  interposé  [entte  Tair  mis  d'abord  en  motlvemeiit  et  W 
reille]  remplit  un  autre  rôle.  L'air  parait  être  ici  la  condition 
souveraine  de  la  production  du  son  :  car,  dans  Torigine,  le 

choc  de  deux  corps  ne  produirait  pas  dé  son,  si  Tair,  com-> 
primé  et  frappé  par  leur  rencontre  rapide,  ne  transmettait 

de  proche  en  proche  le  mouvement  jusqu^à  Toreille  ̂   Hais, 
si  la  production  du  son  dépend  des  impulsions  imprimées 
à  rair,  il  reste  à  expliquer  les  différences  des  voix  et  des 
sons  :  car,  autre  est  le  son  que  rend  Tairain  quand  il  est 
frappé  par  Tairain,  autre  le  son  quMl  fend  quand  11  est 

frappé  par  un  autre  métal,  etc.  Cependant  l'air  est  un  ainsi 
que  rimpulsion  qu'il  reçoit  [pour  produire  le  son] ,  et  les 
différences  que  nous  considérons  ne  consistent  pas  simple 

ment  en  plus  et  en  moins.  Si  l'on  rapporte  à  Tair  la  produc^ 
tion  de  la  voix  et  du  son*,  parce  que  l'impulsion  imprimée 
à  l'air  est  sonore,  nous  ferons  observer  que  l'air  n'est  pas  la 

«  Plotin  discute  ici  la  théorie  d'Aristoie  :  €  Le  ton  en  acte  se  pro- 
»  dait  tovgours  par  un  corps  en  rapport  ayec  quelque  autre  corps, 

»  et  dans  quelque  milieu;  c'est  une  percussion  qui  le  cause...  On 
»  entend  le  son  dans  l'air,  on  l^entend  aussi  dans  Teau,  fnaistnolos 
1*  distinctement.  L'air  n'est  pas  la  condition  souvéraind  dtt  soit,  noo 
»  plus  que  l'eau  ;  mais  U  faut  que  ee  soient  des  corps  solides  qol  se 
>  cboquent  entre  eux,  et  encore  qui  choquent  Tair^  Ce  choc  contre 

»  i'aîr  a  lieu  lorsque  l'air  frappé  demeure  et  ne  se  disperse  pas. 
»  Ainsi ,  c'est  quand  on  le  frappe  vite  et  fort  qu'il  rend  un  son  : 
»  car  il  faut  accélérer  le  mouvement  du  corps  qui  déchire  la  tranche 
»  de  rair,  comme  si  l'on  frappait  un  tas  de  poussière  ou  une  naée 
»  de  8al)le  emportée  rapidement..  Un  corps  sonore  n'est  pas  autre 

:»  chose  que  ce  qui  meut  l'air,  un  sans  discontinuité  Jusqu'à  rouie; 
»  et  Touïe  est  congénère  de  l'air.  C'est  parce  que  le  son  est  dans 
»  l'air,  qu'après  avoir  mû  le  dehors  il  meut  aussi  le  dedans.  >  (^^ 

VAme,  II,  8  ;  p.  217,  220  de  la  trad.  de  M.  Barthélemjr-Safnt-ffllà'''^  ) 
—  *  Voici  ce  qu*Arîstotc  dît  sur  la  différence  de  la  voix  et  dtt  son* 
*  La  voix  est  un  son  produit  par  un  être  animé...  Le  coup  que  l'air 

*  aspiré  par  fâme  qui  est  dans  ces  parties  donne  contre  ee  qu'oij 
»  appelle  l'artère,  c'est  la  voix.  Mais  tout  son  produit  par  l'anifliai 
»  n'est  pas  voix  ;  par  exemple,  on  peut  produire  aussi  un  son  avec 
»  la  voix  comme  le  font  ceux  qui  toussent.  »  (Ibid,^  p<  393,  9^') 
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cause  du  sod  en  tant  qu'air  :  car  il  ne  résonne  qu'autant  qu'il 
ressemblé  à  un  coi^ps  solide,  demeurant  en  place,  ayant  de  se 
dUater,  comme  quelque  chose  de  solide^  IlsufBtdonc  ici  des 
objets  qui  se  choquent}  et  ce  choc  ou  cette  impulsion  forme 

le  son  qui  pafvient  au  sens  de  l'ouïe*  On  en  a  une  preuve 
dans  les  sons  qui  se  produisent  ̂   l'intérieur  des  animaux^ 
sdtli^  ail*;  quàiid  une  partie  est  frappée  par  une  autre  :  tel 
eht  le  son  que  rendent  cetiainës  articulations,  quand  on  les 

fiéchif ,  OU  Certains  Os,  quand  on  les  choque  l'un  contre  Tau* 
tre  ou  qu'on  les  brise  ;  dans  ce  cas,  l'air  n'intervient  pas< 

Telles  sotit  les  considérations  auxquelles  l'ouïe  donne  lieu^ 
et  qui  iressemblent  à  celles  auxquelles  nous  nous  sommes 

livrés  au  sujet  de  la  vue.  Il  faut  donc  dire^  pour  l'ouïe,  que 
sa  perception  consiste^  comme  celle  de  la  vue^  en  une  af- 

fection ressentie  sympathiquement dans  l'animal  universel» 
YI.  Il  nous  reste  à  examiner  s'il  y  aurait  de  la  lumière 

ëans  ait*,  dans  le  cas  où  le  soleil  illuminerait  la  surfkce  des 

corps  et  que  le  vide  exii^terait  dans  l'intervalle  qui  est 
actuellement  éclairé  par  accident  en  vertu  de  la  place  qu'il 
occupe  [entre  le  soleil  et  les  corps]  <^^  Certes,  ai  les  autres 
choses  étaient  affectées  parce  tjue  Vûit  serait  affecté  lui*- 

même»  si  la  lumière  avait  pour  substance  l'air  dont  elle 
{serait  une  affection^  cette  affection  ne  saurait  exister  sans 

le  sujet  qui  l'éprouverait.  Mais  [selon  nous],  la  lumière  n'est 
pAs  essentiellement  propre  à  l'air  en  tant  qu'air  :  car  tous 
les  corps  igné»  et  brillants,  entre  autres  les  pierres  pré- 

cieuses^ ont  une  eouleur  lumineuse; —  Ce  qui  passe  d'un 
corps  brillant  dans  un  autre  corps  existerait^l  sans  cet  autre 

corps f-^  Si  la  lumière  n'est  qu'une  simple  qualité  d'une 
chose^  comtne  toute  qualité  suppose  un  sujet,  il  faut  dier- 

cher  la  lumière  dans  le  corps  dans  lequel  elle  réside.  Si  c'est 

*    € 

if 
-  L'air  en  lui-même  n'a  pas  de  son,  parce  qu'il  est  trop  aisément 

divisible;  mais,  quand  Ott  Tempéché  de  i^e  disperser,  le  mduTe* 

ment  qu'U  reçoit  alors  derient  du  son.  »  (/Md.,  p.  2S0.) 
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au  contraire  un  acte  produit  par  une  autre  chose,  pour- 

quoi, s'il  n'y  a  pas  de  corps  auprès  de  l'objet  lumineux, 
s'il  n'y  a  que  le  vide,  la  lumière  n'existerait-elle  pas  et  ne 
s'étendrait-elle  pas  aussi  au-dessus  [comme  au-dessous, 
en  rayonnant  en  tout  sens]  ?  Puisqu'elle  s'étend,  pourquoi 
ne  se  répandrait-elle  pas  sans  être  arrêtée?  Si  sa  nature  est 

de  tomber,  elle  s'abaissera  d'elle-même  :  car  ni  l'air  ni  aucun 
corps  éclairé  ne  la  fera  sortir  du  corps  éclairant  et  ne  la 

forcera  de  s'avancer,  puisqu'elle  n'est  pas  un  accident  qui 
suppose  un  sujet,  ni  une  affection  qui  suppose  un  objet 
affeclé.  Sans  cela,  la  lumière  demeurerait  [dans  le  corps 

éclairé]  quand  l'objet  dont  elle  émane  viendrait  à  s'éloigner; 
mais  elle  s'éloigne  avec  lui  ;  elle  s'étend  donc.  Où  s'étend- 
elle?  Il  suffit  que  le  lieu  existe  [pour  qu'elle  s'étende]  ;  sinon, 
le  corps  du  soleil  perdrait  son  acte,  c'est-à-dire  la  lumière 
qu'il  répand.  S'il  en  est  ainsi,  la  lumière  n'est  pas  la  qua- 

lité d'un  sujet;  c'est  l'acte  qui  émane  d'un  sujet,  mais  ne 
passe  pas  dans  un  autre  sujet  ̂ ;  seulement,  si  un  autre 
sujet  est  présent,  il  éprouvera  une  affection.  Gomme  la  vie, 

qui  constitue  un  acte  de  l'âme,  affecte  le  corps  s'il  est  pré- 
sent, et  n'en  constitue  pas  moins  un  acte  si  le  corps  est 

absent,  de  même,  la  lumière  constitue  un  acte  soumis  aux 

mêmes  conditions.  Ce  n'est  pas  le  ténébreux  de  l'air  qui 
engendre  la  lumière,  ni  le  ténébreux  mêlé  à  la  terra  qui 
produit  une  lumière  imjpure;  sinon,  on  pourrait  produire 

le  doux  en  mêlant  une  chose  à  l'amer.  Si  donc  on  dit  que 

la  lumière  est  une  modification  (rpoTrt)  de  l'air,  il  faut 
ajouter  que  l'air  doit  être  modifié  lui-même  par  cette  mo- 
dification,  et  que  le  ténébreux  de  l'air  n'est  plus  ténébreux 
après  avoir  subi  ce  changement.  Quant  à  l'air ̂   il  reste  ce 
qu'il  était,  comme  s'il  n'avait  pas  été  affecté.  L'affection 
n'appartient  qu'à  ce  qui  est  affecté.  La  couleur  n'appartient 

^  Greuzer  pense  que  la  théorie  développée  ici  par  Plotin  a  de 
l'analogie  avec  l'hypothèse  des  ondulations. 
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donc  pas  à  Pair,  mais  subsiste  en  elle-même;  Tair  est  seu- 
lement présent.  En  voici  assez  sur  ce  sujet 

VIL  Quand  l'objet  dont  la  lumière  émane  vient  à  s'éloi- 
gner, la  lumière  périt--eUe  ou  remonte-t-elle  à  sa  source? 

Cette  question  se  rattache  en  effet  aux  précédentes. 
Si  la  lumière  se  trouve  dans  le  corps  éclairé  de  telle  sorte 

qu'elle  lui  soit  devenue  propre,  elle  périt  avec  lui.  tfais,  si 
elle  est  un  acte  immanent  (sans  cela,  elle  entourerait  l'objet 
dont  elle  émane,  elle  y  resterait  intérieurement,  eUe  s'y 
accumulerait) ,  elle  ne  saurait  s'évanouir  tant  que  l'objet 
dont  elle  émane  continue  lui-même  de  subsister.  Si  cet 

objet  passe  d'un  lieu  à  un  autre,  la  lumière  y  passe  aussi, 
non  parce  qu'elle  reflue  sur  elle-même  ou  change  de  lieu, 
mais  parce  que  l'acte  de  l'objet  lumineux  existe  et  est  pré- 

sent dès  que  rien  ne  s'y  oppose.  Si  la  distance  du  soleil  à  la 
terre  était  beaucoup  plus  considérable  qu'elle  ne  Test 
actftellement,  la  lumière  du  soleil  s'étendrait  cependant 
jusqu'à  nous,  pourvu  qu'il  n'y  eût  point  d'obstacle  dans  cet 
espace.  D'un  côté,  il  y  a  dans  le  corps  lumineux  un  acte, 
une  espèce  de  vie  surabondante,  un  principe  et  une  source 

d'activité;  de  l'autre,  il  y  a  au  delà  des  limites  du  corps  lu- 
mineux un  second  acte  qui  est  l'image  de  l'acte  propre  à  ce 

corps  et  ne  s'en  sépare  pas.  Tout  être  a  un  acte  qui  est  son 
image,  de  telle  sorte  que,  dès  que  Fêtre  existe,  son  acte 

existe  aussi,  et  que  tantque  l'être  subsiste,  son  acte  rayonne 
plus  ou  moins  loin.  Il  est  des  actes  faibles  et  obscurs, 

d'autres  cachés,  d'autres  puissants  qui  rayonnent  au  loin. 
Quand  un  acte  rayonne  au  loin,  il  faut  admettre  qu'il  est 
là  où  il  agit,  où  il  exerce  et  manifeste  sa  puissance.  Aussi 
voit-on  la  lumière  jaillir  des  yeux  des  animaux  qui  les  ont 

naturellement  brillants  ̂   ;  de  même,  quand  les  animaux'qui 
ont  un  feu  concentré  à  l'intérieur  viennent  à  ouvrir  leurs 
paupières,  ils  dardent  des  rayons  de  lumière  dans  les  té- 

*  Voy,  Aristofe,  Dé  Generatione  animalitim,  V,  1. 
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qèbresi  taodip  que,  dès  qu'ils  farinent  leura  yeuxi  il  n'y  a 
plus  de  lumière  au  dehors.  La  lumière  ne  périt  pgs  alors; 

seulement»  elle  ne  se  produit  plus  au  dehors.  Rentre-t-elle 
dans  ranimai?  Elle  cesse  seulement  d^ètrQ  au  dehors  :  par  le 
feu  visuel  ne  va  pas  au  dehors,  mais  au  dedans.  La  lumière 
même  est-«lie  donc  au  dedans?  Celle^i  du  moins  est  au 

dedans;  mais  [l'œil  étant  fermé],  la  paupière  lui  fait  ob- 
stacle, en  sorte  qu'elle  n'agit  plus  au  dehors. 

Ainsi ,  la  lumière  qui  émane  de$  corps  e$t  Vaete  du  corps 
lumineîup  qui  agit  au  dehon.  La  lumière  qui  sei  trouu 
dam  le^  corps  qui  ont  originairement  une  telle  nature 
est  r essence  formelle  du  corps  originairement  luminewû. 
Quand  un  pareil  corps  a  été  mêlé  à  la  matière,  il  produit  la 

couleur.  L'acte  seul  ne  suffit  pas  pour  donner  Is  oouleur; 
il  pe  produit  que  la  coloration^  parce  qu'il  est  la  propriété 
d'un  sujet,  qu'il  en  dépend,  de  telle  sorte  que  rien  ne 
peut  être  éloigné,  de  ce  sujet  sans  l'être  également  de 
son  acte.  La  lumière  est  tout  à  fait  incorporelle ^  quoi- 

qu'elle ^oit  l'acte  d'un  corps.  On  ne  saurait  done  dire  pro- 
prement de  la  lumière  qu'elle  s'éloigne  ou  qu'elle  est 

présente;  les  choses  se  passent  d'une  autre  manière  • 
la  lumière  est  Vessenee  du  corps  luminw/»  en,  twt 

qu'elle  est  son  acte.  L'image  produite  dans  un  miroir 
est  donc  un  acte  de  l'objet  visible,  lequel  agit  sur  ce 
qui  peut  pâtir,  sans  laisser  rien  écouler  de  sa  substance. 

Si  l'oliget  est  présent ,  l'image  parait  dans  le  miroir  ' 
elle  est  en  quelque  sorte  l'image  de  la  couleur  qui  ̂ 
t^le  figure,  Si  l'objet  s'éloigne,  le  corps  diaphane  n'a  plus 
ce  qu'il  avait  quand  l'objet  visible  agissait  sur  le  miroir. 

Il  en  est  de  même  pour  la  première  âme  i  son  acte  demeure 
dans  le  corps  tant  que  cette  âme  y  demeure  eUer-mème  ̂  

S'il  s'agit  d'une  force  qui  ne  soit  pasl'aete  de  la  promit 
> 

*  L'acte  de  la  première  âme  (c'est-à-dire  de  Tâme  raisonnable)  est 
rame  irraisonQahle,  Yay.  le^Écktimk^emmts  du  tome  L  P*  96^^* 
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âme,  mais  qui  procède  seulement  de  oet  aote,  telle  que  la 
vie  que  nous  diaon?  propre  m  QorpSi  cette  force  aerart^^Ue 
daoa  les  mêmes  conditiom  que  la  lumière  mêlée  aux 
corps? —  Mous  disons  que  la  lumière  e^t  daUP  les  corps 
colorés»  en  tant  que  ce  qui  produit  la  couleur  est  mêlé  aux 
corps.  Quant  à  la  vie  propre  au  corps ^  nous  penson3  que  le 
corps  la  possède  tant  que  la  première  âme  est  présente  :  car 

rien  ne  peut  être  inanimé,  Ouand  le  corps  périt,  et  qu'il  n'eat 
plus  assisté  par  la  première  âme  qui  lui  communiquait  la  vie, 

ni  par  l'acte  de  cette  âme,  comment  la  vie  demeurerait-elle 
dans  le  corps? — Quoil  cette  vie  a-t-elle  péri? — Non  :  cette 

vie  elle-même  a'a  pas  péri  (car  elle  n'est  que  Timage  d'une 
irradiation)  ;  il  faut  dire  seulement  qu'elle  n'est  plus  là^ 

YIIL  S'il  y  avait  un  corps  bors  de  notre  monde,  et  qu'un 
œi)  le  considérât  d'ici,  sans  obstaclCj  il  est  douteux  qu'il 
pût  le  voir,  parce  qu'il  ne  serait  pas  en  communauté  d'af- 

fection avec  lui  :  car  la  communauté  d'affection  a  pour 
cause  la  nature  de  l'animal  un  [l'unité  du  monde].  Puisque 
la  communauté  d'aSection  [la  sympathie]  suppose  que  les 
diûses  sensibles. et  les  sens  appartiennent  à  l'animal  un,  le 
corps  placé  hors  du  monde  ne  serait  pas  senti,  à  moins 

qu'il  ne  fut  une  partie  du  monde.  S'il  en  était  une  partie» 
il  pourrait  être  senti.  S'il  n'en  était  pas  une  partie,  mais 
que  par  sa  couleur  et  ses> autres  qualités  il  fût  conforme  à 

l'organe  qui  doit  le  percevoir  [serait-il  senti]?  Non,  il  ne 
serait  pas  »enti,  si  toutefois  cette  hypothèse  [d'un  corps 
placé  hors  du  monde}  est  admissible,  Mais  peut-être 
reAiserait*on  d'admettre  cette  hypothèse  en  prétendant 
quMl  est  absurde  que  l'œil  ne  voie  pas  la  couleur  placée  de- 

vant lui  et  que  les  autres  sens  ne  perçoivent  pas  les  qua- 
lités qui  sont  en  leur  présence.  Voici  pourquoi  cela  parait 

absurde  :  c'est  que  nous  sommes  actifs  et  passifs  parce 
que  nous  sommes  dans  l'animal  un  et  que  nous  en  consti- 

^  Voy.  ci-dessus,  p.  a77r879. 
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tuons  des  parties*  T  a-t-il  encore  quelque  chose  à  consi- 
dérer? Si  ce  que  nous  avons  dit  suffit,  notre  démonstra- 

tion est  terminée;  sinon,  il  faut  donner  encore  d'autres 
preuves  à  l'appui  de  ce  que  nous  avançons. 

Tout  animal  est  sympathique  à  lui-même.  Si  ce  que  nous 
avons  nommé  forme  un  seul  animal,  notre  démonstration 
suffit,  et  toutes  choses  éprouveront  des  affections  communes 

en  tant  qu'elles  constituent  des  parties  de  l'animal  un.  SiFon 
avance  qu'un  corps  extérieur  au  monde  pourrait  être  senti 
à  cause  de  sa  ressemblance,  nous  dirons  que  la  perception 

appartient  à  Fanimal,  parce  que  c'est  l'animal  qui  possède 
la  ressemblance  :  car  son  organe  est  semblable  [à  la  chose 

perçue];  ainsi,  la  sensation  sera  la  perception  que  l'âme 
aura  au  moyen  d'organes  semblables  aux  choses  perçues. 
Si  donc  l'animal  sent,  non-seulement  ce  qui  est  en  lui, 
mais  encore  des  choses  semblables  à  ce  qui  est  en  lui, 

il  percevra  ces  choses  en  tant  qu'il  est  animal,  et  ces 
choses  seront  perçues,  non  en  tant  qu'elles  lui  appar- 

tiennent, mais  en  tant  qu'elles  ressemblent  à  ce  qui  lui 
appartient.  Il  semble  plutôt  que  les  choses  perçues  doivent 

être  perçues  en  tant  qu'elles  sont  semblables  parce  que  l'âme 
se  les  est  rendues  semblables  et  familières.  Si  donc  Tâme 

qui  se  rend  ces  choses  semblables  est  tout  autre  qu'elles,  les 
choses  qu'on  suppose  lui  devenir  semblables  lui  resteront 
tout  à  fait  étrangères.  L'absurdité  de  la  conséquence  montre 
qu'il  y  a  une  contradiction  dans  l'hypothèse  :  car  on  affirme 
à  la  fois  que  l'âme  existe  et  n'existe  pas,  que  les  choses 
sont  conformes  et  différentes,  semblables  et  dissemblables. 

Par  conséquent,  puisque  l'hypothèse  implique  contradic- 
tion, elle  n'est  pas  admissible  :  car  elle  suppose  que  Tâme 

existe  dans  ce  monde,  par  suite  que  le  monde  est  et  n'est 
pas  universel,  est  et  n'est  pas  autre,  est  et  n'est  pas  par- 

fait. 11  faut  donc  abandonner  l'hypothèse  que  nous  discu- 
tons :  car  on  ne  saurait  en  tirer  une  conséquence  raison- 
nable puisqu'elle  irapUque  contradiction. 



LIVRE  SIXIÈME. 

DES  SENS  ET  DE  LA   MÉMOIRES 

I.  Si  nous  admettons  que  les  sematiom  ne  sont  pas  des 

images  imprimées  à  l'âme  et  semblables  à  Vempreinte 

d'un  cachet  (runtùjiiÇf  £vo-(ppayc(7eiç)*y  nous  dirons  aussi, 
pour  être  conséquents  avec  nous-mêmes,  que  les  souvenirs 
ne  sont  pas  des  notions  ni  des  sensations  conservées  dans 
Fàme  par  la  permanence  de  Vempreinte^  puisque,  selon 

nous,  rame  n'a  point  reçu  d'empreinte  dans  l'origine. 
Ainsi,  les  deux  questions  n'en  font  qu'une  :  ou  il  faut  ad- 

mettre que  la  sensation  consiste  dans  une  image  imprimée 

à  l'âme,  et  le  souvenir  dans  sa  conservation  ;  ou,  si  l'on 

rejette  l'une  de  ces  deux  assertions,  il  faut  également  re- 
jeter l'autre.  Puisque  nous  les  regardons  toutes  deux 

comme  fausses,  nous  avons  à  chercher  comment  s'opèrent 
les  deux  faits  :  car  nous  affirmons  que  la  sensation  n'est 
pas  l'impression  d'une  image,  ni  le  souvenir  la  permanence 
de  cette  image. 

Si  nous  examinons  d'abord  le  sens  le  plus  pénétrant',  en 
transportant  par  induction  les  mêmes  lois  aux  autres  sens, 
nous  trouverons  la  solution  de  la  question. 

A  Pour  les  Remarques  générales,  Voy.  les  Éelai/rcissemenis  sur 
ce  livre  à  la  fin  du  volume.  —  '  Cette  argumentation  est  princi- 

palement dirigée  contre  les  Stoïciens.  Voy.  ci-dessus,  p.  122, 
note  2,  et  p.  317,  note  4.  —  *  Cette  idée  parait  empruntée  à  Âris- 
tote  :  «  Comme  la  vue  est  le  principal  de  nos  sens,  Fimagination 
»  a  reçu  son  nom  de  limage  que  la  lumière  nous  révèle,  parce 
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1.  De  Ift  SeBtttioii. 

En  général,  quand  nous  sentons  par  la  vue,  nous  aper- 

cevons l'objet  yisil;)le  et  noui  Fatteignon^  par  la  vue  dans 
Tendroit  où  il  est  placé  devant  nos  yeux,  comme  si  la  per- 

ception s'opérait  dans  cet  endroit  même  et  que  Fàme  vit 
hors  d'elle ^  Ce  fait  a  lieu,  je  pense»  sans  qu'aucune  image 
se  soit  produite  ni  se  produise  hors  de  l'âme,  sans  que 
celle-ci  reçoive  aucune  empreinte  semblable  à  celle  qu'un 
paohet  donna  à  la  cire.  En  effet,  l'âme  n'aurait  pas  besoin 
de  regsirder  hors  d'elle  si  elle  possédait  déjà  en  elle-même 
l'image  de  l'objet  visible,  si  elle  voyait  par  cela  seul  qu'elle 
posséda  Vimage  (rùnoq) .  On  calcule  à  quai  intervalle  est 

placé  l'objet,  à  quelle  distance  il  est  aperçu  :  c'est  queTâme 
n'a  pas  an  elle-même  l'image  de  l'objet  ;  sinon,  comme  cet 
objet  ne  serait  pas  éloigné  d'elle ,  l'âme  ne  le  verrait  pai 
placé  à  une  grande  distance.  De  plus,  elle  ne  pourrait  par 

l'image  qu'elle  recevrait  juger  de  la  grandeur  de  Tobjet,  dé^ 
terminer  même  s'il  a  une  grandeur  :  que  cet  objet  soit  le 
ciel,  par  exemple  ;  évidemment,  l'image  que  Tâme  en  aurait 
ne  saurait  être  aussi  grande*.  Enfin,  et  o*est  la  plus  forte 
objection  qu'on  puisse  faire  à  cette  doctrine,  si  nous  peree« 
viens  seulement  les  images  des  objets  que  nous  voyons,  au 
lieu  de  voir  ces  objets  mêmes»  nous  ne  verrioBs  que  leurs 
tracen  et  leurs  ombres  [ivddckyLotza,  (rxiod).  Alors,  les  réalités 
seraient  autres  que  les  choses  que  nous  voyons.  Enfin»  ̂ ^ 

»  qu'il  n'est  pas  possible  de  voir  sans  lumière.  »  {De  VAme,  III,  3.) 
On  trouve  dans  saint  Augustin  une  pensée  qui  se  rapproche  plti^ 
de  celle  de  Plotin  :  «  Potissimum  testimonio  utamur  oeuiorum.  Is 
?  enim  sensus  corporis  maxime  exceUit,  et  est  ylsioni  mentis  pro 
»  aui  generii  diversitate  vieinior.  »  (De  Triniéate,  Xi,  1.) 

*  Voy,  le  passage  de  saint  Augustin  cité  ci-dessus,  p.  ̂^* 

pote  1.  —  s  Yoy.  le  passage  de  saint  Augustin  cité  oi^près,  p.  i^"^* note  3, 
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Ton  dit  avee  raison  que  nous  ne  pouYon»  disoemar  m  o}»m 

jat  placé  sur  notre  pupille,  tandii  que  nou«  le  voyouji  s'il 
est  élûîgaé,  cette. asuertiou.a'iippUque  k  Vkme  avec  plus  de 
vérité  encore/  Si  nou9  plaçons  ep  eUe  Tirnage  de  l'objet  vi-^ 
sible,  elle  ne  verra  pas  l'objet  qui  lui  donne  cette  image.  Il 
faut  en  effet  qu'il  y  ait  dew  oboses,  l'objet  qui  est  vu  et 
le  sujet  qui  voit:  par  conséquent,  le  sujet  qui  voit  l'objet  vi- 

sible doit  en  être  distinct  et  le  vpir  placé  ailleurs  qu'en  lui- 
mème^  Ainsi,  l'acte  de  la  vision  a  pour  conditioni  non  que 
l'image  de  l'objet  soit  placée  dans  l'âme,  mais  plutôt  qu'elle 
n'y  soit  pas  placée. 

n.  Si  la  iematim  ne  s'opère  pas  ainsi,  comment  a4-elle 
lieu?  L'âme  peut-elle  juger  les  cboses  qu'elle  ne  possède 
pas  ? — Sans  doute  :  c'est  le  propre  de  la  puissance,  non  d'é- 

prouver, de  pâtir,  mais  de  déployer  sa  force,  de  remplir  la 

fonction  à  laquelle  elle  est  destinée.  Pour  que  l'âme  discerne 
l'objet  visible  ou  l'objet  sonore,  il  faut  qu'ils  ne  soient  point 
des  imagée  ni  des  passiom,  mais  des  aetes  relatifs  aux  ob^ 

jets  qui  sont  naturellement  de  leur  don\aine'.  Cependant, 
en  ne  voulant  pas  croire  que  chaque  faculté  puisse  connaî- 

tre son  objet  sans  en  recevoir  une  impulsion  {là-ny-ri),  nous 
la  ferions  pâtir,  nous  ne  lui  ferions  pas  connaître  rol3Jet  placé 

devant  elle  :  car  c'est  elle  qui  doit  dominer  l'objet  au  Heu 
4'ètre  dominée  par  lui. 

Il  en  est  pour  l'ouïe  de  màme  que  pour  la  vue.  V empreinte 

*•  «  Quum  igitur  aliquod  corpus  videmus,  hœo  tria,  quod  faeiili-< 
»  mum  est,  eemsideraeda  sunt etdignosoenda  :  pfimo,  ipsa  resquam 
?)  fiidemus,  sive  lapidem,  sive  aliquam  flammam ,  sive  quid  aliud 
»  quod  videri  ooulis  potest,  quod  utique  jam  esse  poterat  et  an- 
m  taquam  videretur;  deinde  tisio,  qu»  non  erat  prlusquam  rem 
»  illam  objectam  seinsai  sentir^mus  ;  tertio,  quod  in  ea  re  qu»  vide- 
»  tur,  quamdiu  yidetur,  sensnm  detinet  oeulorum ,  id  est  animi 
»  intenUo.  U  bis  igitur  tribus,  non  solum  est  manifesta  distinotio, 
»  sed  etiam  discreta  natura,  etc.  »  (S.  Augustin,  De  Trinitate,  XI,  2.) 
^  f  Vt)y,  ci-dessus,  p.  139  et  p.  aia 
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est  dans  Tair  :  les  sons  consistent  dans  une  suite  de  vibra- 
tions distinctes,  semblables  à  des  lettres  tracées  par  celui 

qui  parle.  L'âme,  en  vertu  de  sa  puissance  et  de  son  essence, 
lit  les  caractères  figurés  dans  Pair  quand  ils  se  présentent  à 
la  faculté  qui  doit  les  percevoir^ 

Enfin,  pour  le  goût  et  l'odorat,  il  faut  également  distin- 
guer la  passion  et  la  connaissance  de  lapassion^  connais- 

sance qui  est  la  sensation,  le  jugement  de  la  passion,  et 

qui  en  diflfère  complètement  *. 
Quant  à  la  connaissance  des  choses  intelligibles ,  elle 

admet  encore  moins  une  passion,  une  empreinte  •  :  car 
c'est  en  elle-même  que  l'âme  trouve  les  choses  intelligibles, 
c'est  hors  d'elle-même  qu'elle  contemple  les  choses  sensi- 

bles. Aussi  les  notions  des  premières  sont-elles  des  actes 

d'une  nature  supérieure  aux  autres  :  ce  sont  les  actes  mêmes 
de  l'âme,  les  actes  produits  par  elle  ̂ . 

Quant  à  savoir  si  l'âme  se  voit  elle-même  comme  double, 
se  contemplant  comme  un  autre  objet  en  quelque  sorte, 

^  Plotfn  semble  faire  ici  allusion  au  passage  suivant  d'Âristote: 
«  Le  phénomèue  tdes  seusations]  existe  de  la  façon  qu'existe  le  son 
»  qui,  après  que  le  coup  a  été  frappé,  n*est  pas  encore  paryentt  à 
»  Touïe.  D'un  autre  côté,  les  altérations  qu'éprouye  rarticulation 
»  des  lettres  dans  le  langage  le  montrent  bien  aussi  ;  on  dirait 

»  qu'elles  ont  à  traverser  un  milieu  :  car  les  assistants  semblent 
»  n'avoir  pas  bien  entendu  ce  qui  a  étéidit,  parce  que  l'air,  dans  le 
>  mouvement  qu'il  a  reçu ,  a  eu  le  temps  de  se  déformer.  »  {De  la 
Sensation,  6;  p.  79  delà  trad.  de  M.  Barthélemy-Saint-Hilaire.) 
—  2  Voy.  ci-dessus,  p.  123,  316.  -.-  »  Voy.  ci-dessus,  p.  124. 
^  A  «  Nemini  dubium  est  sicut  interioTem  hominem  inteUigentia, 
»  sic  exteriorem  sensu  corporis  praeditum...  Et  illo  ipso  ordine 
»  conditionis  nostrae  quo  mortales  atque  camales  effecti  sumus,  fa- 
»  cilius  et  quasi  familiarius  visibilia  quam  intelligibiiia  retractamus  : 

>  quum  ista  suit  exterius,  illa  interius,  et  ista  sensu  corporis  sen- 
»  tiamus,  illa  mente  inteiligamus,  nosque  ipsi  animi  non  sensibiles 
:»  simus,  id  est,  corpora ,  sed  intelligibiles,  quoniam.vitasumQs; 
»  tamen  tanta  facta  est  in  corporibus  consuetado,  et  ita  in  b^^ 



tandis  qu'elle  voit  rintelligence  comme  uae  de  telle  sorte 
que  les  deux  choses  ne  fassent  qu'une,  c'est  une  question 
que  nous  traiterons  ailleurs  ̂  

8.  De  la  Mémoire. 

m.  n  nous  reste  maintenant  à  parler  de  la  mémoire. 
Commençons  par  dire  que  nous  attribuons  à  Tàme  une 

puissance  qui  n'est  pas  étonnante,  ou  qui  est  étonnante  si 
l'on  veut,  mais  qui  n'est  pas  incroyable  :  elle  consiste  en 
ce  que  l'âme,  sans  rien  recevoir,  perçoit  cependant  les 
choses  qu'elle  n'a  pas*.  C'est  que  l'âme  est  par  sa  nature  la 
raison  de  toutes  choses  (lèyoç  i:dvzcùv) ,  la  raison  dernière 
des  choses  intelligibles,  la  raison  première  des  choses  sen- 

sibles ^  Aussi  a-t-elle  des  relations  avec  toutes  les  deux;  elle 
est  améliorée  et  vivifiée  par  les  choses  intelligibles;  mais  elle 

est  trompée  par  la  ressemblance  qu'ont  Içs  choses  sensibles 
avec  les  choses  intelligibles,  et  elle  descend  ici-bas  comme 
entraînée  par  le  charme  qui  la  séduite  Elle  connaît  donc 
également  les  choses  intelligibles  et  les  choses  sensibles 

parce  qu'elle  occupe  une  position  intermédiaire  entre  elles. 
On  dit  qu'elle  pense  les  choses  intelligibles  quand  elle  se  les 
rappelle  en  s'y  appliquant*.  Elle  les  connaît  parce  qu'elle  est 

»  miro  modo  relabens  foras  se  nostra  projecit  intentio ,  ut  quum 
»  ab  incerto  corporum  ablata  fuerit  ut  in  spiritam  muUo  certiore  ac 
»  stabiliore  cogoitione  figatur,  réfugiât  ad  ista,  etc.  >  (S.  Augustin, 
De  TriniUite,\h  1) 

*  Voy,  Enn,  V,  liv.  m.  —  >  Voy.  ci-dessus,  p.  324,  note  2. 
—  *  Voy,  Porphyre,  Principe$  de  la  théorie  des  intelligibles, 
§  XXIV,  1. 1,  p.  Lxvi.  —  *  Voy,  ci-dessus,  p.  289.  —  »  Le  P.  Tho- 
massin  cite  ce  passage  et  le  commente  en  ces  termes  :  «  Plotinus 
»  banc  animœ  stationem  mediam  describit  inter  œterna  et  tem* 
»  poralia,  intelligibilia  et  sensibilia,  illis.  adheerescentem,  ad  hœc 
»  usque  se  porrigentem;  Ita  ut  intelligibilia  Tel  in  ipsis  vel  in 
>  se  ipsa  intelligere  et  conspicere  possit  ;  et  ipsa  enim  intelligibi- 
»  lium  naturarum  ultima  est,  seque  conspiciendo  potest  nopQuliam 
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ces  choses  d'utie  ceMaine  manière  ;  elle  tes  femiiiAf  t,  hôii 

parce  qu'elle  les  placé  en  elle-même,  mais  parce  quelle  les 
possède  en  quelque  sorte,  qu^elle  en  a  Vintuition  ;  parce 
que,  étant  ces  choses  d'une  manière  obscure,  elle  se  réveille, 
passe  de  l'obscurité  à  la  clarté,  de  la  puissance  à  Vacte. 
Elle  se  comporte  de  la  mêmc^  façon  pour  les  choses  sen- 

sibles :  en  les  rapprochant  de  ce  qu'elle  a  etl  elle-même, 
elle  les  rendliimitieusés,  eWeeûkVintHitiôn^  parce  qu'elle 
possède  une  puissan(ie  prête  [à  les  perdevoir  et]  k  les  etifàn- 

ter  pour  ainsi  dire'.  Quand  l'âme  a  appliqué  toute  la  fofdé 
de  son  attention  à  uu  des  objets  qui  s'offrent  à  elle,  elle  ed 
reste  longtemps  afibctée  comme  si  cet  objet  était  préseut,  et 

>  intelligibilis  veritatis  portionem  pehcipere.  Nihil  àccomodatius 

^  did  pôterat  ad  reminiscentifeifn  refellëndaiti,  ëï  tameh  Yel  hic  Plo^ 
3»  tlntts  efilindem  t^utide  ingerit.  »  {Dogmaia  Iheologiea,  1. 1,  j)«  145.) 
leî  le  P.  Thomassin  reproche  avec  raison  à  Plotln  de  eonsenrer^  bibs 
doute  par  complaisance  pour  Platon,  la  doctrine  de  la  réminiscenee, 
qui  est  complètement  inutile  dans  son  propre  système.  Ce  reproche, 

qu'il  lui  adresse  encore  ailleurs  (Voy,  ci-dessus  p.  289,  note  2),  est 
d'aUtdtit  plus  fondé  que  Plotin  lui-itléthë  fl  détaontré  cî-dessns 
(p.  dSTZ)  4tie  Ift  mémoire  ne  s'appliqua  qH'ftôit  elMrdea  qui  pdsseët, 
et  qu'il  dtiffit  à  l'Ame  de  réfléchir  aux  intelligibles  pour  les  concevoir. 

^  Voy.  oîdessusi  p.  234, note  8.  On  trouye aussi  dans  saint  Au- 

gustin cetie  distinction  de  l'intuition  sensible  et  de  l'intuition  Intel- 
leetuelle  :  «  Visionfis  enim  duœ  sunt,  una  sentientiSj  altéra  cogitaU' 
>  Hs,.,  Potltls  cHïdéhdtim  est  meiitis  intdlectualis  itd  <:^oMlt£(hi  esse 

*  natufam,  ut  rébus  intelligibilibus,  disponehte  Gonditol'e,  stib^ 
»  Jtinctâ  sic  ista  ridéatin  quadam  luceincorpôrea,  qtleiiîadmodom 
»  oculus  carnis  videt  quae  in  hac  corporea  luce  ciréumadjâèefii, 
»  cujus  lucis  capax  dqtte  COngrUeils  est  ct^atils.  »  (De  TrkiiUtte,  XI, 

9;  XII,  15.)  —  '  Le  P.  Thoinassih  cite  ce  pasë&ge  et  le  commente 
en  ces  termes  :  *  lia  Piotinus  sihe  ulld  Aori  acddentis  aCcessione 

»  vel  discessione,  atqhè  adeo  sitie  alla  taitftâiitfne,  rertifn  omnium 

»  cogitationem  fieri  in  ailima  explanat  :  éx  éo  uho  '  qtiod  Ahimn 
»  omnia  quodammodo  sit,  superiora  obséurlus,  inferiora  luciditts  ; 
*  ideoque  cognoscat  omnia  per  soi  ipsius  tel  qtiasi  seminnm  in 
»  se  latentium  excitaUonem.  »  (Dogmata  theologiea,  i.  I,  p,  ̂^• 
Voy.  encore  iMd.,  p.  95».) 
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plus  elle  Va  conflldéré  avec  attention»  plus  longtemps  elle  le 

Toit^  C'est  pour  oëla  que  les  enfants  ontplus  de  mémoire  :  ils 
n'abandonnent  pas  vite  un  objet,  ils  y  attachent  longtemps 
leurs  regards  t  au  lieu  de  se  laisser  distraire  par  une  fbulë 

d'objets^  ils  accordent  leur  attention  uniquement  à  quèl^ 
ques-uns  d'entré  eux4  ten%  au  contraire  dont  la  pensée 
et  les  ftiGultés  s'occupent  de  beaucoup  de  choses  les  pareou-» 
rent  en  quelque  sorte  et  ne  s'y  arrêtent  pas. 

Si  la  mémoire  consistait  à  consenrer  des  ifMgtB*^  leur 
nombre  ne  l'afifttiblirait  paS;  si  elle  les  gardait  renfermées  en 
elle-même»  elle  n'aurait  pas  besoin  de  réfléchir  pour  se  les 
rappeler  I  elle  ne  pourrait  non  plus  se  les  rappeler  tout  à  coup 

après  les  avoir  oubliées'.  L'exercice  ne  fait  autre  chose  qu'ac-> 
croître  l'énergie  et  la  force  de  la  mémoires  comme  l'exercice 
que  nous  donnons  à  nos  pieds  ou  à  nos  mains  n'a  d'autre 
but  que  de  nous  mettre  en  état  de  faire  plus  facilement 
certaines  choses  qui  ne  sont  ni  dans  nos  pieds  ni  dans  nos 
mains»  mais  auxquelles  ces  membres  deviennent  plus  aptes 

par  l'habitude.  Pourquoi  d'ailleurs  ne  se  souvient-on  pas 
d'une  chose  quand  on  ne  l'a  entendue  qu'une  ou  deux  fois  t 
Pourquoi,  lorsqu'on  l'a  souvent  entendue,  se  la  rappeUe-t«on 

><  Il  y  a  des  gens  qui,  en  une  seule  impression  qui  les  émetit, 
»  contractent  une  habitude  plus  complète  que  d'autres  par  suite 
>  d'émotions  nombreuses.  H  y  a  aussi  des  choses  dont  nous  nous 
»  soutenons  beaucoup  mieux,  pour  les  avoir  tues  uhe  seule  fois, 
^  que  nous  ne  nous  souvenons  de  certaines  autres  pour  les  atoir 
»  mille  fois  vues.  »  (Aristote,  De  la  Mémoire  et  de  la  Réminiscence^  2  ; 
p.  134  de  la  trad.  de  M.  Barthélemy-Salrit-Uilaire.)  Toy.  saint 
Augustin,  De  Trinitate,  XI,  4.  -^  •  Vay,  Porphyre,  Principee  de 
la  théorie  deê  intelligibles,  %  ikv,  1. 1,  p.  lxyu.  Voy.  encore  ci* 
dessus,  p.  817.  ̂   •  «  Detracta  specta  oorporis  qutt  corporaiiter 
»  sentiebatnr,  remanet  in  memoria  simiiitudd  ejus,  quo  rursus 
9  toluntas  ccntertat  aciem,  ut  Inde  formetur  intrinseeus,  siciit  ex 
»  eorpore  objecto  sensibili  sensus  extridsécus  fbrmabatur,  etc.  » 

(S.  Augustin,  Dé  THnitate,  XI,  3.)  -^  *  Voy,  ci-dessus,  p.  825, 
note  1. 
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longtemps,  bien  qu'on  ne  l'ait  pas  d'abord  retenue?  Ce  n'est 
pas  parce  qu'on  n'aurait  d'abord  retenu  que  quelques  parties 
de  l'image  :  car  alors  on  se  rappellerait  ces  parties.  Au  con- 

traire, le  souvenir  se  produit  tout  d'un  coup  à  la  suite  de  la 
dernière  audition  ou  de  la  dernière  réflexion.  Ce  fait  montre 

assez  qu'on  ne  fait  qu'éveiller  dans  l'âme  la  foculté  de  la  mé- 
moire, que  lui  donner  une  nouvelle  énergie,  soit  pour  toutes 

choses  en  général,  soit  pour  une  en  particulier^  La  mémoire 

d'ailleurs  ne  nous  rend  pas  seulement  les  choses  auxquelles 
nous  avons  réfléchi  ;  elle  nous  suggère  encore  une  foule 

d'autres  souvenirs  par  l'habitude  qu'elle  a  de  se  servir  de 
certains  indices  dont  il  suffit  de  retrouver  un  seul  pour  se 

rappeler  le  reste  facilement  *  :  comment  peut-on  expliquer 
ce  fait  autrement  qu'en  admettant  que  la  faculté  de  la  mé- 

moire s'est  fortifiée  ?  La  conservation  d'images  dans  Fâme 
indiquerait  plutôt  de  la  faiblesse  que  de  la  force  :  car,  pour 
recevoir  plusieurs  empreintes,  U  faut  se  prêter  facilement 

à  toute  forme.  Toute  empreinte  étant  une  passion,  il  s'en- 
suivrait que  la  mémoire  serait  proportionnée  à  la  passivité. 

Or,  c'est  évidemment  le  contraire  qui  a  lieu.  Jamais  un 
exercice,  quel  qu'il  soit,  ne  rend  l'être  qui  s'y  livre  plus 

*  <  Memoriam  a  sensu  voluntas  avertit,  quum  in  aliud  intenta 
»  non  ei  sinit  inhœrere  prœsentia.  Quod  animadvertere  facile  est, 
»  quum  saepe  coram  loquentem  nobîs  aliquem  aliud  cogitando  non 
»  audisse  nobis  yidemur.  Falsum  est  autem  :  audiviiiius  enim,  sed 
»  non  memînimus ,  subinde  per  aurium  sensum  labentibus  vocibus 

»  alienato  nutu  voluntatis  per  quem  soient  infigi  mémorise.  »  (S.  Au- 
gustin, De  Trinitate,  XI,  8.)  —  *  C'est  l'association  des  idées.  PIo- 

tin  résume  ici  la  tbéorie  d*Arlstote  sur  ce  point  :  €  Ce  qui  fait  que 
»  quelquefois  on  arrive  à  se  souvenir  au  moyen  des  choses  en 

»  apparence  les  plus  étrangères,  c'est  que  Tesprit  passe  rapide- 
»  ment  d'une  chose  à  une  autre  :  par  exemple ,  de  l'idée  du  lait  il 
>  passe  à  celle  du  blanc  ,  du  blanc  à  l'air,  e^  de  l'air  à  l'humidité  ; 
»  et  au  moyen  de  cette  dernière  notion,  il  se  rappelle  Tautomne, 

>  saison  qui  était  précisément  ce  qu'on  cherchait.  >  {De  la  Mé- 
■moire  et  de  la  Réminiscence,  2;  p.  127  de  la  trad.  fr.] 
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propre  à  pâtir.  D'ailleurs,  dans  les  sensations,  ce  n'est  pas 
l'organe  débile  et  impuissant  par  lui-même  qui  perçoit  ;  ce 
n'est  pas  l'œil  qui  voit,  par  exemple,  c' est  \dLpMi$$ance  ac- 

tive de  l'âme.  C'est  pour  cela  que  les  vieillards  ont  à  la  fois 
des  sensations  et  des  souvenirs  plus  faibles.  La  sensation 
et  la  mémoire  impliquent  donc  quelque  énergie. 

Puisque  la  sensation  n'est  pas  l'impression  d'une  image 
dans  l'âme,  comment  la  mémoire  pourrait-elle  être  le  dépôt 
de  choses  qu'elle  n'a  pas  reçues  7  —  Mais,  si  elle  est  une  for- 
culte  (iùvaiuç)^  une  disposition  (Trapao-xsuv}'],  pourquoi  ne 
nous  rappelons-nous  pas  sur-le-rchamp  ce  que  nous 
avons  appris  et  nous  faut-il  quelque  temps  pour  nous  en 
souvenir  ?  —  C'est  que  nous  avons  besoin  de  nous  rendre 
maître  de  notre  faculté  et  de  l'appliquer  â  son  objet.  Il  en 
est  de  même  pour  nos  autres  facultés  :  il  faut  que  nous 
les  préparions  à  remplir  leurs  fonctions;  tantôt  elles 
agissent  sur*le-champ,  tantôt  elles  ont  besoin  de  recueillir 

leurs  forces.  Souvent  les  mêmes  hommes  n'ont  pas  à 
la  fois  de  la  mémoire  et  de  la  pénétration,  parce  que  ce 

n'est  pas  la  même  faculté  qui  est  en  jeu  dans  ces  deux 
cas.  Ainsi,  l'athlète  n'est  pas  le  même  que  le  coureur.  Des 
dispositions  différentes  dominent  dans  chacun.  D'ailleurs 
rien  n'empêche  que  l'homme  qui  a  l'âme  forte  et  tenace 
ne  relise  en  quelque  sorte  ce  que  retient  sa  mémoire,  et 
que  celui  qui  laisse  échapper  beaucoup  de  choses  ne  soit 

disposé  par  sa  faiblesse  à  éprouver  et  à  conserver  des  affec- 

tions passives.  D'ailleurs,  la  propriété  qu'a  Fâme  de  n'être 
pas  étendue  prouve  qu'elle  est  une  puissance. 

En  général,  tous  les  faits  qui  se  passent  dans  l'âme  s'y 

produisent  d'une  manière  fort  différente  de  celle  qu'ima- 
ginent les  hommes  qui  ne  les  ont  jamais  examinés,  et  fort 

différente  aussi  de  celle  dont  s'opèrent  les  phénomènes 

i  Sar  le  sens  de  ce  mot,  Voy,  Porphyre,  Traité  des  Facultés  de 

l'âme,  dans  le  tome  I,  p.  xci. 
II.  28 
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sensibles  qui  induisent  en  erreur  par  leur  analogie ^  Delà 
Tient  que  tes  hommes  dont  nous  parlons  croient  que  les 
sensations  et  les  souvenirs  ressemblent  à  des  caractères 

Inscrits  sur  des  tablettes  ou  des  feuilles  de  papier.  Or, 

qu'ils  regardent  Tâme  comme  matérielle  ou  immatérielle, 
ils  ignorent  certainement  les  conséquences  absurdes  qui 

ressortent  d'une  telle  opinion* 

^  s.  AugosUa  dit  de  même  qu'en  assimilant  les  faits  intellectuels 
à  des  phénomènes  sensibles,  on  est  nécessairement  conduit  à  re- 

garder rame  comme  corparetle  :  «  Ërrat  autem  mcns^  ((uum  80 
y  istftf  [corporum]  imaginibus  tanto  alnore  eoiijungitf  «t  eliam  M 
»  essd  ailqukl  hii\iiismodi  existimety  eto»  »  {D$  TrinUaU,  X,  6«) 
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DB  L'IMMORTALITÉ  DS  L'AlIE^ 

I.  Sommes-nous  immortels  ou  moui^Miâ-iiouii  tout  eiî-^ 
tiers?  ou  bien,  de»  deux  p&rli6S  qui  nous  cotnposéut,  Tune 

est-elle  condâdiriée  à  se  dissoudre  et  à  périr,  et  l'autre^  tiiil 
constitue  potre  personne  tndme,  subsiste-t-elle  perpétuelle* 
ment?  Yoilà  les  ̂ uestioti»  ̂ ue  iidus  Moû^  h  résoudre  ici 

par  l'étude  de  tiotré  ufttiire. 
L'homme  n'est  pas  un  être  simple  :  il  y  a  en  lui  une  âme 

et  un  corps,  qui  est  uni  k  eett«  âme ̂   soit  eotnme  instrument, 

soit  de  quelque  autre  manière".  Voici  comment  il  faut  dis- 
tinguer i*âme  du  corps  et  détefuiluer  li  nature  et  l'essence 

de  chacutî  d*eu«. 

La  nature  du  corps  étant  d'être  composé,  la  raison  fait 
comprendre  qu'il  ne  peut  duref  perpéluellértiéfit,  et  les 
sens  nous  le  nioUtretit  dissous ,  détruit ,  eu  proie  à  là 
corruption,  parée  que  les  éléments  qui  lé  composent  re- 

tournent se  Joindre  aux  éléments  de  même  natufé,  s'al- 
tèrent, se  traiiéfarment,  ée  détruisent  lés  uns  les  autres, 

surtout  quand  éelté  masse  est  abandonnée  dé  l'âme,  qui 
seule  en  tient  les  parties  unies  ensemble,  tn  cofps,  fût-il 

pris  seul,  n'est  pas  un  ;  il  peut  se  décomposer  en  forme  et 

*  Pôtir  les  Réitiarqtieâ  générâtes,  toy.  les  êctâiréissèinènts  sur 
ce  livre  à  iâ  flû  du  volume.  —  *  Voy,  cî-dessus,  p.  306. 
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en  matière  t  principes  nécessaires  à  la  constitution  de  tous 

les  corps,  même  de  ceux  qui  sont  simples  ̂   D'ailleurs,  étant 
étendus,  les  corps  peuvent  être  coupés,  divisés  en  parties 

infiniment  petites  et  périr  de  cette  manière*.  Donc,  si  notre 
corps  est  une  partie  de  nous-mêmes',  nous  ne  sommes 

pas  immortels  tout  entiers  ;  s'il  n'est  que  Vin$trument  de 
notre  âme,  comme  il  ne  lui  est  donné  que  pour  un  temps, 
il  est  encore  périssable  de  sa  nature. 

Quant  à  Vdme^  qui  est  la  partie  principale  de  Thomme 
et  qui  constitue  Vhomme  même\  elle  doit  être  avec  le 

corps  dans  le  rapport  de  la  forme  avec  la  matière ,  ou  d'un 
artisan  avec  son  imlrtmenf^.  Dans  les  deux  cas,  Fâme 
estrhomme  même. 

II.  Quelle  est  donc  la  nature  de  l'âme?  Si  elle  est  un 
corps j  elle  est  décomposable,  puisque  tout  corps  est  com- 

posé. Si  elle  n'est  pas  un  corps,  si  elle  a  une  autre  nature, 
il  £aut  examiner  cette  nature,  soit  de  la  même  manière 

que  nous  avons  examiné  le  corps,  soit  d'une  autre  façon. 

I.  VàME  II*1ST  FAS  O^KrOMUI. 

[1®  Ni  une  molécule  matérielle ,  ni  une  agrégation  de 

molécules  matérielles  ne  sauraient  posséder  la  vie  et  l'in- 
telligence.]' 

Considérons  d'abord  de  quoi  se  composerait  ce  corps 
qu'on  nomme  âme.  Comme  toute  âme  possède  nécessaire- 

ment la  vie,  et  que  le  corps  qu'on  regarde  comme  étant  Tàme 
doit  contenir  au  moins  deux  molécules,  sinon  un  plus  grand 

nombre,  il  faut  ou  qu'une  seule  d'entre  elles  possède  la  vie» 
ou  que  toutes  la  possèdent  ou  qu'aucune  ne  la  possède. 
Si  une  molécule  seule  possède  la  vie,  seule  aussi  elle  sera 

•  Voy.  X.  I,  p.  201-203.  —  >  VoyA.  I,  p.  244.  —  «  Voy.  t  I,P-4'7 
—  *  Voy.  1. 1,  p.  44, 47.— •  Voy.  ci-dessas,  p.  304-306.  —  •  Pour  plus 
de  clarté,  nous  ajoutons  entre  []  le  sommaire  de  chaque  preuve. 
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râme^  De  quelle  nature  sera  donc  cette  molécule  qu'on 
suppose  posséder  la  vie  par  elle-même?  Sera-t-elle  d'eau, 
d'air,  de  terre,  ou  de  feu*?  Mais  ce  sont  là  des  éléments 
inanimés  par  eux-mêmes,  et  qui,  lors  même  qu'ils  sont 
animés,  n'ont  qu'une  vie  empruntée.  Il  n'y  a  cependant 
pas  d'autre  espèce  de  corps.  Ceux  même  qui  ont  admis 
d'autres  éléments  [que  l'eau,  l'air,  la  terre  et  le  feu]  les 
ont  cependant  regardés  comme  des  corps,  et  non  comme 

des  âmes  ;  ils  ne  leur  ont  pas  attribué  la  vie  '.  —  Dira-t-on 
que  la  vie  résulte  de  la  réunion  de  molécules  dont  aucune 

cependant  ne  possède  la  vie  par  elle-même?  Ce  serait  faire 
une  hypothèse  absurde. —  Dira-t-on  enfin  que  chaque  mo- 

lécule possède  la  vie?  Alors,  une  seule  suffit. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  contraire  à  la  raison,  c'est  d'avancer 
qu'une  agrégation  de  molécules  produit  la  vie ,  que  des 
éléments  sans  intelligence  engendrent  Tintelligence.  —  Il 
faut,  dira-t-on,  que,  pour  produire  la  vie,  ces  éléments 

soient  mêlés  d'une  certaine  manière  (ovx  ̂r:o<Tovv  xpotOévta). 
—  Alors,  il  doit  y  avoir  un  principe  qui  produise  l'ordre  et 
soit  la  cause  de  la  mixtion  (xpdtru;)  \  et  ce  principe  seul 

mérite  d'être  regardé  comme  l'âme.  Il  n'existerait  pas  de 

*  Ce  passage  est  cité  par  le  P.  Thomassin,  Dogmata  theologica, 

t.  I,  p.  Id7.  —  ̂   Ce  que  Piotin  dit  dans  le  S  ̂  parait  s'appliquer 
aux  philosophes  de  récole  dlonie  :  «  Selon  Ânaximène ,  Archélaiis, 

»  Diogène,  Tàme  est  d*avr,  àipé^inç;  selon  Hippon,  d'eau,  ii 
»  vdaToc;  sdon  Heraclite,  d'tme  natv/re  lumineuse,  foixouHç.  » 
(Stobée,  Eclogœ  physicœ,  p.  797,  éd.  Heereu.)  Voy.  aussi  Âristote, 
De  VAme,  I,  2.  —  *  Piotin  parait  faire  ici  allusion  aux  principes 
mathématiques  des  Pythagoriciens.  —  *  Le  mot  npàaiç  signifle 
mixtion  (t.  I,  p.  2A3),  tempéram&nU  II  est  possible  que  Piotin  ait 
ici  en  vue  non-seulement  les  philosophes  ioniens,  mais  encore 
Hippocrate  et  Galien,  selon  lesquels  Vdme  est  tel  tempérament  du 
corps,  Tôcâde  mp&viç  Toû  (ru/xaraç  (Némésîus,  De  la  Nature  de 

l'homme,  ch.  n).  Voy.  sur  ce  suijet  le  discours  du  médecin  Éryxi- 
maque  dans  le  Banquet  de.  Platon.  Voy.  encore  ci- après,  dans 
l'Appendice,  les  fragments  de  Jamblique  :  De  VAme,  %  2. 
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corps  simpleSf  à  plus  forte  raison  do  corps  coniposés,  s'il 
n'y  ayait  uqe  âme  dans  Tunivers  :  car  c'est  la  raison  [sé- 
mîpale]  qui,  eo  s'ajoutapt  à  la  matière,  produit  le  oorp3^ 
Ori  d'od  procède  la  raison,  31  ce  n'est  d'une  ârpe7 
m.  [%''  Une  agrégation  d'atomes  ne  pourrait  forjner  m 

tout  qui  fut  un  et  sypipatbique  à  lui-mémo,] 

Soutiendra-t^on  qu'il  n'en  est  pas  ainsi,  que  des  atdfne$ 
ou  des  indivisibles  constituent  Tsm^  par  leur  unioi)^? 
Pour  réfuter  cette  erreur,  il  faut  ei^aminer  en  quoi  con- 

sistent la  fympathie  (ou  h  cQvimunauté  d' affection  1 
èiAûim^^Oîisi] >  et  la  juxtapoiition  [i^0Lpi9e<nç) \  Oun  côté, 
une  agrégation  de  molécules  corporelles  qui  ̂ ont  inca- 

pables d'être  unies  et  qui  qe  sentent  pas  ne  peut  former 
un  tout  qui  soit  un  et  sympathique;  or  Fàme  ̂ st  syoïpa- 
thique  à  elle-même.  D'un  autre  côté,  comment  avec  4m 
atomes  [qui  seraient  juxtaposés]  constituer  un  corpSi  une 
étendue  f 

[S""  Tout  corps  est  composé  d'une  matière  et  d'iHM  ferW0> 
tandis  que  l'àme  est  une  substauQ^  simple] 

<  Yoy.  Sm-  Il  liVf  vu,  S  3  s  t  If  P'  S49.  -rr  »  le!  pioUn  ̂ mW 
la  doctrine  de  Leucippe,  de  Déinocrite  et  d'Éplcare  :  <  Selon 

»  Leucippe,  rame  est  de  feu  (ex  frv^oV);  selon  Démocrite,  c'est 
«  un  mélange  igaé  {imfi&hç  eity^ptiia)  des  principes  qui  ne  pea- 
»  vent  être  connus  que  par  la  raison  [c'est-à-dire  des  atome^.  <|ui 
>  ont  une  forme  ronde  et  une  nature  ignée  :  d*où  résulte  que 
»  Fâme  est  un  corps.  Épîeure  a  dit  que  Téme  est  un  mélange 

»  de  quatre  choses,   d'un  certain  feu,  d'un  certain  air,  d'un 
»  certain    esprit   (ix    «otoS   irupiiiovç,  ir^  9rot»v    itpii^ê^jç^  h  «rttoû 
>  «rvcufiecrtxoû),  et  d'une  quatrième  chose  sans  nom  (ix  wtxdp'sû'j 
3  vivbç  àxaTovofia<rToo),  qui  était  pour  lui  la  puissance  sensitlve  : 

»  l'esprit  engendre  en  nous  le  mouvement;  l'air,  le  repos;  le  ten, 
y>  la  chaleur  sensible  du  corps  ;  et  la  quatrième  chose  sans  nom,  |a 
»  sensaUon,  puisque  la  sensation  n'existe  dans  aucun  des  élé- 
»  ments.  »(8tobée,  Eclogœ  phyHeœ,  p.  797,  éd.  Héeren.)  — >Po^ 

Plotin,  comme  pour  les  Stoïciens,  la  communauté  d'affection  entre 
tes  parties  diverses  d'un  même  corps  est  le  caractère  dlstinettf  àe 
l'être  Yiyant.  Voy.  1. 1,  p.  173.  —  •  Voy.  1. 1,  p.  243. 



Ci  Ton  prend  un  corps  simple,  on  ne  prétendra  pas  sans 
doute  que  sa  matière  possède  la  vie  par  elle-même  (car  la 

matière  n'a  pas  de  qualité  *)  ;  i;*est  donc  sa  forme  qui  lui 
donne  la  vie,  Si  la  forme  est  une  essence,  Tàme  ne  sera  pas 
à  la  fois  la  matière  et  la  forme  ;  elle  sera  seulement  ou  la 

matière  ou  la  forme.  £lle  ne  sera  donc  pas  le  corps,  puis* 

que  le  corps  n'est  pas  oonslitué  par  la  ihatière  seule, 
comme  nous  le  démontrerons  encore  par  l'analyse  [si  Ton 
nie  cette  vérité]. 

[4^  L'àme  n'est  pas  une  simple  manière  d'être  de  la  ma- 
tière, parce  que  la  matière  ne  saurait  se  donner  eUe-mâm« 

une  forme,] 

Dira4*on  que  oette  forme  n^est  pas  une  essence,  mais  une 

simple  manière  d'être  de  la  matière  (itxèniM  rf[«  uXy)$  *]  t 
P'où  sont  venues  alors  à  la  matière  c^tte  manière  d'être  et  la 

vie  qui  TanimeT  Ce  n'est  certes  pas  la  malière  qui  se  donne 
elle-même  une  forme  et  une  âme.  Il  faut  donc  que  ce  qui 
donne  la  vie  à  la  matière  ou  ̂   un  corps  quelconque  soit  un 
principe  étranger  et  supérieur  à  la  nature  corporelle. 

[6»  Aucun  corps  ne  subsisterait  sans  la  puissance  de 
l'Ame  universelle.] 

D'ailleurs,  aucun  corps  ne  subsisterait  sans  la  puissance 
de  l'Ame  [universelle]  •.  En  effet,  tout  corps  est  dans  un  écou- 

lement et  un  mouvement  perpétuel,  et  le  monde  périrait 

bientôt  s'il  ne  contenait  que  des  corps,  donnit^-on  à  l'un 
d'eux  le  nom  d'Ame  :  car  cette  Ame,  étant  composée  de  la 
même  matière  que  les  autres  corps,  éprouverait  le  même 

sort  qu'eux  ;  ou  plutôt,  il  n'y  aurait  pas  même  de  corps, 

*  Voy.  t.  I,  p.  205.  —  >  Voy.  cl-appès,  S  8,  p.  460.  —  •  Cette 
démonstraUon  est  empruntée  à  Aminonius  et  à  Numésius.  Voy»  1. 1, 
p.  xGiv,  c.  --^  ̂   «  Heraclite  dit  que  tout  pasae,  que  rien  ne  lub^ 

:i  siste,  et,  comparant  au  cours  d'un  fleuve  les  choses  de  ce  monde  : 
»  Jamais,  dit- il,  vous  ne  pourres  entrer  deux  fois  dans  le  même 
»  fleum  »  (Platon,  Cratyle;  t.  XI,  p.  M  de  la  trad.  de  M.  Cousin.) 
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tout  resterait  à  Tétat  d'une  matière  informe,  puisqu'il  n'y 
aurait  pas  de  principe  pour  la  façonner.  Que  dis-jef  il  n'exis- 

terait même  pas  de  matière,  et  l'univers  s'abîmerait  dans  le 
néant,  si  le  soin  d'en  tenir  les  parties  unies  ensemble  était 
confié  à  un  corps  qui  n'aurait  de  l'Ame  que  le  nom,  à  de 
Vair  par  exemple,  à  un  souffle  sans  cohésion  S  lequel  n'est 
point  un  par  lui-même.  Tous  les  corps  étant  divisibles,  si 

l'univers  dépendait  d'un  corps,  ne  serait-il  pas  privé  d'in- 
telligence et  abandonné  au  hasard?  Comment,  en  effet,  y 

aurait-il  de  l'ordre  dans  un  souffle  qui  a  lui-même  besoin 
que  l'Ame  lui  donne  de  l'ordref  Comment  y  aurait-il  dans 
ce  souffle  une  raison,  une  intelligence?  Dès  que  l'Ame 
existe,  tous  les  éléments  servent  à  constituer  le  corps  du 
monde  et  celui  de  chaque  animal ,  parce  que  toutes  les 
forces  diverses  concourent  ensemble  à  la  fin  du  Tout; 

ôtez  l'Ame,  il  n'y  a  plus  d'ordre,  il  n'existe  même  plus  rien  ̂  

*  «  Animum  autem  alii  [dixerunt]  animam,  ut  fere  nostri  ;  ipsum 
»  déclarât  nomen  :  nam  et  agere  animam  et  efflare  dicîmus,  et 
»  animoaos,  et  bene  animatos,  et  ex  animi  sententia  ;  ipse  autem 
»  animus  ab  anima  dictus  est.  »  (Gîcéron,  Tusculanes,  1,  9) 
—  s  Saint  Augustin  a  reproduit  le  fond  de  cette  argumentation  :  «  Si, 
»  quod  yere  dicitur,  factum  est  corpus,  aliq^o  faciente  factum  est, 
»  nec  eo  inferiore  :  neque  enim  esset  potens  ad  dandum  ei  quod 
»  faceret,  quidquid  illud  est,  quod  est  id  quod  faciebat.  Sed  ne 
»  pari  quidem:  oportet  enim  facientem  melîus  aliquid  adhiberead 
»  faciendum,  qûam  est  id  quod  faeit.  Nam  de  gîgnente  non  absurde 

»  dicitur  hoc  eum  esse  quod  est  illud  quod  ab  eo  gignitur.  Univer- 
>  8um  îgitur  corpus  ab  aliqua  vi  et  natura  potentiore  fltque  fM- 
»  liore  factum  est,  non  utique  corporea  :  nam  si  corpus  a  corpore 
»  factum  est,  non  potuit  universum  fieri^yerissimum  est  enim  quod 
»  in  exordio  ratiocinationis  hujus  posuimus,  nuUam  rem  a  se  posse 

1  fleri.  Hœc  autem  vis  et  natwra  incorporea  effectrix  corporis  um- 
>  versi  prœsente  potenOa  tenet  universum  :  non  enim  feeit  atqae 
»  discessit,  effectumque  deseruit.  Ea  quippe  substantia  quœ  corpus 
»  non  est,  neque,  ut  ita  dicam,  locaiiter  movetur,  ut  ab  ea  substantia 
»  quœ  locum  obtinet  separari  queat,  et  illa  effectoria  vis  racare 
>  non  potest,  quln  id  quod  ab  ea  factum  est  tueatur,  et  specie 
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lY.  [6^  Si  rame  est  autre  chose  que  la  simple  matière, 
elle  doit  consti  tuer  une  forme  substantielle.] 

Ceux  qui  admettent  que  Pâme  est  un  corps  sont,  par 
la  force  même  de  la  vérité,  contraints  de  reconnaître 

qu'avant  les  corps  et  au-dessus  d'eux  il  existe  une  forme 
propre  à  Tâme  :  car  ils  admettent  rexistence  d'un  esprit 
intelligent,  d'un  feu  intellectuel  (Ttveûpx  ewoûv,7rvp  votpév)^. 
D'après  eux,  il  semble  qu'il  ne  peut  y  avoir  dans  l'ordre 
des  êtres  une  nature  supérieure  sans  esprit  ni  feu,  et  que 

Pâme  ait  besoin  en  quelque  sorte  d'un  lieu  où  elle  soit 
édifiée;  ce  sont  au  contraire  les  corps  seuls  jqui  ont  besoin 

d'être  édiiiés  sur  quelque  chose,  et  dans  le  fait,  ils  sont  édifiés 
sur  les  puissances  de  Vâme  (èv  ̂vxnq  iwdiitm  c^pûo-eat)  *.  Si 
l'on  croit  que  l'âme  et  la  vie  ne  sont  qu'un  esprit  (TrveOpa), 
pourquoi  ajouter  d'un  certain  caractère  {zé  ttwç  e;(ov)», 
mot  banal  auquel  on  a  recours  quand  on  est  forcé  d'ad- 

mettre une  nature  active  supérieure  à  celle  des  corps?  Si 

tout  esprit  n'est  pas  une  âme,  puisqu'il  y  a  des  milliers 
d^ esprits  qui  sont  inanimés,  si  celui-là  seul  est  une  âme 
dans  lequel  6n  trouve  un  certain  caractère,  ce  certain 

y>  carere  non  sinat,  qua  est  in  quantumcuùqae  est.  Quod  enim  par 
y>  se  non  est ,  si  destituatur  ab  eo  per  quod  est,  profecto  non  erit  : 
>  et  non  possumuà  dicere  id  accepisse  corpus  quum  factum  est  ut 
»  seipso  jam  contentum  esse  posset,  etiamsi  a  Gonditore  deserere- 
»  tur.  »  (De  Immortalitate  animœ,  8.) 

'  Plotin  combat  ici  les  Stoïciens  qui  professaient  la  même  doQtrlne 

qu'Heraclite  sur  la  nature  de  Tâme  :  «  Selon  les  Stoïciens,  Tâme  est 
»  un  esprit  intelligent  et  chaud,  TrvsO/za  vos^ôv,  6s/)/xôv(Stobée,  Eclo- 
»  gœ  physicœ,  p.  797,  éd.  Heeren).  »  Gicéron  dit  aussi,  dans  son, 
traité  De  Natura  deorum  (III,  14)  :  «  Omnia  vestri,  Balbe,  soient  ad 

»  igneam  vim  referre,  Heraclitum,  ut  opinor,  sequentes.  »  —  *  Voy. 
t.  I,  p.  360,  note  3.  —  '  Plotin  dit  ailleurs  que,  pour  les  Stoïciens, 
tous  les  êtres,  Dieu  même,  ne  sont  que  la  matière  modifiée,  ̂ In 

TTWf  iyoMftoi  (t.  1,  p.  195-196).  L'expression  to  jtwc  e^ov  peut  s'ap- 
pliquer aussi  à  d'autres  doctrines,  notamment  à  celle  de  Dicéarque 

et  d'Aristoxène  {Voy.  ci-après,  p.  461,  note  1). 
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caractère  etfQett^  manière  d'^trû  {<Txi<nç]  seront  une  chose 
réelle  ou  ne  seront  rien.  S'ils  m  «ont  Hen,  il  n'y  aura  de 
réel  que  Venprit,  et  cette  manière  d'être  dont  ou  parle 
n'e^t  qu'un  mot;  par  conséquent,  dans  ce  système,  rien 
n'existe  véritablement  que  la  matière  ;  Dieu  »  l'àme  et 
toutes  les  autres  choses  ne  sept  qu'un  mot;  le  corps  seul 
subsiste  réellement.  Si,  au  contraire,  cette  manière  d'être 
est  quelque  chose  de  réel,  si  elle  est  autre  chose  que  la 
subslratum  ou  la  matière,  si  elle  réside  dans  la  matière  sans 
être  n^atérielle  ni  composée  de  matière,  ce  sera  alors  une 
nature  autre  que  le  corps»  une  ration  ̂  

[7""  Le  corps  GWTce  une  action  uniforme,  tandis  queTàipe 
exerce  une  action  très-diverse.] 

L'impossibilité  qu'il  y  a  que  l'âme  soit  un  corps  b6 
démontre  encore  par  les  considérations  suivantes,  Un 
corps  est  chaud  ou  froid,  dur  ou  mou,  liquide  ou  solide, 
noir  ou  blanc,  enfm  possède  des  qualités  qui  diffèrent  se^ 

Ion  sa  nature.  S'il  est  seulement  chaud  ou  froid,  léger  ou 
lourd,  blanc  ou  noir,  il  communique  son  unique  qualité  à 

ce  qui  l'approche  :  car  le  feu  ne  saurait  refroidir,  ni  la  glaoo 
échauffer.  Cependant,  l'âme  produit  non-seulement  des 
effets  différents  dans  des  animaux  différents,  mais  encore 
des  effets  contraires  dans  le  même  être  :  elle  rend  certaines 
choses  solides,  denses,  noires,  légères,  et  certaines  autres 

liquides,  rares,  blanches,  pesantes,  Elle  ne  devrait  ffo^ 
duire  qu'un  seul  effet  selon  la  différente  qualité  du  corps 
et  selon  sa  couleur^  cependant,  elle  exerce  une  action  très- 
diverse. 

V.  [8°  Le  corps  n'a  qu'une  seule  manière  de  se  mou- 
voir, tandis  que  l'âme  a  des  mouvements  différents.] 

Si  l'âme  est  un  corps ,  comment  se  fait-il  qu'elle  ait 

des  mouvements  différents  au  lieu  d'un  seul,  puisqu'un 
corps  n'a  qu'une  seule  manière  de  se  mouvoir?  Éxplique- 

*  Sur  le  sens  donn^  iei  à  cç  mot,  Yey.  I.  L  Pi  9Ap,  note  9. 
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ra^t^oQ  069  mouvements  p^p  des  déterminations  volon-r 
iaires  et  par  des  raisons  [séminales]?  Fort  bien,  jUiai^  ni  la 
détermination  volontaire,  ni  oes  raisons,  qui  diffèrent  entre 
^lles,  ne  peuvent  appartenir  k  un  corps  un  et  simplo  ;  un 
tel  corps  ne  participe  à  telle  ou  telle  raison  que  par  le  prin-r 
cipe  qui  Va  rendu  chaud  ou  froid. 

[9""  i'âme,  étant  toujours  identique,  ne  peut,  comme  le 
fait  le  corps,  perdre  des  parties  ni  s'en  adjoindre.] 

D'qù  le  corps  pourrait-il  tenir  la  faculté  de  faire  croître 
les  organes  dans  un  temps  déterminé  et  dans  des  propor- 

tions lixes?  Sa  fonction  est  de  croître,  non  de  faire  croître, 

à  moins  qu'on  ne  comprenne  dans  sa  masse  matérielle  le 
principe  de  la  croissance.  Si  Vàme  qui  fait  croître  le  corps 

était  elle-même  un  corps,  elle  devrait,  en  s'unissant  à  des 
molécule^  de  même  nature  qu'elle,  prendre  upe  croissance 
proportionnée  à  celle  des  organes.  Pans  ce  cas,  les  molé- 

cules qui  viendront  s'ajouter  à  Tàme  seront  animées  oi) 
inanimées  :  si  elles  sont  animées,  comment  le  seront^elles 

devenues,  de  qui  ont-elles  repu  ce  caractère?  Si  elles  ne  le 
sont  pas,  comment  le  deviendront-relles,  comment  pourra 

s'établir  l'accord  entre  elles  et  la  première  âme?  Comment 
ne  formeront-elles  avec  elle  qu'une  seule  unité  et  s'acoor- 
deront^elles  avec  elle?  Ne  constitueront*elles  pas  une  âme 

qui  restera  étrangère  à  la  première,  qui  n'en  possédera 
pas  les  connaissances?  Cette  ag;régation  de  molécules  qu'on 
nomme  ainsi  âme  ressemblera  à  l'agrégation  de  molécules 
qui  forme  notre  corps.  Elle  perdra  des  parties,  elle  s'en 
adjoindra  dçj  noiivpUes  ;  elle  ïiesera  pas  identique  ̂   Mais 

*  Saint  Augustin  démontre  d'une  manière  analogue  que  l'âme  ne 
peut  s'accpoflre  ni  diminuer  matériellement  !  «  Recte  dicitup  anima 
»  discendo  quasi  ovêseere,  et  contra  mint^i  dediseendo,  sed  trans- 
»  lato  aerbo,  ut  supra  ostendimUs.  Tamen  illud  ca'oendum  est  ne 
»  quasi  spatium  loci  majus  oceupare  videatur,  dum  dicitur  cres- 
»  cere;  sed  mojorem  quamdam  \im  peritlor  quam  imperitior  ha- 
>  bere  ad  agendum,  etc.  »  (De  Quantitate  animœ,  19.) 
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alors  comment  nous  souvenir,  comment  connaître  nos  fa- 

cultes  propres,  si  nous  n'avons  pas  une  âme  identique? 
[4  0^  L'âme,  étant  une  et  simple,  est  tout  entière  partout 

et  a  des  parties  dont  chacune  est  identique  au  tout  ;  il  n'en 
est  pas  de  même  du  corps.] 

Si  l'âme  est  un  corps,  tout  corps  étant  divisible  de  sa 
nature,  elle  aura  des  parties  qui  ne  seront  pas  identiques 

au  tout.  Si  donc  l'âme  a  une  grandeur  déterminée  dont  elle 
ne  puisse  rien  perdre  sans  cesser  d'être  une  âme,  en  perdant 
de  ses  parties,  elle  changera  dénature,  comme  cela  arrive 
à  toute  quantité ^  Si  un  corps,  en  perdant  de  sa  grandeur, 
reste  identique  cependant  sous  le  rapport  de  la  qualité,  il 

n'en  devient  pas  moins  autre  qu'il  n'était  sous  le  rapport 
de  la  quantité,  et  il  ne  reste  identique  que  sous  le  rapport 
de  la  qualité,  qui  diffère  de  la  quantité.  Que  répondront 

ceux  qui  prétendent  que  l'âme  est  un  corps?  Diront-ils 
que,  dans  le  même  corps,  chaque  partie  possède  la  même 

qualité  que  l'âme  totale  et  qu'il  en  est  de  même  de  la  partie 
d'une  partie?  Alors  la  quantité  n'est  plus  essentielle  à  la 
nature  de  l'âme  ;  cependant  on  supposait  d'abord  que  l'âme 
avait  besoin  de  posséder  une  grandeur  déterminée.  De 

plus,  l'âme  est  tout  entière  partout  ;  or,  il  est  impossible 
qu'un  corps  soit  tout  entier  en  plusieurs  lieux  à  la  fois, 
qu'il  ait  des  parties  identiques  au  tout*.  Refuse-t-onlenom 

*  Ce  passage  est  cité  parle  P.  Thomassin  dans  ses  Dogmatatheo- 
logica,  t.  I,  p.  197.  —  *  Saint  Augustin  a  reproduit  cet  argumenl 

dans  plusieurs  de  ses  écrits.  Voici  comment  il  s'exprime  à  ce  sujet 
dans  sa  Lettre  clxvi  (De  Origine  animœ  hominis,  §  2)  :  «  Si  corpus 
>  tion  est,  nisiquod  per  loci  spatiumallqua  longitudine,  latitadine, 
»  aitîtudlne  ita  sistitur  vel  moyetur,  ut  majore  suf  parte  msgorem 
»  locum  occupetet  breTlorebreyiorem^minusque  sitinpartequam 
»  in  toto,  non  est  corpus  anima.  Per  totum  quippe  corpus,  quod 

»  animât,  non  locali  dillusione,  sed  quadam  vital!  intentione  por- 
>  rigitur.  Nam  per  omnes  ejus  particulas  tota  simul  adest,  nec 
»  minor  in  minoribus  et  in  majoribus  major,  sed  alicubiintentius, 
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d'âme  à  chaque  partie  ?  on  compose  alors  Tâme  de  parties 
inanimées.  Enfin,  si  l'âme  est  une  grandeur  déterminée, 
elle  ne  peut  ni  augmenter  ni  diminuer  sans  cesser  d'être 
une  âme;  il  arrive  cependant  que  d'une  seule  conception 
et  d'une  seule  semence  naissent  deux  êtres  ou  même  un 
plus  grand  nombre,  comme  on  le  voit  dans  certains  ani- 

maux chez  lesquels  la  semence  se  divise  ̂   :  en  ce  cas , 
chaque  partie  est  identique  au  tout.  Ce  fait  ne  démontre-t- 

il  pas,  pour  peu  qu'on  Tétudie  avec  attention,  que  le  prin- 
cipe où  la  partie  est  identique  au  tout  est  essentiellement 

^supérieur  à  la  quantité,  n'a  nécessairement  aucune  espèce 
de  quantité.  C'est  à  cette  condition  seule  que  l'âme  peut 
demeurer  identique  quand  le  corps  perd  de  sa  quantité, 

parce  qu'elle  n'a  besoin  d'aucune  masse,  d'aucune  quan- 
tité, que  son  essence  est  d'une  tout  autre  nature.  L'âme 

et  les  raisons  [séminales]  n'ont  donc  pas  d'étendue. 
¥1.  [11'^  Le  corps  ne  saurait  posséder  ni  la  sensation, 

ni  la  pensée,  ni  la  vertu.] 

Si  l'âme  était  un  corps,  elle  ne  posséderait  ni  la  sensa- 
tion, ni  la  pensée,  ni  la  science,  ni  la  vertu,  ni  aucune 

des  perfections  qui  l'embellissent*.  En  voici  la  démons- tration. 

[Impossibilité  pour  le  corps  de  sentir.] 
Le  sujet  qui  perçoit  un  objet  sensible  doit  être  lui-même 

im,  et  saisir  cet  objet  dans  sa  totalité  par  une  seule  et  même 

puissance.  C'est  ce  qui  arrive  quand  nous  percevons  par  plu- 
sieurs organes  plusieurs  qualités  d'un  seul  objet,  ou  que, 

par  un  seul  organe,  nous  embrassons  dans  son  ensemble 

un  objet  complexe,  un  visage  par  exemple  :  il  n'y  a  pas  un 
principe  qui  voie  le  nez,  un  autre  qui  voie  les  yeux  ;  c'est 

*  alicubi  remissius,  et  in  omnibus  tota,  et  in  singulis  tota  est.  > 
Voy,  encore  ci-dessus,  p.  255,  note  2. 

*  Voy.  Enn.  V,  li?.  vu,  S  3.  —  «  Ce  passage  est  cité  par  le 
P.  Thomassin ,  dans  ses  Dogmata  theologica,  1. 1,  p.  197. 
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le  même  principe  (r^vr^)  qui  embrasse  tout  à  la  fbis.  Sabs 
doute,  une  impressiou  sensible  nous  vient  par  les  yeut,  une 

autre  par  les  oreilles  ;  mais  il  faut  qu'elles  aboutissent  toutes 
deux  à  un  principe  un  (evrt).  Comment,  en  effets  prononcer 

sur  la  différence  des  impressions  sensibles,  si  elles  ne  con- 
vergent toutes  ensemble  vers  le  même  principe?  Ce  pHncipe 

est  comme  un  centre,  et  les  sensations  particulières  comme 
des  lignes  qui  de  la  circonférence  se  dirigeraient  vers  ce 

centre.  Ce  principe  central  est  essentiellement  un.  S'il  était 
divisible  et  que  les  impressions  sensibles  se  rendissent  à  deux 
points  éloignés  run  dePautre  comme  le  sont  les  entremîtes 

d'une  même  ligne,  ou  elles  concourraient  encore  vefs  un 
seul  et  même  point,  vers  le  milieu  par  exemple,  ou  bien  une 
partie  sentirait  Une  chose,  une  autre  partie  une  autre  chose  ; 

ce  serait  absolument  comme  si,  placés  tous  deux  èû  pré- 
sence d'un  même  objet,  d'un  visage,  par  enetuple,  je  sentais 

telle  chose  et  que  vous  sentissieis  telle  autre  ̂   Il  faut  dtinc 

*  Cette  démonâti*atioii  est  empruntée  à  Àristôte  :  «  Cliaéun  des 

*  Bétis  ft*atipli(|ue  i  son  sujet  Sensible,  et  ctiaque  iend  est  dans 
0»  l'organe  eu  tant  que  tel  organe  esi  ipéclal.».  Mdld  puisque  nous 
»  jugeons  le  blanc  et  le  doux,  et  chacune  des  choses  sensibles,  par 
»  rapport  à  toutes  les  autres,  comment  sentons-nous  aussi  que  les 

»  choses  difl'èrent  ?  Nécessairement,  c'est  par  un  sens,  puisque  ce 
»  sont  dés  choses  sehslbles.  Cela  nous  fait  bien  voir  encore  que  la 

yf  ohair  n'e^t  pas  Tôrgane  extrême  de  là  sensation  t  éar  alors  il  fâti- 
»  drait  nécessairement  que  oe  qui  juge  jugeât  en  lôucbattt  l'objet 
»  lui-même*  Mais  des  sens  séparés  ne  peuvent  pas  darantagfljHgor 
»  que  le  doux  est  autre  que  le  blanc.  Loin  de  là,  il  faut  que  ces  deux 
»  qualités  apparaissent  en  toute  évidence  à  un  seul  et  unique  sens. 
»  Ce  serait  absolument  comme  lorsque  je  sens  telle  chose  et  que  vous 
»  gentex  telle  autre;  il  est  alors  tout  ft  fait  clair  que  ées  thosei 

»  sont  différentes  l'une  de  l'autre.  Mais  il  faut  ici  que  ce  soit  un  être 
»  unique  qui  dise  qu'il  y  a  différence ,  et  qui  dise  que  le  doux  est 
»  différent  dd  blanc.  Et  e'est  parce  que  le  même  être  le  dit  qtie,  de! 
»  même  qu'il  le  dit,  il  le  pense  et  le  Sent.  *  {De  l'Ame,  llî,  2}  P-  ̂^ 
de  la  trad.  de  M.  Barthélemy-Saint-tiilaire.)  Sur  Tunité  du  principe 
sentant)  Voy,  encore  ci-dessus,  p.  269-270. 
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admettre  que  les  sensations  viennent  aboutir  à  un  même 
principe^  comme  les  faits  le  déitiontrent  :  ainsi,  les  imagée 

visibles  se  ressei^rent  dans  la  pupille  ;  sans  cela  comment 
verrions-nous  par  elle  les  plus  grands  objets*?  Donc,  à  plus 
forte  raison,  les  sensations  qui  viennent  aboutir  au  prin^ 

eipê  dirigeant  {xè  ̂yefAovdOv)  *  doivent  ressembler  à  des  in- 
tuitions indivisibles  et  être  perçues  par  un  principe  indivi- 

sible. Si  celui-ci  était  étendu ,  il  pourrait  se  diviser  comme 
Fobjet  sensible  :  chacune  de  ses  parties  percevrait  ainsi  une 
des  parties  de  Fobjet  sensible  i  et  rien  en  nous  ne  saisirait 
Tobjet  dans  sa  totalité.  Il  faut  donc  que  le  sujet  qui  perçoit 
soit  tout  entier  tin;  sinon,  comment  se  diviserait-il  ?  On  ne 
saurait  le  faire  en  quelque  sorte  coïncider  avec  Tobjet  sen^ 
sible  (comme  deux  figures  égales  posées  Tune  sur  Fautre), 

parce  que  le  principe  dirigeant  n'a  pas  une  étendue  égale 
à  celle  de  Fobjet  sensible'.  Comment  donc  opérera -t-on  la 
division?  Yeut-on  qu'il  y  ait  dans  le  sujet  qui  sent  autant 

i  «  QttuAi  atttem  octlU  tnedium,  qnm  pupilla  dicitur,  niliil  aliud 
^  sll  ()usiin  quoddatn  puticttim  octili,  in  quo  tatnen  taûta  vis  est 
»  ut  eo  dimidiam  cœltiin,  cnjtts  Ineffkbile  spatiutn  est,  ex  aliqao 
»  emioenU  loco  cerni  coUustrariqiie  possit ,  non  abhorret  a  vero 
»  animum  carere  omni  corporea  magnitudine,  quœ  tribus  illis  dif- 
>  ferentiis  consummatur,  quamvls  corporum  magnitudlnes  quasJi- 
»  bet  f maginari  queat.  »  (S.  ÂUgustlù ,  Ùe  Quantitate  animœ,  14.) 
-^  A  fot/;  d-ddssa§,  p.  258.  -««  •  Saint  Augustin  se  $ert  du  mémo 

argument  pour  prouver  que  Tâme  n'a  point  d'étendue  :  «  Car  ergu, 
»  quum  tamparvo  apaiio  sit  anima  quam  corpus  est  ejus<  tam  ma- 
i>  gnœ  in  ea  possunt  exprimi  imagines,  ut  et  urbes,  et  iatitudo  ter- 
»  rarum ,  et  quseque  alia  ingentia  apud  se  possit  imaginari  ?  Volo 
»  eùim  cogites  paUlo  dilîgentîus  quanta  et  quam  multa  memoria 
»  nostra  eontineat,  qiîeb  mique  tUiima  cobtiûctitur.  Quis  ergo  fun- 
»  dus  esti  quis  sinus,  qaœ  immodsitas  qutt  poMlt  Ii«c  câpere, 
:»  quum  eam  tantam  quantum  corpus  est  superior  ratio  docuisse 
j»  Tideatur,  etc.  ?  »  (De  Quantitate  animœ,  5.)  Voy.  aUssi  le 
traité  De  VÀme  et  de  son  origine  (IV,  27),  traité  que  saint  Augus- 

tin a  composé  pour  réfuter  Utl  certain  Vincenttus  Victor,  qui  soute- 
nait ,  comme  le  faisaient  les  Stoïciens,  que  Fâme  est  Un  corps. 
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de  parties  qu'il  y  en  a  dans  l'objet  sensible  T  Chaque  partie 
de  râoie  seatira-t-elle  à  son  tour  par  ses  propres  parties, 
ou  bien  les  parties  des  parties  ne  sentiront-elles  pas  ?  Cela 

n'est  pas  admissible.  Si,  d'un  autre  côté,  chaque  partie  sent 
l'objet  tout  entier,  toute  grandeur  étant  divisible  à  l'infini, 
il  en  résulte  que,  pour  un  même  objet,  il  y  aura  une  infinité 

de  sensations  dans  chaque  partie  de  l'âme,  et  à  plus  forte 
raison»  une  infinité  d'images  dans  le  principe  qui  nous 
dirige.  [Or,  il  n'en  est  rien.] 

En  outre,  si  le  principe  qui  sent  était  corporel,  il  ne 

pourrait  -sentir  qu'autant  que  les  objets  extérieurs  pro- 
duiraient dans  le  sang  ou  dans  l'air  une  empreinte  sem- 

blable à  celle  qu'un  cachet  fait  sur  la  cire^  S'ils  imprimaient 
leur  image  dans  des  substances  humides,  comme  on  le  sup- 

pose sans  doute,  ces  empreintes  se  confondraient  comme 

des  images  dans  l'eau,  et  il  n'y  aurait  pas  de  mémoire.  Si 
ces^  empreintes  persistaient,  ou  bien  elles  feraient  obstacle 
à  celles  qui  viendraient  ensuite,  et  il  n'y  aurait  plus  de 
sensation;  ou  bien  elles  seraient  effacées  par  les  nou- 

velles, et  il  n'y  aurait  plus  de  souvenir.  Si  donc  l'âme 
est  capable  de  se  rappeler  les  sensations  antérieures,  d'en 
avoir  de  nouvelles,  auxquelles  les  précédentes  ne  fassent 

pas  obstacle,  c'est  qu'elle  n'est  pas  corporelle. 
VIL  On  peut  faire  les  mêmes  réflexions  au  sujet  de  la 

douleur  et  du  sentiment  qu'on  en  a.  Quand  on  dit  qu'un 
homme  a  mal  au  doigt,  on  reconnaît  sans  doute  que  le 
siège  de  la  douleur  est  dans  le  doigt,  et  que  le  sentiment  de 
la  douleur  est  éprouvé  par  le  principe  dirigeant.  Ainsi, 
quand  une  partie  de  V esprit  souffre ,  cette  souffrance  est 

sentie  par  le  principe  dirigeant  et  partagée  par  l'âme  tout 
entière  V  Gomment  expliquer  cette  sympathie  T  par  la  trans- 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  424,  note  2,  ̂   ̂   Toute  rargumentation  de 
Plotin  roule  sur  la  définition  que  les  Stoïciens  donnaient  des  sens: 
«  Les  sens  sont  des  esprits  tendus  du  principe  dirigeant  aux 
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misHon  de  proche  en  proche  (diaiévîi)^  dira-t-on:  l'im- 
pression sensible  est  éprouvée  d'abord  par  la  partie  de 

V esprit  animal  qui  est  dans  le  doigt,  puis  transmise  à  la 

partie  voisine  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  qu'elle  parvienne 
au  principe  dirigeant.  Nécessairement ,  si  la  douleur  est 

sentie  par  la  première  partie  qui  l'éprouve,  elle  le  sera  aussi 
par  la  seconde  à  laquelle  elle  sera  transmise ,  puis  par  la 

troisième,  et  ainsi  de  suite ,  en  sorte  qu'une  seule  douleur 
causera  un  nombre  infini  de  sensations  ;  enfin ,  le  principe 
dirigeant  percevra  toutes  ces  sensations  et  de  plus  sa 
propre  sensation  après  toutes  les  autres.  A  dire  vrai ,  cha- 

cune de  ces  sensations  ne  fera  pas  connaître  la  souffrance 

du  doigt,  mais  la  souffrance  d'une  des  parties  intermé- 
diaires :  la  seconde  sensation,  par  exemple,  fera  connaître 

la  souffrance  de  la  main  ;  la  troisième,  celle  du  bras,  et 
ainsi  de  suite;  il  y  aura  donc  une  infinité  de  sensations. 
Quant  au  principe  dirigeant,  il  ne  sentira  pas  la  douleur  du 
doigt,  mais  sa  propre  douleur  ;  il  ne  connaîtra  que  celle-là, 

et  il  ne  s'inquiétera  pas  du  reste,  parce  qu'il  ignorera  la 
douleur  éprouvée  parle  doigt.  Donc,  il  n'est  pas  possible 
que  la  sensation  ait  lieu  par  transmission  de  proche  en 

proche,  ni  qu'une  partie  du  corps  connaisse  la  souffrance 
éprouvée  par  une  autre  partie  :  car  le  corps  a  de  l'étendue, 
et,  dans  toute  étendue,  les  parties  sont  étrangères  les  unes 
aux  autres  ̂   Par  conséquent,  le  principe  qui  sent  doit  être 

»  différents   organes^  i:vt\tp,aTOL  àizo  toG  jSyefAOvexov  èni  rà  o/DyavflK 

TerafAsva.  »  (Piiitarque,  De  Pladtis  philosophorum,  III,  8.)  C'est 
à  cette  définition  que  se  rattache  l'idée  de  la  transmission  deproche 
en  proche ,  BtdBoatç,  dont  il  a  été  déjà  question  ei-dessus,  p.  258. 

*  La  conclusion  de  Plotin  est  juste  l'opposé  de  celle  de  Cléanthe: 
«  Cléanthe  disait  :  L'incorporel  ne  partage  pas  les  atTections  du  corps 
»  (où3iv  àffwjxaTov  o"u|*7raff;^gt  tw  ci>{iavt),  et  réciproquement.  Le  corps 
»  seul  partage  les  affections  du  corps.  Or,  rame  partage  les  affections 

>  du  corps  lorsqu'il  est  malade  ou  blessé  ;  de  même,  le  corps  par- 
»  tage  les  affections  de  Tome  :  car  il  rougit  lorsqu'elle  éprouve  de  « 
II.  29 
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p^tout  identique  k  lui-méoie  ̂   s  or»  da  tous  Idn  «tWi  le 
oorp9  0st  la  âabstanqe  b  laquelle  oe(te  identité  pent  le  mom 
convenir. 

yni.  [Impossibilité  pour  le  eorpe  de  peqeer,] 

[A'j  L'âme  ne  ̂ auraîtnon  plue  penser  ̂ i  eUe  était  un 
corps»  de  quelque  sorte  que  oe  fut,  Ko  voici  la  déwoiur. 
tration. 

Pour  Tâme,  $entir,  c'e$t pereevoir  le$  ehjeU  %em%h\t$ 
en  se  servant  du  corps^  ;  pemer  ne  peut  donc  également 
consister  à  percevoir  au  moyen  du  corps  ̂   ;  sipon,  sentir 

et  penser  ne  seraient  qu'une  seule  et  m^m^  <^bpsef  Aiiiûi 
penser  doit  consister  apercevoir  sm$  le  Sficourt  du  eorpi^; 
donc,  à  plus  forte  raison,  le  principe  pensant  doit  Q'ê(re 4 

i 

»  la  boute  el  il  p&Ut  lorsqo'elle  éproure  de  la  ̂ raiat^  \  1*^0  ̂  
»  donc  un  corps,  »  (Némésius,  De  la  Jiatwr^  4e  l'hovump,  e)).  m 
p.  35  de  la  trad.  de  H.  Thibault.) 

*■  Voici  comment  saint  Augustin  résume  cette  argumentation: 
<  In  omnibus  [particulis  corporis]  et  in  singulis  tota  [anima]  est. 

»  Neque  enim  aliter,  quod  in  eorpore  etiara  non  toto  sentit,  ta- 
»  men  tota  sentit,  Nam»  wum  eiigao  puqetp  in  carae  ̂ ^fl  ̂ M^^ 

P  tangitur,  quaiQFi^  locus  ilLp  npn  solum  corppris  (ptjlis  poa 
»  sit,  sed  yix  in  eorpore  videatur,  animam  tamea  totam  non  la- 
*  tet  ;  neque  id  quod  sentitur  per  corporis  cuncta  discurritf  sed 
»  ibi  tantum  sentitur  ubi  fit.  Unde  ergo  ad  totani  moi  penrenit 
»  quod  non  in  toto  fit,  nîsi  quia  qt  ibi  tota  est  ubi  fit,  neque  Qt 
»  tota  ilH  sit,  cetera  deserit?  etp.  »  (S.  Ajigu^Uii,  Lettre  (luvi, 
De  Origine  animœ  hominis,  %  2.)  Voy.  encore  ci-dessus,  p.  257, 
note  2.  —«On  ne  trouve  dans  les  traductions  de  Ficin  et  de  Taylor 

que  la  partie  d^  g  8  qui  psi  désignée  ici  par  la  leUre  A.  Voy.  les 
éclaircissements  sur  ce  livre  à  la  fin  dti  volume,  -rr  >  ro  ectV0«i>5ff5«t 

Fo}^. ci-dessus,  p.  364.— ̂ ^tô  Sià  vi^i^nroe  x9{r«Xo(jxÇ«yiiv.  C'était  1'^^^" 
pression  employée  par  Zénen.  Pour  les  Stoïeieps ,  l'acte  principal 
de  l'intelligence  était  la  vision  eompréhenai'ee,  foiy^w*  wrr 
XïïTTTtxiQ.  Voy.  M.  Ravaisson,  Du  Stoïcisme  (Hém.  de  l'Acad.  des 
Inscriptions  et  Belles-Lettres,  t.  XXI,  p.  33,  34.)  --  *  ro  ww  i<rTt 
rà  «vsu  o-cofAocro;  àyrùctuL^àvicrOài.  C'est  Une  définition  empruntée  ̂  

«  Aristote.  Voy.  noire  tome  I,  p.  344. 
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p»a  coppopel.  PuÎBqup  c'eat  la  e^psatipo  qui  «pUit  Iw  Ql)jat6 
aaqsible^,  ce  doit  être  da  mêoia  la  penaéa  (Qvt.Vint0Heeti(mt 
m<T^)  quifiaisit  }qs  objeta  iotqUigiblea.  Si  on  le  nje,  on  ad-r 
mettra  du  moina  que  uqus  pensous  certains  mtelligibl^a, 
que  mw  pareevQua  des  objets  sans  étendue.  Corqmept  une 

aubatapce  étendue  pana^rait-^Ue  ce  qui  n'a  nulle  ét^nduQ  f 
une  substance  divisible,  Tindiviaible»  Sera-pe  par  une  paE- 
tie  indivisible?  Dans  ce  cas,  le  sujet  pensant  pe  s^ra  paa 
corporel  i  ear  il  n'eat  pas  besoin  que  }e  aujet  soit  tout  en- 

tier en  i^ontact  avpo  Tobjet  ;  H  suffit  qu'il  Tatteigne  par  une 
de  aea  parties  s  fH  Aom  on  non»  Accorde  comme  reconnue 
cettQ  vérité,  qua  les  penséea  tes  plua  élevées  ont  des  objets 
tout  k  fait  incorporels,  il  faut,  pour  les  ppnnaitre,  que  Ip 
principe  penaant  soit  ou  devienne  luirmême  indépendant 
du  «orp»^.  OiraHfcT^^n  que  h  pppsée  »  pour  objpt  les  formes 

*  Plotin  se  sert  ici  contre  les  Stoïciens  de  l'argumentation  même 

d'Aristptp  cqntr^  piston  :  «  g}  l'intelligence  éta|(  upe  gpapil^ur, 
»  comment  penser4it-e[lp  ?  pej^^çr^jHUi?  tout  en[\^fe  qi|  p^r  me 
»  0e  iseâ  partlQ;^?  £)(  ̂ es  partipii  aMraiept-pl(p9  d^  la  gpaq(|eur  ou 

*  spraieftf-pHe3  rf§4uîte«Mn  ppin^,  $1  toutpfoi^  op  ppui,  4Qnner  le 
»  pon^  (}e  partie  à  up  point  ?  Si  elles  $ont  réduites  à  être  des  points, 
»  popipie  les  poipts  sqpt  jniipi.§ ,  }\  ̂s(  évidcQt  que  rjptelljgeppe  ne 
:»  pourra  jamais  ie^  parpourir  ;  e|  si  elles  ppt  de  la  granflenr ,  Tin- 
»  telligepce  pepspra  la  mép^p  p^osp  fort  couvent ,  oa  plutôt  un 

»  nQmt)re  inflni  de  fois,  M^M,  pour  peps^r,  il  semblç  qu'il  suilis^  de 
»  toupi^pr  upe  sep)e  fois.  S'il  ̂ uQit^^  rin(p|ijgepçe,  popr  ppmprendre 
»  le^  cfiQsps,  de  (es  fauclipr  par  l'uqe  de  ses  parties,  4  quoi  ̂ qp 
»  alpfs  la  fairp  ptQpvojr  ep  cercle,  qu  pn^me  Ipi  ((pnper  at>s0tumept 
p  auPHpe  grppdeuF?  ̂   iDe  VAmej  I,  3  ;  p.  129  de  la  trad-  de  y.  Qar- 

thélemy-Saint-Bilairp.)  ~  *  Voy.  \e  passage  d'Ari^tote  cflé  daas 
ie  topie  l,  p.  34^,  et  le  tragpiçpt  d'Awnonius  traduit  d^ns  le  top^e  I, 
p.  xqvi.  Spip^  Apgiistjp  ppposp  Ip  ipépi^  ̂ rgun^ept  à  Yipceptips  Victor  : 
^  Ppr  bpc  ppn  )iabet  [mm]  ubi  çapiat  ipiagipep)  Dej,  manepte  in  §e 
>  ista  imagipe  corporis j  pisi  qpemadmqdum  pummus,  pt  dixj,  aliter 
>  ex  Inferiore,  aliter  ex  parte  suppriore  forme^r.  4d  }sta  te  ab- 
>  surdp.  quandp  de  anjp^a  cogita^,  parpalis  cogitatfp  corporyn), 
»  velis  polisne,  pqmpellit.  Sed  ûeus,  ut  etiam  ipse  rectissime  con- 
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inhérentes  à  la  matière?  Alors,  on  est  encore  obligé  d'a- 
vouer que  ces  formes  ne  peuvent  être  pensées  que  quand 

elles  sont  séparées  de  la  matière  par  ̂ inteUigence^  Ce 

n'est  pas  avec  cette  masse  chamdie,  ni  en  général  avec  la 
matière  que  l'homme  opère  Tabstraction  du  triangle,  du 
cercle,  de  la  ligne,  du  point.  L'âme  doit  donc,  pour  y 
arriver,  se  séparer  elle-même  du  corps ,  par  conséquent 

n'être  pas  un  corps*. 
[Impossibilité  pour  le  corps  de  posséder  la  vertu.] 

La  Beauté,  la  Justice  n'ont  pas  non|)Ius  d'étendue,  je 
pense  ;  il  doit  en  être  de  même  de  leur  conception .  Ces  choses 

ne  peuvent  être  saisies  et  gardées  que  par  la  partie  indivi- 

sible de  l'âme.  Si  celle-ci  était  corporelle,  où  existeraient 
les  vertus,  la  prudence,  la  justice,  le  courage?  [B*]  Ces 
vertus  ne  seraient  plus  qu'une  certaine  disposition  de 
V esprit  ou  du  sang^:  le  courage  et  la  tempérance,  par 

»  fiterîs,  non  est  corpus  :  qnomodo  igitnr  capiat  cjus  imaginem 
»  corpas  ?  »  {De  Anima  et  ejus  origine,  IV,  14,) 

*  Voy.  le  passage  d'Aristote  cité  dans  le  tome  I,  p.  345.  —  *  Yoy- 
saint  Augastin  [De  Trinitate,  X ,  10)  :  c  Sed  quoniam  de  natara 
»  mentis  agitiir,  removeamus  a  cogitatione  nostra  omnes  notitias 

'»  quae  capiuntur  extrinsecus  per  sensus  corporis,  etc.  »  Voy.  en- 
core ci-après,  p.  461,  note  1.  —  •  Tout  le  morceau  qui  est  désigné 

par  la  lettre  B,  et  qUi  commence  à  cette  phrase  :«€  Ces  vertus  ne  sc- 

»  raient  plus  qu'une  certaine  disposition  de  V esprit  et  du  sang;  » 
Jusqu'au  morceau  sur  Ventéléchie,  désigné  par  la  lettre  C,  est 
tiré  d'Eusèbe  {Préparation  évangéUque^  XV,  22)  et  se  rattache 
parfaitement  à  ce  qui  précède.  Quant  au  morceau  sur  VenU- 
léchie  désigné  par  la  lettre  G,  U  est  Uré  d'un  autre  passage 
d'Eusëbe  {ibid.,  XV.  10).  C'est  à  la  dernière  ligne  de  ce  mor- 

ceau qu'appartiennent  les  mots  o-uÇoficvov  xceO'  ô(rov  av  a\j':(i^t 
Utrakaii^xvip,  que  Greuzcr  veut  à  tort  placer  à  la  fin  du  §  1^« 
Voy.,  à  la  fin  du  volume,  les  Éclaircissements  sur  ce  livre. 

--  *ffv«Ofj!z  ri  i  al/Aa  Tt  :  «D'autres,  comme  Gritias,  ont  soutenu  que 
»  l'âme  est  du  sang,  supposant  que  le  propre  de  l'âme  est  de  sen- 
»  tir,  et  que  nous  n'avons  la  sensation  que  par  la  naPu/re  du 
»  sang.  »  (Arislote,  De  l'Ame,  I,  2,  p.  118  de  la  trad.)Empédocle 
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exemple,  seraient  Tune  une  certaine  irritabilité,  l'autre  un 
heureux  tempérament  de  Vesprit;  la  beauté  consisterait 
dans  Tagréable  forme  des  contours  S  qui  fait  nommer  élé- 

gantes et  belles  les  personnes  chez  lesquelles  on  la  voit. 
Dsms  cette  hypothèse,  on  conçoit  qneVesprit  puisse  avoir 
dans  ses  formes  de  la  vigueur  et  de  la  beauté.  Mais  quel 

besoin  a-t-il  de  la  tempérance  T  II  semble  au  contraire  qu'il 
doive  chercher  à  être  agréablement  affecté  par  les  choses 

qu'il.touche  et  qu'il  embrasse,  à  jouir  d'une  chaleur  modé- 
rée, d'une  douce  fraîcheur,  à  n'être  en  contact  qu'avec  des 

objets  doux,  tendres,  et  polis.  Que  lui  importe  d'accorder 
à  chacun  ce  qui  lui  est  dû  ? 

Les  notions  de  la  vertu  et  les  autres  choses  intelligibles 

que  l'âme  pense  sont-elles  éternelles,  pubien  la  vertu,  par 
exemple,  naît-elle  et  périra-t-elle  ?  Mais,  s'^  en  est  ainsi, 
par  quel  être  et  comment  serait-elle  formée?  La  même 
question  reste  toujours  à  résoudre.  Les  choses  intelligibles 
doivent  donc  être  éternelles,  immuables,  comme  les  nor- 

tions  géométriques,  par  conséquent  n'être  pas  corporelles. 
Enfin,  le  sujet  en  qui  elles  subsistent  doit  être  de  la  même 

nature  qu'elles,  par  conséquent  n'être  pas  non  plus  un 
corps  :  caria  nature  du  corps  n'est  pas  de  rester  immuable» 
mais  d'être  dans  un  écoulement  perpétuel. 

[IS""  Les  corps  n'agissent  que  par  des^  puissances  incor- 
porelles.] 

Il  est  des  hommes  qui,  voyant  le  corps  produire  certains 
effets,  échauffer  ou  refroidir,  pousser  ou  arrêter,  établissent 

l'âme  dans  le  corps,  pour  V édifier  en  quelque  sorte  en  un 
lieu  oîb  elle  agisse*.  C'est  qu'ils  ignorent,  d'abord,  que  les 

professait  la  même  opinion:  «  Empedodes  animum  esse  censet 
»  cordi  suffusum  sanguinem.  »  (Gicéron,  Tusculanes,  1,9.) 

*■  svfiopffia  Tcç  8v  rûirotç.  C'est  une  allusion. à  la  définition 
que  les  Stoïciens  donnaient  de  la  beauté.  Voy,  t.  1,  p.  99,  note  1. 

—  ̂ olov  èv  BpoLffxvipU)  TOTTO)  iBpxtov'ctç  oLxtxfi'if,  «  Sclou  les  Stoïciens,  dit 
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[13^  L'âme  pénètre  le  corps  tout  entier,  tandis  qu'un 
corps  tout  entier  ne  peut  pénétrer  un  autre  corps  tout 
entier.] 

Ensuite,  si  Vkme  est  corpordie  et  qu'elle  pénètre  tout  le 
corps,  elli»  formera  avec  lui  un  mû^te^  semblable  aux  autres 
corps  [qui  sont  constitués  par  la  mixtion  de  la  matière 

et  de  \2l  qualité^]. 
Or,  comme  nul  des  corps  qui  entrent  dans  une  mixtion 

n'est  en  acte  ',  Famé,  au  lieu  d'être  en  acte  dans  les  corps, 
n'y  serait  plus  qu'en  puissance  ;  par  conséquent,  elle  ces- 

serait d'être  âme,  comme  le  doux  cesse  d'être  doux  quand 
il  est  mêlé  à  l'amer  ;  nous  n'aurions  donc  plus  d'âme. 
Si,  quand  un  corps  forme  un  mixte  avec  un  autre  corps, 

il  le  pénètre  totaîenoent,  de  telle  sorte  que  chaque  mo- 
lécule renferme  des  parties  égales  des  deux  corps  çt  que 

chaque  corps  soit  répandu  dans  tout  l'espace  occupé  parla 
masse  de  l'autre  sans  qu'il  y  ait  augmentation  de  volume,  il 
ne  restera  rien  qui  ne  soit  divisé  \  En  effet,  la  mixtion  ne 

s'opère  pas  seulement  entre  les  grosses  parties  (ce  ne  se- 
rait alors  qu'une  simple  juxtaposition)  ;  il  faut  qu'un  corps 

pénètre  l'autre  tout  entier,  fût-il  plus  petit  (sans  doute  il 
est  impossible  que  le  plus  petit  soit  l'égal  du  grand  ;  ce- 

pendant, il  doit,  en  le  pénétrant,  le  diviser  tout  entier).  Si 

»  l'âme,  si  l*âme  n'est  autre  chose  que  le  sang.  Il  vaut  mieux  dire 
»  ceci  :  Si  Fâme  est  ce  dont  la  perte  entraîne  la  mort  de  ranimai, 
»  assurément  la  pituite  .et  les  deux  sortes  de  bile  constituent  aussi 

»  l'âme  :  car  la  perte  de  ces  choses  entraîne  la  mort  de  ranimai  » 
(Némésius,  De  la  Natv/re  de  Vhonime,.c\x.  ii;  p.  32  de  la  trad.  de 
M.  Thibault.) 

^  Cette  argumentation  de  Plotin  contre  la  doctrine  des  Stoïciens 
sur  la  mixtion  de  Vâme  et  du  corps  est  eiQpruntée  à  Alexandre 

d'Aphrodisie.  Voy,  M.  Ravaisson,  Essai  swr  la  Métaphysique  d*À' 
ristote,  t.  II,  p.  296-299.  —  »  La  théorie  générale  des  Stoïciens  sur 

la  mixtion  est  exposée  dans  le  livre  vu  de  YEnnéade  IL  Voy-  aussi 
1. 1,  p.  cxxx,  note  2.  —  »  Voy.  1. 1,  p.  244,  note  1*  —  *  Voy.  t.  *» 

p.  243-245. 
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la  mixtion  s*opëre  de  cette  manière  dans  chaque  partie,  et 
qu'il  ne  reste  aucune  partie  de  la  masse  qui  ûe  soit  divisée, 
il  faut  que  le  corps  soit  divisé  en  points,  ce  qui  est  impossi- 

ble. En  effet,  si  cette  division  est  poussée  à  l'infini,  puisque 
tout  corps  et  toujours  divisible,  il  faudra  que  les  corps  soient 
infinis  non-seulement  en  puissance,  mais  encore  en  acte. 

Il  est  donc  impossible  qu'un  corps  tout  entier  en  pénètre 
un  autre  tout  entier.  Or  Tâme  pénètre  le  corps  tout  entier. 
Elle  est  donc  incorporelle  ̂  

[1 4"^  Si ,  comme  le  prétendent  les  Stoïciens ,  l'homme 
était  d'abord  une  habitude  (c'est-à-dire  une  certaine  no- 
ture]^f  puis  une  dmet  enfin  une  intelligence^  le  parfait 
naîtrait  de  l'imparfait,  ce  qui  est  impossible.] 

Dire  que  la  première  nature  de  l'âme  est  d'être  un  esprit ̂ 
que  cet  esprit  n'est  devenu  âme  qu'après  avoir  été  exposé 
au  froid  et  trempé  en  quelque  sorte  par  son  contact,  parce 

«  On  trouve  la  même  démonstration  dans  Némésius  :  «  Voici  le 
»  raisonnement  de  Chrysippe  :  La  mort  est  la  séparation  de  Tâme 

»  d'avec  le  corps  ;  mais  une  chose  qui  n'estpas  corps  ne  se  sépare  pas 
»  d'avec  le  corps,  puisqu'elle  ne  peut  pas  s'y  Joindre;  or,  l'âme  se 
»  joint  au  corps  et  elle  s'en  sépare  ;  l'âme  est  donc  un  corps.  Il  est 
»  vrai  que  la  mort  est  la  séparation  de  l'âme  d'avec  le  corps  ;  mais 
»  en  disant,  en  général,  que  ce  qui  n'est  pas  corps  ne  peut  pas  se 
»  joindre  au  corp9,  on  commet  une  erreur,  quoique  cela  soit  vrai 

>  si  l'on  parle  de  l'âme.  C'est  faux ,  en  général,  puisque  la  ligne, 
»  qui  n'est  point  un  corps,  est  jointe  au  corps  et  peut  en  être  ab* 
»  straite  ;  il  en  est  de  même  de  la  blancheur.  Mais  s'il  s'agit  de 
»  l'âme,  cela  est  vrai,  parce  que  l'âme  n'est  pas  jointe  au  corps: 
»  car,  si  elle  y  est  jointe,  il  esl  évident  qu'elle  lut  est  coétendue; 
»  or,  dans  ce  cas,  elle  n'est  pas  coétendue  au  <;orps  tout  entier, 
»  parce  qu'tf  n'est  pas  possible  qu'im  corps  soit  coétendu  à  un 
»  autre  corps  tout  entier  {i^ivotxov  o'ûfia  ffû/xatt  o>ov  oX&>  Tra/saxic?- 

»  ùm)  ;  ainsi,  l'animal  ne  serait  pas  animé  tout  entier.  S'il  est  animé 
3»  tout  entier,  l'âme  n'est  pas  jointe  au  corps,  elle  n'est  pas  elle-r 
»  même  un  corps  et  elle  se  sépare  du  oorps  sans  être  elle-même  un 
»  corps.  »  (De  la  Natmre  de  V homme,  ch.  ii;  p.  36  de  la  trad.  de 

M.  Thibault.)  —  >  Voy.  1. 1,  p.  221,  note  3. 
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^ue  le  froid  l'd  reodtl  pitis  sttbtitS  c'est  avancer  une  hy- 
pothèse kbmirddâ  Beftdcoup  d^ânimau  naiasent  dans  des 

endroits  chauds,  et  n'ont  pas  teur  Ame  êonmise  à  lu^tion 
du  fnids  Dans  cette  hypothèse,  on  fait  dépendi^e  la  pre- 

mière nature  de  rame  du  concours  des  ciroonstanoes  exté- 
rieures. On  pose  donc  comme  principe  ce  qui  est  moins 

parfait  [Yâme]^  et  l'on  regarde  même  comme  antérieure 
[à  rame]  une  chose  moins  parfaite  encore^  qu'on  appelle 
habitude  {i^iç)  '.  Vintelligence  se  trouve  ainsi  placée  au 

h  i^^xpv  yevopivnv.  «  Chrysippe'  pense  que  l'enfant  est  nourri  dans 
»  le  sein  de  sa  mère  par  une  natur^e  [r^àiç),  comme  Uiie  pldfitej 
»  mais  qu'au  inoihetit  où  il  Uatt,  il  CHdbgè  et  detierit  nh  aHimtil, 
s  purée  qilii  sûn  i^ëptum  ¥éftoîdi  éi  trempé  par  Vaitt  de  là  vient 

:»  que  cet  esprii  a  reçu  avec  raison  le  nem  d'dm$i  ̂ v^iî,  à  cnim 
»  de  son  refroidissement,  wapà  t>1v  ̂wÇcv.  »  (Plutarque,  De  Stoïco- 

rum  repugnantib.,  p.  1052.)  Il  ya  là  un  jeu  de  mots  qu'on  ne  peut 
rendre  en  n-ançâfs  :  il  rOÛlé  sUr  rétytnoldgië  du  m6i  dMe,  qUé  fes 
Stoïciens  dérilfâient  de  ̂ y^^hç,  froidi  Cette  tbéoHé  a  été  aussi 
professée  par  i]uelques  hérétl^U^s;  tels  que  YinëèUtlus  Viètor,  ({ue 
saint  Augustin  cité  eu  eés  ternies  :  t  m  had  eulm  [afllaia]  loqueba^ 
ris^  quum  diceres  !  «  Et  gelante  sabëtantid  quœ  tomprehendi  non 
*  poterat,  efficerét  ôorpns  dlmd  ifitra  eorpUê  tMturé  mub  «»  et 

s  spiramine  cmglàbattm ,  etlndèqae  Ineif^eret  home  inteHor  fip^ 
»  pafere,  queiu  treldtl  iii  rofUia  rëgin»  eorpof âlld  kielusum  ad  slmi- 
»  lituditiem  sut  delitleâvlt  éxterldHs  hominiS  hàbiludd.  i^  ...  Post 
hœc  ineiplens  loqui  de  spiritu  :  4  Hsëc^  inqais,  auiaia»  que  ex  flatu 
»  Dei  baberet  originetn  ̂   sine  sensu  intimo  atque  intellecto  intima 
»  esse  non  pôtuit,  quod  est  ipiritush  >  Sieut  ergo  video^  iateriorem 
bominem  tis  eSse  anifnàm:  Intimum,  spiHtum;  tanquam  et  Ipse 

interfdr  éit  aUfmtej  sieut  illà  dorpdri;  ̂   [Dd  Atntma  et  ̂   ̂rt' 
ginê,  IV,  14.)  ̂   «  Selon  les  Btoïfeiefts,  Tbortime  est  d'abord  ans 
plante  dans  le  sein  de  sa  mère;  il  deyient  ensuite  un  animal 
au  momebt  de  sa  naissance,  enfin  un  homme  à  Tâge  déraison; 
par  conséquent^  Vesprit  igné  et  intelligent  qui  bons  donne  la 
vie  est  d'abord  habitude  ou  nature  (t.  1^  p.  321)  note  8)j  U  àe- 
▼lent  ensuite  dine,  enfin  intelligenôe  ou  raisén.  Weù  lui^uiéine 

se  transforme  avec  le  monde.  Selon  Plotin^  eu  contraire)  si  i'^^ 
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dernier  rans  puisqu'elle  est  supposée  naître  de  Tâme,  tan- 
dis qu'il  faiidVàit  M  coâtralfe  assigner  lé  premier  rang  à  Vinr 

telligenee,  le  second  à  Vâme,  le  troisième  à  la  nature,  et 
regarder  ainsi  toujours  comme  postérieur  ce  qui  est  moins 
parfait,  suivant  Tordre  naturel.  Enfin,  dans  ce  système^ 

Dieu,  par  cela  même  qu'il  possède  Tintelligence,  est  posté- 
rieur, engendré,  n'a  qu'une  intelligence  adventice;  il  en 

résulte  qu'il  n'y  a  ainsi  ni  âme,  ni  intelligence,  ni  Dieu  : 
car  jamais  ce  qui  est  en  puissance  ne  peut  passer  à  Vétai 

d'acte,  s'il  n'y  a  antérieurement  un  principe  en  acte.  Qui 
fera,  en  effet,  passer  à  l'état  d'acte  ce  qui  est  en  puissance! 
s'il  n'y  à  rien  d'antérieur  à] ce  qui  est  en  puissance?  Si  ce 
qui  est  en  puissance  se  fait  passer  soi-même  à  l'état  d'acte 
(ce  qui  est  absurde),  il  faudra  que,  pour  passer  à  l'état  d'acte» 
il  contemple  au  moins  une  chose  qui  ne  soit  pas  en  puis- 

sance, mais  en  acte.  Cependant,  si  l'on  admet  que  ce  qui 
est  en^  puissance  puisse  toujours  denieurer  identique,  il 
passera  de  lui-même  à  l'état  d'acte,  et  il  sera  supérieur  k 
l'être  qui  n'est  qu'en  puissance  parce  qu'il  sera  l'objet  de 
raspiratlon  d'un  tel  être.  lï  fatit  donc  assigner  le  prethief 
ràngà  l'êlfe  qui  à  Uiie  natUWs  parfaite  et  incorporelle,  qui 
est  toujours  en  acte.  Ainsi,  Vintelligence  et  Ydme  sont  an- 

térieures à  la  nature;  l'âme  n'est  donc  pas  un  esprit  ni  par 
coûséquebt  un  bX)rps.  On  pourrait  encore  donner,  et  on  a 

ddnné  en  effet  d'autreéi  ràisoti6  pour  déihotttrêr  que  l'âttié  est 
incorporelle  ;  mais  tié  que  ndUs  avons  dit  suffit  pleinement ^ 

l^fisfdél*e  Diét[^  ôft  Vdit  Qtie  rAmë  tihitejhsëllë  pr5(!ëde  de  Tlfi- 
telli|;éh6ë  %t  que  llntiâlll^eiléë  procédé  dd  Bied  (t.  I,  p.  118)  ;  st  l'oft 
eônsidêf^  rhomttte^  cil  toit  (}u1i  t^bstôdê  ioiïits  ̂ s  facultés  dôl 

que  dôu  ftme  est  linfe  à  sdtt  tdrp^,  ()ttOiqU'il  he  les  développe  Que 
isUceeissivëmeÉit  (t.  l,  P-  ̂6). 

*  Le  fond  de  cette  argumentation  eBt  eftipt^utité  ft  AH^tbtë  :  «  icf , 
»  uue  difficulté  âe  présente.  Tout  éthe  eii  aete  a^  de  semble,  ia 
»^  t^uissattce»  iahdi»  qiie  ee  qui  a  la  puissance  iie  pàése  paU  toujours 
»  a  r^ete.  L'antéHOHté  ajppaftiendrait  doue  à  là  t)Ui§sdncé;  Or,  sli 
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II.  L'An  k'mt  vas  i^mAWMùwa  m  VmtiiAcan  m  cmift. 

[1^  L*âme  n'est  pas  Tharmonie  du  corps.] 
Puisque  Tàuie  n'est  pas  corporelle,  il  faut  déterminer  sa 

nature  propre.  Admettrons-nous  qu'elle  est  une  chose  dis- 
tincte du  corps,  mais  dépendante  de  lui,  une  harmonie^ 

par  exemple  f  Pythagore,  en  effet,  ayant  employé  ce  mot 
dans  un  sens  particulier,  on  a  cru  ensuite  que  Fharmonie  du 

corps  était  quelque  chose  de  semblable  à  Fharmonie  d'une 
lyre.  Comme  la  tension  produit  dans  les  cordes  une  mor 

nière  d'être  [izde-nixa]  que  Ton  appelle  ftarmome,  de  même, 
les  éléments contrairesétant  mélangés dansnotre corps,  telle 

mixtion  {-n  nota  xpâaiç)  produit  la  vie  et  Tâme,  qui  n'est  ainsi 
qn'tme  certaine  manière  d^étre  de  cette  mixtion  {zà  m 

»  en  est  ainsi,  rien  de  ce  qui  est  ne  saurait  exister  :  car  ce  qui  a  la 

>  puissance  d'être  peut  n'être  pas  encore.;.  Comment  y  aara4-il 

»  donc  mouyement,  s'il  n'y  a  pas  de  cause  en  acte?  Ce  n'est  pas  la 

»  matière  qui  se  mettra  eUe-mème  en  mouvement;  ce  qui  l'y  met, 
»  c'est  l'art  de  l'ouvrier,  etc.  y>  (^Métaphysique,  liv.  XII,  6;  t.  lli 
p.  217  de  la  trad.  de  MM.  Pierron  et  Zévort.)  Voy.  aussi  Enn.  II, 
liv.  V,  S  3;  1. 1,  p.  231. 

^  Plotin  a  d^à  dit  ci-dessus  (S  2, 3)  que,  selon  certains  philoso- 

phes, l'àme  est  une  mixtion  et  tme  manière  d'être  de  la  matière. 
II  reproduit  ici,  en  les  résumant,  les  critiques  dirigées  contre  cette 

opinion  par  Platon  dans  le  Phédon  (t.  I,  p.  250, 264*271  de  la  trad. 

de  M.  Cousin)  et  par  Aristote  dans  le  traité  De  l'Àms  (t.  1, 4,  p.  135- 
139  de  la  trad.  de  M.  Barthélemy-SainUHilaire).  Voici  comment 

Platon  formule  l'opinion  combattue  ici  par  Plotin  :  «  L'Idée  qae 
»  nous  nous  faisons  ordinairement  de  Tâme  revient  à  peu  prés 

»  à  celle-ci  :.  que  notre  corps  étant  composé  et  tenu  en  équililire 

>  par  le  chaud,  le  froid,  le  sec  et  l'humide,  notre  âme  est  le  rap- 

»  port  de  ces  principes  entre  eux,  et  l'harmonie  qui  résulte  de 
»  l'exactitude  et  de  la  justesse  de  leur  combinaison.  >  Aristote 

s'exprime  de  même  à  ce  sujet  :  «  On  di^  que  l'àme  est  une  harmonie; 

»  l'harmonie,  i^oute-t-on,  est  un  mélange  et  un  composé  de  eon- 

»  traires,  et  le  corps  se  compose  aussi  de  contraires.  >  II  n'est  p»^ 
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Comme  nous  l'avons  déjà  dit  précédemment  [§  3],  cette 
hypothèse  est  inadmissible  pour  pluisieurs  raisons  : 

D'abord,  l'âme  est  antérieure  [au  corps]  et  l'harmonie  lai 
est  postérieure.  Ensuite,  l'âme  maîtrise  le  corps,  le  gou- 

verne, lui  résiste  même  souvent,  ce  qu'elle  ne  saurait  faire  si 
elle  n'était  qu'une  simple  harmonie.  L'âme  en  effet  est  une 
essence,  l'harmonie  n'en  est  pas  une  :  lorsque  les  principes 
corporels  dont  nous  sommes  composés  sont  mélangés  dans 
de  justes  proportions,  leur  tempérament  constitue  la 

santé  [mais  non  une  essence,  telle  que  l'âme].  D'ailleurs, 
chaque  partie  du  corps  étant  mélangée  d'une  manière  dif- 

facile  de  déterminer  quels  sont  les  auteurs  combattus  par  Platon 

et  par  Aristote.  En  tout  cas,  ropinion  que  l'âme  est  une  harmonie 
a  été  professée  par  deux  classes  d'hommes,  par  des  médecins,  tels 
qu'Hippocrate  et  Claiten,  comme  nous  Tavons  dit  ci-dessus  (p.  437, 
note  4),  et  par  des  philosophes,  tels  que  Dicéarque  et  Aristoxène  : 

c  L*âme,  disait  Dicéarque,  est  Tharmonie  des  quatre  éléments, 

»  npiiovia,  rwv  Tïffo'a/awv  arotx^iuv,  c'est-à-dire  la  mixtion  et  r'accord »  du  chaud,  du  froid ,  du  sec  et  de  Thumide.  »  (Némésius,  De  la 
Nature  de  Vhomme,  ch.  ii.)  Quant  à  Aristoxène,  il  comparait  Tâme 
à  Tharmonie  de  la  lyre  :  «  Aristoxenus  musicus,  idemque  philosophus, 
»  ipsivs  corporis  intentionem  quavndam,  yel,  ut  in  cantu  et  fldi- 
»  bus,  quse  harmonia  dicitur,  sic  ex  corporis  totiùsnatura  et  figura 
»  yarios  motus  cieri,  tanquam  in  cantu  sonos.  »  (Cicéron,  Tmcû^ 
lanes,  î,  10.)  Pour  plus  de  détails,  Voy,  M.  Ravaisson,  Essai  su/r  la 

Métaphysique  d' Aristote,  t.  II,  p.  32.  I^aint  Augustin  a  développé 
'  de  la  manière  suivante  les  objections  que  Plotin  fait  à  cette  théorie  : 

«  Nisî  forte  vitam  temperationem  aliquam  corporis,  ut  nonnulli 
»  opinati  sunt,  debemus  credere.  Quibus  profecto  nunquam  hoc 
»  yisum  essét,  si  ea  quœ  yere  sunt  et  incommutabilia  permanent 
»  eodem  animo  a  corporum  consuetudine  alienato  atque  purgato 
»  yidere  valuissent.  Quis  enim,  bene  se  inspiciens,  non  expertus  est 
»  tanto  se  aliquid  inteliexisâe  sincerius,  quanto  removère  atque 
»  subducere  intentionem  mentis  à  corporis  sensibus  potuit  ?  Quod 
:»  si  temperatîo  corporis  esset  animus,  non  utique  id  posset  acci- 
>  dere.  Non  enim  ea  res,  quae  nàturam  propriam  non  haberet  neque 
y>  substantia  esset,  sed  in  subjecto  corpore  tanquam  color  et  forma 
>  inseparabiliter  inesset,  ullo  modo  se  àb  eodem  corpore  ad  Intel- 



férente  d^vr^it  former  [une  faarmoaie  ̂ iffér^nt^i  p^r  con- 

séquent] uQe  âme  dififér eqte,  en  sqrte  qu'il  y  eq  aurait  plu^ 
pieqrs.  Enfin,  ce  qui  est  décisif,  cette  âme  [qui  consista  en 
une  harmonie]  présuppose  uqe  autre  âin^qui  produise  cette 

harmonie,  comme  une  iyre  a  besoin  d'un  musicien  qui  im-^ 
prime  au?(  cordes  des  vibrations  harmoniques,  parcQ  qu'il 
possède  en  lui-même  la  raispn  d'après  laquelle  il  produit 
l'harmonie  :  car  les  cordes  de  te  lyr§  n§  vibrent  pap  d'elles- 
mêmepi^et  les  élément?  de  notre  çorpp  ne  peuvent  se  mettre 

eu)i:-mêmes  en  harmonie.  Cependant,  dans  cette  hypot^^^se, 

on  eoostUue  Iç»  essences  animéei;  et  pleines  d'ordre  avec 

>  ligibilia  percîpjen  ()a  comirçtyr  ayerterp,  ̂ i  i»  q^^fttwm  BPSiÇti  iP 
»  t^ntqn)  Ml^  PP69P(  ÎDtuerif  e^qup  visjpn^  Yne|ipr  et  pf^stanUor 
*  fleri.  N'^llo  quippe  modo  foTiif\a»  v^l  çQlor,  nfil  ipsq  miam  Qor- 
»  poris  temperatiOf  ̂ uc^  cerpa  çqnmi^^io  ̂ t  eavutr^  QUc^tuoT  nçr 
»  twar^Vf^  quibus  idem  corpua  ̂ b^isfit,  q^vprter^  9e  ah  ea  pofesf, 
»  in  ̂ uo  subjeçto  çst  insepara^ilU^r,  M  b^Pt  ̂ o,  qv^œ  iiit^lligit 
»  anw]u^f  quum  9e  çLvextil  a  corpOT^^  non  9m%^  pvQfeçiQ  çorporea, 
»  e(  tamen  ̂ \xï\t,  mai^iioeqife  ̂ upt:  QafY^  eodeqf  ffipdp  sppiper  se 
?  babpnt.  Nam  njtiil  ̂ b^urdi^s  psse  po(esi  qwm  ̂ ^  esse  qy^  pculis 
»  viçl^fnus,  e^  non  psse  qu$  |nle)ligeDtJ9  ceroi|i|ps,  quM^i  diibitarp 
>  démentis  ̂ it  intelli^entiam  jpcpfpp9rdbiUlerocuIis9ntpfern,  Usée 
^  9U[m  quœ  in(e)|i^ui)tHrepcle{Qinodpsemper§^se  babeptia,  qi;iim 
»  ea  intqetuf  ai^iipus/sati^pslendit  ̂ e  i)lj^  ̂ s§p  conjunctuin  miro 

»  qiipd^ip  eodemqup  iacQrpor^li  v^Q^o^  ̂ çilicet  ppp  locafHer  :  Qam- 
^  que,  9Ut  in  îUq  supt,  9U(  ipse  in  iilis.  Et  utruo^Ht^pt  jborfipi^  sjt, 
»  aut  in  subjectp  altprpip  in  ̂ Itero  ̂ ^t,  APt  ptrppuque  substantia  est. 
»  Sed,  si  illud  prjipuni  est,  non  est  il)  subjeptp  corpprp  animus  ut 
>  coloret  forpia,  quia  vel  ipse  substaptia  es(,  v^J  ̂ Iteri  substantiœ, 
»  quae  corpus  non  esti  in  subjpclo  inpst.  Si  QUiepi  boc  ̂ ecundum 
»  veruin  est,  non  est  ip  sphj^t^to  çorporp  t^pquapi  colpr  animths, 
»  quia  8ub9tanHa  e^p.  Tepîperaljo  aptepi  cprporjs  in  çpbjecto  cpr- 

»  pore  est  tanquapi^  cp|or.  I^pp  pst  prgp  t^p^per^tip  pofpons  ani- 
»  ipu^,  ̂ ed  vifci  e9t  ammus;  et  ̂ e  pulla  rpp  dpserit:  npp  jgjtur 
>  aniipus  ipori  potest.  »  (pe  Immortalitate  animœ,  10,]  Sur  la  né- 

cessité pp  est  {'intelligence  de  se  $épgrer  du  corps  popr  ponçevoir 
les  cboses  ip(elligjbles>  Yoy.  pî-dpssus,  p.  450,  note  5;  et^ur  l'iden- 

tité dç  râpje  et  de  la  vie,  Yoy,  çlr^prèp,  p.  479,  pote  1. 
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des  ehMei  inanimées  et  ssos  ordre  ;  op  veut;  epQn  que  ces 

essences  pleines  d'ordre  doivent  au  hasard  leur  ordre  et  leur 
eipstenoe.  Cela  est  impossible  pour  des  parties  aussi  bien 

que  pour  un  tout.  L'âme  n'est  donc  pas  une  harmonie. 
[i^  L'àme  n'est  pas  Tentéléchie  du  corps,] 
[C^]  Examinons  maintenant  Topinion  de  ceux  qui  appel- 

lent rime  une  entéUehie,  Ils  disent  que,  dans  le  eemposé, 

l'âme  joust  à  Tégard  du  corps  qu'elle  apimfli  le  rôle  de  la 
forme  à  regard  de  la  matière  ;  qu'elle  n'ept  pas  la  forma  de 
tout  corps,  ni  du  corps  en  tant  qu'il  est  porps,  mais  du 
ûorpt  naturel^  organitit  qui  a  la  vie  en  pui$$anee^, 

8i  l'âme  est  avep  le  corps  dans  le  même  rapport  que  la 
forme  de  la  statue  avec  le  bronse,  il  en  résulte  qu'elle  est  divi- 

sée avec  le  corps,  et  qu'en  coupaD^  un  membre  on  coupe  avec 
lui  une  portion  de  l'âme.  Dans  cette  doctrine,  l'âme  ne  se 
sépare  pas  du  corps  pendant  le  sommeil,  puisqu'elle  doit 
être  inhérente  au  corps  dpnt  elle  est  l'entéléohie»  en  sorte 
que  le  sommeil  devient  par  là  tout  â  fait  ineuplicable'.  8i 
l'âme  est  une  enféléchie,  il  n'y  aura  plus  de  lutte  possible  de 
la  raison  contre  les  passions*  L'être  humain  tout  entier  n'é- 

prouvera qu'un  seul  et  même  sentimeut,  sans  jamais  être 
en  désaccord  avec  lui-même.  Si  l'âme  est  une  entéléchie,  il 
y  aura  peut-être  encore  des  sensations,  mais  des  sensations 
^çttl§ment>  Içs  pensées  pures  serput  impossibles.  Aussi  les 

i  Tout  le  moraean  3Ur  Ventélflchi^,  déBigné  par  Ift  Içttre  Cf  e^t 

tfré  ds  la  Prépar(itiQn  évan^^liqv^  cl'ËHsèbe  (^V,  10).  YQyt  les 
ÉelginmêmBfiis  mv  ce  liyjp&h  la  0a  du  ypluine.  ̂   ̂   Ppar  la  fié- 
floiMoQ  de  VentéUchi»  par  4ri^tot6,  Vqyi  1. 1,  p.  357.  -r*  »  Qèt  ar- 

gument parait  emprunté  k  hff^wmh  YQy- 1,  \^  p,  %ç\i,  Sgint 
Augustin  emploie  le  même  arguiy^^a(  :  c  fîorpprfspi^  sepsuf  spiQ- 
»  nus  sepit  et  alaudit  qiiodam  i^odo,  ita  ̂ aue  Mt  tali  m^tfttip^i 
»  eopporis  eedat  anima  cum  voluptate,  qui£|  s^eundpm  natur^in  est 
»  talis.commiitatio  quPB  reûcit  corpas  a  laboribfis  ;  non  tameo  b^c 

»  adimit  animo  vel  seatieudi  YW  vel  intelUgendi^  e(is.  *  {D^fnmor- 
talitate  anima,  140 
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Péripatéticiens  eux-mêmes  sont -ils  obligés  d'introduire 
[dans  la  nature  humaine]  une  autre  âme ,  savoir,  TioteHi- 

gence  pure  (voOç),  qu'ils  font  immortelle  ̂   Il  faut  donc  que 
l'âme  raisonnable  soit  entéléchie  autrement  qu'ils  ne  l'en- 

tendent, si  toutefois  il  convient  de  se  servir  encore  de  ce 
nom. 

Quant  à  l'âme  sensitive ,  qui  conserve  les  formes  des 
objets  sensibles  précédemment  perçus,  elle  doit  les  con- 

server sans  le  corps.  Sans  cela,  ces  formes  seraient  en  elle 
comme  des  figures  et  des  images  corporelles.  Or,  si  ces 

formes  étaient  de  cette  manière  dans  l'âme  sensitive,  elles 
ne  pourraient  y  être  reçues  autrement  [qu'en  qualité  d'em- 

preintes corporelles].  C'est  pourquoi,  si  l'on  admet  la  réalité 
de  l'entélécbie,  elle  n'est  pas  inséparable  du  corps.  La  partie 
concupiscible  elle-même,  non  pas  celle  qui  nous  fait  sentir 
le  besoin  de  boire  et  de  manger,  mais  celle  qui  désire  les 
choses  indépendantes  du  corps ,  ne  saurait  davantage  être 

une  entéléchie  inséparable  *. 
Reste  l'âme  végétative.  On  pourrait  supposer  que  celle- 

ci  du  moins  est  une  entéléchie  inséparable.  Mais  cela  ne 
convient  pas  non  plus  à  sa  nature.  Car,  si  le  principe  de 

'  «  On  ne  saurait  ici  encore  rien  affirmer  de  fort  clair  ni  de  i*în- 
>  tcllîgence,  ni  de  la  faculté  de  percevoir;  mais  Tintelligence  sem- 
»  ble  être  un  autre  genre  d'âme  et  le  seul  qui  puisse  être  isolé 
»  du  reste,  comme  Tétemel  s'isole  du  périssable.  Quant  aux  autres 
>  parties  de  Pâme;  les  faits  prouvent  bien  qu'elles  ne  sont  passépa- 
>  râbles,  comme  on  le  soutient  quelquefois.  Mais,  au  point  de  vue  de 

>  la  raison,  elles  sont  différentes  évidemment  !  car  c'est  tout^autre 
>  chose  d'être  sensible  et  d'être  pensant,  parce  que  sentir  et  juger 
»  sont  choses  très-différentes.  Et  de  même  pour  chacune  des  fa- 

*  cultes  qu'on  vient  de  nommer...  Ce  n'est  point  lorsque  tantôt 
>  elle  pense  et  tantôt  elle  ne  pense  pas*  c'est  seulement  quand  elle 
»  est  séparée  que  l'intelligence  est  vraiment  ce  qu'elle  est,  et  cette 
»  intelligence  seule  est  immortelle  et  éternelle.  >  (Âristote,  De  l'Ame, 
II,  2;  m,  5;  p.  176,  304  de  la  trad.  de  M.  Barthélemy-Saint-Hi- 

laire.)  — ^  '  Voy.  le  passage  d' Aristote  cité  1. 1,  p.  309. 
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toute  plante  est  dans  la  racine,  si  c'est  autour  d'elle  et  par le  bas  que  se  produit  la  croissance  S  comme  cela  a  lieu  dans 
beaucoup  de  plantes ,  il  est  évident  que  l'âme  végétative, 
abandonnant  toutes  les  autres  parties,  s'est  concentrée 
dans-la  racine  seule;  elle  n'était  donc  point  répandue  dans 
la  plante  entière  comme  une  entéléchie  inséparable.  Ajou- 

tez que  cette  âme,  avant  que  la  plante  ne  grandisse,  est 
déjà  contenue  dans  le  petit  corps  [de  la  semence].  Si  donc, 
après  avoir  vivifié  une  grande  plante,  l'âme  végétative  peut 
se  resserrer  dans  un  petit  espace ,  si  d'un  petit  espace  elle 
peut  se  répandre  dans  la  plante  entière,  qui  empêche  qu'elle ne  soit  entièrement  séparable  de  la  matière  ? 
Comment  d'ailleurs,  étant  indivisible,  l'entéléchie  du corps  divisible  deviendrait-elle  divisible  comme  lui?  En 

outre,  la  même  âme  passe  du  corps  d'un  animal  dans  le 
corps  d'un  autre  animal.  Comment  l'âme  du  premier 
deviendrait-elle  l'âme  du  second,  si  elle  n'était  que  l'en- 

téléchie d'un  seul  ?  L'exemple  des  animaux  qui  se  méta- morphosent rend  évidente  cette  impossibilité.  L'âme  n'est 
donc  pas  la  simple  forme  d'un  corps  ;  c'est  une  véritable 
essence  {oMay,  qui  ne  doit  pas  l'existence  à  ce  qu'elle  est édifiée  sur  le  corps,  et  qui  existe,  au  contraire,  avant  de 

devenir  l'âme  de  tel  animal.  Ce  n'est  donc  pas  le  corps qui  engendre  l'âme  \ 

*  «  Ce  qui  fait  que  de  toutes  les  plantes  on  peut  dire  qu'elles  vl- 
>  vent,  c'est  qu'elles  paraissent  avoir  en  elles-mêmes  une  force  et 
>  un  principe  dont  elles  tirent  leur  accroissement  et  leur  dépérisse- 
>  ment  en  sens  contraires.  Car  on  ne  saurait  soutenir  qu'elles  crois- 
»  sent  par  en  haut  seulement  et  non  par  en  bas;  elles  se  dévelop- 
»  pcnt  et  se  nourrissent  également  des  deux  manières  et  en  toiis 
>  sens,  et  elles  continuent  de  vivre  tout  le  temps  qu'elles  peuvent 
»  prendre  de  la  nourriture.  >  (Aristote,  De  l'Ame,  II,  2,  p.  174  de  la 
trad.  fr.).  —  «  oya«a,  que  nous  traduisons  par  essence,  correspond 
ici  à  ce  que  la  philosophie  moderne  appelle  la  substance.  Mais  pour 
Plotin,  comme  pour  Platon,  la  substance  se  confond  avec  la^a- 
tière.  —  »  On  peut  rapprocher  de  celte  réfutation  de  la  doctrine lî. 

30 
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ni.  VàMâ  Bff  mil  iMMoi  iSMBfomiut  bv  tnroMius. 

Quelle  est  donc  la  nature  de  l'âme ,  si  elle  n'est  ni  un 
corpif  ni  la  manière  d'être  d'un  corps^  et  que  cependant 
la  force  active^  la  puissance  productrice  (npdiiçj  'Koimç] 
et  les  autres  facultés  résident  en  elle  ou  viennent  d'elle?  A 
quel  genre  appartient  donc  cette  essence  qui  a  une  exis- 

tence indépendante  des  corps  T  Évidemment  t  elle  appartient 
au  genre  que  nous  appelons  V essence  véritable.  U  faut,  en 
effet  I  ranger  dans  le  genre  de  la  génération  et  exclure  du 
genre  de  Vessence  véritable  tout  ce  qui  est  corporel,  qui 

nait  et  périt»  qui  n'existe  jamais  véritablement,  qui  ne  doit 
son  salut  qu'à  ce  qu'il  participe  de  Tétre  véritablCi  et  cela 
en  tant  qu'il  en  participe. 

IX.  Il  est  absolument  nécessaire  qu'il  y  ait  une  nature 
différente  des  corps»  possédant  pleinement  par  elle-même 

l'être  véritable,  qui  ne  peut  ni  nailre  ni  périr  ;  autrement, 
toutes  choses  s'évanouiraient  sans  retour,  si  jamais  venait 
à  périr  l'être  qui  conserve  les  individus  et  l'univers,  qui 
en  fait  le  salut  comme  la  beauté»  L'âme,  en  effet,  est  le 

principe  du  mouvement  ^  ;  c'est  elle  qui  le  communique  au 
reste;  quant  à  elle,  elle  se  meut  elle-même.  Elle  donne  la 

vie  au  corps  qu'elle  anime  ;  mais  seule  elle  possède  la  vie, 
sans  être  jamais  sujette  à  la  perdre,  parce  qu'elle  la  pos- 

sède par  elle-^même.  Tous  les  êtresi  en  effet»  ne  vivent  pas 

d'une  vie  empruntée;  sinon,  il  faudrait  remontera  l'infini 
de  cause  eti  cause.  Il  y  a  donc  une  nature  premièrement 
vivante,  nécessairement  incorruptible  et  immortelle  parce 

qu^elle  est  le  principe  de  la  vie  pour  tout  le  reste.  C'est  là 

péripatéticienne  les  fragments  de  Porphyre  dont  on  trouvera  la 
traduction  ci-après,  p*  622. 

A  Voy.  la  démonstration  que  Platon  donne  de  rimmortalité  de 
rame  dans  le  Phèdre  (t.  VI,  p.  47  de  la  trad.  de  M»  Cousin). 
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qu'il  fiiut  édifier  ̂   tout  ce  qui  est  divin  et  bienheureux,  qui 
vit  et  qui  existe  par  soi-même,  qui  vit  et  qui  existe  au  pre-- 
mier  degré,  qui  est  immuable  dans  son  essence,  qui  ne  peut 
ni  naître  ni  périr.  Comment,  eh  effet ,  Félre  naîtrait-il  et 

périrait-il?  Si  le  nom  d'être  lui  convient  réellement,  il 
faut  qu'il  existe  toujours,  comme  la  blancheur  n'est  pas 
tantôt  blanche,  tantôt  noire.  Si  la  blancheur  était  l'être 
même,  elle  posséderait  avec  son  essence  [qui  est  d'être  la 
blancheur]  une  existence  éternelle;  mais,  dans  la  réalité, 

elle  n'est  que  la  blancheur.  Donc,  le  principe  qui  possède 
l'être  par  lui-même  et  au  premier  degré  existera  toujours. 
Ori  cet  être  premier,  éternel,  ne  doit  pas  être  une  chose 
morte  comme  une  pierre,  un  morceau  de  bois.  Il  doit  vivre, 

et  vivre  d'une  vie  pure,  tant  qu'il  demeure  en  lui-même.  Si 
quelque  chose  de  lui  se  mêle  à  ce  qui  est  inférieur,  cette 
partie  rencontre  des  obstacles  dans  son  aspiration  au  bien, 
mais  elle  ne  perd  pas  sa  nature,  et  elle  reprend  son  ancienne 

condition  quand  elle  retourne  à  ce  qui  lui  est  propre*. 
X.  L'âme  a  de  l'afiinité  avec  la  nature  divine  et  éternelle  : 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  453,  note  2.— «  Voy,  Platon,  Phédon,  1. 1,  p.  299 
de  la  trad.  de  M.  Cousin.  Saint  Augustin  démontre  par  les  mêmes 

raisons  que  l'âme  ne  doYicnt  pas  corporelle  par  son  union  avec  un 
corps  :  <  Si  quamvis  locum  occupanti  [corpori]  animus  non  localiter 
>  jungitur,summisiili8œterni3querationibus,quaB incommutabiliter 
»  manent  nec  utique  ioco  continentur,  prior  afilcitur  anima  quain 
»  corpus;  nec  prior  tantum,  sed  etiam  magis.  Tante  enim  prior, 
>  quanto  propinquior;  ̂ t  eadem  causa  tanto  etiam  magis  quanto 
>  etiam  corporemelior;  nec  ista  propinquitas  Ioco,  sed  naturoe  or- 
»  dine  dicta  sit.  Hoc  autem  ordine  intelligitur  a  summa  essentia 
»  speciem  corpori  per  animam  tribui,  qua  est  in  quantumcunque 
»  esl.  Per  animam  ergo  corpus  subsisUt,  et  eo  ipso  est  quo  animatur, 
»  sive  uniyersaliter,  ut  mundus,  sive  particulariter ,  ut  unumquod-* 
»  que  animal  intra  mundum.  Quapropter  consequens  erat  ut  anima 
»  per  animam  corpus  fieret,  nec  omnino  aUter  posset.  Quod  quia 

»  non  fit ,  manente  quippe  anima  in  eo  quo  anima  est,  corpus  per' 
»  illam  subsistit  dantem  speciem,  non  adimeniem ,  commutarf  in 
»  corpus  anima  non  potest,  etc.  »  (De  JmmortaUtate  anirncB^  lô.) 
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cela  est  évident,  puisque,  comme  nous  Tavons  démontré, 

elle  n'est  pas  un  corps,  elle  n'a  ni  figure  ni  couleur,  et  qu'elle 
est  impalpable.  On  en  peut  encore  donner  les  preuves  sui- 
vantes. 

C'est  une  chose  admise  que  tout  ce  qui  est  divin  et  qui  pos- 
sède l'existence  véritable  jouit  d'une  vie  heureuse  et  sage  : 

considérons  d'après  ce  principe  la  nature  de  notre  âme. 
Prenons  une  âme,  non  une  âme  qui  soit  dans  un  corps,  qui 
éprouve  les  mouvements  irrationnels  de  la  Concupiscence 
et  de  la  Colère  et  les  autres  affections  nées  du  corps,  mais 

une  âme  qui  ait  éloigné  d'elle  tout  cela ,  qui  n'ait,  autant 
que  possible,  aucun  commerce  avec  le  corps  :  elle  nous 

montre  que  les  vices  sont  choses  étrangères  à  l'essence  de 
l'âme  et  lui  viennent  d'ailleurs,  qu'étant  purifiée  elle  pos- 

sède en  propre  les  plus  éminentes  qualités,  la  sagesse  et  les 

autres  vertus  ̂   Si  telle  est  l'âme  quand  elle  rentre  en  elle- 
même,  comment  ne  participerait-elle  pas  de  cette  nature 
que  nous  avons  reconnue  propre  à  tout  ce  qui  est  étemel 

4  Voy.  le  passage  de  Platon  [République,  X,  p.  611)  cité  et  com- 
menté parPlotin  dans  VEnn.  I,  liv.  i,  %  12  (t.  I,  p.  49).  Il  a  été 

commenté  dans  le  même  sens  par  Proclus  :  «  La  descente  de  Tâme 
»  dans  le  corps  Ta  séparée  des  essences  divines  par  lesquelles  elle 

>  était  remplie  d'intelligence,  de  puissance  et  de  pureté;  elle  l'a 
»  unie  à  la  génération,  à  la  nature  et  aux  choses  corporelles,  par 

»  lesquelles  elle  est  remplie  d'oubli ,  d'erreur  et  d'ignorance.  En 
»  effet,  en  descendant,  l'âme  a  reçu  de  l'univers  des  vies  multiples 
»  [la  vie  sensitive  et  la  vie  végétative]  et  des  vêtements  divers,  qui 
»  l'attirent  vers  une  constitution  mortelle  et  lui  voilent  la  vue  des 
>  êtres  véritables.  Il  faut  donc  élever  directement  l'âme  qui  se- 
»  journe  ici-bas  vers  la  nature  vigilante  [de  l'intelligence],  régler 
»  les  facultés  du  second  et  du  troisième  rang  qui  lui  sont  atta- 
»  chéesy  comme  le  sont  au  dieu  marin  Glaucus  les  herbes  et  les 
»  coquillages  qui  le  couvrent,  réprimer  les  appétits  qui  la  font 
»  sortir  d'elle-même,  lui  rendre  le  souvenir  des  êtres  véritables  et 
»  de  l'essence  divine,  de  laquelle  elle  est  descendue  et  à  laquelle 
»  il  faut  rapporter  toute  notre  vie.  »  {Commentavreswr  VAlcibiad^> 
t.  III,  p.  75-76,  édit.  de  M.  Cousin.) 
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et  divin  T  La  sagesse'et  la  véritable  vertu,  étant  choses  di- vines, ne  sauraient  résider  dans  une  substance  vile  et  mor^ 

telle'  ;  l'être  qui  les  reçoit  est  nécessairement  divin,  puisqu'il 
participe  des  choses  divines  par  l'affinité  et  la  communauté 
d'essence  qu'il  a  avec  elles.  Quiconque  de  nous  possède 
ainsi  la  sagesse  et  la  vertu  diffère  peu  des  êtres  supérieurs 

par  son  âme  ;  il  ne  leur  est  inférieur  qu'en  ce  qu'il  a  un 
corps.  Si  tous  les  hommes,  ou  du  moins  si  beaucoup 

d'entre  eux  avaient  leur  âme  dans  cette  disposition,  nul  ne 
serait  assez  sceptique  pour  refuser  de  croire  que  l'âme  est 
immortelle.  Mais,  comme  maintenant  on  considère  l'âme 

avec  les  vices  qui  la  souillent,  on  ne  conçoit  pas  qu'elle  ait une  essence  divine  et  immortelle. 

Or,  quand  on  examine  la  nature  d'un  être,  il  faut  tou- 
jours la  contempler  dans  sa  pureté,  puisque  les  choses  qui 

lui  sont  ajoutées  empêchent  de  la  bien  connaître.  Que  l'on 
considère  donc  l'âme  abstraction  faite  des  choses  étran- 

gères, ou  plutôt,  que  celui  qui  fait  cette  abstraction  se  con- 

sidère lui-même  en  cet  état  :  il  ne  doutera  pas  qu'il  ne  soit 
immortel  quand  il  se  verra  dans  le  monde  pur  de  l'intel- 

ligence :  il  verra  son  intelligence  occupée,  non  à  regarder 

quelque  objet  sensible  et  mortel,  mais  à  penser  l'étemel 
par  une  faculté  également  éteraelle  *  ;  il  verra  tous  les  êtrei? 

^  Saint  Augustin  formule  cet  argument  de  la  manière  suWante  : 
«  Si  anima  subjectum  est  in  que  ratio  inseparablliter,  ea  necessitate 
»  quoqne  qua  in  subjecto  esse  monstratur,  nec  nisi  yiva  anima 
»  esse  potest  anima,  nec  In  ea  ratio  esse  potest  sine  vita  et  immor- 
»  talis  est  ratio,  immortalls  est  anima,  etc.  »  (De  Immortalitate 

animcBf  5.)  Voy.  aussi  les  Soliloques,  13.  —  *  Voy.  ia  même  idée 
déyeloppéc  dans  XEnnéade  I,  liv.  i,  §  11  (t.  I,  p.  47-48).  Proclus 

s'exprime  «ur  ce  sujet  à  peu  près  dans  les  mêmes  termes  :  «  L'In- 
»  teliigence  est  toujours  active  en  nous  et  nous  éclaire  toujours 
»  par  la  lumière  de  la  pensée,  et  avant  que  nous  inclinions  vers 
»  cette  vie  irrationnelle,  et  quand  nous  vivons  dans  les  passions, 

»  et  quand  nos  passions  sont  calmées;  mais  nous  n'en  avons  pas 
»  toujours  conscience.  Nous  en  avons  conscience  quand  nous 
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dans  le  monde  intelligible  et  il  se  verra  lui*méme  devenu 
intelligible,  radieux,  illuminé  par  la  vérité  émanée  du 
Bien»  qui  répand  sur  tous  les  intelligibles  la  lumière  de  la 
vérité  K  II  aura  alors  le  droit  de  dire  : 

Adieu,  Je  suis  maintenant  un  dieu  immortel*. 

Car  il  s'est  élevé  vers  la  divinité  et  il  lui  est  devenu  sembla- 
ble. Gomme  la  purification  permet  de  connaître  les  choses 

qui  sont  les  meilleures,  alors  s'éclaircissent  les  notions 
que  nous  avons  en  nous,  et  qui  forment  la  véritable 

science*.  En  effet,  ce  n'est  pas  en  parcourant  les  objets 

»  sommes  purifiés  du  trouble  de  la  génération  et  que  nous  sommes 
»  arrivés  à  une  vie  calme:  alors  lintelligence  se  réyèle  à  nous; 
»  alors,  sortant  de  son  silence,  elle  communique  avec  nous  et  elle 
»  nous  parle.  »  {Commentaire  awr  VÀlcibiade,  t.  II,  p.  U8j  éd.  de 
M.  Cousin.) 

*  Voy.  Enn.  T,  lîv.  vi,  §  9;  t.  I,  p.  112.  Le  P.  Thomassin  cite  ce 

passage  dans  ses  Dogmata  theologica  (t.  i,  p.  145),  et  l'apprécie 
en  ces  termes  :  «  Audire  mihi  yideor  Augustinum  prœdicantem  ut 
»  a  summo  Bono  et  Pâtre  Deo  generetur  Verbum,  Veritas  aeteroa, 
»  qua  deindc  collustrentur  intelligibilia  et  vera  omnia  :  quando 

»  quaecunque  vera  sunt  veritale  vera  sunl,  et  quœcunque  iulelli- 
>  guntur  vera  veritalis  luce  intelliguntur.  »  —  *  Plotin  cite  ici  un 

des  vers  d'Empédocle  conservés  par  Diogène  Laërce  (VIII,  8  Q2)  '• 
;ca'/9«t'  •  iyii  V  pfJLfiiv  $sbç  Aixîporoi^  oùxirt  (9y«)T&ç, 
iroiAcû/Aaiy  iiexà  itSiai  reTi/iivoç^  &(3T:sp  toiKev, 

•*-*0n  peut  rapprocher  de  ce  passage  de  Plotin  un  passage  de  Pro« 

dus  où  est  développée  la  même  idée  :  «  Il  faut  appliquer  l'âme  à 
>  la  contemplation  après  l'avoir  délivrée  de  ses  entraves.  Nous 
»  avons  naturellement  en  nous  la  connaissance  de  la  vérité,  mais 

»  nous  n'y  faisons  pas  attention  parce  que  nous  sommes  distraits  par 
»  les  passions  qui  proviennent  de  la  génération,  par  l'oubli,  parTopl- 
»  nion  et  l'imagination  trompeuses,  par  les  désirs  déréglés.  Une 
»  foisqne  nous  ensommes  délivrés,  il  nous  reste  à  nous  tourner  vers 
»  nous-mêmes.)»  (Commentaire  sur  VAlcibiade,  t. III, p.  60,  éd.  de 
M.  Cousin.)  Proclus  ajoute  encore  (p.  144)  :  «  Le  but  de  Platon  dans 

»  ce  dialogue  est  de  nous  ramener  à  la  connaissance  de  nous- 
»  mêmes,  de  montrer  que  l'essence  de  notre  âme  consiste  dans  des 
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extérieurs  qae  Pftme  a  l'iatuitioa  de  la  sagesse  et  de  ht 
vertu,  c'est  en  rentrant  en  elle-même,  en  se  pensant  elle- 
même  dans  sa  condition  primitive  :  alors  elle  éclairoit  et 
elle  reconnaît  en  ell&-même  des  images  divines,  souillées 

par  la  rouille  du  temps.  De  même,  ̂ i  un  morceau  d'or  était 
animé  et  se  dégageait  de  la  terre  dont  il  est  enveloppé, 

après  s'être  d'abord  ignoré  parce  qu'il  ne  voyait  pas 
son  éclat,  il  s'admirerait  lui-^méme  en  se  considérant  dans 

sa  pureté  ;  il  trouverait  qu'il  n'avait  nul  besoin  d'une 
beauté  empruntée,  et  il  se  regar4en(it  comme  heureux  de 
rester  isolé  de  tout  le  restée 

XI.  Quel  homme  sensé,  après  avoir  considéré  ainsi  la 

nature  de  l'âme,  pourrait  encore  douter  de  l'immortalité 
d'un  principe  qui  ne  tient  la  vie  que  de  lui-*mème  et  qui  ne 
peut  la  perdre  ?  Comment  l'âme  perdrait-elle  la  vie,  puis- 

qu'elle ne  l'a  pas  empruntée  d'ailleurs,  qu'elle  ne  la  possède 
pas  comme  le  feu  possède  la  chaleur?  (car,  sans  être  un 
accident  du  feu,  la  chaleur  est  cependant  un  accident  de  sa 

matière;  aussi  le  feu  périt-il.)  Mais,  dans  l'âme,  la  vie  n'est 
pas  un  accident  qui  vienne  s'ajouter  à  un  sujet  matériel  pour 
constituer  l'âine.  En  effet,  de  deux  choses  l'une  :  ou  la  vie  est 
une  essence,  et  une  essence  de  cette  nature  est  vivante  par 

ellcrmême;  alors,  cette  essence  est  l'âme  que  nous  cher- 

»  formes  et  des  raisons^  qu'elle  tire  d'elle-même  toutes  les  sciences, 
»  qu'elle  reconnaît  en  elle-même  toutes  les  formes  divines  et  natu- 
»  relies.  »  Le  P.  Thomassin  cite  le  passage  de  Plotin  et  fait  à  ce 
sujet  les  réflexions  suivantes  :  «  Hallucinatur  hic  Plotinus  :  nec  enim 
»  ideo  purgato  mentis  duntaxat  oculo  statim  yeritas  inteillgitur, 
»  quod  scientiae  et  disciplinse  jam  ante  in  anima  sint  ;  sed  quia 
»  Veritas  intelligibilis,  semper  prœsens  et  animœ  semper  intima, 
»  puro  mentis  oculo  cerni  potest,  impuro  et  lippiente  non  potest. 
3»  Sed,  seposita  iila  reminiscentîâe  absurda  opinatione,  et  re  tota  Iiuc 

3»  quo  Augustinus  prœit  reflexa,  pulcherrima  sunt  et  miriflcœ  sa- 
>  pientise  plena  Plotini  verba.  »  (Dogmata  theologica^  t.  ],  p.  145.) 
Sur  la  réminiscence,  Voy.  ci-dessus,  p.  429,  note  5. 

*  Voy,  Erm.  1,  liv.  vi,  §  6;  t.  I.  p.  106. 
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chons,  et  on  ne  peut  lui  refuser  l'immortalité  ;  ou  l'âme  est 
composée,  et  il  faut  la  décomposer  jusqu'à  ce  qu'on  arrive 
à  quelque  chose  qui  soit  immortel  et  se  meuve  par  soi- 
même;  alors  un  pareil  principe  ne  saurait  être  soumis  à  la 

mort.  Enfin,  si  l'on  dit  que  la  vie  n'est  qu'une  modification 
accidentelle  de  la  matière  {ndOoç  èixax.vov  rfi  ûXyî),  on  est  forcé 
de  reconnaître  que  le  principe  qui  a  donné  à  la  matière  cette 

modification  est  immortel  et  incapable  d'admettre  rien  de 
contraire  à  ce  qu'il  communique  [c.-à-d.  à  la  vie]*;  or,  il  n'y  a 
qu'une  seule  nature  qui  possède  la  vie  en  acte. 

XII.  Soutiendra-t-on  que  toute  âme  est  périssable*  T  Dans 
ce  cas,  tout  devrait  être  détruit  depuis  longtemps.  Dira-t-on 

^  Plotin  fait  ici  allasion  à  un  passage  de  Platon  :  «  L'âme  n'ad- 
»  meUra  jamais  ce  qui  est  contraire  à  ce  qu'elle  apporte  toujours 
»  avec  elle  [la  vie].  L'âme  est  donc  immorlcllc...  Si  ce  qui  n*est  point 
»  susceptible  de  froid  était  nécessairement  exempt  de  périr,  lors- 

»  que  quelque  chose  de  froid  approcherait  du  feu,  il  ne  s'éteindrait 
»  pas,  il  ne  périrait  pas,  mais  il  sortirait  de  là  dans  toute  sa  force. 
»  Il  faut  donc  nécessairement  dire  aussi  la  même  chose  de  ce  qui 
»  est  immortel,  etc.  »  {Phédon,  t.  L  p.  297  de  la  trad.  de  M.  Cousin.) 
Voici  comment  saint  Augustin  formule  cet  argument  :  «  Quod  si 
»  quisquam  non  eum  interitum  dicit  formidandum  animo,  quo 
»  efQciturut  nihil  sit  quod  aliquid  fuit,  sed  eum  quo  dicimus  ea 
»  mortua  quse  vita  careut,  attendat  quod  nulla  res  se  ip&a  caret.  Est 

»  autcm  animus  vita  qusedam,  unde  omne  quod  animatum  est,  vi- 
»  vcre,  omne  autem  inanime  quod  animari  potest,  mortuum,  id  est 
»  vita  privatum,  intelligitur.  Non  ergo  potest  animus  mori.  Nam  si 
»  carere  poterit  vita,  non  animus,  sed  inanimatum  aliquid  crit.  Quod 
»  si  absurdum  est,  multo  minus  hoc  genus  interitus  timendum  est 
»  &nimo,  quod  vitse  certe  non  est  timendum.  Nam  prorsus  si  tune 
»  moritur  animus  quum  iïlum  deserit  vita  illa,  îp.sa  vita  quœ  hune 
»  deserit  multo  melius  intelligitur  animus,  ut  jam  non  sit  animus 
»  quidquid  a  vita  deseritur,  sed  ea  ipsa  vita  quœ  deserit.  Quidquid 
»  enim  vita  deserlum  mortuum  dicitur,  id  ab  anima  descrtum  in- 
>  telligitur  ;  haec  autem  vita,  quse  deserit  ea  quae  moriuntur,  quia 
»  ipse  est  animus  et  se  ipsam  non  deserit,  non  moritur  animus.  » 

[De  Immortalitate  animœ^  9.)  —  *  C'était  l'opinion  des  Stoïciens. 
Voy,  Cicéron,  Tvsoulanes^  I,  32. 
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que  notre  âme  est  mortelle,  tandis  que  TAme  universelle 

est  immortelle  ?  Qu'on  rende  alors  raison  de  cette  diffé- 
rence. Chacune  des  deux  est  un  principe  de  mouvement, 

vit  par  elle-même,  saisit  les  mêmes  objets  par  la  même  fa- 

culté, soit  qu'elle  pense  les  choses  contenues  dans  le  ciel 
ou. supérieures  au  ciel,  soit  qu'elle  considère  l'essence  de 
chaque  être  et  qu'elle  remonte  jusqu'au  premier  principe. 
Puisque  notre  àme  pense  les  essences  absolues  soit  par  les 

notions  qu'elle  en  trouve  en  elle-même,  soit  par  la  réminis- 
cence, évidemment  elle  est  antérieure  au  corps  ;  possédant 

des  connaissances  éternelles,  elle  doit  être  elle-même  éter- 

nelle. Tout  ce  qui  se  dissout,  n'existant  que  par  sa  compo- 
sition, peut  naturellement  se  dissoudre  de  la  même  ma- 

nière qu'il  est  composé.  Hais  l'âme  est  un  acte  un^  simplet 
dont  l'essence  est  la  vie  ;  elle  ne  peut  donc  périr  de  cette 
manière.  Périra-t-elle  en  se  divisant  en  une  foule  de  parties  T 

Hais,  comme  nous  l'avons  démontré,  l'âme  n'e^t  ni  une 

masse,  ni  une  quantité.  Périra-t-elle  en  s'altérant?  L'alté- 
ration, en  détruisant  une  chose,  lui  enlève  sa  forme  et  lui 

laisse  sa  matière;  c'est  donc  le  propre  d'un  composé.  Par 
conséquent,  puisque  l'âme  ne  peut  périr  d'aucune  de  ces 
façons,  elle  est  impérissable. 

XIII.  Comment  se  fait-il  que  l'âme  descende  dans  un 
corps  S  puisque  les  intelligibles  sont  séparés  des  choses  sen- 

sibles? —  Tant  que  l'âme  est  une  intelligence  pure,  impas- 
sible, qu'elle  jouit  d'une  vie  purement  intellectuelle  comme 

les  autres  êtres  intelligibles,  elle  demeure  parmi  eux  :  car 

elle  n'a  ni  appétit  ni  désir.  Hais,  la  partie  qui  est  inférieure 
à  l'Intelligence  et  capable  d'avoir  des  désirs  suit  leur  impul- 

sion, procède  [npôeuTiy)  et  s'éloigne  du  monde  intelligible. 
Désirant  orner  la  matière  sur  le  modèle  des  idées  qu'elle  a 
contemplées  dans  l'Intelligence,  pressée  de  déployer  sa  fé- 

«  Sur  la  descente  dei'ârae  dans  le  corps,  Voy.  ci-après  le  livre  vm, 
S  6,  p.  488. 
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oondité  et  de  mettre  au  jour  les  germes  qu^elle  porte  en  son 
sein  S  l'âme  s^applique  k  produire  et  k  créer,  et,  par  suite  de 
cette  application,  elle  est  en  quelque  sorte  tendue  vers  les 

objets  sensibles.  D*abord,  elle  partage  avec  TAme  univer- 
selle le  soin  d'administrer  le  monde  entier,  sans  y  entrer 

cependant;  puis,  voulant  en  administrer  .seule  une  partie, 
elle  se  sépare  de  TAme  universelle,  et  passe  dans  un  corps. 

Hais,  lors  même  qu'elle  est  présente  au  corps,  Tàmenese 
donne  pas  à  lui  tout  entière,  quelque  chose  d'elle  en  reste 
dehors:  ainsi,  son  intelligence  reste  impassible^. 

L'âme  est  tantôt  dans  le  corps,  tantôt  dehors.  En  effet, 
quand,  écoutant  son  inclination,  elle  descend  des  choses 

qui  occupent  le  premier  rang  [c'est-à-dire  des  choses  intel- 
ligibles] à  celles  qui  occupent  le  troisième  [c'est-à-dire  vers 

les  choses  d'ici-bas] ,  elle  procède  (npotXQol^a}  par  la  vertu 
de  l'acte  de  l'Intelligence,  qui,  restant  en  elle-même,  em- 

bellit tout  par  le  ministère  de  l'âme,  et  qui,  étant  elle-même 
immortelle,  ordonne  tout  par  une  puissance  immortelle  : 

car  l'Intelligence  existe  toujours  par  un  acte  continu'. 
XIV.  Quant  aux  animaux  inférieurs  à  l'homme,  les  âmes 

[raisonnables]  qui  ont  poussé  l'égarement  jusqu'à  descen- 
dre dans  des  corps  de  brutes  sont  cependant  immoN 

telles  aussi  ̂   S'il  y  a  des  âmes  d'une  autre  espèce  [que  les 
âmes  raisonnables],  elles  ne  peuvent  procéder  que  de  la 

nature  vivante  [c'est-à-dire  de  l'Ame  universelle'],  et  elles 
sont  nécessairement  des  principes  de  vie  pour  tous  les  ani- 

maux. Il  en  est  de  même  des  âmes  qui  sont  dans  les  végé- 
taux'. En  efifet,  toutes  les  âmes  sont  sorties  du  même  prin- 

«  Ces  expressions  sont  empruntées  au  Banquet  de  Platon  (p.  S06; 
t.  VI,  p.  812,  813  de  la  trad.  de  M.  Cousin.)  ̂   *  Voy.  ci-après  le 
livre  vm,  88.-^»  Pour  le  sens  de  ce  passage,  Voy,  ci-après  le 
livre  viiï,  g  6-7.  —  *  Sur  la  nature  animale  dans  la  béte,  Voy. 
t.  I,  p.  cxn,  note  7;  p.  377-380.  385-386.  —  •  Voy.  Porphyre, 
Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  %  xxxix,  t.  I,  p.  ixxx- 
•—  •  Piotin,  en  accordant  une  âme  aux  plantes,  se  conforme  à  Topi^ 
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oipe  [rAme  universelle],  toutes  ont  une  vie  propre,  sont 
des  essenoes  indivisibles  et  incorporelles. 

Si  Ton  dit  quMl  faut  que  l'àme  humaine  se  décompose 
parce  qu'elle  comprend  trois  parties  S  nous  répondrons 
que,  lorsque  les  âmes  sortent  d'ici-bas,  celles  qui  sont  pu-* 
rifiées  quittent  ce  qui  leur  avait  été  ajouté  dans  la  généra- 

tion *,  que  les  autres  s'en  affranchissent  avec  le  temps.  Au 
reste,  cette  partie  inférieure  de  Tâme  elle**mème  ne  périt 
pas  ;  elle  existe  aussi  longtemps  que  le  principe  dont  elle 

procède.  En  effet,  rien  de  ce  qui  existe  ne  s'anéantit. 
XY.  Yoilà  ce  que  nous  avions  à  dire  sur  ce  sujet  à  ceux 

qui  veulent  une  démonstration.  Quant  à  ceux  qui  de- 
mandent le  témoignage  de  la  foi  et  des  sens,  il  faut,  pour 

les  satisfaire,  extraire  de  l'histoire  les  preuves  nombreuses 
qu'elle  fournit',  citer  les  oracles  rendus  par  les  dieux  qui 
ordonnent  d'apaiser  les  âmes  victimes  d'une  injustice  et 
d'honorer  les  morts*,  d'après  les  rites  observés  par  tous  les 
hommes  envers  ceux  qui  ne  sont  plus  •  ;  ce  qui  suppose 

nion  de  Platon  et  d'Aristote  :  «  Le  végétal  vit  et  n'est  pas  autre 
»  chose  qu'un  animal  ;  mais  il  est  fixé  d'une  manière  immobile  et 
»  enraciné  dans  la  terre,  parce  qu'il  est  privé  de  la  faculté  de  se 
»  mouvoir  lui-même...»  (Platon,  Tim^e,  p.  77;  p.  207delatrad.  de 
M.  H.  Martin.)  «  Le  principe  qui  est  dans  les  plantes  parait  bien 

»  aussi  une  sorte  d'âme  :  car  les  animaux  et  les  plantes  n'ont  de 
»  commun  que  celte  seule  âme.  »  (Aristote,  De  VAme,  I,  5;  p.  160 
de  la  trad.) 

*  Voy,  Porphyre,  Des  Facultés  de  Vâme,  1. 1,  p.  xcii,  —  ̂   Ce 

qui  est  ajouté  à  l'âme  raisonnable  dans  la  génération,  c'est  l'âme 
irraisonnable  qui  en  procède  (t.  I,  p.  49,  324).  Plotin  dit  ensuite 

que  l'âme  irraisonnable  ne  pérît  pas,  parce  qu'à  la  mort  elle  rentre 
dans  le  principe  dont  elle  était  émanée,  c'est-à-dire  qu'au  lieu 
d'exister  en  acte  elle  n'existe  plus  qu'en  puissance.  Voy.  ci-dessus  le 
livre  V,  §  7,  p.  423.  —  >  C'est  ce  que  fait  Cicéron,  par  exemple,  dans 
les  Tusculanes,  I,  12-16, —  *  Porphyre  avait,  dans  ce  but,  composé 
un  traité  intitulé  :  Philosophie  tirée  des  oracles,  dont  Eusèbe  nous 

a  conservé  des  fragments.  —  ̂   Voy.  Platon  dans  Diogène  Laërce, 
111,  §  83.  De  là,  chez  les  Romains,  ce  qu'on  appelait  Jura  Manivm, 
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de  faire  toujours  le$  mêmes  travaux  et  d'obéir^  :  il  nous 
réduit  ainsi  à  des  conjectures,  faute  de  s^expliquer  claire- 

ment, et  il  nous  oblige  de  chercher  comment  il  est  arrivé 

lui-même  à  découvrir  ce  q.u'il  avance. 
Empédocle  enseigne  que  c'est  une  loi  pour  les  âmeî 

qui  ont  péché  de  tomber  ici-bas^  que  lui-même,  s' étant 
éloigné  de  Dieu,  est  venu  sur  la  terre  pour  y  être  l'es- 

clave de  la  Discorde  furieuse*.  Il  s'est  contenté,  je  crois, 
de  dévoiler  les  idées  que  Pythagore  et  ses  sectateurs  expri- 

maient en  général  par  des  symboles  sur  ce  sujet  et  sur 

beaucoup  d'autres.  Empédocle  est  d'ailleurs  obscur  parce 
qu'il  emploie  le  langage  de  la  poésie. 

Reste  le  divin  Platon,  qui  a  dit  tant  de  belles  choses  sur 
r&me.  Il  a  dans  ses  dialogues  souvent  parlé  de  la  descente 
de  Vâme  dans  le  corps,  en  sorte  que  nous  avons  le  droit 

d'fespérer  de  lui  quelque  éclaircissement.  Que  dît-Il  donc! 
Il  n'est  point  partout  assez  d'accord  avec  lui-même  pour 
qu'on  puisse  aisément  saisir  sa  pensée.  En  général,  il  ra- 

baisse les  choses  sensibles,  déplore  le  commerce  de  rame 

avec  le  corps,  affirme  qu'elle  y  est  enchaînée,  qu'elle  s'y 
trouve  ensevelie  comme  dans  un  tombeau*]  il  attache 

beaucoup  d'importance  à  cette  maxime  enseignée  dans  les 
mystères  que  l'âme  est  ici-bas  comme  dans  une  jprMon*. 

son  Théophrasu.  Voytx  dans  rAppendiee  de  ce  volume,  p.  673^5, 

la  traduction  de  ce  morceau,  qu'il  est  indispensable  de  rapprocher 
du  texte  très-concis  de  Plotin  pour  bien  saisir  le  sens  de  ce  dernier. 

*  Creuzer  propose  de  lire  v.y^ta^v.i  au  lieu  de  «p;^g(j0at.  Nous  ne 

saurions  adopter  cette  conjecture  :  car  la  paraphrase  qu'Énée  de 
Gaza  fait  de  cette  citation  montre  quMl  a  lu  ipxefrBat  danâ  le  texte 

de  Plotin.  Voy.  ci-après,  p.  673.  —  «  Plotin  revient  sur  cette  cita- 
tion dans  le  §  ô.  Voy.  encore  ci-après,  p.  649,  le  passage  dans  lequel 

Jamblique  énumère  les  opinion»  des  anciens  philosophes  sur  la 

Descente  de  l'dme  dans  le  corps,  ̂   »  Voy*  Platon>  CratyU,  p.  400. 
Tout  ce  que  Piotin  dit  ici  de  Platon  est  cité  et  commenté  par  le  P. 
ThomassiHi  Dogmala  theologica^  t.  I>  p.  318.  -—  *  Vay^  Platoo^ 
Phédon,  p.  62. 

s. 
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'^Platon  appelle  la  cé»t;am#  S  et  Empédocle  Vantre^ 
4;rois,  le  monde  sensible*;  briser  ëe$  chaînes  et 

V  cûveme,  c'esti  pour  Tâmei  s'élever  au  monde 
^ans  le  Phèdre j  Platon  affirme  que  la  cause  de 

«noi  c'est  la  perte  de  ses  ailes^  qu'après  être 
S  elle  est  ramenée  ici-bas  par  les  p^nod^^ 
4  y  a  des  âmes  envoyées  sur  la  terre  par 

orts,  les  conditiomt  la  nécessité;  en 
la  descente  de  Tàme  dans  le  corps  \ 
^larlantdeTuniverS)  il  loue  le  monde 

.t/  bienheureux^i  il  dit  que  le  Démiurge» 
a  donné  une  âme  pour  le  rendre  intelligenti 

r  sans  âme,  l'univers  n'aurait  pu  être  intelligent 
le  il  devait  l'être  ̂   Donc,  si  l'Ame  universelle  a  été 

.atroduite  par  Dieu  dans  le  monde,  si  chacune  de  nos  âmes 

y  a  été  également  envoyée,  c'était  pour  qu'il  fût  parfait  : 
car  il  fallait  que  le  monde  sensible  contint  des  espèces  d'a- 

nimaux semblables  et  en  pareil  nombre  à  celles  que  con- 
tient le  monde  intelligibles 

II.  Ainsi,  en  interrogeant  Platon  sur  notre  âme,  nous 

sommes  amenés  à  rechercher  en  général  comment  l'âme 
a  été  conduite  par  sa  natui^e  à  entrer  en  commerce  avec  le 
corps.  Mous  arrivons  par  là  à  nous  poser  les  questions  sui- 

vantes :  Quelle  est  la  nature  du  monde  où  l'âme  vit  ainsi, 
soit  par  sa  volonté,  soit  par  nécessité,  sojt  de  quelque  autre 

manière?  Le  Démiurge[qui  est  l'Ame  universelle]  agit-il  sans 
rencontrer  d'obstacle»  ou  en  est-il  de  lui  comme  de  nos  âmes 

*  Yoy.  Platon,  République,  UV.  VII,  p.  614.  —  ̂   Porphyre  dit  à 

ce  Bttjet,  dans  son  traité  de  VAnire  des  Nymphes  {%  8)  :  «  C'est  pour 
>  cela  sans  doute  que  les  Pythagoriciens,  et,  après  eux,  Platon 
>  ont  appelé  le  monde  un  antre  et  une  caverne.  Chez  Empédoçle, 

»  en  effets  les  puissanoes  qui  guident  les  âmes  s^exprimeut  ainsi  : 
>  NiMs  sommes  arrivées  dans  cet  antre  obscur.  »  —  *  Vo^.  Platon, 
Phèdre,  p.  246  et  suiv.  —  *  Voy.  Platon,  Timée,  p.  34.  —  ̂   Ibid,, 
p.  30.  —  •  Voy.  ci-dessus,  p,  238,  note  2. 
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D'abord,  nos  âmes,  chargées  d'administrer  des  corps 
moins  parfaits  que  le  monde,  devaient  y  pénétrer  profon- 

dément pour  les  maîtriser,  parce  que  les  éléments  de  ces 
corps  tendent  à  se  diviser  et  à  revenir  à  la  place  qui  leur 
est  propre,  tandis  que,  dans  Tunivers,  toutes  choses  sont 
naturellement  établies  à  leur  place  ̂   En  outre,  nos  corps 

exigent  une  prévoyance  active  et  vigilante,  parce  qu'ils 
sont  exposés  à  mille  accidents  par  les  objets  qui  les  en- 

tourent, qu'ils  ont  toujours  une  foule  de  besoins,  qu'ils  ré- 
clament une  protection  continuelle  contre  les  dangers  qui 

les  menacent*.  Mais  le  corps  du  monde  est  parfait  et  com- 
plet :  il  se  suflQt  à  lui-même,  il  n'a  rien  à  souffrir  de  con- 

traire à  sa  nature;  par  conséquent,  il  n'a  besoin  de  rece- 
voir de  l'Ame  universelle  qu'un  simple  ordre,  pour  ainsi 

dire  :  aussi  celle-ci  peut-elle  rester  dans  la  disposition  que 
sa  nature  la  porte  à  vouloir  conserver,  demeurer  impassible, 

n'éprouver  aucun  besoin.  C'est  pourquoi  Platon  dit  que, 
lorsque  notre  âme  vit  avec  cette  Ame  parfaite,  elle  devient 

elle-même  parfaite,  plane  dans  la  région  éthérée  et  gou- 

verne le  monde  entier'.  Tant  que  notre  âme  ne  s'éloigne 
pas  de  cette  Ame  pour  entrer  dans  un  corps  et  appartenir 
à  un  individu,  elle  administre  facilement  le  monde,  con- 

jointement avec  l'Ame  universelle  et  de  la  même  manière. 
Ce  n'est  donc  pas  absolument  un  mal  pour  l'âme  de 
communiquer  au  x^orps  l'être  et  la  perfection,  parce  que 
les  soins  providentiels  accordés  à  une  nature  inférieure 

n'empêchent  pas  celui  qui  les  accorde  de  rester  lui-même 
dans  l'état  de  perfection. 

Il  y  a  en  effet  dans  l'univers  deux  espèces  de  Providence 
[l'une  universelle,  l'autre  particulière^]  :  la  première,  sans 

'  *  Voy.  ci-dessus,  p.  283-289.  —  «  Voy.  ci-dessus,  p.  297r298. 
—  »  Voy.  le  passage  de  Platon  cité  ci-dessus,  p.  89,  note  2.  —  ♦  La 
première  espèce  de  Providence  appartient  à  la  Puissance  principale 

de  l'Ame  universelle;  la  seconde,  à  la  Puissance  naturelle  et  vé- 
gétative. Voy.  ci-dessus,  p.  20  et  p.  349,  note  1. 
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s'inquiéter  des  détails,  règle  tout  comme  il  convient  à  une 
puissance  royale;  la  seconde,  opérant  en  quelque  sorte 
comme  un  manœuvre  {ocùrovpy&  rm  t^oiwsi)  abaisse  sa  puis- 

saûce  créatrice  jusqu'à  la  nature  inférieure  des  créatures 
en  se  mettant  en  contact  avec  elles  ̂   Or,  comme  c'est  de 
la  première  manière  que  TAme  divine  *  administre  toujours 
tout  l'univers,  en  le  dominant  par  sa  supériorité,  et  en  en- 

voyant en  lui  sa  dernière  puissance  [la  Mature],  on  ne  sau- 
rait accuser  Dieu  d'avoir  donné  à  l'Ame  universelle  une 

mauvaise  place  :  en  eifet,  celle-ci  n'a  jamais  été  privée  de  sa 
puissance  naturelle;  elle  la  possède  et  elle  la  possédera 

toujours  (parce  que  cette  puissance  n'est  point  contraire  à 
son  essence)  ;  elle  la  possède,  dis-je,  de  toute  éternité  et 
sans  aucune  interruption. 

Platon  dit  encore  que  les  âmes  des  astres  sont  toujours 

avec  leurs  corps  dans  le  même  rapport  que  l'Ame  univer- 
selle avec  l'univers'  (car  il  fait  participer  les  astres  aux 

mouvements  de  l'Ame  universelle)  ;  il  accorde  ainsi  à  ces 
âmes  la  félicité  qui  leur  convient.  En  effet,  on  blâme  ordi- 

nairement le  commerce  de  l'âme  avec  le  corps  pour  deux 
motifs  :  d'abord,  parce  qu'il  empêche  l'âme  de  s'occuper  des 
conceptions  de  l'intelligence;  ensuite,  parce  qu'il  l'expose 
à  des  sensations  agréables  ou  pénibles  et  qu'il  la  remplit 
de  désirs.  Or,  aucune  de  ces  deux  choses  n'arrivé  à  l'âme 

qui  n'est  pas  entrée  dans  un  corps  et  qui  n'en  dépend  pas, 
qui  n'appartient  pas  à  tel  individu  :  alors,  au  contraire, 

^  La  Nature  se  met  en  contact  avec  les  créatures ,  parce  que  sa 

fonction  est  de  façonner  les  êtres  par  les  raisons  séminales,  d'im- 
primer des  formes  à  la  matière.  Voy.  ci-dessus,  p.  349.  —  *  L'Ame 

divine  est  la  Puissance  principale  de  TAme  universelle.  Voy,  t.  I, 

p.  193,  note  1.  ̂   *  «  Il  divisa  tout  le  mélange  en  un  nombre 
»  d'âmes  égal  à  celui  des  astres,  et,  en  donnant  une  à  chaque 
»  astre  afin  qu'elle  fût  portée  par  lui  comme  dans  un  char ,  il  fit 
y>  ainsi  connaître  à  ces  âmes  la  nature  de  l'univers,  etc.  >  (Platon, 
Timée,  p.  42  ;  trad*  de  M.  H.  Martin,  p.  113.) 
II.  31 
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elle  possède  le  corps  de  l'univers,  qui  n'a  aul  défaut,  nul 
besoin,  qui  ne  peut  lui  causer  ni  craintes  ni  désirs»  parce 

qu'elle  n'a  rien  à  redouter  pour  lui.  Ainsi,  jamais  aucun 
souci  ne  la  force  de  s'abaisser  aux  objets  terrestres,  de  se 
détourner  de  son  heureuse  et  sublime  contemplation  :  tout 
entière  aux  choses  divines,  elle  gouverne  le  monde  par 

une  seule  puissance,  dont  l'exercice  n'entraîne  aucune sollicitude  ̂  

III.  Passons  maintenant  à  l'âme  humaine  qui,  dit-on  S 
endure  mille  maux  dans  le  corps,  y  mène  une  vie  misé- 

rable, en  proie  aux  chagrins,  aux  désirs,  aux  craintes,  à 
toute  espèce  de  souffrances,  pour  qui  le  corps  est  un  t(mr 
beaUj  et  le  monde  sensible  une  cavemCf  un  antre.  Cette 

différence  d'opinions  au  sujet  de  l'Ame  universelle  et  de 
l'âme  humaine  n'a  rien  qui  soit  contradictoire,  parce  que 
ces  deux  âmes  n'ont  pas  les  mêmes  raisons  de  descendre 
dans  un  corps.  D'abord,  le  lieu  de  la  pensée  (r^ç  vcn/t^ttà; 
réno^) ,  que  nous  appelons  le  monde  intelligible  ',  contient 
non-seulement  llntelligence  universelle  tout  entière,  mais 
encore  les  puissances  intellectuelles  et  les  intelligences  par* 

ticulières  comprises  dans  rintelligence  universelle,  puisqu'il 
n'y  a  pas  seulement  une  Intelligence  une,  mais  à  la  fois  une 
Intelligence  une  et  une  pluralité  d'intelligences  [d(;xodi:o}}.ci]; 
par  suite  il  devait  y  avoir  également  une  Ame  une  et  une 

pluralité  d'âmes,  et  il  fallait  que  de  l'Ame  qui  est  une  naquit 
la  pluralité  des  âmes  particulières  et  différentes,  comme 

d'un  seul  et  même  genre  proviennent  des  espèces  qui  sont 

>  Ce  passage  est  cité  par  le  P.  Thomassfn,  qui  le  commente  en  ces 
termes  :  «  Longe  aliter  ergo  corpori  imperat  anima  vel  uniTersi, 

»  vel  quœcunqac  iliius  quasi  coUega,  neodum  insano  sui  et  parti- 
»  cularis  boni  amore  dementata,  necdnm  a  commnnibus  et  ab  uni- 
»  Tersali  providentia  ad  privata  et  ad  partis  alicujus  anxias  curas 
>  ablegata.  Ligat  enim  sibi  corpus,  non  se  ilU  ;  in  iUud  agit,  nilûl 
»  ab  illo  patitur,  etc.  >  {Dogmata  theologica,  1. 1,  p.  329.)  —  *  Voy- 
cî-dessus,  S 1,  p.  478.  —  »  Voy.  ci-dessus,  p.  260. 
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les  unes  supérieures,  les  autres  inférieures,  les  unes  plus 
intellectuelles  et  les  autres  moins  intellectuelles  K  En  effet, 
dans  le  monde  intelligible,  d'un  côté  il  y  a  l'Intelligence 
[universelle]  qui,  semblable  à  un  grand  animal,  contient  en 
puissance  les  autres  intelligences  ;  d'un  autre  côté,  les  in-- 
telligeoces  particulières,  qui  ont  chacune  en  acte  ce  que  la 
première  contient  en  puissance*.  Supposons  une  cité  vi-* 
vante  qui  renferme  d'autres  cités  également  vivantes  :  l'Ame 
de  la  cité  universelle  serait  plus  parfaite  et  plus  puissante  ; 
rien  cependant  n'empêcherait  les  âmes  des  autres  cités 
d'être  de  la  même  nature.  De  même  encore,  dans  le  feu 
universel,  il  y  a  d'un  côté  un  grand  feu,  et  d'un  autre 
côté  de  petits  feux ,  tandis  que  l'essence  universelle  est 
l'essence  du  feu  universel,  ou  plutôt  est  la  source  de  la- 

quelle procède  l'essence  du  feu  universel. 
La  fonction  de  l'âme  raisonnable  est  de  penser,  mais  elle 

*  «  Les  âmes  particulières  ne  sont  pas  dans  TAme  universelle 
>  comme  des  corps,  c'est-à-dire  condme  des  substances  réellement 
»  différentes;  ce  sont  des  actes  divers  de  l'Ame  universelle.  En 
>  effet,  la  puissance  de  TAme  universelle  est  infinie»  et  tout  ce  qui 

>  participe  à  elle  est  âme  ;  toutes  les  âmes  forment  l'Ame  univer- 
>  selle,  et  cependant  TAme  universelle  existe  indépendamment  de 

»  toutes  les  Ames  particulières.  De  même  qu'on  n'arrive  point  à 
>  rincorporel  en  divisant  les  corps  à  l'infini,  parce  que  cette  dlvi- 
>  sion  ne  les  modifie  que  sous  le  rapport  du  volume;  de  même,  en 

»  divisant  à  l'infini  l'Ame,  qui  est  VEspèce  mvante,  on  n'arrive  qu'à 
»  des  espèces  :  car  l'Ame  contient  des  différences  spécifiques,  et 
>  elle  existe  tout  entière  avec  elles  aussi  bien  que  sans  elles.  > 
(Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  $  xxxix  ;  t.  I, 
p.  Lxxx.)  —  ̂   «  La  substance  intellectuelle  est  composée  de  par- 
»  ties  semblables,  de  telle  sorte  que  les  essences  existent  à  la  fois 

»  dans  l'intelligence  particulière  et  dans  l'Intelligence  universelle. 
y>  Mais,  dans  rintelligence  universelle,  les  essences  particulières 
»  elles-mêmes  sont  conçues  universellement;  dans  rintelligence 
>  particulière,  les  essences  universelles  sont  conçues  particuliè- 
»  rement,  aussi  bien  que  les  essences  particulières.  >  (PorphyrCi 
Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  S^^xxiv;  1. 1|  p.  lxxiv.) 
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ne  se  borne  pas  à  penser.  Sans  cela,  en  quoi  Tâme  difiëre- 

rait-elle  de  rintelligence?  Au  caractère  d'être  intellectuelle, 
rame  joint  un  autre  caractère,  dans  lequel  consiste  sa  na- 

ture propre,  et  en  vertu  duquel  elle  ne  reste  pas  simple  in- 
telligence :  elle  a  sa  fonction  propre,  comme  tout  être.  En 

élevant  ses  regards  sur  ce  qui  lui  est  supérieur,  elle  pense  ; 
en  les  reportant  sur  elle-même,  elle  se  conserve  ;  en  les 

abaissant  sur  ce  qui  lui  est  inférieur,  elle  Torne,  l'admi- 
nistre, le  gouverne.  Il  ne  fallait  pas  que  toutes  choses  res- 

tassent en  repos  dans  le  monde  intelligible,  puisqu'il  pou- 
vait en  sortir  successivement  une  série  variée  d*ètres,  qui 

sans  doute  sont  moins  parfaits  que  ce  qui  les  précède, 
mais  qui  néanmoins  existent  nécessairement  tant  que  dure 

le  principe  dont  ils  procèdent^ . 
lY.  Les  âmes  particulières  qui  aspirent  au  monde  intel- 

ligible dans  leur  conversion*  vers  le  principe  dont  elles 
procèdent,  et  qui  exercent  aussi  le  pouvoir  qu'elles  ont 
sur  les  choses  inférieures  (comme  la  lumière,  tout  en  res- 

tant là-haut  suspendue  au  soleil,  ne  refuse  pas  d'envoyer 
ses  rayons  ici-bas],  ces  âmes,  dis-je,  doivent  rester  à  l'abri 
de  toute  souffrance  tant  qu'elles  demeurent  dans  le  monde 
intelligible  conjointement  avec  l'Ame  universelle  ;  elles  doi- 

vent en  outre  partager  avec  elle  dans  le  ciel  l'administra- 
tion du  monde,  semblables  à  des  rois  qui,  collègues  du 

grand  Roi  de  l'univers,  partageraient  avec  lui  le  gouverne- 
ment, sans  descendre  eux-mêmes  de  leurs  trônes,  sans 

cesser  d'occuper  une  place  aussi  élevée  que  lui.  Mais,  quand 
elles  passent  de  cet  état  dans  lequel  elles  vivent  avec  l'Ame 
Universelle  à  une  existence  particulière  et  indépendante, 

qu'elles  semblent  fatiguées  de  demeurer  avec  une  autre, 
alors  elles  reviennent  chacune  à  ce  qui  leur  appartient  en 

*  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles, 
S  XM  ;  1. 1,  p.  Lxix.  —  2  Voy,  ci-dessus,  p.  276, 279,  Voy.  aussi 
les  Éclaircissements  du  tome  1,  p.  348. 
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Or,  quand  une  âme  fait  cela  longtemps,  quand  elle 

^  TAme  universelle  et  qu'elle  s'en  distingue, 
"^e  de  tenir  ses  regards  tournés  vers  le  monde 

sMsolant  dans  son  existence  particulière, 

trouve  accablée  d'une  foule  de  soins  i 

ue  sur  quelque  chose  de  particulier*. 

Cf  qui  incline  vers  la  maliëre,  est  liée  à  la 
.me  que  sa  disposition  lui  a  fait  choisir;  mais 

..'S  puissances  de  l'Ame  universelle,  et  elle  s'y  unit 
se  détourne  du  corps  pour  se  concentrer  en  elle- 

-»  (Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles, 
a;  t.  I,  p.  ixxxi.)  —  >  Ce  passage  est  cité  par  le  P.  Tho- 

osin,  qui  le  commente  en  ces  termes  :  «  Nihil  aptius,  nihil  lucu- 
>  lentius  dici  potuit  ad  declarandum  totum  animarum  circa  corpora 
»  statum.  Ad  ca  enim  naturœ  sponte  descendunt,  quia  animœ 
»  sunt,  non  merae  mentes;  aptœque  non  tantum  Tivere,  sed 

>'Tiyificare,  non  tantum  supeme  ideis  rigari,  sed  et  inférne 
»  eas  irrigare,   non  tantum  speculari  exemplaria,  sed  imîtari. 
>  At  ubi  in  ordine  stant,  ad  cœlestia  seu  purissima  et  prope 
»  spintalia  veniunt  corpora ,  ut  pote  omnium  prima ,  et  vitae 
»  proxima,  et  vivificari  dignissiroa  ;  et  in  omnia  corpora  summum 
»  obtinent  principatum,  univcrsalemque  eonim  dominationem  et 
»  proTidentiam  exercent,  imperatoria  plane  potestate  summaque 
»  facilttate  infima  dispensantes,  de  summorum  intuitu  nihil  rer 

>  taxantes.  Ubi  yero,  privato  sui  amore,  et  insana  superbia,  prq- 
>  priœque  libertatis  libidine,  privata  communibus  anteponunt,  et, 
»  uniyersalis  dominationis  collegium  fastidientes,  privatim  domi^ 
>  nari  malunt,  solaeque  in  parte  quam  cum  universi  principe  in 
>  universo  regnare  eligunt;  tum  sane  partium  incommoda  per- 
»  sentiscunt.  Partes  enim  semper  egenœ  et  imbecillœ,  truncœque 
»  et  segrae,  et  crebris  offensionibus  obnoxiœ  discordesque.  His  ergo 
»  dispcndiis  implîcatur  anima;  his  ruinis  ut  occurrat  anxiatur, 

>  discerpitur;  corpusque  fluxum  ut  sistat,  œgrum  ut  foveat,  altis- 
>  sime  ilii  immergitur ,  et  ita  ipsa  demergitur  ut  caput  exerere 
>  jam  et  ad  summa  respirare  haud  amplius  possit.  Longa  hœc 
»  est  injuria,  longœ  ambages,  ex  quibus  anima  fractis  alis  prae- 
»  cipitatur  ;  eadem  autem  rétro  relegens  yestigia,  alas  recîpit,  et  a 
>  parte  ad  totum  revolat,  et  postlimînio  sesc  in  primœyam  integri- 
»  tatem  revocat,  contemplandi  summa,  regendi  ima.  »  {Dogmata 
theologica^  1. 1,  p.  330.)  Voy,  encore  cr-dessus,  p.  275. 
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S'étant  donc  séparée  de  TAine  uoiverselle  ainsi  que  des 
autres  âmes  qui  restent  unies  à  celle-ci,  s'étant  attachée  à  un 
corps  indiyiduel,  et  concentrant  son  attention  uniquement 
sur  cet  objet,  qui  est  soumis  à  Tactton  destructive  de  tous 
les  autres  êtres,  elle  cesse  de  gouverner  le  Tout  pour  admi* 

nistrer  avec  sollicitude  une  partie,  dont  le  soin  l'oblige  à 
s'occuper  et  à  se  mêler  des  choses  extérieures,  à  n'être  pas 
seulement  présente  dans  le  corps,  mais  encore  à  y  péné- 

trer profondément. 
Alors,  comme  on  le  dit,  elle  a  perdu  se*  aileSf  elle  est 

enchaînée  dans  les  liens  du  eorps^,  parce  qu'elle  a  re- 
noncé à  l'existence  calme  dont  elle  jouissait  en  partageant 

avec  l'Ame  universelle  l'administration  du  monde  :  car  elle 
menait  une  vie  bien  meilleure  quand  elle  était  là-haut. 

L'âme  tombée  est  donc  enchaînée»  emprisonnée,  obligée 
d'avoir  recours  aux  sens  parée  qu'elle  ne  peut  d'abord  faire 
usage  de  l'intelligence  ;  elle  est  ensevelie,  comme  on  le  dit, 
dans  un  tombeau,  dans  une  caverne*.  Mais,  par  sa  con- 

version vers  la  pensée,  elle  brise  ses  chaînes,  elle  remonte 
awz  régions  supérieures  ,  quand  elle  part  des  données  de 

la  réminiscence  pour  s'^ever  à  la  contemplation  des 
essences'  :  car  elle  garde  toujours,  même  après  sa  chute, 
quelque  chose  de  supérieur  au  corps. 

Les  âmes  ont  ainsi  une  double  vie,  puisqu'elles  vivent 
tour  à  tour  dans  le  monde  intelligible  et  dans  le  monde 
sensible,  plus  longtemps  dans  le  monde  intelligible  qaand 

elles  peuvent  rester  uftîes  à  l'Intelligence  suprême  d'une 
manière  durable,  plus  longtemps  ici-bas,  quand  leur  nature 

ou  quand  le  sort  leur  impose  une  destinée  contraire.  C'est 
là  le  sens  caché  qu'ont  les  paroles  de  Platon,  quand  il  dit 
que  Dieu  divise  les  semences  des  âmes  formées  par  un  se- 

cond mélange  dans  le  cratère,  et  qu*îl  en  fait  des  parties  ; 

*  Voy,  ci^essus,  p.  479.  •—  »  Voy.  d-dessas,  p.  478.  —  *  Voy. 
Platon,  Phèdre,  p.  349,  et  Fhédon,  p.  72. 
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il  ajoute  qu'elles  doivent  nécessairement  tomber  dans  la 
génération  après  avoir  été  partagées  en  nombre  déter- 

minée Si  Platon  dit  encore  que  Dieu  a  semé  les  âmes  [dans 
les  astres],  il  faut  prendre  cette  expression  dans  un  sens 

figuré,  ainsi  que  Tallocution  qu'il  lui  fait  adresser  aux  autres 
dieux*.  Car,  pour  traiter  des  choses  contenues  dans  Funi- 
vers,  on  est  obligé  de  les  supposer  engendrées  et  produites, 

parce  qu'on  ne  peut  énoncer  et  décrire  que  successive-* 
ment  ce  qui  est  éternellement  engendré  et  qui  existe  éter** 
nellement  dans  son  état  actuel  '. 

y.  On  peut  donc,  sans  se  contredire,  soutenir  égale- 

ment, soit  [comme  le  fait  Platon  ̂ ]  que  les  âmes  sont  se- 
mées dans  la  génération,  qu'elles  descendent  ici-bas  pour 

la  perfection  de  l'univers,  soit  qu'elles  sont  renfermées 
dans  une  caverne  jiar  suite  d'une  punition  divine,  que  leur 
chute  est  à  la  fois  un  effet  de  leur  volonté  et  de  la  nécessité 

(car  la  nécessité  n'exclut  pas  la  volonté),  qu'elles  sont  dans 
le  mal  tant  qu'elles  sont  dans  des  corps  ;  soit,  comme  le 
fait  Empédocle,  qu'elles  se  sont  éloignées  de  Dieu  et  éga- 
réeSj  qu^elles  ont  commis  une  faute  qu'elles  expient  ;  soit, 
comme  le  fait  Heraclite,  que  le  repos  consiste  dans  la 

faite^j  que  la  descente  des  âmes  n'est  ni  tout  à  fait  volon- 
taire, ni  tout  à  fait  involontaire.  En  effet,  ce  n'est  jamais 

volontairement  qu'un  être  déchoit  ;  mais,  comme  c'est  par 
son  mouvement  propre  qu'il  s'abaisse  aux  choses  infé- 

*  Voy,  le  passage  du  Timée  cité  dans  les  Éclaircissements  de  notre 
tome  I,  p.  469.  —  «  Voy.ibid.  —  »  Voy.  ci-dessus,  p.  121  et  283, 
note  2.  Proclus  cite  en  ces  termes  l'opinion  de  Plotin  :  «  Plotin  et 
>  ses  successeurs,  Porphyre  et  Jamblique,  soutiennent  que,  si, 
»  dans  le  Timée,  Platon  affirme  que  le  monde  a  été  engendré,  cela 

»  revient  à  dire  qu'il  est  engendré  par  une  autre  essence.  »  (^Com- 
mentaire sur  le  Timée,  p.  85.) — *  Plotin  reprend  ici  toutes  les  cita- 

tions qu'il  a  déjà  faites  ci-dessus  dans  le  §  1,  p.  477-479.  —  *  àva- 
7r«\/>o(  ivTTp  yuy^,  c'est-à-dire,  le  repos  consiste  à  fuir  du  ciel  et  à 
descendre  ici-bas,  Voy,  ci-après,  p,  675. 
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rieures  et  qu'il  arrive  à  une  condition  moins  heureuse,  on 
dit  qu'il  porte  la  peine  de  sa  conduite.  D'ailleurs,  comme 
c'est  par  une  loi  étemelle  de  la  nature  que  cet  être  agit 
et  pâtit  de  cette  manière,  on  peut,  sans  se  contredire  ni 

s'éloigner  de  la  vérité,  avancer  que  l'être  qui  descend  de 
son  rang  pour  assister  une  chose  inférieure  est  envoyé  par 

Dieu*.  On  peut  en  effet  rapporter  au  principe  d'un  être 
sa  partie  inférieure  elle-mêmej  malgré  le  nombre  des  par- 

ties intermédiaires  [qui  la  séparent  du  principe]  '. 
Il  y  a  ici  pour  l'âme  deux  fautes  possibles  :  la  première 

consiste  dans  le  motif  qui  la  détermine  à  descendre;  la  se- 

conde, dans  le  mal  qu'elle  commet  quand  elle  est  descen- 
due ici-bas.  La  première  faute  est  expiée  par  l'état  même 

où  s'est  trouvée  l'âme  en  descendant  ici-bas.  La  punition 
de  la  seconde  faute,  quand  elle  est  légère,  c'est  de  passer 
dans  d'autres  corps  plus  ou  moins  promptemen t. d'après  le 
jugement  porté  sur  ce  qu'elle  mérite  (on  dit  jugement  y 
pour  montrer  que  c'est  la  conséquence  de  la  loi  divine)  ; 
mais,  quand  Tâme  a  une  perversité  qui  dépasse  toute  me- 

sure, elle  subit,  sous  la  garde  des  démons  préposés  à  son 

châtiment,  les  peines  sévères  qu'elle  a  encourues. 
Ainsi,  quoique  l'âme  ait  une  essence  divine,-  qu'elle  soit 

originaire  du  monde  intelligible,  elle  entre  dans  un  corps. 

Étant  un  dieu  inférieur,  elle  descend  ici-bas  par  une  incli- 
nation volontaire,  dans  le  but  de  développer  sa  puissance 

et  d'orner  ce  qui  est  au-dessous  d'elle.  Si  elle  fuit  prompte- 
men t  d'ici-bas,  elle  n'a  pas  à  regretter  d'avoir  pris  con- 

naissance du  mal  et  de  savoir  quelle  est  la  nature  du  vice 

[sans  s'y  être  livrée],  ni  d'avoir  eu  l'occasion  de  mani- 
fester ses  facultés  et  de  faire  voir  ses  actes  et  ses  œuvres. 

En  effet,  les  facultés  de  l'âme  seraient  inutiles  si  elles  som- 

meillaient toujours  dans  l'essence  incorporelle  sans  passer 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  290-292.  —  »  Pour  le  sens  de  cette  phrase, 
Voy,  le  tome  I,  p.  262,  note  2. 
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à  Pacte.  L'âme  ignorerait  elle-même  ce  qu'elle  possède  si 
ses  facultés  ne  se  manifestaient  pas  par  \2l  procession  :  car 

c'est  Vacte  qui  partout  manifeste  la  puissance)  celle-ci, 
sans  cela,  serait  complètement  cachée  et  obscure,  ou  plutôt 

el)e  n'existerait  pas  véritablement  et  ne  posséderait  pas  de 
réalité.  C'est  la  variété  des  effets  sensibles  qui  fait  admirer 
la  grandeur  du  principe  intelligible,  dont  la  nature  se  fait 
ainsi  connaître  par  la  beauté  de  ses  œuvres. 

VI.  L'Un  ne  devait  pas  exister  seul  :  car,  si  l'Un  de- 
meurait renfermé  en  lui-même,  toutes  choses  resteraient 

cachées  dans  l'Un  sans  avoir  de  forme,  et  nul  des  êtres  ne 
posséderait  l'existence  ;  par  conséquent,  la  pluralité  même 
constituée  par  les  êtres  nés  de  l'Un  n'existerait  pas,  si  de  ces 
êtres  ne  sortaient  par  voie  de  procession  (7rp<?o^oç)  les  na- 

tures inférieures,  destinées  par  leur  rang  à  être  des  âmes  ; 

de  même,  il  fallait  que  les  âmes  n'existassent  pas  seule- 
ment, mais  encore  qu'elles  révélassent  ce  qu'elles  étaient 

capables  d'engendrer.  En  effet,  il  est  naturel  à  chaque  es- 
sence de  produire  quelque  chose  au-dessous  d'elle,  de  le 

tirer  d'elle-même  par  un  développement  semblable  à  celui 
d'une  semence,  développement  dans  lequel  un  principe  in- 

divisible procède  à  la  production  d'un  objet  sensible,  et  où 
ce  qui  précède  demeure  à  sa  propre  place  en  même  temps 

qu'il  engendre  ce  qui  suit  par  un  pouvoir  ineffable,  essen- 
tiel aux  natures  intelligibles  ̂   Or,  comme  ce  pouvoir  ne 

*  «  Dans  la  vie  des  êtres  incorporels,  la  procession  (rcpLoloq)  s*opère 
»  de  telle  sorte  que  le  principe  supérieur  demeure  ferme  et  inébran- 

»  labié  dans  sa  nature,  qu'il  donne  de  son  être  à  qui  est  au-des- 
»  sous  de  lui,  sans  rien  perdre  et  sans  changer  en  rien.  Ainsi,  là,  ce 

»  qui  reçoit  Tétre  ne  reçoit  pas  l'être  avec  une  corruption  ou  un 
>  changement  ;  il  n'est  pas  engendré  comme  la  génération  [l'être 
»  sensible],  qui  participe  de  la  corruption  et  du  changement.  Il  est 

>  donc  uon-cngendré  et  incorruptible  parce  qu'il  est  produit  sans 
>  génération  ni  corruption.  »  (Porphyre,  Principes  de  la  théorie 
des  intelligibles,  S  xxvn;  t.  I,  p.  lxviu,) 
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devait  pas  être  arrêté  ni  circonscrit  dans  son  action  par 

jalousies  il  fallait  qu'il  y  eût  une  procession  contint^ 

[x^ptîv  dti) ,  jusqu'à  ce  que,  de  degré  en  degré,  toutes  choses 
fiissent  descendues  jusqu'aux  dernières  limites  du  possi- 

ble' :  car  c'est  le  caractère  d'une  puissance  inépuisable  de 
communiquer  ses  dons  à  toutes  choses,  de  ne  pas  souffrir 

qu'aucune  d'elles  en  soit  déshéritée,  puisqu'il  n'y  a  rien 
qui  empêche  chacune  d'elles  de  participer  à  la  nature  du 
Bien  dans  la  mesure  où  elle  en  est  capable.  La  matière 
ayant  existé  éternellement,  il  était  impossible  que,  dès 

qu'elle  existait,  elle  ne  participât  pas  à  ce  qui  commu- 
nique le  bien  h  toutes  les  choses  dans  la  mesure  où  elles 

sont  capables  de  le  recevoir  [c'est-à-dire  à  la  forme*].  Si  la 
génération  de  la  matière  a  été  la  conséquence  nécessaire  de 

principes  antérieurs,  il  ne  fallait  cependant  pas  qu'elle  fïït 
totalement  privée  du  bien  par  l'impuissance  où  elle  se  trou- 

vait primitivement,  quand  la  cause  qui  lui  a  communiqué 

gratuitement  l'être  demeurait  renfermée  en  elle-même. 
Ainsi,  c'est  la  beauté  des  choses  sensibles  qui  révèle 

l'excellence,  la  puissance  et  la  bonté  des  essences  intelli- 
gibles, et  il  y  a  une  connexion  éternelle  entre  les  essences 

intelligibles,  qui  existent  par  elles-mêmes,  et  les  choses 

sensibles,  qui  en  tiennent  éternellement  l'être  par  partici- 
pation et  qui  imitent  la  nature  intelligible  autant  qu'elles 

le  peuvent. 

VII.  Comme  il  y  a  deux  essences,  l'une  intelligible, 
l'autre  sensible*,  il  est  préférable  pour  l'âme  de  vivre  dans 

«  Voy.  ci-après,  p.  511.  —  *  Foy.  t.  I,  p.  129,  note.— "Fay.  t.  I, 
p.  199. —  *  V&y.  le  passage  du  Timée  cité  ci-dessus,  p.  260,  note  1. 
Après  avoir  commenté  ce  passage  de  Platon,  Proclus  cite  Plotin  en  ces 

termes  :  «  Ceux  qui  expliquent  d*une  manière  plus  philosophique 
»  les  paroles  de  Platon  disent,  comme  le  fait  Plotin,  que  Tâme 

»  raisonnable  tient  le  milieu  entre  l'intelligence  et  la  sensibilité, 
»  la  première  étant  absolument  indivisible,  et  la  seconde  étant  divi- 
»  sible  dans  les  corps.  »  {Commentaire  sur  le  Timée^  p.  187.) 
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le  monde  iatelligible  ;  il  est  néanmoins  nécessairei  par. suite 

de  sa  nature,  qu'elle  participe  aussi  aux  choses  sensibles  \ 
Elle  ne  doit  donc  pas  sUndigner  de  n'être  pas  le  meilleur 
des  êtres,  puisqu'elle  n'^occupe  qu'un  rang  intermédiaire^ 
£n  effet,  si,  d'un  côt6,  elle  est  de  coadition  divine,  d'un 
autre  côté  elle  se  trouve  placée  aux  limites  du  monde 
intelligible,  à  cause  de  son  affinité  pour  la  nature  sensible  : 
elle  fait  participer  cette  nature  à  ses  puissances,  et  elle  en 

reçoit  elle-même  quelque  chose,  quand,  au  lieu  d'adminis- 
trer le  corps  sans  compromettre  sa  propre  sécurité,  elle  se 

laisse  entraîner  par  son  inclination  à  entrer  profondément 

en  lui,  parce  qu'elle  renonce  à  demeurer  unie  tout  entière 
à  l'Ame  universelle.  D'ailleurs ,  elle  peut  s'élever  au*deis- 
sus  du  corps  après  avoir,  par  l'expérience  des  choses  qu'elle 
a  vues  et  souffertes  ici-bas,  appris  à  sentir  combien  on  est 

heureux  d'habiter  là-haut,  et  après  avoir,  par  la  compa- 
raison des  contraires,  apprécié  le  véritable  bien.  En  effet,  la 

connaissance  du  bien  devient  plus  claire  par  l'expérience  du 
mal,  chez  les  âmes  surtout  qui  ne  sont  pas  assez  fortes  pour 

connaître  le  mal  avant  de  l'avoir  éprouvé  \ 
La  proceiBion  de  Vintelligence  ()?  voepà  $iilodoq)  con- 

siste à  descendre  aux  choses  qui  occupent  le  dernier  rang 

et  qui  ont  une  nature  inférieure  *  :  car  Tintelligence  ne 

saurait  s'élever  à  la  nature  supérieure  ;  mais,  obligée  d'agir 
hors  d'elle,  et  ne  pouvant  demeurer  renfermée  en  ello« 
même,  elle  doit,  par  une  nécessité  et  une  loi  de  sa  na- 

ture, s'avancer  jusqu'à  l'âme  à  laquelle  elle  s'arrête,  puis, 
après  s'être  ainsi  communiquée  à  ce  qui  la  suit  immédia-^ 
tement,  remonter  au  monde  intelligible.  De  même,  l'âme 
a  une  double  action  dans  son  double  rapport  avec  ce  qui 

lui  est  inférieur  et  avec  ce  qui  lui  est  supérieur  :  par  la  pre- 
mière action,  elle  administre  le  corps  auquel  elle  est  unie  ; 

«  Voy.  ef-d«ssus  le  livre  vi,  S  3,  p.  420. -r  «  Voy,  ei-deasiis,p.41, 

note  1.—  *  Voy,  Gi-dessp^  p.  ̂Jâ^,  ̂   ̂   Yoy^  ci-^dessus, p. 299-300. 
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parla  seconde,  elle  contemple  les  essences  intelligibles.  Ces 

alternatives  s'accompli  ssent  pour  les  âmes  particulières  avec 
le  cours  du  temps,  et  il  s'opère  enfin  une  conversion  qui 
les  ramène  des  natures  inférieures  aux  natures  supérieures^ 

Quant  à  l'Ame  universelle,  comme  elle  n'a  pas  à  s'occuper 
de  fonctions  pénibles,  qu'elle  demeure  bors  de  l'atteinte 
des  maux,  elle  considère  ce  qui  est  au-dessous  d'elle  d'une 
manière  purement  contemplative,  et  en  même  temps  elle 

re^e  suspendue  à  ce  qui  est  au-dessus  d'elle;  elle  peut 
donc  tout  à  la  fois  recevoir  d'un  côté  et  donner  de  l'autre, 
puisque  sa  nature  lui  commande  de  se  mettre  en  contact 

même  avec  les  cboses  de  l'ordre  sensible*. 

YIII.  S'il  convient  que  je  déclare  ici  nettement  ce  qui  me 
paraît  vrai,  dussé-je  me  mettre  en  contradiction  avec 

l'opinion  générale ,  je  dirai  que  notre  âme  n'entre  pas 
tout  entière  dans  le  corps  '  :  par  sa  partie  supérieure, 
elle  reste  toujours  unie  au  monde  intelligible,  comme, 

par  sa  partie  inférieure,  elle  l'est  au  monde  sensible.  Si 
cette  partie  inférieure  domine,  ou  plutôt,  si  elle  est  do- 

minée et  troublée,  elle  ne  nous  permet  pas  d'avoir  le  sen- 
timent de  ce  que  contemple  la  partie  supérieure  de  Tâme. 

En  effet,  ce  qui  est  pensé  n'arrive  à  notre  connaissance  qu'à 
la  condition  de  descendre  jusqu'à  nous  et  d'être  senti.  En 
général,  nous  ne  connaissons  tout  ce  qui  se  passe  dans 

cbaque  partie  de  l'âme  que  lorsque  cela  est  senti  parFâme 
entière  :  par  exemple,  la  concupiscence,  qui  est  l'acte  de 
l'appétit  concupiseible,  ne  nous  est  connue  que  lorsque 
nous  la  percevons  par  le  ien$  intérieur  (t>5  «icrôtinxp  tj 

eviov  (J'jvâfjLÊi)*,  ou  par  la  raison  discursive  (ttj  dtavonriTc^,  ou 

*  Voy.  le  passage  de  Porphyre  cité  ci-après,  p.  608.  —  «  Voy. 
t.  I,  p.  262-263.  —  *  Cette  opinioQ  a  été  suivie  par  Damascius 
{Comm,  sur  le  Parménide,  f.  308),  et  combattue  par  Jamblique, 
Proclus,  SimpUcius,  Priscien.  Voy.  ci-après,  p.  630,  note  6  ;  p.  631) 
note  6;  p.  667,  note.  ̂   *  Voy.  ci-après,  p.  664,  §  xx. 
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par  toutes  les  deux  à  la  fois.  Toute  âme  a  une  partie  infé- 
rieure tournée  vers  le  corps,  et  une  partie  supérieure  tour- 

née vers  Tlntelligeuce  divine.  L'Âme  universelle  administre 
l'univers  par  sa  partie  inférieure  sans  aucune  espèce  de 
peine,  parce  qu'elle  gouverne  son  corps  non  par  raisonne- 

ment, comme  nous,  mais  par  intelligence,  par  conséquent 

d'une  tout  autre  manière  que  celle  dont  procède  l'art. 
Quant  aux  âmes  particulières,  qui  administrent  chacune 

une  partie  de  l'univers  [c'est-à-dire  le  corps  auquel  cha- 
cune est  unie] ,  elles  ont  aussi  une  partie  qui  s'élève  au- 

dessus  du  corps  ;  mais  elles  sont  distraites  de  la  pensée 

par  la  sensation  et  par  la  perception  d'une  foule  de  choses 
qui  sont  contraires  à  la  nature,  qui  viennent  les  troubler 
et  les  affliger.  En  effet,  le  corps  dont  elles  prennent  soin, 

ne  constituant  qu'une  partie  de  l'univers,  étant  d'ailleurs 
incomplet  et  se  trouvant  entouré  d'objets  extérieurs,  a 
mille  besoins,  désire  la  volupté  et  est  trompé  par  elle.  La 

partie  supérieure  de  l'âme  est  au  contraire  insensible  à 
l'attrait  de  ces  plaisirs  passagers  et  mène  une  vie  uniforme  * . 

*  Ce  passage  est  cité  par  le  P.  Thomassin  qui  le  commente  en 
ces  termes  :  «  Observât  denique  idem  Plotinus,  etsî  omnes  Deum, 
»  et  œterna  etintelligibilta  spectamina,  etseipsos  aeternis  eonsertos 
»  et  immortales  intelligant  aliquatenus,  et  subobscure  saltem  ;  ple- 
»  rosque  tamen  id  inficiari,  vel  ignorantes,  vel  dissimulantes,  ob 
»  sensibilium  amorem,  ob  incogitantiam,  ob  familiaritatem.  Nam 
»  amore  tanquam  visco  sic  rébus  infimis,  sic  externts  agglutîuatur 
»  animus  ut  Inde  revellere  se  non  possit  ad  intima  sua  et  summa, 
»  id  est  ad  seipsum  et  Deum  aecuratius  consîderandum.  Aursus 
»  multa  novit  animus  quœ  non  advertit  se  nosse  ;  multa  novit,  etsî 
»  non  semper  cogitet  ;  se  esse,  se  vivere  et  moveri  semper  iâtelligît, 
y>  etsi  non  semper  cogitet  ;  ita  œternis  se  formis  regulisque  irradiarî 
y>  in  judicando,  regî  in  agendo  intelligît,  etsî  non  cogitet;  iîs  se 
)>  connexum  esse  et  consanguîneum,  ac  proînde  de  œternorum 
»  ac  immortalium  génère  se  esse  înteliigit,  etsî  non  cogitet  :  in- 
>  cogitantîa  crgo  hsec  est,  non  îgnorantia,  etc.  »  (^Dogmata  theolo- 
gica,  1. 1,  p.  21.) 
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TOOTES  LES  AMB8  FORMENT-EXJiES  UNE  SEULE  AMB  t 

I.  De  même  que  Tâme  de  chaque  animal  est  unCf  parce 

qu'elle  est  présente  tout  entière  dans  tout  le  corps,  et 
qu^elle  est  ainsi  réellement  une,  parce  qu'elle  n'a  pas  une 
de  ses  parties  dans  un  organe,  une  autre  dans  un  autre  or- 

gane ^;  de  même  que  l'âme  sensitive  est  également  une  dans 
les  êtres  qui  sentent,  et  que  l'âme  végétative  est  partout 
tout  entière  dans  chaque  partie  des  végétaux;  de  même, 

mon  âme  et  la  tienne  n'en  font-^lles  qu'une,  toutes  les 
âme»  n'en  font-elles  qu'une,  et  l'Ame  universelle,  présente 
dans  tous  les  êtres,  est-elle  une  parce  qu'elle  n'est  pas  di- 

visée à  la  manière  d'un  corps,  mais  qu'elle  est  partout  la 
même? — Pourquoi,  en  effet,  l'âme  qui  est  en  moi  serait- 
elle  une,  et  F  Ame  universelle  ne  serait-elle  pas  une 

également,  puisqu'elle  n'est  pâs  plus  que  la  mienne  une 
étendue  matérielle  ni  un  corps  ?  Si  mon  âme  et  la  tienne 

procèdent  de  l'Ame  universelle  et  que  cette  Ame  soit  une, 
mon  âme  et  la  tienne  ne  doivent  faire  qu'une  âme.  Si  l'on 
suppose  que  l'Ame  universelle  et  la  mienne  procèdent 
d'une  Ame  une,  toutes  les  âmes  dans  cette  hypothèse  ne 

*  Voy.  ci-dessus,  p.  446-447. 
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font  encore  qu'une  âme.  Il  faut  donc  examiner  en  quoi 
consiste  cette  Âme  qui  est  une^ 

Considérons  d'abord  si  l'on  a  le  droit  d'affirmer  que 
toutes  les  âmes  n'en  font  qu'une  dans  le  sens  où  l'on  dit 
que  l'âme  de  chaque  individu  est  une.  U  semble  absurde 
de  prétendre  que  mon  âme  et  que  la  tienne  n'en  font 
qu'une  en  ce  sens  :  car  il  faudrait  alors  que  tu  sentisses 
quand  je  sens,  que  tu  fusses  vertueux  quand  je  le  suis, 
que  tu  eusses  les  mêmes  désirs  que  moi,  que  nos  âmes 

éprouvassent  non-seulement  les  mêmes  sentiments  l'une 
que  l'autre,  mais  encore  les  mêmes  sentiments  que  l'Âme 
universelle,  en  sorte  que  chaque  sensation  éprouvée  par 

moi  fût  ressentie  par  l'univers  entier.  Si  toutes  les  âmes 
n'en  font  qu'une  de  cette  manière,  pourquoi  une  âme  est- 
elle  raisonnable  et  l'autre  irraisonnable,  pourquoi  celle-ci 

1  Plotln  a  démontré  ci-dessus  dans  le  livre  ii,  §  1-8,  que  les  âmes 

particulières  ne  forment  pas  une  unité  numérique,  qu'elles  ne  sont 
pâs  les  parties  entre  lesquelles  se  divise  et  se  distribue  l'Âme  uni- 

verselle. Il  a  pour  but  d'expliquer  ici  comment  les  âmes  particulières 
sont  unies  avec  l'Âme  universelle  dont  elles  procèdent,  çt  comment 
elles  forment  avec  cette  Âme  une  unité  générique  sans  être  absor-^ 
bées  par  elle.  Porphyre  a  fort  bien  résumé  la  pensée  de  Piotin  dans 
les  lignes  suivantes,  dont  une  partie  est  empruntée  à  VEnnéade  VI, 
liv.  V,  S  4  :  «  Il  ne  faut  pas  croire  que  la  pluralité  des  âmes  vienne 
»  de  la  pluralité  des  corps.  Les  âmes  particulières  subsistent  aussi 

>  bien  que  l'Ame  universelle  indépendamment  des  corps,  sans  que 
»  Vunité  de  VAme  wniverselle  absorbe  la  multiplicité  des  âmes  par* 
»  ticulières,  ni  que  la  multiplicité  de  celles-ci  morcelle  Vunité  de 
>  celle-là.  Les  âmes  particulières  sont  distinctes  sans  être  séparées 
»  les  unes  des  autres  et  sans  diviser  l'Ame  universelle  en  une  foule 
»  de  parties;  elles  sont  unies  les  unes  aux  autres  sans  se  confondre 
»  et  sans  faire  de  TAme  universelle  un  simple  total:  car  elles  ne 
>  sont  pas  séparées  entre  elles  par  des  limites  et  elles  ne  se  con- 
»  fondent  pas  les  unes  avec  les  Siiitres  ;  elles  sont  distinctes  les  unes 
»  des  autres  comme  les  sciences  diverses  dans  une  seule  âme.  » 
(Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  %  xxxix;  1. 1, 
p.  Lxxx.)  Voy.  encore  ci-après  le  traité  de  Jambllque,  p.  642. 
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est-elle  dans  un  animal  et  celle-là  dans  un  végétal?  D'un 
autre  côté,  si  nous  n'admettons  pas  qu'il  y  ait  une  Ame 

une,  nous  ne  pourrons  expliquer  l'unité'  de  l'univers  ni trouver  pour  les  âmes  un  principe  unique . 
[Pour  résoudre  cette  difficulté,  il  faut  établir  ici  une  dis- 

tinction. Les  arguments  qui  précèdent  prouvent  bien  que 
les  âmes  particulières  ne  forment  pas  une  imité  numéri- 

que^. Mais  il  n'en  faudrait  pas  conclure  qu'elles  ne  consti- 
tuent pas  une  unité  générique  :  car ,  dans  des  êtres 

dififérents,  la  même  essence  peut  éprouver  des  affections 

diverses  ;  les  mêmes  puissances,  produire  des  actes  variés'.] 
II.  D'abord,  de  ce  que  mon  âme  et  celle  d'un  autre  homme 

font  une  seule  âme,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'elles  soient  l'une 
et  l'autre  identiques  à  leur  principe.  Le  même  principe,  du 
moment  qu'il  existera  des  êtres  différents,  n'éprouvera  pas 
dans  chacun  d'eux  les  mêmes  affections \  Ainsi,  Vhumanité 
est  aussi  bien  en  moi,  qui  suis  en  mouvement,  qu'en  vous, 
qui  êtes  en  repos;  seulement,  en  moi ,  elle  est  en  mouvement; 

en  vous,  elle  est  en  repos.  Il  n'est  donc  pas  absurde  ni  para- 
doxal de  soutenir  que  le  même  principe  est  à  la  fois  en  vous  et 

en  moi  ;  il  ne  s'ensuit  pas  nécessairement  que  nous  devions 
éprouver  des  affections  identiques.  Voyez  un  corps  unique: 

ce  n'est  pas  la  main  gauche  qui  sent  ce  qu'éprouve  la  droite; 
c'est  l'âme  présente  dans  tout  le  corps.  Pour  que  tu  sentisses 
ce  que  je  sens,  il  faudrait  que  nos  deux  corps  n'en  fissent 
qu'un  seul;  étant  ainsi  unies,  nos  âmes  éprouveraient 
alors  les  mêmes  affections.  Qu'on  réfléchisse  d'ailleurs  que 

I  Voy.  ci-dessus,  p.  268-271.  —  >  Nous  ajoutons  cet  alinéa  pour 
faire  saisir  la  suite  des  idées.  Cassiodore  fait  allusion  à  cette  doc- 

trine. Après  avoir  expliqué  que  les  âmes  ont  été  créées  par  Dieu, 
il  ajoute  :  «  Peraclis  bis  quse  dicenda  fuerunt,  congruum  Yîdetur 
>  de  animarum  signis  indiciisque  disserere;  quia,  licet  earum 
>  substantia  una  esse  videatur,  longe  tamen  disparibus  qua^ 
>  litaiibus  segregantur.  >  {De  Anima,  16.)  —  •  Il  faut  retrancher 
les  mots  iv  jfAoi  yàp  xivGv^ev^,  qui  forment  une  répétition  vicieuse. 
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le  Tout  reste  sourd  à  une  multitude  d'impressions  éprou-^ 
vées  par  les  parties  d'un  seul  et  même  organisme,  et  cela 
d'autant  plus  que  le  corps  est  plus  gros.  C'est  ce  qui  arrive  » 
par  exemple,  à  ces  énormes  cétacés  qui  ne  ressentent  nul- 

lement l'impression  reçue  dans  une  partie  de  leur  corps  à 
cause  de  l'exiguïté  du  mouvement 

Il  n*est  donc  pas  nécessaire  que,  quand  un  membre  de 
l'univers  éprouve  une  affection,  celle-ci  soit  ressentie  net- 

tement par  le  Tout.  Qu'il  y  ait  sympathie,  cela  est  naturel 
et  on  ne  saurait  le  méconnaître  ;  mais  il  n'en  résulte  pas 
qu'il  y  ait  identité  de  sensation.  Il  n'est  pas  non  plus  ab- 

surde que  nos  âmes,  tout  en  n'en  faisant  qu'une,  soient 
cependant  l'une  vertueuse,  l'autre  vicieuse,  comme  il  n'est 
pas  impossible  que  la  même  essence  soit  en  moi  en  mouve- 

ment, et  en  vous  en  repos.  En  effet,  l'unité  que  nous  attri- 
buons à  l'Ame  universelle  n'exclut  pas  toute  multiplicité, 

comtme  l'unité  qui  est  propre  à  l'Intelligence  ;  mais  nous 
disons  que  l'Ame  est  à  la  fois  unité  et  pluralité  [fiiot  mï 
Ttk^Boq) ,  qu'elle  ne  participe  pas  seulement  de  l'essence 
divisible  dans  les  corps,  mais  encore  de  l'essence  indivi- 

sible, qu'elle  est  une  par  conséquente  Or,  de  même  que 
l'impression  éprouvée  par  une  de  mes  parties  n'est  pas 
nécessairement  ressentie  par  tout  mon  corps,  tandis  que 

ce  qui  arrive  à  l'organe  principal  est  ressenti  par  les 
autres  parties;  de  même,  les  impressions  que  l'univers  com- 

munique à  l'individu  sont  plus  nettes,  parce  que  les  parties 
éprouvent  ordinairement  les  mêmes  affections  que  le  Tout, 

tandis  qu'il  n'est  pas  évident  que  les  affections  particulières 
que  nous  ressentons  soient  éprouvées  aussi  par  le  Tout. 

III.  D'un  autre  côté, l'observation  nous  apprend  que  nous 
sympathisons  les  uns  avec  les  autres,  que  nous  ne  pouvons 

voir  la  souffrance  d'un  autre  homme  sans  )a  partager,  que 

Voy.  ci-dessus,  p.  260. 
11.  32 
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nous  sommes  naturellement  portés  à  nous  épsnôher,  & 

aimer  :  car  l'amour  est  un  fait  dont  Forigine  se  rattadie  à 
la  question  qai  nous  occupe.  Enfin,  si  les  enchantements 
et  les  charmes  magiques  attirent  des  indiridus  Tun  ten 
Tautre,  amèbent  à  sympathiser  des  personnes  éloignée») 

ces  effets  ne  peuvent  s'expliquer  que  par  Tunité  d'&ine.  Des 
paroles  prononcées  à  voii  basse  affectent  une  personae 

éloignée  et  lui  font  entendre  ce  qui  est  à  une  grande  dis^ 
tance.  Par  là  on  voit  Vunité  de  tam  lei  élre§  [MrAi  ̂ ^>^ 
tfiiy) ,  unité  qui  résulte  de  ce  que  TAme  est  une. 

Mais,  si  F  Ame  est  une,  pourquoi  telle  àmepar ticulière  est- 
eUe  raisonnable^  telle  autre  irraisonnàblej  telle  autre  vi- 

gétative  ?  C'est  que  la  partie  indivisible  de  l'Ame  consiste 
dans  la  raison^  qui  ne  se  divise  pas  dans  les  corps  »  tandis  que 

la  partie  de  l'Ame  divisible  dans  las  corps  (qui,  étant  une  eu 
elle-même,  se  divise  cependant  dans  les  corps,  parce  qu'elle 
répand  partout  le  sentiment)  doit  être  regardée  comme  une 

autre  puissance  de  l'Ame  [la  jiiimaTice  9emitwéY\  demôme» 
la  partie  qui  façonne  et  produit  les  corps  est  encore  une  autre 

puissance  [la  pmManc6i;^jjf^fa{ii7a];  toutefois,  cette  plura- 

lité de  puissances  ne  détruit  pas  l'unité  de  l'Ame'.  Dans  une 
aemence,  il  y  a  aussi  plusieurs  puissances;  cependant  cette 
semence  est  une,  et  de  cette  unité  naît  une  multiplicité  qui 
forme  une  unité.  — -  Mais  pourquoi  toutes  les  puissances 

t  Voy.  ci-dessu8|  li?.  m,  S  1^*  P-  301-902.  —  *  Cette  tbéorie  est 
citée  par  Thémistius  :  «  Quelques-uns  des  anciens  et  des  modernes 
»  ont  examiné  cette  question  :  Toutes  les  âmes  forment-elles  une 

%  seule  âme  f  II  Vaudrait  mieut  examiner  si  tous  tés  hommes  n'eb 
»  forment  qu'uti  s  car  i*\\  y  a^  selon  ees  philosophes,  une  Ane 
»  une  et  séparable»  cependâttt  set  pal ssancea  sont  tnulUples  et  dif- 
»  fèrent  évidemment  les  unes  des  autres  ;  ainsi,  la  puissance  végé- 
>  tative  diffère  de  la  puissance  sensitive,  et  celle-ci  diffère  elle- 
>  même  de  la  puissance  appétîtive.  Mais,  pour  llnielligence,  et 

»  surtout  pour  l'intelligence  contemplative,  il  est  raisonnable  et 
7>  nécessaire  d'examiner  si  tous  ceux  qui  y  participent  ont  la  même 
>  essence  en  acte,  etc.  »  [Paraphrase  du  Tmitéde  VAfne,  111,  p.  90.) 
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de  l'Ame  ne  s'exercent^Iles  pas  partout T  C'est  que,  si  Ton 
considère  F  Ame  qui  est  lÂfte  partout  ̂   on  ti^ouve  que  la 
semation  û'est  pas  semblable  dans  toutes  les  parties,  [c'est- 
à-dire  dans  toutes  les  âmes  particulières],  que  la  raison 

n'est  pas  dans  le  Tout  [mais  dans  certaines  ftmes  seule- 
ment], que  Idi  puissante  t)êgétatite  est.  donnée  aux  êtres  qui 

ne  possèdent  pas  la  sensation,  et  que  toutes  ces  puissances 

reviennent  à  l'unité  en  se  séparant  du  corps*.  *-*  Mais,  si  lé 
corps  tient  sa  puissance  végétative  du  Tout  et  de  cette  Ame 

qui  est  une,  pourquoi  ne  la  tient-il  pas  aussi  de  notre  ame  t 

C'est  que  ce  qui  est  nourri  par  cette  puissance  forme  une 
partie  de  l'univers,  qui  n'est  sensible  qu'à  la  condition  de 
pâtir.  Quant  à  la  puissance  sensitive  qui  s'élève  jusqu'au 
jugement,  et  qui  est  unie  à  chaque  intelligence,  elle  n'avait 
pas  besoin  de  former  ce  qui  était  déjà  formé  par  le  Tout; 

*  €  Si  rame  est  divisée  en  elle-même  [par  rexistence  des  âmes 

»  particulières],  sa  diversité  ne  détruit  pas  son  identité.  Si  l'unité  des 
»  corpâ,  où  la  diversité  l'emporte  sur  Vidcntilé,  n'est  pas  morcelée 
»  pAf  leur  union  avec  un  principe  incorporel;  si  lotis,  au  contraire, 

»  possèdent  l'unité  de  substance  et  ne  sont  divisée  que  par  les  quali-» 
»  tés  et  les  autres  formes  ;  que  dire  et  que  penser  de  V Espèce  de  la 

»  vie  incorporelle,  où  l'identité  l'emporte  sur  la  diversité,  où  il  n'y 
»  a  pas  un  sujet  étranger  à  la  ̂orme  et  d'où  les  corps  reçoivent 
»  l'unité  ?  L^unité  de  l'Ame  ne  saurait  être  morcelée  par  son  Union 
»  avec  un  corps,  quoique  le  cot-ps  entravé  Souvent  ses  opérations. 
>  Étant  identique,  l'Ame  fait  et  découvre  tuut  par  elle-même,  parce 
»  que  ses  actes  sont  des  espèces,  quelque  loin  que  l'on  pousse  la 
»  division.  Quand  l'Ame  est  séparée  des  corps,  chacune  de  ses 
»  parties  possède  tous  les  pouvoirs  que  possède  l'Ame  elle  même  i 
>  comme  une  semence  particulière  à  les  mêmes  propriétés  que 

%  te  semeiice  universelle.  De  même  qu^Une  semence  particulière, 
>  étant  Unie  à  la  matière,  conserve  les  propriétés  de  la  semence 

»  universelle,  et  que»  d'un  autre  côté,  la  semence  universelle  poi* 
»  sède  toutes  les  propriétés  des  semences  particulières  dispersées 

»  dans  la  matière;  ainsi,  les  parties  que  l'on  conçoit  dans  l'Ame 
»  Séparée  de  la  matière  possèdent  toutes  les  puissances  de  TAme 
»  totale.  »  (Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles ^ 
§  XXXIX  ;  1. 1,  p.  Lxxx.)  Voy.  AUsSi  Damascius,  Dès  principes,  p.  313. 
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mais  elle  aurait  pu  donner  des  formes  si  ces  formes  n'étaient 
des  parties  du  Tout  qui  les  produit'. 

lY .  Voilà  ce  que  nous  avions  à  dire  pour  qu'on  ne  s'éton- 
nât pas  de  nous  voir  ramener  les  âmes  à  Tunité.  Hais»  pour 

que  cette  discussion  soit  complète,  il  faut  encore  que  nous 
déterminions  comment  toutes  les  âmes  sont  une  seule 

âme.  Est-ee  parce  qu'elles  procèdent  d'une  seule  âme,  ou 
parce  que  toutes  forment  une  seule  âme  T  Si  toutes  procèdent 

d'une  seule  âme,  celle-ci  se  divise-t-elle,  ou  bien  demeure- 
t-elle  tout  entière  en  faisant  naître  d'elle-oième  la  multi- 

tude des  âmes?  Et,  dans  ce  dernier  cas,  comment  une 

essence  peut-elle,  tout  en  demeurant  en  elle-même,  faire 
naître  d'elle-même  une  multitude  T 

Après  avoir  invoqué  le  secours  de  Dieu,  disons  que  l'exis- 
tence de  l'Ame  une  est  la  condition  de  Texistence  de  la 

multitude  des  âmes,  et  que  cette  multitude  doit  procéder  de 
l'Ame  qui  est  une. 

Si  l'Ame  une  était  un  corps,  nécessairement  la  division 
de  ce  corps  produirait  la  multitude  des  âmes,  et  cette 

essence  serait  différente  dans  ses  différentes  parties.  Ce- 
pendant, comme  cette  essence  serait  homogène,  les  âmes 

[entre  lesquelles  elle  se  diviserait]  seraient  conformes  entre 

elles,  parce  qu'elles  posséderaient  une  forme  une  et  iden- 
tique dans  sa  totalité,  mais  elles  différeraient  par  leurs 

corps.  Si  l'essence  de  ces  âmes  consistait  dans  les  corps 
qui  leur  serviraient  de  sujets,  elles  seraient  différentes  les 

unes  des  autres;  si  l'essence  de  ces  âmes  consistait  dans 
leur  forme,  elles  ne  seraient  toutes  qu'une  seule  âme  par 
leur  forme  :  en  d'autres  termes,  il  n'y  aurait  qu'une  seule 
et  même  âme  dans  la  multitude  des  corps.  En  outre,  au- 
dessus  de  cette  âme  qui  serait  une,  mais  qui  serait  répandue 
dans  la  multitude  des  corps,  il  y  aurait  une  autre  Ame  qui 

ne  serait  pas  répandue  dans  la  multitude  des  corps;  c'est 

*  Voy.  ci -dessus  le  livre  m,  S  6,  p.  275. 
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d'elle  que  procéderait  Tâme  qui  serait  Tunité  dans  la  plu- 
ralité, Fimage  multiple  de  l'Ame  une  dans  un  corps  un, 

comme  un  seul  cachet  en  imprimant  une  même  figure  à 
une  multitude  de  morceaux  de  cire  se  trouverait  distribuer 

cette  figure  en  une  multitude  d'empreintes.  Dans  ce  cas  [si 
l'essence  de  l'âme  consistait  dans  sa  forme],  l'âme  serait 
quelque  chose  d'incorporel,  et  comme  elle  consisterait  dans 
une  aflfection  du  corps  (nâOniia) ,  il  n'y  aurait  rien  d'éton- 

nant à  ce  qu'une  qualité  unique,  émanée  d'un  principe 
unique»  pût  être  à  la  fois  en  une  multitude  de  sujets.  Enfin, 

si  l'essence  de  l'âme  consistait  à  être  les  deux  choses  [à 
être  à  la  fois  une  partie  d'un  corps  homogène  et  une  affec- 

tion de  ce  corps],  il  n'y  aurait  encore  rien  d'étonnant  [à 
ce  qu'il  y  eût  unité  d'essence  dans  une  multitude  de  sujets]. 

Maintenant,  nous  admettons  que  l'âme  est  incorporelle, 
qu'elle  est  une  essence,  et  nous  allons  considérer  ce  qui 
résulte  de  là. 

y.  Comment  une  essence  peut-elle  être  une  dans  une  mul- 
titude d'âmesT — Ou  cette  essence  une  eët  tout  entière  dans 

toutes  les  âmes,  ou  cette  essence  une  et  entière  engendre 
toutes  les  âmes  en  demeurant  en  elle-même.  Dans  les  deux 

cas,  cette  essencejest  une.  Elle  est  l'unité  à  laquelle  se  rap- 
portent les  âmes  particulières'.;  elle  se  donne  à  cette  multi- 

tude, et  en  même  temps  elle  ne  se  donne  pas  ;  elle  peut  se 
communiquer  à  toutes  les  âmes  particulières  et  néanmoins 
demeurer  une  ;  elle  a  assez  de  puissance  pour  passer  dans 

toutes  à  la  fois,  et  n'être  séparée  d'aucune  :  de  cette  ma- 
nière, son  essence  reste  identique,  tout  en  étant  présente 

dans  une  multitude  d'âmes.  Qu'on  ne  s'étonne  pas  de  ce 
fait  :  la  science  est  aussi  tout  entière  dans  chacune  de  ses 

parties,  et  elle  les  engendre  sans  cesser  d'être  tout  entière 
en  elle-même.  De  même,  une  semence  est  tout  entière  dans 

chacune  des  parties  entre  lesquelles  elle  se  divise  naturelle- 
ment; chacune  de  ces  parties  a  les  mêmes,  propriétés  que 

toute  la  semence;  néanmoins,  la  semence  reste  tout  entière. 
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Bwa  être  diminuée;  et  si  la  matière  [dans  laquelle  répide 
la  semence]  lui  oflVe  une  cause  de  divisiou,  touWB  les  paiw 

ties  n'en  formant  pas  moins  une  seule  unité. 
Mais,  dira-t--on,  dans  la  science  la  partie  n'est  pas  la 

science  totale. — Sans  doute,  la  notion  qu'on  rend  eiplieita 
et  qu'on  étudie  à  l'exclusion  des  autres,  parce  qu'on  en  a 
principalement  besoin,  n'est  en  acte  qu'une  partie.  Toute- 

fois, elle  renferme  en  puissance  d'une  manière  latente 
toutes  les  autres  notions  qu'elle  implique ^  Ainsi,  toutes  les 
notions  sont  contenues  dans  chaque  partie  de  la  science, 
et  sous  ce  rapport  chaque  partie  est  la  science  totale  :  car, 

ce  qui  n'est  en  acte  qu'une  partie  est  [en  puissance]  toutes 
les  notions  de  la  science,  On  a  donc  ̂   sa  disposition  chaque 

notion  qu'on  veut  rendre  explicite  ;  on  a  cette  notion  à  sa 
disposition  dans  chaque  partie  de  la  science  que  l'on  consi- 

dère ;  mais  elle  parait  n'y  être  qu'en  puissance  si  on  la  rap- 
proche du  tout.  Il  ne  faut  cependant  pas  croire  que  la  notion 

particulière  ne  contienne  rien  des  autres  notions;  dans  ce 

cas,  elle  n'aurait  rien  de  systématique  ni  de  scientifique; 
elle  ne  serait  qu'une  conception  futile.  Si  elle  est  une  no- 

tion vraiment  scientifique,  elle  contient  en  puissance  toutes 
les  notions  de  la  science,  et  le  véritable  savant  sait  découvrir 

toutes  les  notions  dans  une  seule  en  en  développant  les  con- 
séquences, he  géomètre  fait  voir  dans  ses  démonstrations 

que  chaque  théorème  renferme  tous  les  théorèmes  précé- 
dents, auxquels  on  remonte  par  l'analyse,  et  tous  1^  théo- 
rèmes suivants,  qu'on  en  tire  par  déduction. 

Ces  vérités  e:!(citent  notre  incrédulité,  parce  qu'ici-t)as 
notre  raison  estfaible  et  qu'elle  est  obscurcie  par  le  corps. 
Dans  le  monde  intelligible,  au  contrairci  toutes  les  vérités 
sont  claires  et  chacune  en  particulier  est  évidente. 

t  F02(.  ci-dessus  p.  241,  n®  2,  et  p.  498,  note  2.  Voy,  également 
ce  que  Plotin  dit  ci-dessus  sur  les  rapports  de  rintelligence  uni* 
versoUe  avec  les  intelligencefl  particulières,  p.  483. 
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TROISIÈME  ENNÉADE. 

LIVRE  PREMIER. 

DU  DESTIN. 

Ce  livre  est  le  troisième  dans  l'ordre  chronologique. 
Il  a  été  pablié  par  J.  Conrad  Orelli  dans  un  recueil  intitulé  : 
Àlexandri  Aphrodisiensis,  Ammonii  Hermiœ  fiUi,  Plotini,  Bar- 

desanis  Syri  et  Georgii  Gemisti  PleùhonU  De  Fato  quœ  superstmt 
grœce,  etc.,  recensuit  Jo.  Conrad  Orellius;  Turici,  1824,  in-S». 

Grotius  a  traduit  en  latin  ce  livre  de  Plotin  dans  un  écrit  inti- 
tulé :  Philosophorum  sententiœ  De  Fato  et  De  eo  qiwd  in  nostra  est 

potestate,  coUectœ  partim  et  de  grœco  versœ  per  Hugonem  Grotium; 
Amsterodami,  ap.  Lud.  Elzevirium,  1648. 

On  trouvera  résumés  dans  les  Éclaircissements  des  livres  suivants 
la  doctrine  de  Plotin  sur  le  Destin,  doctrine  qui  est  inséparable  de 

celle  qu'il  professe  sur  la  Providence,  ainsi  que  les  rapprochements 
qu'on  peut  établir  entre  cette  doctrine  et  celle  des  autres  philo- 

sophes. Nous  nous  bornerons  ici  à  indiquer  les  ouvrages  qui  se 
rapportent  spécialement  au  sujet  traité  par  notre  auteur,  savoir  : 
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Fr.  Krenzer  :  Philasopharum  veterum  loei  De  Frovidentia  dU 
vina,  itemque  d^Fato  emendantar.explicantur;  Heideiberg9,1806, 

Daunou  :  Sur  le  Destin^  mémoire  où  Ton  examine  si  les  anciens 
philosophes  ont  considéré  le  Destin  comme  une  force  avengle  oa 

comme  une  puissance  intelligente  (la  à  l'Académie  des  Inscriptions 
et  Belles-Lettres  en  1812,  ̂   dPftly^é  par  M.  Gingnené  dans  son 

Rapport  sur  les  travaux  dt  I9  C)aase  d'histoire  et  de  littérature 
ancienne  ;  cette  analyse  a  été  reproduite  par  M.  J.  Y.  Le  Clerc  dans 
la  Préface  de  sa  traduction  du  traité  de  Cicéron  Sur  le  Destin). 

Nous  avons  déjà  cit^  cl-deqsup  {f.  1%  ̂ ote  1)  te  Lettre  de  Jam- 
blique  à  Sopater  sur  le  Destin,  dont  l'objet  est  la  définition  du 
Destin  et  de  la  Nature.  Nous  y  joindrons  ici  une  autre  Lettre  du 
même  auteur,  adressée  à  Péménius,  et  dans  laquelle  il  indique 
sommairement  les  rapports  du  Destin  avec  la  Providence  divine*: 

«  Les  Dieux  qui  président  au  Destin  le  corrigent  de  toutes  les  ma- 
nières: ils  diminuent  les  maux,  les  adoucissent,  quelquefois  même 

les  font  disparaître.  Le  Destin  est  ainsi  réglé  par  les  biens  [qu'il  re- 
çoit des  Dieux];  mi^i  ||  9f  IQUrait  Mff  aorniriétement  réglé  par 

suite  de  la  nature  désordonnée  de  la  génération.  Il  est  donc  con- 

servé par  l'action  des  Dieux  qui  le  corrigent  :  ce  qu'il  y  a  de  moable 
en  lui  est  contenu  et  conservé  par  leur  bonté  immuable,  qui  ne  le 
laisse  pas  tomber  dans  le  désordre  et  la  eenfùsion.  De  cette  manière, 

l'influence  bienfaisante  delà  Providence,  la  liberté  de  l'âme  et  toutes 
les  choses  les  plus  précieuses  sont  conservées  par  la  volonté  des 

Dieux*.» 
Voyez  encore  ci- après,  p.  670,  la  Leti/re  de  Jamblique  à  Macé- 

donivs  sur  le  Besiin, 

*  Stobée,  Eciogœ  phffHea,  vi,  $  34,  p.  80.  ̂   *  Cfts  idées  lent  fort  bien  dé- 
veloppées par  SimplidBS  dans  son  CamiMnteiifeêurêeMamiMd^ÉifietèU,  881. 

WWW*^ 
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Le  livre  ii  et  le  livre  m  ne  forment  qu'un  seul  et  même  traité,  que 
Porphyre  a  divisé  en  deux  parties.  lU  sont  le  quarante-^septième  et 
le  quarante- huitième  dans  Tordre  obrooologique, 

Taylor  a  traduit  en  angli^is  le  livre  ii  (Five  Pooka  of  Plotinw^ 
p.  lia). 

H.  Barthélémy  Saint-Hilaire  a  traduit  en  français  les  8  2»  ̂i  IK 

du  livre  ii  {De  Vieole  d'Alexandrie,  p.  213). 

S  I.    DOGniNB  DB  PLOmi  SUR  LA  PROVIDBNCB  VT  LB  BBSVIII. 

l^a  doetrine  de  Plotin  sur  la  Providenoe  et  le  Destin  n*est  pas  eon* 
tenue  tout  eatiôre  dans  les  livres  qui  portent  ce  titre.  Nous  croyons 
donc  nécessaire  de  la  résumer  ici  brièvement,  en  indiquant  tous 
les  passages  que,  pour  la  bien  connaître,  il  faqt  consulter  dans  ce 
volume  et  dans  le  précédent.  U  nous  sera  ensuite  plus  facile  de 

comparer  les  idées  de  Piotin  à  celles  des  philosophes  dont  U  s'est 
inspiré  ou  qui  lui  ont  fait  des  emprunts  h,  lui-même. 

1.  Dieu  est  la  cause  immanente  des  choses,  Tout  part  de  lui  et 
tout  retourne  à  lui  :  étant  FUn,  il  possède  la  plénitude  de  la  puis- 

sance, par  conséquent,  il  tend  à  se  manifester  hors  de  lui,  à  devenir 

cause  productrice  ;  étant  le  Bien,  il  est  l'objet  du  désir  et  de  l'amour, 
il  attire  à  lui  tout  ce  qui  est,  et  par  là  il  devient  cause  finale  (t.  I, 
p,  114, 118,  dl54  ;  t.  U,  p.  38,  889^234,  243,  248). 

2.  L'Intelligence  divine,  oontenant  dans  son  sein  toutes  les  es-? 
sentes  et  toutes  les  idées,  est  la  cause  et  le  modèle  du  monde  sen-f 

sible  ;  elle  lui  communique  l'existence  et  la  beauté,  sans  sortir  elle- 
même  de  son  repos  ni  rien  perdre  de  ce  qu'elle  possède.  Par  là» 
elle  est  la  Pr&oidence  univergeUs  (t.  I,  p.  259,  804;  t.  II,  p.  21|  225» 
238,  344), 

3.  L'Ame  uoiverselle  transmet  à  la  matière,  en  lui  donnant  la  vie 
et  le  mouvement,  les  formes  qu'elle  reçoit  elle-même  de  l'Intelli- 

gence :  ces  formes  sont  les  raùms  séminales  des  êtres  ;  leur  en^ 
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semble  constitae  la  Raison,  par  laquelle  rAme  administre  le  monde 

de  la  même  manière  que  le  corps  d'un  être  vivant  est  administré 
par  la  raison  séminale  qui  façonne  ses  organes.  L'action  que  FAme 
exerce  ainsi,  comme  Puissance  naturelle  et  yégétatiYCy  constitae 
le  Destin,  qui  est  subordonné  à  Tlntelligence  (t.  I,  p.  182, 188, 
191,  472;  t.  II,  p.  5, 16.  76,  80.  211-218.  279,  284-2818,  344-354). 

Les  organes  de  TAme  universelle  sont  les  démons  (t.  11.  p.  113). 

4.  Le  monde  est  éternellement  produit  ;  il  n*a  pas  eu  de  com- 
mencement et  il  n*aura  pas  de  fin  (t.  I,  p.  264;  t.  II,  p.  20). 

Il  est  une  image  aussi  parfaite  que  possible  de  Tlntelligence,  dont 

il  procède  en  vertu  d'une  nécessité  naturelle,  qui  exclut  tout  raison- 
nement et  tonte  délibération  (t.  I.  p.  277.  279;  t.  II,  p.  21, 27,  384). 

L'Ame  universelle  y  fait  régner  Tordre  et  la  justice. 
V ordre  règne  dans  l'univers  parce  que  toutes  choses  procèdent 

d'un  principe  unique  et  conspirent  à  un  but  unique  ;  en  remplis- 
sant chacune  leur  rôle  particulier,  toutes  se  prêtent  un  mutuel 

concours  ;  les  actions  qu'elles  produisent  et  les  passions  qu'elles 
subissent  sont  toutes  coordonnées  dans  le  plan  de  l'univers,  où 
l'Ame  donne  à  chaque  être  des  fonctions  conformes  à  sa  nature 
(t.  I,  p.  474;  t.  H,  p.  53,  279,  290); 

La  justice  règne  dans  l'univers,  parce  que  les  âmes  sont  punies 
ou  récompensées  par  les  conséquences  naturelles  de  leurs  actions 
soit  dans  cette  vie,  soit  dans  une  autre  en  vertu  de  la  métempsycose 
(t.  I,  p.  472;  t.  II,  p.  291,  294-296.405). 

5.  Mal  métaphysique.  L'imperfection  des  êtres  sensibles  n'a 
point  de  cause  efficiente,  parce  que  le  mal  n'est  qu'un  moindre 
degré  du  bien.  L'être  engendré  devant  de  toute  nécessité  être  infé- 

rieur au  principe  générateur,  les  choses  sensibles  ne  sauraient  être 

égales  aux  choses  intelligibles  dont  elles  procèdent.  Elles  ne  pos- 
sèdent donc  chacune  qu'une  perfection  limitée.  Il  en  résulte  que  le 

monde  est  un  mélange  de  l'être  et  du  non-être,  de  la  raison  et  de  la 
matière  (t.  I.  p.  129,  294,  431;  t.  II,  p.  25,  30.  34.  37,  75,  392-397). 

En  outre,  le  plan  du  monde  est  la  variété  dans  l'unité:  car,  sans 
la  variété,  l'unité  ne  se  développerait  pas,  ne  serait  pas  ïunité 
universelle;  la  variété,  à  son  tour,  exige  qu'il  y  ait  des  inégalités 
relatives  entre  les  êtres,  qu'ils  soient  opposés  entre  eux  et  qu'ils  se 
détruisent  les  uns  les  autres,  afin  qu'ici-bas  la  vie  soit  à  la  fois 
multiple  et  mobile.  Du  reste,  rien  n'est  anéanti  :  quand  une  chose 
est  dissoute,  ses  éléments  entrent  dans  une  nouvelle  combinaison, 

et  la  Divinité  fait  servir  à  l'accomplissement  de  son  œuvre  les  maax 
eux-mêmes.  C'est  pourquoi,  pour  juger  le  plan  de  la  Providence,  il 
faut  en  considérer  les  parties  dans  leur  rapport  avec  le  toat  :  on 
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voit  ainsi  qu'il  est  injuste  de  réclamer  pour  chacune  d'elles  plus  de 
perfection  qu'elle  n'en  a  reçu,  et  que  l'univers  est  le  meilleur  pos- 

sible (t.  I,  p.  279;  t.  Il,  p.  26,  34,  45,  48,  50,  55.  61.  74,  386.  404). 
6.  Mal  physique.  Les  souffrances  auxquelles  nous  sommes  ex- 

posés ici-bas  sont  une  conséquence  nécessaire  de  notre  imperfec- 
tion. La  douleur  entre  d'ailleurs  dans  le  plan  de  la  Providence  : 

elle  nous  provoque  à  développer  nos  facultés,  parce  que  nous  ne 
pouvons  nous  conserver  sans  accomplir  les  actes  dont  notre  con- 

servation dépend  (t.  I,  p.  192,  434  j  t.  Il,  p.  33, 34,  41). 

Quant  à  l'inégale  distribution  des  biens  et  des  maux,  elle  n'est 
qu'apparente  :  les  biens  de  l'âme  reviennent  toujours  à  celui  qui  les 
mérite,  et  dans  la  mesure  même  de  son  mérite  ;  les  biens  du  corps 

n'ont  pas  d'importance  pour  le  sage,  qui  sait  que  le  bonheur  ne  se 
trouve  que  dans  la  vertu;  d'ailleurs,  la  Providence  n'exppse l'homme 
vertueux  à  l'adversité  que  pour  l'éprouver,  et  le  méchant  qui  abuse 
des  dons  de  la  fortune  en  est  puni  tôt  ou  tard  par  les  coaséquences 
naturelles  de  ses  actions  (t.  I,  p.  280,  472;  t.  11,  p.  35, 41, 59). 

7.  Mal  moral.  L'homme  est  libre  :  on  ne  peut  donc  faire  remon- 
ter la  responsabilité  de  ses  vices  ou  de  ses  crimes  ni  à  Dieu,  ni  aux 

astres  (t.  I,  p.  434, 468;  t.  II,  p.  15,  38,  47,  391). 

Si  l'homme  a  été  créé  libre,  c'est  que  sa  liberté  faisait  partie  du 
plan  de  l'univers.  Elle  donne  d'ailleurs  lieu  à  la  Providence  d'exer- 

cer sa  justice  distributive  (t.  I,  p.  472  ;  t.  II,  p.  33,  51,  66,  404-407). 

Il  n'est  pas  étonnant  que  l'homme  pèche,  puisqu'il  n'occupe  dans 
le  monde  qu'un  rang  intermédiaire.  Ses  vices  ont  pour  causes  l'i- 

gnorance et  la  concupiscence  (t.  I,  p.  281;  t.  II,  p.  31,  39. 79). 

La  source  de  tous  les  péchés  est  la  descente  de  l'âme  dans  le 
corps,  puisque  c'est  d'elle  que  dérivent  l'ignorance  et  la  concupis- 

cence. Cependant,  l'union  de  l'âme  avec  le  corps  est  bonne  en  soi, 
comme  la  liberté,  si  on  en  fait  un  bon  usage  :  car  elle  permet  à 

l'âme  de  développer  ses  facultés,  de  les  faire  passer  de  la  puissance 
à  l'acte.  D'ailleurs,  cette  union  ne  sépare  jamais  complètement  l'âme 
du  monde  intelligible  :  l'âme  peut  toujours  y  remonter  en  s'affran- 
chissant  des  passions  du  corps  et  en  se  tournant  vers  le  Bien  (t.  I, 
p.  261,  280;  t.  II,  p.  32,  492). 

Quoique  la  doctrine  de  Plotin  sur  la  Providence  et  le  Destin  ren 
ferme  plusieurs  erreurs  graves,  telles  que  la  croyance  à  la  mé- 

tempsycose, elle  est  cependant  supérieure  à  celle  de  ses  prédéces- 

seurs ou  de  ses  contemporains.  Voici  en  effet  les  propositions  qu'il 
établit  contre  Platon,  Âristote,  les  Stoïciens,  les  Gnostiques  et  les 
Manichéens. 

1.  Contre  Platon.— -  La  matière  tient  de  Dieu  l'existence  :  elle  pro- 
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cède  de  lui,  comme  la  forme,  dont  elle  ne  saurait  être  séparée  (t.  I, 

p.  42&430).  L'union  de  Tâme  avec  le  cofps  n'est  pas  mauvaise  en  soi 
(t.  II,  p.  480). 

2.  Contre  Aristote.  — IMen  n'est  paé  seulement  la  cause  filiale  de 
runivors  ;  il  en  est  encore  la  cabse  efficiente  {U  Ih  p.  512). 

3.  Contr»^  les  Stoïciens.  »-L*éme  humaine  est  libre. ^Quoiqu'elle 
procède  de  l'Ame  universelle,  elle  constitue  une  cause,  ttne  per- 

sonne complètement  distincte  d'elle  (t.  II,  p.  615-618). 
4.  Contre  les  Gnostt()ues.  ̂ ^  Le  Démiurge  est  bon,  le  monde  est 

le  meilleur  possible^  -^  La  Providence  divine  s'étend  aux  choses terrestres. 

5.  contre  les  Manichéens.  -^  Le  mal  n'est  pas  uA  être,  maië  une 
simple  hégation,  une  privation  du  bien;  il  n'a  donc  pas  de  ôaase 
efllcienté  ;  par  conséquent,  il  n'y  a  pas  lieu  de  reconnaître  deux 
principes  opposés. 

Par  ce  qui  précède,  oh  peut  déjà  se  fbrmer  une  idée  de  la  valeur 
du  système  de  Plôtin  sur  la  l^rôvidencé  et  le  Destin.  Son  importance 
se  Qianifeste  également  quand  on  rapproche  notre  antettr  des 

philosophes  qui  l'ont  précédé  et  de  ceux  qui  l'ont  suivi. 

S  IL   RAPPROCHEMENTS  ENTRE  LA  DOCTRINE  DE  PLOTm  ET  CELLES  1)E  PLATON, 

D*ARISfDTÉ  ET  DfeS  Stt)IC)feNS. 

Dans  sa  doctrine  sur  la  Providence  et  sUr  le  Destin,  tout  en  se 

séparant  sur  plusieurs  points  de  Platon,  d'Aristote  et  des  Stoïciens, 
Piotin  s'est  souvent  inspiré  de  leurs  idées.  Nous  allons  indiquer  ee 
qu'il  a  pu  emprunter  à  chacun  d'eux. 

A.  Platon» 

On  sait  que  la  Théodicée  de  Platon  est  dispersée  dans  divers  dia'- 
logues,  le  Phédon^  le  ThééUU,  le  Philèb^^  le  Phèdre,  le  Politique, 
la  Républiqitei  les  Loisei  le  Timée. 

Platon  enseigne:  dans  le  Phédon  (t.  I)  p.  280-282|  trad.  de  M.  Cou- 
sin), que  la  cause  du  monde  n'est  pas  un  élément  ma tériel)  comme 

l'air  ou  le  feu,  ainsi  que  le  soutenaient  ArchéIau8,AnaximèDe,Effl-' 
pédocle>  Heraclite»  mais  que  c'est  une  puissance  intelUgentôy 
et  qu'afin  d'expliquer  ses  oeuvres,  il  faut  prendre  pour  principe  ce 
qui  semble  le  meilleur ;-ûdins  le  Philèbe  (t>  II,  p.  341-347,  tr.  fr.), 

que  c*est  un  crime  de  dire  qu'une  puissance  dépourvue  de  raison, 
Um^ravre  et  agissant  au  hasard,  gouverne  l'univers  ;  dans  le  livre  X 
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àe8Loie{t  VIII,  p,  234^229,  in  fr.)«  que»  si  le  monde  est  le  produit 
du  hasard,  les  lois  et  la  morale  ne  sont  plus  que  de  pures  inventions 

humaines,  et  que»  par  conséquent,  il  n'y  a  hi  detoirt  ni  morale,  ni 
d'autre  autorité  dans  ce  monde  que  celle  de  la  force.  Nier  l'exis^ 
tence  des  dieux*  c'est,  selon  Platon,  se  méprendre  sur  la  nature 
du  monde,  qui  ne  peut  être  conçu  sans  une  âme  pleine  de  sagesse 

et  de  bonté  :  car  il  est  plein  d'harmonie,  et  la  perfeotioit  de  l'effet 
prouve  l'exceUence  de  la  oause»  Dans  le  Timés  (t.  Xll,  p.  19d,  tri  frO» 
Dieu  est  appelé  Vmuteût,  le  père  et  Varohiteele  du  fliondêc  il  Ta  fait 

à  l'image  du  modèle  éternel  (de  Vanimal  en  soi),  qui  comprend  toutes 
les  perfections.  Il  s'est  servi  des  lois  de  l'univers  pour  arriver  à  ses 
fins,  mais  il  a  mis  lui-même  le  bien  dam  toutes  les  choses  engen- 

drées; c'est  sa  bonté  qui  Ta  porté  à  créer:  «Disons  la  cause  quia 
»  porté  le  suprême  Ordonnateur  ft  produire  at  ft  composer  cet  uni- 

»  vers.  Il  était  bon,  et  celui  qui  est  bon  n'a  aucune  espèce  d'envié. 
»  Exempt  d'envie,  il  a  voulu  que  toutes  choses  fussent,  autant  que 
»  possibles  semblables  à  lui-même.  Quiconque,  instruit  par  des 
•  hommes  sages,  admettra  ceci  comme  la  raison  principale  de 

»  l'origine  et  de  la  formation  du  monde  sera  dans^  le  vi^ai.  i^ 
Enfin»  dans  le  Théétite,  le  Phèdre^  la  Politiquêy  la  Républiqu$, 

les  Lois  et  le  Timée  S  Platon  complète  sa  doctrine  sur  la  Provi«- 

dence  divine  en  expliquant  l'origine  du  mal  par  la  nature  de  la 
matièrd  et  par  la  liberté  de  l'homme  >. 

11  est  facile  de  reconnaître  en  lisant  l'œuvre  dé  Plotin  qu'il  s'est 
approprié  les  principes  de  la  Théodiééa  de  Platon,  hiais  en  les 
complétant  ou  en  les  transformant,  fin  effet,  il  résout  plusieurs 

questions  pour  lesquelles  son  maître  n'avait  pas  donné  de  sohitton 
entièrement  satisfaisante.  Il  rattache  à  Dieu  les  deux  éléments  qui 
constituent  tous  les  êtres,  la  /brm«  et  la  mdtiète:  la  formée  est  une 

idée,  ou  une  raison,  c'est^-dlre  Une  essence  et  une  puissance*,  qui 

A  Foy»  les  passages  du  Théétilé,  du  Phèdre,  du  Politique,  des  EaHs  et  du 
Timée  que  nous  avons  cités  dans  notre  tome  1,  p»  177  (note  2),  427-431, 408* 
470.  •—  s  La  doctrine  de  Platon  sur  la  l^rovidenee  divine  a  été  résumée  ou 
commentée  par  Alcinoiis  {Introduction  à  la  philosophie  de  Platon),  Atticus 
(dansËusèbe,  Préparation  évangéliqûe.XV ,  5),  Plutarque  (Du  Destin^  Des 
Bétaisde  la  juslice  divifie).  k  ces  ouvrages,  il  faut  joindre  un  écrit  important 
de  Philon  :  Philonis  judœi  sermones  très  hactenus  inediti,  I  et  H  £>e  Provi- 

Aentia,  et  ill  De  AnimaliiMs  (em  Àmutniain»  vcrsione  nunc  primum  ih  Lati- 

nvm  fétlitet  translaii  psr  P.^J.  3apt.  Àueher,  Venetii»,  1R22).  —  >  Voy. 
notre  tome  I,  p*  101»  note  l;  p.  107,  note;  Sur  la  difTérence  qui  eRlste  entfe 
la  théorie  des  idées  de  Platon  elcelle  de  Plolia,  Voy,  1. 1,  p»  321,  note  2. 
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procède  de  rintelligence  divine,  et  il  y  a  autant  A*idéê8  on  de  raù 
soM  qu'il  y  a  d'individus  appelés  à  vivre  ici-bas,  ce  qui  explique 
Forigine  des  formée  indix^idueUes^  ;  la  matière  est  née  do  riofloité 

de  rUn'  et  elle  ne  constitue  point  une  subsCance  dont  l'existence 
soit  indépendante  de  Dieu,  comme  Texistence  de  la  matière  l'est  dans 
Platon  >.  Par  suite,  le  mal  n'est  qu'une  simple  négation,  un  défani 
de  bien,  défaut  qui  est  la  conséquence  même  de  la  création  «.  C'est 
principalement  cette  question  du  mal  que  Plotin  s'applique  à  ré- 

soudre dans  le  livre  que  nous  examinons,  et,  sur  ce  pointi  il  nous 
parait  être  incontestablement  supérieur  à  son  maître* 

B.  Àrtmûte. 

Plotin,  comme  nous  l'avons  indiqué  ci-dessus  (p.  28,  note  3),  fait 
allusion  à  un  passage  célèbre  du  livre  XII  de  la  Métaphysique  d'A- 
ristote  :  <  Tel  est  le  principe  auquel  sont  suspendus  le  ciel  et  toute 

»  la  nature,  etc.  »  (Foy.  les  Éclaircissements  du  tome  I,  p.  450- 

451.)  Il  parait  d'ailleurs  avoir  peu  emprunté  à  ce  philosophe  sur 
le  sujet  qui  nous  occupe.  La  raison  en  est  facile  à  concevoir.  On  ne 

peut  appliquer  proprement  le  nom  de  Providence  au  Dieu  d'Aris- 
tote,  puisqu'il  n'est  que  la  cause  finale  de  l'univers.  C'est  li  du 
moins  l'opinion  que  M.  J.  Simon  a  développée  avec  autant  de  clarté 
que  de  force  dans  ses  Études  sur  la  Théodicée  de  Platon  et  d'Àris- 
tote,  où  il  s'exprime  en  ces  termes  (p.  87)  : 

«  Telle  est  la  nature  de  la  doctrine  de  Platon,  que  le  monde  ne 
peut  exister  sans  un  Dieu  qui  agit  sur  lui  à  titre  de  force  ;  dans  celle 

d'Aristote,  an  contraire,  le  monde  n'a  besoin  que  d'une  cause  finale. 
Platon  démontre^  en  con.iéquence,  l'existence  de  Dieu  par  ia  né- 

cessité d'un  artisan  suprême  ;  Aristote,  par  la  nécessité  d'une  fin 
dernière.  Le  Dieu  de  Platon  et  celui  d'Aristote  sont  parfaits,  parce 
qu'ils  ont  la  plénitude  de  l'être.  Us  sont  éternels,  intelligents,  heu- 

reux, parce  qu'ils  sont  parfaits.  Mais  Fintelligence  du  Dieu  de  Pla- 
ton s'étend  à  tout  ce  qui  existe  :  car  il  faut  connaître  le  monde  pour 

agir  volontairement  sur  lui  ;  Tintellrgence  du  Dieu  d'Aristote  n'a  pas 
d'autre  objet  que  lui-même  :  car  il  doit  ignorer  des  êtres  pour  les- 

quels il  ne  peut  rien  ;  et,  tandis  que  le  Dieu  de  Platon  aime  le  monde 

et  se  réjouit  de  l'excellence  de  son  œuvre,  le  bonheur  du  Dieu 

*  Voy.  Eim.  y,liv.  vu.  L'origine  des  formes  individuelles  est  un  des  points 
obscurs  du  système  de  Platon.  Voy,  M.  J.  Simon,  Étude$  sur  la  Théodicée  de 

Platon  et  d'ArUtote,  p.  81.  •—  >  y^y,  noire  tome  I,  p.220-22i.  —  '  foy.  Ih 
p.  42M30,  481  •403.  —  «  Voy.  ci-dessus,  p.  34. 
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d'Ariâtote  a  pour  unique  cause  cette  éternelle  contemplation  de  lui- 
même.  Le  Dieu  de  Platon  est  bon  et  Juste;  le  Dieu  d'Aristote  ne  peul 
avoir  ces  perfections  ni  leurs  contraires.  Pour  tout  dire  en  un  mot, 4e 

Dieu  de  Platon  est  une  providence,  ie  Meu  d'Aristote  une  cause 
finale.  » 

C.  Stétciene. 

Plotin  a  emprunté  aux  Stoïciens  plusieurs  de  leurs  idées  et  de 
leurs  termes  ;  mais  il  a  transformé  ces  idées  et  modifié  le  sens  de 
ces  termes.  Pour  faciliter  la  comparaison  des  deux  doctrines,  nous 

allons  d'abord  donner  un  résumé  de  celle  des  Stoïciens  : 
<  Dans  chaque  être,  dit  M.  Ravaisson,  au  savant  mémoire  duquel 

nous  avons  déjà  fait  plus  d'un  emprunt,  les  diverses  parties,  liées 
les  unes  aux  autres,  les  phénomènes  divers,  régulièrement  enchaî- 

nés, manifestent  l'unité  de  leur  cause:  cette  cause,  c'est  la  raison 
sémincUef  dont  les  parties  elles  fonctions  différentes  de  l'être  ne 
sont  que  le  développement,  et  en  laquelle  elles  étaient  toutes  préor- 

données et  préconçues. 

>  Or,  entre  tous  les  êtres  qui  composent  l'univers,  il  existe,  comme 
entre  les  parties  de  chacun  d'eux,  une  connexion  et  un  accord  évi- 

dents. Les  choses  mêmes  qui,  si  on  les  considère  à  part,  ne  sem- 

blent que  des  accidents  et  des  désordres,  trouvent  dans  l'ensemble 
leur  raison  et  leur  Justification.  Les  contraires  s'entr'aident  i  le  mal 
même  sert  au  bien  ̂  

>  Telle  est  l'unité  du  grand  tout  qui  forme  le  monde  >,  que  chaque 
partie  se  ressent  plus  ou  moins  de  ce  qui  arrive  aux  autres.  C'est  ce 
qui  fait  du  monde  un  tout  sympathique  à  luirmême,  comme  l'est  tout 
corps  vivant,  et  c'est  la  preuve  qu'il  vit,  en  effet,  et  qu  il  a  une  âme  ». 
Tels  sont  l'accord  et  l'harmonie  de  tant  de  parties  diverses  et  in- 

nombrables, qu'évidemment  la  beauté  est  la  principale  fin  en  vue 
de  laquelle  le  monde  est  ordonné  s  6t  c'est  la  preuve  que  le  fond 
de  Pâme  qui  l'anime  est  la  raison»,  dont  l'essence  est  cette  bar- 
monie  avec  soi  et  celte  conséquence  dans  laquelle  consiste  la  beauté. 

»  Gomme  les  destinées  de  chaque  être  sont  préordonnées  dans  la 

raison  séminale  particulière  dont  il  est  l'expansion»,  de  même 

^  Stobée,  Eclogm  phyi»,  I,  3,  p.  32;  Plutarque,  Adv»  SMcos,  A^,  14. 
—  >  Cicéron,  Acad.,  I,  8.  —  »  Sextus  Empiricus,  Adv.  Math.,  IX,  78. 
—  4 Cicéron,  De  nat.  Deor,,  II,  22.  —  »  Diogène  Laërce,  VII,  S  13Ô;  Cicéron, 
Denat.  /)6or., II,  11.  — »  Dans  le  même  ouvrage  (p.lô),M  Ravaisson  explique 
en  ces  termes  ce  que  les  Stoïciens  entendaient  par  raison  êéminale  ;  «  Il  y  a  en 
u.  33 
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les  destinées  de  l'univers  entier  sont  ordonnées  à  l'avance  et  de 
tout  temps  dans  la  raison  séminale  universelle,  qui  par  conséquent 

doit  s'appeler  VuniverseUe  Providence^  npôwtx.  Cette  âme  de  l'ani- 
vers,  cette  Raison  séminale  où  toutes  les  causes  sont  comprises, 
cette  Cause  de  toutes  les  causes,  ce  Destin  invincible  et  en  même 

temps  cette  Providence  vigilante,  c'est  Dieu  K 
>  Le  monde,  suivant  les  Stoïciens,  est  un  être  animé,  un  animal 

à  proprement  parier.  La  cause  qui  le  meut  est  donc  une  âme  ;  mais 

il  n'est  aucun  être  que  le  monde  ne  surpasse  beaucoup,  non-seule- 
ment en  grandeur,  mais  encore  en  ordre  et  en  beauté  :  il  n*est  point 

d'âme  que  ne  surpasse  beaucoup  l'Ame  du  monde.  La  cause  delà- 
quelle  proviennent  toutes  les  autres  causes  leur  est  nécessairement 
supérieure. 

>  La  cause,  chez  les  êtres  les  plus  parfaits  de  l'univers,  est  un  feu 

subtil  qui  est  plein  d'arL  Dieu,  cause  du  monde  entier,  est  donc 
l'éther  le  plus  subtil  et  le  plus  rare,  le  feu  céleste  au  degré  le  plus 
élevé  de  tension,  le  feu  artiste  ou  savant  par  excellence,  par  cela 

même  l'âme  la  plus  parfaite,  le  principe  dirigeant  le  plus  sage,  la 
plus  droite  et  la  plus  infaillible  raison.  Le  Dieu  de  Zenon  n'est  pas, 
comme  celui  d'A.ristote,  un  principe  séparé  de  la  matière,  en  dehors 
de  toute  la  nature,  exempt  du  mouvement  dont  elle  est  animée,  et 

n'agissant  sur  elle  que  par  le  désir  dont  il  la  remplit.  Loin  de  là,  il 
a,  comme  toute  cause,  sa  matière  avec  laquelle  il  est  étroitement 

tout  6lre,  suivant  les  Stoïciens,  deux  principes,  Ton  passif,  Vantre  aeW  P'^  ̂^ 
premier,  le  corps  est  susceptible  de  toutes  sortes  de  modifications  et  de  moof^ 

ments  :  c'est  la  matière,  ûXyi,  qui  forme  la  substance,  où^lx.  Le  ««cond  priQ- 
cipe  e»t  la  cause,  echia,  qui  fait  de  la  matière  telle  ou  telle  chose  délermioée, 

qui  la  caractérise,  qui  la  qualifie  ;  et  c^esl  pourquoi  les  Stoïciens  rappellent  la 
qualité,  itoioryiç...  Ainsi,  la  qualité  des  Stoïciens,  c'est  là  forme  essentielle 
des  Péripatéticieus.  Aussi,  de  même  que  dans  la  doctrine  péripatéticienne,  de 

même  dans  celle  des  Stoïciens,  le  principe  actif,  cause  de  tout  ce  qoe  de?ieflt 
la  matière,  est  ce  qui  explique  les  choses,  ce  qui  ea  rend  compte,  et,  eoain* 

les  Stoïciens  le  nomment,  la  ration,  Xéyoi.,.  Si  la  cause  est  selon  les  Stoîcicitf 

la  raison  des  modiOcatioDS  de  la  matière,  ce  n'est  pas  qu'elle  soit,  coouDe 

dans  la  philosophie  d'Aristole,  la  cause  finale  immobile,  vers  laquelle  se  diri' 
genl  les  mouvements;  c'est  qu'elle  se  meut  au  sein  de  la  matière,  ety  prcNtoit 

successivement  avec  ordre,  comme  une  semence  qui  se  développe,  la  multi- 
plicité qu'elle  contient;  et  c'est  pourquoi  les  Stoïciens  l'appellent,  d'un  noQi 

qui  renferme  à  la  fois  le  nom  de  raison  «t  celui  de  semence,  une  raison  sém- 

*  IKogèBe  Laërce,  Vif,  S  136;  Cicéron,  De  nat,  Deor,,  II,  22;  PlularqûCi 
Be  Ptac.  phU.,  h  7  ;  Stobée,  Meloget  phys.^  U  t^r  P-  372. 
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uni:  cette  matière  est  le  mondée  Dieu  circule  dans  lemonde» 

disaient  les  Stoïciens,  comme  le  miel  court  dans  les  cellules  d*un  - 
rayon'  ;  il  pénètre  le  monde  dans  toutes  ses  profondeurs«  et  en 

même  temps  il  en  embrasse  l'immense  contour  ;  il  l'occupe  par  le 
dedans  et  le  dehors  :  «  Intra  et  extra  tenet  '  ;  »  il  en  remplit,  par  sa 
tension  l'étendue  tout  en tière  :  «  Divinus  spiritu«  per  omnia  intensus.  » 
Et  c'est  en  s'y  mouvant  lui*méme  qu'il  le  meut.  Bien  plus.  Dieu  peut 
être  appelé  le  monde  même  et  la  nature  :  car,  de  même  que  chaque 

être  n'est  que  le  déyeloppement  de  sa  raison  séminale,  de  même  le 
monde  entier  est  un  développement  de  Dieu^  >  {Sti/r  le  Staicùme, 
Mém.  de  TAcad.  des  Inscriptions  et  Belles-Lettres,  t.  XXI,  p.  64.) 

Piotin  a  emprunté  aux  Stoïciens  la  conception  du  monde  consi*' 
déré  comme  un  tout  sympathique  à  lui-même,  administré  par  une 

grande  Âme  dont  l'essence  est  la  Raison ,  unité  de  laquelle  sortent 
la  multitude  des  contraires  qui  en  sont  le  développement,  et  à 
laquelle  se  rapportent  les  oppositions  qui  constituent  toutes  des 

parties  de  l'Ordre  universel.  Mais,  en  faisant  cet  emprunt,  Plolin  a 
complètement  transformé  la  doctrine  dont  11  n^nspirait,  non-seU'^ 
lemcnt  par  le  génie  avec  lequel  il  Tcxpose,  mais  encore  par  les  mo- 

difications radicales  qu'il  fait  subir  aux  principes  des  Stoïciens.  En 
effet,  il  se  sépare  d'eux  formellement  sur  trois  points  :  il  rejette 
nettement  et  combat  avec  autant  de  force  que  de  raison  leur  pan- 

théisme, leur  fatalisme  et  leur  matérialisme.  Pour  le  matérialisme, 
la  chose  est  facile  à  voir  :  selon  les  Stoïciens,  la  Raison  séminale 

qui  anime  l'univers  est  un  corps,  un  feu  subtil;  selon  Piotin,  au 
contraire,  la  Raison  qui  administre  le  monde  est  une  Ame  pré- 

sente partout,  mais  incorporelle  ».  Ce  point  est  trop  bien  établi 

dans  les  Ennéades  pour  que  nous  ayons  besoin  d'insister  ici.  Mais. 
ce  que  Piotin  dit  sur  la  question  du  panthéisme  et  du  fatalisme  a 
besoin  de  plus  de  développement. 

1.  Polémique  de  Piotin  tonVre  le  Panthéisme  et  le  fatalisme 
des  Stoïciens, 

C'est  un  principe  fondamental  du  panthéisme  qu'il  n'existe  dans 
l'univers  qu'un  seul  être  réel  et  qu'une  seule  cause  téritablement 

«  Sénèque,  Ctmsol.  ad  Helv,,  8.  —  »  Teriullien  {De  Anima,  44)  î  «  Stoîci 
*  enim  volunt  Deum  sic  per  materiatn  decucurrisse^  quomodo  mel  per  faVos.  r 
—  •  Sénèque,  QuasL  nat.^  prœf.  —  *  Sénèque,  De  Befief»,  IV,  7}  Qumtt, 
nat ,  11, 45.  —  ̂   Cepoint  a  été  parfaitement  édairci  par  M^  RavalsiOA  dans  son 
Ei$ai  êur  la  aétaphyiique  a'Ariêlote^  t.  Il*  p.  984-307. 
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efflcaee ,  qui  est  Diea  ;  que  la  personnalité  et  la  liberté  de  Vâme 
humaine  ne  sont  que  de  vains  mots.  Dans  sa  critique  de  la  doctrine 
stoïcienne,  Plotin  dégage  avec  netteté  ce  principe  des  formules 
philosophiques  qui  le  dissimulent,  et  il  le  combat  avec  une  grande 

vigueur  de  logique,  en  lui  opposant  les  mêmes  arguments  qa*on 
emploie  encore  aujourd'hui  pour  le  réfuter.  Qu'on  relise  en  effet, 
en  les  liant  ensemble,  les  objections  qu'il  adresse  dans  son  livre 
Du  Destin  à  Heraclite  et  aux  Stoïciens,  et  l'on  ne  pourra  s'empê- 

cher de  reconnaître  leur  force  et  leur  précision  : 

€  Ne  pourrait-on  pas  supposer  qu'une  seule  Ame  répandue  dans 
tout  Tunivers  produise  tout,  et,  en  donnant  le  mouvement  à  l'uni- 

vers, donne  le  mouvement  à  chaque  être  qui  en  fait  partie,  de  sorte 
que  toutes  les  causes  secondes  découleraient  nécessairement  de 

cette  cause  première,  et  que  leur  suite  et  leur  connexion  constitue- 
raient le  Destin  ?...  S'il  n'y  a  dans  l'univers  qu'un  seul  principe  qui 

agisse  et  qui  pâtisse,  si  les  choses  dérivent  les  unes  des  autres  par 
une  série  de  causes  dont  chacune  se  ramène  à  celle  qui  précède, 
on  ne  pourra  plus  alors  dire  avec  vérité  que  toutes  choses  arrivent 

par  dès  causes  ;  toutes  en  effet  ne  feront  plus  qu'un  seul  être.  Dans 
ce  cas,  nous  ne  sommes  plus  nom ,  il  n'y  a  plus  d'action  qui  soit 
nôtre,  ce  n'est  plus  nom  qui  raisonnons  ;  c'est  un  autre  principe 
qui  raisonne,  qui  veut,  qui  agit  en  nous,  comme  ce  ne  sont  pas  nos 

pieds  qui  marchent,  mais  nous  qui  marchons  par  nos  pieds.  Cepen- 
dant il  faut  admettre  que  chacun  vit,  pense,  agit  d'une  vie,  d'une 

pensée,  d'une  action  qui  lui  soit  propre  ;  il  faut  laisser  à  chacun  la 
responsabilité  de  ses  actions  bonnes  ou  mauvaises,  et  ne  pas  attri- 

buer à  la  cause  universelle  des  faits  honteux.  >  (Livre  I,  S  4,  p-  ̂^^0 
Plotin  montre  aussi  fort  bien  que  le  panthéisme  des  Stoïciens,  en 

absorbant  notre  causalité  personnelle  dans  la  causalité  divine,  con- duit nécessairement  au  fatalisme  : 

€  Reste  à  considérer  la  doctrine  qui  enchaîne  et  lie  toutes  choses 
les  unes  aux  autres,  fait  dériver  de  cettç  connexion  les  qualités  de 
chaque  être,  et  établit  une  cause  unique  produisant  tout  par  des 
raisons  séminales.  Cette  doctrine  rentre  dans  celle  qui  rapporte  à 
l'action  de  l'Ame  universelle  la  constitution  et  les  mouvements  des 
individus  aussi  bien  que  ceux  de  l'univers.  Dans  ce  cas,  eussions^ 

nous  le  pouvoir  de  faire  quelque  chose  par  nous-mêmes,  nous  n'en 
serions  pas  moins  comme  le  reste  soumis  à  la  nécessité,  puisque  le 

Destin,  comprenant  toute  la  série  des  causes,  détermine  nécessai- 
rement chaque  événement.  Il  n'est  rien  en  effet  qui  puisse  empêcher 

cet  événement  d'arriver  ou  le  faire  arriver  autrement ,  puisque  le 
Destin  comprend  toutes  les  causes.  Si  tout  obéit  ainsi  à  Timpulsion 
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d'an  seul  principe,  il  ne  nous  reste  plus  qu'à  la  suivre  nous-mêmes. 
En  effet,  les  conceptions  de  notre  imagination  résulteront  alors  des 
faits  antérieurs  et  détermineront  à  leur  tour  nos  appétits  :  notre 

liberté  ne  sera  plus  qu'un  vain  nom.  De  ce  que  nous  obéirons  à  nos 
appétits,  il  n'en  résultera  pour  nous  aucun  avantage,  puisque  nos 
appétits  seront  eux-mêmes  déterminés  par  des  faits  antérieurs.  Nous 

n'aurons  pas  plus  de  liberté  que  les  autres  animaux,  que  les  enfants 
et  les  fous,  qui  courent  çà  et  là,  poussés  par  des  appétits  aveugles  : 
car  eux  aussi  ils  obéissent  à  leurs  appétits,  comme  le  feu  même,  et 
comme  toutes  les  choses  qui  suivent  fatalement  les  dispositions  de 
leur  nature.  »  (Liy.  I,  §  7,  p.  14.) 

Après  avoir  ainsi  réfuté  le  panthéisme  et  le  fatalisme  d*HéracIite 
et  des  Stoïciens,  Plotin  établit  ensuite  la  vraie  doctrine  et  démontre 

qu'il  y  a  deux  causes  réelles  dans  l'univers,  Dieu  et  l'àme  humaine  : 
«  Quelle  autre  cause  faut-il  donc  faire  intervenir  outre  les  précé- 

dentes pour  ne  laisser  rien  arriver  sans  cause,  pour  maintenir  l'ordre 
et  l'enchaînement  des  faits  dans  le  monde ,  et  conserver  la  possi* 
bllité  des  prédictions  et  des  présages  sans  cependant  détruire  notre 
personnalité?  11  faut  mettre  au  nombre  des  êtres  un  autre  principe, 

savoir  l'àme,  non-seulement  l'Ame  universelle ,  mais  encore  l'àme 
de  chaque  individu  :  celle-ci  n'est  pas  un  principe  de  peu  d'impor- 

tance dans  l'enchaînement  universel  des  causes  et  des  effets,  parce 
qu'au  lieu  de  naître  d'une  semence  [raison  séminale]  comme  les 
autres  choses,  elle  constitue  une  caii^e première.»  (Livre  1,  §8,  p.  15). 

Dans  les  deux  livres  De  la  Providence,  Plotin  revient  très-souvent 

sur  l'idée  de  notre  liberté  et  l'invoque  pour  montrer  que  Dieu  n'est 
point  responsable  du  mal  moral  : 

<  Considérons  les  actions  des  âmes  qui  font  librement  le  mal... 

Ce  n'est  pas  à  la  Providence  qu'il  faut  demander  raison  de  la  mé- 
chanceté de  ces  âmes  et  en  faire  remonter  la  responsabilité;  il  n'en 

faut  chercher  la  cause  que  dans  les  déterminations  volontaires  de 
ces  âmes.  »  (Livre  II,  §  7,  p.  38.) 

€  Il  ne  faut  pas  étendre  l'action  de  la  Providence  au  point  de 
supprimer  notre  propre  action  :  car  si  la  Providence  fait  tout ,  s'il 
n'y  a  qu'elle,  elle  est  anéantie.  A  quoi  s'appliquerait-elle  en  effet? 
Il  n'y  aurait  plus  que  la  Divinité.  »  (Livre  II,  §  9,  p.  43.) 

«  On  dira  peut-être  :  il  est  absurde  d  introduire  dans  le  monde  des 

âmes  qui  font  les  unes  le  bien,  les  autres  le  mal  :  car  c'est  enlever 
à  la  Raison  universelle  le  mérite  du  bien  qui  se  fait,  en  la  déchar- 

geant de  la  responsabilité  du  mal.  .  —  Mais  pourquoi  imputera  la 
raison  universelle  les  mauvaises  œuvres?  Lésâmes  contenues  dans 

Tunivers  n'en  seront  pas  plus  divines,  etc.  »  (Livre  II,  §  18,  p.  69.) 
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Il  ressort  de  tonte  cette  polémique  que  Plotîn  profasse  et  démontra 

la  causalité,  la  personnalité  et  la  liberté  de  l'àme  humaine  arec  aa« 
tant  de  force  et  de  précision  que  tes  philosophes  qui  ont  la  mieux 
approfondi  cette  question.  Nous  verrons  encore  plus  loin  quMl  a 
également  combattu  le  panthéisme  des  nouveaux  Pythagoriciens. 

2.  Rapprochement  entre  PloHn,  Chrysippe,  ÉpietHe,  Mare-Àwrèle. 

Si  nous  cherchons  maintenant  quels  sont,  parmi  les  Stoïcioas, 
ceux  que  Plotin  parait  avoir  suivis  ou  combattus  en  composant  ses 
traités  sur  le  Destin  et  la  Providence,  nous  croyons  pouvoir  désigner 
Chrysippe,  Épictète  et  Marc*Auréie,  Nous  avons  déjà  cité  le  second 
dans  les  notes,  p.  42,  59, 67,  et  la  troisième,  p.  45,  46,  63,  65. 70, 

Quant  au  premier,  nous  rappellerons  qu'il  avait  composé  un  iraité 
très-iroporiant  sur  la  Providence,  dont  Aulu*GeUa  nous  a  conserré 
les  fragments  suivants  : 

«  Ceux  qui  nient  que  le  monde  soit  fait  pour  Dieu  et  pour  les 
hommes,  et  que  les  choses  humaines  soient  gouvernées  par  one 

Providence,  croient  avancer  une  forte  preuve  à  l'appui  de  leur  opi* 
Dion,  quand  ils  disent  :  S'il  y  avait  une  Providence,  il  n'y  aurait  pas 
de  mal  sur  la  terre  :  car  rien  n'est  plus  difficile  à  accorder  avec 

raction  d'une  Providence  que  ce  nombre  infini  de  misères  et  de 
souffrances  répandues  dans  le  monde  qu'on  dit  créé  par  Dieu  exprés 
pour  l'homme.  Chrysippe,  en  réfutant  celte  doctrine  dans  le  livre  IV 
de  son  traité  De  la  Pramâence,  déclare  qu'il  n'est  rien  de  plus  al>- 
aurde  que  de  croire  qu'il  puisse  exister  du  bien ,  sans  qu'il  exista 
en  même  temps  du  mal.  Car  le  bien  étant  le  contraire  du  mal»  fi  est 

nécessaire  qu'ils  existent  tous  deux,  opposés  l'un  à  ('autre,  et  ap- 
puyés en  quelque  sorte  sur  leur  mutuel  contraste.  Deux  contraires 

en  effet  ne  peuvent  aller  l'un  sans  l'autre  :  ainsi,  comment  aurions- 

nous  l'idée  de  la  justice,  si  nous  n'avions  celle  de  l'injustice?  Et 
qu'est-ce  que  la  justice,  sinon  la  privation  de  i  injustice?  De  même, 
comment  notre  esprit  concevrait-il  le  courage,  sans  la  lâcheté?  U 

tempérance,  sans  l'intempérance?  La  prudence,  sans  l'imprudence? 
Ces  gens  à  courte  vue  devraient  demander  aussi  que  la  vérité  existât 

seule  dans  le  monde  et  qu'il  n'y  eût  pas  de  mensonge.  Ce  ne  serait 
pas  plus  absurde  que  de  voul  iir  séparer  le  bien  du  mal,  le  bonhear 

du  malheur,  le  plaisir  de  la  souffrance.  Ces  choses  vont  nécessaire- 
ment ensemble.  Comme  le  dit  Platon,  l'un  et  l'autre  se  tiennent 

étroitement  par  leurs  extrémités,  de  telle  sorte  qu'on  ne  peut  sup- 
primer le  premier  sans  que  le  second  disparaisse  en  même  temps* 

»  Cfirysippe,  dans  le  même  livre,  traite  la  question  suivante,  qui 
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lui  parait  digne  d'intéresser  un  philosophe:  Les  maladies  dePbomme 
sont-elles  naturelles,  c'est-à-dire,  est-ce  à  Impuissance  appelée  Nature 
ou  ProYldence,  par  laquelle  l'univers  et  l'homme  ont  été  créés,  qull 
faut  attribuer  les  souffrances  physiques,  les  maladies  et  les  infir- 

mités qui  afOigent  Tespèce  humaine?  Suivant  Chrysippe,  la  Nature 

n'a  pas  eu  primitivement  le  dessein  de  faire  l'homme  sujet  aux 
maladies  :  cette  mère  prévoyante,  auteur  de  tous  les  biens,  n'a  pu 
vouloir  notre  mal.  Mais,  tandis  qu'elle  formait  nos  corps  de  la 
manière  la  plus  utile  et  la  plus  avantageuse  à  notre  existence, 

des  maux  inévitables  naquirent  des  biens  mêmes  qu'elle  nous  as- 
surait, non  par  sa  volonté  ni  de  son  consentement,  mais  par  une 

loi  fatale,  et,  comme  le  dit  Chrysippe,  par  conséquence  (x«Tà  tra^pa- 

xoXoûGviTcv).  Ainsi ,  lorsqu'elle  était  occupée  à  construire  notre 
corps,  elle  fut  obligée,  pour  réaliser  son  plan  ingénieux  et  ses  vues 
bienfaisantes,  de  former  notre  tête  avec  des  os  minces  et  délicats. 

Mais,  à  l'utilité  qui  en  résulta  pour  l'homme  s'attacha  un  danger 
extérieur:  la  tête  ainsi  formée  est  faiblement  protégée,  et  si  fra- 

gile, que  le  moindre  choc  peut  l'endommager.  C'est  ainsi,  dit  Chry- 
sippe,  que  les  maladies  et  les  infirmités,  auxquelles  l'homme  est 
sujet,  sont  sorties  des  précautions  mêmes  que  la  Nature  a  prises 

pour  son  bonheur.  De  même,  lorjsque  l'amour  de  la  vertu,  inspiré 
par  la  nature,  prend  naissance  dans  le  cœur  de  l'homme,  rinstinei 
du  vice  germe  à  côté  par  l'affinité  qu'ont  entre  eux  les  contraires.  > 
{Nuits  ÀUiques,  VI,  1  ;  trad.  de  M.  Jacquinet.) 
On  retrouve  dans  ces  fragments  quelques-unes  des  idées  que 

Plotin  développe  ou  discute  dans  son  traité  De  la  Providence.  Nous 
croyons  que  cet  ouvrage  de  Chrysippo  avait  attiré  particulièrement 

son  attention,  et  qu'il  nous  en  a  conservé  les  idées  les  plus  impor«* 
tantes,  en  se  les  appropriant  ou  en  les  combattant.  Sons  ce  rapport, 
récrit  de  notre  auteur  nous  parait  avoir  une  valeur  historique  qui 

est  grande,  et  qui  a  été  méconnue  jusqu'ici  par  les  auteurs  qui  se 
sont  occupés  de  la  doctrine  stoïcienne. 

Quant  à  Sénèque,  le  seul  rapprochement  auquel  donne  lieu  son 

traité  De  la  Providence,  c'est  le  passage  que  nous  avons  cité  p.  35. 

S  m.   ACTEUBS  QUI  ONT  CITÉ  OU   MENTIONNÉ  CES   LIVRES  OU  QUI  DONNENT  tlEU 
A  DES  RAPPROCHEMENTS. 

A.  Philosophes  néoplatoniciens. 

Les  philosophes  néoplatoniciens  qui  se  sont  inspirés  des  idées  de 

Plotin,  soit  en  le  citant,  soit  sans  indiquer  les  emprunts  qu'ils  lui 
ont  faits,  sont  les  suivants  : 
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Porphyre  (dans  Slobée,  Eclogœ  ethiccB,  II,  7)  ; 
Jamblique»  qui  a  résumé  avec  une  extrême  concision  la  doctrine  de 

Plotin  sur  la  Proyidenee  et  ie  Destin  (Voy.  le  fragment  que  nous 

avons  cité  ci-dessus  p.  16,  note  1,  et  la  Lettre  de  Jambliqus  à  Mor 

cédonius,  traduite  par  M.  Lé?éque  dans  l'Appendice  de  ce  volume); 
Salluste  :  De  Dits  et  murvdo  (eh.  ix,  i^tpi  ir/^ovotac  xaè  diiapnévn; 

Proclus  :  De  Providentia  et  Fato  et  eo  qiwd  in  nobis^  traité  dans 
lequel  Plotin  est  nommé,  avec  Porphyre  et  Jambltque  (t.  I,  p.  9^  13, 
64,  éd.  de  M.  Cousin);  De  decem  Dubitationibm  circa  ProvideU" 
tiam;  De  malorum  subHetentia  ^  ; 

Hiéroclès  !  ntpinpoifoiaç  xocè  eliictpfiéwiç  xa2  rov  iffrt^ïti,  x.  t.  X.  (dans 

la  Bibliothèque  de  Photius»  ccxxiv,  ccli;  ces  fragments  ont  été  pu- 
bliés à  part  à  Londres,  1673,  et  à  Cambridge,  1709)  ; 

Simplicius  :  Commentaire  mr  le  Manuel  d'Épictète.  Il  y  a  dans  cet 
ouvrage  plusieurs  dissertations  qui  se  rapportent  à  la  question  de 

la  Providence  et  du  Destin,  savoir  :  1»  Ce  que  c'est  que  la  liberté  de 
Thomme  et  d'où  elle  vient  (commentaire  sur  Tarticle  1  du  Manuel 
d'Épictéte)  ;  2»  Les  calamités  qui  arrivent  dans  le  monde  ne  sont 
pas  des  maux ,  mais  des  biens  ;  elles  ont  leur  utilité  (tsommentaire 

sur  l'article  14  d'Épictéte)  ;  3»  Le  mal  n'existe  pas  par  lui-même  ; 
c'est  une  erreur  monstrueuse  de  croire  qu'il  y  a  un  principe  du 
mal,  comme  U  y  a  un  principe  du  bien  (commentaire  sur  l'arlicle  36 
d'Épictéte)  ;  49  II  existe  des  Dieux  ;  leur  Providence  s'étend  &  tout 
et  ils  gouvernent  cet  univers  avec  autant  de  sagesse  que  de  justice 

(commentaire  sur  l'article  43  d'Épictéte).  Dans  la  traduction  q^» 
Dacier  a  donnée  de  cet  ouvrage  de  Simplicius,  ces  disseriadons 
ont  été  détachées  du  Commentaire  proprement  dit  et  placées  à 
part  dans  le  second  volume.  Dans  beaucoup  de  passages,  elles 
développent  et  elles  éclaircissent  fort  bien  la  doctrine  de  Plotin  avec 

laquelle  elles  ont  encore  plus  de  rapport  qu'avec  celle  d'Épictéte. 

B.  Saint  Grégoire  de  Nysse,  Synésius,  saint  Denys  l'Àréopagite,  Théodorêt, 
Ènée  de  Gaza,  Gennade, 

Saint  Grégoire  de  Ntsse.  —  Dans  l'écrit  de  ce  Père  intitulé 
Catecheticaoratio,  on  trouve  des  idées  analogues  à  celles  de  Plotin. 
Voy.  la  citation  que  nous  en  avons  faite  ci-dessus,  p.  83. 

*  Pour  l'analyse  de  ces  écrits  de  Proclus,  Voy,  M.  Vacherot,  Histoire  ̂ ' 
VÉroU  d'AlexandrU,  t.  II,  p.  2S3-268,  361-364,  et  M.  Berger,  MxpontUm 
de  la  doctrine  de  Proclui,  p.  36-40. 
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Stnésius»  —  Cet  évéque  de  Ptolémaïs,  qui  avait  suivi  à  Alexandrie 
les  leçons  de  la  célèbre  HypatieS  a  laissé  un  roman  allégorique  in- 

titulé l'Égyptien  ou  De  la  Providence,  qui  est  tout  entier  écrit  au 
point  de  vue  néoplatonicien  et  dont  l'idée  fondamentale  est  em* 
pruntée  à  notre  auteur  (livre  II,  §  8  et  9,  p.  41-45)  : 

<  Les  hommes  ne  doivent  pas  accuser  ies  Dieux  de  ne  pas  veiller 
sur  leurs  affaires.  Car  la  Providence  exige  que  les  hommes  com- 

mencent par  faire  ce  qui  est  en  leur  pouvoir.  (1  n*est  pas  étonnant 
non  plus  qu'il  y  ait  des  maux  'dans  la  demeure  du  mal  ;  on  doit 
plutôt  admirer  qu'il  y  ait  ici-bas  quelque  chose  qui  ne  soit  pas  mal. 
Néanmoins,  si  nous  ne  sommes  pas  négligents,  si  nous  employons 
bien  les  facultés  que  nous  tenons  de  la  Providence,  il  nous  est  pos- 

sible d'être  parfaitement  heureux.  La  Providence  n'est  pas  comme 
la  mère  d'un  nouveau-né,  sans  cesse  occupée  à  écarter  ce  qui  pour- 

rait nuire  à  son  enfant  parce  qu'il  est  imparfait  et  incapable  de  s'ai- 
der lui-même.  Elle  ressemble  à  une  mère  qui,  ayant  élevé  son  enfant 

et  lui  ayant  mis  des  armes  dans  les  mains,  lui  ordonnerait  de  s'en 
servir  pour  repousser  les  dangers  qui  pourraient  le  menacer.  » 

Nous  citerons  plus  loin  (p.  586)  un  autre  morceau  dans  lequel 
Synésius  reproduit  presque  textuellement  la  doctrine  de  Plotin  sur 
la  divination  et  la  magie. 

Saint  Denys  l'âr£opagitb.  —  Nous  avons  déjà  cité  ci-dessus 
dans  les  notes  (p.  225,  229)  des  passages  importants  de  saint  Denys 

TAréopagite  sur  l'unité  de  Dieu.  Quant  à  la  doctrine  qu'il  développe 
sur  la  Providence  et  sur  l'origine  du  mal»  dans  le  chapitre  iv  de 
son  traité  Des  Noms  divins,  elle  contient  une  foule  d'idées  analogues 
à  celles  de  Plotin.  Dans  la  nécessité  où  nous  nous  trouvons  de 

nous  borner  à  quelques  rapprochements,  nous  ne  citerons  que  les 
lignes  suivantes  : 

<  Toutes  choses  bonnes  dérivent  d'une  cause  unique.  Puis  donc 
que  le  mal  est  l'opposé  du  bien,  toutes  choses  mauvaises  dérivent 
de  causes  multiples  ;  non  pas  que  ces  causes  soient  les  raisons  d'être 
du  mal,  et  le  produisent  par  une  eflicacité  positive;  elles  ne  sont 
au  contraire  que  privation,  faiblesse^  mélange  inharmonique  de 

substances  dissemblables.  Le  mal  n'a  pas  de  fixité  ni  d'identité  ; 
mais  il  est  varié,  iniéûni  et  comme  flottant  en  des  si^ets  qui  n'ont 
pas  eux-mêmes  l'immutabilité.  Tout  ce  qui  est,  même  ce  qui  est 
mauvais,  a  le  bien  pour  principe  et  pour  fin  :  car  c'est  pour  le  bien 
que  toutes  choses  se  font,  et  les  bonnes  et  les  mauvaises.  Celles-ci 

*  Voy,  l'essai  de  M.  Villemain  sur  Synésius  dans  son  Tableau  de  l'Élo- 
quence chrétienne  au  quatrième  siècle. 
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même,  nons  les  faisons  par  amoar  du  bien  :  car  personne  n'agit  en 

se  proposant  directement  le  mal.  Ainsi  le  mal  n'est  pas  ane  sub*- 
stance,  mais  nn  accident  des  substances,  et  on  ie  commet,  non  point 
en  Tue  de  lui,  mais  en  vue  du  bien. 

»  On  ne  doit  pas  attribuer  au  mal  une  existence  propre,  indépen- 

dante, ni  un  principe  où  il  trouve  sa  raison  d*étre...  Il  est  une  pri- 
vation, une  défectuosité,  une  faiblesse... 

>  Mais  comment  y  a-t-ll  du  mal  sous  l'empire  de  la  Providence? 
Le  mal,  en  tant  que  mal,  n'est  pas  une  réalité  et  ne  subsiste  dans 
aucun  être.  D'une  part,  tous  les  êtres  sont  l'objet  des  sollicitudes 
de  la  Providence,  et  de  Tautre,  le  mal  n'existe  pas  sans  le  mélange 
de  quelque  bien.  Or,  le  mal  est  une  déchéance  du  bien,  et  nul  être 

ne  saurait  totalement  déchoir  du  bien.  Puis  donc  qu'il  en  va  ainsi, 
la  Providence  veille  sur  tous  les  êtres,  et  nul  d'entre  eux  ne  lui 
échappe.  Même  elle  se  sert  avec  amour  des  choses  devenues  mau- 

vaises pour  leur  amélioration,  ou  pour  l'utilité  générale  ou  particu- 
lière des  autres;  et  elle  pourvoit  à  toutes,  comme  il  convient  à  leur 

nature  respective.  Aussi,  nous  réprouvons  la  parole  inconsidérée  de 

quelques-uns,  que  la  Providence  devrait  nous  entraîner  forcément 

à  la  vertu  :  car  ce  n'est  pas  le  propre  de  la  Providence  de  violenter  la 
nature.  De  là  vient  que,  maintenant  les  êtres  dans  leur  essence,  elle 

veille  sur  ceux  qui  sont  libres,  sur  l'univers  et  sur  chacune  de  ses  par- 
ties, en  tenant  compte  de  la  spontanéité,  de  la  totalité  ou  des  par- 

ticularités ,  et  selon  que  les  objets  sont  naturellement  susceptibles 
de  ses  soins  pleins  de  tendresse,  qui  leur  sont  tocyours  départis  arec 
une  libéralité  splendide  et  en  des  proportions  convenables.  »  (^ 

Noms  Divins,  iv,  p.  403-405  de  la  trad.  de  M.  l'abbé  Darboy.) 
Néhésius.  —  Il  ne  nomme  pas  Plotin  ;  mais  il  connaissait  fort  bien 

les  idées  de  l'école  Néoplatonicienne,  et  des  nombreux  rapproche- 
ments que  nous  avons  déjà  faits  dans  les  notes  des  pages  32, 34, 35, 

47,  51,  54, 55, 79,  il  nous  parait  résulter  qu'il  s'est  inspiré  de  notre auteur  ou  directement  ou  indirectement. 
Théodorbt.  —  Dans  le  livre  vi  de  son  traité  De  la  Prondem 

(p.  868-873,  éd.  Schulz),  il  cite  des  extraits  du  livre  m  de  Plotin, 
savoir  les  paragraphes  1,  2,  3,  4,  5,  7,  8,  9.  Il  commence  ainsi: 

TTgpt  Ttpovoiaç  èvrsBeiY.i  "Xiyoïç.  \\  essaie  ensuite  de  démontrer  que,  su! 
ce  sujet,  Plolln  s'est  inspiré  du  Nouveau  Testament,  comme  Platon 
passait  pour  avoir  connu  les  livres  de  Moïse. 

ÉNÉE  DE  Gaza.  —  Voy,  dans  l'Appendice  de  ce  volume  Panalys« 
du  Théophraste  de  cet  auteur  et  les  extraits  traduits  par  M.  Lévéque 

Genhade.  —  Cet  auteur,  plus  connu  sous  le  nom  de  George  Sclio- 
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larins,  a  fait  des  emprunts  textuels  à  PloUn  dans  an  écrit  Intitulé  ! 

ircjoi  BtUç  ivpovoiaç  xkI  Trooo/sicr/AoO  (edidit  B.  Thoriacius,  HavniOB  Dano- 
rum,  182ô).Nous  en  avons  indiqué  quelques-uns  ci-dessus,  dans  les 
notes  des  pages  35,  36,  43. 

G,  Sétint  Augustin,  B^ëce,  Fénêltm,  Boêsutt,  LeibnUz. 

I.  Saint  Augustin. 

De  tous  les  auteurs  chrétiens  qui  se  sont  inspirés  de  la  doctrine 
de  Plotin  sur  la  Providence  et  qui  ont  contribué  à  la  répandre,  saint 

Augustin  est  sans  contredit  le  plus  important,  soit  par  le  dévelop- 

pement qu'il  a,  dans  ses  écrits,  donné  à  la  question  de  Torigine  du 
mal,  soit  par  les  emprunts  qii  il  a  faits  ft  notre  auteur. 

De  graves  raisons  conduisirent  saint  Augustin  à  étudier  et  à  adop- 
ter les  idées  fondamentales  de  la  théorie  professée  par  Plotin  sur  la 

Providence.  Longtemps  égaré  parles  erreurs  des  Manichéens,  qui 

faisaient  du  mai  une  substance  ^  ridentiflaieiit  avec  la  matière  re- 
gardée par  eux  comme  éternelle,  saint  Augustin  trouva  dans  les 

livres  de  l'adversaire  des  Gnosliques  les  principes  les  plus  propres 
à  montrer  la  fausseté  des  opinions  des  Manichéens  (opinions  qui 
semblent  avoir  été  au  fond  les  mêmes  que  celles  des  Gnostiques). 

Ces  principes  étaient  :  «  Le  Mal  n'est  qu'une  négation,  qu'un  défaut 
>  de  bien  ;  la  Matière  n*est  que  le  non-étre,  la  possibilité  de  l'exis- 
»  lence  qui  tient  de  Dieu  tout  ce  qu'elle  est  ;  l'Ordre  de  l'univers  a 
»  sa  raison  d'être  en  Dieu  seul,  etc.  »  Or  saint  Augustin  a  développé 
ces  principes  dans  plusieurs  de  ses  écrits  avec  autant  de  force  que 

de  précision  et  de  clarté,  comme  on  peut  le  reconnaître  par  les  rap- 
prochements que  nous  avons  faits  et  que  nous  allons  ici  récapitu- 

ler et  compléter,  en  suivant  l'ordre  de  ses  ouvrages. 
Confessions.  —  Aux  citations  que  nous  avons  déjà  faites  de  cet 

ouvrage  (p.  24,  27,  37,  50),  nous  joindrons  ici  un  passage  remar- 

quable où  les  questions  que  soulève  l'existence  du  mal  sont  exposées 
de  la  même  manière  qu'au  début  du  traité  de  Plotin.  Voici  comme 
saint  Augustin  s'exprime  à  ce  sujet  dans  le  livre  vu,  ch.  5  : 

«  Ubi  ergo  malum,  et  unde,  et  qua  hue  irrepsit?  Quœ  radix  ejus, 
et  quod  semen  ejus?  An  omnino  non  est?...  Unde  est  igitur?  Quo- 
niam  Deus  fecit  baec  omnia,  bonus  bona.  Majus  quidem  et  summum 
bonum  minora  fecit  bona,  sed  tamen  et  creans  et  creata  bona  sunt 
omnia.  Unde  est  malum?  An  unde  fecit  ea,  materîes  aliqua  mala  erat, 
et  formavit  atque  ordinavit  eam,  sed  reliquit  aliquid  in  illa,  quod  in 

bonum  non  converteret?  Curet  hoc?  An  impotens  erat  totam  ver- 
tere  et  commutare,  ut  nibM  mail  remaneret,  quum  sit  omnia  potens  ? 
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Postremo,  cur  iode  aliquid  facere  voluit,  et  non  potins  eadem  om- 
nia  omnipotentia  fecit,  ut  nulla  esset  omnino?  Aut  vero  existere 
poterat  contra  ejus  voluntatem?  Aut,  si  aeterna  erat,  cor  tam  diu  per 

inûnita  petro  spatia  temporum  sic  eam  sivit  esse,  ac  tanto  post  pla- 
cuit  aliquid  ex  ea  facere?  Aut  jam,  si  aliquid  subito  voluitagere, 
hoc  potius  ageret  omnipotens ,  ut  iila  non  esset,  atque  ipse  solus 
esset  totum,  verum  et  summum  et  infinitum  bonum.  Aut  si  non  erat 
bene ,  ut  aliquid  boni  fabricaretur  et  conderet  qui  bonus  erat,  iila 
gublata  et  ad  nihilum  redacta  materia  qu»  mala  erat ,  bonam  ipse 

institueret  unde  omnia  crearet.  Non  enim  esset  omnipotens,  si  con- 
dere  non  posset  aliquid  boni,  nisi  ea,  quam  ipse  non  condiderat, 
adjuvaretur  materia.  Xalia  volvebam  pectore  misero  ingravidato 
metu  curis  mordacissimis  de  timoré  mortis  et  non  inventa  veritate.  » 

Dans  ce  passage,  il  est  facile  de  reconnaître  plusieurs  idées  des 

Manichéens,  idées  tout  à  fait  semblables  aux  hypothèses  des  Gdos- 
tiques  que  Plolin  a  réfutées  dans  le  livre  ix  de  VEnnéade  II. 

De  IVrdre.  —  Voici  comment  S.  Augustin  expose  lui-même  le  bot 
de  cet  ouvrage  : 

«  Duos  libros  De  Ordine  scripsi,  in  quibus  magna  quaestio  ver- 
satur,  utrum  omnia  hona  et  mala  divinœ  providentiœ  ordo  con- 
tineat.  Sed  quum  rem  viderem  ad  intelligendum  difflcilem,  satis 
œgre  ad  eorum  perceptionem,  cum  quibus  agcbam,  disputando 
posse  perduci,  de  ordine  studendi  loqui  malui,  qiu)  a  corporalibus 
ad  incorporalia  potest  profici,  »  (Retractationes,  I,  3.) 

Des  deux  questions  traitées  dans  cet  ouvrage,  la  première  se 

rapporte  à  ce  que  Plotin  dit  de  la  Raison  de  l'univers,  p.  64,  et  la 
seconde  au  sujet  traité  dans  le  livre  m  de  VEnnéade  I  {De  la  Dia- 

lectique ou  des  moyens  d'élever  Vâme  au  monde  intelligible). 
Nous  avons  cité  cet  ouvrage  p.  39,  40,  50,  56.  64,  68,  81. 

De  la  Musqué.  —  Le  livre  VI  de  cet  ouvrage  (que  nous  avons 
cité  dans  les  notes,  p.  125, 129, 133,  136,  138,  et  que  nous  aurons 

encore  à  citer  ci-après,  p.  545),  est  rempli  d'idées  empruntées  à  Plotin. 
En  voici  un  passage  remarquable  qui  se  rapporte  à  la  question  de 
la  Providence.  Nous  le  lirons  du  chapitre  11  : 

«  Non  ergo  invideamus  inferioribus  quam  nos  sumus,  nosque 
ipsos  inter  iila  quœ  infra  nos  sunt,  et  iila  quœ  supra  nos  sunt, 
ita  Deo  et  Domino  nosiro  opilulante  ordinemus,  ut  inferioribus  non 
ofifendamur,  solis  autem  superioribus  dclectemur...  In  quibus  rnulta 
nobis  vidcfitur  inordinala  et  perturbala,  quia  eorum  ordini  pro 

noslris  meriiis  assuti  sumus,  nescienies  quid  de  nobis  divina  Pro- 
videntia  pulchrura  gprat.  Quonîam  si  quis,  verbi  gratis,  in  am- 
plissimarum  pulcherrimaruiuqueaedium  uno  aliquo  angulo  tanquaffl 
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statua  collocetur,  pulchritudinem  lllius  fabricœ  sentire  non  pote- 
rit,  cujus  et  ipse  pars  erît.  Nec  uniyersi  cxercitas  ordînem  miles 

in  acie  valet  Intuen.  Et  in  quolibet  poemate,  si  quanto  spatio  syl- 
labse  sonant,  tanto  viverent  atque  sentirent,  nuUo  modo  illa  nu- 
merositas  et  contexti  opcris  pulchritudo  eis  placeret,  quam  totam 
perspicere  atque  approbare  non  possent,  quum  de  ipsis  singulis 
prœtereuntîbus  fabricata  esset  atque  perfccta.  Ita  peccautem  ho- 
minem  ordinayit  Deus  turpem ,  non  turpîter  :  turpis  enim  factus 

est  voluntate,  universum  amittendo  quod  Dei  prœceptis  obtem- 
perans  possidebat,  et  ordinatus  in  parte  est,  ut,  qui  legem  agere 
noluit,  a  lege  agatur.  Quidquid  autem  légitime,  utique  juste  ;  et 
quidquid  juste,  non  utique  turpiter  agîtur  :  quia  et  in  malîs  ope- 

ribus  nostns^Dei  opéra  bona  sunt.  Homo  namque,  in  quantum 
homo  est)  aliquod  bonum  est;  adulterium  autem,  in  quantum 
adulterium  est,  malum  opus  est  ;  plerumque  autem  de  adulterio 
nascitur  bomo,  de  malo  scilicet  hominis  opère  bonum  opus  Dei^  » 

Du  Libre  arbitre.  —  C'est  le  plus  important  des  écrits  de  saint 
Augustin  sur  la  question  de  la  Providence.  Nous  l'avons  cité  p.  23, 
28,  33,  3g,  44,  46,  47,  48,  57,  73,  74. 

De  la  Cit(î  de  Dieu.  —  C'est  dans  ce  livre  que  saint  Augustin  cite 
textuellement  un  passage  du  traité  de  Plotin  sur  la  Providence. 

{Voy.  cette  citation  dans  le  tome  I,  p.  304,  note.)  Les  rapproche- 
ments que  nous  en  avons  extraits  se  trouvent  dans  le  tome  1  (p.  255, 

257,  263,  265,  267,  274,  278,  2S5,  294,  301,  303,  305,  306)  où  ils  nous 

ont  servi  à  éclaircir  la  polémique  de  Plotin  contre  les  Gnostiques'. 
Questions  diverses.  —  Pour  les  passages  de  cet  écrit  relatifs  à  la 

doctrine  de  la  Providence,  Voy.  les  notes  des  pages  296-297, 352-353. 
• 

2.  Boëce. 

Dans  le  célèbre  ouvrage  qui  porte  pour  titre  Consolation  de  la 
philosophie,  Boëce  traite  le  même  sujet  que  Plolin  dans  les  livres  i, 

n,  III,  mais  en  développant  beaucoup  plus  la  question  de  Tinter- 
venlion  de  la  Providence  dans  le  cours  des  choses  humaines. 

*  S.  Augustin  nous  apprend  lui-môme  {RetractatUmes,  I,  U),  que,  dans  le 

liyre  VI  du  traité  De  la  musique,  il  s'est  proposé  d'expliquer  par  quels  degrés 
l'étude  des  nombres  et  des  rhythmes  élève  Tâme  du  monde  sensible  au  monde 
intelligible.  Cest  le  développement  des  idées  exposées  sur  ce  sujet  par  Plotin 
dans  VEnnéade  I,  Uv.  m,  S  î^;  t.  I,  p.  64.  —  *  Aux  passages  que  nous  avons 
déjà  cités  nous  ajouterons  le  suivant:  «  Malse  voluntalis  nemo  quserat  causam 
»  efficienlem;  non  est  enim  efficiens,  sed  deficiens,  quia  non  iUa  est  effectiOf 
»  sed  defectio.  »  {De  CivUate  Dei,  XII,  7.) 
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Comme,  dans  cet  écrit,  Boëce  reproduit  textaellement  les  définitions 
que  Plotia  donne  du  Temps  et  de  rÉternilé,  ainsi  que  sa  polémique 

contre  la  fausse  théorie  que  les  Stoïciens  professaient  sur  la  sen- 

sation {Voy.  ci-aprés,  livre  vi),  on  ne  saurait  s'étonner  que,  spé- 
cialement sur  la  question  de  la  Providence  et  du  Destin,  il  soit 

aussi,  dans  son  argumentation,  complètement  d'accord  avec  notre 
auteur  sur  une  foule  de  points.  Laissant  de  côté  les  idées  qu'on 
pourrait  croire  puisées  à  une  source  commune,  nous  nous  borne- 

rons à  citer  ici  un  passage  d'une  importance  capital^  où  Boëce 
expose  une  théorie  qui  est  essenltellement  propre  à  Plotin,  savoir, 
la  distinction  de  la  Providence  et  du  Destin,  et  la  subordination  da 
second  à  la  première  : 

€  Au  premier  coupd'œil,  la  Providence  et  le  Destin  semblent  é(re 
une  même  chose,  mais  à  les  approfondir  on  en  sent  la  différence: 
car  la  Providence  est  la  Raison  divine  elle-même,  subsistant  dans 

le  Principe  suprême,  laquelle  ordonne  tout  ;  et  le  Destin  est  l'ordre 
inhérent  aux  choses  muables,  par  lequel  elle  les  met  chacune  à  sa 

place.  La  Providence  en  eft'et  embrasse  à  la  fois  toutes  les  choses  de  ce 
monde,  quelque  différentes,  quelque  innombrables  qu'elles  soient, 
et  le  Destin  les  réalise  successivement  sous  des  formes  diverses, 

dans  des  temps  et  des  lieux  différents  ̂   Ainsi,  cet  ordre  des  choses 

et  des  temps,  réuni  dans  la  pensée  de  Dieu,  est  ce  qu'on  doit  ap- 
peler Providence;  et  quand  on  le  considère  divisé  et  développe 

dans  le  cours  des  temps,  c'est  ce  qu'on  a  nommé  Destin^.  Ces  dpux 
choses  sont  donc  différentes.  L'une  cependant  dépend  de  l'autre: 
car  l'ordre  des  destinées  procède  de  la  pensée  souverainement 
simple  de  la  Providence.  En  effet,  comme  un  ouvrier,  en  concevant 

l'idée  de  l'ouvrage  qu'il  projette,  Pembrasse  d'un  seul  coup  d'œil 
tout  entier,  quoiqu'il  ne  l'exécute  ensuite  que  successivement;  de 

^  «  La  Providence  descend  du  commencement  à  la  fin,  en  communiquant 

»  ses  dons,  non  d'après  la  loi  d'une  égalité  numérique,  mais  d'après  celle 
»  d'une  égalité  de  proporiion,  variant  ses  œuvres  selon  les  lieux  ..  Mais  toutes 
»  choses  forment  une  unité,  se  rapportent  à  une  seule  Providence,  en  sorte 
»  que  le  Destin  gouverne  ce  qui  eit  en  bai,  et  la  Protidenee  règne 
«  dam  ce  qui  est  en  haut,  etc.  »  (Plolin,  Enn.  111,  liv.  m,  $  5;  P-  ̂'' 
—  <  «  La  Nature  forme  avec  un  art  admirable  tons  les  êtres  à  l'image  des  rair 
»  sons  qu'elle  possède  :  dans  chacune  de  ses  œuvres  la  raison  flëminale  unie  à 
»  la  matière,  ̂ tant  l'image  de  la  raison  supérieure  à  la  matière  [c'està-dire 
»  l'image  de  Vidée']  se  rattache  à  la  liivinité  [à  rinleUigeneesapréme]  d'^prèl 
»  laquelle  elle  a  été  engendrée  et  que  l'Ame  universelle  a  contempla  P<^ 
»  créer,  etc.  »  {Enn.  IV,  liv.  m,  S 11  >  P«  288.) 
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même  la  Providence,  par  un  seul  acte,  règle  d'une  manière  immua- 
ble tout  ce  qui  doit  se  faire  dans  l'univers,  et  elle  se  sert  ensuite 

du  Destin  pour  Texécuter  en  détail  successivement  et  de  mille  ma- 
nières différentes  ̂   Soit  donc  que  le  Destin  exerce  son  empire  par 

des  esprits  divins  qui  servent  de  ministres  à  la  Providence,  soit 

qu'il  l'exerce  par  l'action  de  Tàme'  ou  par  celle  de  toute  la  nature  ̂  

soit  par  l'influence  des  astres  S  soit  par  la  vertu  des  anges  ou  par 
Tartidce  des  démons^  soit  enûn  que  toutes  ces  puissances  y  con- 

courent ou  que  quelques-unes  seulement  y  aient  part,  il  est  tou- 

jours certain  que  l'idée  universelle  et  simple  de  ce  qui  doit  se  faire 
dans  le  monde  [telle  qu'elle  est  en  Dieu]  est  ce  que  nous  devons 
nommer  Providences  et  que  le  Destin  n'est  que  le  ministre  de 

cette  Providence,  parce  qu'il  développe  et  qu'il  ordonne  dans  la 
suite  des  temps  ce  que  la  Providence  a  réglé  par  un  senil  acte  de  sa 

pensée.  Ainsi,  ce  qui  est  soumis  au  Destin,  et  le  Destin  lui-même, 
tout  est  sujet  à  la  Providence  ?;  mais  la  Providence  embrasse  bien 
des  cboses  qui  ne  dépendent  aucunement  du  Destin  :  telles  sont 

<  •  11  y  a  dans  runivers  deux  espèces  de  Providence  :  la  première,  sans 

»  s*inquiéter  des  détails,  règle  tout  camme  il  convient  à  une  puissance  royale; 
»  la  seconde,  opérant  en  quelque  sorte  coname  un  manœuvre,  fait  partiiiper  sa 
»  puissance  créatrice  à  la  nature  inrérieure  des  créatures  et  se  met  en  contact 

>  avec  elles.  •  (Enn.  IV,  liv.  viii,S  ̂ ^t  p.  480.)  —  >  ,  L'âme  humaine  n'est 
>  pas  un  principe  de  peu  d'importance  dans  Tenchalnement  universel  des  causes 
»  et  des  effets,  etc.  •  {Enn,  1(1,  liv.  i,  S  S,  p.  15.)  —  *  Voy,  lefragment  de  Jam- 
blique  cilé  ci-dessus  p.  16,  note.  —  *  Voy,  Enn.  III,  liv.  i,  S  5,  p  10-13. 

•—  ̂   •  Engendrés  par  les  difTérentes  puissances  de  l'Ame  universelle  pour 
»  Vutilité  du  Tout,  les  démons  complètent  et  adminislreot  toules  choses  pour 
»  le  bien  général.  •  {Efin,  III,  liv.  v,  S  6*  P  1l«))  —  '  «  La  Providence  uni- 
»  verselle  consiste  en  ce  que  l'univers  est  conforme  à  Vlnteliigence  suprême... 
»  L'IuteUigence  précède  par  sa  nature  le  monde  qui  procède  d'elle,  dont  elle 
»  est  la  cause^  Varcfiétype  et  le  paradigme.  »  {Enn,  III,  liv.  ii,  S  1»  P-  21.) 
— -  ̂  Jamblique,  en  résumant  la  doctrine  de  Plotin  sur  la  Providence  et  le 

Destin,  s'exprime  exactement  dans  les  mêmes  termes  :  «  Les  mouvements  pro- 
>  duits  dans  le  monde  sensible  par  le  Destin  sont  semblables  aux  actes  et  aux 

»  mouvements  immatériels  et  inlellectuels  du  monde  intelligible,  et  l'ordre 
»  du  Destin  offre  l'image  de  l'ordre  pur  et  intelligible.  Les  causes  du  second 
»  rang  dépendent  des  causes  supérieures,  la  multiplicité  de  la  génération  se 

»  rapporte  à  l'essence  indivisible,  de  telle  sorte  que  toutes  les  choses  qu'em- 
»  brasn  le  Deitin  sont  liées  à  la  Providence  suprême  Le  Destin  est  donc 
»  uni  à  la  Providence  par  son  essence  même:  il  en  tient  son  existence;  il 

»  en  dépend  it  s'y  rappoite,  etc.  »  {Lettre  à  Macédonius  sur  le  Destin, 
dans  l'Appendice  de  ce  volume.) 
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celles  qui  sont  plus  prochainement  et  plus  intimement  unies  à  la 
Divinité.  Supposons  un  grand  nombre  de  cercles  concentriques  mns 
les  uns  dans  les  autres  :  le  plus  petit,  étant  le  plus  proche  du  centre 

commun,  devient  à  l'égard  des  autres  une  espèce  de  centre  autour 
duquel  ils  tournent;  le  plus  éloigné,  au  contraire,  est  celui  dont  le 

diamètre  a  le  plus  d'étendue,  et  l'espace  qu'il  embrasse  devient  pins 
grand  à  proportion  qu'il  s'éloigne  davantage  du  point  central; 
ainsi,  pendant  qu'il  est  dans  la  plus  grande  agitation,  ce  qui 
touche  de  plus  près  au  centre  commun  n'en  éprouve  aucune*.  De 
même,  ce  qui  est  plus  éloigné  de  l'Intelligence  suprême,  est  plas 
sujet  aux  lois  du  Destin,  ce  qui  en  est  plus  proche  en  dépend  moins, 

et  ce  qui  est  uni  invariablement  à  l'Intelligence  suprême  en  est 
toute  fait  exempta  L'ordre  muable  du  Destin  n'est  donc,  par  rap- 

port à  la  Providence  simple  et  immuable,  que  ce  que  ce  qui  de- 

vient est  à  ce  qui  est,  le  raisonnement  à  l'intelligeuce,  la  circonfé- 
rence du  cercle  à  rindivisibilité  du  centre*,  et  le  temps  à  réternilé*. 

C'est  cet  ordre  du  Destin  qui  donne  le  mouvement  aux  astres,  qui 
combine  les  éléments  et  les  change  continuellement  les  uns  dans  les 

autres.  C'est  par  ses  lois  que  la  génération  remplace  sans  cesse  les 
êtres  qui  périssent  par  d'autres  qui  leur  succèdent*;  ce  sont  elles 
qui  règlent  les  actions  et  le  sort  des  hommes  par  un  enchaînement 

aussi  invariable  que  la  Providence  qui  en  est  le  premier  principe*. 
Tel  est  en  effet  l'ordre  admirable  qui  régit  tout  :  la  pensée  souve- 

rainement simple  de  l'Intelligence  divine  produit  l'enchaînement 
inflexible  des  causes;  et  cet  ordre  règle  par  sa  propre  immutabilité 
les  choses  muables  qui  sans  cela  seraient  abandonnées  au  caprice 
du  hasard.  11  est  vrai  que  les  hommes  ne  pouvant  apercevoir  cet 

ordre  admirable  s'imaginent  que  tout  ici-bas  est  dans  une  con- 
fusion universelle;  mais  il  n'en  est  pas  moins  certain  que,  parla 

direction  de  la  Providence,  il  n'est  point  d'être  qui  de  soi  ne  tende 
au  bien  ̂   En  effet,  comme  je  l'ai  déjà  suffisammment  démontré, 

*  Celte  comparaison  est  souvent  employée  par  Plotin.  Vùy.  Enn.  IV,  liv.  ̂> 
S  16,  p.  354.  —  *  Ce  principe  revient  souvent  dans  les  Ennéades:  ■  Quand 

«  l'âme  suit  son  guide  propre,  la  raison  pure,  la  détermination  qu'elle  prend 
»  est  vraiment  volontaire,  libre,  indépendante...  hors  de  là,  elle  est  entraveÉ 

■  dans  ses  actes,  elle  est  plutôt  passive  qu'active,  cHe  obéit  au  Destin.  • 
{Enn.  m,  liv.  i,  $9, 10,  p.  17-18.)  Voy.  aussi  les  Éclaircisiements  du  tomel, 
p,  471 -472.  —  »  Voy.  la  même  comparaison  dans  VErméade  III,  liv.  vni,  S  7» 
p.  225.)  —  *  Voy.  Enn.  III,  liv.  vu,  S 10;  p.  199,  note  i.—  ̂ Voy  Enn,  IHt 
liv.  II,  S2,  p.  24.  -  «/6t(f.,  S17,p  64  68.  —  '  Foy.  le  discours  que  Plolin 
fait  tenir  au  monde,  itid.^  S  ̂9  P*  27-29. 
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les  scélérats  eux-mêmes  ne  font  pas  le  mal  comme  mal  ;  ils  ne 

cherchent  que  le  bien  ̂   et  s'ils  n'y  parviennent  pas,  c'est  une  er- 
reur fatale  qui  les  égare;  mais  leur  égarement  n*est  pas  Tefifet  de 

cet  ordre  divin  qui  émane  du  bien  suprême.  >  {Cimsolation  de 
la  philosophie,  liv.  IV,  6.) 

il  •suffit  de  Jeter  les  yeux  sur  les  notes  dont  nous  avons  ac- 
compagné ce  morceau  pour  reconnaître  que  la  doctrine  de  Boëce 

sur  la  Providence  et  le  Destin  est  identique  à  celle  de  Piotin.  Nous 

n'ajouterons  plus  qu'une  remarque.  Dans  les  Éclaircissements  du 
tome  1  (p,  472),  nous  avons  déjà  dit  que  la  distinction  établie  par 
Piotin  entre  l'ordre  de  la  Providence  et  Tordre  du  Destin  corres- 

pond exactemt^nt  à  ce  que  Leibnitz  appelle,  dans  sa  Monadologie, 
le  règne  physique  de  la  nature  et  le  règne  moral  de  la  grâce. 

Leibnitz  s'est-il  inspiré  de  l'ouvrage  de  Boëce,  qu'il  connaissait 
certainement?  Nous  nous  bornons  à  poser  cette  question,  la  lais- 

sant à  résoudre  au  lecteur. 

3.  Bossuet,  FéneUm,  Leibnitz. 

Ces  trois  écrivains,  comme  nous  l'avons  dit  dans  la  préface  du 
premier  volume,  ne  nomment  pas  Piotin  et  ils  paraissent  n'avoir 
connu  ses  doctrines  que  par  saint  Augustin,  Boëce  et  saint  Denys 

l'Aréopagite.  Néanmoins,  ils  reproduisent  ou  développent  sur  plu- 
sieurs points  importants  les  idées  de  notre  auteur,  comme  on  en 

peut  juger  par  les  rapprochements  que  nous  avons  déjà  eu  l'occa- 
sion de  faire  et  que  nous  nous  bornons  à  rappeler  ici  : 

Pour  Bossuet,  Voy.  t.  I,  p.  433,  437. 
Pour  Fénelon,  Voy.  t.  II,  p.  25,  26,  49,  51,  54. 
Pour  Leibnitz,  Voy.  t.  I,  p.  432,  472-473  ;  t.  II,  p.  21,  39,  45,  55, 

60,  66,  67,  68,  85. 

A  ces  citations  nous  ajouterons  un  passage  de  Leibnitz  qui  ré- 
sume à  la  fois  toute  la  doctrine  de  Piotin  et  celle  de  S.  Augustin  : 

«  C'est  un  dicton  aussi  véritable  que  vieux:  Bonum  ex  causa 
intégra,  malum  ex  quolibet  defectu;  comme  aussi  celui  qui  porte: 
Malum  causam  habet  non  efjicientem,  sed  defkientem.  »  {Théo- 
dicée,  I,  §  33.) 

^  «  Les  torts  que  se  font  mutuellement  les  hommes  peuvent  avoir  pour  cause 
»  le  désir  du  bien,  etc.  •  (PloUn,  ibid.,S^,  p.  30-32.  Voy.  aussi  S  9,  p.  45.) 

•^^ 

tu  9h 



UVRË  QUÂHUÈME. 

BU  DÉMON  QUI  EST  PROPHB  ▲  CHACUN  DS  HOUS. 

Ce  livre  est  le  quinzième  dans  Tordre  chronologfqneé  Porphyre 
indique  dans  la  Vie  de  Plotin  (t.  I,  p.  13)  à  quelle  occasion  il  fiit 
composé. 

Le  titre  de  ce  lîrre  :  ittpl  toO  elXnx^^c  ̂ f*«é  «3  (fat^ovo? ,  signifie 
littéralement  :  Du  Démon  qui  nous  a  reçues  en  partage.  Porphyre 

a  emprunté  ce  titre  à  une  phrase  de  Platon  que  nous  avons  citée  ci- 

dessus  (p.  98,  note  3),  et  dans  laquelle  il  est  dit  qneledémond'm 
homme  est  chargé  de  lui  pendant  le  cours  de  sa  eie:  o  Uitrro^ 
SaifAcoy  ô(T7re^  çwvt«  tMx<^  {Phédon,  p.  107).  Porphyre  aurait  pu 

également  intituler  ce  livre  :  Du  Démon  qui  nous  est  échu  en  pat' 
tage  :  car  Platon  et  Plotin  disent  également  que  Von  choisit  son 

démon  (p.  93  et  note).  A  l'exemple  de  ftcln,  qui  intitule  ce  livre: 
De  proprio  cujusque  Dœmone,  nous  avons  adopté  une  formule  qui 

rendit  l'idée  générale  de  cet  écrit,  sahs  nous  attacher  à  traduire 
littéralement  les  termes  mômes  de  Porphyre,  qui  ti'eussent  pas  élé 
immédiatement  compris  du  lecteur. 
Gomme  Plotin  traite  aussi  des  démons  dans  le  livre  suivant,  hoiis 

allons,  pour  simplifier  les  Éclaircissements  que  nous  avons  à  donner 

sur  ce  sujet,  traiter  ici  la  question  sotis  les  deux  points  de  vue  sous 

lesquels  notre  autour  l'a  envisagée  :  nous  examinerons  donc  suc- 
cessivement ce  qu'il  dit  des  démons  qui  sont  des  puissances  ée 

Vâm£  humaine  (liv.  iv),  et  des  défnons  qui  sont  des  puissances  à^ 
VAme  universelle  (liv.  v). 

S  I.  DES  BÉMONS  QUI  SONT  DES  PUISSANCES  DE  L^AME  HUMAlRi. 

Cétaît  une  croyance  généralement  répandue  dans  Tantigtiité  qw 
chaque  homme  avait  son  génie  ou  démon  qui  veillait  sur  lui.  PloUn 

s'est  dans  ce  livre  proposé  pour  but  de  donnei*  une  explication  plu- 
losophique  de  cette  croyance  en  s'inspirant  de  ce  qttô  Maton  dit  dw 
démons  dans  divers  passages  de  ses  dialogues  (cratyle,  p.  397; 
Timée,  p.  40.  90;  Lois,  IV,  p.  713;  Politique,  p.  271;  Banq^^^ 
p.  203  ;  Phédon,  p.  207  ;  Gorgias,  p.  525  ;  République,  X,  p.  6l7j. 
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Ainsi  que  tf^^e  qui  sé  trouve  sUr  ce  sujet  dans  VÉpinomis  (p;  964). 
Mi  Steinhârt,  ddhs  ses  Meletemata  plotiniana  (p.  10)»  ejcplique 

fort  bien  la  pensée  de  Plotin  : 
«  Notissimse  sunt  fabulas  IHce  de  Dœmonibus  médium  inter  deos  et 

bômlhes  locum  tenentibus,  quœ  Inde  ab  Heslodo  maxime  In  Grsecia 
vulgatœ  fuerunt.  Etiam  bas  fabellas  receperat  Piato,  et  uniculque 
botnini  saum  atttlbuérat  d(femonem,  qua  imagine  Titœ  sortem  ac 
conditionem  sîngulis  destinatam  ac  divinitus  assignatanl  indicare 
Toluéfai.  Vidit  yero  Plotlnus  tnajus  aliquid  in  ea  opinione  inesse, 
neque  dissimilem  el  esse  genii  apud  Romanos  cultum  :  nam  dœmo- 
nem  singum  hofiiinibus  additum  perfectum  istud  atque  excêlsum 
t)iftB  ûc  vitiutië  exêmplar  esse  cetisuit,  quod,  dum  perpétua  sibi 
t)b  oculû9  ponunti  omni  opeta  tiemulûri  student  atque  assequi. 

Verissime  igltui*  etiam  de  bac  re  sensit,  et  ita  ut  apparcat  eum 
eognovisso)  ut  omnôs  res  et  ̂ ummls  (^ai*um  notionibus  pendeont, 
sic  singulorum  qûoque  hominufH  vittis  db  idea  aliqua  ipsis  insita 
eosque  intuê  movente  régi  ae  duci.  * 

Ainsi,  selon  Plotin,  le  démon  intérieur,  qui  çst  une  partie  de 

notre  âme,  n'est  autre  chose  que  Vidéal  que  nous  nous  proposons 
de  réaliser  Ici -bas  dans  notre  vie** 

Voilà  pourquoi  notre  auteur  dit  dans  ce  livre  (§  3,  p.  93)  :  «Notre 
^  démon  est  la  puissance  Immédiatement  supérieure  à  celle  que 
*  nous  exerçons  :  car  elle  préside  ô  notre  vie  sahs  agir  elle-même  ;  » 
et  dans  le  livre  suivant  (§6,  p»  113)  •  «  Parmi  lès  démons  ceux-là 
^  seuls  sont  des  amours  qui  doivent  leUr  existence  au  désir  que 
%  1  âme  a  du  Bien  et  dd  fidau.  Toutes  les  âmes  qui  sont  entrées 
>  daus  ce  monde  engendrent  un  amour  de  ce  genre  2.  » 

On  sait  d'ailleurs  que  plusieurs  auteurs  de  rantiquité  ont  composé 

*  Celte  idée  est  conforme  à  la  déflnition  que  M.  Creuzer  donne  du  démon 

considéré  à  un  point  de  vue  géruTal  :  •  En  général,  dil-il,  l'essence,  la  vertu 
*  la  plus  intime  de  chaque  élre  est  son  Génie.  C'est  le  point  central  de  son  acli- 

»  vile)  la  cause  agissante  de  son  existence  propre,  qu'il  soit  source,  plante,  ani- 
»  mal  ou  homme.  »  (Religionsde  l^antiquité,  trad.  de  M.  Guigniaut,  t.  III,  p.  17.) 
—  2  11  faut  rapprocher  de  ces  passages  ce  que  Plotin  dit  encore  de  notre  démon 
dans  VEnnéadé  I,  Uv.  ii,  S  ̂t  t.  I,p.  99.  Quant  aux  analogies  que  cette  doc- 
tfitié  présenté  aveti  lé  Christianisme,  elles  sont  sigrtalées  dans  le  passage  sui- 
vàht  de  M.  GreUiiër  :  i  Lii  parole  dd  ChHst  rappoMée  dans  un  passage  de 
«  rËvatlgUë  de  saint  Matthieu  (xVnt,  10)  nit  cause  que  les  grands  doeteurs  de 

^  l'Église  adoptèrent  le  dogme  d'un  antje  assigné  à  chaque  homrtië  en  qualité 
^  d'espi-it  ttitëlaire.  Les  expressiotis  dont  ils  se  serVefat  à  cet  égard  se  rapprd- 
*  chént  quelquefois  tout  à  fait  du  làhgage  Usité  dans  les  ihyslèfes  et  parmi  les 

*  philosophes.  Un  passage  de  saint  t)enys  TÀréopagite  {De  ta  Biétarchieei^ 
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des  ouvrages  sur  la  question  du  démon  qui  est  propre  à  chaque 

individu.  Le  plus  célèbre  après  le  Théagès,  où  Platon  donne  d'inté- 
ressants détails  sur  le  démon  familier  de  Socrate,  est  l'écrit  d'Apu- 

lée sur  le  même  sujet,  intitulé  De  Dec  Socralis. 
Les  principaux  écrivains  qui  ont  mentionné  la  doctrine  de  Plotio 

sur  ce  sujet  sont  Âmmien  llarcellin  et  Servius. 

Âmmien  llarcellin  parle  de  Plotin  en  ces  termes  dans  son  Hû- 
toire  (XXI,  14)  : 

«  lutelligi  datur...  familiares  genios  cum  iisdem  [viris  fortibus] 
versatos ,  quorum  adminiculis  fret!  prœcipais  Pythagoras  enituisse 
dicitur,  et  Socrates,  Numaque  Pompilius,  et  superior  Scipio,  et,  ot 

quidam  existimant,  Marins,  et  Octavianus,...  Hermesque  Termaxi- 
mus,  et  Tyaneus  Apollonius,  atque  Plotinus,  ausus  quœdam  soper 
bac  re  disserere  mystica ,  altcque  monstrare  quibus  primordiis  hi 
genilanimisconnexi  mortalium,  eas  tanquara  gremiis  suis  susceptas 
tucntur,  quoad  licitum  est,  docentque  minora,  si  senserint  puras  et 
a  coUuvione  peccandi  immaculata  corporis  societate  discretas.  » 

Servius,  en  commentant  les  vers  184-185  du  livre  IX  de  ÏEnéide» 
s'exprime  ainsi  : 

«  Apnd  Plotinum  philosophum  et  alios  quœritur  utrum  mentis 
nostrae  acies  per  se  ad  cupiditates  et  consilia  moveatur  an  impulsa 
alicujus  numinis.  Et  primo  dixerunt  mentes  humanas  moveri  sua 
sponte;  deprebenderunt  tamen  ad  omnia  bonesta  impelli  nos  genioei 
numinequodamfaTniliari,q\xod  nobis  nascentibus  datur;  pra?avero 
nostra  mente  nos  cupere  et  desiderare  :  nec  enim  fleri  potestutpraya 
numinum  voluntate  cupiamus,  quibus  nihil  malum  constat  placere.» 

Enfin,  Proclus  mentionne  l'opinion  de  Plotin,  mais  sans  le  nom- 
mer lui-même,  dans  un  passage  que  nous  avons  cité  ci-dessus, 

p.  92,  note  3. 

S  n.   DES  Devons  QUI  BOUT  DES  PUISSANCES  DE  L*AlfB  DNIVER8EUB. 

Plotin  reconnaît,  outre  les  démons  qui  sont  des  puissances  de 

Pâme  bumaine  et  qui  doivent  leur  existence  à  l'amour  qu'elle  a  pour 

»  leste f  it),  entre  autres,  décrit  les  ange$  absolument  dans  les  mêmes  teroes 
»  qu'emploie  Platon  dans  le  Banquet  en  parlant  des  démons;  et  saint Basiie 
»  (Contra  Eunomium,  m,  p.  272),  quand  il  traite  de  Vange  qui  est  donné  à 
»  cbaque  croyant,  comme  précepteur  et  comme  pasteur,  pour  le  conduire  dans 
»  la  vie,  nous  rappelle  ce  que  nous  avons  vu  plus  haut,  chez  Ménandre,  du  Géntf 
»  initiateur  de  la  vie  ;  il  nous  rappelle  plus  positivement  eneore  ces  passages 

»  de  Platon  où  il  est  question  de  Démons  pasteurs.  >  (BeligUm»  de  Titn»- quUé,  trad.  de  M.  Guigniaut,  t.  III,  p.  47.) 
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le  Bien  et  le  Beau,  des  démons  qui  sont  engendrés  parles  différentes 

puissances  de  l'Âme  universelle  afin  d'administrer  toutes  choses 
pour  le  bien  général  (p.  113).  Ces  démons  peuvent  parler  (p.  300)  et 

ils  sont  susceptibles  d'éprouver  des  passions  (p.  112,  402).  Il  y  a 
aussi  des  démons  qui  sont  préposés  aux  châtiments  que  subissent 
les  âmes  perverses  (p.  488). 

Ci  Plotin  s'est  montré  fort  réservé  surla  question  des  démons  qui 
sont  des  puissances  de  l'Âme  universelle  ;  ses  successeurs,  Porphyre, 
Jamblique  et  Proclus,  ont  sur  ce  point  donné  largement  carrière  à 
leur  imagination. 

Porphyre  nous  parait  s'être  éloigné  des  idées  de  Plotin  par  la 
théorie  qu'il  a  exposée  sur  les  bons  et  sur  les  mauvais  démons  dans 
son  traité  De  V Abstinence  des  viandes  (H,  38-43)  et  dans  les  frag- 

ments qui  nous  restent  de  sa  Philosophie  tirée  des  oracles.  Cette 
théorie  a  été  longuement  discutée  par  Eusèbe  dans  le  livre  V  de  sa 
Préparation  évangélique,  où»  se  fondant  sur  les  paroles  mêmes 

de  Porphyre,  il  aboutit  à  cette  conclusion  que  les  dieux  du  Poly- 
théisme ne  sont  que  des  mauvais  démons!  Saint  Augustin  a  déve* 

loppé  la  même  opinion  dans  la  Cité  de  Dieu  (VIII ,  IX,  X)  ;  il  y  cite 
et  il  y  commente  le  traité  de  Porphyre  Sur  le  Retour  de  Vdme  à 
Dieuetssi  Lettre  sur  les  mystères,  où  Porphyre  avait  condamné  les 

pratiques  de  la  théurgie*.  Cette  condamnation  était  d'ailleurs  entiè- 
rement conforme  à  la  doctrine  de  Plotin  qui  combat  partout  les  pra- 

tiques de  l'astrologie  ainsi  que  celles  de  la  magie,  et  qui,  spéciale^ 
ment  dans  son  livre  contre  les  Gnostiques  (Enn.  II,  liv.  ix,  §  14), 

défend  d'avoir  recours  aux  invocations  et  aux  conjurations. 
On  sait  qu'après  Porphyre  cette  défense  fut  assez  peu  écoutée  par 

Jamblique,  qui  abandonna  les  spéculations  philosophiques  de  Plo- 
tin pour  une  théurgie  où  les  démons  Jouaient  un  grand  rôle.  Ces 

croyances  superstitieuses  ont  été  exposées  tout  au  long  dans  le 

traité  Des  Mystères,  qu'on  attribue  à  Jamblique  ;  mais,  comme  elles 
sont  complètement  en  désaccord  avec  la  doctrine  de  notre  auteur, 
il  nous  suffit  de  les  mentionner  ici  \ 

Quant  à  Proclus,  il  a  longuement  développé  sa  doctrine  sut  les 
démons  dans  son  Commentaire  sur  VAlcibiade  (t.  II,  p.  185-207  , 
éd.  de  M.  Cousin).  Elle  s'éloigne  trop  elle-même  des  idées  de  Plotin 
pour  que  nous  ayons  à  nous  en  occuper. 

'  Toy.  M.  Vacherot,  Histoire  de  V École  d'Alexandrie,  t.  II,  p.  111-118. 
—  2  La  partie  du  traité  Des  Mystères  qui  se  rapporte  aux  démons  a  été  ana- 

lysée par  M.  Lévesque  de  Burigny  (Dissertation  sur  V existence  des  Génies^ 
p.  439-451).  Voy,  aussi  M.  Vacherot,  ibid.^  t.  II,  p.  126-144. 
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Noua  nous  borqerona  également  h  rappeler  que  les  idées  de 
Porphyre  et  de  Jamblique  aur  les  maavaia  démons  ont  été  réaumées 
et  discutées  par  Michel  Pseilus  dans  un  écrit  trè»-oourt,  intitulé  : 
T<va  Ttzpi  i^flctfiôvuv  ̂ oSâç^uoriv  Éxi«vfff.  H.  Boissouade  Ta  puhlié  i  la 

suite  d'un  traité  plus  considérable  du  même  à\iiewr»urlapumafm 
des  démons  :  TcfAÔOeoç,  i  mpl  hîpytUç  ̂ ffi/i^^uv  hi^Qym» 

S  ni.  MÉTBMPSfCOSB. 

Il  nous  resterait  à  examiner  ce  que  Plotin  dit  dans  ee  livre  SDFla 

Métempsycose,  p.  90  -94.  Mais  comme  cette  question  a  été  traitée  avec 

le  développement  nécessaire  dans  les  extraits  d'Énée  de  Gaia  qui 
se  trouvent  dans  TAppendice  de  pe  volume,  nous  nous  bornerons  à 
y  renvoyer  le  lecteur,  el  à  donner  ici  un  morceau  dans  lequel  saint 
Auî];ustin  compare  la  doctrine  de  Plolin  sur  la  métempsycose  avec 
celle  de  Platon  et  avec  celle  de  Pprphyre  sur  le  même  point  : 

«  Si  l'on  croit  qu'après  Platon  il  n'y  a  rien  à  changer  en  pbit: 
losophie,  d'où  vient  que  sa  doctrine  a  été  modifiée  par  Porphyre 
en  plusieurs  points  qui  ne  sont  pas  de  peu  de  conséqueneefpar 
exemple,  Platon  a  écrit,  cela  est  certain,  que  les  âmes  des  hommes 
reviennent  après  la  mort  sur  la  terre,  et  jusque  dans  le  oorps  des 
bétes.  Cette  opinion  a  été  adoptée  par  Plotin,  le  maître  de  Porpl^yre^ 
£h  bien  1  Porphyre  Ta  condamnée,  et  non  sans  raison.  11  a  cru  avee 
Platon  que  les  âmes  relournent  dans  de  nouveaux  corps,  mais  dans 

dès  corps  humains,  de  peur,  sans  doute,  qu'il  n'arrivât  à  une  mère 
devenue  mute  de  servir  de  monture  à  son  enfant.  Porphyre  oublie 
par  malheur  que  dans  son  syslèaie  une  mère  devenue  Jeune  fille 
est  exposée  à  rendre  son  fils  incestueux.  Combien  n'est-il  pas  plus 
honnête  de  croire  ce  qu'oi)t  enseiji^né  les  saints  anges,  les  pro- 

phètes inspirés  du  Saint-Esprit  et  les  apôtres  envoyés  par  toute  la 
terre  :  que  les  âmes,  au  lieu  de  retourner  tant  de  fois  dans  des 

corps  différents,  ne  reviennent  qu'une  seule  fois  et  dans  leur  propre 
corps  ?  »  {Cité  de  Dieu,  X,  30  ;  t.  11,  p.  249  de  la  trad.  de  M.  Saisset. 
Voy.  encore  ibid.,  XII,  26.) 

*  Plolin  n'affirme  pas  que  les  âmes  humairiçs  passent  4ans  Ifi  ̂ ^^f^  ̂^ 
bêles.  Voy.  t.  I,  p.  cxu,  noie  7,  et  p.  385. 

■«■ 



LIVRE  CINÔDIÈME. 

w  l'amocb. 

Ge  livre  est  le  ciniiaaiitiôrae  dans  l'ardre  chronologique. 
Il  se  rattache  étroitement  au  préeédent  par  la  question  qui  y  est 

traitée,  eomme  en  le  voit  surtout  par  |e  §  6  et  le  §  7.  En  effet, 

FAmour  étant  un  démon  de  l'ordre  supérieur,  la  question  de  l'Amour 
et  celle  des  Démons  sont  étroitement  liées  dans  la  doctrine  néopla* 
toniclenne. 

€omme,  dans  les  ÉelaireUsemenU  sur  le  lîTre  précédent,  nous 
ayons  traité  la  question  générale  des  Démom  considérés  eamme 
des  puissanc&s  de  VAme  universelle,  nous  ne  parlerons  ici  que  de 

Tusage  que  Piotin  fait  des  mythes  en  général  ol  de  cq  qu'il  dit  en 
particulier  sur  la  naissance  de  l'Amour. 

S  I.  DES  IITTHBS  DANS  PLOTIN. 

Sauf  le  mythe  de  la  naissance  de  r Amour,  les  mythes  qu'on  trouve 
4ans  Piotin  ne  se  composent  que  de  courtes  allusions  qu'il  jette 
ep  passant,  aan^  établir  entre  elles  aucune  liaison.  Op  ne  doit  donp 

p^s  y  chercher  un  système  arrêtée  Nous  nous  bornerons  par  con- 

séquenl  à  résumer  les  indications  qu'on  trouve  éparses  dans  les 
Ennéades.  Dans  ce  but,  nous  emprunterons  à  l'ouvrage  de  M.  Kirch- 
ner  {Die  Philosophie  des  Piotin)  un  morceau  où  ce  résumé  se 

trouve  tout  fait,  et  qui  peut  d'ailleurs  intéresser  le  lecteur,  en  lui 
donnant  une  idée  des  travaux  doat  notre  auteur  a  été  l'objet  en 
Allemagne  >  : 

«  Le  côté  religieux  et  mythique  de  la  philosophie  de  Piotin  a^ 

tellement  attiré  l'attention  dans  ces  derniers  temps  qu'il  ne  sera 

peut-être  pas  superflu  d'en  faire  L'objet  d'une  étude  spéciale. 
»  La  théologie  proprement  dite  de  Piotin  est  extrêmement  simple. 

Comme  Plalon,  comme  Arislole,  comme  toute  l'antiquité  classique, 
il  appelle  Dieux  toutes  les  grandes  individualités  cosmiques,  le 

>  Piotin  explique  luirHiêiqf,  daQ$  le  Uvre  que  nons  examinons  ($9,  p.  120), 
qu'il  considère  |es  mythes  coonme  4e  simples  allégories.  —  >  I^ous  devons  la 
traduction  de  ce  morcejiu  à  Tol^lige^pçe  ̂   14*  ?^Ï9  proresseur  au  lyc(îf  Sf-Louis. 
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Monde  d'abord»  ensuite  la  Terre,  puis  tous  les  autres  astres  consi- 
dérés comme  des  êtres  doués  d'âme  et  d'intelligence  ̂   Mais  au- 

dessus  de  tous  ces  dieux  règne  le  Dieu  par  excellence,  le  Bien  ab- 

solu, principe  de  tout  ce  qu'il  y  a  de  divin,  source  de  la  divinité  des 
autres  dieux. 

»  Ce  n'est  que  çà  et  là,  dans  quelques  descriptions  où  le  style 
s'élève,  que  les  puissances  supérieures  apparaissent  sous  des  noms 
mythologiques.  L'Un  devient  Urauus  ;  l'Intelligence,  c'est  Saturne'; 
l'Ame  du  monde,  c'est  Jupiter  qui  mène,  comme  dans  Platon,  le 
chœur  des  bienheureux  à  la  contemplation  des  idées.  Mais  ces  ap- 

pellations varient,  si  bien  qu'en  d'autres  endroits  Jupiter  désigne 
rintelligence,  et  que  l'Âme  du  monde  devient  Vénus,  la  même  qae 
Junon  suivant  les  théologiens'.  Plotin  déclare  lui-même  qu'il  varie 
dans  le  choix  de  ces  noms  *. 

»  A  propos  de  l'âme  de  la  Terre  il  fait  observer  que  les  sages  de 
l'antiquité  (oî  Btiot  fvftip  %ai  fù^ti  «Tro^avrivoftivoe)  l'ont  appelée 
Gérés  ou  Vesta^  Quant  aux  âmes  des  autres  astres,  il  ne  leur  ap- 

plique nulle  part  de  nom  particulier. 
»  Il  ne  faut  donc  pas  chercher  dans  Plotin  un  véritable  monde 

mythologique;  il  ne  fait  que  rarement  allusion  aux  fables  antiques, 

et  encore  n'est-ce  que  pour  leur  emprunter  de  poétiques  images 
qui  rendent  sa  pensée  plus  sensible,  et  lui  donnent  pour  ainsi  dire 

un  corps.  Ces  images  sont  parfois  d'une  extrême  beauté:  par 
exemple,  cette  comparaison  de  la  chute  des  âmes  avec  le  regard 
jeté  par  le  jeune  Bacchus  dans  le  miroir  près  duquel  les  Titans  le 

déchirent*;  ou  bien  celle  d'une  âme  qui  cherche  la  divine  félicité 

dans  le  monde  des  sens,  avec  Narcisse  se  précipitant  dans  l'abime 
pour  embrasser  une  ombre';  ou  bien  enfin  celle  du  monde  avec 
cette  Pandore,  à  la  parure  de  laquelle  tous  les  Dieux  voulurent 
contribuer*.  Ces  deux  penchants  qui  naissent  avec  nous  et  qui 

nous  entraînent  dans  des  directions  opposées,  l'un  vers  la  beauté 
sensible,  l'autre  vers  l'éternelle  beauté,  ce  sont  deux  Vénus, 
filles,  l'une  d'Uranus,  l'autre  de  Jupiter*.  Hercule  séjournant 
tour  à  tour  parmi  les  Dieux  et  dans  les  Enfers,  c'est  la  vertu  hu- 

maine placée  entre  les  idées  et  leur  manifestation  terrestre".  Ulysse, 

^  Voy,  les  ÉdaircUsements  de  notre  tome  I,  p.  466.  —  >  Voy»  ̂ ^^'  ̂ * 
liv.  I,  S  7.  —  »  Voy.  Enn.  III,  liv.  y,  S  8;  t.  ii,  p.  119.  —  *  Voy.  £nn.  IV, 
liv.iv,  S  10;  t.  II,  p.  344.  —  •  /Wd.,  S  27,  p.  373.  —  •  Voy,  Enn.  IV, 
liv.  m,  S  12;  t.  II,  p.  380.  —  '  Voy.  Enn.  I,  liv.  vi,  $8;  t.  I,  P- 1^^* 
—  »  Voy.  Enn.  IV,  Uv.  m,  S 14;  t.  II,  p.  293.  —  »  Foj/.  Enn,  UI,  li^*  ̂» 
S  2  ;  t.  II,  p.  106.  —  "  yoy.  Enn.  I,  Uv.  i,  S  12;  1. 1,  p.  60. 
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c'est  la  véritable  sagesse,  qui,  sans  se  laisser  captirer  par  les  at- 
traits matériels  de  Gircé,  tourne  tous  ses  désirs  yers  le  cieM.  Le 

fleùye  du  Léthé,  c'est  cette  union  avec  le  corps  qui  fait  oublier  à 
Tâme  sa  véritable  nature  '.  La  matière,  c'est  la  stérile  Rhée  opposée 
au  fécond  Hermès  '.  La  contemplation  de  l'Un,  c'est  cette  suprême 
révélation  des  mystères  que  Thiérophante  seul  voit  dans  le  sanctuaire 

et  qui!  ne  peut  communiquer  qu'aux  initiés  *. 
»  Ces  interprétations  spirituaiistes  de  la  mythologie  n'étaient  pas 

pour  Plotin  un  simple  jeu  d'esprit.  Il  nous  parle  des  anciens  sages 
qui  ont  fondé  le  culte  et  les  mystères;  il  regarde  les  traditions  sa- 

crées comme  des  pressentiments  vagues  et  instinctifs  d'une  vérité 
plus  élevée,  et  il  attribue  l'obscurité  qui  les  enveloppe  à  l'enfance  de 
la  pensée  humaine  ̂   Â  propos  de  cette  antique  sagesse  il  mentionne 

celle  des  prêtres  égyptiens,  mais  il  n'essaie  point  de  la  réduire  en 
système  et  de  l'interpréter.  > 

S  II.  EXPLICATION  DU  MYTHE  DE  LA  NAISSANCE  DE  L'AMODR. 

Beaucoup  d'auteurs,  outre  Plotîn,  ont  essayé  d'expliquer  le  mythe 
de  Platon  sur  la  naissance  de  l'Amour.  Voici  les  principaux  : 

Parmi  les  anciens,  Plutarque,  Sur  Isis  et  Osiris,  p.  372,  374  ; 
Maxime  de  Tyr,  Dissertations,  x,  4  ;  xxiv,  4,  9  ; 
Origène,  Contre  Celse,  IV  ; 
Thémistius,  Discowrs,  24,  p.  305  ; 
Porphyre,!  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles^  §  xxxix, 

t.  I,  p.  LXXXI. 

Jambiique  (dans  Simplicius,  Commentaire  swr  les  Catégories  d'A- ristote,  folio  95)  ; 
Proclus:  Théologie  selon  Platon,  l,  28;  Commentaire  sur  le  Par* 

ménide,  t.  V,  p.  149,  éd,  de  M.  Cousin; 
Parmi  les  modernes,  Marsile  Flcin:  Opéra,  éd.  de  Bâle,  t.  II, 

p.  1344-1349  ; 
Fr.  Patrizzi,  Discussiones  peripateticœ,  p.  136; 
Stallbaum  :  Diatribe  in  mythum  Platonis  de  ditini  amoris  ortu 

(Leipsick,  1854); 
Âlb.  Jahn  :  Dissertatio  platonica,  qua  tum  De  Causa  et  natura 

Mythorumplatonicorum  disputatur,  tum  Mythus  de  Amoris  ortu, 
sorte  et  indole,  a  Diotima  in  Gonvivio  narratus,  explicatur.  Accedunt 

*  Voy.  Enn.  I,  liv.  vi,  S  8;  1. 1,  p.  111.  —  2  yoy.  Enn,  IV,  liy.  m.  S  26; 
t.  II,  p.  319.— 8  Voy,  Enn,  IV,  liv.  vi,  S 19;  t.  II,  p.  169.  —  *  Voy.  Enn,  VI, 
liY.  IX,  S 11  •  -*  ̂   Voy»  les  Éclaircissements  du  tome  I,  p.  498. 
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seholia  el  enanratio  eoram,  qoa  iode  a  Plalarebo  M  9iiu(ra||diiqi 

mythum  allata  fuorunt  (Berno,  1838). 
Selon  M.  iahn,  dans  le  mythe  dePlalon,  /i^piler  représente  Dieu; 

Métis,  1  intelligence  divine  ;  Poroê,  la  bonté  des  idées  ;  Vénm,  leur 

beauté  ;  Penia,  la  matière ,  qui  est  laide  est  manvaise  ;  Vmm  de 

Paro»  et  de  Penia,  la  participation  de  la  matière  wx  idées  ;  YAmauTs 

l'âme  humaine  :  «  Concubitus  Inepia  eum  Ailao  causa  et  ongQ  est 

»  buroan»  naturœ,  quique,  mixtus  ex  Affloo  el'lnepia»  ortas  est 
»  daemon  Aroor,  ipsa  est  natura  humani  animi ,  qui,  deiibatus  ex 
»  divina  slve  bona  natura,  commixtus  est  et  irapletus  mortali  materia 

»  sive  deteriori  natura.  Itaque,  quia  ita  naseitur  animus  ut,  quam- 
»  vis  hasrens  et  habiians  in  deteriori  natura,  aversus  taipen  ab  ea, 

»  bonam  naturam  tanquam  domesticam  recuperare velit,  amore  ipsQ 

»  ejus  natur»  continetur.  Quid  quod  ipse  animus  est  Amor  ?  ete.  ? 

(p.  70.) 
Comme  l'explication  que  Plotin  a  donnée  du  mythe  de  Platon  est 

la  plus  célèbre  et  que  tous  les  écrivains  postérieurs  l'ont  reproduite 
en  la  modifiant  plus  ou  moins,  M.  Jahn  lui  consacre  une  attention 

particulière  dans  la  revue  qu1l  fait  des  diverses  opinions  émises  sur 

ce  sujet  depuis  Plutarque,  et  voici  le  Jugement  qu'il  porte  de  noire auteur  (p.  139)  : 

«  Nimirum  Proclus  pariter,  ut  Plotinus  et  Porphyrius,  in  hac  de 
fabula  nostra  fuit  sententîa  :  nsvtav  esse  materiam,  nô^ov  iw»H*î«wi 

divinam,  rerum  formas  mente  sua  complectentem,  et  reapee  »*«p<"P 

ei8a)»  (Cf.  in  Parm.,  t.  V,  p.  216),  E/>wt«  animum  esse  huraawum, 

qui,  quum  ex  natura  divina  delibatus  inque  materiam  detrusus  sit, 

penurlam  suam  explore  studeat,  et,  si  se  philosophandoaddivinam 

naturam  appiicet,  ex  inopia  mortali  (quîppe  ipse  quoque  aatu» 

'Tt'krifjtaux  «tîwv  factus)  pristiuas  natur»  sua  divitias  reeuperare  pQS- 
sit.  —  Universa  ista  senlentia  quum  mîhi  quidem  propsus  plaeeat. 
multa  tamen  in  recenllorum  Platonîcorum  ratione  fabul»  expUcauda 

reprehendenda  esse  censeo.  Ac  primum  quidem  illi  ingénie  magno- 
pere  abusi  sunt  in  rimanda  signillcatione  conmvii  illius  deorm» 

nectaris,  quo  se  Porus  inebriaveril,  denique  horti  illius  ja«ifl*|*- 
Porro  Ploiinus  in  eo  magnopere  peccavit  quod  expJicandae  fabm« 
praesidia  petivit  ex  mysticis  recentiopura  Platonieorum  de  J^p^ 

placilis  alque  ex  doctrina  de  duplici  Venere  in  Platonis  Symposiû- 

Neque  magis  idem  Platonis  mentem  assccutus  est,  quod  quae  ille  de 

daemonum  natura  ex  populari  rcligione  hausîa  fabulœ  praîmisit, 

non  lam  ad  illustrandam  Amods naturam  accomodala,  quam  perse 

serio  dicta  accepit.  Jam  caçilalis  ejusdem  est  error,  quoil  Aç>ooottnv 

inlerpretatur  ̂ r/jn^^  cui  Ê/awff  non  solum  tanquam  àxôAq^ôofj  sea 
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opfginis  neeeMitudjoe  cofijanetas  sit  Nam  si  ifp^ihn  est  Flatoni 
divinum  pulcbram  (quod  negari  omnino  nequil),  porro  si  eadeia 
est  4'"X^9  qucB  divini  pulobri  ideam  complectityp,  dealqae  si  £^«o 
illi  natupa  ooiyuoctas  est,  aeeaase  est  dîf inî  pulcbri  naturara  seoum 
itidem  eonjunotam  babeat;  itaqae  esse  omnino  non  poterit  E/mç. 
Deinde  fabula  Amoris  et  Veneris  ortum  non  ab  iisdem  parentibus 
repetit.  Nam  Popus  quidam  et  Venus  coramanî  ex  Jove  et  Metidq 
ortu  coiyunoti  sunt;  Amorautem  a  Penia  ex  Popo  eenceptus  in 
Veoepfs  natalibus  ;  itaque  et  nalaliiim  tempope  et  parentum  patione 
divepsus  a  Venepe,  bac  una  re  cum  Venere  oonjunotus  est,  quod 
qui  natalis  dies  illius  fuit,  idem  Amopi  procreando  ansam  dédit, 
Sed  nimirum  Plotinus  confudit  id  quod  est  vt  iS  n^t^ç  ys^oviv»  et 
t6  ffùv  eçùr:^  Tdyovévae.  Adde  quod  Plotinus  non  salis  eavit  eam  expli-* 
candi  rationem,  qua,  qusd  de  Amoris  natura  dicuntur,  ad  mundum 
et  ad  insitum  illi  desidepium  peruii)  intelligibilium  temere  referpi  ipse 
recte  doeuit.  » 

En  adressant  ces  critiques  à  Plotin,  H.  Jabn  montre  qu'il  n*a  pas 
bien  compris  sa  pensée.  Plotin  ne  s'est  pas  proposé  d'interpréter  ser- 
yilement  le  mythe  de  Platon,  mais  d'en  faire  saisir  Tesprit,  en  y  ap- 

portant les  modiûcations  que  nécessitait  la  doctrine  des  trois  hypo- 
stases.  M.  Steinbart  nous  parait  porter  sur  notre  auteur  un  jugement 

plus  équitable.  Voici  comment  il  s'exppime  dans  ses  Mehtemata 
plotiniana  (p.  15)  : 

«  Plato  quum  docuisset  Pulcbri  maxime  aspectu  sanotum  illum  et 
sincenim  in  nobis  amorem  excitari,  quo  moli  otque  inllammati  ad 
Tîrtntem  impeilamur  et  insitam  nobis  Dei  simiiitudinem  restituere 

studeamus,  Plotinus  eujus  maxime  cognatum  esset  Platonico  irtge- 
nium,  gravissimum  somper  in  ofiicio,  quo  nullum  sanctius  habuit, 
animum  a  rébus  terrestribus  avooandi  et  ad  Deum  revocandi,  amorf 
momentiim  tribuit*.  lam  vero  ille  suavissimas  de  Amore  fabellas  in 
duobus  potissimum  libris  proposuerat,  in  Phœdro  et  in  Convivioj 
in  bis  igitur  explicandis  Plotinus  libentissime  versatur,  bos  perpetuo 

laudat,  illustrât,  pro  sacris  quasi  libris  habet,  lalentem  ex  lis  veri- 
tatem  elicere  et  purius  cognoscere  conatur.  Inprimis  In  dulclssimo, 
cui  inscripdim  est  De  Arnore^  libro,  hoc  opus  Iractatifa  ut  haud  raro 

christianum  magis  homiqem^  (junin  philosop)i;im  plîiiofiiçuin  de 

*  «  Quod  Plotinus  in  libro  De  Diatfctiea  (f,  3)  très  penit  via  9,  quibus  ad 
Deum  cognoscpndum  possimus  accedcre,  Musicam^  quant  pro  omnibus  alits 
arlibus  nominat,  Amorem,  Dialectieam  denique,  ulinam  ab  islis  reclius  rcpu- 
tatum  esset,  qui  sota  phiiosophia  ad  Deum  perveuiri  posse  opinait  sunt.  » 
(Note  de  M.  Steinbart.)—  >  Yoy.  ci-après,  S  ̂i  P*  541 ,  la  c^lalioq  de  8.  Augustin. 



540  KOTKS  ET  ÉCUIftCISSBmSMTS. 

Dei  amore  loqaentem  nobis  yidcamnr  andire.  Hoc,  postqnam  fabulas 
jttcondœ  iUi  narration!,  qaam  Socrates  a  Diotima  se  fingit  accepisse, 
intextas  de  Amoris  parta  ingeniose  explîcavit,  rectissime  statuit, 
quid  intersit  inter  strictam  et  exactam  magis  philosophandi  rationem 
et  inter  aliad  illud  disserendi  genus,  cui  tantum  induisît  Plate,  quo 
per  fabulas  atque  imagines  yera  proponuntur  ̂   Dicit  enim  fabulis  ea 

quœ  tradantur,  et  tempore  distineri,  et  ssepe  ea  quœ  ordine  qui- 
dem  et  yiribus  dirersa  esse  videantur,  yere  autem  eadem  siot,  in- 

ter se  disjungi,  ita  ut  interdum,  quœ  natura  sua  aeterna  sint,  gîgni 
et  nasci  dicantur.  Memoria  dignissimum  sane  effatum,  quo,  eUam 
si  nunquam,  id  quod  semper  fecit,  disertis  yerbis  affirmavisset, 
disceremus  enm,  quum  Mentem  a  Deo  summo ,  a  Mente  Animam 
gigni  dicat,  noluisse  très  înducere  deos,  quorum  unus  aliquanda 
ex  altero  natus  fuerit,  sed  imagine  tantum  bac  usum  fuisse,  ut 

diyersos  nobis  divinae  potentiae  atque  efûcaciae  gradus  osteoderet>. 
Jam  per  singula  non  sequemur  Plotinum  mythum  platonicum  de 
Amore,  Lnxus  (ita  yerterim  nôpoç)  et  Inopiœ  filio,  natalitiis  Veneris 
in  Joyis  hortis  celebratis  concepto ,  sagaciter  explicantem ,  quum 
id  tantum  yoluerim  ostendere,  quse  sibi  interpretationis  praecepta 

ipse  posuerit,  non  copiose  ostendere  quomodo  haec  praecepta  ubique 
secutus  fuerit;  de  quo  totus  mihi  liber  conscribendus  esset.  Ut  vero 

dicam  quid  inprimis  in  Plotini  de  îllo  mytbo  seotentia  mihi  pla- 
cuerit,  est  hoc,  quod  Platonem  de  yero  et  summo  amore  illo  loco 
non  cogitayisse  jam  ex  parentum  nominibus  conjicit:  loopiam  enim 
censet  esse  insatiabile  iilud  atque  inûaitum  animœ  desiderinœ, 

quod,  quanquam  Luxus  (cujus  nomine  Rationem  putat  signiûcari) 
cum  ea  coeat,  nunquamprorsusexpleatur;  ex  tali  igitur  connubio 

natum  Amorem,  et  ipsum  perpetuo  cupidine  nunquam  satiaia  mo- 
yen. » 

L'affinité  que  M.  Steinhart  signale  ici  entre  la  doctrine  chrétienne 
et  les  idées  de  Plotin  sur  l'Amour  et  le  Beau  a  été  pleinement  mise  en 

^  C'est  aussi  de  cette  oaanière  que  Bacon  comprenait  Tusage  desmytb^* 

Recipiatur  modus  iste  docendi  tanquam  res  gravis  et  sobria  et  scientiis  ap- 
« 

»  prime  ulilis,  imo  et  quandoque  necessaria,  ut  inventis  novis  aditus  ad  ut- 
»  tellectum  humanum  magis  facilis  et  benignus  per  parabolas  quaeralur.  * 

(De  Sapienlia  veterum,  Prœfat.;  t.  III,  p.  391  de  notre  édition.)  —  *  «  ̂̂ ^' 
num  igitur  Mentis  ex  Deo  partum  nominal  {yivvri<ni  Atùioç^  VI,  vni,  20)i 

quo  termine  felicissime  sane  invente  dogmatis  christianl  de  Trinilale  in- 
terprètes usos  fuisse  maxime  quis  nesciat  ?  Totum  illum  librum  De  Unius  It- 

beriate  et  voluntate  légat,  qui  cognoscere  cupit  quo  acumine  Plotinus  in  ioii- 
mos  doctrinae  de  Deo  recessus  penetraverit,  t  (rïole  de  M.  Steinhart.) 
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lumière  parle  P.  Thomassin  dans  ses  Dogmata  theologica,  i.l,  De 
Deo  et  Dei  proprietatibus,  liv.  m,  où  le  chapitre  22  e$t  consacré 
tout  entier  au  parallèle  de  la  doctrine  de  Platon  et  de  celle  de  Plotin 

sur  la  question  de  l'Amour.  En  voici  le  début  : 
«  Non  potest  vel  fingi  ulla  major  affinitas  qiiam  pulchritudinis  et 

amoris.  Ideo  et  jam  non  pauea  de  amore  prœlibata  sunt,  quum  de 

pulchritudine  supra  ̂   disputaremus.  Nunc  obiter  pauca  seligemus, 
quœ  hic  intexantur,  prius  ex  Philosophis,  post  ex  sanctis  Patribus, 
ne  crimini  nobis  detur  quod,  quum  Deus  charitas  sit,  banc  ejus 
laudem,  hoc  nomen  tacuerimus.  » 

Voy,  aussi  Fénelon,  Discours  philosophique  su/r  l'Amour  de  Dieu 
(dans  les  Entretiens  de  Fénelon  et  de  M,  de  Ramsay  sur  la  Vérité 
de  la  Religion). 

S  m.  HBNTIONS  ET  CITATIOIfS  QUI  ONT  ÉTÉ  FAITB8  M  CB  LIYRE.      • 

Ce  livre  est  cité  par  Proclus.  Voy,  ci-dessus»  p.  120,  note  2. 
Saint  Augustin  fait  allusion  en  ces  termes  à  .rexplication  que 

Plotin  et  Porphyre  donnent  du  mythe  de  Poros  et  de  Penia  : 

«  Merito  Philosophi  in  rébus  intelligibilibus  J9m£ia«  ponunt,  in  sen- 
sibilibus  Egestatem.  Quid  enim  œrumnosius  quam  minus  atque  mi- 

nus semper  posse  fieri?  Quid  ditius  quam  crescere  quantum  velis, 
ire  quo  velis,  redire  quum  velis,  et  hoc  multum  amare  quod  rmnui 
non  potest  ?   Videamus  quid  sit  hoc  nescio  quid  quod  suggeritur 
menti  :  certe  seusibllis  mundus  nescio  cujus  intelligibilis  imago  esse 
dicitur.  »  (Lettre  iv.) 

*■  Les  passages  auxquels  le  P.  Thomassin  renvoie  ici  sont  le  chapitre  25  du 
livre  I  et  le  chapitre  19  du  livre  m,  dans  lesquels  11  commente  le  livre  m  de 

VEnnéade  \:  De  la  Dialectique  ou  des  moyens  d'élever  Vdme  au  monde  in- 
telligible. 



LIVRE  SIXIÈ^Œ. 

BS  L'ikPÀSSIBILtTÊ  DES  CHOSES  I5C0RP0tlELLÊS. 

Ce  livre  est  le  vingt-sixième  dans  ̂ o^dre  6hrotiolOgfqi]e« 
Il  â  été  traduit  en  anglais  par  Taylor,  Select  Works  ofPlotinus, 

p.  122. 
Fr.  Creuzcr  pense  qa'il  se  rattache  aux  deux  livres  précédents 

parce  qu'une  des  principales  questions  qui  se  rapportent  aux  dé- 
mons et  aux  amours  est  de  déterminer  s'ils  ont  ou  n'ont  pas  de 

corps,  s'ils  sont  ou  ne  sont  pas  impassibles.  H  invoque  à  l'appui  de 
cette  opinion  un  passage  de  Proclus  :  «  Le  caractère  des  choses 

^  Incorporelles  est  d'agiVy  celui  des  choses  corporelles  est  de  pâtir. 
»  Les  amours  sont  donc  opposés  les  uns  aux  autres....  puisque 

%  l'un  est  actif,  l'autre  passif,  celui-ci  Immatériel,  (*elili-lâ  maté- 
*  Hel,  etc.  »  (Commentaire  sur  VAkibiade  de  Platon,  i,  II j  p.  194, 
éd.  Cousin.) 

La  première  partie  de  ée  lîv^e  [De  VimpasHbilUé  de  Vdfrit,  g  1-5) 
doit  être  rapprochée  des  livres  vi  et  vu  de  VEnnéade  ÏV,  où  est  trai- 

tée uhe  question  analogue;  la  seconde  [De  V impassibilité  de  la 
matière  et  de  la  forme,  %6-\9)  doitlétre  du  livre  ivde  ÏÊnnéade  11. 
Voy.  les  notes  des  pages  152,  161, 163,  166,  167  de  ce  volume. 

$  I.   RAPPROCHEMENTS  ENTRE  PLOTIN  ET  LES  PHILOSOPHES  ANTÉRIEURS. 

Les  sources  auxquelles  ̂ loilh  a  puisé  sont  le  Timée,  le  Phédon  et 
le  Sophiste  de  Platon  (Voy.  ci-dessus,  p.  127,  140,  149-156,  164, 

notes),  la  Métaphysique  d'Aristote,  et  surtout  son  traité  De  la 
Génération  et  de  la  Corruption  (p.  145-147,  notes). 

Les  philosophes  que  Plotin  combat  sont  les  Péripatéticiens  (p.  123, 
145,  notes),  et  surtout  les  Stoïciens  (p.  123,  131,  notes). 

S  II.  RAPPROCHEHENTS    ENTRE  PLOTIN,  PORPHYRE  ET  PROCLUS. 

Ce  livre  a  été  résumé  par  Porphyre  dans  ses  Principes  de  la 
théorie  des  intelligibles,,  %  v-xi,  t.  I,  p.  lix-lxii,  comme  nous 
l'avons  indiqué  (p.  124,  129,  135,  138,  142,  148,  notes). 
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Proelûs  cite  ce  litre  de  PloUn  (Vt^y,  d-dessus,  p;  135,  note). 
Il  pttrait  lui  Aroii^  beaucoup  empi^uiité.  Nous  arons  déjà  fait  voir, 
ûamlei  Éclûircis8ement8  dvL  tomel,  p.  484-485)  que  ce  philosophe 
avait  dans  ses  écHts  développé  sur  la  matière  la  même  théorie 

que  Plotito.  11  tloUs  reste  à  ihohtrer  qu'il  explique  de  la  même  ma- 
nière la  participation  de  la  matière  aux  idées  dans  son  Commen- 
taire 9wr  le  Parménide  de  Platon  (t.  V,  p.  72-75>  édi  de  M.  Gou- 

8in)i  voici  le  résumé  de  là  doctrine  qu'il  enseigne  sur  ce  sujet  : 
«  Gomment  a  lieu  \di participation?  Représentons-nous  un  miroir 

qui  reçoit  l'image  des  objets  sans  que  les  objets  s'altèrent  ou  qu'il 
arrive  le  moindre  changement  dans  la  nature  même  du  miroir. 
Représentons- nous  les  êtres»  tournés  en  quelque  sorte  vers  le  Dé* 
miurge»  aspirant  à  lui  et  rerhplis  de  ses  émanations.  Représeillons* 
nous  enOn  rempreinte  du  cachet  sur  la  clre>  avec  cette  différence, 
toutefois»  que  la  cire  est  modiûée  par  le  cachet,  tandis  que  la  matière 

ne  l'est  pas  par  l'idée.  Chacune  de  ces  images»  prise  à  part»  ne  donne- 
rait de  la  participation  qu'une  idée  incomplète  :  la  comparaison  du 

miroir  suppose  des  dispositions  physiques  tout  à  fait  étrangères  à 

ce  qui  a  lieu  dans  la  participaiidn.  L'empreinte  du  cachet  sur  la  cire 
pourrait  être  admise  par  les  Stoïciens^  qui  n'envisagent  les  causes 
que  comme  ordonnant  la  matière,  et  la  matière  comme  n'éprouvant 
de  la  part  de  la  cause  qu'une  simple  modification  ;  mais,  précisé- 

ment parce  qu'eUe  ne  représente  qu'une  action  extérieure  de 
l'agent,  un  changement  extérieur  de  l'être  qui  participe,  elle  ne  fait 
pas  comprendre  la  puissance  de  l'idée  qui,  au  sein  même  du  sujet 
qui  la  reçoit,  présente  à  toutes  ses  parties,  accomplit  son  œuvre 
Créatrice.  Ni  Vimage  (ofjtoîw<Ttç),  telle  que  lé  miroir  nous  la  suggère, 

ni  Vém^ndtion  {ti^i^Mtç),  telle  que  nous  la  supposons  s'échapper  du 
Démiurge,  ni  Yempreinte  [xîtniûtrtç),  analogue  à  celle  du  cachet  sUr 

la  cire,  n'expliquent  suffisamment  la  parUcipation^  Mais,  en  les  ad- 
mettant toutes  trois,  en  se  figurant  qu'il  y  a,  dans  la  participation, 

quelque  chose  de  semblable  à  chacune  d'elles,  on  aura  non  une 
explication  scientifique ,  mais  un  commencement  d'intelligence  du 
fait  qui  nous  occupe.  »  (U.  Berger,  Exposition  de  la  doctrine  de 
Proclus,  p.  66.) 

S  m.   RAPFROGHEICENTB  BNTRB  PLOTIN  ET  SAINT  AUGUSTIN* 

A.  impassibilUi  de  l*âme, 

bans  ses  traités  Dt  Vîmmortalité  de  Vdme,  De  la  Quantité  de 

Vdme,  De  laMiisique  (liv.Vl),  saint  Augustin  à  développé  sur  l'impas- 
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sibilité  de  l'âme  des  idées  analogues  à  celles  de  Plotin.  Or  il  parait 
n'avoir  pu  s'inspirer  que  de  lut  (comme  on  en  peutjuger  parles  rappro- 

chements importants  que  nous  avons  faits  dans  les  notes,  p.125-133]: 

car  c'est  dans  les  Ennéades  qu'on  trouve  pour  la  première  fois  ex- 
posée d'une  manière  systématique  la  théorie  de  l'impassibilité  des 

essences  incorporelles. 

C'est  sans  doute  l'exemple  de  saint  Augustin  qui  a  déterminé  le 
P.  Thomassin  à  consacrer  un  chapitre  entier  de  ses  Dogmata  theo- 

logica  (liv.  V,  ch.  7)  à  l'analyse  et  à  Texamen  des  idées  de  notre 
auteur  sur  l'impassibilité  de  l'âme.  Il  termine  son  travail  par  ces 
réflexions  remarquables  : 

€  Sentio  nonnulia  esse  in  his  philosophorum  decretis,  quae  nos- 
tris  forsan  hominibus  minus  arrideant.  Fidei  periculum  pênes  to% 
sit  ;  horum  decretorum  nec  auctor  ego  sum  nec  fldejussor.  Ut  ea 

referrem  impulit  me  non  dubia,  ut  reor,  fiducia  et  voluptatis  et  uti- 
litatis  plurimse  bine  ad  lectores  redundaturœ,  citra  ullum  aberrandi 

periculum.  Quœ  mox  enim  e  Sanctis  Patribus  et  ex  ipsis  Scriptura- 
rumoraculis  de  bac  eadem  re  corrasuri  sumus,  ea  instar  erunt  re- 
gulae  indeflexœ ,  ad  quam  probentur  et  exigantur  philosophica  illa 
omnia  décréta.  Non  potest  autem  intérim  nonperfundi  aliquo  sensu 

voluptatis  lector,  dum  perpendit  homines  ab  omnibus  fidei  et  reli- 
gionis  verse  adminiculis  destitutos  tam  alte  in  ejus  arcana  cœlestia 
pénétrasse  ;  dum  advertit,  inquam,  penitissima  fidei  et  religionis 
arcana  in  ipsis  hominum  prsecordiis  descripta  esse,  ubi  possent  et 
ceteri  ea  perlegere,  et  in  schola  pectoris  sempiternae  veritatis  vocem 
audire  legemque  addiscere ,  si  dissipatam  per  senslbilia  mentem 
revocarent  seque  in  se  reciperent.  Non  potest  non  et  voluptatis  et 

utilitatis  plurimum  conferre  ea  res,  in  qua  tantum  momenli  tantom- 
que  praesidii  ad  fidei  et  Tbeologiae  christianœ  veritatem  illominan- 
dam  confirmandamque.  » 

B.  Purification  de  l'âme. 

Nous  avons  déjà  établi  dans  les  notes  (p.  136-13Ô)  que  saint  Au- 
gustin reproduit  sous  des  formes  diverses  la  théorie  de  Plotin  sur  la 

purification  de  Vâme.  Il  nous  reste  à  prouver  que  saint  Augustin 

s'est  en  cela  inspiré  de  Plotin,  et  non  de  Platon,  comme  on  pour- 
rait le  croire  au  premier  abord.  Pour  dissiper  toute  espèce  de  doute 

à  cet  égard,  nous  allons  faire  voir  qu'on  retrouve  dans  ce  Père  toute 
la  théorie  des  nertus  purificatives  et  des  xiertus  intellectuelles  telle 

qu'elle  est  exposée  dans  le  livre  ii  de  VEnnéade  h  Voici  comment 
saint  Augustin  s'exprime  sur  ce  sujet  : 

.  j 
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<  Quflero  quonam  iste  ab  hujuscemodi  rerum  [divinarum]  contem- 
platione  discedat,  ut  illum  ad  eam  necesse  sit  memoria  revocari  : 

an  forte  in  aliud  intentus  animus  tali  reditu  *■  indigere  putandus 
est?..  Hsec  igitur  affectio  animae  vel  motas,  quo  intelligit  œleroa» 
et  bis  inferiora  esse  temporalia,  etiam  in  seipsa,  et  bœc  appetenda 
potius  qaœ  supcriora  sunt,  quam  illa  quse  inferiora  sunt,  novit, 

nonne  tibi  prudentia  videtar^?  —  Nibil  aliud  videtur.  —  Quid  illi}d 
num  minus  considerandum  putas  quod  nondum  in  ea  simul  est  œter- 
nis  inhœrere,  quum  jam  in  ea  sit  nosse  bis  esse  inbœrendum?  — 
Imo  maxime  ut  id  consideremus  peto  et  unde  accidat  scire  cupio. — 
...Anior  agendi  adversus  succedcntcs  passiones  corporis  sui  avertit 
animam  a  conlem platione  œternorum,  sensibilis  voluptatis  cura  ejus 
avocans  intentionem...  Avertit  etiam  amor  de  corporibus  operandi, 
et  inquietam  facit...  Generalis  vero  amor  actionls,  quœ  avertit  a 
vero,  a  superbia  proûciscitur,  quo  vilio  Deum  imitari,  quamDeo 
servire  anima  malult...  Quum  enim  perse  anima  nihil  sit  (non  enim 
aliter  esset  commutabilis  et  paleretur  defectum  ab  essentia),  quum 
ergo  ipsa  per  se  nibil  sit,  quidquid  autem  esse  illi  est  a  Deo  sit,  in 
ordine  suo  manens  ipsius  Dei  prsesentia  vegetatur  in  mente  atque 

conscientia.  Itaque  boc  bonum  babet  intimum.  Quare  superbia  in- 
tumescere,  hoc  illi  est  in  extima  progredi,  et,  ut  ita  dicam,  inanes- 
cere,  quod  est  minus  minusque  esse.  Progredi  autem  in  extima> 
quid  aliud  est  quam  intima  projicere,  id  est  longe  a  se  facere  Deum, 
non  locorum  spatio,  sed  mentis  affectu»  ?... 

»  Sed  heec  actio  qua  sese  anima,  opitulanteDeo  et  Domino  suo,  ab 
amore  inferioris  pulchriludinis  cxtrahit,  debellans  atque  interûciens 
adversus  se  militantem  consuctudlnem  suam,  ea  victpria  trium- 
phantem  in  semelipsa  de  potestatibus  aeris  hujus,  quibus  invidenti- 
bus  et  prœpcdire  cupientibus,  evolat  ad  suàm  stabilitalem  et  flr- 
mamentum  Deum,  nonne  tibi  videtur  ea  esse  virtus  quœ  temperantia 

dicitur*?  — Agnosco  etintelligo.  — Quid  porro,  quum  in  hoc  ilinere 
proficiljam  œterna  gaudia  prœsentientem  ac  pœne  prehendentem, 
num  amissio  rerum  temporalium  aut  mors  ulla  deterret  jam  valen- 
tem  dicere  inûrmloribus  sociis  :  <  Bonum  est  mihi  dissolvi  et  esse 

»  cum  Christo;  nianere  autem  in  carne,  necessarium  proptcr  vos 

^  S.  Augustin  a  précédemment  expliqué  comment  Tâme  pet^t,  par  l'étude  de 
la  Musique,  opérer  son  retour  à  Dieu.  C'est  une  idée  empruntée  à  Plotin. 
Yoy,  1. 1,  p.  64.  —  '  11  y  a  ici  une  réminiscence  de  ÏEnnéade  V  (livre  i,  S 1). 
Superbia  est  la  traduction  de  xôX/j.a,  —  >  Ces  lignes  sont  tirées  textuellement 
de  Porphyre.  Voy,  noire  tome  I,  p.  i.xxxv-j:.xxxyi.  —  *  Voy,  Enn,  1,  liv,  n, 
S  3;  t.  I,  p.  55. 
II.  35 
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»{Àd  Philippêtisês,  1, 21 ,  24)  ?  »  ̂ Sic  existimo.— At  ista  ejus  aflFeetio 
qua  nullas  adversitates  mortemye  formidat,  quid  aliud  qiram  forti- 
tudo  dicenda  est  *  ?  —  Et  hoc  agaosco.  ̂   Jam  yero  ipsa  ejus  ordi<« 
natîo  qaae  nalli  servit  nisi  uni  Dco ,  nalli  coœquari  nisi  purissimiâ 
animis,  nulli  dominari  appétit  nisi  natures  bestiali  atque  corporeas, 
quœ  tandem  virtus  tibi  esse  videtur?  -^  Quis  non  inteiligat  hanc 
es^e  jusHHam*  ?  ̂   Recte  intelllgis.  —  Sed  iiiud  jam  quœro,  quum 
prudentiam*  superius  jam  eam  esse  constiterit  internos,  qua  in- 
telligit  anima  ubi  eî  consîstendum  sil,  quo  sese  attoilit  per  tempe- 
rantiam,  id  est  contersionem  amoris  in  Deum^,  quae  caritas  dici«> 
tur,  et  aversionem  ab  hoc  sœculo,  quam  eliara  foriitudo  et  justitia 
comitantur,  utrum  existimes,  quum  ad  sus  dilectlonis  et  conatus 
fructum  perfecta  sanctiûcatione  pcrvenerit,  perfecta  etiam  ylYifrca- 
tione  corporis  sul,  et  deletis  de  memoria  phantasmatum  turbis*, 
apud  Deum  ipsum  solo  Deo  vivere  cœperit,  quum  impietum  fueritr 
quod  diyinitus  nobis  hoc  modo  promittitur:  c  Dilectissimi,  nunc 
:»  Ûlii  Dei  sumus ,  et  nondum  apparuit  quid  erimus.  Scimus  quia 
»  quum  apparuerit,  simiies  iilis  erimus,  quoniam  videbimus  eum 
:»  siculi  est  {B,  Johannis  ep.  1,  m,  3).  »  Quaero  ergo  utrum  existi* 
mes  bas  ibi  virtutes  quas  commemoravimus,  etiam  tune  futuras  ?  — 
Non  video,  quum  adversa  prseterierint  quibus  obluctatur,  quomodo 
aut  prvdentia  ibi  esse  possit,  quse  non  eligit  quid  sequatur  nisi  in 
adversis  ;  aut  temperantia,  qusB  amorem  non  avertit  nisi  ab  adver- 
sis;  aut  fortitudo,  quse  non  tolérât  nisi  adversa;  aut  justilia,  qoae 

non  appétit  squari  beatissimis  animis  et  inferiori  naturse*dominari 
nisi  in  adversis,  id  est  nondum  assecuta  id  ipsum  quod  appétit.  — 
Non  usquequaque  absurda  est  responsio  tua,  et  quibusdam  docHs* 
vîsum  hoc  esse  non  nego.  Sed  ego,  consuiens  librosquos  nuUaante- 
cellit  aucloritds,  ita  invenio  dictum  esse  :  «  Gustate  et  videte,  quo* 
»  niam  suavis  est  Dominus  {Psalm.,  xxxiit,  0).  »  Quod  apostoius 
etiam  Petrus  sic  interposuit  :  c  Si  tamen  gustastis  quoniam  suavis 
:»  est  Dominus  [B.  Pétri  ep,  I,  ii,  3),  >  hoc  esse  arbitror  quod  agitnr 
in  his  virtutibris  qum  ipsa  cowoersione  animum  purgant^.  Non 
enim  amor  temporalium  rerum  expugnaretur,  nisi  aliqua  suavitate 
œternarum...  Gontexit  deînde  cetera  et  dicit  :  «  In  iumine  tuo 
»  videbimus  lumen.  Prœtende  misericordiam  tuam  scientibus  te 

»  {Pêalm.t xxxy,  9). >In  Iumine,  scilicet  in  Ghristo  accîpiendum,  qui 

*  Voy.  Enn.  I,  liv,  n,  S  3,  p.  55-56.  —  «  Ibid,,  p.  66.  —  »  l&tA,  p.  65.  - 
*  ïbid.^  S  4,  p.  57.—  6  Voy.  ci-dessus,  JEnn.  III,  Uv.  vi,  S  5,  p.  136,  et  li 
note  2.  —  «  Celle  expression  désigne  Piolia  et  Porphyre,  Voy.  d-dessuSi 
p.  305,  note  1 — '  Voy.  £nn.  I,  liv.  ii, S  4;  t.  I,  p.  57. 
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Sapientia  Dei  est  et  Lumen  toties  appellatur.  Ubi  ergo  dicituri 
videbimus,  etc.,  scientibus  te,  negari  non  potcst  futuram  ibt  esse 

pn^dmliam^.  An  Tideri  verum  bonum  animœ  et  sciri  potest,  ubi 
nulla  prudcntia  est  ?  —  Jam  inteUigo.  — >  Quid  ?  Recti  corde  possunt 
esse  «ine  jiistiHa  ?  —  Recognosco  isto  nomine  crebrius  signiflcari 
Justitiam.— Qald  ergo  admonet  aliud  Propbeta  idem  consequenter, 
quam  canit  :  «  Et  justitiam  tuam  lis  qui  recto  sunt  corde  ?»  —Ma* 
nifestum  est.  —  Age  deinceps ,  recordare,  si  placet,  satis  nos  su- 
perius  tractasse  superbia^  labi  animam  ad  actioncs  quasdam  potes- 
tatis  su»,  et,  universali  lege  neglectat  in  agenda  quœdam  priYata 
cecidisse,  quod  dicltur  apostare  a  D$o  K  —  Mcmini  yero.  —  Quum 
ergo  id  agit  ne  ultérius  id  delectet  aliquando,  nonne  tibi  yidetur 
amorem  suum  ûgere  io  Deo,  et  ab  omni  inquinamento  temperatU^ 
sime  et  castissime  et  securissime  vivere  ?  —  Videtur  sane.—  Restât 
igitur  fortitudo.  Sed  ut  temperantia  contra  lapsum,  qui  est  in  libéra 
voluntale,  sic  forlitudo  contra  viin  valet,  qua  etiam  cogi  quia  potest, 
si  minus  fortis  sit  ad  ea  quibus  evertatur  et  miserrimus  jaeeat... 
Tu  negabis  in  illa  perfecUone  ac  beatitate  animam  constitulam  et 
eonspicere  veri(atero,  et  immaculatam  manere,  et  nibil  molestiaa 
pati  posse ,  et  uni  Doo  subdi,  ceteris  vero  supereminere  naturis  ? 

—  Imo  aliter  eam  perfectissimam  et  beàtissimam  esse  posse  non 
video.  —  Ilœc  ergo  contemplatio,  sanctificatio,  impassibilUaSf  or^ 
dinatio  ejus,  aut  illœ  sunt  quatuor  virtutes  perfectae  atque  con- 
summatae;  aut,  ne  de  nominibus,  quum  res  conveniant,  frustra 
laboremus,  pro  istis  virtutibus  quibus  constituta  in  laboribus  utitur 
anima,  taies  quœdam  potentiœ  in  œterna  ei  vita  sperandœ  sunt.  » 

{De  Mimea,  VI,  13,  15,  16.  Voy.  encore  ci*après,  p.  590^  note  1.) 

G.  Nature  et  notien  4e  ta  Matière^ 

Nous  avons  déjà  cité  dans  les  notes  (p.  143,  146,  153, 162,  165) 

plusieurs  morceaux  de  saint  Augustin  sur  la  Matière;  ils  sont  remar- 

quables parce  qu'ils  reproduisent  ou  développent  les  idées  de  Plotin. 
Nous  avons  également  cUé  (p*  160,  note)  un  passage  dans  lequel 

*■  Comparez  les  dérinltions  que  saint  Augustin  dopne  ici  de  la  prudence»  dç 
la  justice,  de  la  tempérance^  du  courage^  avec  celles  que  Plotin  donne  des 
vertus  intellectuelles  dans  VEnnéade  I,  liv.  ii,  S  6;  t.  I,  p.  60.  —  ̂   Voy. 
ci-dessus,  p.  545,  note  2.  —  *  Saint  Augustin  cite  ici,  d'après  Plotin  et 
Porphyre,  Texpression  d'Empédocle:  fuyà^  Otôdtv,  Voy,  notre  tome  I, 
p.  Lxxxvi,  note  3  ;  et  notre  tome  il,  p.  478, 487, 
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saint  Angastin  dit  comme  Plotin  qae,  poar  se  représenter  la  matière, 
il  faut  faire  abstraction  des  qualités.  Cette  idée  est  exprimée  plas 
nettement  encore  dans  le  morceau  suirant,  où  Ton  retrouve  des 
expressions  familières  à  notre  auteur: 

«  Il  ne  faut  pas  chercher  une  cause  efficiente  à  cette  défaillance  [de 

la  volonté],  pas  plas  qu'il  ne  faut  chercher  à  voir  la  nuit  ou  à  entendre 
le  silence.  Ces  deux  choses  nous  sont  connues  pourtant,  et  ne  noas 

sont  connues  qu'à  Taide  des  yeux  et  des  oreilles  ;  mais  ce  n'est 
point  par  la  forme^  c'est  par  la  privation  de  la  forme  <.  Ainsi,  que 
personne  ne  me  demande  ce  que  je  sais  ne  pas  savoir,  si  ce 

n'est  pour  apprendre  de  moi  qu'on  ne  le  saurait  savoir.  Les  choses 
qui  ne  se  connaissent  que  par  leur  privation  ne  se  connaissent,  pour 

ainsi  dire,  qu'en  ne  les  connaissant  pas.  En  effet,  lorsque  ia  vue  se 
promène  sur  les  objets  sensibles,  elle  ne  voit  les  ténèbres  que  quand 

elle  commence  à  ne  rien  voir.  Les  oreilles  mêmes  n'entendent  le 

silence  que  quand  elles  n'entendent  rien.  »  (^Cité  de  Dieu,  XII,  7; 
t  II,  p.  344  de  la  trad.  de  M.  Saisset.) 

Enfin,  nous  avons  montré  que,  selon  saint  Augustin,  comme  selon 
Plotin,  Tespace  a  été  créé  avec  la  matière  (p.  161,  note},  de  même 

que  le  temps  l'a  été  avec  le  monde  (p.  201,  note]. 

<  Nous  modiOons  ici  la  traduction  de  M.  Saisset.  11  y  a  dans  le  texte  :  non 

sane  in  ipeeie,  ied  in  ipeciei  privatione,  M.  Saisset  rend  le  mot  species 

par  det  eipêeet^  et  suppose  que  par  ce  mot  saint  Augustin  entend  un  intermé- 
diaire entre  Tesprit  et  Tobj  et,  intermédiaire  semblable  aux  espèces  sensibles  à» 

la  Scolastique.  Nous  ne .  saurions  partager  cette  opioion.  Par  species»  saint 

Augustin  entend  ici  la  forme  on  essence.  En  effet,  dans  un  morceau  que  ooos 

avons  cité  ci-dessus  (p.  352,  note),  ce  Père  dit  expressément  qu'il  emploie  comine 

synonymes  les  termes  idem,  formœ,  speeies,  raliones,  et  que  ce  dernier  eslU 

traduction  du  mot  grec  Uyoi  ;  en  outre,  comme  nous  Tavons  montré  (p- 1^> 

note  2),  a  expUque  la  sensation  de  la  même  manière  que  Plotin,  qui  a  préa- 

sément  réfuté  la  théorie  des  images  intermédiaires  entre  Tesprit  et  l'objet; 
enfin,  l'expression  specieiprivatio  n'est  que  la  traduction  littérale  du  mot  grec 

d/iopfix,  employé  par  Plotin  pour  rendre  la  même  idée  :  «  Mais  conMD*" 

»  connaissons -nous  eequiesl  absolument  sans  forme?  Nous  faisons  abstrae- 
•  tion  de  toute  espèce  de  forme,  et  nous  appelons  matière  ce  qui  reste.  r«oa 

9  laissons  pénétrer  ainsi  en  nous  une  sorte  de  manque  de  forme  (à^opft*h 

9  par  cela  seul  que  nous  faisons  abstraction  de  toute  forme  pour  nousrepre" f  senter  la  matière.  •  (Enn.  1, 11  v.  vui,  $  9  ;  1. 1,  p.  132.) 



LIVRE  SEPTIEME. 

DB  L'ÉTBRIfITÉ  BT  DU  TBHP8. 

Ce  livre  est  le  quarante-cinquième  dans  Tordre  chronologique. 

Il  a  été  traduit  en  anglais  parTaylor  :  Selecê  Works  of  Plot'mus^ 
p.  177. 

S  L  HAPPROGHEWBNTS  BNTRB  PLOTIN  BT  LES  PHILOSOPHES  ANTiRIBORS. 

Dans  ce  livre,  Plotin  parait  s*étre  proposé  comme  but  principal  de 
commenter  ce  que  Platon  dit  de  Téternité  et  du  temps  dans  le  Timée^ 

ainsi  que  nous  l'avons  déjà  montré  dans  les  notes  (p.  172, 176, 201, 
202,  206).  Il  soumet  en  même  temps  à  une  critique  pénétrante  les 

opinions  de  Pythagore  (p.  172),  d'Épicure  (p.  195),  des  Stoïciens 
(p.  187, 189,  etc.),  et  surtout  celle  d'Aristote  (p.  179,  180,  191- 
194,  208). 

S  n.  RAPPROCHEMENTS  ENTRE  PLOTIN  ET  SAINT  AUGUSTIN  ,  BOEGE,  piNBLON. 

Quoique  saint  Augustin  ait,  dans  le  livre  XI  de  ses  Confessions, 

traité  avec  une  véritable  originalité  la  question  de  l'éternité  et  du 
temps,  cependant  il  est  facile  de  reconnaître,  par  les  rapprochements 
que  nous  avons  faits  (p.  172,  175, 177,  183,  186,  187,  191,  201,  203, 

207,  208),  quil  a  diÀ  s*inspirer  de  la  théorie  de  Plotin,  tout  en  la 
développant  avec  une  grande  liberté. 

Boëce,  commeon  peut  également  en  Jagerparnos  citations  (p.  181, 
185,199),  a  reproduit  fldèlement  dans  sou  traité  de  la  Consolation 

de  la  philosophie  les  définitions  que  notre  auteur  donne  de  l'éter- 
nité et  du  temps. 

C'est  sans  doute  par  l'étude  de  saint  Augustin  et  de  Boëce  que 
Fénelon  est  arrivé,  dans  son  traité  De  l'Existence  de  Dieu,  à  exposer 
sur  ce  sujet  des  idées  si  conformes  à  celles  de  Plotin  qu'il  semble 
quelquefois  le  traduire  plutôt  qu'écrire  une  œuvre  originale  [Voy, 
175-179,  181-184,  198,  199,  notes). 

On  peut  expliquer  de  la  même  manière  les  ressemblances  que 
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nous  ayons  signalées  sur  certains  points  entre  Plotîn,  Bossnet 

(p.  180,  201,  202)  et  Leibnitz  (p.  200,  205) S  qui  ont  pa  d'ailleurs 
connaître  la  doctrine  néoplatonicienne  par  la  tradition  scolastique. 

Après  eux,  le  P.  Thomassin  a  consacré  un  chapitre  entier  de  ses 

Dogmes  théologiques  (liy.  V,  ch.  11)  à  I*exposition  de  la  théorie  de 
Platon  et  de  celle  de  Plotin  sur  l'éternité  et  le  temps.  Nous  avons 
donné  deux  passages  de  cette  exposition,  aussi  claire  que  fidèle, 

p.  182, 186. 

S  m.  AUTBima  QOT  ONT  CITÉ  00  HKinnoifllÉ  CB  LIVRE. 

Ce  livre  a  été  souvent  cité  par  Simplicins ,  comme  nous  Tavons 
indiqué  dans  les  notes  (p.  198, 204, 205,  209)  et  par  Proelus  (p.  180, 
181,  198,  199). 

Simplicius  remarque  que  Plotin  est  le  premier <iui  ait  donné  une 

théorie  complète  de  Téternité  et  du  temps  :  iv  5î  roïç  vcwtspot; 

nXft)rIvo^  fahttai  irp&tùç  tôv  frpCrov  èittf^mvii^ac  tov  XpàiHiifj  «.  *•  ̂• 

(Commentaire  sur  la  physique  d*Aristote,  p.  187.) 
Proelus  Ta  plus  loin  ;  il  dit,  et  avec  raison,  que  Plotin  se  montre 

vraiment  inspiré  dans  ce  livre  :  ôyt  nXutîvoç,  MtMxiyMxaxtf,  tw» 
al&v9ç  àïitômroi  xarà  n^v  roû  n^xrcuvoc  Biùkoyiotyt  ififaifi^tiitf  fwfl* 
flTfffijoov  àfopit^irea  tov  al&vKf  y..  T.  >.  (Théologie  selon  Platon,  IU> 
18,  p.  149.) 

*  L'opinion  de  Leibnttz  sur  le  temps  et  Vespace  est  conforme  i  celle  de 
Plotin,  de  saint  Auguslin,  de  Bossuet,  comme  on  le  voit  par  les  citations  que 
nous  venons  de  rappeler,  et  elle  est  contraire  à  celle  de  Clarke  et  de  New(oD) 

qui  identiOent  le  temp^  et  l'espace  avec  réternité  et  Timmensilé  de  Dieu 
(Voy.  Newton,  Principia  philosophiœ  naturalis,  SchoUum  gen.).  Quant  aux 
passages  de  Leibnitz  qui  se  rapportent  à  l'idée  d'espace,  Voy.  ci-dessus,  p*  l^» note  4. 



LIVBE  HUITIÈME. 

DB  tA  nkrVKB,  DB  U  GOlfTEMPUTIOK  BT  DB  L'CN. 

Ce  livre  est  le  trentième  dans  Tordre  chronologique. 
il  a  été  traduit  en  anglais  par  Taylor  {Five  Books  of  PlotinuSî 

p.  199*215)  et  en  allemand  par  Creuzer  {Studien  heramgegeben  von 
C.  Daub  und  Fr.  Creuzer,  vol.  I,  p.  30-103), 

M.  Barthélemy-Salnt-Hilaire  a  traduit  en  français  le  S  7  {De  i'jf-t 
eole  d'Alexandrie,  p.  225). 

S  I.  RAPPnocRnmvTS  enthb  plotir  et  us  philosophis  AnriBif  ohs. 

Dans  ce  livre,  Plotin  s'est  inspiré  de  Platon  et  d'Aristote:  d'Aris- 
tote  principalement  quand  il  traite  de  la  Nature  et  de  la  Contem- 

plation {Voy.  p.  212,  214,  216,  ?23,  234,  notes),  de  Platon  quand  U 
traite  de  TUn  et  du  Bien  (p.  219,  237,  notes).  U  parait  avoir  aussi 
emprunté  quelques  idées  à  Philon  [Voy,  p.  231,  232,  notes). 

Les  analogies  que  la  doctrine  de  Piolin  offre  dans  ce  livre  avec 

celle  d'Aristote  ont  été  déjà  signalées  par  M.  Ravaisson  : 
«  Aux  yeux  de  Plotin,  comme  à  ceux  d'Aristote,  tout  dans  la  Na- 

ture tend  à  penser.  Non-seulement  tout  tend  à  penser,  mais  encore 

tout  pense,  autant  qu'il  peut,  et  les  animaux  raisonnables,  et  les 
brutes,  et  les  plantes  mêmes,  avec  la  terre  qui  les  porte.  Scion 

Aristote  [comme  selon  Plotin],  non-seulement  l'intelligible  et  Tintel- 
ligence  ne  font  qu'un,  mais  encore,  comme,  dans  Tacte  de  la  sen- 

sation, la  chose  sentie,  la  chose  sentante  et  la  sensation  même  se 
confondent,  de  même  et  davantage  encore  la  chose  pensée,  la 

chose  pensante  et  la  pensée  même  ne  font  qu'un,  etc.  *  {Essai  sur 
la  Métaphysique  d'Aristote,  t.  II,  p.  398,  407). 

M.  Ravaisson  a  également  indiqué  dans  le  même  ouvrage  les  dif- 
férences qui  existent  entre  la  théorie  d'Aristote  et  ceUo  de  Plotin  : 

<f  Tout  en  s'élcvant,  sur  les  traces  de  l'auteur  de  la  Métaphysique^ 
à  la  conception  de  l'identité  complète  de  l'être  et  de  la  pensée, 
Plotin  persiste  toujours  visiblement  à  distinguer  jusque  dans  l'Intel- 

ligence absolue  l'acte  d'avec  la  substance,  et  à  considérer  la  pensée 
comme  une  manifestation,  une  forme  d'existence,  par  delà  et  avant 
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laquelle  se  tronye  toujours  Félre....  Aristote  a  considéré  l'être  en 
soi,  identique  avec  riutelligcnce,  comme  exempt  de  tout  mouve- 

mcnt  et  de  toute  différence.  A  l'exemple  de  Platon ,  Plotin  fait  de 
la  différence  et  de  l'identité,  du  mouvement  et  du  repos,  des  attri- 

buts inséparables  de  Tétre.  C'est  ce  qu'il  nomme,  par  une  fausse 
analogie  avec  les  catégories  d'Aristotc,  les  premiers  Genres  de  l'être. 
A  l'exemple  de  Platon,  il  tente  donc  de  s'élever,  dans  la  recherche 
du  premier  principe,  au  delà  de  l'être  comme  de  Tintelligcnce.  De 
rame,  à  la  fois  unité  et  multitude,  il  a  remonté  à  un  principe  qui 

n'est  encore  à  ses  yeux  qu'une  unité  multiple;  il  aspire  enfin  à  l'u- 
nité absolue...  Tarnlis  que,  suivant  Aristote,  c'est  par  l'acte  auquel 

elles  tendent  que  les  choses  sont  unes,  et  que,  par  conséquent,  c'est 
dans  l'être  dont  l'acte  est  la  mesure  que  se  trouve  la  raison  de  l'u- 

nité ;  pour  Piotin,  comme  pour  Platon  et  les  Pythagoriciens,  c'est 
l'unité  qui  est  la  raison  de  Tétre.  De  là,  si  les  deux  doctrines  s'accor- 

dent, se  côtoient  dans  leur  marche,  et  souvent  même  coïncident 

l'une  avec  l'autre,  elles  se  séparent  enOn  d'une  manière  décisive  sur 
la  nature  du  premier  principe.  »  {Ibid.y  p.  412,  414,  422.) 

On  peut  rapprocher  de  ce  jugement  de  M.  Ravaisson  sur  la  doc- 
trine de  notre  auteur  celui  du  P.  Tbomassin  (Voy.  p.  221,  222,  235, 

notes)  et-celui  de  M.  Steinhart  (p.  211,  223, 237,  notes). 

S  n,   BAPPROCHEHENTS  ENTRE  PLOTIN  ET  8YNÉSIU8,  SAINT  DENTS  L'ARÉOPAGITB, 
SAINT  AUGUSTIN. 

Nous  avons  indiqué  dans  les  notes  plusieurs  rapprochements  in- 
térocsants  avec  Synésius  (p.  230),  saint  Denys  l'Aréopagite  (p.  225, 
228),  et  saint  Augustin  (p.  227, 228,  233). 

Nous  ajouterons  ici  deux  nouveaux  rapprochements  entre  Plotin 
et  saint  Augustin  : 

Pour  expliquer  comment  le  Bien  se  communique  à  tous  les  êtres, 

à  chacun  selon  sa  capacité,  Plotin  dit  (p.  227)  :  «  Partout  où  vous 

»  approchez  du  Bien,  ce  qui  peut  en  participer  en  vous  en  reçoit 

»  quelque  chose.  Supposez  qu'une  voix  remplisse  un  désert  et  les 

»  oreilles  des  hommes  qui  peuvent  s'y  trouver  :  en  quelque  endroit 
»  que  vous  prêtiez  l'oreille  à  cette  voix,  vous  la  saisirez  tout  entière 
:»  en  un  sens,  non  tout  entière  dans  un  autre  sens.» 

Saint  Augustin  développe  parfaitement  cette  idée  dans  sa  Let- tre CLxxxvii  (De  prœsentia  Dei^  §  6)  : 

^  Si  quemlibetsonum,  quum  corporea  res  sitac  transitoria,  surdus 

»  non  capit,  surdaster  non  totum  capit,  atque,  in  bis  qui  audiunt, 

»  quum  parlter  et  propinquant,  tant o  magis  alius  alio  capit  qaaoto 
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»  est  acutioris,  tanto  aiUem  minus  quanto  est  obtusîoris  aiiditus, 
»  quum  ilie  non  magis  miousvc  insooet,  sed  in  eo  ioco  in  quo 
»  sunt,  omnibus  sequaliler  praesto  sit  :  quanto  excellenlius  Deus, 
»  natura  incorporea  et  iinmutabilitcr  viva,  qui  non  sicut  sonus  per 
»  moras  temporum  tendi  et  dividi  potest,  nec  spatio  aerio  tanquam 
»  Ioco  suo  indiget,  ubi  prœsentibus  praesto  sit,  sed  aeterna  stabi- 
»  iitate  in  se  ipso  mancns,  totus  adesse  rébus  omnibus  potest  et 
>  singulis  totus,  quamvis  in  quibus  habitat  habeant  cum  pro  suae 
»  capacitatis  divcrsitate,  alii  amplius,  alii  minus,  quos  ipse  sibi  di- 
»  lectissimurn  templum  gratia  suœ  bonitatis  aediûcat  I  > 

Nous  reviendrons  sur  cette  lettre  de  saint  Augustin  dans  le  tome 
suivant,  au  sujet  du  livre  v  de  VEnnéade  VI ,  qui  a  pour  titre  : 

L'Être  un  et  identique  est  partout  présent  tout  entier.  Nous  ajou- 
terons seulement  ici  que  saint  Augustin  reproduit  la  même  compa- 
raison dans  une  autre  lettre,  en  l'appliquant  cette  fois  au  Verbe  : 

«  Verbum  Dei  sic  intelligc,  per  quod  facla  sunt  omnia,  non  ut  ejus 
transire  aliquid  cogites  et  ex  futuro  prœteritum  (ieri.  Manet  sicuti 
est,  et  ubique  totum  est.  Venit  autem  quum  manifestatur,  et  quum 
occultatur  abscedit.  Adest  tamen  sive  occultum,  sivc  manifestum, 
sicut  lux  adest  oculis  et  videntis  et  cœci  ;  sed  videnli  adcst  prœscns, 
caeco  vero  absens.  Adest  et  vox  audienlibus  auribus,  adest  etiam 
surdis  :  sed  istis  patet  ;  illas  latet.  Quid  autera  mirabilius  quam  id 
quod  accidit  in  vocibus  nostris  verbisque  sonanlibus,  in  re  scilicet 
raptim  transitoria  ?  Quum  enim  loquiraur,  ne  secundœ  quidem  syl- 
labœ  locus  est,  nisi  prima  sonare  destiterit;  et  tamen,  si  unus  adest 
audilor,  totum  audit  quod  dicimus;  et  si  duo  adsint,  tantumdem 
ambo  audiunt,  quod  et  singulis  totum  est;  et  si  audiat  multitudo 
silens,  non  interse  particulalim  comminuunt  sonos  tanquam  cibos, 
sed  omne  quod  sonat,  et  omnibus  totum  est  et  singulis  totum.  Itane 
jam  non  illud  est  potius  incredibile,  si,  verbum  bomiuis  transiens 
quod  exhibet  auribus,  Verbum  Dei  permancns  non  exhiberet  rébus, 
ut,  quemadmodum  hoc  simul  audîtur  a  singulis  etiam  totum,  ita 
illud  simul  ubique  sit  totum  ?  »  (Lettre  cxxxvii.) 



LIVRE  NEUVIÈME, 

COirSIDÉlUTIOITS  DIYBRSHS  SUR  L'AME,  L'nTTELUGISITCE  ET  US  filSR. 

Ce  livre  est  le  treiiième  dans  Tordre  chronologique. 

Le  S  3  a  été  traduit  par  M.  Barthélemy-Saint-Hilaire  {De  VÈtok 
d'Alexandrie  y  p.  229). 

Comme  ce  livre  se  compose  de  pensées  détachées,  ainsi  que  l'in- 
dique son  titre,  M.  Kirchhoff  a  pris  soin,  dans  son  édition,  do  faire 

un  alinéa  de  chacune  d'elles.  Nous  avons  adopté  sa  division  et, 
pour  plus  de  clarté,  nous  avons  ajouté  un  titre  à  chaque  alinéa. 

Dans  son  Commentaire  eut  le  Timée  de  Platon  (p.  130),  Prodos 
cite  ce  livre  de  Plotin  dans  les  termes  suivants  i 

«  Plotin  considère  rAnimal-méme  (to  ceuroçâov]  sous  deux  points 

de  vue  différents  :  tantôt,  il  admet  que  rAuimal-méme  est  meil- 
leur que  l'Intelligence,  comme  dans  ses  Considérations  diverses 

[§  1];  tantôt  il  admet  qu'il  est  inférieur  à  l'Intelligence  comme  dans 
son  livre  Des  Nombres  [Enn.  VI,  liv.  vi,  S  8],  où  il  assigne  le  pre- 

mier rang  à  l'Être,  le  deuxième  à  rintelligence,  et  le  troisième  à 
rAnimal-méme.  » 

La  prétendue  contradiction  que  Proclus  croit  découvrir  lei  dans 

Plotin  n'existe  que  dans  son  imagination  ;  car  Plotin  affirme  par- 
tout que  l'Animal-mêrae  (c'est-à-dire  l'Intelligible)  et  rintelligence 

sont  identiques,  tandis  que  Proclus  en  fait  des  principes  distincts 
et  soulève  ainsi  une  question  subtile  qui  est  étrangère  au  système de  notre  auteur. 

RAPPROCHEHEIVTS  BRTRB  PLOTIM,  EULOfiB  BT  «A1II08  VIGtORIHOf. 

Le  P.  Thomassin,  dont  nous  avons  déjà  eu  occasion  de  citer  le 

savant  travail,  nous  apprend  qu'Euloge  et  Victorinus  sont  les  pre- 

miers qui  aient  fait  connaître,  l'un  dans  l'Église  grecque,  l'ailre 
dans  l'Église  latine,  les  idées  de  Plotin  qui  étaient  susceptibles 
d'être  admises  dans  l'enseignement  de  la  doctrine  chrétienne.  Nous 

avons  déjà  cité  ci-dessus  en  note  (p.  246)  le  passage  où  le  P.  Tho- 
massin établit  des  rapprochements  entre  la  doctrine  d'Euloge  et 

celle  de  Plotin  sur  l'Un.  Quant  à  Victorinus,  voici  comment  le  même 



THOISIÈMB  BlfllÉABB,  LIVM  IX.  B5S 

Père  signale  ses  rapports  avec  notre  auteur  au  sujet  de  sa  doctrine 

sur  l'unité  et  rincompréhensibilité  de  Dieu  : 
«  Ex  Latinis  unum  proferam  Marium  Victorinum  Afrum  ita  tn 

speci&m  Plàtonico  patrocinantem  systemati  ut  a  ChriMianœ  Theo^ 
logiœ  castris  secessisse  videri  possit,  et  mox  tamen,  et  se  et  qu8B« 
cunque  dixerat,  Christianae  Catholicaeque  yeritati  reddentem  et 
aptantem:  «  Anle  omnia  quœ  vere  sunt  Unum  fuît,  sive  tJnalitas, 
»  sive  ipsum  Unum,  antequam  sit  esse  ei  esse  unum  *,  etc.  >  {Dog^ 
mata  theologica,  t.  I,  p.  101.  Voy.  encore  ibid.,  p.  71,  207,  229.) 

Mais,  avant  d'aller  plus  loin,  il  faut  que  nous  fassions  connaître 
eu  lecteur  quel  rôle  a  joué  Victorinus.  Quoique  cet  auteur  soit  au- 

jourd'hui aussi  peu  connu  qu'Euloge,  il  a  une  tout  autre  importance 
pour  l'histoire  de  la  philosophie  :  c'est  que,  par  ses  traductions,  il  a 
'fait  connaître  à  saint  Augustin  plusieurs,  des  livres  de  Plotin;  il  a 
ainsi  servi  d'intermédiaire  entre  le  chef  de  l'école  néoplatonicienne 
et  le  docteur  le  plus  accrédité  du  christianisme. 

A.  victorinus  avait  traduit  les  livres  de  Plotin  et  de  Porphyre 
que  cite  saint  Augustin, 

Saint  Augustin  nous  apprend  lui-même  que  c'est  par  des  traduc- 
tions latines  qu'il  a  connu  les  livres  jdes  Platoniciens  qu'il  cite,  c'est- 

à-dire  de  Plotin  et  de  Porphyre.  Voici  en  quels  termes  il  s'exprime 
à  ce  sujet  dans  ses  Confessions  (VII,  9)  : 

«  Votre  bonté,  mon  Dieu,  me  voulant  faire  connaître  comme  vous 
résistez  aux  superbes  et  accordez  votre  grâce  aux  humbles,  et 
combien  est  grande  la  miséricorde  que  vous  avez  fait  paraître  aux 
hommes  dans  cette  prodigieuse  humilité,  par  laquelle  votre  Verbe 

s'est  fait  homme  et  a  habité  parmi  nous,  vous  permîtes  que,  par  le 
moyen  d'un  homme  extraordinairement  vain  et  glorieux,  il  me  tom- 

bât entre  les  mains  des  livres  des  Platoniciens  traduit^  du  grec  en 

latin.  Je  les  lus  et  j'y  trouvai  les  vérités  suivantes,  non  pas  en 
propres  termes,  mais  absolument  dans  le  même  sens,  et  avec  plu- 

sieurs sortes  de  preuves  à  l'appui  :  que  dès  le  commencement  était 
le  Verbe,  que  le  Verbe  était  en  Dieu  et  que  le  Verbe  était  Dieu  ;  que 
le  Verbe  était  en  Dieu  dès  le  commencement;  que  toutes  choses  ont 

été  faites  par  lui ,  et  que  rien  de  ce  qui  a  été  fait  n'a  été  fait  sans 
lui  ;  que  ce  qui  a  été  fait  en  lui  est  la  vie  ;  que  cette  vie  était  la  lu- 

mière des  hommes,  que  la  lumière  luit  dans  les  ténèbres,  mais  que 

*  I^ous  abrégeons  la  citation  parce  que  nous  donnons  la  traduction  complète 
de  ce  morceau  ci- après,  p.  563. 
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les  ténèbres  ne  Tont  point  comprise  ;  qu'encore  que  l'âme  de  Thomme 
rende  témoignage  à  la  lamière,  ce  n*est  point  elle  qui  est  la  lumière, 
mais  le  Verbe  de  Dieu  ;  que  ce  Verbe  de  Dieu ,  Dieu  lui-même,  est 
la  yéritable  lumière  qui  éclaire  tous  les  hommes  venant  en  ce  monde  ; 

qu'il  était  dans  le  monde,  que  le  monde  a  été  fait  par  lui  et  que  le 
monde  ne  Ta  point  connu. 

»  Voilà  ce  que  je  lus  dans  ces  livres.  Mais  je  n'y  lus  pas  que,  le 
Verbe  étant  venu  chez  soi ,  les  siens  no  l'ont  pas  reçu  ;  et  qu'il  a 
donné  le  pouvoir  d'être  faits  enfants  de  Dieu  à  tous  ceux  qui  Tont 
reçu  et  qui  ont  cru  en  son  nom. 

>  Je  lus  aussi  que  ce  Verbe  n'était  pas  né  de  la  chair,  ni  du  sang, 
ni  des  désirs  sensuels  de  la  volonté  de  l'homme,  mais  de  Dieu.  Mais 
je  n'y  lus  pas  que  le  Verbe  a  été  fait  homme  et  a  habité  parmi  nous. 

»  Je  trouvai  qu'il  était  marqué  en  plusieurs  endroits  de  ces  livres, 
et  en  différentes  expressions,  que  le  Fils,  ayant  la  même  essence  que 

le  Père,  n'a  pas  cru  faire  un  larcin  en  se  rendant  égal  à  Dieu,  puis- 
qu'il est  par  sa  nature  une  même  chose  avec  lui.  Mais  je  n'y  lus  point 

qu'il  s'est  anéanti  soi-même  en  prenant  la  forme  d'un  esclave,  etc. 
»  Je  trouvai  dans  ces  mêmes  livres  que  votre  Fils  unique  est 

éternel  comme  vous,  qu'il  subsiste  avant  tous  les  temps  et  au  delà 
de  tous  les  temps  d'une  substance  immuable  ;  que  les  âmes  ne  sont 
heureuses  que  par  les  effusions  qu'elles  reçoivent  de  sa  plénitude, 
et  qu'elles  ne  sont  renouvelées  pour  devenir  sages  que  par  la  par- 

ticipation de  sa  sagesse  qui  se  communique  à  elles.  Mais  qu'il  soit 
mort  dans  le  temps  pour  les  pécheurs,  que  vous  n'ayez  pas  épargné 
votre  Fils  unique,  et  que  vous  l'ayez  livré  à  la  mort  pour  les  hommes, 
je  ne  le  vis  pas  dans  ces  livres,  etc.  » 

Dans  le  livre  suivant  du  même  ouvrage  (VllI,  2),  saint  Augustin 
complète  ces  détails  et  nous  apprend  le  nom  du  traducteur  : 

€  J'allai  trouver  Simplicien,  lequel  était  le  père  spirituel  de  l'évé- 
que  Âmbroise,  qu'il  avait  baptisé,  et  que  ce  prélat  aimait  véritable- 

ment comme  un  père.  Je  lui  racontai  les  agitations  et  les  égarements 

de  mon  âme.  Quand  je  lui  dis  que  J'avais  lu  des  livres  des  Platoni- 
ciens que  VictoriniLs,  qui  était  autrefois  professeur  de  rhétoriqt^ 

à  Rome  *,  et  que  Von  m'assurait  être  m^rt  chrétien^  avait  traduit 

A  Saint  Augustin  ajoute  quelques  lignes  plus  bas  que  Victorinus  avait  ap- 
prorondi  l'étude  de  la  philosophie:  philosophorum  multa  legeratet  dijud^ 
caverat  et  dilucidaverat  i^oëce  porte  le  même  jugement  sur  cet  auteur  : 

Yictorinus  orator  sui  temporis  ferme  doctissimus,  —  2  Saint  Augustin  ra- 
conte tout  au  long  dans  le  même  diapitre  de  ses  Confessions  la  conversion de  Victorinus. 



TROISIÈME  SNNÉJU)]^,  LTVRB  IX.  557 

en  latin,  il  me  félicita  de  n'être  pas  tombé  sur  les  écrits  des  autres 
philosophes,  lesquels  sont  pleins  d'erreurs  et  de  déceptions ,  parce 
qu'ils  s'arrêtent  aux  éléments  de  ce  monde  ;  au  lieu  que  les  livres 
des  Platoniciens  tendent  par  tous  leurs  raisonnements  à  élever  l'es- 

prit à  la  connaissance  de  Dieu  et  de  son  Verbe.  » 

Ainsi,  c'est  par  les  traductions  de  Victorinus  que  saint  Augustin 
connut  les  livres  des  Platoniciens.  Reste  à  déterminer  quels  sont 

les  philosophes  qu'il  désigne  sous  le  nom  de  Platoniciens  et  quels 
sont  ceux  de  leurs  écrits  qu'il  lut. 

l""  Quels  sont  les  philosophes  que  saint  Augustin  désigne  sous  le 
nom  de  Platoniciens  ? 

Dans  la  Cité  de  Dieu  (VIII,  12),  saint  Augustin  nous  apprend  lui* 
même  quels  sont  les  philosophes  auxquels  il  donne  le  nom  de  Pla- 

toniciens : 

<  Vainement,  après  la  mort  de  Platon,  Speusippe,  son  neveu,  et 

Xénocrate,  son  disciple  bien-aimé,  le  remplacèrent  à  l'Académie  et 
eurent  eux-mêmes  des  successeurs  qui  prirent  le  nom  d'Académi- 

ciens ;  tout  cela  n'a  pas  empêché  les  meilleurs  philosophes  denotre 
temps  qui  ont  voulu  suivre  Platon,  de  se  faire  appeler,  non  pas  Pé- 
ripatéticiens,  ni  Académiciens,  mais  Platoniciens.  Les  plus  célèbres 
entre  les  Grecs  sont  Plotin,  Porphyre  et  Jamblique.  Joignez  à  ces 
Platoniciens  illustres  1  africain  iàpuf^e,  également  versé  dans  les  deux 
langues,  la  grecque  et  la  latine.  > 

Dans  d'autres  livres  de  la  Cité  de  Dieu,  où  il  cite  soit  Plotin,  soit 
Porphyre  (car  il  ne  cite  jamais  les  écrits  de  Jamblique),  saint  Au- 

gustin leur  attribue  exactement  la  même  doctrine  que  celle  qu'il 
nous  a  dit  plus  haut  avoir  trouvée  dans  les  ouvrages  des  Platoniciens. 

Pour  commencer  par  Plotin,  saint  Augustin  aflirme,  en  le  nom- 
mant, que,  dans  ses  écrits,  on  trouve  sur  les  rapports  de  Tàme  hu- 
maine avec  le  Verbe  des  idées  qui  sont  tout  à  fait  conformes  à 

l'Évangile  de  saint  Jean  : 
«  Nous  n'avons  sur  cette  question  [de  la  béatitude]  aucun  sujet 

de  contestation  avec  les  illustres  philosophes  de  l'école  platoni- 
cienne. Us  ont  vu,  ils  ont  écrit  de  mrlle  manières  dans  leurs  ouvrages 

que  le  principe  de  notre  félicité  est  aussi  celui  de  la  félicité  des 
esprits  célestes,  savoir  cette  lumière  intelligible,  qui  est  Dieu  pour 

ces  esprits,  qui  est  autre  chose  qu'eux,  qui  les  illumine,  les  fait 
briller  de  ses  rayons,  et,  par  cette  communication  d'elle-même,  les 
rend  heureux  et  parfaits.  Plotin,  commentant  Platon,  dit  nettement 
et  à  plusieurs  reprises  que  cette  âme  même  dont  ces  philosophes 

font  l'âme  du  monde  n'a  pas  un  autre  principe  de  félicité  que  la 
nôtre,  et  ce  principe  est  une  lumière  supérieu/re  à  l'âms,  par  qui 
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elle  a  été  créée,  qui  l'illumine  et  la  fait  briller  de  la  êplendeur 
de  Vintelligible*.  Pour  faire  comprendre  ces  choses  de  Tordre  spi- 

rituel, il  emprunte  une  comparaison  aux  corps  célestes.  Dieu  est  le 

soleil,  et  Tâme,  la  lune  :  car  c'est  du  soleil,  suivant  eux,  que  la  lune 
tire  sa  clarté.  Ce  grartd  platonicien  pense  donc  que  Tàme  raison- 

nable, ou  plutôt  l'âme  intellectuelle  (car  sous  ce  nom  il  comprend 
aussi  les  âmes  des  bienheureux  immortels,  dont  il  n'hésite  pas  à  re- 

connaître l'existence  et  qu'il  place  dans  le  ciel) ,  cette  âme,  dis-je, 
n'a  au-dessus  de  soi  que  Dieu,  créateur  du  monde  et  de  l'âme  elle- 
même,  qui  est  pour  elle  comme  pour  nous  le  principe  de  la  béati- 

tude et  la  lumière  de  la  vérité.  Or  cette  doctrine  est  parfaitement 

d'accord  avec  TËvangile,  où  il  est  dit  :  <  II  y  eut  un  homme  envoyé 
>  de  Dieu  qui  s'appelait  Jean.  Il  vint  comme  témoin  pour  rendre  té- 
»  moignageàla  lumière,  afin  que  tous  crussent  par  lui.  II  n'était  pas 
>  la.lumière,  mais  il  vint  pour  rendre  témoignage  à  celui  qui  était  la 
>  lumière.  Celui-là  était  la  vraie  lumière  qui  illumine  tout  homme 

»  venant  en  ce  monde.»  Cette  distinction  montre  assez  que  l'âme  rai- 
sonnable et  intellectuelle,  telle  qu'elle  était  dans  saint  Jean,  ne  peut 

pas  être  à  soi-même  sa  lumière  et  qu'elle  ne  brille  qu'en  partici- 
pant à  la  lumière  véritable.  C'est  ce  que  reconnaît  le  même  saint 

Jean,  quand  il  ajoute  en  rendant  témoignage  h  la  lumière:  «Nous 
avons  tous  reçu  de  sa  plénitude.  >  [Cité  de  Dieu,  X,  3;  t.  II,  p*  1^ 
de  la  trad.  de  M.  Saisset.) 

Ensuite,  la  théorie  que  saint  Augustin,  dans  le  passage  qu'on 
vient  de  lire,  attribue  aux  Platoniciens  sur  le  Verbe,  considéré  comme 
engendré  de  toute  éternité  et  comme  consubstantiel  au  Père,  se 
trouve  dans  le  livre  de  Plotin  qui  a  pour  titre  Des  trois  hypostases 
principales  (JFnn.  V,  liv.  i).  On  y  lit  notamment  au  §  6  • 

€  Invoquons  d'abord  Dieu  même,  non  en  prononçant  des  paroles, 
mais  en  élevant  notre  âme  jusqu'à  lui  par  la  prière....  11  est  néces- 

saire que  tout  être  qui  est  mû  ail  un  but  vers  lequel  il  soit  mû.  Noos 

^  Cette  idée  se  trouve  exprimée  dans  beaucoup  de  passages  de  Plotio,  notam- 
ment Enn.  U,  liv.  ix,  S  2;  t.  I,  p.  262.  Mais  les  détails  que  saint  AugusUn 

lyoute  à  sa  citation  se  rapportent  au  $  1 1  du  livre  m  de  ÏEnnéade  IV  (l*  ̂h 
p.  288-289}  :  «  L'Intelligence  divine  est  le  soleil  qui  brille  là-haut.  Considé- 
»  rons-la  comme  le  modèle  de  la  Raison  [de  l'univers].  Au-dessous  de  rinlelU- 
»  gence  est  l'Ame,  qui  en  dépend,  qui  subsiste  par  elle  et  avec  elle....  ̂ ^ 
»  êtres  que  nous  appelons  des  dieux  [c'est-à-dire  les  âmes  unies  à  l'Ame  um- 
»  versclle]  méritent  d*être  regardés  comme,  tels  parce  que  jamais  ils  ne  s'écar- 
»  tent  des  intelligibles,  qu'ils  sont  suspendus  à  l'Ame  universelle  considérée 
»  dans  son  principe,  au  moment  même  où  eUe  sort  de  rinteUigence.  > 
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devons  done  admettre  que  ce  qui  n*a  pas  de  but  vers  lequel  il  soit 
mû  reste  Immobile,  et  que  ce  qui  natt  de  ce  principe  doit  en  naitre 

sans  que  ce  principe  cesse  d*étre  tourné  vers  lui-même.  Éloignons  de 
notre  esprit  toute  idée  d'une  généralioa  opérée  dans  le  temps*  H  s'agit 
ici  de  choses  éternelles.  C'est  seulement  pour  établir  entre  elles  un 
rapport  d'ordre  et  de  causalité  que  nous  parlons  ici  de  génération  ̂  
Ce  qui  est  engendré  par  l'Un  doit  être  engendré  par  lui  sans  qu'il 
soit  mû;  s'il  était  mû,  ce  qui  serait  engendré  par  lui  tiendrait  le 
troisième  rang  au  lieu  d'occuper  le  second  [serait  l'Ame  au  lieu  d'être 
rinteUigence]....  Ce  qui  est  éternellement  parfait  engendre  éternel- 

lement, et  ce  qu'il  engendre  est  éternel,  mais  inférieur  au  principe 
générateur.  Que  faut-il  donc  penser  de  Celui  qui  est  souverainement 

parfait  ?  N'engendre-t-il  pas?  Tout  au  contraire,  il  engendre  ce  qu'il 
y  a  de  plus  grand  après  lui.  Or,  ce  qu'il  y  a  de  plus  parfait  après 
lui,  c'est  le  principe  qui  tient  le  second  rang,  l'Intelligence.  L'intel- 

ligence contemple  l'Un,  et  n'a  besoin  que  de  lui  ;  mais  l'Un  n'a 
pas  besoin  de  l'Intelligence.  Ce  qui  est  engendré  par  le  Principe 
supérieur  à  rjntelligence  est  nécessairement  l'Intelligence  :  celle-ci 
est  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  après  l'Un,  puisqu'elle  est  supérieure  4 
tous  les  autres  ét^es^  L'Ame  est  en  effet  le  verbe  et  V acte  de  l'In- 

telligence, comme  Tlntelligence  est  le  verbe  de  l'Un.  Mais  l'Ame 
est  un  verbe  obscur:  étant  Vimage  de  l'Intelligence,  elle  doit  con- 

templer l'Intelligence,  comme  celle-ci  doit,  pour  exister,  contempler 
l'Un.  Si  l'Intelligence  contemple  l'Un,  ce  n'est  pas  qu'elle  s'en  trouve 
séparée,  c'est  seulement  parce  qu'elle  est  après  lui.  Il  n'y  a  nul  in- 

tervalle entre  l'Un  et  l'Intelligence,  non  plus  qu'entre  l'Intelligence 
et  l'Ame.  Tout  être  engendré  désire  s'unir  au  principe  qui  l'engen- 

dre, et  il  l'aime,  surtout  quand  Celui  qui  engendre  et  Celui  qui  est 
engendré  sont  seuls.  Or,  quand  Celui  qui  engendre  est  souverai- 

nement parfait,  Celui  qui  est  engendré  doit  lui  être  si  étroitement 

uni  qu'il  n'en  soit  séparé  que  sous  ce  rapport  qu'il  en  est  distinct 

*■  Victorinus  a  reproduit  cette  idée  dans  les  Ters  suivants,  où,  attribuant 
Yétre  au  Père  et  le  mouvement  au  Fils,  il  dit  que  la  néuération  du  Fils  n'im- 

plique qu'une  idée  d'ordre  et  de  causalité  : 

Sêi9  eaim  prius  est,  sic  moveri  posterum  ; 
Non  quo  tempus  illi  adsit,  sed  in  divinis  ordo  virtua  $9t. 

Esse  nam  pr«cedit  motum,  re  prius,  non  tempore, 

{D$  Trinitah  hymmu  I.) 
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Nous  sommes  d'autant  plus  fondé  à  admettre  que  saint  Augustin, 
en  parlant  de  la  théorie  du  Verbe  chez  les  Néoplatoniciens,  fait 
allusion  à  ce  morceau  de  Plotin,que  ce  même  morceau  est  commenté 
dans  le  même  sens  par  saint  CyriWe  (AdverftisJulianum,  livre  VllI). 

Nous  trouvons  d'ailleurs  dans  les  écrits  de  Victorinus  lui-même 
une  preuve  à  l'appui  de  notre  opinion.  Victorinus  a  laissé  un  Traité 
contre  Arius,  Or,  dans  un  morceau  de  ce  traité  que  nous  citons 

plus  loin  (p.  562),  et  dans  lequel  l'auteur  nous  apprend  qu'il  se 
borne  à  résumer  les  théories  qu'il  a  exposées  dans  d'autres  livres, 
on  lit  un  passage  qui  rappelle  le  début  du  morceau  de  Plolin  dont 
nous  venons  de  donner  la  traduction.  Voici  ce  passage  de  Victorinus  : 

«  Puisse  l'Esprit-Saint  nous  assister,  et  nous  exposerons  avec 
fidélité  ce  qui  nous  a  été  inspiré,  pourvu  que  le  lecteur  veuille 

bien  nous  accorder  son  attention.  Mais  nous  avertissons  qu'il  faut 
écarter  ici  de  son  esprit  toute  idée  de  temps  pour  concevoir  une 

génération  qui,  étant  éternelle,  n'a  pas  commencé  dans  le  temps, 
parce  qu'ici  ces  deux  principes.  Celui  qui  engendre  et  Celui  qui 
est  engendré,  ne  forment  en  réalité  qu'un  seul  principe*.  D'abord, 
c'est  en  demeurant  dans  leur  repos,  en  continuant  d'être  ce  qu'elles 
sont,  qu'ont  engendré,  sans  changer  ni  se  in(0^»k»^les  choses  qui 
sont  éternelles,  divines,  qui  tiennent  le  premier  rang  :  savoir  le 

premier  Dieu,  puis  le  Verbe  ou  l'Intelligence,  etc....  L'âme  seule 
entre  en  mouvement  pour  engendrer.  »  (^Adversiis  Arium,  liv.  IV, 
p.  285-286;  dans  la  Bibliothèque  des  Pères,  t.  IV,  Lyon,  MDCLXXVIL) 

Voilà  ce  que  nous  avions  à  dire  pour  ce  qui  concerne  Plotin. 
Quant  à  Porphyre,  saint  Augustin  le  cite  aussi  en  termes  qui  sont 
d'accord  avec  ceux  qu'il  a  employés  plus  haut  : 

€  Tu  reconnais  hautement  le  Père,  ainsi  que  son  Fils,  que  tu  ap- 
pelles l'Intelligence  du  Père...  Mais  le  chemin  du  salut,  mais  le  Verbe 

*  Dans  un  autre  endroit  du  même  ouvrage  (IV,  p.  281),  on  lit  encore:  «  Dieu 
»  a  produit  premièrement  (si  Ton  peut  dire  que  dans  les  œuvres  de  Dieu  il  y 
»  ait  quelque  chose  de  premier  ;  mais,  pour  parvenir  à  concevoir  ce  qu  eUe 

»  étudie,  Vinlelligence  humaine  se  représente^  non-seulemenl  comme  engen- 
»  drées,  mais  encore  comme  engendrées  succestivemcnl  et  séparées  sous  It 

»  rapport  du  temps,  des  choses  qui  existent  simultanément  ou  gui  sont 

»  inséparables).  Dieu,  dis-je ,  a  produit  premièrement  les  essences  des  uni- 
»  versaux,  que  Platon  nomme  idées,  formes  génératrices  de  toutes  les  formes 
»  qui  existent  dans  les  êtres,  tels  que  Venlité  (àv-càrriç)^  la  vitalité  (ç«»t«)» 

•  Vintellectaalité  Çv6naiç),  Yidentité  {raor6rris\  la  différence  {irtpôTtiç).  »  La 
phrase  qui  est  en  italique  reproduit  presque  textuellement  ce  que  Plotin  dit 
à  propos  des  mythes  dans  le  livre  v  de  ÏJSnnéade  111,  p.  120-121. 
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immuable  fait  chair,  qui  seul  peut  nous  élever  à  ces  objets  de  notre 

foi  où  notre  intelligence  n'atteint  qu'à  peine  :  voilà  ce  que  vous  ne 
voulez  pas  reconnaître.  »  {Cité  de  Dieu,  X,  29.) 

H  Qous  reste  encore  la  traduction  d'un  livre  de  Porphyre  par 
Yictorinus  ;  c'est  celle  de  VIsagoge  [Introduction  aux  Catégories 
dAristote).  Boëce  nous  a  conservé  ce  travail  en  Tinterçalant  dans 

le  commentaire  qu'i  a  composé  lui-même  pour  Téclaircir,  et  qui  est 
intitulé  :  In  Porphyrium  a  Victorino  translatum. 

2^  Quels  sont  les  livres  de  Plotin  et  de  Porphyre  que  saint  Au- 
gustin parait  avoir  lus  ? 

Saint  Augustin  cite,  en  nommant  formellement  Plotin,  quelques- 
uns  des  plus  beaux  livres  des  Ennéades,  savoir  : 

Enn.  1,  liv.  vi,  Du  Beau  {Voy.  notre  t.  I,  p.  422); 
Enn.  lil,  liv.  ii,  De  la  Providence  (t.  II,  p.  54)  ; 

Enn.  IV,  liv.  m,  Questions  sur  l'âme  (t.  II,  p.  290,  557-558)*; 
Enn»  V,  liv.  i,  Des  trois  hypostases  principales  (t.  I,  p.  322). 
En  outre,  nous  avons  prouvé  par  de  nombreux  rapprochements 

que  saint  Augustin  avait  dû  connaître  les  livres  suivants  : 

Enn,  I,  liv.  ii,  Des  Vertus  (t.  II,  p.  544-546,  et  p.  590-591)»; 
Enn.  II,  liv.  i,  Du  Ciel  (t.  I,  p.  445)  ; 
Enn,  III,  liv.  vi.  De  V Impassibilité  des  choses  incorporelles  {i.  II, 

p.  125-133); 
Enn.  III,  liv.  vu.  De  VÉtemité  et  du  Temps  (t.  II,  p.  549)  ; 
Enn.  IV,  liv.  ii.  Comment  Vâme  tient  le  milieu  entre  Vessence 

indivisible  et  Vessence  divisible  (t.  II,  p.  255,  257)*; 
Enn.  IV,  liv.  vu,  De  VImmortalité  de  Vdme  (t.  II,  p.  440^72); 

Enn.  VI,  liv.  v,  L'Être  un  et  identique  est  partout  présent  tout 
entier  (t.  Il,  p.  553)  ; 

Enn.  VI,  liv.  vi,  Des  Nombres  (t.  II,  p.  125,  note  1,  fin)*. 
Quant  à  Porphyre,  saint  Augustin  cite  de  lui  le  livre  intitulé 

Retour  de  Vâme  à  Dieu,  la  Philosophie  des  oracles  et  la  Lettre  à 
Anébon  {Cité  de  Dieu,  X,  XI,  XIX). 

Nous  avons  en  outre  indiqué  ci-dessus  (p.  545)  qu'on  trouve 
dans  saint  Augustin  un  passage  tiré  textuellement  des  Principes 
de  la  théorie  des  intelligibles.  \ 

*  S.  Augustin  cite  encore  ce  livre  en  désignant  Plotin  conjointement  avec 
Porphyre  par  Texpression  doctissimihomines,  Voy,  notre  tome  H ,  p.  305. 
—  »  Môme  observation  pour  ce  livre,  p.  546,  note  6.  —  •  Même  observation 
pour  ce  livre,  p.  588,  note  7.  —  *  I^ous  reviendrons  sur  ce  rapprochement 
dans  le  volume  suivant. 
II.  36 
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B.  rictorimu  a  développé  danê  son  Traité  contre  Arius 
des  idées  empruntées  à  Plotin, 

Victorinus  ne  s'est  pas  borné  à  traduire  des  livres  de  Plotin  et 

de  Porphyre,  comme  nous  yenons  de"  le  prouver  par  le  témoignage 
de  saint  Augustin  et  par  celui  de  Boëce.  II  a  encore,  dans  son  Traité 
contre  Arius,  développé  des  idées  qui  sont  évidemment  empruntées 
aux  Ennéades,  et,  le  premier  en  Occident,  il  parait  avoir  donné 

l'exemple  de  faire  servir  la  doctrine  néoplatonicienne  à  la  défense 
de  la  foi.  Sous  ce  rapport,  son  ouvrage  offre  une  étude  curieuse. 
On  y  passe  continuellement  de  rexplication  de  textes  de  rÉcrIture 
sainte  à  des  arguments  tirés  des  livres  de  Plotin  et  de  Porphyre, 

et  dans  une  foule  de  passages,  hérissés  d'ailleurs  de  termes  grecs 
propres  à  la  langue  des  Néoplatoniciens,  on  croit  lire  une  traduction 

littérale  plutôt  qu'une  œuvre  originale.  Au  reste,  Victorinus  indi- 
que lui-même  qu'il  a  fait  des  emprunts  aux  philosophes. 

«  Dieu  est  la  cause  de  toutes  les  essences;  par  conséquent,  il  est 

toutes  choses.  Il  est  donc  la  vie  et  l'intelligence  considérées  comme 

produisant  toujours  intérieurement  ce  qu'on  nomme  être,  c'est-à- 
dire  «irre*.  Ainsi,  pour  Dieu,  vivre,  c'est  être.  Donc,  être  un  et 
être  tout-puissant,  c'est,  pour  Dieu,  être  toutes  choses.  Mais  si  Dieu 
se  produit  intérieurement  lui-même,  ou  plutôt  s'il  se  produit  par 
la  vie  et  l'intelligence,  comment  ces  choses  [la  vie  et  l'intelligence] 
ont-elles  pu  se  manifester  au  dehors?  Qu'est-ce  qu'être  dedans  et 
qu'être  dehors  pour  le  Verbe?  Des  philosophes  et  des  hommes  ver- 

sés dans  la  connaissance  de  l'Écriture  sainte  ont  examiné  ce  que 
sont  ces  choses  [la  vie  et  l'intelligence]  et  où  elles  sont  :  ce  qu'elles 
sont,  pour  que  nous  expliquions  comment  elles  existent  ;  où  elles 
sont,  pour  que  nous  expliquions  si  elles  existent  en  Dieu  ou  bien  en 
dehors  de  lui  et  dans  les  autres  êtres,  ou  bien  en  lui  et  partout». 
Nous  avons  exposé  ces  choses  dans  d'autres  livres  d'une  manière 
suivie  et  complète  ».  Nous  allons  maintenant  les  résumer  brièvement. 

>  Avant  l'Être  et  avant  le  Verbe  est  celte  puissance  d'exister 
qu'on  exprime  par  esse  (être),  en  grec  to  elvac,  etc.  *  »  {Adversus Arium,  I,  p.  285)  \ 

^  Toy.  le  passage  de  VEnnéade  VI  cité  ci-dessus,  p.  229,  note  1.  —  >  La 
fin  de  celle  phrase  rappelle  le  titre  des  livres  iv  et  v  de  VE7inéade  VI:  L'Être 
un  et  identique  est  partout  présent  tout  entier,  —  *  «  Haec  quidem  nos  in 
»  aliis  libris  exequenler  pleneque  Iradidimus.  »  —  *  Plotin  a  dit  ci-dessus  (p.  247) 
querinlelligence  est  iorérieure  àTUn^parce  que  son  bien  consiste  à  penser, 
non  à  subsister,  —  »  Dans  rédiliou  que  nous  avons  entre  les  mains,  le  texle 
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Voici  maintenant  la  traduction  du  morceau  de  Victorinus  que  le 

P.  Thomassin,  ainsi  qu'on  l*a  vu  ci -dessus  (p.  555),  cite  comme 
contenant  des  idées  empruntées  à  la  doctrine  néoplatonicienne  sur 

l'unité  et  rincompréhensibilité  dé  Dieu,  et  qui  se  rapporte  par conséquent  aux  livres  viii  et  ix  de  VEnnéade  III. 

€  Avant  toutes  les  choses  qui  existent  véritablement  a  existé  l'Un, 
ou  l'Unité,  ou  l'Un  absolu,  avant  qu'il  y  eût  en  lui  l'être  un.  11  faut 
en  effet  appeler  l'Un,  et  concevoir  comme  tel,  ce  qui  n'implique 
aucune  différence,  l'Un  seul,  simple,  antérieur  à  toute  essence,  à 
toute  entité,  et  surtout  à  toutes  les  choses  inférieures,  à  l'être 
même,  l'Un  préexistant  à  l'être,  par  conséquent  à  toute  essence,  à 
toute  entité,  à  toute  existence,  à  tout  ce  qui  est  supérieur  même; 

rUn  sans  essence,  sans  existence,  sans  intelli^çence.  Car  l'Un  est 
au-dessus  de  tout  :  il  est  inûni,  invisible,  incompréhensible  univer- 

sellement et  pour  les  choses  qui  sont  en  lui,  et  pour  celles  qui  sont 

après  lui,  et  pour  celles  qui  procèdent  de  lui.  Il  n'est  compréhen- 
sible que  pour  lui-même  ;  il  est  défini  par  son  existence  même. 

Il  n'est  pas  un  acte,  en  sorte  que  l'existence  et  la  connaissance  de 
lui-même  ne  sont  pas  en  lui  autre  chose  que  lui-même.  II  est  in- 

divisible sous  tous  les  rapports;  il  est  sans  figure,  sans  qualité, 

sans  couleur,  sans  espèce,  sans  forme  d'aucun  genre,  quoiqu'il 
soit  la  forme  par  laquelle  sont  formées  toutes  les  essences  univer- 

selles et  particulières.  Il  est  la  cause  première  de  tous  les  prin- 

cipes, le  principe  de  toutes  les  intelligences,  l'intelligence  trans- 
cendante de  toutes  les  puissances,  la  force  plus  puissante  que  le 

mouvement,  plus  stable  que  le  repos  :  car  il  est  repos  par  un  mou- 
vement ineffable,  et  mouvement  transcendant  par  un  repos  égale- 

ment ineffable.  »  {Adv,  Arium,  I,  p.  267-268.) 
-  Dans  les  lignes  qui  précèdent,  Victorinus  se  borne  à  développer 
ce  que  Plotin  avait  déjà  dit  sur  ce  point  : 

«  SI  vous  contemplez  l'Unité  des  choses  qui  existent  véritable- 
ment, c'est-à-dire  leur  principe,  leur  source,  leur  puissance  pro- 

ductrice, pouvez-vous  douter  de  sa  réalité  et  croire  que  ce  prin- 
cipe n'est  rien?  Sans  doute  ce  principe  n'est  aucune  des  choses 

dont  il  est  le  principe  :  il  est  tel  qu'on  ne  saurait  en  affirmer  rien, 
ni  l'être,  ni  l'essence,  ni  la  vie,  parce  qu'il  est  supérieur  à  tout 
cela.  >  {Enn.  III,  liv,  viii,  §  9,  p.  234.) 

Les  dernières  lignes  de  Victorinus  rappellent  ce  que  Plotin  dit  sur 
rUn  supérieur  au  repos  et  au  mouvement,  par  conséquent  à  la  pensée  : 

de  Victorinus  contient  des  faulestypographiquesasse2  nombreuses  qui  «Joutent 

encore  à  la  barbarie  et  à  robscurité  du  style  de  l'auteur. 
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«  Le  Premier  est  la  puissance  da  mouYement  et  da  repos  ;  aassi 

est-il  supérieur  à  ces  deux  choses.  Le  second  principe  se  rapporte 

au  Premier  par  son  mouvement  et  par  son  repos  :  il  est  rintelli- 
gence,  parce  que,  différant  du  Premier,  il  dirige  vers  lui  sa  pensée, 
tandis  que  le  Premier  ne  pense  pas.  Le  principe  pensant  est  double 

[parce  qu*il  comprend  la  chose  pensante  et  la  chose  pensée];  il  se 
pense  lui-même,  et,  par  cela  même,  il  est  défectueux,  parce  qae 
son  bien  consiste  à  penser,  non  à  subsister  (ovx  iv  r^  uirooraff»).  > 
{Enn.  m,  liv.  ix,  n*7,  p.  245.) 

Citons  encore  le  passage  suivant  de  Victorinus  : 

€  Quelques-uns  ont  dit  que  Dieu  est  un  et  tout,  et  n'est  pas  un^. 
Affirmer  que  Dieu  est  un  et  tout  et  n'est  pas  un  (ear  ii  est  le  principe 
de  tout),  c'est  déclarer  que  Dieu  est  le  père  et  le  principe  de  toutes 
choses.  Par  cela  même  que  Dieu  n'est  pas  un,  il  est  d'autant  mieux 
toutes  choses,  parce  qu'il  est  la  cause  et  le  principe  de  tout,  et 
qu'il  est  toutes  choses  en  toutes  choses...  Quand  on  dit  que  toutes 
choses  sont  dans  l'Un,  ou  que  l'Un  est  toutes  choses';  quand 
on  dit  que  l'Un  est  toutes  choses  et  en  même  temps  n'est  pas  un, 
n'est  pas  toutes  choses  ;  alors  Dieu  devient  infini,  inconnu,  incom- 

préhensible, inconcevable,  il  devient  véritablement  ùopiaû*,  c'est- 
à-dire  infinité,  indétermination  >.  En  effet,  il  devient  l'être  de  toat, 
la  vie  de  tout,  l'intelligence  de  tout;  il  est  ainsi  un,  de  telle  sorte 

que  sa  conception  n'admet  aucune  différence.  Mais,  d*un  autre 
côté,  il  n'est  pas  un,  sous  ce  rapport  qu'il  est  le  principe  de  toutes 
choses,  par  conséquent,  le  principe  de  l'unité  même.  Par  là  noas 

sommés  forcés  de  dire  de  Dieu  que  son  être,  sa  vie,  son  intelli- 
gence, sont  incompréhensibles;  et  non -seulement  que  son  être,  sa 

vie,  son  intelligence,  sont  incompréhensibles,  mais  encore  que  ces 

choses  paraissent  ne  pas  exister  en  lui,  parce  qu'il  est  supérieur  a 

tout.  Il  s'ensuit  qu'on  l'appelle  àv^irapxroç,  àvoûcrcof,  açwv,  c'est-a- 
dire  sans  existence,  sans  essence,  sans  vie^  non  par  (rrépninÇi 

c'est-à-dire  par  privation,  mais  dans  un  sens  transcendant*.  Car 
toutes  les  choses  que  le  langage  peut  nommer  sont  au-dessous  de 
lui.  De  là  vient  qu'il  n'est  pas  ov  {être),  mais  irpo-ov  {antérieur  à 
Vêtrey.  »  {Adv,  Àrium,  IV,  p.  286.) 

*  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles,  S  *''  *' , 
p.  Lxixi.  —  2  Yoy,  piolin,  Enn.  111,  liv.  ix,  do  4,  p.  243.  -»  Foy.  BtmAh 

liY.  IV,  S  15  ;  1. 1,  p.  220-221.  —  *  Voy.  le  morceau  du  P.  ThomassiD  que  noas 

avons  cité  ci-dessus,  p.  249,  note  1,  et  dans  lequel  ce  savant  tbéoI(^i<^ 
explique  le  vérilablc  sens  de  cette  doctrine.  —  s  yoy.  le  passage  à'^^^^ que  nous  avons  cité  ci-dessus,  p.  246,  note  2. 
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LIVRE  PREMIER. 

DE    L'BSSENCE    de    L'AMB* 

Ce  livre  est  le  quatrième  dans  Tordre  chronologique. 

Ce  n'est  guère  qu'un  énoncé  sommaire  des  idées  que  Plotin 
développe  dans  les  livres  ii,  m  et  iv. 

LIVRE  DEUXIÈME. 

COHUEIfT  l'àHB  tient  LE  MIUEC  ENTRE  l'eSSENCE  INDIVISIBLE 
ET  l'essence  DIVISIBLE. 

Ce  livre  est  le  vingt^unième  dans  Tordre  chronologique. 
Il  a  été  traduit  en  anglais  par  Taylor  :  Select  Works  ofPlotinus, 

p.  d09-318i  sous  ce  titre  :  On  the  essence  of  the  SouL. 
Dans  la  Vie  de  Plotin^  Porphyre  donne  à  ce  livre  deux  titres  diffé- 

rents :  1°  Comment  Vâme  tient  le  milieu  entre  l'essence  indivisible 
et  V essence  divisible  (§  4,  p.  6);  2«  De  VEssence  de  Vâme,  ii  (S  24» 
p.  30).  Nous  avons  préféré  le  premier  titre,  parce  quil  indique 
mieux  le  contenu  de  ce  livre. 

Gomme  nous  en  avons  déjà  averti  en  note,  p.  253,  Creuzer  a 
placé,  par  erreur,  à  la  suite  de  ce  livre  un  morceau  de  Plotin  sur 
ïentéléchie.  Nous  avons  reporté  ce  morceau  au  livre  vu,  auquel  il 
appartient,  comme  nous  Texpliquons  ci-après,  p.  602. 

Pour  les  autres  Remarques  auxquelles  ce  livre  donne  lieu,  Voy.  les 
notes  qui  accompagnent  la  traduction.  Nous  avons  indiqué  (p.  255, 
257,  588,  note  7}  les  emprunts  que  saint  Augustin  a  faits  à  cet  écrit. 
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QUESTIOlfS   SUR  L'AKB. 

Ces  trois  livres  sont  le  yingt-septiëme,  le  yingt-huitième  et  le  vingt- 

neuvième  dans  i*ordre  chronologique.  M.  Klrchhoiïles  a  réunis  tous 
ensemble,  et  il  a  en  conséquence  changé  les  numéros  que  portent 
les  paragraphes  dans  les  éditions  antérieures. 

Taylor  a  traduit  en  anglais  le  livre  m  :  Select  Workê  ofPloHnus, 
p.  319-396,  sous  ce  titre  :  À  disûussion  of  Doubts  relatitt  to  the 
Soûl, 

M.  Barthélemy-Saint>Hilaire  a  traduit  en  français  les  paragra- 

phes 15,  16,  24,  32  du  livre  m,  dans  son  ouvrage  De  l'École  d'A- 
lexandrie, p.  233. 

Quoique  Plotin  aborde  et  discute  successivement  dans  les  En- 

néades  toutes  les  questions  que  soulève  l'étude  de  Tâme,  il  n*est 
cependant  aucun  livre  ou  l'on  trouve  une  exposition  complète  et 
suivie  de  sa  psychologie.  D'un  autre  côté,  les  Éclaircissements  que nous  avons  donnés  sur  cette  matière  dans  ces  deux  volumes  sont 

nécessairement  dispersés  comme  les  textes  mêmes  auxquels  ils  se 
rapportent.  Nous  allons  donc  faire  ici  un  résumé  générai  qui  per- 

mette au  lecteur  de  saisir  facilement  Tensemble  de  la  psychologie 
de  notre  auteur  et  qui  lui  indique  dans  quels  passages,  soit  des 
Ennéades,  soit  des  Éclaircissements ,  il  peut  trouver  la  solution 
de  chaque  question.  Nous  indiquerons  ensuite  les  rapprochements 
auxquels  ces  livres  donnent  lieu. 

S  L  RÉSDMA  GÉIliRAL  DB  LA  PSTGHOLOGIK  DE  PLOTIR. 

L'homme  est  composé  de  deux  parties,  d'un  corps  et  d^ane  âme. 
C'est  l'âme  qui  constitue  proprement  l'homme  (t.  1,  p.  365-366). 

A.  Le  Corps. 

Le  corps  auquel  l'âme  est  unie  n'est  pas  simplement  une  masse 
matérielle,  çj'est  une  matière  disposée  de  telle  façon,  c'est*à-dire 
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organisée  (t.  I,  p.  366  et  la  note).  Il  dpit  la  vie  à  Tâme,  qui  lui 
donne  la  forme  et  qui  seule  retient  unies  ensemble  toutes  les  mo- 

lécules qui  le  composent  (t.  n,  p.  430). 
Trois  choses  concourent  à  la  génération  de  Thomme,  les  parents, 

l'influence  des  astres  et  des  circonstances  extérieures,  Faction  de 
TAme  universelle.  Quand  l'âme  entre  dans  le  corps,  elle  en  trouve 
les  contours  déjà  ébauchés;  elle  achève  de  l'organiser  (t.  I, 
p.  476-476). 

La  vie  abandonne  le  corps  aussitôt  que  l'âme  cesse  d'y  être  pré- 
sente (t.  II,  p.  377-379,  433). 

B.  L'Ame. 

1.  Essence  de  Vâme, 

L'âme  n'est  ni  un  corps,  ni  une  harmonie,  ni  une  entéléchie.  Elle 
est  une  essence  véritable,  distincte  et  séparabledu  corps,  simple  et 
indivisible,  identique,  principe  de  la  vie  et  du  mouvement,  parce 

qu'elle  est  une  force  active,  qu*elle  possède  une  activité  innée  (t.  I, 
p.  37;  t.  It,  p.  433,435-466).  Il  en  résulte  qu'elle  est  immortelle 
(t.  II,  p.  466-476). 

2.  Parties  de  Vâme, 

Les  parties  de  Pâme  [[t-^pn^  «W>j,  ̂ oyot),  qu'il  faut  bien  distinguer 
de  ses  facultés,  sont  les  puissances  qui  diffèrent  par  leur  genre  *. 

Division  platonicienne.  —  Pour  classer  et  définir  les  vertus*, 

Plotin  divise  l'âme,  comme  le  fait  Platon,  en  partie  raisonnable, 
partie  irascible  et  partie  concupiscible  (t.  I,  p.  52;  t.  Il,  p.  127),    . 

Division  péripatéticienne.  —  Pour  classer  et  définir  les  diverses 

fonctions  de  l'âme»,  Plotin  la  divise,  comme  le  fait  Aristote*,  en 
intelligence  ou  âme  intellectuelle,  âme  raisonnable,  âme  irraison^ 
nable  ou  sensitive  et  végétative  (t.  Il,  p.  308-311,  463-465). 

Voici  les  caractères  qui  distinguent  ces  parties  : 

A  Sur  la  différence  des  partiet  et  des  facultés  de  rame,  Voy,  les  fVagmetits 
de  Porphyre  dans  notre  tome  I,  p.  xci.  —  s  Ibid.,  p.  xg,  et  note  1. 
—  B  Ihid.,  p.  xci-xciii.  — •  A  Aristote  dit,  il  est  vrai,  que  l'âme  n'a  pas  de 
parties  (Voy,  notre  tome  1,  p.  xci,  note  2),  mais  il  n'en  sépare  pas  moins 
l'intelligence  et  l'âme  (ibid.^  p.  346),  et  il  distingue  l'âme  raisonnable,  Tâme 
sensitive  et  rame  végétative. 
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lo  ̂ intelligence  ne  descend  pas  dans  le  corps,  parce  que  sa  {(m- 

Uon  esl  la  pensée  intuitive,  qai  n'a  aucan  rapport  ni  direct  ni  in- 
direct avec  l'exercice  des  organes.  Elle  est  à  la  fois  personnelle  et 

impersonnelle  (t.  I,  p.  44, 50  ;  t.  II,  p.  492). 

^  Vdme  raisonnable  n'est  présente  au  corps  que  par  son  rap- 
port avec  la  poissance  sensitiyc  et  imaginatÎTe  (t.  II,  p.  310); 

par  elle-même,  elle  est  indépendante  du  corps.  En  effet,  elle  n'a 
besoin  d'aucun  organe  pour  exercer  sa  fonction  propre,  la  pensée 
discursive;  il  faut  même  qu'elle  se  sépare  du  corps  pour  posséder 
les  vertus  intellectuelles  (t.  I,  p.  46-48,  398-400). 

C'est  l'âme  raisonnable  qui  constitue  essentiellement  V homme  [Ih 
p.  43-44). 

3®  Vdme  irraisonnable  ou  sensitive  et  végétative  a  besoin  da 

corps  pour  exercer  ses  fonctions  :  aussi  dit-on  que  celles-ci  sont 
communes  à  Vdme  et  au  corps  (t.  I,  p.  46-47). 

Par  son  union  avec  le  corps,  l'âme  irraisonnable  constitue  l'ani- 
mal  (appelé  aussi  le  composé,  ia  par  lie  commune),  auquel  appartien- 

nent les  vertus  naturelles  (t.  I,  p.  43-47,  69, 362-367,  398-400). 

Rapport  de  l'âmb  âvtbc  lb  corps. —  L'âme  ne  forme  pas  un  mixte 

avec  le  corps.  Elle  n'est  pas  dans  le  corps  comme  dans  un  lieu,  ou 
dans  un  vase,  ou  dans  un  sujet,  ou  comme  une  partie  dans  un  tout, 

ou  comme  une  forme  dans  la  matière.  Elle  est  présente  au  corps 

comme  la  lumière  est  présente  à  Tair;  elle  est  présente  tout  en- 
tière dans  tout  le  corps  par  les  puissances  dont  l'exercice  met  en 

jeu  les  organes  (t.  I,  p.  355-361  ;  t.  Il,  p.  302-311). 

IiCDivisiBiLiTÉ  BT  IMPASSIBILITÉ  DB  l'àme.  —  Le  rappoft  dc  l'âme 
avec  le  corps  explique  l'indivisibilité  et  l'impassibilité  de  l'âme. 

1°  L'âme  raisoYinable  est  indivisible  parce  qu'elle  n'a  pas  besoin 
du  corps.  L'âme  irraisonnable  est  à  la  fois  divisible  et  indivisible: 
elle  est  divisible  en  ce  qu'elle  fait  participer  chaque  organe  à  la 
puissance  propre  à  la  fonction  qu'il  remplit;  elle  est  indivisible  en 

ce  que  ses  puissances  sont  distinctes  sans  être  séparées,  l'âme  étant 
présente  tout  entière  dans  tout  le  corps,  comme  le  prouve  la  sym- 

pathie des  organes,  et  chaque  puissance  étant  présente  tout  entière 

dans  tout  l'organe  auquel  elle  se  communique  (t.  II,  p«  256,  275- 
279,  301,  308-311,  448-450).  Il  en  résulte  que  l'âme  irraisounable 
elle-même  est  séparable  du  corps  (t.  H,  p.  464-465). 

2°  L'âme  raisonnable  est  impassible,  parce  que  tous  ses  mouve- 
msnts  et  ses  changements  sont  des  opérations  et  des  modifica^'^^ 
complètement  immatérielles,  telles  que  le  passage  de  ïdi  puissance 
à  l'acte  (t.  II,  p.  123-132).  Quant  à  la  partie  irraisonnable,  elle  est 

passive  en  ce  sens  qu'elle  est  le  principe  des  passions^  c'est-à- 
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dire  des  faits  qui  sont  accompagnés  de  peine  ou  de  plaisir  ;  mais 

elle  est  impassible  en  ce^sens  qu'elle  ne  subit  pas  d*altération 
comme  le  corps,  que  les  passions  qu'on  lui  rapporte  sont  des  pas- 

sions sans  passivité,  c'est-à-dire  des  modifications  auxquelles  on 
ne  donne  le  nom  de  passions  que  par  métaphore  (t.  II,  p.  126, 133)« 

Rendre  Tâme  impassible,  la  purifier,  la  séparer  du  corps,  c'est 
Tempécher  de  se  représenter  les  images  des  choses  sensibles  et  de 
produire  dans  le  corps  les  mouvements  qui  accompagnent  ces 

images,  parce  qu'il  en  résulte  des  plaisirs  ou  des  douleurs  qui 
troublent  rame  (t.  IF,  p.  135-138). 

Unité  de  l'ahe.  —  L'âme  est  une,  quoique  Ton  distingue  en  elle 
plusieurs  parties,  parce  que  ces  parties  sont  des  formes,  des  rai- 

sons :  l'âme  est  une  forme,  une  raison,  qui  contient  des  formes  et 
des  raisons  (t.  I,  p.  365;  t.  II,  p.  270,  379,  443-444). 

D'ailleurs,  l'âme  irraisonnable,  l'âme  raisonnable  et  l'intelligence 
sont  unies  ensemble  sous  ce  rapport  qu'elles  procèdent  l'une  de 
l'autre  :  l'âme  irraisonnable  est  Vacte  de  l'âme  raisonnable,  et 
l'âme  raisonnable  est  Vacte  de  l'intelligence  (t.  1,  p.  364-366;  t.  IT, 
p.  379).  Chaque  partie  de  l'âme  reçoit  ainsi  sa  forme  de  la  partie 
qui  est  immédiatement  au-dessus  d'elle  (t.  II,  p.  244). 

Il  en  résulte  qu'à  la  mort  l'âme  irraisonnable  se  sépare  du  corps 
avec  l'âme  raisonnable,  mais  elle  ne  subsiste  plus  qu'en  puissance 
dans  le  principe  dont  elle  était  l'acte  (t.  II,  p.  379,  423). 

3.  Facultés  de  Vdme, 

Les  facilités  (duva/xnc)  sont  les  puissances  qui  diffèrent  entre  elles 
par  leurs  opérations*. 

Vie  végétative.  —  Les  facultés  qui  se  rapportent  à  la  vie  végéta- 
tive sont  la  Puissance  nutritive  et  générative  (appelée  aussi  Nature 

et  Raison  séminale),  là  Puissance  passive ,  V Appétit  concupiscihle 
et  VAppétit  irascible.  Ces  facultés  sont  communes  à  Vâme  et  au 

corps,  c'est-à-dire,  elles  sont  par  elles-mêmes  des  formes  immaté- 
rielles, indivisibles  et  impassibles,  mais  elles  ne  peuvent  s'exercer 

que  dans  Vanimal  (le  composé  du  corps  et  de  Vâme  irraisonnabîe), 

où  elles  sont  engagées  dans  la  matière  et  ont  pour  sièges  des  or- 
ganes qui  sont  divisés  et  qui  pâtissent  (t.  II,  p.  134-135). 

1»  Puissance  nutritive  et  générative:  —  La  Puissance  nutritive  ou 
végétative  exerce  son  action  dans  tout  le  corps  qu'elle  administre 

*■  Voy,  Porphyre,  Des  Facultés  de  Vdme,  dans  le  tome  1,  p.  xci. 
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et  qu'elle  façonne  à  l'image  de  rame.  C'est  nne  forée  protidentielle, 
mais  areugle  (t.  I,  p.  331,  371-373  ;  t.  II,  p.  211-216,  310,  349-350, 
356,  360). 

L'Amour  physique  parait  avoir  pour  siège  l'organe  qui  est  destiné 
à  le  satisfaire.  La  génération  est  un  acte  de  la  Puissance  naturelle 

ou  Raison  séminale  qui  produit  une  forme  dans  le  but  de  per- 

pétuer l'espèce  (t.  I,  p.  143-144,  331-332, 475-477;  t.  Il,  p.  103,  213, 
222,  373}. 

2«  PuUêance  passive  ou  Sensibilité  exteme.-^Pdtir,  c'est  éproa- 
Ter  une  impression  organique,  une  modification  sensible.  C'est  le 
corps  yiyant  qui  éprouve  la  passion  ;  c'est  la  puissance  sensitive  de 
l'âme  qui,  par  ses  relations  avec  les  organes,  perçoit  la  passion  sans 
l'éprouver  elle-même  (t.  Il,  p.  357-359). 

A  la  suite  de  la  passion  se  produisent  le  plaisir  et  la  doulefir, 

qui  sont  accompagnés  de  connaissance.  Ils  indiquent  à  l'âme  ce  qui 
est  favorable  ou  nuisible  à  la  conservation  du  corps  (t.  I,  p.  336; 
t.  11,  p.  358-359). 

En  résumé,  la  Passivité  ou  Sensibilité  externe  est  la  puissance  à 

laquelle  se  rapportent  les  passions,  c'est-à-dire  les  faits  qui  sont 
accompagnés  de  plaisir  ou  de  douleur.  Tantôt  l'agitation  sensible 
qui  se  produit  dans  le  corps  précède  l'acte  de  l'âme  appelé  imagi- 

nation ou  opinion,  tantôt  elle  suit  cet  acte  (t.  II,  p.  132-135). 
3®  Appétit  concupiscible,  Appétit  irascible.  »—  Les  Appétits  dé- 

rivent de  la  puissance  végétative,  parce  qu'ils  se  rapportent  à  la 
constitution  du  corps  organisé  et  vivant  (t.  Il,  p.  359,  373,  376). 
V Appétit  concupiscible  se  rapporte  aux  besoins  du  corps.  Il  a 

son  origine  dans  la  puissance  végétative  qui,  en  organisant  le 

corps,  l'a  rendu  capable  de  rechercher  ce  qui  est  agréable  et  de 
fuir  ce  qui  est  pénible.  D'un  côté,  le  plaisir  et  la  douleur  engendrent 
le  Désir  et  {'Aversion,  D'un  autre  côté,  la  concupiscence  étant  ac- 

compagnée de  connaissance,  la  sensation  met  enjeu  rimagination, 

et  alors  l'âme  accorde  ou  refuse  à  Torganisme  ce  dont  il  a  besoin 
(t.  I,  p.  336  ;  t.  II,  p.  359-361).  L'appéUt  concupiscible  a  pour  «ége 
le  foie  (t.  II,  p.  311,  373-374). 

L* Appétit  irascible-  se  rapporte  à  la  disposition  du  corps  et  a 
également  son  origine  dans  la  puissance  végétative.  Tantôt,  quand 

le  corps  souffre,  le  sang  bouillonne  ainsi  que  la  bile,  et  il  se  pro- 
duit une  sensation  qui  éveille  l'imagination  ;  celle-ci  instruit  ïéme 

de  l'état  de  l'organisme  et  la  dispose  à  attaquer  ce  qui  cause  la 
souffrance.  Tantôt,  l'âme  raisonnable,  jugeant  qu'on  nous  fait  ud« 
injustice,  s'émeut  et  communique  son  impulsion  à  l'appétit  irascible 
qui  a  pour  siège  le  cœur  (t.  II,  p.  373-377). 
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Vis  ssnsitivx.  •—  Les  facultés  qui  se  rapportent  à  la  vie  sensitive 
sont  la  Puissance  sensitive,  Vlmagination  sensible  et  la  Mémoire 

sensible.  L'âme  possède  ces  facultés  par  elle-même  { mais,  d'un  côté, 
la  puissance  sensitive  ne  peut  s'exercer  sans  le  concours  des  or- 

ganes ;  d'un  autre  côté ,  l'imagination  sensible  et  la  mémoire  sen- 
sible, qui  n'ont  pas  besoin  du  concours  des  organes,  sont  cependant 

lices  à  la  sensation.  Il  en  résulte  que  ces  facultés  sont  irration^ 
nelles  (t.  1,  p.  338  ;  t.  II,  p.  319). 

1*  Puissance  sensitive  ou  Sensibilité  interne.  «^  Sentir,  c'est 
percevoir  les  qualités  des  objets  extérieurs  et  se  représenter  leurs 
formes  sensibles. 

La  Sensation  suppose  trois  choses:  l'objet  extérieur,  l'organe  qui 
pâtit  et  reçoit  la  forme  sensible,  l'âme  qui  connaît  la  passion  et 
perçoit  la  forme  sensible  reçue  par  l'organe.  De  cette  manière, 
Torgane  joue  le  rôle  d'intermédiaire  entre  l'objetextérieur  et  l'âme  ; 
d'un  côté,  il  pâtit  comme  l'objetextérieur,  il  éprouve  la  même  pas- 

sion; d'un  autre  côté,  cette  passion  est  une  forme  qui  a  déjà  quel- 
que chose  de  la  nature  intelligible.  Quant  à  la  sensation  qui  est 

propre  à  l'âme,  c'est  une  connaissance,  un  jugement;  par  consé- 
quent, ce  n'est  ni  une  empreinte,  ni  une  passion,  mais  un  acte: 

car,  pour  sentir,  il  faut  que  l'âme  applique  son  attention  aux  objets 
extérieurs  (t.  I,  p.  332-333  ;  t.  II,  p.  123,  129,  316,  864-367,  369, 
425-428). 

C'est  par  le  corps  et  pour  le  corps  que  Tâme  sent,  soit  que  toute 
passion  doive,  quand  elle  est  vive,  arriver  jusqu'à  l'âme,  soit  que 
les  sens  aient  été  faits  afin  que  nous  prenions  garde  à  ce  qu'aucun 
objet  ne  nuise  à  notre  corps,  soit  qii'ils  nous  aient  encore  été  don- 

nés pour  acquérir  des  connaissatices  (t.  11,  p.  367). 
Chaque  sens  a  un  organe  spécial,  sauf  le  toucher  qui  est  répandu 

dans  tout  le  corps  (t.  II,  p.  308).  Pour  le  toucher,  il  faut  qu'il  y  ait 
contact  entre  l'organe  et  l'objet ,  mais  cela  n'est  point  nécessaire 
pour  la  vue  ni  pour  l'ouïe.  La  vue,  au  moyen  de  la  lumière  émanée  de 
l'œil,  atteint  l'objet  dans  l'endroit  où  il  est  placé,  comme  si  la  per- 

ception s'opérait  dans  cet  endroit  même  ;  l'air  est  inutile  pour  l'acte 
de  la  vision  et  la  production  de  la  lumière  (t.  I,  p.  250-253;  t.  II, 

p.  409-417,  419-427).  L'ouïe  perçoit  la  vibration  du  corps"  sonore  ; 
et,  les  corps  solides  étant  sonores  aussi  bien  que  l'air,  l'air  peut 
servir  à  la  production  et  à  la  transmission  du  son,  mais  il  n'est  pas 
toujours  nécessaire,  puisque  les  corps  solides  remplissent  encore 
mieux  ce  rôle  (t.  I,  p.  251  ;  t.  Il,  p.  417-419,  427  428). 

Comme  les  premiers  nerfs,  qui  servent  d'instruments  au  tact  et 
qui  possèdent  aussi  le  pouToir  de  mouvoir  l'^nimaly  ont  leur  origine 
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dans  le  cenrean,  on  y  a  placé  le  siège  de  la  Puissance  sensilîTe  et 

de  l'Appétit  (t.  Il,  p.  308-310). 
29  Imagination  semible.  Mémoire  sensible.  ̂   Ces  deux  facultés 

sont  liées  entre  elles  et  se  rapportent  à  la  sensation. 
La  sensation  vient  aboutir  à  V Imagination  sensible,  qui  se 

la  représente  sous  forme  d'image.  Le  pouvoir  de  conserver  et 
de  reproduire  celte  image  constitue  la  Mémoire  sensible  (t.  Il, 
p.  324). 
Limage  que  la  Mémoire  conserve  et  reproduit  est  une  forme  et 

non  une  empreinte  (t.  Il,  p.  317,  423).  Il  en  résulte  que  le  corps  ne 
sert  point  pour  la  mémoire  (t.  II,  p.  319).  En  effet,  la  mémoire  est 

une  puissance  essentiellement  active  :  si  elle  garde  la  notion  d*an 
objet,  c'est  qu'elle  a  considéré  cet  objet  avec  toute  la  force  de  son 
attention  ;  si  elle  se  rappelle  une  notion  précédemment  acquise, 

c'est  qu'elle  la  fait  passer  de  la  puissance  à  l'acte.  C'est  pourquoi 
l'exercice  accroît  la  force  du  souvenir,  et  certains  indices  dont  nous 
avons  l'habitude  de  nous  servir  nous  font  retrouver  aisément  [par 

l'association  des  idées]  une  foule  de  choses  auxquelles  nous  n'a- 
vions pas  réfléchi  d'abord  (t.  Il,  p.  429-434). 

Vie  rationnelle.  —  Les  facultés  qui  se  rapportent  à  la  vie  ra- 
tionnelle sont  ï Opinion,  la  Raison  discv/rsive ,  V Imagination  in- 

tellectuelle,  la  Mémoire  intellectiLelle  et  la  Volonté.  Leur  exercice 

constitue  la  vie  propre  de  l'âme. 
A  ces  facultés  se  rattache  la  Conscience,  qui  ne  constitue  pas  une 

faculté  spéciale  (t.  I,  p.  352-356). 

lo  Opinion.  —  L'Opinion  est  le  jugement  que  l'âme  porte  sur  la 
passion  et  sur  la  sensation  (t.  I,  p.  332,  337).  L'opinion  ne  se  borne 
pas  à  suivre  la  passion  ;  quelquefois  elle  la  fait  naître.  Elle  a  ainsi 
beaucoup  d'analogie  avec  l'imagination  (t.  Il,  p.  131-135). 

29  Raison  discursive.  —  La  Raison  discursive  juge  les  représen- 
tations sensibles ,  les  combine  et  les  divise  ;  elle  considère  aussi 

sous  forme  d'images  les  conceptions  qui  lui  viennent  de  l'inlel- 
ligence,  et  opère  sur  ces  images  comme  sur  les  images  fournies 
par  la  sensation  ;  cnfln,  elle  est  encore  la  puissance  de  comprendre, 

puisqu'elle  discerne  les  nouvelles  images  des  anciennes  et  qu'elle 
les  accorde  en  les  rapprochant,  d'où  dérivent  les  réminiscences 
(t.  I,  p.  36,  note  5,  p.  326-328,  341). 

La  partie  de  la  raison  discursive  qui  s'exerce  sur  les  images  et 
les  formes  fournies  par  la  sensation  constitue  le  Raisonnemem 
(t.  I,  p.  118, 333, 341).  La  partie  supérieure  qui  reçoit  les  impressions 
et  les  conceptions  de  Tintelligence  constitue  la  Raison  pu/re  ;  mais, 

dans  la  raison  pure,  les  idées  sont  développées  et  séparées,  taO" 
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dis  que,  dans  Tintelligence,  elles  existent  toutes  ensemble  (  t  I, 
p.  44,  327  ;  t.  II,  p.  299-300,  325). 

L'emploi  méthodique  de  la  Raison  pure  constitue  la  Dialectique^ 
tandis  que  celui  du  Raisonnement  constitue  la  simple  Logiqiie,  qui 
est  subordonnée  à  la  première  (t.  I,  p.  66-68). 

30  Imagination  intellectuelle.  —  L'Imagination  intellectuelle  se 
rattache  à  la  raison  discursive.  La  raison  pure  reçoit  la  pensée  pure, 

qu'elle  accompagne  toujours,  et  la  transmet  à  l'imagination  intel- 
lectuelle. Dans  l'intelligence,  la  pensée  est  indivisible.  Dans  l'ima- 
gination, elle  se  développe  en  passant  à  l'état  d'image.  C'est  de  cette 

manière  qu'elle  est  perçue,  qu'elle  dure  et  devient  un  souvenir 
(t.  I,  p.  339-340  ;  t.  II,  p.  325.326). 

Quand  l'imagination  intellectuelle  s'exerce  en  même  temps  que 
l'imagination  sensible,  elle  l'éclipsé  par  sa  lumière  et  il  n'y  a  qu'une 
image  (t.  II,  p.  326.327). 

40  Mémoire  intellectuelle.  —  La  Mémoire  intellectuelle  dépend 
de  la  raison  discursive  et  de  l'imagination  intellectuelle  :  de  la  rai- 

son discursive,  parce  que,  comme  on  ne  se  souvient  que  de  ce  qui 

passe,  la  mémoire  ne  peut  s^appliquer  qu'aux  actes  d'une  faculté 
qui  va  sans  cesse  d'une  conception  à  une  autre  (t.  II,  p.  332,  335, 
337,  339),  tandis  que  l'intelligence  a  une  intuition  immuable  d'es- 

sences qui  sont  elles-mêmes  immuables  (t.  II,  p.  313,  332,  337)  ;  de 
l'imagination  intellectuelle,  parce  que  la  mémoire  ne  reçoit  et  ne 
garde  les  pensées  pures  que  sous  forme  d'images  (t.  II,  p.  325-326). 

Quand  la  mémoire  intellectuelle  s'exerce  concurremment  avec  la 
mémoiresensible,ellela  domine  de  manièreàcequ'iln'y  ait  qu'un  sou- 

venir, ou  bien  elle  la  fait  rester  dans  l'obscurité  (t.  II,  p.  327-329, 338). 
50  Volonté.  —  La  Volonté  est  le  pouvoir  d'agir  sans  contrainte 

et  avec  la  conscience  de  ce  que  l'on  fait. 
Elle  diffère  de  la  liberté  en  ce  que  celle-ci  n'implique  que  la 

première  condition  :  car,  pour  qu'un  acte  soit  libre,  il  suffit  qu'on 
soit  maître  de  le  faire. 

La  liberté  dans  l'homme  n'est  pas  un  pouvoir  d'agir  quelconque  ; 
c'est  le  pouvoir  de  développer  sans  obstacle  les  facultés  propres  à 
son  essence,  de  vivre  conformément  à  sa  nature.  Pour  remplir  ces 

deux  conditions,  il  faut  que  l'âme  s'affranchisse  des  passions  du 
corps  et  qu'elle  suive  le  désir  qui  la  porte  naturellement  vers  le 
bien  (car  l'essence  de  la  volonté  est  de  vouloir  le  bien  *).  Par  consé- 

4  ̂   povXviaiç  OiXtt  rh  dey^Bôv  (Enn.  VI,  Uv.  viii,  S  6).  Voy.  aussl  ci-dessusj 

p.  31,45.  C'est  un  principe  emprup lé  à  Arislole:  Sw  àei  /a«v  xweî  rb  àpexxbvf 

dA^à  TôWT'i'ffTtv  vj  TO  AyaOhVf  vi  rb  fctivôfitvov  tkyMv  {De  VÀme,  111,  9). 
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quent,  lorsque  Faîne  prend  une  détermination  et  qn'ette  Texécote 
parce  qu'elle  y  est  poussée  par  les  choses  extérieures,  qu'elle  cède 
à  la  violence  de  ses  appétits,  sa  détermination  et  son  action  ne 
doivent  pas  être  regardées  comme  libres.  Au  contraire,  quand  elle 

suit  son  guide  propre,  la  raison  pure  et  impassible,  la  détermina- 

tion qu'elle  prend  est  vraiment  volontaire,  libre,  indépendante, 
l'action  qu'elle  fait  est  réellement  son  œuvre  (t.  II,  p.  16-18.  Voy. 
aussi,  dans  le  volume  suivant,  YEnnéade  VI,  livre  viii,  S  1-7). 

Ainsi,  de  même  que  les  Appétits  sont  excités  par  l'imagination 
sensible,  la  Volonté  est  mise  en  mouvement  par  la  raison  pure.  Puis- 

que la  volonté  agit  toujours  en  vue  du  bien,  elle  doit,  toutes  les 

fois  qu'elle  ne  s'égare  pas  en  poursuivant  son  but,  se  conformer  aux 
conceptions  que  la  raison  pure  reçoit  de  l'intelligence.  Lorsque 
cette  disposition  devient  une  habitude  solide,  elle  constitue  la  vertu. 

Sans  elle,  l'homme  incline  tantôt  au  bien,  tantôt  au  mal,  selon  qu'il 
se  laisse  guider  par  Timagination  sensible  ou  par  la  raison  pure 

(t.  II,  p.  31,  38,  47,  219).  D'ailleurs,  l'action  est  inférieure  à  la  spé- 
culation ,  la  vertu  active  à  la  vertu  contemplative  (t.  I ,  p.  50, 400; 

t.  II,  p.  329).  Aussi  n'est-ce  que  dans  la  vie  parfaite  de  rintelligence 
que  se  trouve  le  bonheur  (t.  I,  p.  75,  416-418). 

Vie  intellectuelle.  —  Les  facultés  qui  se  rapportent  à  la  vie  in- 
tellectuelle sont  V Intelligence  et  V Amour, 

1*  Intelligence.  —  L'Intelligence  a  pour  fonction  la  pensée  intui- 
tive.  Elle  est  la  puissance  qui  pense  l'intelligible  en  se  pensant  elle- même. 

Le  caractère  fondamental  de  la  pensée  est  que  la  chose  pensante 
et  la  chose  pensée  sont  une  seule  et  même  chose.  Tandis  que  la  sen- 

sation perçoit  ce  qui  est  hors  d'elle,  que  la  raison  discursive,  en 
concevant  ce  qu'elle  possède  intérieurement,  le  considère  comme 
disthict  d'elle,  l'intelligence  pense  l'intelligible  en  se  pensant  elle- 
même  (t.  I,  p.  Lxx-Lxxiv;  t.  II,  p.  220,  223-224). 

L'intelligence  étant  un  acte  qui  consiste  à  se  penser  soî-m^™^' 
quand  nous  nous  pensons  nous-mêmes ,  nous  pensons  une  nature 
pensante;  par  conséquent,  nous  pensons  une  nature  intellectuelle. 
Nous  sommes  donc  Tintelligible  par  le  fond  véritable  de  notre  être, 

et  la  pensée  que  nous  en  avons  nous  en  donne  l'image  (t.  11,  p.  245). 

L'intelligence  perçoit  l'objet  intelligible  comme  la  sensation  per- 
çoit l'objet  sensible,  p&r  intuition.  Mais,  il  y  a  cette  dlifférence  que 

la  sensation  s'applique  à  ce  qui  est  hors  d'elle,  tandis  que  l'intelli- 

gence se  concentre  en  elle-même,  parce  qu'elle  possède  en  elle- 

même  les  essences  intelligibles  qu'elle  contemple  et  dont  elle  com- 
munique les  notions  à  la  raison  discursive  (t.  I,  p.  329-330;  t.  ft 

j 
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p.  S34,  491.  Voy.  aussi,  dans  le  tome  III,  les  livres  m,  v,  ix,  de  VEn- 
néa4e  V). 

L'Intelligence  divine  est  au*dessu8  de  nous.  Elle  est  ï  la  fois  com*- 
mune  et  particulière  à  tous  les  hommes  :  commune ,  parce  qu'elle 
est  indivisible,  une  et  partout  la  même  ;  particulière,  parce  que 
chacun  la  possède  tout  entière  dans  la  partie  la  plus  élevée  de  son 
âme  (t.  I|  p.  44).  En  effet,  notre  âme  ne  descend  pas  tout  entière 
dans  le  corps  (t.  II,  p.  492)  ;  notre  intelligence  reste  toujours  là-haut 
unie  à  Tlntelligence  divine  dans  le  monde  intelligible,  qui  est  le 
lieu  de  la  pensée  (t.  Il,  p.  482-483).  Notre  intelligence  pense  toujours, 

mais  nous  n'en  avons  pas  toi^ours  conscience,  parce  que  nous 
n'usons  pas  toujours  de  tout  ce  que  nous  possédons.  Or,  nous  eu 
usons  quand  nous  tournons  notre  raison  vers  le  monde  supérieur, 

et  que,  par  cette  conversion,  nous  amenons  à  l'acte  ce  qui  jusque-là 
n'était  qu'en  puissance,  ce  qui  n'était  qu'une  simple  disposition. 
C'est  pour  cela  que  notre  intelligence  est  nôtre  et  n'est  pas  nôtre 
tout  ensemble  :  elle  est  nôtre ,  en  ce  sens  qu'elle  est  une  partie  de 
nous-mêmes  ;  elle  n'est  pas  nôtre,  en  ce  sens  que  c'est  un  principe 
supérieur  auquel  nous  nous  élevons  (t.  I,  p.  47-48,  ô7,  344-350  ; 
t.  II,  p.  484). 

9»  Amovr.  •—  L'Amour  est  le  désir  du  beau  et  du  bien  (t.  II,  p.  109). 
L'âme  possède  naturellement  ce  désir  général,  qui  lui  inspire  tous 

les  désirs  particuliers  qu'elle  doit  éprouver  :  car,  il  prend  des  formes 
diverses  en  présence  des  diverses  espèces  de  beautés  et  des  biens 

particuliers  qui  s'offrent  à  nous.  C'est  pour  cela  qu'il  y  a  en  nous 
plusieurs  amours  (t.  II,  p.  116). 

Tous  les  amours  mis  en  nous  par  la  nature  sont  bons  et  essentiels 

à  l'âme;  seulement,  ils  sont  inférieurs  ou  supérieurs  selon  qu'ils 
appartiennent  à  la  partie  inférieure  ou  à  la  partie  supérieure  de 

l'âme.  L'amour  qui  domine  dans  chaque  âme  constitue  son  démon 
propre  (t.  II,  p.  110,  116). 

Sous  sa  forme  inférieure,  l'amour  est  le  désir  de  s'unir  à  un  bel 
objet  et  d'engendrer  dans  la  beauté  (t.  II,  p.  102-105). 

Sous  sa  forme  supérieure,  c'est  d'abord  le  désir  de  contempler  la 
beauté  intelligible,  dont  la  vue  est  pour  l'âme  une  source  intaris- 

sable de  plaisir  (t.  II,  p.  105,  108).  C'est  ensuite  l'amour  du  Bien 
absolu,  auquel  seul  aspirent  les  sages,  tandis  que  les  hommes  vul- 

gaires s'attachent  à  des  biens  particuliers  (t.  H,  p.  116).  En  effet, 
quand  l'âme  se  détache  des  choses  terrestres ,  elle  s'élève  d'abord 
de  la  beauté  sensible  à  la  beauté  intelligible,  dont  elle  trouve  le  type 

parfait  dans  l'Intelligence  divine.  Mais  elle  ne  s'arrête  pas  là.  La 
Beauté  qui  brille  dans  les  idées  de  l'Intelligence  vient  d'un  principe 
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supérieur.  L'amour  aiguillonne  l'âme  jusqu'à  ce  que,  s'étant  élevée 
au-dessus  de  tout  ce  qui  est  étranger  au  Bien  absolu,  elle  voie,  seule 
à  seul,  dans  toute  sa  simplicité  ,  dans  toute  sa  pureté,  Celui  dont 
tout  dépend,  auquel  tout  aspire,  duquel  tout  tient  rexistence,  la 
Tie  et  la  pensée  (t.  I,  p.  106-113). 

4.  Rapports  de  Vâme  humaine  avec  les  trois  hypostases  divines. 

Notre  être  est  l'image  des  trois  hypostases  divines  : 
lo  de  VUn.  —  Par  l'unité  qui  fait  le  fond  de  notre  être,  nous 

touchons  à  l'Un  et  nous  subsistons  en  lui  (t.  I,  p.  330). 
2o  de  V Intelligence.— Pat  notre  intelligence,  nous  sommes  en  com- 

munication perpétuelle  avec  l'Intelligence  divine,  qui  nous  éclaire 
toutes  les  fois  que  nous  nous  tournons  vers  elle  (t.  I,  p.  348).  En  effet, 

le  monde  intelligible,  qui  est  \elieu  de  la  pensée,  contient  non-seu- 

lement l'Intelligence  universelle  tout  entière,  mais  encore  les  intelli- 
gences particulières  :  l'Intelligence  universelle  contient  en  puissance 

les  autres  intelligences  ;  et,  de  leur  côté,  les  intelligences  particuliè- 
res ont  chacune  en  acte  ce  que  la  première  contient  en  puissance 

(t.  II,  p.  483). 
3^  de  VAme  universelle.  —  Par  notre  âme,  nous  sommes  dans  le 

même  rapport  avec  l'Ame  universelle  que  par  notre  intelligence 
.  avec  l'Intelligence  universelle.  Puisqu'il  y  a  une  Intelligence  une  et 
une  pluralité  d'intelligences,  il  devait  y  avoir  également  une  Âme 
une  et  une  pluralité  d'âmes,  et  il  fallait  que  de  l'Ame  qui  est  une 
naquit  la  pluralité  des  âmes  particulières  et  différentes,  comme 

d'un  seul  et  même  genre  proviennent  des  espèces  qui  sont  les  unes 
supérieures,  les  autres  inférieures,  les  unes  plus  intellectuelles  et 
les  autres  moins  intellectuelles  (t.  I,  p.  482). 

La  sympathie  universelle  prouve  que  toutes  les  âmes  forment 

une  unité  générique.  L'Ame  universelle  est  une  essence  une  et  en- 
tière  qui  engendre  toutes  les  âmes  et  se  communique  à  elles  en 
demeurant  en  elle-même,  comme  la  science  est  tout  entière  dans 

chacune  de  ses  parties  et  les  engendre  sans  cesser  d'être  tout  en- 
tière en  elle-même  (t.  II,  p.  498,  ôOl). 

D'un  autre  côté,  les  âmes  ne  forment  pas  une  unité  numé- 
rique  :  car,  dans  ce  cas,  les  âmes  particulières  ne  seraient  que  des 

fonctions  diverses  de  l'Ame  universelle,  comme  nos  sens  ne  sont 
que  des  fonctions  diverses  de  notre  âme,  en  sorte  que  l'Ame  uni- 

verselle seule  penserait.  Or,  il  n'en  est  pas  ainsi:  la  pensée  est  une 
fonction  propre,  indépendante  ;  chaque  intelligence  subsiste  par 

elle-même.  L'individualité  n'est  même  pas  anéantie  par  la  mort, 
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parce  que,  à  Tidentité  qui  constitue  l'être,  chaque  Intelligence  joint 
un  caractère  propre  qui  la  différencie  perpétuellement  des  autres. 
Or  ce  qui  est  vrai  des  intelligences  particulières  est  également  vrai 
des  âmes  particulières  qui  en  procèdent  (t.  II,  p.  268-274). 

5.  Vdme  atant  la  vie  terrestre.  Descente  de  Vdme 
dans  le  corps. 

Les  âmes  ont  une  double  vie,  parce  qu'elles  vivent  tour  à  tour  dans 
le  monde  intelligible  et  dans  le  monde  sensible. 

Tant  qu'elles  demeurent  dans  le  monde  intelligible  conjointement 
avec  TAme  universelle,  elles  contemplent  l'Intelligence  divine  ;  elles 
exercent.en  même  temps  le  pouvoir  qu'elles  ont  sur  les  choses  in- 

férieures, en  partageant  avec  TAme  universelle  Tadministration  du 
monde,  sans  sortir  du  calme  dont  elles  jouissent  ni  être  exposées  à 
aucune  souffrance.  Mais,  quand  le  désir  les  prend  de  se  faire  chacune 

une  vie  particulière  et  indépendante,  elles  se  séparent  de  l'Ame  uni- 
verselle et  descendent  dans  les  corps  que  celle-ci  a  préparés  pour 

les  recevoir  (t.  II,  p.  484486). 
Les  âmes  viennent  ici-bas  dans  le  but  de  développer  leurs  facultés 

et  d'orner  ce  qui  est  au-dessous  d'elles.  En  effet,  nos  facultés 
seraient  inutiles,  nous  les  ignorerions  nous-mêmes,  si  nous  ne  les 
manifestions  pas  en  les  faisant  passer  de  la  puissance  à  Tacte.  La 
loi  de  la  procession  veut  que  chaque  essence  produire  quelque 

chose  au-dessous  d'elle,  jusqu'à  ce  que,  de  degré  en  degré  ̂   ce 
développement  soit  arrivé  aux  dernières  limites  du  possible.  Il 

fallait  donc  que  les  âmes  n'existassent  pas  seulement,  mais  encore 
qu'elles  révélassent  ce  qu'elles  étaient  capables  d'engendrer  (t.  II, 
p.  488-490). 

La  descente  des  âmes  n'est  ni  irolontaîre  ni  forcée  :  les  âmes 
obéissent  à  une  impulsion  naturelle,  en  vertu  de  laquelle  elles  entrent 

dans  les  corps  qui  sont  préparés  pour  les  recevoir,  et  dont  l'espèce 
est  conforme  à  la  disposition  particulière  de  chacune  d'elles  (t.  II, 
p.  289-293). 

En  descendant  du  monde  intelligible,  les  âmes  viennent  d'abord 
dans  le  ciel.  Elles  y  prennent  un  corps  aérien  ou  igné,  et  y  habitent 

l'astre  qui  est  en  harmonie  avec  leur  caractère  ;  ou  bien,  au  moyen 
de  leur  corps  aérien,  elles  passent  du  ciel  dans  des  corps  d'une 
nature  Inférieure,  ce  qui  constitue  la  métensatnatose.  Dans  tous  les 

cas,  elles  sont  soumises  à  TOrdre  providentiel  qui  régit  tout  l'uni- 
vers (t.  Il,  p.  99,  294). 
II.  37 



578  K0TB8  IT  tCLAnCfSSniKlfTfl. 

6.  Vâme  pendant  la  tie  terrestre.  Purification. 

Placée  sur  les  confins  du  monde  intelligible  et  da  monde  sensible, 
rame  a  pour  destinée  de  faire  passer  quelque  chose  du  premier  dans 
le  second,  en  développant  ses  puissances  et  en  assistant  ce  qui  est 

au-dessous  d'elle.  C'est  donc  pour  remplir  une  mission  divine  qifelle 
descend  dans  un  corps.  Si  elle  fuit  promptement  d'ici-bas,  elle  n'a  pas 
à  regretter  d'avoir  manifesté  ses  facultés,  et  d'avoir,  par  Texpérience 
des  choses  qu'elle  a  vues  et  souffertes  sur  la  terre ,  appris  à  sentir 
combien  on  est  heureux  d'habiter  là-haut  (t.  II,  p.  488,  491). 

10  Purification.  —  L'âme  doit  donc  ici-bas  faire  tous  ses  efforts 
pour  remonter  au  monde  intelligible  dont  elle  est  descendue.  Afin 

d'atteindre  ce  but,  il  faut  qu'elle  s'applique  à  se  séparer  du  corps, 
non  en  quittant  violemment  cette  vie  (car  elle  passerait  alors  dans 
une  autre  toute  semblable),  mais  en  se  purifiant  et  en  se  tournant 

vers  Vlntelligence  divine,  dont  elle  n'est  jamais  complètement 
détachée  (t.  I,  p.  57, 140). 

Cette  purification  et  celte  conversion  ne  peuvent  s'opérer  que 
graduellement.  Dans  l'enfance,  absorbés  que  nous  sommes  par  le 
développement  du  corps,  nous  n'exerçons  guère  que  les  fonctions 
de  la  vie  animale,  et  le  principe  supérieur  nous  illumine  rarement 

d'en  haut  (t.  I,  p.  47  ;  t.  II,  p.  98).  Mais,  quand  la  formation  de  l'or- 
ganisme ne  réclame  plus  toute  notre  activité,  nous  pouvons  appli- 

quer nos  forces  au  développement  des  facultés  supérieures.  S'il  est 
bien  dirigé,  nous  nous  efforcerons  de  devenir  semblables  à  Dieu  en 
nous  élevant  successivement  de  la  vie  végétative  à  la  vie  sensîlive,  de 
la  vie  sensitive  à  la  vie  rationnelle,  de  la  vie  rationnelle  à  la  vie  intel- 

lectuelle (t.  II,  p.  94).  Les  vertus  politiques,  les  vertus  purlfîcatives, 
les  vertus  de  Tàme  purifiée  et  les  vertus  exemplaires,  tels  sont  les 
divers  degrés  qui  conduisent  au  terme  suprême  (t.  I,  p.  52-61). 

L'amour,  la  musique  et  la  dialectique,  tels  sont  les  moyens  qui 
nous  aident  à  fuir  d'ici-bas  et  à  retourner  dans  la  région  qu'habite 
notre  Père  (t.  I,  p.  63-66, 111). 

2°  Métensomatose.—Vae  fois  descendue  dans  le  corps,  l'âme  peut 
s'y  complaire,  au  lieu  de  chercher  à  s'en  séparer;  elle  peut,  oubliant 
sa  patrie  intelligible,  se  donner  au  monde  inférieur  qu'elle  est  venue 
habiter.  C'est  là  le  mal  véritable.  Il  a  son  origine  dans  la  partie 
irraisonnable  de  l'âme  qui  nous  trouble  parles  passions,  nous  égare 
par  les  illusions  de  Timagination,  et  nous  conduit  à  commettre  des 
fautes  (t.  I,  p.  45-49,  135-139).  Aussi,  cette  partie  irraisonnable  est- 
elle  punie  après  la  mort  par  les  souffrances  qu'elle  subit,  quand 
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nons  sommes  eoDdamnés  par  la  justice  divine  à  passer  dans  un 
nouveau  corps  (t.  I,  p.  48).  La  nature  de  ce  corps  est  toujours  en 
harmonie  avec  la  disposition  que  nous  avons  contractée  dans  Texis- 
tence  antérieure,  et  la  métempsycose  (que  notre  auteur  nomme 
toujours  la  métensomatosé)  est  ainsi  notre  naturelle  et  nécessaire 

punition,  jusqu'au  terme  de  chacune  des  périodes  de  la  vie  du 
monde,  où,  aflfranchies  de  leurs  corps,  toutes  les  âmes  reviennent, 
sans  perdre  leur  nature  propre  et  leur  indépendance,  habiter  le 

monde  intelligible  avec  TAme  universelle  (t.  H,  p.  )290-291). 

7.  rdme  après  la  vie  terrestre.  Retour  de  l'âme  à  Dieu, 

Tandis  que  les  âmes  qui  ont  commis  d*injustes  actions  passent 
dans  de  nouveaux  corps,  pour  y  subir  la  punition  qu'elles  méritent, 
les  âmes  qui  se  sont  puriQées  *,  c'est-à-dire  qui,  au  sortir  de  la  vie 
terrestre,  n'entraînent  avec  elles  rien  de  corporel,  jouissent  du  pri- 

vilège de  n'être  dans  rien  de  corporel.  Puisqu'elles  n'ont  pas  de 
corps,  elles  vont  nécessairement  habiter  là  où  résident  les  essences 

intelligibles,  c'est-à-dire  en  Dieu  (t.  II,  p.  312)  ̂  
Quel  est  l'état  de  l'âme  qui  est  ainsi  réunie  à  Dieu? 
En  se  séparant  du  corps,  l'âme  cesse  d'exercer  les  facultés  qui  se 

rapportent  à  la  vie  végétative  et  à  la  vie  sensitive. 
Les  facultés  de  la  vie  végétative  ont  pour  fonction  de  donner  au 

corps  sa  forme,  de  le  nourrir  et  de  satisfaire  ses  besoins.  Elles  ne 

sauraient  donc  survivre  à  la  destruction  du  composé.  D'ailleurs,  elles 
ne  périssent  pas  à  proprement  parler  :  elles  cessent  seulement  d'être 
présentes  au  corps;  elles  remontent  au  principe  duquel  elles  pro- 

cèdent' et  elles  continuent  d'y  subsister,  mais  seulement  en  puis- 
sance (t.  Il,  p.  379,  423). 

*  Voy,  le  passage  de  Porphyre  cité  dans  le  tome  l,  p.  ivii,  note  A:  •  Il  faut 

»  se  purifier  au  moment  de  la  mort,  comme  lorsqu'on  est  initié  aux  mystères, 
*  affranchir  son  âme  de  toute  mauvaise  passion  ,  en  calmer  les  emportements, 

•  en  bannir  l'envie,  la  haine  et  la  colère,  afin  de  posséder  la  sageite  quand 
»  on  sort  du  corpsy  etc.  »  —  2  «  Elève  ce  guHl  y  a  de  divin  en  toi  vers  ce 
»  qui  est  divin  au  premier  degré  {^u  th  np^réyo^ov  OtXov),  l\  est  beau  que 
»  dans  toutes  mes  lettres  je  le  rappelle,  conformément  aux  bonnes  disposi- 

»  tions  de  ton  âme,  ce  que  Plotin  dit  à  ceux  qui  l'entouraient,  au  moment  où 
»  il  séparait  son  âme  de  son  corps.  9  (Syoésius,  Lettre  138  ;  p.  276,  éd.  Petau.) 
Voy,  Vie  de  Ploiin,  S  2,  t.  I,  p.  3;  et  Enn.  VI,  liv.  v,  S  1.  —  *  «  Les  âmes 
»  qui  sont  dans  le  monde  intelligible  y  ramènent  avec  eUes-mêmes  cette  partie  de 

»  leur  essence  qui  est  désireuse  d'engendrer  [c'est  à-dire  la  puissance  végétative 
»  et  générative]  et  qu'on  peut  avec  raison  regarder  comme  l'essence  qui  est 
»  divisible  dans  les  corps.  »  (Enn,  111,  liv.  iv,  S  6  ;  t.  II,  p.  100.) 
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Quant  aux  facultés  de  la  vie  sensitive,  dont  le  rôle  est  de  faire  con- 
naître à  rame  le  monde  sensible,  elles  se  trouvent,  parle  fait  même 

delà  mort,  privées  des  conditions  normales  de  leur  exercice.  En  effet, 

pour  que  Tâme  sente,  il  faut  qu'il  y  ait  un  intermédiaire  entre  elle 
et  Tobjet  sensible  :  sans  organe,  point  de  sensation.  D'aillears»  lors 
même  que  Tàme  pure  pourrait,  sans  le  secours  des  organes,  saisir 

encore  les  objets  sensibles,  elle  les  négligerait  cependant  pour  s'ap- 
pliquer à  rintuition  des  objets  intelligibles  :  car,  étant  séparée  da 

corps,  elle  n'aurait  aucun  intérêt  à  exercer  ses  sens  puisqu'elle  n  a 
plus  besoin  de  veillera  la  conservation  du  composé  (t.  II,  p.  364-367). 

Elle  n'exerce  pas  non  plus  l'imagination  sensible,  l'opinion,  le  raison- 
nement, non  que  ces  facultés  aient  besoin  du  concours  des  organes, 

mais  parce  qu'elles  opèrent  sur  les  données  de  la  sensation  (t.  I, 
p.  37;  t.  II,  p.  299).  Quant  à  la  mémoire  des  choses  sensibles,  elle 
est  également  indépendante  du  corps,  mais  elle  devient  superflue 

dans  cette  nouvelle  existence.  Quand,  étant  encore  ici-bas,  l'âme 
désire  vivre  dans  le  monde  intelligible,  elle  néglige  tout  ce  qui  est 
étranger  à  sa  nature;  comment  se  rappellerait-elle  encore  les 
choses  terrestres  quand  elle  en  est  séparée?  Ce  souvenir  la  ferait 

déchoir  du  haut  rang  auquel  elle  s'est  élevée,  en  la  rendant  con- 
forme aux  objets  inférieurs  dont  elle  se  représenterait  les  images 

(t.  II,  p.  329,  335).  Il  en  résulte  que,  dans  l'âme  qui  s'est  élevée  au 
monde  intelligible,  les  facultés  de  la  vie  sensitlve  ne  subsistent  plus 
en  acte,  mais  seulement  en  puissance  (t.  I,  p.  364;  t.  II,  p.  335-339). 

Que  fait  donc  l'âme  pure  qui  est  réunie  à  Dieu?—  Elle  contemple 
les  essences  auxquelles  elle  est  unie  et  y  applique  son  attention.  Elle 

n'a  pas  besoin  du  raisonnement  ni  du  langage  ;  elle  ne  fait  usage 
que  de  son  intelligence  et  de  sa  raison  :  de  son  intelligence,  pour 
saisir  la  totalité  des  intelligibles  par  une  intuition  également  une  et 
totale  ;  de  sa  raison,  pour  diviser  et  développer  cette  intuition  une 
et  totale,  en  considérant  toutes  les  parties  du  spectacle  multiple  et 

varié  dont  elle  jouit.  Elle  n*a  pas  besoin  de  la  mémoire  :  car  elle 
contemple  un  objet  qui  est  toujours  présent  et  qui  ne  change  pas; 
en  outre,  elle  ne  change  pas  elle*méme.  —  Tout  entière  à  la  pen- 

sée, l'âme  n'a  pas  non  plus  besoin  de  faire  un  retour  sur  elle-même 
pour  se  connaître.  Elle  se  pense  en  pensant  l'intelligible,  dont  elle 
a  pris  la  forme  et  avec  lequel  elle  s'est  identiflée  :  d'un  côté,  par 
le  regard  qu'elle  jette  sur  toutes  choses,  elle  s'embrasse  elle-même 
dans  l'intuition  de  toutes  choses  ;  d'un  autre  côté,  par  le  regard 
qu'elle  jette  sur  elle-même,  elle  embrasse  toutes  choses  dans  cette 
intuition.  C'est  de  la  même  manière  qu'elle  connaît  les  autres  âmes 
(t.  II,  p.  299-300,  330-339).. 
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Dans  cet  état,  l'âme  jouit  de  la  vraie  béatitude.  Elle  possède  en 
effet  la  vie  parfaite  et  véritable  qui  consiste  dans  Tacte  de  Tintelli- 
gence  (t.  I,  p.  75).  Elle  est  complètement  libre,  puisque,  désormais 

indépendante  des  choses  étrangères  à  sa  nature,  elle  s*appartient  à 
elle-même  et  exerce  son  activllé  en  elle-même.  Elle  jouit  alors  d'une 
vie  véritablement  conforme  à  sa  volonté  :  car  la  volonté  ne  tend 

qu'au  bien  (t.  I,  p.  79,  97),  et,  par  l'intelligence,  l'âme  reçoit  du 
Bien  absolu  la  forme  qui  la  rend  semblable  à  lui.  Arrivée  ainsi  au 

but  suprême  auquel  aspirait  son  amour,  l'âme  s'unit  d'une  manière 
ineffable  à  Celui  dont  tous  les  êtres  reçoivent  leur  perfection,  et 
cette  union,  qui  Tabsorbe  et  la  ravit,  comble  tous  ses  vœux  (t.  I, 
p.  109  ;  t.  II,  p.  234-235,  244,  468-470). 

S  n.  RAPPROCHEMENTS  ENTRE  PLOTIN  ET  LES  PHILOSOPHES  QUI  L*ONT  PRÉCÉDÉ. 

Nous  avons  souvent  eu  occasion  de  signaler,  soit  dans  les  Notes  qui 
accompagnent  le  texte,  soit  dans  les  Éclaircissements  de  ces  deux 

volumes,  de  nombreux  rapprochements  entre  la  Psychologie  de  Plo- 
tin  et  celle  des  philosophes  auxquels  il  a  fait  des  emprunts,  ou 
dont  il  a  combattu  certaines  théories.  Nous  allons  résumer  ici  ces 

indications  éparses,  afin  que  le  lecteur,  en  en  saisissant  l'ensem- 
ble, puisse  plus  aisément  apprécier  les  rapports  de  notre  auteur 

avec  ceux  qui  l'ont  précédé. 
Pour  être  complet  sans  sortir  des  limites  étroites  dans  lesquelles 

nous  devons  nous  renfermer  ici,  nous  renverrons  également,  soit 
aux  fragments  de  Porphyre  qui,  dans  le  volume  précédent,  servent 

d'introduction  aux  Ennéades,  soit  aux  fragments  de  Jamblique  qui 
se  trouvent  dans  l'Appendice  de  ce  volume,  et  qui,  disposés  comme 
ils  le  sont  par  le  traducteur  dans  leur  ordre  naturel,  forment  une 
histoire  abrégée  de  la  psychologie  chez  les  anciens  K 

1.  Platon. 

Dans  sa  Psychologie,  Plotin  s'est  inspiré  de  Platon,  principale- 

*  Nous  résumons  ici  en  note  quelques  rapprochements  moins  importants  ; 

École  ionienne.  Rérulation  du  matérialisme  d'Anaximène,  d'Archélaiis,  etc. 
(t.  Il,  p.  6,  9,  437);  critiqué  de  la  théorie  d'Anaxagore  sur  l'inlelIigeDce 
(t.  I,  p.  203). 
École  atomiitique.  Réfutation  du  matérialisme  et  du  fatalisme  de  Démo- 

crite  et  d'Épicure  (t.  I,  p.  70,  87,  92,  205;  t.  H,  p.  8,  19-20,  437-438).  Em- 
pédocle  est  cité  avec  Heraclite  au  sujet  de  la  descente  de  l'âme  dans  le  corps 
(t.  II,  p.  470,  477-478,  487). 
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ment  poar  les  questions  qui  se  rapportent  à  la  nature  de  Yàme,  à 

son  origine  et  à  sa  destinée  *  : 

Voyez  Immatérialité  et  immortalité  de  l'âme  (t.  II,  p.  466-468, 
472,  474);  essence  indivisible  et  divisible  (t.  I,  p.  cxii,  367;  t.  II, 
p.  260)  ; 

Division  de  Tâmè  en  partie  raisonnable,  partie  irascible  et  partie 

concupiscible  (t.  I,  p.  62,  397-398;  t.  II,  p.  310-311,  375-376)  ;  na- 
ture animale  (t.  I,  p.  40,  49,  368); 

Théorie  des  vertus  (t.  I,  p.  dl,  52,  55,  59,  397*398)  ;  nature  et 
origine  du  mal  (t.  I,  p.  51,  427-431)  ;  séparation  de  Tâme  et  da 
corps  (t.  I,  p.  381-384);  bonheur  (t.  I,  p.  90); 

Descente  de  l'âme  dans  le  corps  (t.  I,  p.  cxiii;  t.  II,  p.  478-481, 
486)  ;  métempsycose  (t.  II,  p.  90-93)  ;  condamnation  du  suicide 
(t.  I,  p.  439)  ; 

Rapports  de  l'âme  humaine  avec  TAme  universelle  (t.  I,  p.  177, 
469-470;  t.  II,  p.  89,  264,  277),  et  avec  les  âmes  des  astres  (t.  I, 
p.  469-470)  ; 

Du  Démon  qui  est  propre  à  chacun  de  nous  (t.  1,  page  186; 

t.  II,  p.  93,  97-99,  112);   de  l'Amour  (t.  II,  p.  103,  106,  108, 
m,  115). 

Dans  sa  théorie  des  facultés  de  Tâme,  Plotin  doit  beaucoup  moins 

à  Platon  qu'à  Arislote  : 
Voyez  Unité  du  principe  sentant  (t.  II,  p.  269);  sensation  (t.  II, 

p.  316);  vue  (t.  II,  p.  411);  appétit  (t.  II,  p.  357);  mémoire  (t.  Il, 
p.  315). 

Enfin,  Plotîn  transforme  complètement  la  théorie  platonicienne 

des  idées  (t.  I,  p.  321)  et,  par  suite,  explique  la  connaissance  de  Tin- 

telligible  par  l'intuition  intellectuelle,  qui  rend  la  réminiscence  inu- 
tile (t.  Il,  p.  289,  337, 429-430).  Il  rectifie  aussi  d'après  les  critiques 

d*Aristote  la  conception  du  mouvement  que  Platon  attribue  à  Tâme 
humaine  (t.  I,  p.  452).  Il  explique  fort  bien  que  le  mouvement  de 

l'âme  est  un  acte  immatériel,  qui  n'a  rien  de  semblable  à  un  mou- 
vement local  (t.  I,  p.  50;  t.  II,  p.  131-132). 

En  Physiologie,  Plolin  s'éloigne  également  de  Platon  et  suit  la 
doctrine  de  Galien,  comme  nous  l'avons  indiqué  dans  les  notes, 
p.  309,  311. 

*  Pour  la  psychologie  de  Platon,  Voy.  l'extrait  de  M.  H.  Martin  que  nous 
avons  donné  dans  les  Éclaircissements  du  tome  [  (p.  470,  note  1),  et  Tourrage 

de  M.  Chauvèt,  Des  théories  de  l'Entendement  humain  dans  VantiquUé, 
p.  150-252. 
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2.  Àristote. 

Plotin  a  emprunté  à  Àristote  le  fond  de  sa  théorie  des  facultés 

de  rame,  comme  on  peut  s'en  convaincre  par  les  nombreux  rap- 
prochements que  nous  avons  faits  entre  ce  philosophe  et  notre  au- 

teur, et  auxquels  nous  renvoyons  ici  *: 
Voyez  Puissance  nutritive  et  génératlve  (t.  I,  p.  182, 331  ;  t.  II, 

p.  214;)  appétits  (t.  I,  p.  336); 
Sensation  (t.  1,  p.  334  336;  t.  II,  p.  367);  imagination  (t.  1,  p.  338- 

341);  opinion  (t.  I,  p.  337);  mémoire  (t.  II,  p.  313-318,  323-326, 
431)  et  association  des  idées  (t.  Il,  p.  432); 

Raison  discursive  (t.  I,  p.  342-343)  ; 
Intelligence  :  son  impassibilité  (t.  I,  p.  344-346)  ;  identité  de  Tintel- 

ligence  et  de  l'intelligible  (t.  I,  p.  260;  t.  II,  p.  223,  239,  551)  ; 
Vertu  active  *et  vertu  contemplative  (t.  I,  p.  399-401)  ;  bonheur 

(t.  I,  p.  415-417). 
C'est  également  à  Aristote  que  Plotin  a  emprunté  l'importante 

distinction  de  la  puissance  et  de  l'acte  par  rapport  aux  facultés 
(t.  I,  p.  cxxviii,  227). 

Cependant,  Plotin  combat  la  doctrine  péripatéticienne  sur  plu- 
sieurs points  importants  :  il  réfute  la  théorie  de  Tentéléchie  (t.  I, 

p.  ex,  cxxviii,  38-42.  356-358,  369-371;  t.  II,  p.  463-465);  il  dé- 

montre que  l'âme  est  active  dans  la  sensation  et  la  mémoire  (t.  I, 
p.  40-42,  333;  t.  II,  p.  122),  et  il  explique  d'une  autre  manière  que  les 
Péripatéticiens  les  perceptions  de  la  vue  et  de  l'ouïe  (t.  Il,  p.  409, 
418-419,  425-426,  428);  enfin,  il  complète  la  théorie  d'Aristote  sur 
l'intelligence  en  la  rattachant  d'un  côté  à  Tâme  raisonnable  qu'elle 
éclaire,  et  d'un  autre  côté  à  Tlntelligence  divine  par  laquelle  elle 
est  éclairée  elle-même  (t.  I,  p.  ex  ;  t.  Il,  p.  223). 

3.  Stoïciens. 

Plotin  a  emprunté  aux  Stoïciens  deux  conceptions  qui  jouent  un 
rôle  important  dans  sa  Psychologie,  celle  de  la  raison  séminale 

(t.  I,  p.  189,  371;  t.  II,  p.  513-515),  et  celle  de  l'unité  sympathique 
qui  unit  les  membres  de  chaque  être  vivant  (t.  I,  p.  173). 

*  Pour  la  psychologie  d'Aristote,  Voy.  M.  Ravaisson ,  Eaai  sur  la  Méta- 

physique d' Aristote,  t.  I,  liv.  m,  chap.  2;  M.  Waddinglou  Kastus,  Psycho- 

logie d'Aristole;  M.  Bonloux,  Examen  du  irailé  d  Àristote  sur  i'Ame; 
M.  Chauvcl,  Des  théories  de  VEnifndement  humain  dans  Vantiquilé, 

p.  253  i  M.  Gh.  Lévêque,  Le  Premier  Hioleur  et  la  Nature  d'après  Aristote, 
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On  a  TU  ailleors  qo'il  s'est  aussi  inspiré  d'eux  dans  la  théorie  des 
Tertos  pratiques  (t.  I,  p.  418). 

Cependant  la  polémiqae  contre  les  Stoïciens  occope  une  grande 
place  dans  les  Ennéades.  Piottn  réfote  a^ee  autant  de  force  que  de 
profondeur  le  panthéisme  et  le  fatalisme  de  ces  philosophes  (t.  Il, 
p.  51rS-518),  leur  fausse  théorie  de  la  sensation  et  leur  matérialisme 
{Voy,  ci-après  les  Éclaircissements  sur  les  livres  vi  et  vii).  Cette 

partie  de  l'œuvre  de  notre  auteur,  trop  peu  remarquée  jusqu'ici, 
mérite  d'attirer  toute  l'attention  des  historiens  de  la  philosophie. 

4.  Nouveaux  Pythagoriciens. 

Dans  le  livre  m  de  VEnnéade  lY  (S  1-8,  p.  263-282),  Plotin  com- 
bat avec  beaucoup  de  force  et  de  logique  le  panthéisme,  comme  il 

était  professé  par  quelques-uns  des  nouveaux  Pythagoriciens,  tels 

qu'Apollonius  de  Tyane  et  Numénius.  Ces  philosophes,  comme  nous 
l'avons  déjà  dit  ci-dessus  (p.  263,  note  1],  pensaient  que  les  âmes 
particulières  ne  sont  que  les  parties  entre  leâquellcs  se  divise  et  se 

distribue  TAme  totale  du  monde.  Nous  ajouterons  seulement  ici  qu'on 
trouve  sur  ce  point  quelques  indications  dans  le  traité  D«  TAme  par 
Jamblique  [Voy.  TAppendice  de  ce  volume).  Cet  auteur  afQrme  po- 

sitivement que,  selon  Numénius,  toutes  les  âmes  forment  une  unité 
numérique,  et  que  même  cette  doctrine  fut  professée,  avec  peu  de 

réflexion,  par  Amélius,  qui  passe  pour  avoir,  à  l'école  même  de  Plo- 
tin, conservé  quelques-unes  des  opinions  de  son  premier  maître. 

5.  Ammonius  Saccas,  fondateur  du  Néoplatonisme. 

D'après  le  fragment  d'Ammonius  Saccas  que  nous  avons  donné 
dans  le  tome  I  (p.  xcv-xcviii),  Plotin  a  emprunté  au  fondateur  du 

Néoplatonisme  sa  théorie  sur  les  rapports  de  l'âme  et  du  corps.  Elle 
repose  sur  une  conception  qui  est  d'origine  orientale  (t.  I,  p.  361). 

S  m.  BAppKoamfciiTS  ehtrc  flour  kt  us  philosophbs  qui  l'<rit  suivi. 

A,  Phiiosophes  néoptaioniciens. 

Les  principaux  philosophes  néoplatoniciens  qui  ont  traité  de  la 
Psychologie  après  Plotin,  et  qui  lui  ont  fait  des  emprunts,  sont  Por- 

phyre, Jamblique,  Proclus,  Simplicius,  Macrobe  {Voy,  le  tome  1, 
p.  322,  362,  368,  384,  386,  401, 440,  447,  454,478),  Prîscien  le  phi- 

losophe {Voy.  le  tome  1,  p.  388-390). 
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Porphyre,  dans  six  de  ses  écrits,  avait  trai^  de  la  psychologie. 

Malheureusement,  il  n'en  reste  que  des  fragments.  Ils  se  trouvent 
tous  dansées  deux  volumes,  savoir  :  dans  le  tome  I,  Principes  de  la 

théorie  des  intelligibles  (p.  li-lxxxvi)  ,  Des  Facultés  de  Vâme  (p.  lvii, 
note  3;  p.  lxxxvii-xciii),  Delà  Sensation  (p.  lxvii,  notel),  Mélanges 

(p.  ixxvii,  note  1)  ;  dans  l'Appendice  du  tome  II,  Traité  sur  le  pr ex- 
cepte Connais-toi  toi-même.  De  l'Ame. 

Jamblique  a  composé  un  traité  De  VAme,  dont  on  trouvera  égale- 
ment la  traduction  dans  TAppendice  de  ce  volume. 

Proclus  a  dispersé  ses  théories  psychologiques  dans  ses  com« 

mentaires  {Voy.  M.  Vacherot,  Histoire  de  VÉcole  d'Alexandrie^  t.  II, 
p.  355-362  ;  M.  Berger,  Exposition  de  la  doctrine  de  Proclus,  p.  77- 
106  ;  H.  Ghauvct,  Des  théories  de  l'Entendement  humain  dans  Van- 
tiquité,^.  542-582).  Voy.  ci -après,  p.  599. 

Sîmplicius  a  composé  un  Commentaire  du  Traité  d'Aristote  sur 
l'Ame.  11  y  interprète  la  ppnsée  d'Aristote  dans  le  sens  de  la  doc- 

trine néoplatonicienne.  Voy.  ci-après,  p.  599. 

B.  Auteurs  chrétiens, 

1.  Saint  Grégoire  de  Nysse,  Némésius,  Énée  de  Gaza, 
Nicéphore  Chumnus. 

Les  auteurs  chrétiens  de  l'Église  grecque  qui  ont  étudié  et  discuté 
la  psychologie  néoplatonicienne  l'ont  combattue  sur  (rois  points  : 
l'éternité  des  âmes,  qui  est  liée  à  celle  du  monde,  la  réminiscence 
et  la  métempsycose.  Cette  polémique,  à  laquelle  est  naturellement 
mêlée  la  critique  de  notre  auteur,  se  trouve  exposée  principalement 

dans  les  écrits  de  saint  Grégoire  de  Nysse,  d'Énée  de  Gaza  [Voy, 
l'Appendice  de  ce  volume),  de  Nicéphore  Chumnus. 

Saint  Grégoire  de  Nysse  combat  la  préexistence  de  Tâme,  la  mé- 

tempsycose et  la  réminiscence  [De  l'Ame  et  de  la  Résurrection,  t.  III, 
p.  232-239,  éd.  de  Paris,  1638). 

Nicéphore  Chumnus,  qui  fut  beau-père  de  l'empereur  grec  Jean 
Paléologue  et  se  retira  à  la  fln  de  sa  vie  dans  un  monastère  où  il  prit  le 
nomdeNalhanaël,acomposéundialogueinti(ulé:Ntx>3y6/3ouXov|:/vou, 
ToOy.aiNaOavai^).  To{//xova;^oO,AvTtG£Ttxôç7rpoç  Il^wTÎvoVîqueM.Creuzer 

a  publié  dans  l'édiLion  de  Plotin  qui  a  paru  à  Oxford,  t.  11,  p.  1416- 
1430.  Cet  écrit,  dirigé  contre  Platon  aussi  bien  que  contre  Plotin, 

contient  à  peu  près  les  mêmes  idées  que  le  Théophraste  d'Énée  de 
Gaza,  dont  on  trouvera  l'analyse  et  des  extraits  dans  l'Appendice. 
C'est  pourquoi  nous  devons  nous  borner  ici  à  cette  simple  indication. 
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Â  la  suite  de  cet  écrit,  M.  Greuzer  a  publié  (p.  1493*1447)  un  autre 
écrit  du  même  genre,  Intitulé  simplement  Atetioyoc  ntpl  ̂ vx^ç^  sans 

nom  d'auteur.  Ce  dialogue  paraît  n'être  qu'une  imitation  du  pré- 
cédent. 

Malgré  cette  polémique,  les  auteurs  chrétiens  de  l'Église  grecque 
ont  emprunté  à  la  Psychologie  néoplatonicienne  certaines  théories 

qui  pouvaient  servir  à  l'explication  et  à  la  démonstration  des  dogmes 
chrétiens.  Saint  Grégoire  de  Nysse,  par  exemple,  professe  sur  l'union 
de  l'âme  et  du  corps  la  môme  doctrine  que  Piotin,  et  il  s'en  sert 
pour  expliquer  comment  le  Christ  a  pu  unir  en  sa  personne  la  na- 

ture divine  à  la  nature  humaine  (Catechetica  oratio,  t.  III,  p.  65' 
66)  «.  Cette  théorie,  qui  se  retrouve  aussi  dans  saint  Augustin  (Yoy. 
ci-après,  p.  591),  est  fort  bien  exposée  par  Némésius.  Après  avoir 

cité  le  fragment  qu'il  nous  a  conservé  d'Ammonius  Saccas  sur  l'union 
de  l'âme  et  du  corps  [Voy.  notre  tome  I,  p.  xcv-xcvm),  cet  auteur 

ajoute  ces  mots  :  «Hais  cette  expression  serait  plus  juste  si  on  l'ap- 
^  pliquait  à  l'union  du  Verbe  divin  avec  l'homme,  qui  se  fait  sans 
»  que  le  Verbe  soit  confondu  avec  l'homme  ni  renfermé  dans  lui,  elc» 
(De  la  Nature  de  V homme,  ch.  m,  p.  71  de  la  Irad.  de  M.  Thibault.) 
Némésius  invoque  même  à  ce  sujet  le  témoignage  de  Porphyre,  qui 

n'est  ici  que  l'écho  de  Plotin,  et  cite  un  passage  de  ce  philosophe 
sur  l'union  de  l'âme  et  du  corps  (Voy.  notre  tome  1,  p.  lxxvii,  note  1). 

2.  Synésivs, 

Cet  évêque,  dont  nous  avons  déjà  eu  occasion  de  faire  des  cita- 
tions ci-dessus  (p.  521  et  p.  579,  note  2),  a  composé  un  Traité  (ks 

rêves  dans  lequel  on  retrouve  beaucoup  des  idées  que  Plotin  pro- 
fesse sur  l'âme  et  sur  la  Providence.  Nous  nous  bornerons  à  eu  don- 

ner un  passage  très-intéressant  dans  lequel  se  trouve  développée  la 

doctrine  psychologique  de  notre  auteur  sur  la  divination  etiamagi^  - 

«  Toutes  les  choses  sont  des  signes  les  unes  des  autres,  parce 

qu'il  y  a  de  l'affinité  entre  tous  les  êtres  qui  sont  contenus  dans 
l'animal  universel,  c'est-à-dire  dans  le  monde.  Ce  sont  des  lettres 

diverses,  phéniciennes,  égyptiennes,  assyriennes,  tracées  dans  je 

grand  livre  de  l'univers*.  Elles  sont  déchiffrées  par  le  sage,  c'est-a- 

*  Yoy.  aussi  le  passage  de  saint  Basile  qui  est  cité  dans  notre  tome  I, 

p.  xcvii,  noie  2.  —  >  Voy.  les  OEuvresdê  Synésint,  p.  133,  éd.  Pela«-  ̂^^ 
céphore  Grégoras  a  composé  sur  ce  irailé  de  Syuésius  un  Cooimenlaire  q 

se  trouve  dans  lédilion  à  laquelle  nous  renvoyons.  —  *  Voy.  Plotin  :  -£»'••   ' 
Uv.  m,  S  7,  1. 1,  p.  174;  £nn.  Ul,  Uv.  i,  S  6,  fia;  t.  II,  p.  1213. 
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dire  par  celui  qui  a  étudié  la  nature.  Ori  l*uii  a  étudié  une  chose, 
l'autre  une  autre  cbose  ;  Tun  sait  plus,  l'autre  moins  ;  celui-ci  peut 
lire  des  syllabes,  par  exemple,  celui-là  des  mois;  cet  autre,  des 
phrases  entières.  Ainsi  les  sages  prévoient  Ta  venir,  les  uns  par  la 
connaissance  des  astres,  soit  des  planètes,  soit  des  étoiles  flxes; 

d'autres,  par  l'inspection  des  entrailles  des  victimes  ;  d'autres  en- 
core par  les  cris,  la  position  ou  le  vol  des  oiseaux  ̂ .  On  peut  aussi 

assimiler  à  des  lettres  qui  indiquent  l'avenir  les  faits  qu'on  appelle 
ordinairement  des  présages,  tels  que  des  paroles,  des  rencontres 
fortuites,  parce  que  toutes  les  choses  sont  les  signes  les  unes  des 

autres  ̂   Il  en  résulte  que,  si  les  oiseaux  avaient  aussi  quelque  sa- 

gesse,  ils  auraient  trouvé  l'art  de  prévoir  l'avenir  d'après  les 
hommes,  ainsi  que  nous  le  prévoyons  d'après  eux:  car  nous  sommes 
pour  les  oiseaux,  comme  ils  le  sont  pour  nous,  tout  à  la  fois  nou- 

veaux et  anciens,  et  de  bon  augure.  Comme  l'univers  est  sympa- 
thique à  lui-même  et  conspire  avec  lui-même,  il  fallait,  ce  semble, 

que  ses  parties  eussent  de  l'afllnité,  puisqu'elles  sont  les  membres 
d'un  seul  tout'.  Peut-être  les  enchantements  des  magiciens  n'ont-ils 
pas  d'autre  principe  ̂   En  effet,  toutes  les  choses  ont  de  Vattrait  les 
unes  pour  les  autres,  de  même  qu*elles  sont  les  signes  les  unes  des 
autres,  et  le  sage  est  celui  qui  connaît  l'afTlnilé  qui  existe  entre  les 
parties  du  monde.  Une  chose  attire  l'autre,  ayant  ce  qui  est  près 
d'elle  pour  gage  de  ce  qui  est  éloigné,  et  agissant  par  des  sons,  des 
matières  et  des  figures*.  Ainsi,  lorsque  nos  entrailles  souffrent, 
leur  souffrance  est  partagée  par  un  autre  organe;  le  mal  du  doigt 

est  ressenti  par  l'âme,  sans  que  ce  qui  les  sépare  éprouve  rien  : 
car  ce  sont  deux  parties  d'un  seul  animal,  et  elles  sympathisent 
Tune  avec  l'autre  plus  qu'avec  les  autres  •.  Il  en  résulte  qu'un  des 
dieux  [démons]  contenus  dans  le  monde  a  de  l'affinité  avec  une 

pierre  ou  une  plante  qui,  en  vertu  de  cette  communauté  d'affec* 
tiens,  Taltire  naturellement  et  l'enchante'    Le  monde  n*estpas 
une  simple  unité,  mais  une  unité  constituée  par  une  multiplicité". 

*  Foy.  Enn.  III,  liv.  i,  S  5!;  t.  II,  p.  12.—  «  Voy.  Enn.  IV,  liv.  iv,  S39; 
t.  II,  p.  395-397.  —  »  Ibid.,  $  32,  p.  384-386.  —  *  Ibid,,  S  40,  p.  307,  —  *  Jbid,, 
S  40,  p.  398.  —  •  i^d.,  S  32.  p.  385.  —  ?  «  Autre  chose  est  la  goèlie  {yonnla), 
B  autre  chose  la  magie  (/uiayi^a),  autre  chose  la  pharmacie  (fxpfAxxtla),  La 

»  (/oé'^te  iiiYoque  certains  démons  matériels,  impurs  et  méchants;  son  nom  vient 
»  de  yàot,  gémistements,  parce  qu'elle  (ait  des  choses  lamentables.  La  magie 
»  opère  par  des  démons  intermédiaires,  matériels  cl  immatériels.  La  phar- 
»  macie  emploie  des  aliments  ou  des  boissons.  •  (Kic.  Grégoras.)  —  *  Voy. 
Plotin,  Enn.  IV,  liv.  iv,  S  35  ;  t.  II,  p.  390. 
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Il  y  a  en  lui  des  parties  qui  ont  de  l'affinité  et  d'autres  qui  sont 
en  lutte*;  cependant,  cette  lutte  concourt  au  concert  que  forme  l'en- 
semblCi  comme  la  lyre  est  un  système  des  sons  dissonants  et  des 

sons  consonnants  >.  Or,  Tunité  qui  résulte  d'éléments  opposés  est 
appelée  harmonie  dans  le  monde  comme  dans  la  lyre*... 

»  Toute  chose  divine  placée  hors  du  monde  sublunairc  échappe 
aux  enchantements.  Car  la  nature  de  rintelligence  ne  saurait  être 

charmée;  il  n'y  a  que  ce  qui  pâtit  qui  puisse  être  charmé  *.  » 

3.  Saint  Augustin^  Cassiodore,  BossmL 

Saint  Augustin.  —  Tout  en  combattant,  comme  les  auteurs  chré- 

tiens de  TÉglise  grecque,  la  doctrine  de  la  métempsycose  *,  saint 
Augustin  a  emprunté  à  Plotin  le  fond  de  sa  psychologie.  Ces  em- 

prunts, dont  ce  Père  indique  lui-même  quelques-uns  dans  divers 

traités*,  sont  faciles  à  reconnaître,  parce  qu'ils  portent  sur  des 
théories  qui  sont  propres  à  notre  auteur. 

Récapitulons  en  effet  les  citations  que  nous  avons  faites  de  saint 
Augustin  dans  ce  volume,  et  nous  allons  y  retrouver  les  idées 
fondamentales  de  la  Psychologie  de  Plotin  : 

«  L'âme  n'a  point  d'étendue  (Foy.  ci-dessus,  p.  127, 255,  443,  444, 
447)  ;  elle  est  présente  tout  entière  dans  le  corps  tout  entier,  comme 
le  prouve  la  sympathie  qui  unit  les  organes  (p.  257,  450)  ;  elle  est 
présente  au  corps,  sans  être  à  proprement  parler  dans  le  corps 

(p.  305)  ;  elle  est  à  la  fois  indivisible  et  divisible  (p.  281)?  ;  eUe  est 

*  Foy.  fnn.  IV,  Uv.  IV,  S32,p.385.—  >  c  On  appelle  sons  dissonants  l'aigu  et 
»  grave.  Comme  exemple  de  coDsonnance,  on  peut  citer  la  quarte,  ̂   imTpirti^eoïSk' 

»  posée  de  deux  tons  et  d'un  limma,  etc.  »  (Me.  Grégoras.)  Voy.  M.  H.  Mar^ 
lin,  Éludes  sur  le  Timée  de  Plalon,  t.  I,  p.  400.  —  »  Voy.  Plotin,  Enn.  IV, 
liv.  IV,  S  41  ;  1. 11,  p.  399.  —  *  Ibid,,  S  43,  44  ;  p .  401-404.  —  »  yoy,  ci-des- 

sus, p.  535.  — •  •  Voy.  ci-dessus,  p.  305,  note  1,  p.  546,  et  la  note  ci-dessous. 
—  ̂   Après  la  phrase  que  nous  avons  citée  ci-dessus,  p.  281,  saint  Augustin 
ajoute,  en  parlant  de  la  propriété  qu'a  Tâme  d'être  à  la  rois  indivisible  et  divi- 

sible :  «  Quae  autem  subtilissime  de  hoc  disputari  possunt,  ita  ut  non  simili- 
»  tadinibus,  quae  plerumque  fallunt,  sed  rébus  ipsis  satis  fiât,  ne  in  praesentia 
»  expectes:  nam  et  concludendusest  tam  longussermo,  et  multis  aliis,  quae  tibi 
»  desunt,  animus  ad  haec  intuenda  et  dispicienda  pnecokndus  est,  ut  possis 
»  inlelligere  liquidissime  utrum,  quod  a  quibusdam  doctissimis  virisdiciturt 
»  ita  sese  habeat,  animam  per  seiptam  nullo  modo,  sed  tamen  per  corpus 
»  posse  partiri.  »  (  S.  Augustin,  De  Quantitile  anirncB,  32.)  Voilà  bien  le 
principe  développé  par  Plotin  dans  le  livre  ii  de  VEnnéade  IV.  Par  doctis- 

simis viris,  saint  Augustin  entend  é?idemment  Plotin  et  Porphyre,  comme 
nous  l'avons  dit  ci-dessus  (p.  305  et  546). 
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impassible  (p.  125,  146).  De  là  résulte  qu'elle  est  immortelle  (p.  440, 
451,  452,  455,  458,  462,  463,  467,  469,  472).  » 

Voici  pour  la  nature  de  Tâme  et  ses  rapports  avec  le  corps.  Passons 
maintenant  aux  facultés  : 

«  La  sensation  n'est  pas  un  fait  passif,  mais  un  acte,  lequel  con- 
siste à  percevoir  la  modification  passive  éprouvée  par  Torgane 

(p.  129  ;  Voy, ,  pour  la  vue  en  particulier,  p.  416, 426,  427).  Le  plaisir 

et  la  douleur  naissent  de  Tunion  de  l'âme  aVec  le  corps  (p.  133). 
Les  passions  sont  liées  à  l'opinion  et  à  l'imagination  (p.  136).  De  là 
résulte  la  concupiscence  (p.  138). 

»  La  mémoire  ne  dépend  pas  des  organes  (p.  316)  ;  elle  est  liée 

à  l'imagination  (p.  324,  431).  C'est  une  puissance  essentiellement 
active  (p.  432).  Il  y  a  deux  mémoires,  la  mémoire  sensible  et  la  mé- 

moire intellectuelle  ;  la  seconde  est  supérieure  à  la  première,  comme 

l'âme  raisonnable  l'est  à  l'âme  irraisonnable  (p.  328).  La  mémoire 
ne  s'appliquent  qu'aux  choses  qui  passent ,  le  sage  n'a  pas  besoin 
de  la  mémoire  parce  que,  contemplant  toujours  l'Intelligence  di- 

vine ,  il  possède  toujours  présentes  toutes  les  choses  qu'il  y  con- 
temple (p.  314). 

»  Le  raisonnement  est  une  faculté  discursive,  tandis  que  la  rai- 

son est  une  faculté  intuitive,  dont  l'exercice  est  lié  à  celui  de  l'in- 

telligence (p.  299).  L'âme  connaît  ses  opérations  parle  sens  intérieur 
et  par  la  raison  K 

»  L'âme  contemple  les  choses  intelligibles  par  sa  partie  supérieure, 
c'est-à-dire  par  la  raison  et  Tintelligence  ;  pour  avoir  l'intuition 
des  choses  intelligibles ,  il  lui  suffit  de  s'y  appliquer  (p.  337,  428, 
553).  L'intuition  intellectuelle  est  analogue  à  l'intuition  sensible 
(p.  430). 

»  Les  idées  [ideœ,  formœ,  species,  rationes,  p.  352)  sont  identiques 

à  l'Intelligence  divine  (p.  353)'.  C'est  leur  contemplation  qui  éclaire 

A  «  Arbilror  eliam  illud  esse  manirestum  senium  Ulum  interiorem  non  ea 
»  tanlum  sentire  quae  acceperil  a  quinque  sensibus  corporis ,  sed  etiam  ipsos 
»  ab  eo  senliri...  Maniresta  enim  sunt  sensu  corporis  senliri  corporalia  ;  eum- 
»  dem  aulem  sensum  hoc  eadem  sensu  non  posse  non  senliri  ;  sensu  autem 
»  interiore  et  corporalia  per  sensum  corporis  senliri  et  ipsum  corporis  sensum  ; 
»  ratione  vero  et  illa  omnia  et  eamdem  ipsam  nolam  fierl,  et  scienlia  conti- 
»  neri.  •  (S.  Augustin,  De  Liber  o  arbitrio,  II,  4.)  Pour  la  doctrine  de  Plolin 

sur  la  conscience,  Voy.  noire  lome  ï,  p.  353-355.  —  '  Plolin  a  le  premier  dé- 

montré ridenlilé  de  l'inlelligence  divine  et  des  idées,  comme  l'allesle  Porphyre 
(Foy.  noire  lome  I,  p.  19).  C'est  le  sujet  du  livre  v  de  VMnnéade  V  ;  Les  <n- 
teUigiblei  ne  sont  pas  hors  de  VlnleUigence, 
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rintelUgenee  bamatne  (p.  337)  ;  aussi  cette  contemplation  est-elle 

commune  à  tons  les  hommes  *. 

»  Les  sept  degrés  de  la  vie  de  l'âme  (que  saint  Augustin  désigne 
sous  différents  noms,  Voy.  p.  137)  sont  la  vîe  végétative  (animatiOj 

p.  357),  la  vie  sensilivc  (sensus,  p.  359),  Fart  {ars)^  la  vertu  purifica- 

tive  {virtîui)  »  Timpassibillté  qui  résulte  de  la  purification  [tranquil- 

litas),  la  conversion  de  l'âme  vers  Tlntelllgence  divine  (ingressio)  «, 
enfin  la  contemplation  ou  la  possession  de  Dieu  {contemplatio  vel 

mansio,  p.  236),  dont  la  vision  ineffable  élèfe  Tâme  au-dessus  de 
la  pensée  même  (p.  227,  228,  234).  » 

Il  est  impossible  de  ne  pas  reconnaître,  d'après  cet  ensemble  de 

rapprochements,  une  filiation  d'idées  incontestable.  Aussi  est-il  in- 
dispensable, pour  bien  comprendre  saint  Augustin,  de  connaître  la 

langue  et  la  doctrine  de  Plotin.  Nous  en  avons  déjà  donné  plus 

d'une  preuve  {Voy.  notamment  ci-dessus,  p.  547,  note  1).  En  voici 

une  autre  qui  est  encore  plus  remarquable.  Nous  la  tirons  d'un  pas- 

*  <  Quapropter  nuUo  modo  negaveris  eise  incommutabiîem  veritatem^ 
»  hœc  omnia  quœ  ineommutabilitervera  sunt  continentem^  quam  non  poisis 
*  dicere  tuam,  vel  meam ,  vel  cujusquam  hominumj  sed  omnibus  incom- 
*  mulabilia  vera  cerneDlibus,  tanquam  niiris  modis  secretum  et  publicum  lumen 

»  praesto  e&se  ac  se  prœbere  commuoiter  :  omiie  aulem  quod  communiter  omni- 
»  bus  raliocinanlibus  atqueinlelligentibus  praesto  est,  ad  nulllus  eorum  proprie 
»  naturam  perlinere  quisdi&erit?  »  (S.  Augustin,  De  Libero  arhitriOt  11,12.) 
Voy.  aussi  le  passage  du  Iraifë  Du  Maître  qui  est  cité  ci-dessus,  p.  337.  Dans 
YEnnéade  1,  liv.  i,  $8(1. 1,  p.  44),  PloUn  dit  :  «  Dans  quel  rapport  sommes- 
»  nous  avec  rintcUigence  absolue  ?  Elle  est  au-dessus  de  nous...  EUe  est  com- 

»  mune  et  particulière  à  la  Tois  à  tous  les  hommes  :  commune,  parce  qu'elle  est 
•  indivisible,  une  et  partout  la  même  ;  particulière,  parce  que  chacun  la  pos- 
»  sède  tout  entière  dans  l'âme  raisonnable.  »  —  >  Voici  comment  saint 
Augustin  s'exprime  au  sujet  de  la  vertu  puridcative,  de  rimpassibilité 
qui  résuHe  de  la  purification,  et  de  la  conversion  de  Vâme  vers  l'Intelligence 
divine  :  •  1»  Suspice  igitur  alque  insili  quarto  gradui,  ex  quo  bonilas 
»  incipit  atque  omnis  vera  laudatio.  Hinc  anima  se  non  sohim  suo,  si 
»  quam  universi  pai  tem  agit,  sed  ipsi  etiam  universo  corpori  audet  praeponere, 
»  bonaque  ejus  bona  sua  non  putare,  atque  potentiœ  pulchriludinique  suae  com- 
»  parata  discernere  atque  contemnere  ;  et  inde,  quo  magis  se  délecta t,  eo  magis 
•  sese  abstrahere  a  sordibus,  lotamque  emaculare  ac  mundis<imam  reddere  et 
»  complissimam,  etc   2"*  Quod  quum  efrectum  erit,  id  est  quum  Aierit  ab 
»  omni  tabe  anima  libéra  maculisque  diluta,  tum  se  denique  laelissime  tenet, 
»  Dec  omnino  aliquid  metuit  sibi,  aut  ulla  sua  causa  quîdquam  angilur.  Est  ergo 
»  isle  quintus  gradus  :  aliud  est  enim  efficere,  aliud  tenere  purilatem  ;  et  alla 
»  prorsus  actio  qua  se  inquinalam  redinlegrat,  alla  qua  non  patitur  se  inqui- 
»  uari.  In  hoc  gradu  omoirariam  concipil  quanta  sit  :  quod  quum  conceperit, 
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sage  où  saint  Augustin  se  sert,  pour  expliquer  l'union  de  la  nature  di- 
vine et  de  la  nature  humaine  dans  la  personne  du  Christ,  de  la  théo- 

rie néoplatonicienne  sur  l'union  de  l'âme  et  du  corps,  comme  le  fait 
Némésius  dans  le  passage  que  nous  avons  cité  plus  haut  (p.  586)  : 

ff  Sic  autem  quidam  reddi  sihi  ralionem  flagitant,  quomodo  DeuB 
homini  permixtus  sit,  ut  una  fleret  pcrsona  Christ!,  quum  hoc  scmel 
fleri  oportuerlt,  quasi  rationem  ipsi  reddant  de  requœ  quotidie  flt, 
quomodo  misceatur  anima  corpori^  ut  una  persona  fiât  horoinîs. 
Nam,  sicut  in  unitate  personœ  anima  unitur  corpori,  ut  homo  sit; 
ita  in  unitate  personœ  Deus  unitur  homini,  ut  Christus  sit.  In  iila 

ergo  persona  mixtura  est  animée  et  corporis  ;  in  hac  persona  mix- 
tura  est  Dei  et  hominis  :  si  tamen  recédât  auditor  a  consuetudine 

corporum,  qua  soient  duo  liquores  ita  commisceri  ut  neuter  ser- 
vet  intcgritatcm  suam,  quanquam  et  in  ipsis  corporibus  aeri  lux 
incorrupta  misceatur  ^  Ergo  persona  hominis  mixtura  est  animœ 
et  corporis;   persona  autem  Cbristi  mixtura  est  Dei  et  hominis« 

»  tune  vero  ingenti  quadam  et  incredibUi  flducia  pergit  in  Deum,  id  est  in  ipsam 
»  contempla tionem  verilatis  et  illud  propterquod  tantum  laboratum  est,  altis- 
»  simum  et  secretissimum  praemium.  3»  Sed  hxc  aclio,  id  est  appetilio  inlel- 
»  ligendi  ea  qux  vere  summeque  sunt,  summus  aspeclus  est  animae,  que  per- 
»  fectiorem,  meliorem  reclioremque  non  habet.  Sextus  ergo  erit  iste  gradus 
»  aclionis:  aliud  est  enim  mundari  oculum  ipsum  animae,  ne  frustra  et  temere 
»  aspiciat  et  prave  yideat;  aliud  cuslodire  alque  flrmare  sanitatem  ;  aliud  Jam 
»  serenum  alque  rectum  aspectum  inid  quod  videnduniesl  diriger».»  (De  Quan* 
lUate  animcBj  33.)  Toutes  les  idées  que  saint  Augustin  développe  dans  ce 
morceau  sont  empruntées  à  VEnnéade  I,  livre  ii,  $  4  et  5.  Les  dernières 
lignes,  par  exemple,  rappellent  celle  pensée  de  Plolin  (t.  I,  p.  57):  «  Il  faut, 

»  après  avoir  purifié  Tâme,  l'unir  à  Dieu;  il  Tant  la  tourner  vers  lui.  Qu'obtient 
»  l'âme  par  celte  conversion  ?  rinluition  de  Tobjet  intelligible,  etc.  »  De  même, 
dans  ces  lignes  :  «  Aliud  est  et'ficere,  aliud  est  lenere  purilalem  ;  et  alia  prorsus 
»  actio  qua  se  inquinalam  redinlegrat,  alia  qua  non  patitur  se  inquinari,  »  il 
est  facile  de  reconnaître  cette  phrase  de  Plolin  (p.  56)  :  «  Se  purifier  est  inrë* 

»  rieur  à  s'être  déjà  purilié  :  car  la  pureté  est  le  but  que  l'âme  a  besoin  d'at- 
»  teindre,  etc.  »  Nous  avons  déjà  cilé  ci-dessus  (p.  544-547)  un  passage  d*un 
aulre  écrit  de  saint  Augustin  dans  lequel  on  retrouve  toute  la  théorie  des 
vertus  pnrificalives  et  des  vertus  intellectuelles  telle  qu  elle  est  exposée  dans  le 
livre  II  de  VEnnéade  I. 

^  Saint  Augustin  fait  aUusion  ici  à  la  différonce  que  Plotin  établit  entre  le 

mélange  et  la  mixtion.  Selon  ce  philosophe,  l'âme  ne  saurait  Tormer  un  mixte 
avec  le  corps,  comme  l'enseignaient  les  Stoïciens,  parce  que  dans  la  mixtion 
les  éléments  perdent  chacun  leurs  qualités  pour  se  combiner  en  constituant  un 

tout  homogène  {Voy,  t.  I,  p.  243-244).  L'âme  cependant  peut  te  mélanger 
avec  le  corps,  c'est-à-dire  lui  être  unie,  mais  en  conservant  sa  nature  :  «  En 
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Quom  enim  Verbum  Dei  permixtum  est  anîmae  habenti  corpus,  simul 
et  anjjnam  suscepît  et  corpus.  lilad  quotidie  flt  ad  procreandos 

homines;  hoc  semel  factam  est  ad  liberandos  homines.  Veramta- 
mcn  duaram  rerotn  încorporearuin  commixtio  facilîus  credi  debuit, 
quaiii  unîos  iucorporeae  et  alterius  corporeae.  »  (Lettre  cxxxvii.} 

Qu'on  essaie  de  traduire  ce  passage  sans  connaître  les  phrases 
de  Piotin  que  nous  mettons  en  note,  on  ne  saisira  pas  l'allusion 
qu'il  renferme^  par  conséquent,  on  ne  pourra  pas  bien  rendre  la  vé- 

ritable pensée  de  l'auteur.  Les  rapprochements  que  nous  indiquons 
ici  ont  donc  autant  d'importance  pour  les  œuvres  de  saint  Au- 

gustin lui-même  que  pour  celles  de  Piotin. 

Nous  terminerons  ce  résumé  par  l'indication  des  écrits  de  saint 
Augustin  dont  nous  avons  tiré  des  citations  relatives  à  la  psycholo- 

gie. En  voici  la  liste  : 

De  Quantitate  animœ  (Voy.  ci-dessus,  p.  127,  236,  281,  299,  305, 
357,  359,  426,  443,  447,  455,  588,  591); 

De  Immortalitate  animœ  (p.  125,  146,  255,  257,  440,  462,  463, 
467,  469,  472)  ; 

De  Musica  (p.  129, 133,  136,  138,  544-547)  ; 
De  Magisiro  (p.  337,  352)  ; 
Gonfessiones  (p.  227,  228,  234,  324)  ; 
De  Ordine  (p.  314,  328)  ; 
De  Libero  arbitrio  (p.  17,  589,  590)  ; 
De  Trînîtate  (p.  427,  428,  430,  431,  432)  ; 
De  diversis  Quaestionibus  (p.  314,  352,  353); 
De  Anima  et  ejus  origine  (p.  451,  458)  ; 
Epistolae  (p.  257,  444,  450,  541,  553,  591). 

Cassiodore.— D'après  ce  que  nous  venons  de  dire  sur  les  rapports 
de  Piotin  et  de  saint  Augustin,  il  est  facile  de  comprendre  comment 
il  se  fait  que  Ton  trouve  dans  les  écrivains  bien  postérieurs  des  idées 

qui  sont  empruntées  aux  Ennéades,  et  dont  ceux  qui  les  repro- 

duisent ne  soupçonnaient  même  pas  l'origine.  Ces  idées  ont  été  pui- 
sées dans  les  œuvres  de  saint  Augustin.  C'est  ainsi  que  Cassiodore, 

admettant  le  mélange  de  l'âme  et  du  corps,  si  toutefois  ce  mélange  n*est 
pas  impossible,  comme  le  serait  par  exemple  celui  d'une  ligne  et  de  la 
couleur  blanche,  c'est-à-dire  de  deux  natures  hétérogènes,  il  Tant  encore 
rechercher  quel  est  le  mode  de  ce  mélange...  L'âme,  tout  en  pénétrant  le 
corps,  peut  être  étrangère  à  ses  passions,  comme  la  lumière,  partout  répandue, 

n'en  demeure  pas  moins  impassible  (t.  I,  p.  39-40)...  X'âme  est  présente  au 
corps f  comme  la  lumière  est  présente  à  Vair,  La  lumière  est  présente  à  Tair 

sans  s'y  mêler,  etc.  (t.  II,  p.  307).  » 
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par  exemple,  dans  saa  traUé  De  VAme  (g  6,  p.  1287),  écrit  le  pas- 
sage suivant  : 

«  Tota  ergo  est  [anima]  in  partibus  sais»  nec  alibi  minor,  alibi 
major  est,  sed  alicubi  intentios»  alicubi  remissius,  ubique  tamen 
vitali  intentione  porrigitur.  Colligit  se  [lege  corpus]  in  uuum  atque 
copulat  ;  membra  non  sinit  fluere  nec  contabescere,  quœ  vital!  vi- 
gore  custodit;  alimenta  competentia  ubique  dispergii»  congruentiam 
in  eis  modumque  conservans.  » 

La  première  pbrase  de  ce  passage  est  tirée  d'une  Lettre  de  saint 
Augustin  que  nous  avons  citée  ci-dessus,  p.  444.  La  seconde  pbrase 
est  tirée  des  lignes  du  traité  Sv/r  la  Quantité  de  Vâme  que  nous 

avons  également  citées  ci-dessus,  p.  356-357  ;  c'est  d'après  elles  qq« nous  avons  rectifié  ie  texte  de  Gassiodore. 

BosseBT.  —  On  sait  combien  Bossuet  avait  étudié  saint  Augustin. 
Les  rapprocbements  que  nous  avons  indiqués  entre  les  Ennéades 

et  le  traité  De  la  Connaissance  de  Dieu  et  de  soi  mîme  s'expliquent 
donc  d'eux-mêmes.  Voici  les  points  auxquels  ils  se  rapportent  : 

Sens  (t.  I,  p.  332-334  ;  t.  II,  p.  364*365)  ; 
Passions  (t.  I,  p.  336-337)  ; 
Imagination  (t*  h  p.  338,  340  ;  t.  II,  p.  118)  ; 
Entendement  (t.  I,  p.  327,  330,  341-343,  345-349). . 

Ce  que  nous  venons  de  dire  de  Bossuet  s'applique  également  à 
Fénelon.  Voy.  ci-dessus,  p.  337-338. 

4.  Boece. 

Boëce  a  mis  en  vers  la  réfutation  que  Plotin  a  faite  de  la  théorie 
professée  parles  Stoïciens  sur  la  sensation.  Voy.  ci-après,  p.  600. 

5.  Saint  Thomas  d'Aquin. 

Nous  avons  montré  ci-dessus  que  Plotin  a  beaucoup  emprunté 

à  la  psychologie  d'ArIstote,  qu'il  lui  doit  le  fond  de  la  théorie 
qu'il  développe  sur  les  facultés  de  l'âme  humaine,  tandis  qu'il  suit 
Platon  sur  les  questions  de  la  nature  et  de  la  destinée  de  l'âme.  Il 
serait  intéressant  de  comparer  les  modifications  que  Plotin,  s'inspi- 
rant  de  Platon  et  d'Ammonius  Saccas,  a  fait  subir  à  la  psychologie 
d'Aristote,  avec  celles  que  saint  Thomas  d'Aquin  y  a  introduites  au 
moyen  âge,  en  prenant  pour  guide  saint  Augustin.  On  verrait 
saint  Thomas  poser  un  grand  nombre  des  questions  que  Plotin 
pose  dans  les  Ennéades,  les  traiter  et  les  résoudre  le  plus  souvent 
II.  38 
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de  la  même  manière,  t^otir  né  dtèr  ici  que  qaelqaes  exemples, 
saint  Thomas  *  démontre  par  les  mêmes  raisons  qae  Plotid  >  qne 

rame  ne  saurait  sentir  hors  du  corps,  qu'elle  ta'est  pas  ayee  le 
corps  dans  le  même  rapport  qae  le  pilote  avec  le  navire  parce 

qa'elle  est  présente  dans  le  corps  entier,  qu'elle  estime  malgré  la 
▼âriétë  de  ses  facultés  parce  qne  les  formes  inférieures  sont  con- 

tenues dans  les  formes  supérieures,  etc.*.  Mais  cette  étnde  nous 
conduirait  trop  loin,  et  nous  ne  pouYons  que  renvoyer  le  lecteur 
toU  remarquable  ouyrage  de  M.  Gh.  Jourdain  sur  saint  Tliemas 
d'Aqutn. 

Nbus  ittsisterods  àû  moing  sur  tlii  Mt  important  et  qui  n'a  été 
signalé  par  aucun  historien  de  la  philosophie,  c'est  l'accord  de  Plotin 
et  de  saint  Thomas  sur  délit  grandes  questions  :  1^  Les  âmes  hu^ 
moines  ne  sont-elles  que  les  parties  entre  lesquelles  se  divise  et  se 
distribue  une  Ame  unique?  2^  Quel  est  Vétat  iiMellectael  de  Vâme 
Iwmaine  après  la  mort? 

Pour  la  première  question,  nous  a?dns  déjà  montré  dans  les 
notes  (p.  271,  274)  que  saint  Thoinlte  était  cbmbattu  le  patttliéisme 
avec  les  mêmes  arguments  que  Plotin. 

Pour  la  seconde  question,  voici  le  résuhlé  de  lA  doctrine  de  saint 
Thomas.  Nous  rempruntons  à  la  thèse  de  M.  G.^H,  Badi  :  De  Vétat 

de  Vâme  depuis  le  jour  de  la  mort  jusqu'à  celui  diujmgement  der- 
nier, daprès  Dante  et  saint  Thomas  (p.  82,  53-68); 

«  Selon  saint  Thomas,  l'union  de  rame  et  du  corps  est  naturelle; 
il  est  même  contraire  à  la  nature  de  l'âme  d'en  être  séparée; 
mais  saint  Thomas  n'en  admet  pas  moins  la  possibilité  d'une  sépa- 
ratio^  temporaire... 

»  Il  est  naturel  de  penser  c^u'au  moment  où  l'âme  se  sépare  du 
corps,  elle  subit  de  notables  changements  dans  sa  constitution  in- 

tellectuelle. Si,  pour  quelques-unes  de  ses  facultés,  les  organes  phy- 
siques semblent  un  obstacle  Bien  plutôt  qu'un  moyen  de  dévelop- 

pement, il  en  est  d'autres  aussi  dont  on  comprendrait  difficilement 
l'exercice  sans  le  conebarà  de  ces  ôrjgahes. 

»  C'est  ce  qu'enseigne  saînl  Thothas.  Fidèle  à  la  doctrine  d'Aris- 
tote>  Il  déclare  l'âme  séparée  incapable  d'éprouver  toutes  les  affec- 

«  Voy,  la  PkUotophie  de  saint  Thomas  d^jLquin^  par  M.  Gh.  Jourdain, 
1. 1,  p.  290-207.  ̂   2  Voif*  PloUo,  t.  U,  p.  300, 365,  etc.  -*  *  JHoui  avons  indiqué 
en  nota»  p.  307,  une  comparaisoa  remarquable  que  saint  Thomas  a  évidemment 
empruntée  à  notre  auteur  par  un  intermédiaire!  peut-être  par  celui  de  Pro- 
clus,  dont  il  connaissait  fort  |>ien  les  Éléments  de  Théologie,  comme  le  prouve 
kl.  Jourdain  dans  l'ouvrage  dlé. 
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tlons  qui  dépendent  des  propriétés  sensiti?es  ;  mais,  pressé  par  l'au^ 
torlté  des  dogmes  chrétiens,  il  lui  rend  d'une  main  ce  qu'il  lui  a 
ôté  de  l'autre. 

»  Aucune  des  propriétés  qui  avaient  le  composé  pour  sujet  ne 
peut  subsister  après  la  destruction  de  ce  composé.  Elles  résident 

encore  dans  l'âme,  mais  elles  y  sont  virtuellement  et  non  actuelle- 
Tnent  :  car  elles  ne  peuvent  se  manifester  que  là  où  il  y  a  des  or- 

ganes corporels.  L'âme  séparée  n'est  donc  susceptible  d'éprouver 
ni  plaisir^  ni  douleur  :  car  le  plaisir  et  la  douleur  sont  des  modifl- 
cations  de  la  sensibilité.  Cependant  des  textes  positifs  de  l'Écri- 

ture et  de  saint  Augustin,  affirment  que  l'homme,  immédiatement 
après  la  mort,  Jouit  ou  soulTre.  Gomment  concilier  ce  qu'enseigne 
la  philosophie  avec  ce  que  la  foi  ordonne  de  croire?  Saint  Thomas 
résout  la  difficulté  en  disant  :  «Tristitia  et  gaudium  sunt  in  anima 
»  separata,  non  secundam  appetitum  sensitivum,  sed  secnndum 
»  appetitum  Intelleotivum.  »  {Summa,  pars  I,  qusest.  17,  art.  8; 
Quodlib.  quœstf  de  anima,  art.  19.) 

»  Cette  modification  dans  les  facultés  amène  nécessairement  un 

changement  dans  le  mode  de  connaissance.  Et  d'abord,  on  peut  se 
demander  si  l'âme  séparée  conserve  la  science  acquise  avant  la  se** 
paration  et  comment  elle  la  conserve. 

»  Nous  laisserons  saint  Thomas  répondre  lui-même  brièvement 
à  cette  double  question  : 

»  Anima  separata  duobus  modis  cognoscit,  uno  modo  per  species 
»  sibi  infusas  In  ipsa  separatione,  alio  modo  per  species  quas  in 
»  corpore  accepit.  »  {Quœst,  quodl,  de  anima,  art.  2.) 

«  Habitus  scientiae  hic  acquisit»  secundum  quod  est  in  întellectu 
»  manet  in  anima  separata,  quum  inteliectus  sit  incorruptibiiis.  — 
»  Hanet  in  anima  separata  actus  scientiœ  hic  acquisitse,  sed  non 
:»  secundum  eumdem  modum.  Per  species  intelligibiles  hic  acqui- 
»  sitas  anima  separata  potest  intelligere  qu»  prius  intellexit.  — 
>  Habebunt  etiam  animée  separatœ  detmtninatam  cognitionem 
»  eorum  quee  prius  hic  sciverunt,  quorum  species  intelligibiles 
»  conservantur  in  els.  »  [Summa,  pars  I,  q.  19,  art.  5  et  6.) 

»  Passant  ensuite  à  la  science  acquise  depuis  la  séparation,  le 
saint  docteur  nous  dira  en  quoi  elle  consistait  et  coqiiment  il  en 

concevait  l'acquisition. 
>  Il  reconnaît  que ,  dégagée  des  liens  corporels,  l'intellig^ce 

pourra  s'exercer  dans  un  champ  en  quelque  sorte  illimité  ;  qu'eHe 
ne  sera  plus  astreinte  à  former  ses  idées  par  la  voie  lente  et  pé- 

nible de  l'abstraction  travaillant  sur  les  données  sensibles  ;  elle 
n'aura  pour  les  faire  éclore  qu'à  s'exposer  à  l'action  bienfaisante 
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de  la  lumière  divine  *.  Lcg  obstacles  qui  l'empêchaient  de  receroîr 
l'influence  des  substances  séparées  auront  disparu  ;  entre  l'objet 
connu  et  le  sujet  connaissant,  il  n'y  aura  plus  d'intermédiaire'? 

»  Son  regard  ne  se  dirigera  plus  vers  les  objets  inférieurs  aux- 
quels elle  était  réduite  ici -bas  à  demander  la  lumière  et  le  perfec- 

tionnement. Désormais,  elle  n'a  plus  rien  à  recevoir  d'eux  :  soumise 
à  l'action  des  substances  supérieures,  elle  se  développera  sans  con- 

trainte. Par  la  contemplation  de  sa  propre  essence,  elle  se  connaî- 
tra directement  et  immédiatement,  tandis  que,  sur  la  terre,  elle 

n'avait  d'elle-même  qu'une  connaissance  médiate  et  indirecte.  C'est 
aussi  par  cette  contemplation  qu'elle  connaît  les  autres  substances 
séparées,  à  cause  de  la  ressemblance  qui  existe  entre  elle  et  ces 

substances  '.  Mais,  occupant  parmi  elles  le  dernier  rang,  elle  ne 

connaîtra  parfaitement  que  celles  qui  sont  ses  égales,  c'est-à-dire 
les  autres  âmes  séparées  ;  quant  à  celles  qui  occupent  les  degrés 

supérieurs  de  la  hiérarchie,  elle  n'en  aura  qu'une  connaissance 
imparfaite. 

»  Pour  ce  qui  est  des  objets  naturels,  elle  les  connaîtra  dans 

leurs  genres,  mais  elle  ne  s'en  formera  des  notions  particulières 
qu'autant  qu'elle  y  aura  été  prédisposée  par  une  cause  spéci  .e  K 

»  En  parlant  de  la  science  acquise  par  l'influence  qu'çxercr  .t  sur 
l'âme  séparée  les  autres  substances  séparées,  il  observe  que  1  ;  idées 
individuelles  de  l'âme  séparée  sont  inférieures  en  clarté  et  e..  préci- 

sion, même  à  celles  que  nous  nous  formons  ici-bas  à  l'aide  des  sens. 
»  Cette  connaissance  un  peu  vague  et  un  peu  confuse  ne  s'étend 

pas  à  l'avenir  *. 
»  Ainsi  la  science  de  l'âme  séparée  comprend  : 
»  lo  Lqs  idées  qu'elle  avait  acquises  pendant  la  durée  de  son 

union  avec  le  corps  ; 

^  «  Distautia  loealis  nullo  modo  impedit  animae  separats  eognitionem  ;  po- 
•  teniisB  eDim  sensitivae  in  anima  separata  non  manent,  neqae  cegnoscit  abs- 
t  trahendo.a  sensibilibus,  ged  perinfluium  specierum  ex  divino  Imnine.  » 

(Summa,  pars  1,  q.  89,  art.  7.)  —  >  «  Non  dubium  est  quin,  per  motus  eor^ 
•  poreos  et  occupationem  sensuum,  anioia  impediatur  a  receplione  influxos 
t  substantianim  sépara tarum  ;  unde  dorinientibus  et  alienatis  a  sensibus  qaae- 
»  dam  revelaliones  fiunt,  quae  non  accidunt  sensu  utentibus.  Quando  ergo 
>  anima  erit  a  corpore  totaliler  separata,  plenius  percipere  poterit  influentiam 
n  a  superioribtts  substanliis,  quantum  ad  hoc  quod  per  hujusmodi  influxnm 
«  inlelligere  poterit  absque  phantasmate  quod  modo  dod  potest.  >  {Quœtt. 

qtuxil.f  de  anima,  art.  lô.)  —  *  Voy,  Qaodl,  qttœtt.,  de  anima,  art.  17. 
—  ̂   Voy.  Summa f  pars  I,  q.  89,  art.  2.  •—  &  Voy,  QwxU.  quœst.^  de 
anima,  art.  15,  18. 
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»  2"  Les  idées  qu'elle  a  pu  acquérir  depuis  la  séparation  :  ces 
dernières  germent,  pour  ainsi  dire,  sous  Tinfluence  des  autres  sub- 

stances séparées  et  par  l'action  de  la  lumière  divine.  L'âme  se 
contemple  directement;  elle  se  connaît,  et,  en  se  connaissant,  elle 

connaît  toutes  les  autres  substances  séparées,  quoique  d'une  ma^ 
nière  imparfaite.  Elle  connaît  toutes  les  choses  naturelles,  mais 
cette  connaissance  est  générale,  indéterminée  et  restreinte  au  pré- 

sent. EUe  possède  toutes  ses  facultés  rationnelles,  et  leur  développe- 

ment est  même  plus  énergique;  la  sensibilité  n'existe  plus  chez  elle 
que  virtuellement. 

»  Tel  est,  en  résumé,  le  tableau  de  Tétat  intellectuel  de  l'âme 
séparée  ;  ou  plutôt,  tel  serait  cet  état  si  l'âme  obéissait  alors  aux  lois 
de  sa  nature.  Mais  Dieu,  dans  sa  toute-puissance  et  son  infinie 
bonté,  l'améliore  considérablement  en  faveur  de  ses  élus.  Aussi, 
chaque  fois  que  saint  Thomas  a  l'occasion  d'y  signaler  quelque 
imperfection,  il  a  grand  soin  d'ajouter  aussitôt  qu'il  ne  parle  que 
des  connaissances  qui  appartiennent  aux  âmes  séparées,  en  venu 
de  leur  nature,  et  que,  par  la  grâce  divine,  leur  intelligence  de- 

vient égale  à  celle  des  anges  ̂   » 

Si  maintenant  l'on  veut  bien  se  reporter  aux  indications  que  nous 
avons  données  p.  579-580  sur  l'état  de  l'âme  après  la  mort  selon 
Plotin,  on  reconnaîtra  facilement  que  la  doctrine  de  notre  auteur  est 

identique  à  celle  de  saint  Thomas,  pourvu  qu'on  ne  considère  dans 
cette  dernière  que  la  partie  purement  philosophique.  Cet  accord  re- 

marquable sur  une  question  spéculative  si  élevée  nous  parait  s'ex-^ 
pliquer  par  ce  fait  que  Plotin  et  saint  Thomas  sont  partis  des 

mêmes  principes  pour  la  résoudre,  en  s'appuyant  l'un  sur  Platon  et 
Âristote,  l'autre  sur  Âristote  et  saint  Augustin. 

D.  Ameur9  arabes. 

On  trouve  dans  les  philosophes  arabes  du  moyen  âge ,  tels  que 
Maïmonide  (que  nous  avons  déjà  cité,  p.  170)  et  ibn-Gébirol  (Âvicé- 

bron),  des  idées  qu'ils  ont  sans  doute  empruntées  à  Plotin  par 
des  intermédiaires.  Voici  deux  passages  d'Ibn-Gébirol  qui  sont 
remarquables  sous  ce  rapport  : 

Sensation.  —  <  Si  nous  disons  que  toutes  les  formés  sensibles 

subsistent  dans  la  forme  de  l'âme,  on  doit  entendre  par  là  que  toutes 
les  formes  se  réunissent  dans  la  sienne,  c'est-à-dire  que  l'âme,  par 
sa  nature  et  son  être,  est  une  essence  qui  renferme  essentiellement 

t  utBit.i  de  anima,  art.  17. 
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Tessence  de  toute  forme  «...  Ces  formes,  daos  la  substance  de  Pâme, 
sont  intermédiaires  entre  les  formes  corporelles  portées  par  la 
substance  composée  et  les  formes  spirituelles  qui  existent  dans  la 

substance  de  l'intellect..»  Les  formes  ne  passent  pas  dans  rame 
comme  la  lumière  passe  dans  Tair»  et  sans  y  être  essentieUes, 

comme  plusieurs  l'ont  cru:  car,  si  les  formes  n'étaient  pas  essen- 
tielles dans  rame,  elles  ne  s'uniraient  pas  arec  elle  et  ne  passeraient 

pas  [de  la  puissance]  à  l'acte  >.  »  (La  Source  de  la  Vie^  Ut.  lil  ;  trad. 
de  M.  S.  Munk,  Mélanges  de  philosophie  juive  ei  arabe,  p.  58.) 

Rapports  de  l'dme  avec  le  corps.  —  «  Les  substances  simples 
ne  se  communiquent  pas  eiles-mémes,  mais  ce  sont  leurs  forces  et 

leurs  rayons  qui  se  communiquent  et  s'étendent  :  car  les  essenees 
de  toutes  les  substances  sont  retenues  dans  des  limites  et  ne  s'éiai- 
dent  pas  à  rinfini,  mais  ce  sont  leinrs  rayons  qui  se  communiquent 

et  qui  dépassent  leurs  limites  parce  qu'ils  sont  sous  la  dépendance 
de  rémanatton  première  qui  Yient  de  la  Volonté  divine.  Il  ea  est 

comme  de  la  lumière  qui  se  communique  du  soleil  à  l'air  (ear  cette 
lumière  dépasse  la  limite  du  soleil  et  s'étend  avec  l'air,  tandis  que 
le  soleil  lui-même  ne  sort  pas  de  sa  limite),  et  comme  de  la  faculté 
de  rame  vitale  (vis  animaiis),  qui  se  communique  de  la  faculté  ra- 

tionnelle» dont  le  siège  est  dans  le  cerveau,  aux  neris  et  aux 
muscles  :  car  cette  foculté  pénètre  dans  toutes  les  parties  du  eorps 

et  s*y  répand)  quoique  la  substance  de  l'âme  en  eUe-méme  ne 
s'étende  pas  et  ne  se  répande  pas.  C'est  dnsi  que  s'étendent  les 
rayons  et  la  lumière  de  chacune  des  si^staaces  simples,  q«R  par  là 

pénètre  ce  qui  est  au -dessous  d'elle,  et  oMlgré  eela  la  substance  reste 
A  sa  place  et  ne  dépasse  pas  sa  lifloite  ̂ .  »  (Ibid,,  iiv.  Ilf ,  p.  41.) 

S  IV.  ACTEDB8  QUI  ONT  CITÉ  OU  MENTIONIlé  CES  UVRES. 

Saint  Augustin  a  cité  le  livre  m  à  diverses  reprises,  comme  nous 
Tavons  indiqué  ej-dessus,  p.  290, 306. 

Proclus,  flans  son  Commentavre  sur  le  Timée  as  Platon  ̂ ^  cite 
divers  passages  de  ces  livres,  savoir  : 

«  Voy,  Plolin,  Enn.  IV,  Uv.  vi,  S  5>  *•«»  P-  *î^-  "^  *  *W«.,  p.  «0. 
—  »  Vùy.  Etm.  IV,  «▼.  m,  S  22, '23;  t.  «,  p.  Sar-Ml. 

*  Notts  ajsutoAS  ici  qael^pies  cilatioiis  quePraolas  faU  de  Plalia  sur  d'autres 
sujets «tiimnotts avaient  éëbappé  daos  le  premier  volume: 

Commentaire  sur  l'Akibiade,  t.  II,  p.  288  (éd.  Coufin)  :  <  La  vertu  na- 
»  iurelle  n'a  qu'une  vue  imparfaite  et  des  mœurs  paiement  imparfaites,  comme 
»  le  dit  le  divin  Plotin.  >  {Enn.  l,  Iiv.  m,  S  6  ;  t.  I,  p.  69.) 

/6td.,  p.  93  :  t  La  pénétration  d'esprit  en  se  dégradant  constitue  la  nue. 
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P:  314  :  «  Par  là,  Platon  établit  qae  les  âmes  diffèrent  entre  elles 

par  leur  essence,  et  non  pas  seulement  par  leur  acte,  comme  l'af- 
firme le  divin  Plotin.  »  (Enn.  IV,  liv.  m,  S  8  ;  t.  II,  p.  279,  ligne  7.) 

P.  323  :  «  L'âme  Ticieuse  et  Tàme  vertueuse  contiennent  chacune 

une  loi  fatale  et  se  portent  où  l'ordonne  cette  loi,  comme  le  dit 
PloUn.  »  (Enn.  IV,  liv.  ni,  8 12;  p.  29J0 

P.  187  :  «  Ceux  qui  ont  expliqué  ce  point  d'une  manière  plus  phi- 
losophique disent,  comme  le  fait  Plotin,  que  Tàme  tient  le  milieu 

entre  l'intelligence  qui  est  indivisible  et  la  sensation  qui  est  divisible 
dans  les  corps.  »  (Enri,  IV,  liv.  ui,  §  19  j  p.  301.) 

P.  93  :  «  Le  philosophe  Plotin  admet  deux  Démiurges  :  l'un  est 
dans  le  monde  intelligible  ;  l'autre  est  le  principe  qui  gouverne 
l'univers.  >  (Enn,  IV,  liv.  iv,  S 10;  p.  344.) 

En  oujtre,  plusieurs  auteurs  ont  fait  des  emprunts  considérables 

à  ces  livres  sans  nommer  cependant  Plotin.  Nous  plaçons  en  pre- 
mière ligne  Priscien  le  philosopha,  qui,  dans  son  Commentaire  4u 

Traité  de  Théophraste  sur  la  Sensation,  a  résumé  la  théorie  exposée 

par  Plotin  dans  le  livre  v  sur  la  lumière  et  sur  le  son  {Voy,  ci-après, 
p.  663-664).  Nous  mentionnerons  également  Damascius,  qui,  dans 
ses  Questions  swr  les  Principes,  a  développé  plusieurs  des  théories 

psychologi(^ues  de  notre  auteur  ̂   '   

»  oomme  U  4ii  Plotto,  etc.  »  (gm.  Il,  liv.  m,  SU;  1. 1,  p.  ̂31.  —  Prodos 
reproduit  cette  cijtatloa  dans  son  Çomm,  swr  le  Timée,  p.  33^5.) 

0)min.  sur  le  Timée,  p.  112  :  «  Sans  la  verii^,  Dieu  n'est  qu'un  mot,  comme 
»  le  dit  Plotin.  »  (Enn.  II,  liv.  ix,  S  15  ;  t.  1,  p.  '300.) ^  Damascius  nomme  Plotin  en  citant  un  passage  de  VEnnéade  II,  liv.  ii, 
S  1  :  «  Le  mouvement  circulaire  imite  le  mouvement  de  Tintelligence,  comme 
t  le  dit  Plotin.  »  (Questions  sur  les  Principes,  p.  â22,  éd.  Kopp.) 



UVRE  SIXIEME. 

DBS  SElfB  KT  DE  Li  HtHOIRB. 

Ce  liyre  est  le  quarante-unième  dans  l'ordre  chronologique. 
11  a  été  traduit  en  français  par  M.  Barthélémy  SaintrHilaire  (De 

l'École  d'Alexandrie,  p.  240-244). 

BAFnOCHniSIlT  BlITRB  PLOTIH  BT  BOBCB. 

Boëce,  dont  nous  avons  déjà  cité  ci-dessus  (p.  525  et  p.  549)  le 
traité  de  la  Consolation  de  la  Philosophie^  a,  dans  ce  même  on- 
vrage,  résumé  fidèlement  la  théorie  que  Piotin  donne  ici  de  la  sen- 

sation et  la  réfutation  qu'il  fait  de  la  doctrine  professée  sur  ce  point 
par  les  Stoïciens.  Voici  ce  morceau,  mêlé  devers  et  de  prose,  qui 

nous  parait'  très-remarquable  : 
[Vers.]  c  Ces  anciens  sages,  trop  peu  connus,  qu'a  produits  le 

Portique,  croyaient  que  les  objets  extérieurs  impriment  dans  notre 
âme  des  images  sensibles,  comme  le  style  rapide  trace  des  carac- 

tères sur  des  tablettes  vides  ̂   Mais,  si  Tàme  n'agit  point  et  ne  pro- 
duit rien  par  ses  mouvements  propres  ;  si ,  purement  passive,  elle 

se  borne  à  recevoir  les  empreintes  qui  lui  viennent  des  corps  et  à 
réfléchir  les  images  des  objets  comme  un  simple  miroir  ̂   comment 

possède-t^elle  la  faculté  d'avoir  Vinluition  de  toutes  choses  '  ?  Quelle 
est  cette  puissance  [de  la  raison  discursive]  qui  divise  et  considère 
isolément  les  conceptions,  puis  les  combine,  et,  suivant  tour  à  tour 

deux  routes  opposées,  tantôt  s'élève  aux  notions  les  plus  hautes 
[aux  pensées  de  Tintelligence],  tantôt  descend  aux  plus  basses  [aux 
images  des  sens],  puis,  se  repliant  sur  elle-même,  discerne  le  faux 

1  Yoy.  Piotin,  Enn.  IV,  Uv.  vi,  S  1,  3;  t.  11,  p.  425,  434.  -~  >  Jbid., 

Ç 1,  2;  p.  426,  427.  -  »  /^rtd ,  S  3.  P-  450, 
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du  vrah?  C'est  là  certainement  une  faculté  bien  plus  puissante  que 
celle  qui  se  borne  à  recevoir,  comme  la  matière,  les  impressions 
des  objets  extérieurs  *.  Cependant  la  passion  éprouvée  par  le  corps 

vivant  précède  [l'acte  delà  connaissance],  éveille  et  excite  les  forces 
de  l'âme'.  Quand  la  lumière  frappe  les  yeux  ou  que  le  son  retentit 
à  nos  oreilles*,  alors,  entrant  en  action,  la  puissance  de  l'âme  rap-> 
proche  les  formes  qu'elle  possède  en  elle  des  impressions  produites 
sur  les  organes  par  les  objets  extérieurs»,  et  combine  les  images 

qui  viennent  des  sens  avec  les  conceptions  qu'elle  tire  d'elle-même. 
[Prose.]  »  Si,  dans  la  perception,  quoique  les  organes  des  sens 

soient  affectés  parles  qualités  des  objets  extérieurs,  et  que  Vacte  de 

l'âme  soit  précédé  par  la  passion  du  corps,  laquelle  prot'oque  l'en* 
tendement  à  entrer  en  action  et  réveille  les  formes  qui  dormaient 

înactives  dans  l'âme  •;  si  dans  la  perception,  dis-je,  l'âme  ne  reçoit 
pas  une  empreinte  par  suite  de  la  passion,  mais  juge  en  vertu  de  sa 

propre  puissance  la  passion  éprouvée  parle  corps',  à  combien  plus 
forte  raison  les  êtres  absolument  immatériels  ne  sont  point  dans 
leurs  conceptions  assujettis  aux  objets  extérieurs ,  mais  tirent  tout 

des  actes  de  leur  intelligence  !  Aussi  voyon&-nous  que  les  substances 
différentes  ont  des  modes  de  connaissance  également  différents.  Les 
animaux  qui  vivent  dans  la  mer,  aussi  immobiles  que  les  rochers 

auxquels  ils  sont  attachés,  ne  possèdent  que  la  sensation  sans  au- 
cun autre  moyen  de  connaître.  Les  bétes  qui,  par  leurs  mouve- 

ments ,  nous  donnent  lieu  de  croire  qu'elles  ont  des  désirs  et  des 
aversions  joignent  aux  sens  l'imagination.  Enfin,  la  raison  est  le 
privilège  de  la  nature  humaine,  comme  l'intelligence  est  celui  de  la 
nature  diviiie.  Il  en  résulte  que  cette  dernière  faculté  l'emporte  sur 
les  autres,  parce  qu'elle  connaît,  non-seulement  son  objet  propre, 
mais  encore  les  objets  des  autres  facultés.  »  {Consolation  de  la  Phv- 
losophiSj  V,  4, 5.) 

On  trouve  également  les  idées  de  Plotin  sur  ce  sujet  dans  Jam- 

blique,  dans  Simplicius  et  dans  Priscien.  Voy.  ci-après  p.  662-665. 

*  Cette  déûnition  de  la  raison  discursive  est  tout  à  fait  conforine  à  celle 

que  Plotin  donne  de  celte  Taculté.  Voy,  notre  tome  I ,  p.  326-327.  —  >  C'est 
la  passivité  ou  sensi|>iUlé  extérieure.  Voy.  £nn.*I,  liv.  1,  $7;  t.  I,  p.  43. 
—  »  /Wd.,  S  7,  p.  43.  —  *  roy.  Enn.  IV,  liv.  vi,  S  1»  2  ;  t.  II,  p.  426-428. 
—  6  Ibid.,  S  3,  p.  42W30.  -  •  /Wd.,  S  3»  P-  430.  —  '  iWd.,  S  2,  p.  427. 
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DS  L'iXVORTALITt  DE  L'àMB* 

Ce  livre  est  le  second  dam  l'ordre  chronologîqtte. 
11  a  élé  traduit  ea  ao^laîs  par  Taylor  {Selsa  Warkg  ofPlotm», 

p.  231)  ;  mais  cette  traduction  ne  eontîeiit  paa  les  ̂ lorceaax  que  C^m- 
zer  a  tiréfld'fiuflëbe,  et  que  noua  avons  déaignéa  par  lea  lettres  B  etc. 

%  !•  nxTB  m  es  ltvm* 

Le  texte  de  ce  livre  était  iaeomplet  dans  la  plupart  des  maa^- 
crits,  particttliéremeni  dans  cdai  doftt  Fida  s'est  servi  jpoor  faire 
sa  traduction,  de  sorte  qu'on  n'y  trouve  point  deux  parties  du  %H^^ 
nous  avons  désignées  par  les  lettres  B  (p.  452-463),  et  G  (p.  463466). 

Heureusement,  Ëns^e,  en  dtaat  intégraiemeot  dans  sa  PréfO'- 
ratûm  évangéUgue  (livre  XV,  chap.  x  et  xjlu)  les  paragraphes  V  ̂ 
9,  4,  5, 6,  7, 8,  BOUS  a  cons^ré  les  daix  Hboroewx  qu  m9Aqm^^ 
dans  k  manuscrit  de  Ficia,  «t  Plottn  lui-méffle ,  en  rappelant  au 
début  du  livre  u  de  VEnnéade  IV  (p.  263)  le  iivi^  De  Vlwmrtm 

de  l'âme  qu'il  avait  composé  astérieurenenl,  eu  a  fort  bi^iadiqu^ 
le  plan,  de  sorte  que  nous  sommes  sûrs  que  les  deux  wprceiMtf 
eonserr es  par  Ensèiie  eomblest  la  iacme  et  que  nous  ̂ y«Df  en 
même  temps  dans  quel  ordre  il  faut  lea  disposer. 

Pour  nous  en  convaincre,  examinons  d'abord  le  début  du  livr^"- 
Voici  comment  PlolUi  s'y  exprime  (§  1,  p.  263)  :  . 

€  En  recherchant  quelle  est  l'essence  de  l'âme,  nous  avons  montre 
qu'elle  n'est  pas  un  corps,  ni ,  parmi  les  choses  mcorporelles,  nn^ 
harmonie;  nous  avons  aussi  écarté  la  dénomination  d'entéUcm 

parce  qu'elle  n'exprime  pas  une  idée  vraie,  comme  l'étymologie 

même  l'indique,  et  qu'elle  ne  montre  pas  ce  qu'est  l'âme;  enwi. 

nous  avons  dit  que  l'âme  a  i»e  natme  intelligible  et  est  de  cond^ 

tion  divine;  nous  avons  ainsi,  ce  semble,  déterminé  clairemen^ 

quelle  est  l'essence  de  l'âme.  Cependant,  il  faut  aller  plus  loin  en- 
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eore.  Nous  avons  précédemment  distingaé  la  nature  sensible  de  la 

oaiure  intelligible  et  placé  Téme  dans  le  monde  intelligible.  Main- 

teiiant,  admettant  que  l'àpie  fait  partie  du  monde  intelligible,  chei^- 
6Upns  par  une  autre  toie  ce  qui  convient  à  sa  nature.  > 

£ii  lisaat  avec  attention  cette  pbrase,  qui  n'a  été  comprise  ni  par 
Fiein  ni  par  Greuzer,  ii  est  facile  de  reconnaître  que  Plotin  résume 

d'abord  un  écrit  qu'il  a  d^à  composé ,  puis  indique  le  sujet  qu'il 
▼a  traileTi  comme  le  marque  roppositioa  des  mots  précédemment^ 

maintenant.  Or,  jie  résumé  que  Plotin  fait  ici  s'f  ppUque  parfaitement 
au  livre  vu,  tel  qu'il  est  dans  notre  traduction  *  :  car  Plotin  dit  qu'il 
a  démontré  successivement  que  Time  n'est  pas  un  corps  (§  3,  3,  4, 
5,  6>  7,  8,  p»  436-459),  n|  une  harmonie  ($6,  p.  460-463,  ni  une  enn 

t^ehie{$  6,  G,  p.  46^466),  que  c'est  une  essence  intelligible  et  une 
nature  divins  (g  9,  10»  II,  12, 13,  14).  il  en  résulte  que  nous  conr 

naissons,  par  les  indications  si  préeisies  de  notre  auteur  lui-même, 
le  contenu  et  le  plan  du  livre  vu. 

Passons  maintenant  à  l'examen  des  morceaux  complémentaires 
qu'Ëusèbe  noua  a  conservés  dans  sa  Préparation  énangélique. 

Le  prenier,  que  nous  avons  désigné  dans  le  S  ̂  par  la  lettre  B 

(p.  452-463),  est  extrait  du  chapitre  xxindu  livre  xy  d'Eusèbe^»  où 
il  fait  sittte  aux  §  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7|  8  Â  de  notre  auteur'.  Ce  cha- 

pitre XXII  porte  pour  titre  dans  fiusèbe  :  n/>o«  taO;  ir^^txovc,  «ri 
où  4fvy«r«t  ffAt^ocTcxii  slvffc  ̂ ^x^9  ̂ ^^  '^^^  ̂ ^f^i  "^^Xnç  n^^Tivovi  ;  à  la 
fin  de  sa  citation,  Eusèbe  cloute c  TâcOroc  fi^  àirôtRoO  flXuTlyot;  tt/^o; 

T)9V  Tûv  Swëxûv  4rs/9i  ̂ v^îïc  dôSxVy  0>«>|xaTtxi)v  «vnôv  f  oca'xôvTwv  slv«c*. 

Quant  «u  second  morceau ^qui  est  tiré  du  cbapitre  X  du  livre  XV  d' Eu- 
sèbe et  que  nous  «vous  désigné  par  k  lettre  G  (g  8,  p.  463-466), 

eomme  il  ne  se  ̂ "ONive  dans  aucun  maA^scrit  de  Plotin ,  les  éditeurs  ao 

*  Nottre  tradaction  est  entièrement  conforme  tu  texte  de  M.  iQrehhotr,  qui 
le  premier  a  compris  et  a  suivi  dans  Varrttigefflettt  du  livre  vd  les  indicattons 

données  par  Plotin  au  début  da  lin»  n»  msi  qu'il  le  marque  dans  sa  préface 
(t.  h  p.  Ti)  par  ces  mots  :  «  Gooferqwe  ipse  Infi»  de  lUwi  nostri  argameqto 
>  prodit  Pk>tinu6,  p.  361,  A.  »  —  ̂   .Gn^user  nous  apprend  q^e  ce  morceau  «se 
trouve  aussi  dans  <(uelques  manuscrits,  mais  il  n'indique  pas  lesquels;  il  se 
borne  à  dire  (t.  III,  p.  *253)  :  c  In  Pj,otMi  JEnneadum  codiàbus  aliquoth^ 
»  Integra  leguntur.  Ut  ut  est,  nos  ex  Eusebio  et  libris  nostris  liaec  ipsa  ioco 
»  inlerponenda  esse  duximus.  >  —  '  Il  y  a  dans  ce  titre  omission  du  mot 
AdxvoLfslxi^  ce  qui  tient  probablement  à  ce  qu'Ëusèbe  avait  déjà  au  chapitre  x 
cité  le  titre  complet  du  livre  de  Plotin.  —  *  On  voit  qu'Ëusèbe  a  reconnu, 
comme  nous  Vavons  fait  nous-même,  que  Plotin  s'est  proposé  pour  but  piin- 
dpti  de  réfuter  la  doctrine  des  Stoïciens  sur  rame.  * 
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sont  point  d'accord,  ainsi  qu'ils  le  sont  pour  le  premier,  sur  la  place 
quil  faut  lui  assigner.  H.  KirchhofT  lui  donne  la  inème  place  que  nons. 

H.  Greuzcr,  dans  l'édition  d*Oxford  et  dans  celle  de  Paris,  le  met  à 
la  fin  dur  livre  ii  de  ÏE^inéade  IV,  avec  lequel  il  n'a  cepeadaat  au- 

cun rapport.  L'unique  raison  qu'il  allègue  est  le  titre  du  chapitre  x 
d'Eusèbe  :  n^uréyov  ,  ex  roO  IIipl  ctBttV29Utç  ̂ ^jfiç  ̂ svxipOM ,  itpiç 

ipivrorihiv  svrs^c^^ecAv  niv  ̂ ii;^i9v  ̂ ^avroc  elvat,  que  nous  interpré- 

tons ainsi:  tiré  de  Plotin,  lityre  second  [dans  l'ordre  chronolo- 
gique]! De  l'Immortalité  de  Vdme,  contre  Àristote  qui  enseigne  que 

l'âme  est  une  entéléchie.  H.  Creuzer  a  Interprété  au  contraire  : 
livre  second  du  traité'  De  V Immortalité  de  Vaine  ;  or,  comme  le 
traité  De  rimnuyrtalité  de  lame  ne  forme  qu'un  livre,  il  s'est  troavé 
fort  embarrassé.  11  dit  à  ce  sujet  (t.  111 ,  p.  202)  :  «  Qwum  neque 
»  extetsecu/ndusPlotiniiiberDe  ImmortalitateaninuB,  meritohsc 

»  res  mirationi  fuit  et  Fr.  Vigerio  in  Notis  in  Eusebium,  p.  77,  et 
»  J.  Â.  Fabricio  in  Annotationibus  In  Porphyrium  De  Vita  Plotini, 
»  p.  144,  lit.  u.  >  Voici  maintenant  comment  il  essaie  de  résoudre 
la  difficulté  :  «  Primum  quœritur  utrum  re  vera  Eusebius  scripserit 
»  Trept  àOuvaviaç  vel  potius  irtpt  oxfviaç.  Sed  potult  etiam  hunc  libram 
>  ntpi  àO«va(riar  inscribere  vel  Eustochius  vel  Eusebius,  quia  omnes 

»  hi  libri  hujns  Enneadis,  certe  plurimi,  et  ipse  secundus,  ad  quies- 
»  tionem  De  Immortalitate  animœ  pertinent.  >  C'est  en  se  fondant 
sur  ces  raisons  que  M.  Creuzer  a  placé  le  morceau  sur  VentéUchk 
à  la  fin  du  livre  ii  de  VEnnéade  IV. 

M.  Creuzer  nous  parait  s'être  ici  trompé  sur  tous  les  points  : 
1«  Le  livre  De  l'Immortalité  de  Vâm>e  est  le  second  dans  l'ordre 

chronologique.  Or  Eustochius,  le  premier  éditeur  de  Plotin,  a  du 

ranger  les  livres  de  ce  philosophe  dans  Tordre  chronologique*  comme 
M.  Kirchhoff  l'a  fait  dans  son  édition,  puisque  c'est  Porphyre  seul  qui 
a  établi  la  division  par  Ennéades,  comme  il  le  dit  lui-même  (t.  L 

p.  28).  Donc,  pour  expliquer  l'expression  de  livre  second,  il  «olfit 
de  supposer  qu'Eusèbe  s'est  servi  de  l'édition  d'Eustocbius. 

2*  Par  le  fond  et  par  la  forms,  le  morceau  sur  V entéléchie  répond 

parfaitement  aux  indications  données  par  Plotin  dans  le  résumé  qn^ 

nous  avons  cité  plus  haut.  Il  doit  donc  prendre  place  immédiate- 
ment après  le  morceau  sur  Vharmonie,  auquel  il  se  lie  parfaitement. 

3»  Notre  morceau  se  lie  également  bien  au  §  9  qui  le  suit.  En 

effet,  les  dernières  lignes  renferment  un  résumé  des  S 1-^  •  *  ̂̂   ̂ 

»  est  donc  la  nature  de  l'éme  si  elle  n'est  ni  un  corps,  ni  la  ̂ ' 
»  nière  d'être  d'un  corps,  Trâôof  cw^Aaroç  [expression  qui  rapp^j 

»  celle  de  7rà0>j/*«  o'(k>^o(Toc,  employée  au  sujet  de  VharmQ^'^]  * 

Ensuite,  on  y  trouve  l'indication  de  la  doctrine  que  Plotin  développa 



QDATEIÈHB  BNNÉÀDB,   LIVRE  Vn.  605 

immédiatement  après  dans  le  §  9  :  «  Évidemment  Téme  appartient 
»  au  genre  de  Ve89ence  que  nous  appelons  lessence  véritable^  etc.  » 

40  La  place  que  nous  assignons  au  morceau  G,  explique  parfaite- 

ment une  phrase  mutilée  dont  M.  Greuzer  n'a  pu  se  rendre  compte. 
Dans  les  manuscrits  qui  ne  contiennent  pas  les  deux  morceaux  B,  G, 

on  lit,  à  l'endroit  où  commence  la  lacune  :  ir&ç  d*&y  xal  ̂ ûparoç 
ovToc  Tnç  ̂ ^X^^f  àpnoti  uxtrUçy  v^fpoaûvn  xai  dixouoffuvn  ;  attÇo^lvov 

xvlf  oo^v  âv  «Otov  /Aera^a/uiSavp.  Les  mots  ̂ &>(OfASvov  xa9'  Ôvov  «v 
«uroO  /AfTciXa/uiêûéyp  ne  80  lient  pas  à  ce  qui  précède.  Ficin,  dans  le 

manuscrit  dont  il  s'est  servi»  a  changé  9u(o/xfvov  en  frta^oitivuç 
[^^JX^ç]  pour  tâcher  d'arriver  à  un  sens.  M.  Greuzer  propose  de  pla- 

cer ces  mots  à  la  fin  du  S  l^t  où  le  sens  ne  les  réclame  point.  Ges 
mots  ne  sont  autre  chose  que  la  fin  du  morceau  G  sur  Ventéléchie, 

tel  qu'il  est  cité  par  Eusèbe.  Un  scoliaste  aura  écrit  :  à  retrancher 

depuis  v(ûfpo9^VYi  xat  Scxacoauviii  jusqu'à  xaO*  ovov  «v  auroO  ̂ craXocfA- 
€àYp,  otez  les  mots  à  retrancher  depuis,.,,  jusqu'à^  et  vous  avez 
cette  phrase  tronquée,  qui  n'a  point  de  sens. 

50  Ge  qui  prouve  la  Justesse  de  notre  hypothèse,  c'est  que,  ainsi 
que  nous  l'apprend  If.  Greuzer  (t.  III,  p.  253),  dans  un  des  manus- 

crits de  la  Bibliothèque  de  Saint-If  arc,  à  Venise  (cod.  Marc.  Â),  il  y 

a  en  marge  une  note  d'un  scoliaste,  qui  dit  positivement  qu'il  y  a 
une  lacune  depuis  aw^poo-vv*}  xac  dcxatoauvi}  jusqu'à  oOx  «/sa  1}  ̂ux*^ 
«p/xoWa.  11  ajoute:  oc  ̂i  [o'rî;^oe]â7ro roû  ixsîo't  à/9;^6/Aevoc  eco'èv  iTrceoraxroc 

fAC^pe  ToO'  OTi/xiQ  ciffivâfroXoiXDcaty  xocl  ou^iv  cv  ocOtoîç  IIXutZiiou  irspit;(oy- 

TSÇ|  &ç  f&oi  $oxs2,  àXXà  rcvo;  aXXou*  ̂ to  oO^i  xpnvi.\i(ii.  olÙcl  |X)qv  oùS'q 
fpiatç  ̂ sixvvrac  slvac  rov  ffô^ou  àv^pô;  IIXcjtîvou  *  otXXuorc  xaÎT0^&>f/90* 
o'ùwi  xai  Sexaioffuvq...  ocvSpsîa  t2  xai  at  «XXocc,  sttojxsvou  roO  Xôyûu*  ro 

Si  7Ufpo9uvv2  xa2  Sexaeoo'uvi}  o'6)(o|:Aeyov  xaO'oaov  av  aOroO  /xiTaXa/xSav)}, 

oùx  àp/Ao(sc  xocXûf.  «  Les  lignes  qui  vont  depuis  1&  [c'est-à-dire 

»  depuis  :   oOx  Sipa  13  ̂^X''  ôc^/^ovca]  jusqu'à  :    fxn  ccVev  à7ro>6>Xvtat 
»  [lesquelles  terminent  le  livre  vu],  sont  interpolées  et  ne  contien- 

»  nent  rien  de  Plotin,  à  ee  que  je  crois,  mais  sont  d'un  autre  auteur  ; 
»  par  conséquent,  elles  sont  inutiles.  En  effet,  le  style  ne  parait  pas 
»  être  du  savant  Plotin  ;  surtout,  dans  la  phrase  (T(afpo<r^wi  xal 
»  Sixaeoffuv)}   cev^psicc  rs  x«i  «XXai,  les  mots  ̂ (tifpotT^twi  xoe2  9exato- 

»  <T\tvïi  ne  se  lient  pas  bien  à  ce  qui  suit  :  o'uÇofAtvov  xaO'  oaov  av 
>  oevToO  fAcraXocfA^âvp.  > 

Ainsi,  le  scoliaste  ne  propose  pas  moins  que  de  retrancher  toute 
la  fin  du  livre,  savoir  les  § 9,  IQ,  11 ,  12,  13, 14,  15,  et  cela  pour 

deux  raisons  :  1^  le  style  ne  lui  parait  pas  digne  de  Plotin  ;  2m1  y 
a  une  phrase  incohérente  qui  lui  fait  soupçonner  une  interpolation. 
Nous  avons  expliqué  la  phrase  incohérente  ;  quant  au  style,  comme 
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nous  pouTOM  en  Juger  noas-méme,  l'opinion  du  MoUaste  a  pea 
d'importance  :  or,  il  nous  parait  impossible  de  ne  pas  reeonnattre 
dans  tout  ce  moreeau  le  style  comme  la  pensée  de  Piotin;  onyre- 

tronye  même,  ainsi  que  nous  l'avons  indiqué  dans  les  notes,  des  idées 
déjà  développées  dans  le  livre  Du  Beau,  qui  avait  été  écrit  avant  le 
livre  VII.  Seulement,  les  l*éfle]iions  dn  scoUaste  sont  intéressantes 

en  ce  qu'elles  montrent  comment  un  scoUaste  se  croyait  permis  de 
mutiler  un  ouvrage  pour  des  motifs  frivoles  :  c'est  là  rorigine  pro- 

bable de  la  lacune  qu'Eusèbe  nous  a  permis  de  combler  en  rétablis- 
sant la  suite  des  idées  confbrmément  aux  indications  de  PloUo. 

S  n,  SOUKCES  AUXQCBLUiS  PLOTUI  A  VVJSL 

Gomme  nous  l'avons  indiqué  dans  les  notes  qui  sont  placées  aa 
bas  du  texte,  Piotin,  pour  composer  ce  livre^  a  puisé  dans  les  aa- teurs  suivants  : 

Platon  :  Phédon,  Phèdre^  Banquet,  limée  (Foy.  ci-dessus,  p.  460, 
466,  467.  472,  474,  475)  ; 

Aristote  :  De  VAme;  Métaphysique  (Voy.  ci-dessos,  p.  446, 451. 
452;  459,  460,  464,  465,  475)  ; 

Alexandre  d'Aphrodlsie  :  De  la  Mixtion  {Voy,  ci^dessus,  p.  456) ; 
Ammonlus  Saccas  (p.  439,  451,  463).  Voy.  les  Fragments  de  ̂^ 

auteur  qui  se  trouvent  dans  ie  tome  I,  p,  xciv. 

S  III.  POLÉMIQUE  DE  PLOTIN  CONTRE  LB  MATéRIALISHB. 

La  réfutation  que  Piotin  fait  du  matérialisme  est  ce  que  les  an- 
ciens nous  ont  laissé  de  plus  remarquable  et  de  plus  complet  sur 

cette  matière.  Les  philosophes  Ioniens  et  les  atomisles  sont  com- 
battus brièvement  (p.  436-440).  Notre  auteur  concentre  les  efforts 

de  sa  polémique  sur  les  Péripatéticiens  (p.  460-465)  et  sur  les  Stoï- 
ciens (p.  441-459),  mais  principalement  sur  ces  derniers.  Cette  ar- 

gumentation se  lie  à  celle  qui  démontre  Timpassibilité  de  l'âme 
dans  le  livre  vi  de  VEnnéade  III  (  p.  123-135  )  et  dans  le  livre  vi 
de  VEnnéade  IV  (p.  425-434). 

S  IV.  BAPpRocBEKBirrs  eutre  pLonit  fer  toNGtii,  vorpbyrb,  ntoeivs. 

Longîn,  contemporain  de  Piotin,  a  traité  le  même  siyet  dans  un 
fragment  que  Ton  trouvera  cité  ci-après,  p.  623. 
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Porphyre,  dans  son  traité  De  VAme,  a  reproduit  la  polémique 

de  Plotin  contre  les  Pél'ipatétlelens  et  les  Stoïciens.  Voy.  ci-après, 
p.  622. 

Proclus,  dans  divers  passages  de  ses  écrits,  développe  quelques- 

unes  des  idées  qu'ôii  trouve  dttns  ce  livre  d6  Plotin  {Voy.  ci-des- 
sus, p.  468,  469,  470). 

S  V.    aAPPROOHBliBIlTB  BHTllB  PLOriM  BT  8itMt  AOeOSTIH. 

Plusieurs  Pères  de  l'Église,  tels  que  saint  Atbanase  d'Alexandrie 
(Discoi^s  contrôles  GentilSjl,  p.  35-36),  saint  Grégoire  de  Nysse  (De 
l'Ame  et  de  la  Bésvrrection,  p.  184,  éd.  de  Paris,  1638),  saint  Basile 
(^Règles  monastiques,  p.  670, 676,  éd.  de  Paris,  1618),  Némésius  (que 

nous  avons  cité  dans  les  notes,  p.  455,  457),  paraissent  s'être  inspirés 
de  Plotin.  Mais  celui  qui  lui  a  fait  les  emprunts  les  plus  faciles  à  re« 
connaître  et  les  plus  importants  est  sans  contredit  saint  Augustin. 

Le  traité  que  ce  Père  a  composé  Swr  l'Immortalité  de  Vûme 
est  tiré  presque  entièrement  de  notre  auteur  (Voy.  ci-dessus,  p.  440, 
462,  463,  467,  469^  472).  Il  a  encore  employé  des  arguments  em- 

pruntés à  Plotin  dans  son  traité  De  la  Quantité  de  Vâme  {Voy. 
ci-dessus,  p,  443,  447,  455)  dont  nous  avons  déjà  parlé  ci-des- 

sus (p.  544),  dans  sa  Lettre  clxvi  Sar  VOrigine  de  V4me  humaine 
{Voy,  cinlessus,  p.  444,  450),  ainsi  que  dans  ses  traités  Sur  VAme 

et  son  origine  {Voy,  ci<-dessns,  p.  451,  458)  et  Swr  la  Trinité  {Voy. 
ci-dessus,  p.  452). 

Le  P.  Thomassin  cite  également  avec  élpge  ce  livre  de  Plotin 
dans  ses  Dogmata  theoiogica.  Nous  avons  indiqué  ces  citations 
dans  les  notes,  p.  444,  445,  470,  471. 

S  VL  ADTBURS  QUI  ONT  MBNTIONNÉ  CE  LIVRB. 

Ce  livre  est  mentionné  par  Olympiodore  (God.  I,  p.  63,  185  ; 
Cod.  III,  p.  38.  40). 

11  l'est  aussi  par  Jean  Phllopon  {De  VÉtemité  du  monde,  VÏI,  4)  : 
c  II  est  donc  de  toute  nécessité  que  Tessenee  de  l'âme,  dont  pro- 

cèdent de  pareils  actes  [intellectuels]  soit  séparable  et  indépendante 

de  tout  corps,  comme  l'ont  pensé  Platon  et  les  philosophes  les  plus 
illustres.  G'est  en  effet  sur  ce  principe  que  Plotfn  a  basé  sa  démon-* 
stration  de  l'immortalité  de  l'âme,  en  prouvant  que  l'âme ,  ayant 
des  actes  [intellectuels]  séparés  du  corps,  doit  avoir  également  une 
essence  qui  soit  séparée  du  corps  et,  par  conséquent,  immortelle.  » 



LIVRE  HUITIEME, 

DBSCBHTB  BB  VàMM  BANB  LB  CORPS. 

Ce  liyre  est  le  sixième  dans  l'ordre  chronologique. 
M.  Barthélémy  Saint-Hilaire  a  traduit  en  français  les  S  1  et  8 

{De  l'École  d'Alexandrie,  p.  945-249). 
Saint  Augustin,  dans  la  Cité  de  Dieu  (  X,  90;  1. 11,  p.  250  de  la 

trad.  de  M.  Saîsset),  indique  une  différence  remarquable  entre 

l'opinion  de  Plotin  et  celle  de  Porphyre  sur  la  descente  de  Fâme 
dans  le  corps  : 

«  Porphyre  dît  que  Dieu  a  mis  Tâme  dans  le  monde  pour  que, 
voyant  les  maux  dont  la  matière  est  le  principe,  elle  retournât  au 

Père*  et  fût  affranchie  à  jamais  d'une  semblable  contagion  >.  En- 
core qu'il  y  ait  quelque  chose  à  reprendre  dans  cette  opinion  (car 

l'âme  a  été  mise  dans  le  corps  pour  faire  le  bien,  et  elle  ne  connaî- 
trait point  le  mal,  si  elle  ne  le  faisait  pas),  Porphyre  a  néanmoins 

amendé  sur  un  point  considérable  la  doctrine  des  autres  platoni- 
ciens, quand  il  a  reconnu  que  Tâme  purifiée  de  tout  mal  et  réunie 

au  Père  serait  éternellement  à  Tabri  des  maux  d'ici-bas...  D'où  il 
faut  conclure  que  cette  doctrine  de  quelques  Platoniciens  sur  la 
révolution  nécessaire  qui  emporte  les  âmes  hors  du  monde  et  qui 
les  y  ramène  est  une  erreur.  » 

Le  passage  de  Plotin  qui  se  rapporte  à  la  réminiscence  (p.  486) 

est  cité  par  Théodore  Métochita,  S  mi',  p.  576,  éd.  KiessUng. 

LIVRE  NEUVIÈME. 

TOUTES  LES  ÀMBS  NB  FOIIIIENT-ELLBS  QU'UNB  SBULB  AME? 

Ce  livre  est  le  huitième  dans  l'ordre  chronologique. 
I/étendue  des  notes  que  nous  avons  jointes  au  texte  nous  dis- 

pense d'ajouter  ici  de  nouveaux  Éclaircissements. 

*  Cesl  la  doctrine  de  Plotin.  Yoy.  ci-dessus,  p.  488.  —  >  G*est  le  [rointsur 
lequel  Porphyre  s'écarte  de  Plotin.  Voy,  ci-dessus  p.  492,  note  1. 
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AVERTISSEMENT. 

Da  m  la  Vie  d$  PIoHm  (S  14),  Porpliyra  caraetériM  en  cet  tarmei  TeniTra 
aoDmattrt  : 

«  Ltê  doelriDea  dei  SloSctena  et  calleades  Péripatétiei«ni  sont  sacrètement 
•  mélaiigéM  dans  aei  écriti  [atec  cellai  dea  Platonidaoi].  La  Métapkyêiqiiê 

»  d'Ariitote  y  est  condeniée  tout  entl^f,.*  On  Usait  dans  ses  eonférences  les 
•  Commentairea  de  Sétérua,  de  Cronius,  de  NuoiéDius,  de  Gaiui  et  d'Atticus 
•  [philosophes  platoniciens]  ;  on  lisait  aussi  les  ouirrages  des  Péripatéticiena» 

»  ceux  d'AspasiuSi  d'Alexandre  d'Aphrodisie,  d'Adrasle  et  les  autres  qui  se 
•  rencontraient.  Cependant  aucun  d'eux  ne  fixait  exclusiTement  son  choix.  11 
ft  montrait  dans  la  spéculation  un  génie  original  et  indépendant  11  portail 

t  dans  ses  recherches  Tesprit  d'Anunonius  ̂   » 
Ces  lignes  nous  font  eonnaStre  à  quelles  sources  Plotin  puisa  en  composant 

les  Ennéaâeê^  et  conuBcnt,  inspiré  par  l'esprit  de  son  maître  Ammonius  Sac* 
cas,  il  entreprit,  en  se  plaçant  à  un  point  de  tuc  nouveau  et  plus  élevée  de 

ramener  à  l'unité  et  de  fondre  ensemble  dans  use  vaste  synthèse  les  doctrines 
diverses  de  Platon,  d'Aristote  et  des  Stoïciens,  4ont  les  divergences,  devenues 
dans  les  écoles  le  siget  de  diKuasioas  aussi  stériles  que  subtiles»  avaient 
rendu  la  philosophie  un  objet  de  mépris.  Mais  ce  que  Porphyre  dit  ici  du  mettre 

peut  s'appliquer  également  aux  disciples.  Après  que  celui  qu'on  appelait  le 
$rand  PioHn  ent^  en  homme  de  génie,  établi  rharmonie  entre  les  dogmes  de 

Platon  et  d'Aristote  dans  ce  qu'ils  ont  d'essentiel  et  de  fondamentaP,  ses 
successeurs  s'appliquèrent  à  compléter  et  à  réaliser  dans  tous  ses  délaili  celte 
œuvre  de  conciliation,  qui  constitua  la  tradition  constante,  du  Néoplatonisme 

depuis  Porphyre  *  et  Jamblique  *  jusqu'aux  derniers  représentants  de  l'École, 
Simplicius  *  et  Priscien  de  Lydie.  Telle  est  la  pensée  commune  qui  sert  de 
lien  aux  Fragments  dont  nous  donnons  la  traduction,  et  dont  les  plus  impor- 

tants sont  ceux  de  Jamblique. 

*  vay,  les  Fragments  d'AmmODiiia  Saecat  et  le  témoignage  d*Hiéroclèf  sur  r< 
seignement  de  ce  philosophe,  t.  I,  p.  xctv.  ~  *  Saint  Augustin  appronre  cette 
conciliation  en  ces  termes  :  «  Quod  autem  ad  eniditionem  doctrinamque  attinet» 
>  et  mores  quibus  conaulitur  anime,  quianofi  défuêrunt  aeutiuimi  et  iolertiêiifni 
»  viri,  qui  doeerent  diêputationihuê  mis  ÀristotêUm  <u  Platonsm  ita  sibi  eot^ 
»  cinerSt  ut  impsHtis  minutquê  attsntis  diêsentirs  vidsantUTf  multis  quidem 
»  seculis  multiaqiie  contentlonibua,  sed  tamen  eUquata  est,  ut  opiner,  una  vêriê- 
»  simœ  philosopkiœ  disciplina,  t  {Contra  Aeademieos,  III,  19.)  —  *  Porphyre- 
avait  composé  un  Traité  pour  prouver  que  la  doctrine  d*Aristote  est  au  fond 
identique  à  celle  de  Platon.  —  *  Yoy.  ci-après  p.  660,  g  xxii.  —  *  c  II  faut,  sur 
t  tous  les  points  où  Aristote  contredit  Platon,  ne  pat  s'en  tenir  à  la  lettre,  ni 
»  croire  à  un  dissentiment  réel  entre  ces  deux  philosophes,  mais,  allant  au 

»  fond  de  la  pensée,  montrer  sur  la  plupart  des  points  comment  ils  s'accordent  et 
•  se  concilient.  *  (Simplicius,  Comm»  sur  les  Catégories  â^Aristoto,) 
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Jambliqui.  Les  Firagments  de  ce  philosophe  que  nous  rassemblons  ici  for- 

ment trois  écrits  étroitement  liés  entre  eui,  le  Traité  de  l'Ame,  le  Cùmmen- 
taire  du  Traité  d'Âristote  iur  VAme,  et  la  Lettre  à  MaeédonUu  sur  le  Destin, 

Itaité  de  VAme.  —Cet  écrit  a  été  conservé  presque  intégralement  par  Sto- 
bée  dans  le  chapitre  ui  de  ses  Eelogm  phyeiem.  Seule,  la  partie  qui  traite  des 

Facoltés  de  rame  (S  it*tii)  a  été  mutilée,  soit  parce  que  Stobée  en  a  détaché 

certains  passages  qu'il  a  placés  ailleurs  S  soit  parce  qu'il  en  a  retranché  quel- 
ques-uns pour  ne  pas  faire  double  emploi  a?ec  les  extraits  de  Porphyre  et 

d'autres  auteurs.  Tel  qu'il  est,  ce  traité  de  Jamblique  n'en  est  pas  moins  ce 
qui  nous  reste  de  plus  précieux  de  ce  philosophe.  lie  style  a  sans  doute  la 

Âécheresse  d'un  manuel,  et  la  concision  y  dégénère  soufent  en  obscurité  K  Mais 
l'aridité  de  la  forme  est  rachetée  par  l'intérêt  des  théories  qu'expose  l'auteur, 
en  se  plaçant,  selon  son  habitude,  au  point  de  vue  métaphysique  >  ;  par  la 
clarté  et  la  précision  du  plan,  où  toutes  les  questions  de  la  Psychologie  sont 
passées  en  revue  dans  un  ordre  méthodique  ;  par  la  justesse  des  divisions,  qui 

embrassent  d'une  manière  complète  et  sans  aucune  concision  toutes  les  opi- 
nions des  diverses  sectes;  enfin,  par  l'intérêt  des  documents  que  ee  résumé 

fournit  à  l'histoire  de  la  philosophie  et  qui  forment  un  tableau  fidèle  de  la 
doctrine  néoplatonicienne. 

Pour  traduire  cet  ouvrage,  nous  avons  suivi  le  texte  donné  par  Heeren,  sauf 
quelques  légères  corrections.  Quant  aux  notes  que  nous  avons  jointes  à  notre 

traduction  afin  d'expliquer  les  passages  les  plus  obscurs,  comme  le  travail 
d'Heeren  était  tout  à  fait  insuffisant  *,  nous  l'avons  refait  en  puisant  tout  aux 
sources  mêmes.  Dans  ce  but,  nous  avons  consulté  d'abord  les  autres  éerits  de 
Jamblique  (Exhortation  à  la  phUoêophie^Vie  de  Puthagore,  Commentaire  sur 

le$  Catégoriei  d'Aristote,  Fragments  divers  *),  puis  les  auteurs  qui  l'ont 
cité,  Proclus,  Priscien  de  Lydie,  Simplicius,  Damascius,  Énée  de  Gaza,  Jean 
Philopon,  Michel  Psellus*.  Nous  avons  pu  ainsi  déterminer  avec  certitude  le 

*  C'est  ainsi  que  Stobée  a  transporté  au  chapitre  li  de  ses  Bclogœ  phygicœ 
le  %  yii  relatif  à  l'Intelligence,  et  au  chapitre  xxv  de  son  Plorilegium  1^  g  vi  rela- 

tif à  la  Mémoire.  ~  '  Ces  défauts  ne  sont  pas  particuliers  à  ce  traité  de  Jamblique. 
Ils  se  rencontrent  dans  tous  les  écrits  de  ce  philosophe,  comme  Tavoue  Eunape, 
son  biographe  :  <  Ses  écrits,  diWil,  ne  sont  pas  pleins  de  grâce  et  d'agrément, 
»  comme  ceux  de  Porphyre  ;  ils  n'en  ont  pas  la  lucidité  ni  la  pureté,  sans  être 
»  pourtant  obscurs  ni  incorrects;  mais,  comme  Platon  le  dit  de  Xénocrate,  Jam- 
»  blique  n'avait  pas  sacriaé  aux  Muses;  aussi,  loin  d'attirer  et  d'attacher  le  lec- 
p  tour,  il  le  fatigue  et  le  repousse.  >  Voy.  aussi  Damascius,  Vie  d'Itidore,  %  54. 
—3  Jamblique  a  été  surnommé  U  divin,  à  cause  de  l'habitude  qu'il  avait  de  se 
placer  toujours  au  point  de  vue  métaphysique,  quelle  que  fût  la  question  qu'il 
traitât,  comme  l'attestent  Simplicius  (Comm.  $ur  le»  Catégoriesy  préf.)  et  Damas- 

cius {Des  Principes,  p.  369,  éd.  Kopp).  »  *  Nous  avons  signalé  dans  nos  notes 
quelques-unes  des  erreurs  d'Heeren.  —  »  roy.  p.  637-651,  657,  640,  646, 655.  Nous 
ne  comprenons  pas  dans  cette  énumération  le  Traité  des  Mystères  des  Égyptiens, 

parce  qu'il  ne  parait  pas  appartenir  à  Jamblique.  Nous  le  citons  d'ailleurs  p.  654, 
640,  640.  —  •  Voy.  l'Index,  p.  688.  L'ouvrage  de  Michel  Psellus  que  nous  citons  a 
pour  titre  :  Questions  sur  toute  espèce  de  sujets  (De  Omnifaria  doctrinaj.  U  a  été 
publié  par  Fabricius   dans  sa  Bibliothèque  grecque  (t.  V,  éd.   originale).  I^s 
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sens  de  plusieurs  passages  qui  ont  de  Vimportance  pour  Thistoire  de  la  philo- 

sopliie,  mais  dont  on  n'avait  donné  Jusqu'ici  qu'une  interprétation  arbitraire  ̂ . 
Quant  aux  sources  auxquelles  Jamblique  a  puisé,  nous  pouvons  indiquer 

VAleibiade,  le  PMlébi  et  le  Timée  de  Platon,  le  TraiU  de  l'Ame  d'Aristole 
(ouvrages  sur  lesquels  Jamblique  avait  composé  des  Commentaires),  les  En^ 
néadei  de  Plotin,  le  Traité  du  FacuUéê  de  Vâme  de  Porphyre  (écrit  au- 

quel notre  auteur  nous  paraît  avoir  beaucoup  emprunté  dans  les  paragraphes 

v-ix,  qui  traitent  des  facultés  et  des  opérations  de  l'âme). 
Commentaire  du  Traité  d'Aristote  sur  l'Ame,  —  Dans  le  Traité  de  VAme, 

p.  631,  après  avoir  exposé  sa  propre  doctrine  sur  la  nature  de  l'àmCt  Jamblique 
s'exprime  en  ces  termes  :  ■  Py  tbagore,  Platon,  Arislole,  tous  les  anciens  qui  se 
»  sont  aequis  du  renom  par  leur  sagesse  sont  réellement  pour  cette  doctrine,  si 

»  l'on  approfondit  leurs  opinions  d'une  manière  scientifique.  Pour  nous,  nous 
•  essaierons  de  composer  sur  ces  opinions  un  Traité  qui  fasse  connaître  la 
»  vérité.  • 

En  cherchant  à  déterminer  à  quel  écrit  Jamblique  faisait  allusion  dans  ce 

passage,  nous  avons  été  conduit  à  reconnaître  qu'il  s'agissait  de  son  Comment 
taire  du  Traité  d'ArUtote  sur  l'Amer  que  Simplicius  a  pris  pour  base  de  son 
propre  travail,  comme  il  l'annonce  lui-même  dans  sa  préface  :  <  Quoique  Pla- 

ton nous  ait  laissé  sur  l'ftme  plusieurs  théories  véritablement  divines,  théo- 
ries d'ailleurs  suffisamment  éclaircies  et  expliquées  par  ses  interprètes,  c'est 

Âristote  cependant  qui  a  le  premier  traité  de  l'âme  d'une  manière  complète, 
comme  le  pense  Jamblique,  cet  esprit  si  judicieux;  mais  il  y  a  de  grandes 

divergences  entre  les  Commentateurs  d'Aristote,  divergences  qui  ne  portent 
pas  seulement  sur  le  sens  de  ses  paroles,  mais  qui  vont  au  fond  même  de 

sa  pensée...  Je  m'efforcerai  d'éclaircir  tous  les  points  obscurs  à  l'aide  des 
principes  les  plus  certains  et  des  passages  les  plus  précis  d'Aristote,  m'atta- 
chant  partout  à  la  vérité  autant  que  le  le  pourrai,  et  suivant  l'interpréta* 
lion  exposée  par  Jamblique  même  dans  son  Commentaire  tur  le  Traité  de 
VAme\  » 

Guidé  par  cette  indication  de  Simplicius,  nous  avons  recueilli  dans  son  ou« 
vrage,  ainsi  que  dans  les  Commentaires  de  Prisden  et  de  Jean  Pbilopon,  un 

certain  nombre  de  Fragments  de  Jamblique  qui  n'ont  point  été  cités  par  les 
historiens  de  la  philosophie  et  qui  nous  paraissent  offrir  un  grand  intérêt^  parce 

qu'ils  éclaircissent  plusieurs  points  qui  étaient  demeurés  obscurs  jusqu'ici.  On 
peut  en  effet  en  tirer  les  conséquences  suivantes  : 

Scholiet  qu*Heeren  a  données  comme  une  découverte  à  la  suite  des  Eclogœ  de 
Stobée  sont  extraites  textuellement  de  ce  traité  de  Michel  Psellus,  lequel  n'est 
lui-môme  qu'une  compilation  de  Platon,  d'Aristote,  de  Plotin,  de  Porphyre, 
de  Jamblique  et  de  Proclus. 

I  Ritter,  par  exemple,  dans  son  Histoire  de  la  Philosophief  interprète  d'une  ma- 
nière arbitraire  les  deux  phrases  dans  lesquelles  Jamblique  cite  Heraclite.  On  ne 

peut  en  trouver  le  vrai  sens  qu'en  se  reportant,  comme  nous  l'avons  fait,  aux  pas- 
sages de  Plotin  d'où  elles  sont  tirées,  et  à  ceux  d'Énée  de  Gaza  qui  en  forment  le 

commentaire.  —  *  Simplicius  a  résumé  la  doctrine  de  Jamblique  sur  ce  point  dans 
un  morceau  dont  nous  donnons  ci-après  la  traduction,  p.  631,  note  6. 
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1*  Le  livre  i  de  VBiméaOi  I  de  PIoIIb  (ffu^eêt-eê  pis  ranima!  ̂   Q  €*e9i^ee 
que  f homme f)  el  te  IHte  ti  de  VEmnéade  IV  (De$  Semei  de  la  Mémoire) 
ont  eenri  de  polot  de  dépert  an  Néeplatooidens  qui  ont  commenté  le 

TraUé  de  l*Ame  d'Aristote,  comme  lei  trois  livres  Dee  Genre»  de  VHre  ont 
également  servi  de  point  de  départ  aox  Néoplatonidens  qni  ont  coomieoté  les 

Catégories  *  (Foy.  Sinpiidns,  Comm.  eut  îe§  Catégorie  f^  préT.)  ; 

>  JambUqne  a  fidèlement  saivi  la  doctrine  de  Plotin;  seulement,  il  n'admet 
pas  avec  lui  que  rintellisenee  humaine  pense  toujours  (Foy.  p.  630,  noie  6)  ; 

9*  Le  Commentaire  de  Jambllque  a  servi  de  guide  I  Plutsrqne  d'Athènes,  i 
SimpUcins  et  à  Priseien  de  Lydie  (  Foy.  ci-après,  p.  082-609)  ; 

4*  A  Plutarque  d'Athènes  se  rattache  Ammonius,  Ois  d'HermIas,  dont  le  Ira" 
▼ail  a  servi  de  base  I  celui  de  Jean  Philopon.  Ce  dernier  a  été  lui-même  eopié 
littéralement  par  Michel  Psellus  dans  un  petit  écrit  intitulé  OpfiUons  mr 
r^mé (publié  avee  OrigenU  Philoeatia,  etc.,  Paris,  1618). 

Lettre  à  lÊaeédonmt  tur  te  Dettin.  —  Jambllque  expose  dans  cette  Lettre 

M  théorie  de  la  liberté  humaine.  C'est  le  complément  naturel  des  deux  écriu 
précédents. 

PoaPHTaa.  Les  fragments  de  cet  auteur  que  nous  traduisons  ici  iTraité 

emrle  précepte C(mnatê4ot  M-mime,  Tf^lé  de  VAme)  ont  moins  d'impor- 
tance que  ses  Prinwipee  de  ta  théorie  de$  Mettigibtes  et  son  Trotté  des  Fa- 

euttéi  de  t'dtne^  que  nous  avons  donnés  dans  le  tome  I  et  auxquels  nous 
renvoyons  souvent  Ils  onVent  cependant  beaucoup  d'intérêt  pour  l'éclaircisse- 

ment des  doctrines  de  Platon  ̂   et  de  Plotin,  et  ils  nous  ont  paru  particulière- 

ment propres  I  servir  d'introdifction  au  Traité  de  VAme  de  Jamblique. 
finit  na  Oaza.  Le  Théophraste  de  cet  auteur,  dont  nous  donnons  une  ana- 

lyse et  des  extraits,  est  un  dialogue  destiné  à  réftater  trois  théories  de  la  phi- 
losophie néoplatonicienne  qui  sont  contraires  I  la  doctrine  chrétienne,  savoir, 

la  préexistence  des  âmes,  la  métempsycose  et  Téternité  du  monde.  L'ouvrage 
est  écrit  avec  beaucoup  d'esprit  et  d'élégance.  Le  fodd  en  est  d'ailleurs  tiré  des 
Ennéadeê  de  Plotin  et  du  Traité  sur  VAme  et  la  Résurrection  de  saint 
Grégoire  de  Nysee. 

Cet  ouvrage  d'Énée  de  Oaxa  parait  avoir  servi  de  modèle  à  ceux  que  Jean 
Philopon,  Zacharie  le  Seholastique,  Nicéphore  Chumnus  ou  Rathanaël,  ont 
eomjposés  sur  le  même  sii]et.  11  a  été  cité  longuement  par  le  P.  fialtus  dans  sa 
Défense  des  saints  Pères  œeasés  de  Ptatonisme  K 

•  Ces  Néoplatonicien»  sont  Porphyre,  Jamblique,  Dexippe,  SimpUcius,  Ammo- 
nius,  fils  d'Hermias.  —  »  Ils  expliquent  plusieurs  passages  deVÀlcibia4€,  duPhi- lèbé  et  du  Phédon  de  Platon.  Voy.  ci-après  p.  615,  note  6;  p.  617,  notes  1,  s,  5; 
p.  618,  note  l  ;  p.  619,  note  S;  p.  680,  note  1.  —  *  On  peut  consulter  encore  sur  le 
môme  sujet  les  deux  ouvrages  suivants  :  La  Vie  future,  par  M.  Henri  Martio; 
L'Immortalité  de  Vàme  chez  Um  Juifs,  par  M.  G.  Brecher,  traduit  de  l'allemand  par M.  Isidore  Gahen. 



TRAITE  SUR  LE  PRECEPTE 

CONNAIS-TOI  TÔl-MÊME 

PORPHYRE 

ADRBSSfi   A   JAMBLIQUE^ 

1.  [Livre  (.]  Quel  est  le  9enSi  quel  est  Tauteur  du  précepte  sacré* 

qui  est  inscrit  sur  le  temple  d'ApoUoni  et  qui  dit  à  celui  qui  vient 
implorer  le  Dieu  :  Connais-toi  toi-même?  Il  signifie,  ce  semble,  que 

l'homme  qui  s'ignore  lui-même  ne  saurait  rendre  au  Dieu  dep 
hommages  convenables  ni  en  obtenir  ce  qu'il  implore.  Soit  que  oe 
précepte,  si  utile  pour  l'homme  dans  toutes  les  circonstances  de  la 
vie,  ait  pour  auteur  Phémonoé*,  qui  passe  pour  avoir  transmis  la 

première  aux  hommes  les  oracles  d'Apollon,  ou  Phanothéa,  fille  cîe 
Delphus;  soit  que  Bias',  ou  Thaïes,  ou  Chilon*  l'ait  inscrit  sur  le 
temple,  par  suite  d'une  inspiration  divine;  soit  que  Gbilou,  comme 
le  prétend  GiéarqueS  ayant  demandé  à  Apollon  ce  qu'il  était  le  plus 
utile  aux  hommes  d'apprendre,  en  ait  reçu  pour  réponse  Connais- 
toi  toi-même;  soit  que  ce  précepte  ait  été  inscrit  sur  le  temple 

avant  l'époque  de  Chilon^  comme  le  dit  Aristote  dans  ses  livres  sut* 
la  philosophie;  dans  tous  les  cas,  Jamblique  •,  quelle  que  soit  {^opi- 

nion qu'on  ait  sur  Torigine  de  ce  précepte,  il  faut  admettre  que, 

*  Ces  trois  fragments  sont  eitrails  du  Florilegium  de  Stobée,  tit.  xxi, 
S  26, 27, 28,  éd.  Gaisford.  *-  >  Voy,  Diogène  Laërce»  I,  S  40.  —  >  Voy-  Stobée, 
FloiUegium^  lit.  xxi,  S  11—  *  Ibid,,  S 13.  —  •  Ibid.,  S  12.  —  <>  Jamblique, 
à  qui  est  adressé  ce  traité,  avait  composé  un  Commentaire  sur  VÀlcibiade  de 

i^laton,  dans  lequel  il  paraît  avoir  beaucoup  emprunté  à  Porphyre,  et,  comme 
Proclus  s'est  lui-même,  de  son  propre  aveu,  inspiré  du  travail  de  Jamblique,  il 
en  résulte  qu'il  a  dû  reproduire  souvent  les  idées  de  Porphyre,  quoiqu'il  ne  le 
nomme  pas.  Voy,  l'analyse  que  Proclus  a  donnée  du  travail  de  Jamblique  dans 
son  Commentaire  sur  VAlcibiade  de,  Platon,  t.  Il,  p.  34,  éà,  de  M.  Cousin, 
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puisqu'il  est  ioscrit  sur  le  temple  de  Delphes,  il  a  été  on  dit  ou  ins- 
piré par  le  Dieu.  Il  nous  reste  donc  à  examiner  ce  qu*il  signifie,  et 

ce  qu'au  nom  d* Apollon  il  nous  prescrit  de  faire  ayant  de  nous 
purifier  par  Tean  lustrale. 

II.  [LivftB  I.]  Peut-être  le  précepte  Connais-toi  tair^même  équivaut- 

il  à  Sois  tempérant  (<rtùfp6yst)i^  c'est-à-dire  Conserve  la  sagesse 
(ffûçc  rrW  fpùin<ri'»)  :  car  la  tempérance  {<rtêfpo9^ini)  est  une  espèce 
de  conservation  de  lasagesse  (votofpùtrwm).  En  ce  cas,  Apollon  parle- 

rait de  la  sagesse  (ro  fpvnh)  et  de  la  cause  de  la  sagesse  en  nous 

prescrivant  de  notu  conserver  nous-mêmes.  Si  telle  est  la  pensée  da 

Dieu,  il  nous  faut  connaître  quelle  est  notre  essence. — D'autres  philo- 
sophes, qui  admettent  que  l'homme  est  un  petit  monde,  disent  que 

le  précepte  d'Apollon  commande  sans  doute  de  se  connaître  soi- 
même,  mais  que,  l'homme  étant  un  petit  monde,  la  prescription  de 
se  connaître  soi-même  équivaut  à  celle  de  se  livrer  à  l'étude  de  la 
philosophie.  Si  donc  nous  voulons  nous  livrer  à   l'étude  de  la 
'philosophie  sans  nous  égarer,  appliquons-nous  à  nous  connaître 
nous-mêmes,  et  nous  arriverons  à  la  droite  philosophie  en  nous 
élevant  de  la  conception   de  nous-mêmes  à  la    contemplation 

de  l'univers ^  —  Sans  doute  on  a  raison  de  dire  que  nous  con- 
cluons de  ce  qui  est  en  nous  à  tout  ce  qui  est  hors  de  nous, 

et  qu'après  nous  être  cherchés  et  nous  être  trouvés  nous-mê- 
mes, nous  passons  facilement  à  la  contemplation  de  l'univers'; 

peut-être  cependant  Apollon  nous  ordonne-t-îl  de  nous  étudier 
nous-mêmes  moins  pour  arriver  à  posséder  la  philosophie  que  pour 
atteindre  un  but  plus  relevé,  en  vue  duquel  nous  étudions  la  philo- 

sophie elle-ménie.  En  effet,  si  nous  nous  appliquons  à  la  philoso- 

phie, c'est  parce  que  nous  avons  de  l'inclination  pour  la  ssgesse  et 
que  nous  aimons  la  spéculation.  Or,  le  zèle  que  nous  mettons  i 

accomplir  le  précepte  Connais  toi  toi-même  nous  conduit  aayéri- 

table  bonheur,  qui  a  pour  conditions  l'amour  de  la  sagesse,  la  con- 

templation  du  Bien,  laquelle  est  le  fruit  de  la  sagesse,  et  la  connais- 
sance des  êtres  yéritables*.  Dans  ce  cas,  le  Dieu  nous  ordonne  de 

4  Tcy.  Platon,  Ckarmide.  —  »  Foy.  Plolin,  Enn.  IV.  llr.  i,  S 1  —  *  *  ^'*'"* 
•  est  l'image  de  ce  qui  est  au-dessus  d'elle  et  le  modèle  de  ce  qui  est  an-des- 
»  sons  d'eUe.  Donc,  en  se  connaissant  elle-même  et  en  s'analysent,  elle  connaît 
•  toutes  choses  sans  sortir  de  sa  nature  propre.  •  Proclus ,  Comm.  itc  ̂  
Timée,  p.  231.  Bossuet  dit  aussi  :  «  La  sagesse  consiste  à  connaître  Di^  ̂ '^ 
•  se  connaître  soi-même.  La  connaissance  de  nous-mêmes  nous  doit  élever  à  U 
t  connaissance  de  Dieu.  »  (Oe  to  Connaissance  de  Dieu  et  de  soi-même,  pr^a<^ 
bule.)  —  A  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intemçiàUSi  S  h  '•  ̂* 
p.  Li;  et  Plotin,  Enn,  i,  Ut.  iv,  $  3. 
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nous  connaître  nous-mêmes,  non  pour  nous  livrer  à  l'étude  de  la 

philosophie,  mais  pour  arriver  au  bonheur  par  l'acquisition  de  la 
sagesse.  En  effet,  trouver  notre  essence  réelle,  la  connaître  vérita- 

blement, c'est  acquérir  la  sagesse  ;  or,  le  propre  de  la  sagesse  est 
d'avoir  la  science  véritable  de  l'essence  réelle  des  choses,  et  la  pos« 
session  de  la  sagesse  conduit  au  véritable  bonheur  «. 

III.  [Livre  IV.]  Gomme  en  descendant  ici-bas  nous  revêtons 
Vhomme  extérieu/r,  et  que  nous  tombons  dans  Terreur  de  croire 

que  ce  qu'on  voit  de  nous  est  nous-mêmes,  le  précepte  Connais- 
toi  toir-même  est  fort  propre  à  nous  faire  connaître  quelles  fa- 

cultés constituent  notre  essence.  Platon,  en  mentionnant  dans  le 

Philèbe  le  précepte  Connais-toi  toi-même^  distingue  trois  espèces 

dlgnorance  à  cet  égards  L'ignorance  de  soi-même  est  donc  un 
mal  sous  tous  les  rapports,  soit  qu'ignorant  la  grandeur  et  la 
dignité  de  Vhomme  intérieur*  on  rabaisse  ce  divin  principe,  soit 

qu'ignorant  la  bassesse  naturelle  de  Vhomme  extérieur  on  ait  le 
tort  de  s'en  glorifier.  Cest  qu'alors  on  ne  sait  pas  que  la  nature  se 
joue  de  toute  chose  mortelle, . 

Gomme,  sur  les  bords  de  la  mer,  un  enfant 

Qui  a,  de  ses  mains  délicates,  éli'vé  des  édifices  de  sable 
Les  pousse  ensuite  du  pied  et  les  confond  en  se  Jouant  ̂  

*  Proelus  interprète  dans  le  même  sens  le  précepte  Connat§-M  tot^nême: 
<  La  doctrine  exposée  dans  les  dialogues  de  Platon  et  la  philosophie  en 
»  général  nous  paraissent  avoir  pour  principe  fondamental  la  connaissance 
»  de  notre  nature.  En  la  prenant  sagement  pour  base  de  nos  spéculations, 
»  nous  saurons  avec  exactitude  quel  est  le  bien  qui  nous  convient  et  quel  est 
•  son  contraire  :  car  la  perfeclion  des  êtres  difTère  selon  leur  essence  et  leur 
•  rang...  Le  précepte  Connais-toi  toi-même  inscrit  sur  le  lYonton  du  temple 

»  de  Delphes  indiquait,  je  crois,  la  manière  de  s'élever  à  Dieu  et  le  moyen  le 
»  plus  sûr  de  se  puriHer.  Il  disait  aux  esprits  capables  de  le  comprendre  que 
»  celui  qui  se  connaît  lui-même  peut,  en  iébulant  ainsi  par  le  vrai  principe, 
»  s'unir  au  Dieu  qui  nous  révèle  toute  vérité  et  nous  guide  dans  la  vie  pu- 
•  rificative;  tandis  que  celui  qui  slgnore  lui-même,  étant  un  profane,  un 

•  homme  non  initié  aux  mystères,  ne  saurait  participer  aux  bienfaits  d'Âpol- 
»  Ion.  La  connaiuanci  de  soi-même  est  donc  le  principe  de  la  philosophie  et 
t  de  la  doctrine  de  Platon.  »  {Comm.  sur  l'Àldb,^  t.  II,  p.  2, 13).  —  >  Platon, 
Philèbe,  U  II,  p.  410  de  la  trad.  de  M.  Gousin.  Porphyre  avait  composé  sur 
ce  dialogue  un  Commentaire  qui  est  cité  par  Olympiodore  {Scholies  sur  le 
Philèbe,  p.  239,  262,  dans  le  PlaUmis  PhUebus  de  Stalbaum,  Leipsick,  1821), 

et  par  Simplicius  {Comm.  sur  la  Physique  d'Aristote,  III,  104).  —  *  Cette 
expression  est  empruntée  au  Philèbe  de  Platon,  t.  Il,  p.  408  de  la  trad.  de 
M.  Cousin.  —  ̂   Homère,  Iliade,  XV,  vers  365-367. 
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Ainsi,  quiconque,  par  Ignorance  de  soi-même,  exalte  son  exté- 

rieur glorifie  plus  qu'elle  ne  le  veut  la  nature  qui  i'a  formé  :  car  il 
admire  comme  des  chefs-d^œurre  des  clioses  que  la  nature  fait  en 
se  Jouant,  tandis  que  celle-ci  parait  estimer  chacune  de  ces  choses  à 
sa  Téritable  râleur  et  ne  partage  pas  Terreur  de  ceux  qui  exaltent 

ses  dons  outre  mesure.  Le  précepte  Connais-toi  toûméfrie  s'ap- 
plique donc  à  l'appréciation  de  toutes  nos  facultés,  puisqu'il  nous 

commande  de  connaître  la  oÀesure  de  chaque  chose.  Ce  précepte 

semble  signifier  qu'il  faut  connaître  notre  âme  et  notre  intelli- 

gence, parce  qu'elles  constituent  uotre  essence.  Enfin,  noaseon- 
naitre  parfaitement  nous-mêmes,  c'esttout  à  la  fois  nous  conaaitre 
nous-mêmes  [c'est-à-dire  notre  Ame],  connaître  ce  qui  est  nôtre 
[c'est-à-dire  notre  corps]  et  ce  qui  se  rapporte  à  ce  qui  est  nôtre. 

Platon  a  raison  de  nous  recommander  dans  le  Philèbe  de  nous  sé- 

parer de  tout  ce  qui  nous  entoure  et  nous  est  étranger,  afin  de 

nous  connaître  nous-mêmes  à  fond,  de  savoir  ce  qu'est  Vhomm 
immortel  et  ce  qu'est  Vhomme  extérieur,  image  du  premier,  et  ce 

qui  appartient  à  chacun  d'eux.  A  Vhomme  mt^fieur  appartient  rin- 
telllgence  parfaite  ;  elle  constitue  Thomme  même,  dont  chacun  de 

nous  est  l'im  ige.  A  Vhomme  extérieur  appartient  le  corps  avec  les 
biens  qui  le  concernent,  il  faut  savoir  quelles  sont  les  facultés  pro- 

pres à  chacun  de  ces  deux  hommes  et  quels  soins  il  convient  d'ac- 
corder à  chacun  d'eux,  pour  ne  pas  préférer  la  partie  mortelle  et 

terrestre  ft  la  partie  immortelle,  et  devenir  ainsi  un  objet  de  pitié  et 

de  risée  dans  la  tragédie  et  la  comédie  de  cette  vie  insensée*,  enfin 
pour  ne  pas  prêter  à  la  partie  Immortelle  la  bassesse  de  la  partie 

mortelle  et  devenir  misérables  et  injustes  par  ignorance  de  ce  que 
nous  devons  à  chacune  de  ces  deux  parties  *. 

>  Expression  de  Platon,  Philèbe,  U  II,  p.  400  de  la  trad.  de  M.  Cousin. 
Olymplodore  dit  à  ce  sujet  ;  «  Baechus  préside  à  la  génératioD,  à  U  rie  et  à  la 
»  mort,  et  de  là  à  la  tragédie  et  à  la  comédie,  Tane  qui  représente  la  Tie  et  le 
»  cOté  plaisant  des  choses,  l'autre  qui  peint  le  malheur  et  la  mort.  »  (Cof)i"> 
iurle  Phédon,  dans  Codsin,  Fragmmti  de  PhUoiopMe  aneietmef  p-  4Q2.) 
--  ̂   Saint  Attgusiin  interprète  dans  le  même  sens  le  précepte  Connaii-tw 
toi-même  :  «  Utquid  ergo  ei  [menti]  praeceptum  est  nt  $$  ipiom  côfffiotcûif 
•  Credo,  ut  ie  ipsafn  eogitet  et  iemndum  naturam  suam  vivats  id  est,  ut 
»  secundum  naturam  suam  ordinari  appelât,  sub  eo  scilicet  cul  sobdenda  est, 
«  supra  ea  quibus  praepooenda  est  ;  sub  illo  a  quo  régi  débet,  snpra  ea  quse 

«  regere  débet,  ete.  •  (De  Trinitaie,  X,  5.)  Toy.  aussi  Bossuet,  De  la  C(fH' 
naistance  de  Dieu  et  âe  êoi-mémê,  IV,  11 . 
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PORPHYRE 

COlfTRE    BOÉTHUS^ 

hMi>*a 

L'âme  est  immortelle  parce  qu'elle  ressemble  à  Dieu. 

P.  Voici  un  argument  qui  paraît  excellent  ft  Platon  pour  démon- 
trer l'immortalité  de  I*Ame:  c'est  celui  qui  se  tire  des  semblables^. 

Si  l'âme  est  semblable  à  Tétre  divin,  immortel,  invisible,  indivisible. 
Indissoluble,  qui  subsiste  et  demeure  dans  son  incorruptibilité, 

comment  n'appartiendrait  ̂ elle  pas  au  ̂ onre  qui  est  conforme  à  son 
modèle?  Eu  elTet,  quand,  en  présence  de  deux  extrêmes  évidem- 

ment contraires,  tels  que  Tétre  raisonnable  et  l'être  irraisonnable, 
on  discute  auquel  des  deuk  genres  appartient  un  autre  être,  il  n'y 
a  qu'une  seule  démonstration  qui  soit  possible  :  c'est  de  faire  voir 
auquel  des  deux  extrêmes  cet  être  est  semblable.  Ainsi,  quoique 
le  genre  humain  dans  le  premier  Age  ne  possède  pas  encore  la  rai-^ 

son,  et  que  beaucoup  d'individus  commettent  jusqu'à  leur  vieil- 
lesse des  fautes  qui  impliquent  absence  de  raison ,  cependant, 

comme  le  genre  humain  a  beaucoup  de  traits  de  ressemblance  avec 
rétrè  purement  raisonnable,  il  a  été  regardé  comme  raisonnable 

^  Boéthusest  on  philosophe  Bt<^leien  mentionné  par  Diogéne  Ldiëree,  VU» 
S 143, 149.-->  a  Ce  fragment  est  tiré  dËuièbe,  Préparation  évomgéliqus^  XI,  28. 
— *  Cet  argument,  appelé  par  les  Néoplalooiciens  V argument  de  la  similitude^ 

parce  qu'il  est  fondé  sur  l'analogie  qu'a  l'essence  de  l'âme  avec  Tesseace  indis- 
soluble, était  considéré  par  tous  les  interprètes  du  Phédon  comme  le  seul  ar- 
gument vraiment  démonstratif.  Voici  comment  il  est  résumé  par  Olymplo- 

dore  :  «  On  trouve  dans  l'homme  l'âme  et  le  corps.  Or,  de  Vâme  et  du  corps, 
»  c'est  évidemment  Tâme  qui  se  rapporte  le  plus  à  l^essetiee  identique  â  etle- 
»  même,  permanente,  indissoluble,  etc.,  parce  que  l'âme  est  invisible,  douée 
»  de  pensée  et  qu'elle  gouverne  le  corps.  En  effet,  VinvisiMité^  la  pensée  et 
»le  eomthandement  conviennent  plus  I  l'Indissoluble  que  leurs  contraires. 
»  L'âme,  sous  ce  triple  rapport,  se  rapproche  donc  plus  que  le  corps  de  Tindis- 
»  soluble  ;  elle  est  donc  plus  indissoluble  que  le  corps,  et  par  conséquent  plus 
»  dural)le.  »  (Comm,  sur  le  PMdon,  dans  Cousin,  fragments  de  Philosophie 
ancienne t  p.  421). 
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dès  rorîgine.  Le  genre  que  forment  les  dieux^  étant  éyidemment  par 
et  inaltérable,  tandis  que  les  êtres  terrestres  et  tangibles  sont  pé- 

rissables, si  l'on  demande  dans  quel  genre  il  faut  classer  l'âme, 
Platon  pense  que  pour  résoudre  la  question  on  doit  examiner  à  qui 
rame  est  semblable.  Or,  comme  elle  ne  ressemble  en  aucune  ma- 

nière à  l'être  périssable,  dissoluble,  étranger  à  Tintelligence  et  à  la 
yie,  et  par  suite  tangible,  sensible,  qui  naft  et  meurt;  comme,  au  con- 

traire,  elle  ressemble  à  l'être  divin,  immortel,  invisible,  intellectuel, 
essentiellement  vivant,  ayant  de  Taffinité  pour  la  vérité,  possédant 

enfin  tous  les  attributs  qu'on  découvre  dans  Tâmc;  il  a  paru  impos- 
sible d'accorder  à  l'âme  les  autres  caractères  de  similitude  et  de  loi 

refuser  en  même  temps  la  similitude  d'essence,  puisque  les  autres 
caractères  de  similitude  sont  précisément  les  conséquences  mêmes 

de  cette  similitude  d'essence'.  Si  les  êtres  qui  diffèrent  de  Dieu  par 
leurs  actes  en  diffèrent  aussi  par  la  constitution  de  leur  essence, 
il  en  résulte  que  les  êtres  qui  participent  aux  mêmes  actes  doivent 

posséder  aussi  une  essence  semblable  :  car  c'est  la  qualité  de  l'es- 
sence qui  détermine  la  qualité  des  actes,  puisque  c'est  de  l'essence 

que  les  actes  naissent  et  découlent. 

IL  II  faut  une  longue  argumentation  pour  démontrer  que  l'âme 
est  immortelle  et  à  l'abri  de  la  destruction'.  Mais,  il  n'est  pas  besoin 
d'une  suivante  discussion  pour  établir  que,  de  tout  ce  qui  se  trouve 
en  nous,  l'âme  est  ce  qui  a  le  plus  de  ressemblance  avec  Dieu,  non- 
seulement  à  cause  de  l'activité  constante  et  infatigable  qu'elle  nous 
communique,  mais  encore  à  cause  de  rintelligence  qu'elle  pos- 

sède. C'est  cette  considération  qui  a  fait  dire  au  physicien  de  Cro- 
tone  [Pythagore]  que,  l'âme  étant  immortelle,  l'inertie  est  contraire 
à  sa  nature,  comme  elle  l'est  à  celle  des  corps  divins  [des  astres]. 
Que  Ton  examine  une  bonne  fois  l'essence  de  notre  âme,  rintelli- 

gence qui  domine  en  nous,  qui  nous  suggère  souvent  des  réflexions 

et  des  désirs  d'une  nature  si  relevée,  et  Ton  sera  convaincu  de  la 
ressemblance  gu'a  notre  âme  avec  Dieu. 

III.  Si  l'on  fait  voir  clairement  que  l'âme  est  de  toutes  choses 
celle  qui  a  le  plus  de  ressemblance  avec  Dieu,  qu'est-il  besoin  d'a- 

voir recours  aux  autres  arguments  pour  démontrer  son  immorta- 
lité? Ne  suffit-il  pas  de  mettre  en  avant  cette  preuve,  qui  a  une  va- 
leur toute  particulière,  pour  convaincre  les  gens  de  bonne  foi  que 

l'flme  ne  participerait  pas  aux  actes  qui  conviennent  à  la  divinité  si 

*  Voy.  Plolin,  Enn.  IV,  Uv.  vu,  g  10;  t.  II,  p.  467.  —2  Porphyre  fait  ici 

allusion  à  Vargununt  des  contraires,  qui  a  excité  dans  l'antiquité  une  si  vi?e 
et  si  longue  controverse.  Voy»  M.  Cousin,  Fragments  de  PhU.  anc.,  p.  410. 
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elle  n'avait  pas  elle-même  une  nature  divine?  Que  l'on  considère 
rame  en  effet  :  elle  est  enfouie  dans  un  corps  mortel,  dissoluble, 

dépourvu  d*intelligence,  qui  n'est  qu'un  cadavre  par  lui-même, 
qui  sans  cesse  tend  à  s*aHérer,  à  se  diviser  et  à  périr  ;  cependant 
elle  le  façonne  et  elle  en  tient  les  parties  liées  ensemble  *  ;  elle  montre 

qu'elle  a  une  essence  divine,  quoiqu'elle  soit  gênée  et  entravée  par 
cette  enveloppe  mortelle';  que  serait-ce  donc  si,  par  la  pensée, 
on  séparait  cet  or  de  la  terre  qui  le  couvre*?  L'âme  ne  montre- 

rait-elle pas  alors  clairement  que  son  essence  ne  ressemble  qu'à 
celle  de  Dieu  ?  Par  ce  fait  que,  même  dans  son  existence  terrestre, 

elle  participe  à  la  nature  de  la  divinité,  qu'elle  continue  de  l'imiter 
par  ses  actes,  qu'elle  n'est  pas  dissoute  par  l'enveloppe  mortelle 
dans  laquelle  elle  se  trouve  emprisonnée,  ne  fait-elle  pas  voir  qu'elle 
est  à  l'abri  de  la  destruction? 

IV.  L'âme  parait  divine  par  la  ressemblance  qu'elle  a  avec  l'être 
qui  est  indivisible;  et  mortelle,  par  ses  points  de  contact  avec  la  na- 

ture périssable.  Selon  qu'elle  descend  ou  qu'elle  remonte,  elle  a 
l'air  d'être  mortelle  ou  immortelle.  D'un  côté,  il  y  a  l'homme  qui  n'a 
d'autre  occupation  que  la  bonne  chère,  comme  les  brutes.  D'un 
autre  côté,  il  y  a  l'homme  qui,  par  son  talent,  sauve  le  navire  dans 
la  tempête,  ou  rend  la  santé  à  ses  semblables,  ou  découvre  la  vé- 

rité, ou  trouve  la  méthode  qui  convient  à  la  science,  ou  invente  des 
signaux  de  feu,  ou  tire  des  horoscopes^  ou,  par  des  machines,  imite 

les  œuvres  du  créateur.  L'homme  n'a-t-il  pas  en  effet  imaginé  de 
représenter  ici-bas  le  cours  des  sept  planètes,  en  imitant  par  des 

mouvements  mécaniques  les  phénomènes  célestes*?  Que  n'a  pas  in- 
venté l'homme  en  manifestant  l'intelligence  divine  qu'il  renferme  , 

en  lui-même?  Certes,  celle-ci  prouve  bien  par  ses  conceptions  har- 

dies qu'elle  est  véritablement  olympienne ,  divine,  et  tout  à  fait 
étrangère  à  la  condition  mortelle  ;  cependant,  par  suite  de  son  at- 

tachement pour  les  choses  terrestres,  attachement  qui  le  rend 
incapable  de  reconnaître  cette  intelligence,  le  vulgaire,  la  jugeant 

d'après  les  apparences  extérieures,  s'est  persuadé  qu'elle  est  mor- 
telle. Les  gens  de  cette  espèce  n'ont  en  effet  qu'un  moyen  de  se 

consoler  de  leur  abrutissement,  c'est  de  se  fonder  sur  les  appa- 
rences extérieures  pour  attribuer  aux  autres  la  même  bassesse* 

et  de  se  persuader  ainsi  que  tous  les  hommes  sont  semblables  à 

l'intérieur  comme  à  l'extérieur. 

4  Voy.  Plolin,  Enn,  IV,  liv.  viij  S  3,  no  5.  —  2  Voy,  Plolin,  Enn.  IV, 
liv.  VIII,  St.  —  *  Toy-  Plolin,  Enn.  IV,  liv.  vu,  S 10,  un.  -  *  Porphyre  fait 
ci  allusion  à  la  sphère  d'Archimède. 
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Réfutation  des  Péripatéticiens. 

V  t.  Quant  à  celui  qui  enseigiie  que  Fâme  esl  mie  inUUehie,  et 

qu'étant  eUe-mème  oomplétanent  inuBobUe,  die  est  cependant  le 
principe  des  mouTemenls^,  qu'il  explique  d'où  proviennent  le» 
eitasea  (MovvuivyLoi)  *  de  Tètre  yivant*,  quand  One  saiait  plus  neo 

de  ce  qu'il  Toit  ni  de  ce  qull  dit,  que  son  âme  a  rintuition  de  Ta* 
Tenir  et  de  ce  qui  n'est  pas  présent,  et  qu'elle  s'applique  à  l'iden* 
tique  [à  TintelUgible]  s  qu'il  dise  également  d'où  proYieoneat  dm 
l'être  Tirant  les  délibérations,  les  réflexions  et  les  yolontés  de  Tâme, 
ea  tant  qu'elle  esl  renie  de  l'être  Tivant*:  car  ce  aont  Ià  des  moo- 
Tements  de  l'âme  et  non  du  corps  '. 

YI,  Comparer  la  nature  de  Téme  à  la  pesanteur  ou  aux  qualités 
corporelles  uniformes  et  immobiles*,  qualités  qui  modiOent  le  siûet 

et  déterminent  sa  nature,  c'est  le  propre  d'un  bomme  qui  volontai- 
rement ou  involontairement  ne  comprend  rien  à  la  dignité  de 

l'âme,  qui  ne  voit  point  que  le  corps  de  Fétre  vivant  n*est  defeoo 
vivant  que  par  la  présence  de  l'âme,  comme  c'est  par  la  préseoce 
du  feu  près  duquel  elle  se  trouve  placée  quç  l'eau  devient  cbaude, 
comme  c'est  par  le  lever  du  soleil  qu'est  illuminé  l'air  qui  est  natu- 

rellement obscur  quand  il  n'est  pas  ainsi  illuminé*.  Mais  lacba- 
leur  de  Veau  n'est  pas  la  cbaleur  du  feu  ni  le  feu  lui-même;  la 
lumière  qui  se  répand  dans  l'air  n'est  pas  non  plus  la  lumière  pro- 

pre à  l'essence  dusoleil  :  de  même,  V animation  du  corps  (Àft^v^tai  "* 
laquelle  joue  un  rôle  analogue  à  celui  de  la  pesanteur  et  de  la  qualité 

qui  réside  dans  le  corps,  n'est  point  l'âme  qui  est  descendue  dans 

le  corps  et  de  laquelle  le  corps  reçoit  une  espèce  de  souffle vit&l*'' 

«  £u»lèe,  Prép.  érmig.^  IV,  11.-*  ̂   yoy.  â^àfiH  JamlUique,  1^^'^ 
S  vui .  —  s  Toy.  ci^près,  p.  640.  --  «  Cest  llioiiiitte  considéré  coaunecoinpo^ 
d  une  âme  et  d'un  corps.^  *  Voy,  le  fragment  d'Âmmonius  Saccas  dans  le  looiel, 

p.  xcTi.  Yoy,  aussi  Plolin,  £nn.  lY,  liv.  vu,  S  8,  p.  463.  —  •  Viger  propose  à 
tort  de  retrancher  ces  mots  que  réclame  la  suite  de&  idées.  —  '  VoV-  ̂ ^ 
£nn.  IV,  liv.  vu,  S  6,  p.  445.  —  •  IWd.,  S  4,  n«  7,  p.  442.  —  •  Voy-  ̂'»«-  '^' 

m.  IV,  s  2Ûi  p.  377-37»;  lir.  v,  S  7,  p.  423.  -  «•  «  La  puissance  yftétatife 

•  présente  dans  tout  le  corps  y  frit  pénétrer  partout  un  veitige  de  ïàn^** 
(£9111.  IV,  liv.  IV,  S  28  ;  t.  Il,  p.  393.)  —  ̂   Dans  sa  Fûr^plmueéu  Trai^  » 

l'Ame  (fol  70),  ThémistiQs  die,  en  U  comMUnt,  cette  (Mm  de  Porphyre: 

«  Mais,  dit-il,  quand  la  tniation  du  corps  périt,  l'ânone  périt  pas  avec  elKj 
»  la  seule  ckose  qui  périsse,  c'est  fantmotion  que  Tâme  donne  au  corps,  ào^^ 

»  (lie  est  Eéparable  et  auquel  elle  communique  la  vie  par  une  espèce  dujtf'' 
t  tnitiaHon,  comme  le  soleil  illumine  Tair.  •  Selon  Tbémistins,  Tâme  est  in- séparable du  corps  et  meurt  avec  lui. 
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vu.  Ce  que  d'autres  philosophes  ont  dit  sur  Téme  me  parait  hon- 
teux. N'est-il  pas  honteux  çn  effet  de  dire  que  TAme  est  Ventéléchie 

<ïun  corps  natmrel  organisé  ?  N*est~ii  pas  également  honteux  de 
faire  consister  Tâme  dans  un  feuinteUigmt^  oudans  un  smffle  qui 

a  un  certain  caractère,  souffle  qui  a  été  exposé  au  froid  de  l'air 
et  trempé  en  quelque  sorte  par  son  contact^;  de  supposer  qu'elle 
est  une  agrégation  d* atomes*;  en  général,  d'enseigner  qu'elle  est 
engendrée  par  le  corps  «T  (Opinion  qui  a  été  déclarée  impie  même 
dans  les  lois  des  impies».)  Toutes  ces  opinions  sont  donc  hon- 

teuses. Il  n'en  est  point  de  même  de  celle  qui  défiait  TAme  une 
substance  qui  se  tneut  eUe-mtme  <. 

RéfUtoHon  des  Stoteiens. 

Vlin.  Ils  osent  appeler  Dieu  un  fsu  mtslHgent  (irOp  vùtpév);  et 

supposer  en  même  temps  qu'il  est  étemel.  Ils  disent  que  ce  feu 
détruit  et  dévore  tout  comme  le  feu  que  nous  connaissons,  et  ils 

combattent  Aristote  parce  qu'il  ne  veut  pas  admettre  que  Véther 
soit  compo3é  d'un  feu  semblable  au  nôtre.  Quand  on  leur  demande 
comment  ce  feu  subsiste,  puisqu'ils  le  font  complètement  sembla- 

ble au  nôtre,  ils  prétendent  qu'on  doit  les  croire  sur  parole,  et,  à 
la  croyance  irrationnelle  que  le  feu  est  étemel,  ils  ijoutent  encore 

cette  hypothèse  que  le  corps  éthéré  s'éteint  et  se  rallume  par 

«  C'est  la  définition  d'Heraclite  et  des  Stoicieas.  Voy  Plotin,  Enn,  IV,  Uv.  tu, 
S4,  p,  441 ,—  >  C'est  la  dpctrioe  de  Chrysippe.  Yoy.  Plotln,  ibid.,  $  4  et  8,  p.  441 , 
457  458.  -  >  C'est  la  doctrine  de  Démocrite  et  d'Épicure.  Voy.  Vloiin  ̂ ibid., 
S  3,  p.  438.  -  *  Voy.  Plotin,  idid..  S3  et  8,  p«  439  et  460.  —  •  Nous  pensons 
que  Porphyre  faU  ici  allusion  à  un  passage  de  sa  Philosophie  des  oracles,  Ënée 

de  Gaza  lui  attribue  une  expression  presque  identique.  Voy.  ci-après  p.  686. 
—  •  Voy.  Plolin,  Enn.  IV,  liv.  vu,  S  »,  P-  466. 

7  Eusèbe,  Prép.  évang.,  XV,  16.  —  »  Voy.  Plotin,  Enn.  IV,  liv.  tu.  S  4  ; 

1. 11,  p.  441.  Porphyre  semble  s'être  ici  inspiré  aussi  de  Longin,  qui  fut  son  pre- 
mier  maître  :  «  Qui  ne  s'indignerait  à  bon  droit  que  Zenon  et  Cléanthe  aient 

»  traité  l'âme  avec  assez  peu  de  respect  pour  soutenir  qu'elle  n'est  qu'une 
•  exhalaison  d'un  corps  solide?  Qu'y  a-t-U  de  commun,  grands  Dieux,  entre 
•  une  exhalaison  et  l'âme?  Et  comment  pouvaient-ils,  assimilant  ainsi  à  ce 
•  phénomène  physique  notre  âme  et  celle  des  animaux,  conserver  les  imagi- 
»  nations,  les  souvenirs  constants,  les  désirs  et  les  volontés  qui  ont  pour  but 

»  l'intelligence  des  choses  ?  Est-ce  que  les  Dieux  aussi  et  ce  Dieu  suprême 
»  qui  pénètre  tout  de  sa  vie,  les  choses  terrestres  et  les  choses  célestes,  se- 
•  ront  considérés  comme  une  exhalaison,  une  fumée,  une  vaine  appa- 
»  rence?  etc.  i  (Longin,  dans  Eusèbe,  Prép.  évang.^XWf^i.) 
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parties  «.  Mais  qu'est-il  besoin  de  nous  étendre  davantage,  d*ane 
part  sur  le  défant  de  Jugement  que  ces  philosophes  montrent  dans 

leur  propre  système,  et  d*autre  part  sur  leur  ignorance  et  leur 
mépris  de  la  doctrine  des  anciens? 

Appréciation  des  diverses  preuves  de  l'immortalité  de  l'âme. 

IXy  Les  preuves  tirées  soit  des  conceptions  intellectuelles  (Iwotai)', 
soit  de  Vhistoire^^  démontrent  incontestablement  que  Tâme  est 
immortelle,  tandis  que  les  arguments  empruntés  aux  philosophes 
semblent  faciles  à  renverser  à  cause  de  cette  facilité  d'élocution 
que  tous  déploient  dans  la  controverse.  Quelle  est  en  effet  la  dé- 

monstration qui  ne  soit  contestée  par  les  sectateurs  d'une  autre 
école,  puisque  certains  philosophes  [les  Pyrrhoniens]  ont  prétendu 

qu'il  faut  suspendre  son  assentiment,  même  pour  les  choses  qui 
paraissent  évidentes  7 

'  «  Boéthos,  Posidonius  etPanétius,  qui  se  distinguèrent  dans  l'École  stoïcienne 
»  par  leur  inspiration,  abandonnèrent  la  doctrine  de  l'embrasement  et  de  la  pa- 
»  lingénésie  pour  adopter  la  doctrine  plus  divine  de  rindestructibilité  du 

»  monde.  »  (Pbilon,  He  l'IndestruetibiUté  du  mande,) 
>  Eusèbe,  Préparation  ̂ Hingélique,  XIV,  10.^  *  Voy*  ci-dessus.  Su,  lu,  t. 

—  *  Voy»  Plotin,  Enn.  W,  liv.  vu,  $  15.  C'est  sans  doute  une  des  raisons  pour 
lesquelles  Porphyre  avait  composé  sa  PhilotopMê  des  oracles.  Simplicius  fait 
sur  ce  sujet  des  réflexions  pleines  de  Justesse  :  <  Faut-il  nous  abstenir  eom- 

plétement  de  consulter  les  devins  sur  ce  qui  dépend  de  nous,  pour  savoir, 

par  exemple,  si  nous  devons  admettre  que  l'âme  est  mortelle  ou  immortelle, 
si  nous  devons  prendre  pour  maître  tel  ou  tel  philosophe?  car  plusieurs  des 
anciens  paraissent  avoir  consulté  les  oracles  sur  la  nature,  quoique  nous 

disions  qu'il  dépend  de  nous  et  qu'il  est  en  notre  pouvoir  de  nous  former 
une  opinion  sur  ce  sujet.  Selon  nous,  toutes  les  fois  qu'une  chose  peut  être 
prourée  d'une  manière  rationnelle,  il  vaut  mieux  l'apprendre  par  raison 
défflonstratire  :  car,  si  la  démonstration  est  tirée  de  la  cause,  nous  aurons 

une  connaissance  scientifique.  Or,  que  Dieu  nous  assure  que  l'âme  est  im- 
mortelle, cela  nous  donne  bien  la  foi,  mais  ne  nous  donne  point  la  science. 

Q  ue  Dieu  daigne  apprendre  à  quelqu'un  les  causes  el  lui  donner  la  science, 
c'est  de  sa  part  une  autre  espèce  de  bonté;  mais  eUe  n'a  rien  de  conunun 
avec  la  divination  :  car  ceUe-ci  se  borne  à  prédire  les  issues  des  actions 

lorsqu'elles  sont  incertaines  et  que  toute  notre  intelligence  ne  saurait  les 
prévoir.  C'est  pourquoi,  s'il  y  a  eu  des  hommes  qui  aient  consulté  les  oracles 
sur  la  nature,  ils  ont  été  peu  nombreux;  ce  n'étaient  point  d'ailleurs  des 
philosophes  distingues,  mais  des  gens  plus  accoutumés  à  croire  qu'à  sayoir. 
La  volonté  de  Dieu  paraît  être  que  Tâmc,  se  mouvant  par  elle-même,  trouve 

aussi  par  elle-même  la  vérité.  »  {O  mm,  sur  le  Manuel  d'Èinctète^  %  xxin.) 
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Questions  que  soulève  Vétude  de  Vdme. 

I  \  Anstote  ramène  les  principes  qui  paraissent  le  plus  éYÎdem- 
ment  constituer  la  nature  de  l'âme  à  trois  caractères  essentiels,  saYoir, 
le  mouvement  f  la  connaissance^  la  ténuité  de  la  substance  (^tnrovDç 

Tjic  ovvluç),  qu'il  nomme  quelquefois  substance  incorporelle  (à^w- 
fxaroff  vit6(Tra(rtç)*i  puis,  il  examine  par  rapport  à  chacun  de  ces 

*  Les  titres  qui  composent  ce  sommaire  sont  tirés  de  Stobée  (Voy»  les  notes 

d'Heeren).  Les  termes  dont  ils  sont  formés  se  retrouvent  tous  dans  le  texte 
même  de  Jamblique. 

*  Stobée,  Eclogœ  physicœ,  lu,  S  28,  p.  858,  éd.  Heeren.  —  >  Aristote  dit 
dans  son  traité  De  l'Ame  (1,  2  ;  p.  108,  119  de  la  Irad.  de  M.  Barthélémy 
Saint-Hilaire)  :  «  Le  début  de  notre  recherche,  c'est  de  poser  tout  d'abord  les 
»  principes  qui  paraissent  le  plus  éTidemment  appartenir  à  la  nature  de  l'âme... 
»  Ainsi  tous  les  philosophes,  on  peut  le  dire,  définissent  Tftme  par  trois  ca* 
»  ractères  :  le  mouvement^  la  senêaiion  et  Vimma(érialité{rb  i^ci/utarov).  » 
II.  hO 
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trois  points  toutes  les  opinions  qui  ont  été  professées  sur  Tâme  :  il 

embrasse  ainsi  la  variété  infinie  des  opinions  et  les  classe   d'une 
manière  claire  et  brèye.  Mais  je  trouve  que  cette  division  a  deux  dé- 

fauts :  d'un  côté,  elle  est  confuse,  parce  qu'elle  contient  des  homo- 
nymes :  car  il  y  a  Qoe  grande  ̂ ffiresce  entre  le-  nouvement  de 

translation  et  le  mouvement  de  la  vie,  entre  la  connaissance  des 

objets  qui  ont  une  figure  et  la  connaissance  de  ceux  qui   n'en  ont 
pas,  entre  la  pureté  de  la  substance  de  Tair  et  la  pureté  de  l'incor- 

porel en  soi;  d'un  autre  côté,  elle  est  imparfaite,  parce  qu'elle  est 
incomplète  :  car  on  ne  peut  embrasser  avec  ces  trois  points  toutes 

les  opinions  qui  ont  été  professées  sur  l'âme  i. 

De  l'Essence  de  l'âme. 

II  ̂ —P  Quelques-uns  ramènent  la  nature  de  l'âme  aux  principes 
des  quatre  ̂ ^mento.  Selon  eux,  les  corps  premiers  sont  indivisibles, 

pliiâ^  éléflieiitaires  <|ae  les  élftinfiiit&  euxrmâBiâ&;.  n'étant  pas  mélan- 
gé», étaal  d'ailleir»  rtHif  Us  iiai(|ii»M«n*  de»  la  preniêp^  sutetaiMe, 

qui  est  pure,  ils  ne  sont  diviSibfes  d'aucmw  façon-;  î&ont  une  in- 
fijûté  de  flguces,  parmi  tejsq,ueUes  se  trouve  la.  figuce  spbérolûde  ;  «r 

l'âme  est  composée  d'atiMO/ss  sphéroïdes  K 
9*  O'appès  ce  qu'misetgnen^  certains  Pépîpifl^iiimii9^  Fane*  esf  h 

forme  dto  corps,  ou  une  quoctité  simple-  et  incorporeVle^  on  ane 
qualité  substantielle  et  parfaite  ̂   Une  opinion  analogue,  opinion 

qui,  bien  qu'elle  neviennepas  des  anciens,  constitue  cependant  une 
secteparticuliëce^  est,  «elle  qfiî  faitCQnsistjei:  l'âme  dana  le  concours 
{(rj'»lpo[f.'h)  de  toutes  les  qualités^  dans  ce  qu'il  y  a  de  principal  en 
elles  et  qui  Ijsur  est  soit  postérieur,  soit  antérieur  ̂  

r 

^  m.  BnrtWtow  Sfûnt-flUiûitt  adrom* lAi nâMs  oniîqBB  à  Actatote(JDe 
l'im^.tcad.ft;.,  H*  t20,,Dote}^ 

>  Stabée,  EcloQmi  pi^icm^.ha^  S  28«  {)«  aiS0..ToiU6S/les  défiiiUiojis.<iuloiit 
été  données  de  l'âme  sont  ramenées  ici  par  Jamblique  à  quatre  points  de  yue  : 
Éléments,  Qualité,  QuaniHé  ou  Eisence  mathématique  (Figure,  Nombre, 
BamujiiUe),  Nature.  iMcors»reUei.  CoUadivûiaa  semble  ampnwtéa  à  Anstote 
çyoy.  SimpUcia&,.  Commentaire  swp  I0  :SmUé  de  UAms^^  folia  2,  édilin 
d'Aide).  —  »  C'était  l'opinion  de  Démocrile.  Voy.  Aristote,  Zte  tlAmû^l,  2; 
p.  IQS  cit.  115^ de  la^tTAdfc  fr..—  «  Alexandre  d'A^brodisie  ditqm  l'âme  est  U 
perfectêon dueorQS (TeÀ<i(i.T}9s}.et lardéûnit  ̂ làj^uiêscmot^ïentéléebie,  Ukfarmê 
» du.cQrps. cgiila. possède..!  Vo|f»Jl. Ravai&son^Ji^s^at  oir  la  MétupkifsiqiÊâ 
d'Aristotei^U.  II,  p.  3Q1.  r-  ̂   IL  s'agit  sau&  doute  ieiide  Galien,  dont  Proehis 
pai;leten«e8te)ane8  :  «^Sedon  Galien,  les  facultés  de  l'âm^  dépeDdeai  dn  ten- 
»  Qérament  4u  corps.:  hAu  c»m»  egt  bunûde^mou  et  sans  fifflBftifitiinflftt  l'âflift 
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ceac  qui  donneat  à  l'âiae  uae  asMiiea  mathématique  [e.-à-d .  «ne  es* 
seaee  iaiermédîaûre  entre  resseaee  seasiMie  el  l'esseace  ûiteUlgiUe]. 

A.  La  iNrewère  espèce  d'essence  malfeMés^atique  est  la  /i^«M*^ 
i^X^ft-it)»  qui  est  la  lûiite  de  l'éleAdiio  et  ràteadue  elle-nème* 
Parmi  ceux  qui  fprofesseat  4sette  i^uioft  ob  ceapte  Ae  i^latMiicieB 

Sévérus  *.  Speusippe  piaoe  i'essenee  de  l'âme  da«s  Vidée  de  ce  qui 
tel  étendu  en  tout  eene^.  il  sertit  plus  raisennable  défaire  conski^ 
l'âme  pure  4afis  la  cause  de  ces  cheses  {de  retendue  et  de  la  figure], 
«u  dansée  qui  les  uaît*. 

•  estXayile  et  stupMe;  s*il  est  au  contrake  ̂ iea  esiisliUié«  «lie  Mi  fdurle  et 
»  inteUigeole.  »  {Commentaire  mt  le  Timée^  p.  346.)  Selon  Galien,  U  y  a 

dans  Thomme  trois  âmes,  Tâme  concupiscible»  Tâme  irascible,  l'âme  ration- 
nelle, qui  habitent  Tune  le  foie,  Tautre  le  cœur,  Tautre  Vencéphale.  La 

ma«ére  de  ces  trois  viscères  est  un  mélange  des  quatre  qualités  élémentaires 

le  chaud,  le  IVoid,  le  sec,  l'humide;  leur  form»  est  la  proportion,  le  tempéra* 
ment  des  qualités  ̂ lémeataioes;  e^  comme  l'Âne  .est  la  iome,  suiv^^  la 
théorie  d'Âristote,  il  s'ensuit  ̂ ue  les  «trois  Âmes  ne  ̂ nt  pas  autre  «bose  qus 
les  tempéraments  des  trois  viscères  dans  lesquels  elles  iiôsident.  F^.  GaUen, 
Quede/mmurs  tU  Véme  mdoent  le  ien^érameni  eu  oorps,  rcbji>.  Juu  et  iv. 

i  M  Parmi  nos  devanciers,,  dit  «Proclus  (fianmen^aire  mr  le  Tùnée^  p.  iSJ), 

»  les4ins  ont  fait  4e  l!âme  oue  essence  malfttoo/igu^,  parce  qu'elle  Ment  le 
•  .milieu  entre  le  sensible  «t  l'iotelMgihle  :  ils  l'appellent  un  »ombre^  at  la 
»  eoniposent  de  la  monade  fit  deila  dyade  indéflnie,  coaupe  Aristander  etNu- 
•  ménius^  ou  bien  une  srraadeur.ijii^om^rtâ'ue,  formée  dupointet  delà  ligne, 

j»  coma&e  Sévérus.  »  La  définition  que  Sévérus  donnait  de  l'âme  se  rattachait 

au  Timée  :  elle  avait  pour  but  d'expliquer  comment  l'Âme  est,  selon  Platon, 
composée  de  l'essence  indivisible  et  de  l'essenoe  divi^ble.  Cependant  Sévérus 
n'était  pas  complètement  .d'accord  avec  Platon  sur  la  nature  de  l'Âme  :  car, 
dans  un  fragment  qu'Eusèbe  nous  a  conservé  {Frép,  évang.y  ]Uli,  17),  JU  dit 
que  rame  n'est  point  formée  4ie  deux  essences,  l'une  passible  et  l'autre  im- 

passible, ainsi  que  l'enseigne  Platoq,  mais  qu'elle  est  siqple,  impassible  et 
incorporelle.  —  ̂   M.  Ravaisson,  dans  sa  dissertation  jiur  Speusippe  {Spwsippi 
de,primis  rerum  prindpiis  ptoctVa,  p.  41-43),  propose  de  lire  dtSiMTcxTou 
au  lieu  de^  tuiavuxou.  Cette  correction  ne  nous  parait  ̂ pas  .pouvoir  se  .con- 

citier  avec  le  sens  général  de  notre  passage,  et  nous  pensons  qu'il  faut  adop- 
ter ici  l'interprétation  proposée  par  M.  H.  Martin  :  <  Speusippe  niait  les 

»  nombres  intelligible^i  c'est-Â-dire  les  idées,  et  ne  reconnaissait  que  les 
»  nombres  mathématiques.  Dans  sa  définition,  le  mot  idée  ne  doit  donc  pas 

»  être  pris  à  la  rigueur.  Speusippe  a  sans  doute  voulu  4ire  que  L'âme  est 
»  une  grandeur  mathématique  incorporelle,  non  perceptible  par  les  sens.  • 

{Études  sur  le  Timée^  t.  I,  p.  37ô.)  —  >  C'est  la  doctrine  exposée  par 
Jamblique  dans«un  fragment  que  nous  a  conservé  SimpUcius  (Comm,  sur  les 
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B.  L'autre  espèce  d^esscnce  mathématique  est  le  nombre.  Quel- 
ques-uns des  Pythagoriciens  affirment  simplement  que  «  rame  est  on 

»  nombre  *  »  ;  Xénocrate  ajoute  :  «  qui  se  meut  luî-méme  ̂   »  ;  le  pytha- 
goricien Modcratus  :  «  qui  renferme  les  raisons*  »  ;  Hippasus,  audi- 

teur des  Pythagoriciens  :  «  qui  est  l'organe  rationnel   du  Diea 
>  créateur  du  monde  (x/bitixÔv  xocjxovjoyov  ÔJoO  opyavov)  *,  » 

Selon  Aristote,  Platon  compose  Vanimnl  en  soi  [le  monde  intelli- 
gible] de  ridée  de  Tun,  ainsi  que  des  premières  longueur,  largeor 

et  profondeur*  et  dit  que  l'unité  est  l'Intelligence,  que  le  nombre 
deux  est  la  Science,que  le  nombre  de  la  surface  est  rOpinion,  et  qoe 
celui  du  solide  est  la  Sensation  ». 

G.  Examinons  maintenant  V harmonie,  non  celle  qui  est  fondée 

sur  les  corps  [qui  résulte  du  mélange  des  éléments»],  mais  celle  qu'on 
appelle  Vharmonie  mathématique  [l'harmonie  propre  à  l'essence 
qui  est  intermédiaire  entre  l'essence  sensible  et  l'essence  intelli- 
gible]. 

Catégories,  fol.  34).  C'est  anssi  la  doctrine  de  Plotin,  qui  dit  qae  l'espace  a  él« 
créé  par  la  procession  de  l'âme  [Enn.  III,  Ut.  ti,  S 17). 

^  Voy.krïsioie^  Métaphysique^  1, 5.  Voy,  également  ci-dessus,  p.  125,  notel 
^  >  Voy.  AriStote,  De  l'Ame,  I,  2,  4.  Seloo  Simplicius  {Comm,  sur  le  Traité 
de  VAme,  fol.  6),  dans  cette  définition  de  Xénocrate,  Vdme  est  un  nombre 

signifie  que  l'âme  est  une  forme  ;  et  qui  se  meut  lui-même  Teut  dire  qui  eit 
divisible,  parce  que  l'âme  tient  le  milieu  entre  l'essence  iolelligible,  qui  est 
complètement  indivisible,  et  l'essence  sensible,  qui  est  complètement  divisible. 
Celte  explication  est  empruntée  à  la  doctrine  de  Plotin  {Enn.  IV,  liv.  ii). 

Voy.  aussi  Proclus,  Comm.  sur  le  Timée,  p.  190.  —  *  Ce  sont  l'un,  raison  de 
Vunilé,  de  l'identité  et  de  Tégalilé,  et  la  dyade,  raison  de  la  divisibilité,  de 
la  diversité  et  de  Tinégalité.  Voy.  Porphyre,  Vie  de  Pythagore,  S  48^1,  éd. 
Westermann.  —  *  Dans  sa  Vie  de  Pythagore  (S  81,  88),  Jambliqae  dit 

qu'Hippasus  avait  étudié  la  doctrine  des  Pythagoriciens,  mais  qu'il  appartenait 
à  la  classe  des  auditeurs  {àxouv/jMrtxoi),  et  non  à  celle  des  disciples 

(jjLaBfifiotTtxoC),  Diogène  La'érce  (Vil,  6)  est  un  peu  plus  expUdte  sur  ce  phi- 
losophe :  t  Hippasus  de  Métaponte,  pythagoricien,  disait  que  le  temps  da 

»  changement  du  monde  est  déterminé,  que  Tunivers  est  limité  et  se  meut 

»  toujours. «Quant à  l'expression  de  xfKttxbv  ipydvov^  elle  s'applique  à  l'Ame 
du  monde,  conmie  celle  de  t^  viyefiovtxbit  dans  cette  pensée  de  Philolaûs  : 

rh  Si  ii'jfetiovtxbv  h  tû  /levccLTaru  itopl,  Sjtsp  rpéntoç  8(x>jv  itpôinxsSAXXtTo  rri 
toXt  TravTè;  trfoitpoLi  b  Ivipnoupybi  dioç  (SlObée,  EclogCB  phys,,  XXII,  S  6,  p.  452;. 

—  *  Voy.  Aristote,  De  VAme,  1, 2;  p.  113,  trad.  fr.  Selon  Simplicius  (Comm. 

sur  le  Traité  de  l'Ame,  f.  6),  cette  assertion  de  Plalon  signifie  simplement  que 
le  monde  intelligible  contient  les  idées  de  toutes  choses,  parce  que  les  anciens 
appelaient  nombres  les  idées.  Cette  explication  est  empruntée  à  Plotin  (  Enn.  VI, 
liv.  VI).  —  •  Voy.  Plotin,  Enn.  IV,  liv.  vu,  S  8  ;  t.  II,  p.  460. 
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Modératus  attribue  à  TAme  [du  monde]  cette  espèce  d'harmonie 

qui  établit  l'accord  et  l'amitié  entre  les  contraires  «;  Timée  [dans  Pla- 
ton*], celle  qui,  dans  les  essences,  les  vies  et  leur  génération,  sert 

de  moyen  terme  et  de  lien.  Plotin,  Porphyre  et  Amélius  ont  enseigné 

que  l'harmonie  consiste  dans  les  raisons  que  contient  Vessence  de 
l'Ame  (cv  Xô^oiç  Toîç  xar'  ovo^sev  ifpoi}ifekp)^oy<nv)*.  Enfin  un  grand 
nombre  de  Platoniciens  et  de  Pythagoriciens  sont  d'ayis  que  l'har- 

monie est  unie  au  monde  et  inséparable  du  ciel  \ 
49  Passons  maintenant  à  la  nature  incorporelle,  et  examinons  avec 

ordre  toutes  les  opinions  qui  ont  été  émises  à  ce  sujet.  Il  y  a  des 

philosophes  qui  croient  que  l'essence  de  FAme  universelle  a  toutes 
ses  parlies  semblables  à  elle-même,  qu'elle  est  une  et  identique, 
en  sorte  qu'elle  est  tout  entière  dans  chacune  de  ses  parties ^ 

Ils  placent  dans  l'âme  particulière  elle-même  le  monde  intelligible, 

*  Foy.  Porphyre,  Vie  de  Pythagore,  S  49.  —  *  Voy.  Platon,  Timée,  p.  35. 
Voici  en  abrégé  comment,  au  rapport  de  Proclus  (Comm.  sur  le  Timée,  p.  205), 

Amélius  et  Porphyre  expliquaient  ce  passage  de  Platon  :  «  Selon  Amélius,  l'Ame 
»  contient  tout  ce  qui  est  dans  le  monde  :  par  la  monade  y  elle  embrasse  tous  les 
»  dieux  qui  habitent  le  monde;  parla  df/ade  et  la  triade,  les  démons;  par  la  té- 
»  irade  et  Xewnéade^  elle  est  la  providence  du  genre  humain  ;  entin,  par  Xoclade 
»  et  Vicôiieptade  [les  nombres  8  et  27],  elle  étend  son  action  dans  le  monde  en- 

»  tier  et  Jusqu'aux  êtres  du  dernier  rang:  car  elle  administre  chaque  espèce 
»  d'êtres  parles  puissances  convenables...  Selon  Porphyre,  l'Ame  contient  en 
1  elle-même  des  raisons  liarmoniques,  en  ce  sens  qu'elle  est  une  multiplicité  de 
»  puissances  unies  par  l'harmonie;  en  même  temps,  elle  rempUt  d'harmonie 
»  l'univers,  parce  qu'elle  y  administre  toutes  choses  par  les  raisons-harmoniques 
»  qu'elle  possède  en  elle-même,  t  Macrobe  attribue  sur  ce  point  la  même  doc- 

trine à  Porphyre  :  t  Hanc  Platonicorum  persuasionem  Porphyrius  libris  suis  in- 
»  seruit,  quibus  Tïmcelobscuritatibus  nonpihll  lucis  infudit;  aitque  eos  credere, 
»  ad  imaginem  contexlionis  Animée,  esse  in  corpore  mundi  intervalla  quae  epi* 

»  tritis,  hemioliis,  et  epogd'ois  hemitoniisquecomplentur  et  limmate;  et  ila  pro- »  venire  concentum,ci]ûu8  ratio,  in  substantia  Animsecontexta,  mundaoo  quoque 
»  corpori,  quod  ab  Anima  movetur,  inserla  est.  •  (/n  Somnium  Scipionit,  II, 

3.)  —  >  Selon  Plotin,  il  y  a  dans  l'univers  une  harmonie  unique,  tout  y  est  coor- 
donné, tout,  y  conspire  à  un  but  unique,  parce  que  l'univers  est  administré 

par  TAme  dont  la  Raison  contient  les  raisons  génératrices  dé  tous  les  êtres 
vivants  (Enn,  111,  liv.  ii,  S  16).  Pour  Amélius  et  Porphyre,  Voy.  la  note  pré- 
ardente.  —  ̂   Voy,  le  fragment  de  Philolaus  cité  par  Stobée,  Eclogœ  phys  , 
XXII,  S  7,  p.  454.  —  ̂   Jamblique  veut  dire  que,  selon  cette  doctrine,  qui  est 
ceUe  de  Plotin,  les  âmes  particulières  ont  la  même  essence  que  l'Ame  univer- 

selle, en  ce  sens  qu'elles  possèdent  les  mêmes  facultés.  Voy,  pour  Plotin , 
Enn,  IV,  liv.  m,  S  4  et  5;  liv.  ix,  S  5;  et  pour  Porphyre,  Principes  de  la 
théorie  des  intelligibles,  S  xxxix,  trad.  fV.,  t.  I,  p.  lxxx. 



les  dfan  et  les  démons,  te  Bien  et  ton!  ee  qtiH  y  a  de  pi»  relevé 
dans  Tanirers  *  ;  ils  enseignent  ainsi  qne  iont  est  dans  foos  les 
êtres,  mais  selon  la  natnre  propre  de  ehaeiin  d^en^  Ifoménins 
professe  eette  opinion  dans  toute  son  étendue  ',  Plotin  aree  qnekfoe 
restrletlon\  AméHns  aree  Ineonstanee,  Porpbyre  aree  hésitation  : 
rar  tantét  il  rabandonne  nettement,  tantôt  il  la  snit  comme  une 

tradition*.  Selon  eette  opinion,  FAme,  dans  son  essence  totale,  ne 
diffère  en  rien  de  l'Intelligenee,  des  dienx  et  des  êtres  sopérfenrs. 

Une  doctrine,  qni  est  opposée  à  la  précédente,  sépare  l'Ame  et 
rinteliigenee'  :  elle  fait  de  TAme  une  nature  inférieure,  née  de  l'In- 

telligence, mais  distincte  d'elle,  en  ee  sens  qae  la  partie  de  l'Ame 
qni  est  an-dessons  dellntelligence  en  dépend,  mais  a  mie  existence 

*  Yay.  Plotin,  Etm.  III,  Ut.  it,  $3,  fin.  —  >  Toy-  Plotia,  JEnn.  IV,  Ht.ix, 

S  &  —  *  Voy.  les  rragmcDtft  de  NoméDiiis,  1. 1,  p.  cii.  —  «  Plotin  admet  qu'il 
y  a  des  dlfrérenees  loportaDtes  eotre  la  eooditloD  de  l'Ame  aniTerselle  et  celle  de 
l'âme  humaine.  Voy.  Enn.  Il,  Ut.  h,  87;  Ëtm,  IV,  lir.  m,  8^17.  —  *  Pour 
Porphyre,  Voy.  les  Prinetpes  de  ta  théorie  deg  fnteUigibUs,  $  xtxix,  1. 1,  p.  uxx. 
•^  *  Cette  doctrine  est  celte  de  Jambliqae  Ini-oiême,  comme  on  le  roit  par  la 
citation  sniraote  qae  Proclus  fait  de  ee  philosophe:  «  Les  considérations  qni 

précèdent  nous  permettent  de  Juger  l'opinion  de  Plotin  et  de  Théodore,  selon 
lesquels  il  y  a  en  nous  quelque  chose  qui  demeure  Impassible  et  qni  pense 

tot^ours  :  car  Platon  [Timée,  p.  437],  n'admettant  que  deux  réTolntions  dans 
l'essence  de  l'âme,  a  dit  que  l'une  [la  réyolulion  de  ta  nature  du  mHiu\  était 
complètement  entravée,  et  que  l'autre  [la  rétolution  de  la  nature  de  Vautré\ 
était  troublée  :  il  est  donc  également  impossible  que  l'une  ou  Tautre  soit  l'acte 
de  la  pensée  pure.  C'est  arec  raison  que  le  divin  Jamblique  combat  cette  opi- 

nion dans  les  termes  suirants  ;  •  Qu'est-ce  qui  pèche  donc  en  nous  quand, 
entraînés  par  le  principe  irrationnel,  nous  cédons  aux  séductions  de  l'ima- 

gination? N'est-ce  pas  la  volonté?  Comment  ne  serait-ce  pas  elle,  puisque 
c'est  par  elle  que  nous  pouvons  résister  aux  illusions  de  l'imagination  ?  Or, 
quand  la  volonté  a  Pailll,  comment  l'âme  elle-même  resterait-elle  inf^llible? 
Qu'est-ce  qui  fait  le  bonheur  complet  de  la  vie  ?  n'est-ce  pas  que  la  raison 
s'acquitte  de  la  Tonction  qui  lui  est  propre  [contemple  l'Intelligence  divine], 
qu'elle  s'en  acquitte  parFaitement  ?  Quand  notre  partie  suprême  est  parfaite, 
l'ensemble  de  notre  être  est  beureui  :  qui  nous  empêche  donc  d'être  tous 
dès  aujourd'hui  complètement  heureux,  si  la  plus  haute  partie  de  nous- 
m^imes  peme  toujours  et  est  toujours  unie  aux  dieux  ?  Car,  si  cette  partie 

est  l'intelligence ,  qu'importe  à  l'âme  ?  si  eette  partie  est  une  partie  de 
l'âme,  rame  entière  doit  être  heureuse.  »  [Comm.  sur  le  Timée,  p.  341.) 

Pour  les  passages  de  Plotin  auxquels  Proclus  et  Jamblique  font  ici  allu- 
sion, Voy.  Enn.  I,  liv.  i,  S  W2;  et  Enn.  IV,  liv.  viii,  S  8.  Pour  la 

théorie  que  Jamblique  professe  lui-même  sur  l'Intelligence,  Voy.  ci-après, 
S  XXII. 
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propre.  Cette  ifténe  doctrlM  sépare  égstement  l'Âme  et  tMs  les 
êtres  supérieurs;  elle  lui  assigne  une  nature  propre*,  en  la  4éS- 

nlssaiit  «ait  l'BMeiiee  inlemédiaire  entre  les  eorps  qui  seat  divi- 
sfMes  et  les  genres  d'êtres  q«i  sont  indi^iMes*,  sefl  <«  Plénft^de 
des  raisons  «nirerselles  <«  la  Puissanee  éénlwrglfae  infèrieura 

aux  Idées*,  soit  la  Vie  qui  vit  par  eHe-néme  et  pratient  du  nende 
înteHfgible  et  des  genres  immnabies,  soit  la  ProeeBSion  de  Têtre 
▼éritable  et  «ni^rsel  Fers  nne  essence  moim  parfette^  Pythagore, 

Platon,  Aristoie*,  tons  les  anciens  qai  se  sont  ac«|nis  dn  renom  par 
lenr  sagesse,  sont  réeilenent  pour  cette  doctrine,  si  Ton  appro- 

fondit leurs  opinions  d'une  manière  scientifique.  Pour  nous,  nous 

A  Toit  «B  critiquant  la  jfSfdMa^  de  Platia,  iamUifue  M  ««i^Bto  la 

fend  ies  défioitliSDS  qu'il  doun  ici  et  qui  s'ap^iquent  à  la  Mi  à  TAna  imii«r- 
selle  et  auK  âmes  particiUères.  —  >  Au  lieu  4b  tO»  ̂ jkvtAv  tuai  ̂ t/»^«t«v 

Ce  passage  est  commeaté  par  SimpÛdus  (€o«iiii.  «nr  le  ItmUé  éê  fiiina, 

liT.  III,  2*  partie,  préT.)*  •  L'^Im  ■'«t  pas  resMnee  TërilaMe  :  car  tantôt 
»  elle  pense  et  lanlét  elle  ne  pense  pas.  Or,  si  l'ceacnee  saprtee  ée  l'âme  ne 
»  deBMure  pas  pure  dans  sa  proeessioa  vers  les  cfaoaas  qui  eocapent  le  saeand 
»  riag,  Il  en  résalla  qae  sous  ce  rapport  aussi  HU  a  «ne  nolurt  #ilemié- 
•  dfoire,  eemne  le  dit  JamliUqae  dans  sao  TnM  et  Vàm»  :  iatenaédlatre, 
>  dis-]e,  nan-seuieBWBt  entre  les  dieees  dlvi£lMes  et  les  choieB  iadlfMMes, 
»  mais  eneare  entre  les  choses  engendrées  et  les  choses  neii«^ngeiidré«s  entre 
»  leschases  corraptiMes  et  les  choses  incorruptibles.  •  Ce  passage  de  Jam^ 
bliqne  est  également  cammenlé  par  Priscien  (Cùmwu  tfn  Ttuiié  de  TMo»- 

phroitt  mr  VimëgimaêUm  et  l'InUUignuê^  p.  2B»)  i  «  L'âme  particulière 
•  est  donc  à  la  fois  muaUe  et  immuable,  comme  le  dit  JamUiqae,  en  sorte  que, 
»  sons  ce  rapport  aussi,  elle  a  une  nature  intermédiaire.  En  effet,  les  choses 
t  sapérieares  sont  complètement  immuables;  les  choses  périssables  sont  corn» 

»  plétementmaables;  mais  l'âme  particuUère,  occupant  un  rang  intermédiaire^ 
•  difisée  et  multipliée  ayec  les  choses  qui  sont  contenues  dans  le  monde,  non« 

1  seulement  demeure  ce  qu'elle  est,  mais  encore  change  en  faisant  subsister 
»  tant  de  ties  particulières;  eUe  ne  change  pas  seulement  dans  ses  états,  elle 

»  change  en  quelque  sorte  dans  son  essence.  «  —  *  t  Étant  un  dieu  inrérieur, 

»  rflme  descend  ici-bas  dans  le  but  de  développer  sa  puissance  et  d'orner  ce  qui 
»  est  au-dessous  d'elle,  etc.»  (Plotin,  Enn,  IV,  Ut.  viii,  S  ̂O  -^  *  ̂oy.  Plotin, 
Enn.  IV,  Ut.  viii,  S  ̂*  —  'iiamblique  interprète  ici  l'opinion  d'Aristote  sur  la 
nature  de  Vâme  dans  le  sens  de  la  doctrine  néoplatonicienne.  Celte  interpréta- 

tion  est  développée  dans  un  passage  où  SimpUcius  s'appuie  sur  Tautorité  môme 
de  Jamblique  :  «  Selon  Aristote,  l'âme  est  incorporelle,  indivisible,  immobile  par 
»  rapport  aux  mouvements  corporels...  C'est  une  raiton  et  une/bmié;  elle  est 
»  une  dans  tous  les  animaux,  même  dans  ceux  qui  sont  raisonnables  s  elle  pofr- 
«  tôde  toutes  les  essences  vitales  et  toutes  les  facultés,  soit  appétitives,  comme 
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essaierous  de  eomposer  sur  ces  opinions  uu  Traité  qui  fasse  eon- 
naître  la  yérité  ̂  

Quelques«uns  des  Physiciens  composent  i*àme  par  la  combinai- 
son des  contraires,  du  chaud  et  du  froid,  du  sec  et  de  Thamide  : 

ib  prétendent  que  la  vie  (rô  çnv)  doit  son  nom  à  ce  qn^elle  est  mise 
en  ébullitionpar  lachalev/r  («iro  rô  âvoeçcfy  viro  toO  Ocp^iov),  et  Vàm 

(^v^q),  à  ce  qu*elle  est  rafraichie  par  le  froid  (^v^oc)  ̂   ;  ils  croient 

que  dans  les  deux  cas  Tâme  est  l'air  qu'on  respire,  comme  le  dit 
Aristote*  en  citant  les  vers  d'Orphée  sur  la  nature,  d'après  leqoel 

€  l'âme  Tient  de  Tunivers  et  entre  en  nous,  quand  nous  respirons, 

le  Dësir  raUonnel,  rAppétit  Irasdbte  et  l'Appétit  concopiseible,  soit  eoflrm- 
tivet,  comme  rintelligence^la  Raison,  l'Opinion,  l'Imagination,  la  Sensatioo, 
soit  natwreiU»  (ces  facnltés  occupent  le  dernier  rang).  Dans  le  livre  111,  après 
SToif  dit  que  noire  âme,  en  sa  qnaUté  de  rattonnable,  tient  le  milieu  entre 
les  êtres  les  plus  éleyés  et  les  êtres  les  plus  bas,  Aristote  rassiraile  taotdt 

à  VdfM  sensUive,  UntÔt  à  Vdme  inUUectiulU  ;  tantôt  U  l'abaisse  à  la  Sen- 
sibUité,  Unlêt  il  l'élève  à  l'Intelligence,  dont  elle  est  alors  rimage;  Untôt  il  la 
représente  comme  ramenée  à  rindtTîsibiUté,  autant  que  cela  est  possible,  et 

demcaranteneUe-fliême,  quand  elle  imite  l'Intelligence  qui  lui  est  supérieore; 
tantôt  il  la  dépeint  sortant  d'eUe-même  en  quelque  sorte,  par  son  ineliMr 
Hon  vers  ce  qid  est  hors  d'elle,  et,  par  cet  acte  de  procession^  arrinnt  à 
être  diTisible,  sans  perdre  cependant  d'une  manière  complète  les  propriétés 

opposées:  car,  en  se  diiisant,  elle  aspire  en  même  temps  à  l'indivisibilité; 
en  s'avançant  vers  ce  qui  est  hors  d'eUe,  elle  opère  aussi  une  conoersUm  vers 
elle-même  ;  en  s'éloignant  d'elle-même,  eUe  ne  cesse  pas  cependant  de  d^ 
meurer  en  elle,  quoiqu'elle  soit  afTaiblie  quand  elle  incline  vers  ce  qui  est 
hors  d'elle.  Ainsi,  notre  âme  change  tout  à  la  fois  et  demeure  ce  qu'elle  est, 
parce  qu'elle  occupe  un  rang  intermédiaire  entre  les  êtres  immuables  et  les 
êtres  muables,  qu'elle  participe  également  aux  propriétés  des  uns  et  des 
autres.  En  effet,  elle  est  indivisible  et  elle  se  divise;  elle  est  non-engendrée 

et  elle  devient;  elle  faUère  sous  un  certain  rapport,  et  eUe  demeure  inM- 
rable.  C'est  pourquoi  nous  n'admettrons  pas,  comme  le  fait  Plotin  [£nft.  iVi 
Uv.  Tiii,  S  ̂]f  qu'une  partie  de  notre  âme  demeure  toujours  immuable  et 
pure;  nous  n'admettrons  pas  non  plus  que  notre  âme  descende  compléteoient 
dans  la  génération  ;  mais  nous  démontrerons  qu'eUe  descend  tout  entière, 

et  qu'en  même  temps  elle  demeure  distincte  du  corps ,  tout  en  s'abaissast 

aux  choses  qui  tiennent  le  second  rang.  Au  reste,  l'ensemble  de  notre  Com- 
mentaire éclaircira  ces  idées,  qui  sont  la  doctrine  même  d' Aristote  et  qoi 

ont  été  parfaitement  expliquées  par  Jamblique.  »  {Comm,  sur  U  Traité  ds 
VAme^  préface.) 

^  Sur  cette  phrase,  Vay.  ci-dessus,  p.  613.  Jamblique  annonce  ici  son  Cefifr 
mentaire  du  Traité  d'ArUtote  sur  l'Ame.  —  >  Voy.  Platon,  Craiyls,  t.  XI, 
p.  48  de  la  trad.  de  M.  Cousin.)  —  >  f  oy.  Aristote,  De  VAme,  I,  5,  p.  1^  ̂ 
la  Irad.  fjr* 

j 
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>  apportée  par  les  vents.  >  Orphée  lui-même  semble  penser  qu'il 
n'existe  qu'une  seule  Ame,  laquelle  se  divise  en  une  foule  de  par- 

ties, en  sorte  que  les  âmes  particulières  reçoivent,  en  respirant, 

les  souffles  multiples  et  intermédiaires  (iroUat  xa2  fAccrac  imityowi) 
émanés  de  TAme  universelle  ̂  

Quelques-uns  des  Péripatéticiens  font  de  l'âme  un  corps 
éthérés;  d'autres  la  définissent  soit  «  la  perfection  de  l'essence  du 
»  corps  divin,»  perfection  qu' Aristote  appeWeentéUchie,  comme  le  dit 
Théophraste  dans  quelques-uns  de  ses  écrits  ̂   soit  c  ce  qui  est  en- 
»  gendre  par  les  genres  universels  divins  (rh  àiroyevy^ficvov  «irb  tûv 
»  9f(o>Tf/B(uy  yivûv  oX«iy),  »  comme  le  conçoivent  des  modernes,  soit 

«  ce  qui  forme  un  mixte  avec  le  corps,  >  comme  l'enseignent  les 
Stoïciens*,  soit  €  ce  qui  est  mélangé  à  la  nature,  »  soit  «  ce  qui  est 

»  quelque  chose  du  corps  (la  qualité  qu'il  a  d'être  animé),  mais  qui 
»  ne  constitue  pas  une  substance  indépendante  du  corps,  >  comme 

le  prétend  Dicéarque  le  messénien  *. 

Des  Facultés  de  Vdme, 

m*.  Selon  Platon,  les  facultés  de  l'âme  ne  sont  pas  différentes  de 

^  yoy,  ci-après,  S  x,  p.  646.  Porphyre,  dans  son  traité  De  VÀntre  des 
Nymphes  (S  25,  éd.  Hercher),  développe  cette  idée  daos  les  termes  suivants  : 

«  C'est  avec  raison  que  les  anciens  ont  fixé  des  vents  pour  les  âmes  qui 
t  viennent  dans  la  génération  et  pour  celles  qui  en  sortent,  parce  que  les  âmes 

»  attirent  un  certain  esprU  (irvtû/iee),  conmie  quelques-uns  Tout  pensé,  etqu*e1Ie8 
•  ont  une  essence  spirUiteUe.  Borée  est  le  vent  propre  aux  âmes  qui  viennent 
»  dans  la  génération  :  car  Borée  rappelle  à  la  vie  les  hommes  qui  sont  sur  le 
»  point  de  mourir,  en  soufflant  sur  eux  quand  ils  respirent  avec  peine,  etc«  » 

Virgile  dit,  en  parlant  des  cavales,  quelque  chose  d'analogue  : 
Ore  omnes  verse  in  zephyrum  stant  rupibus  altis, 
Exceptantque  levés  auras,  et  sepe  sine  ullis 
Gonjugiis  vento  gravidœ...  GéorgiqueSt  III,  37S. 

*  «  Critolaiis  peripateticns  constareeam  [animam  dixit]  de  quinia  enentia*  » 
(Macrobe,  M  Somnium  Seipionis,  1, 14.)  —  >  Gicéron  fait  sans  doute  allusion 
à  cette  opinion,  quand  il  dit  dans  les  Tutculanes  (1, 10)  :  «  Âristoteles,  qnum 
»  quatuor  illa  gênera  principiorum  esset  complexus,  e  quibus  omnia  orirenlur, 
»  quiotum  genus  adhibet,  vacans  nomine;  et  sic  Ipsum  animum  ivreUxtUev 
»  appellat  novo  nomine,  quasi  quamdam  pontinuatam  motionem  et  perennem.  » 
—  *  «  Zeno  [dixit  animam]  concretum  corpori  ipiritum.  »  (Macrobe,  In 
Somnium  Scipionis,  I,  14.)  —  (^  Voy,  M.  Ravaisson,  Etsai  «tir  la  Hétaphy- 
tique  d'Arittote^  t.  II,  p.  34. 

*  Stobée,  Eclogœ  physiccBf  lu,  $  29,  p.  872. 
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Vême  [parée  qmt  l'âne  eil  iiiéiTisible  en  elle-même]  ;  d'mi  «vtre  eé(é, 
elles  sont  eoogénères  el  sttbMUent  ensemble  en  wie  seiie  idée,  em 

tant  que  refienee  de  l'éme  est  composée  [parce  que  l'âme  a  trois  fies 
qui  sont  d'essenee  différente]*.  Aristote,  q«i  conçoit égidement  Pâme 
comme  une  essence  simple  et  incorporelle,  laquelle  consomme  la 

formel,  ne  croit  pas  que  les  facultés  soient  dans  Tâme  comme  dans 
un  composé*.  —  Au  contraire,  les  sectateurs  de  Zenon  et  deChry- 
sippe  et  tous  ceux  qui  font  de  Tâme  un  corps,  regardant  les  fa- 
cultes  comme  les  qualités  du  si^et,  et  Tâme  comme  la  substance  qui 
est  le  sujet  des  qualités,  constituent  a^ec  ces  deux  choses  une  na- 

ture qui  est  composée  d'éléments  bétérogènes.  Dans  ce  système, 
les  facultés  appartiennent  soit  à  Tâme  elie*mémo,  soit  à  ce  qui  pos- 

sède l'âme,  c'est-à-dire  à  l'animal  considéré  avec  le  corps. 
Pour  les  philosophes  tels  que  Pythagore  et  Platon*,  d'après 

lesquels  l'âme  a  une  double  Tie,  parce  qu'elle  vit  en  elle-même  et 
dans  le  corps  S  les  facultés  sont  présentes  à  l'âme  d*une  autre 
manière  qu'à  l'animal.  —  Au  contraire,  pour  les  philosophes 
d'après  lesquels  l'âme  n'a  point  d'autre  yie  que  celle  du  composé, 
parce  qu'elle  forme  un  mixte  avec  le  corps,  comme  le  disent  les 
Stoïciens,  ou  parce  qu'elle  communique  toute  sa  vie  A  l'animal, 
comme  le  prétendent  les  Péripatéticiens ,  les  facultés*  n'ont  qu'un 
seul  mode  de  présence  :  elles  sont  mélangées  à  l'animal  tout  entier, 
ou  bien  l'animal  tout  entier  y  participe. 

Comment  donc  les  facultés  diffèrent-elles  Tune  de  TautreT 

*  Janblkfm  ex^HfiM  cette  phrase  I  la  Un  an  S  in,  p.  eSS.  —  >  Heera 
propoM  d«  lire  tcImmu^oO  tiZout  an  lien  de  rtXe^twpyiv  tt^ç.  Ce  cfaai^e- 
meat  ne  semble  pa«  nécessaire  :  les  deux  mots  emi^oyés  par  JambHqne  parais- 

senfétre  réquiTalent  à*hxtXixetccy  qai  signifie,  comme  on  le  sait,  le  complément, 

la  réalité  parfaite  du  corps.  Voy.  ci-après,  p.  675.  —  *  Artstote  dit  que  l'âme  n'a 
point  de  parties  (/>«  VAme,  I,  5,  p.  156  de  la  trad.  Ar.).  Voy,  aussi  ce  qoe 

Jamblique  dit  sur  les  Péripaiétldens  à  la  fin  dn  S  "i>  P*  <^^*  —  *  ̂^^^  ̂  
passage  et  dans  d'autres  qui  suivent,  Jamblique  attribue  ëridemmentà  Pytha- 

gore les  idées  des  Néopythagoriciens,  et  à  Platon  celles  des  Néoplatoniciens. 

—  *  «  Les  sages  disent  que  Tâme  a  une  double  yie,  l'une  qui  lui  est  conumine 
»  ayec  le  corps,  Tautre  qui  est  séparable  de  tout  le  corps  :  pendant  la  yelUe, 
»  nous  usons  surtout  de  la  vie  qui  nous  est  commune  avec  le  corps,  sauf  les 
t  moments  où  nous  nous  séparons  tout  à  fait  de  lui  par  les  conceptions  pores 

•  de  l'intelligenee  et  de  la  raison  discursive  ;  mais,  pendant  le  sommeil,  nous 
n  sommes  complètement  affranchis  des  entraves  qui  nous  enchaînent,  et  nous 

9  usons  de  la  vie  qui  est  séparée  de  la  génération.  *  {Des  Myttêrei  de$  Ég^fp- 
tiens,  3.)  —  <  11  faut  sous-entendre  luvà/ietç  et  non  ̂ u^al,  comme  Heeren 
le  dit  par  erreur. 
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Selon  les  stoïciens,  quelques  facultés  diffèrent  par  la  diversité  des 
organes  dans  lesquels  elles  résident:  car  il  y  a,  disent *ils,  divers 
esprits  tendus  du  principe  dirigeant  vers  les  divers  organes,  les 

yeux,  les  oreilles,  etc.;  d'autres  facultés»  qui  ont  pour  siège  le 
même  organe,  diffèrent  par  leur  qualité  propre  :  car,  de  même 

qu'une  pomme  réunit  dans  le  même  sujet  la  saveur  et  le  parfum,  de 
même  le  Principe  dirigeant  réunit  dans  le  même  sujet  la  Représen- 

tation sensible,  l'Assentiment,  l'Appétit,  la  Raison.  —Selon  les  Pé- 
ripatéticiens*  et  tous  ceux  qui  n'admettent  pas  que  l'âme  ait  des 
parties,  les  facultés  sont  rapportées  à  la  fois  à  une  essence  unique 

et  à  différentes  espèces  d'après  la  nature  de  leurs  fonctions*. 
Selon  Platon,  l'âme  a  trois  parties  parce  que  ses  trois  vies  ap- 

partiennent à  trois  essences  différentes;  d'un  autre  côté,  elle  a  p\a- 
slenrs  facultés,  si  l'on  considère,  non  plus  les  différences  essentielles 
de  sa  vie,  mais  la  diversité  des  propriétés  qui  sont  réunies  dans  le 
même  principe».  — En  général,  il  y  a  entre  une  partie  et  une  faculté 

cette  distinction  qu'une  partie  diffère  d'une  autre  partie  par  son 
essence,  tandis  qu'une  faculté  peut  avoir  le  même  sujet  qu'une  autre 
faculté  et  n'en  diffère  que  par  sa  fonction  génératrice  ou  produc- trice. 

Du  Nombre  des  facultés. 

IV^  Les  sectateurs  de  Zenon  distinguent  huit  parties  dans  l'âmeS 
mais  ils  attribuent  à  une  seule  partie  plusieurs  facultés  :  ainsi,  pour 
eux,  le  Principe  dirigeant  comprend  la  Représentation  sensible, 

l'Assentiment,  l'Appétit,  la  Raison  e. 
Platon,  Arcbytas  et  les  autres  Pythagoriciens'  divisent  l'âme  en 

trois  parties,  la  Raison,  la  Colère  et  la  Concupiscence,  qu'ils  regar- 
dent comme  nécessaires  pour  constituer  les  vertus;  d'un  autre 

*  Ycu.  à  ce  sujet  l'opiiiion  de  Nicolas  de  Damas  citée  par  Porphyre  (De« 
Facultés  de  Vàme^  1. 1,  p.  xcii).  —  2  n  y  a  dans  le  texte  xoerà  /aîv  t^v  otl^Mv 
aï  Suvà/jiets,  xoerà  lï  e?8v)  wv  SûvoVrai  nocrïv.  Hecren  proposo  de  lire,  pour  rendre 
la  phrase  plus  claire  :  xoer«  fiht  r^^v  oOv/ay  à^ipiaxw  otï  luvàfitiff  Kdtrà  Zi  ((fSv} 

fisptaxoà  x«tf'  &  îùvavTKt  nouXv,  Ce  Changement  ne  paraît  pas  nécessaire.  —  »  Jam- 
blique  Teut  dire  que  Platon  divise  Tâme  de  deux  manières,  en  parties  et  en 
facultés.  Il  ne  fait  ici  que  résumer  les  explications  que  Porphyre  donne  à  ce 

sujet  dans  son  traité  Des  Facultés  de  Vdme.  Voy.  t.  I,'p.  xci-xciii. 
*  Stobée,  Eclogœ  phyi.yUi,  S  80,  p.  878.  —  *  Les  huit  parties  que  les  Stoï- 

ciens attribuent  à  Tâme  sont  les  cinq  Sens,  la  Parole,  la  Puissance  généralive, 

le  Principe  dirigeant.  Voy,  Porphyre,  Des  Facultés  de  l'âme,  1. 1,  p.  txxxix. 
—  «  Voy.  Diogène  Laërce,  VII,  S  ̂59.  —  ̂   Voy,  Stobée,  Eelogœphys,,  lu,  8  23. 
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côté,  ib  accordent  à  Vàme  ponr  facultés  la  Puissance  naturelle,  la 

Locomotion,  la  Sensibilité,  l'Imagination,  l'Amour  du  beau  et  da 
bien,  enfin  rintelligencc'. 

Quant  à  Aristote,  il  compte  cinq  facultés,  la  Puissance  naturelle, 

la  Sensibilité,  la  Locomotion,  le  Désir  et  la  Pensée'. 

Des  Facultés  qui  constituent  Vessence  de  l'âme. 

V*.  Plotin  enlève  à  l'éme  pure  les  facultés  irrationnelles,  la  Sensa- 
tion, l'Imagination,  la  Mémoire,  le  Raisonnement.  La  Raison  pare 

est  la  seule  faculté  qu'il  attribue  à  l'essence  pure  de  l'âme  et  quil 
regarde  comme  conforme  à  Tidée  de  cette  essence  *.  —  Démocrite 

le  platonicien  *  réunit  dans  l'essence  de  l'âme  toutes  ces  espèces  de 
facultés.  —  Platon  divise  les  facultés  en  facultés  qui  ne  relèvent  qae 

d'elles-mêmes  et  facultés  qui  appartiennent  à  l'animal,  et  il  définit 
chaque  espèce  par  celle  des  deux  vies  [rationnelle  ou  animale]  à 
laquelle  elle  se  rapporte  *. 

[Facultés  naturelles  :  Puissance  nutritive,  Puissance  gMror 
tive,]  Plotin  et  Porphyre  pensent  que  les  facultés  propres  à  chaqw 

partie  de  Vunivers  [c'est-à-dire  à  chaque  être  considéré  comme 
animal]  sont  produites  par  l'Ame  universelle ^  et  que  [à  la  mortdes 
animaux]  les  Tacultés  produites  de  quelque  manière  que  ce  soit  par 

l'Ame  universelle  s'évanouissent  et  cessent  d'exister,  comme  la  vie 

*  Cette  assertion  est  empruntée  à  Porphyre,  Des  Facultés  de  râm,  1 1 
p.  XG.  —  s  Aristote  dit,  dans  son  traité  De  VÀme  (II,  3,  p.  181  de  la  Ind. 
fr.)  :  t  Nous  appelons  facultés  :  la  Nutrition,  les  Appétits,  la  Sensibilité  ̂  
»  Locomotion,  la  Pensée.  » 

*  V&ff.  Stobée,  Eclogœphys.^La,  S  31,  p.  880.  —  *  Yoy,  Plotin,  ffin.  I> 

liv.  I,  S  2.  Jamblique  n'exprime  pas  complètement  la  pensée  de  Plotin,  d'après  le- 
quel rame  ne  possède  en  acte  que  la  Kaison  pure  quand  elle  est  séparéedacorps 

{Enn,  IV,  liv.  m,  S 19;  U^*  >▼>  S  t-^  23),  mais  possède  toojonrs  en  poisfaoce 
la  Sensibilité,  laquelle  fait  partie  int^^ante  de  son  essence.  Voy^  les  ÈdaiT' 
eitsementi  du  tome  I,  p.  364.  —  »  11  y  a  dans  le  texte  :  ol  Si  ittpï  ̂•ni^àtfi'iv* 
uXattnoioi,  Heeren  croit  qu'il  y  a  là  une  faute  des  copistes,  parce  qu'il  confond 
Démocrite  d'Abdère  avec  Démocrite  le  platonicien,  qui  est  cité  par  Por- 

phyre {Jie  de  Plotin,  S  20)  et  par  Proclus  {jCùmim.  iwr  le  Timée,  p.  l^^)- 
^  «  roy.  ci-après,  S  »«  P-  644.  —  ?  Selon  Plotin,  Fhomme,  considéré  conuDe 
animal  f  est  une  partie  de  Vunivers,  d*abord  par  son  corps,  puis  par  son  ânoe, 
mais  seulement  par  son  âme  irraisonnable^  par  laquelle  il  participe  à  la  Pvit' 
tance  naturelle  et  végétative  de  VAme  universelle  {Enn,  IV,  liv.  iv,  S  ̂̂  
Les  facultés  propres  à  chaque  partie  de  Vunivers  sont  celles  que  Jambiiqac 
désire  sous  le  nom  de  naiure  dans  le  S  n,  p.  644. 
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d'un  végétal  engendré  par  une  raison  séminale  finit  quand  la  rai- 
son séminale  se  retire  de  lui  pour  rentrer  en  elle-même  [en  remon- 

tant à  l'Ame  qui  Ta  produite*].  Mais  on  pourrait  admettre  avec  rai- 
son, ce  semble,  que  ces  facultés  existent  toujours  dans  l'uniyers  et 

ne  périssent  pas  '. 
VI  *.  [Facultés  irbàtioniiblles  :  Appétit,  Sensation,  Opinion, 

Imagination,  Mémoire^*]  Outre  ces  facultés  [l'Appétit  et  la  Sensation] 
qui  sont  tout  à  fait  communes  à  Vâme  et  au  corps  [parce  que, 

supposant  Texercice  des  organes,  elles  s'attachent  au  corps  qui  leur 

*  «  Quand  on  coupe  les  rejetons  ou  les  rameaux  d'un  arbre,  où  Ya  Tâme 
»  végétatire  qui  s'y  trouvait?  Elle  retourne  à  son  principe...  Si  l'on  coupe  ou 
»  si  Ton  brûle  la  racine,  où  va  la  puissance  végétative  qui  y  était  présente? 

t  Elle  retourne,  sans  changer  de  lieu,  à  la  Puissance  naturelle  de  l'Ame  univer^ 

selle.  »  (Plotin,  £nn.  V,  liv.  ii,  $2.)  —  >  Voy,  ci-après,  S  xv,  p.  056.  Ce' pas- sage obscur  est  éclairci  par  un  Itagment  de  Jamblique  sur  la  catégorie  avoir 
{Comm,  iUT  lei  Catégorie»;  dans  Simplicius,  Comm,  sur  les  Catégories^ 

fol.  95).  <  L'Ame,  en  descendant  dans  le  corps,  produit  certaines  facultés  qui 
»  s'ajoutent  à  son  essence  comme  acquises;  elle  reçoit  du  corps  d'autres 
»  facultés,  qu'elle  développe  par  son  inclination  et  sa  procession  :  comment 
•  donc  pourrait-on  dire  qu'elle  les  a  [par  elle-même]?  D'ailleurs,' elle  reçoit 
•  certaines  facultés  dans  chaque  partie  du  monde  où  eUe  vient  demeurer;  elle 

»  produit  les  unes  elle-même,  elle  tient  les  autres  du  monde.  Elle  prend  aussi 
»  dans  chaque  partie  du  monde  un  corps  qui  est  en  rapport  avec  celte  partie 

»  IVoy.  ci-après,  p.  656,  note  3];  elle  reçoit  ce  corps  de  l'univers,  ou  bien  elle 
•  le  produit  elle-même  par  ses  propres  raisons  (iôyai),  si  c'est  un  corps  orga- 
»  nisé.  Elle  se  dépouille  de  ces  facultés  et  de  ces  corps,  quand  elle  passe 
»  dans  une  autre  région.  Il  résulte  évidemment  de  là  que  toutes  ces  choses 

»  n'étaient  pour  elle  qu'ae^uijfj,  qu'elle  les  avait  conune  des  choses  étraa- 
»  gères,  parce  qu'elles  étaient  d'une  autre  nature.  »  Cette  théorie  de  JambUque 
est  empruntée  à  Plotin  :  «  La  génération  ajoute  quelque  chose  à  Tâme^  etc. .» 

(Enn.  1,  Uv.  i,  S  1^0  yo^'  encore  le  passage  de  Simplicius  cilé  ci-dessous.  « 

>  Stobée,  FloriUgiuim,  tit.  xxr,  $  6,  p.  378,  éd.  Gaisford.  —  «  Sim- 

pliciuSj  qui  suit  en  Psychologie  la  doctrine  de  Jamblique  (Voy.  ci-dessus, 
p.  631,  note  6),  expose  en  ces  termes  la  génération  et  le  rôle  des  facultés 
irratianneUes  :  •  Descendant,  par  suite  de  son  inclination,  dans  ce  lieu  mortel, 

1  et  devant  y  être  unie  à  un  corps  mortel  pour  composer  avec  lui  un  animai 

»  mortel  (Çfioy  iv  0)^T^y),  Idme  a  produit  les  facultés  irrationnelles  (àXôyeu: 

•  jtpoùeAXtro  Çw^c)  :  les  unts  cognitives,  savoir,  la  Sensation  et  l'Imagination , 

»  les  9iUires  appétitivesy  savoir,  la  Colère  et  la  Concupiscence;  afin  que  l'animal 

»  mortel  pût  à  l'aide  de  ces  facultés  acquérir  les  connaissances  conformes  à  sa  na- 

•  turc,  réparer  par  la  nourriture  les  pertes  qu'il  fait  sans  cesse,  perpétuer  sa  race 
•  par  la  génération  de  son  semblable,  et  repousser  ce  qui  viendrait  à  lui  nuire; 

w  toutes  choses  que  l'animal  mortel  n'aurait  pas  été  capable  de  faire,  s'il  n'eût  été 

•  pourvu  de  ces  facultés  irrationnelles.  >  {Comm,  sur  le  Manuel  d'£pictàte, 
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propre  à  rame  elle-même.  De  même  qae ,  selon  ee  philosophe, 

il  y  a  en  nous  deux  yies,  Tnne  séparée  du  eorp$f  l'antre  eommu/ne 
au  corps  et  à  l'dme^  de  même  il  y  a  des  fonctions  (i vs^^ara)  qui 
appartiennent  à  l'âme,  et  d'autres»  qui  appartiennent  au  com- 

posé*. Parmi  ces  dernières,  les  unes  ont  leur  origine  dans  l'âme, 
d'autres  naissent  des  affections  du  corps,  d'autres  proTiennent  à  la 
fois  de  rame  et  du  corps,  mais  toutes  ont  TAme  pour  cause  commune^. 

De  même  que  la  marche  d'un  navire  dépend  à  la  fois  durent  et  du 
pilote,  et  que,  si  le  mouvement  ne  peut  avoir  lieu  sans  le  concours 

de  plusieurs  autres  choses,  le  pilote  et  le  vent  en  contiennent  ce- 

pendant en  eux  la  cause  principale  *  ;  de  même,  l'âme  se  sert  elle- 
même  de  tout  le  corps  et  en  gouverne  toutes  les  actions,  en  le  diri- 

geant comme  un  char*  ou  un  instrument  »  ;  mais,  en  même  temps,  elle 
a  en  elle-même  des  mouvements  qui  lui  sont  propres  et  qui,  ne  dé- 

pendant pas  de  ranimai,  réalisent  la  vie  qui  lui  est  essentielle,  tels 
que  ïenthotisiasme;  la  pensée  pure,  et,  en  général,  tous  les  actes 
par  lesquels  nous  nous  unissons  aux  dieux. 

^',  C'est  ce  que  n'accordent  point  les  philosophes  qui  font  de 

<  Voy,  Plotin,  Enn>  I,  Ht.  i,  S  0.  —^  Cette  idée  est  dëreloppée  dans 
Michel  Psellus  (De  Omnifaria  dœtrina,  S  41)  :  «  Parmi  les  opérations,  les 

»  meilleures  et  les  plus  éminentei  ont  leur  origine  dans  Tâme.  D'autres  sont 
t  excitées  par  le  corps  :  quand  un  besoin  se  fait  sentir,  Tâme  cherche  ce  qui 

»  peut  le  satisfaire.  D'un  eôté^  il  y  a  des  afTections  du  corps  qui  ont  leur 
»  origine  dans  rame  :  le  visage  rougit,  par  exemple,  parce  que  l'âme  a  jugé 
»  qu'une  chose  est  honteuse.  D'un  autre  côté,  il  y  a  des  affections  de  l'âme 
»  qui  ont  leur  origine  dans  le  corps  :  l'âme  éproove  des  plaisirs  et  des  peines, 
»  par  eiemple,  à  cause  de  la  génération  du  corps.  11  y  a  enfin  des  afTee- 

9  tiens  qui  sont  communes  à  l'flme  et  au  corps,  telles  que  la  locomotion^: 
»  car  changer  de  lieu  est  le  propre  du  corps  ;  participer  à  la  locomotion  est 

»  une  opération  de  l'âme.  »  — -  >  Pour  la  comparaison  de  l'âme  a?ec  le  pilote 
d'un  navire,  Voy.  Plalon,  Critioê,  et  Aristote,  De  VAme^  11,  1.  —  *  Voy. 
Platon,  Phèdre,  —  ̂   Yoy,  Platon,  !•'  Àldbiade.  —  <  L'enthousiasme 
est  racle  par  lequel  l'âme  smiit  aux  dieux  et  particulièrement  à  rUn. 
C'est  Vextase,  telle  que  Porphyre  la  décrit  ci-dessus  (p.  626,  S  t).  On  y 
arrive  par  Vunifieation  progressive  de  toutes  les  puissances  de  l'âme,  comme 
Jamblique  l'explique  lui-même  dans  ee  fragment  :  <  JambUque  nous  recom- 
»  mande  souvent  de  concentrer  dans  l'unité  la  multiplicité  de  nos  pensées,  de 
t  ramener  au  centre  ce  qui  rayonne  vers  la  circonférence,  et  de  nous  approcher, 

•  dans  cet  état  d'unité  et  d'intelligibilité,  de  ce  qui  est  un  et  intelligible,  pour  le 
»  saisir  par  une  seule  pensée,  grande,  indivisible,  intelligible.  ■  (Damasdus,  Des 
Principes,  p.  33t,  éd.  Kopp.)  Proclus  a  développé  celte  théorie  dans  le  passage 
suivant  :  •  Après  avoir  atteint  la  Science,  laissons  là  les  analyses,  les  synthèses 
»  et  les  opérations  diverses  de  la  pensée  discursive^et  appliquons  notre  âme  aux 
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l'Ame  on  corps,  comme  les  Stoïciens  ei  une  foule  d'autres  ;  ni  ceux 
qui  la  conçoivent  mélangée  avec  la  génération  [avec  le  corps],  comme 

la  plupart  des  Physiciens;  ni  ceux  qui  supposent  qu'elle  est  un  pro- 
duit du  corps,  qu'elle  consiste  dans  une  espèce  d'harmonie  ̂  

Des  Actes  de  Vdme. 

IX^  Toutes  les  Ames  accomplissent-elles  les  mémesactes,  ou  bien  les 
Ames  universelles*  produisent-elles  des  actes  parfaits,  et  les  autres 
Ames  des  actes  conformes  au  rang  qui  a  été  assigné  à  ehacune 
d'elles? 

Selon  les  Stoïciens,  il  n'y  a  qu'une  seule  raison  (elc  %o£)  pour  les- 
Ames  universelles  et  les  Ames  particulières,  leur  entendement  est 

intuttionfl  simples  de  la  ïacttUë  intellectuelle.  La  Science  en  efUet  n'est 
pas  le  plus  haut  degré  de  la  connaissance  ;  au-dessus  d'elle  il  y  a  encore 
rinlelligence  :  je  ne  parle  pas  ici  de  l'Intelligence  séparée  de  l'âme  rcesl- 
à-dire  de  l'Intelligence  suprême],  mais  de  XiWumitiQXUm  que  Tâme  en  reçoit, 
intelligence  dont  Aristote  dit  :  C'ttt  par  l'intelligence  que  nous  eonnaisione 
les  principes  [Dem,  Analyt.^  I,  3]  ;  et  Platon  :  Ce$i  dans  l'âme  qv^eti 
produite  l'intelligence  [Timée^  p.  30].  Nous  étant  éleyés  à  cette  intel- 

ligence, nous  contemplerons  avec  elle  l'essence  intelligible,  saisissant  par 
des  intuitions  simples  et  indivisibles  les  genres  des  êtres  qui  sont  simples, 
indivisibles  et  immuables.  Enfin,  dépassant  cette  intelligence  si  précieuse,  nous 
éveillerons  la  sommité  de  notre  âme  qui  fait  de  chacun  de  nous  une  unité  et . 

ramène  à  l'unité  la  multiplicité  qui  se  trouve  en  nous.  De  même  que  nous 
participons  de  l'Intelligence  par  notre  intelligence,  de  même  nous  partici- 

pons du  Premier,  qui  rend  chaque  chose  une,  par  l'unité  et  la  fleur  de  noire 
essence.  Car  le  semblable  est  partout  connu  par  le  semblable,  les  choses  ra- 

tionnelles par  la  raison,  les  intelligibles  par  l'intelligence,  les  formes  unes  des 
des  êtres  par  l'unité  de  notre  âme  :  c'est  là  le  plus  élevé  de  nos  actes;  par 
loi,  nous  devenons  divins  (wStoî),  quand,  Aiyant  toute  multiplicité»  nous 
appliquant  à  Vunificalion  de  nous-mêmes  {httstç  V^")»  aous  devenons  unité 

et  nous  recevons  la  forme  de  l'Un.  »  (Cmm.  sur  l'AlcUfiadie^  t.  II,  p.  loo.) 
^  7o|^. d-dessus,  Su,  p.  633,  note  4. 
>  Stobée,  Melogœ  physiêœ ,  ui,  S  3^>  P*  ̂^-  I^ans  le  S  vui^  Jamblique  a 

traité  des  opérations  de  l'âme  humaine.  Dans  le  S  h^i  U  compare  les  actes  de 
l'âme  humaine  à  ceux  des  autres  âmes.  —  *  Par  âmes  universelles,  ̂ uxoà  SXou^ 
Jamblique  entend  les  âmes  qui  sont  unies  à  l'Ame  universelle  et  gouvernent 
avec  elle  Vunivers  ;  et  par  âmes  partieulièreSy  ̂ jtvxoà  fitptaroà,  les  âmes  qui  se 

sont  séparées  de  l'Ame  universelle  pour  descendre  ici-bas,  et  qui,  dans  cette 
nouvelle  condition,  ne  gouvernent  plus  qu'une  partie,  c'est-à-dire  le  corps 
auquel  elles  sont  unies.  Voy,  Proclus,  Éléments  ds  Théoiogis^  S  cmxxv, 
GCIII,  GGIV,  GGVI. 

u.  hi 
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absolameat  le  même,  lemrs  actes  droits  (Meropa^ficta)  sont  égaux  et 
leurs  Tertos  identiques  ̂   —  Plotia  en  général  et  Amélias  paraissent 
profeuer  la  même  opinion  :  car  ils  disent  tantôt  qae  Tâme  partica- 

ilëre  diffère  de  l'âme  universelle,  tantél  qu'elle  lui  ressemble  K  Selon 
Porphyre,  au  contraire,  il  y  a  une  grande  distance  entre  les  fonctions 

de  l'âme  universelle  et  celles  de  l*âme  particulière. 
Il  y  aurait  encore  une  autre  opinion  qui  mériterait  d'être  prise  en 

considération  :  divisant  les  actes  daprès  les  genres  et  les  espèces 
des  âmes,  elle  enseigne  que  les  actes  des  âmes  universelles  sont 
parfaits,  ceux  des  âmes  divines  jmrt  eHmmatériels^  ceux  des  âmes 
démoniques  ef/Uaces'^  ceux  des  âmes  héroïques  grands,  ceux  des 
âmes  des  animaux  et  des  hommes  périssables,  en  suivant  pour  les 

autres  êtres  les  lois  de  l'analogie  *.  Cette  division  ainsi  étabUCt  on  en 
déduit  les  conséquences.  En  effet,  quand  on  admet  que  partout  est 
répandue  une  Ame  qui  est  une  et  identique  par  le  genre  et  Vespèce^ 
comme  Tafllrme  Plotin*,  ou  bien  une  et  identique  numériquement*, 

comme  Améllus  l'avance  avec  assez  de  légèreté  dans  plusieurs 
passages  de  ses  écrits  ̂   on  dit  que  l'âme  est  identique  à  ses 
actes  (tôv  ̂ v^vv  (Ivoi  imp  ivi^<î)  ».  Mais  ceux  qui  ont  un  système 

plus  sage  distinguent  dans  la  procession  des  essences  de  l'âme  un 
premier,  un  second  et  un  troisième  degrés*;  professant  une  opinion 
nouvelle,  mais  plus  solide,  ils  accordent  que  les  actes  des  âmes 
universelles,  divines.  Immatérielles,  répondent  pleinement  à  leur 
essence  ;  mais  ils  nient  formellement  que  les  âmes  particulières, 
renfermées  dans  une  seule  espèce  et  divisées  dans  les  corps,  soient 

i  «  Ratio  ration!  par  est,  slcat  rectam  racto  i  crgo  et  virtas,  qu»  son  aliad 
t  «st  qnaai  recta  ratio...  Omaes  virtatas  ract»  sunt  :  si  raeUe  mot  et  parcs 
»  sunt.  Qualis  ratio  est,  taies  et  actioaas  sont  ;  erga  omaes  pares  sont.  » 
(Sénèqoe,  Lettres,  05.)  —  >  Peur  Plotin,  Voff.  d-tfasius,  p.  630,  nota  4. 
—  >  Cette  épllhète  s'expUqne  par  les  lignes  suivantes  de  Produ^:  «  La  véri- 
»  taMe  essence  et  rexisteaee  réelle  se  trcaveat  ches  les  éiaux  ;  la  puisaance 

»  par  laquelle  les  dieux  opèrent  réside  dans  les  démons  ;  enfin  l'acte  et  l'effet 
»  produits  au  dehors  par  la  puissance  des  démons  sont  réalisés  en  nous.  » 
(Comin.  sur  VAleikiadê,  L II,  p.  219,  éd.  de  M.  Cousin.)—*  Yoy.  Des  Mystères 
dsi  ÉgyptUns,  cb.  5,  6, 7.  -^  >  Fotf.  Enm.  IV,  liv.  ix,  S  ̂  -**-  ̂   C  est  i*hyp^ 
thèse  réfutée  par  Plotin,  Erm.  IV,  Uy.  lu,  $  iS.  -~  '  Yoy.  ci^après,  $  x, 
p.  646,  note  3.  ̂   •  i  Par  là,  Platon  [dans  le  Timés,  p.  41]  éUtilit  qoe  les 
»  âmes  diffèrent  entre  elles  par  leur  easMea,  et  non  pas  seulement  par  leurs 
»  aele«,  comme  TaUfirme  le  divin  Plotin.  »  (Proelus,  Comm.  sur  U  limée, 
p.  314.)  Pour  Plotio,  Vay.  Enn.  IV,  liv.  m,  S  6  et  6.  -i*  »  Ces  trois  degrés 
8oat«  pour  Jaml^Uque,  les  âmes  divines,  les  âmes  démoniqaea,  les  âmes  liuaud* 
nés.  Yay,  Proelus,  Comm.  sur  le  Timée^  p.  314-319. 
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immédiatement  identiques  à  leurs  actes.  De  là  découle  une  division 

qui  est  en  harmonie  avec  ces  principes  :  Je  dis,  pour  m'exprimer 
conformément  à  cette  nouvelle  doctrine,  que  les  actes  parfaitSt 
simples,  et  séparés  c^e  la  matière,  sont  inhérents  aux  facultés  qui 
les  produisent,  et  que  les  actes  des  âmes  imparfaites  et  divisées  sur 
la  terre  ressemblent  aux  fruits  produits  par  les  plantes. 

En  outre,  il  faut  remarquer  que  les  Stoïciens  accordent  aux  êtres 

inanimés  et  administrés  [par  Fàme]  toutes  les  'fonctions  d'une  âme 
quelconque.  —  Les  Platoniciens  n*en  font  pas  autant  :  car  ils  ensei- 

gnent que  certaines  facultés  de  Tâme,  telles  que  la  Sensibilité  et  l'Ap- 
pétit, s'attachent  au  corps  qui  leur  sert  de  matière,  mais  que  les 

facultés  qui  sont  pures,  telles  que  l'Intelligence,  ne  se  servent  nulle- 
ment du  corps  K  Platon  ne  regarde  point  comme  inhérents  au  corps 

par  leur  essence  les  actes  des  facultés  corporelles,  mais  il  dit  qu'ils 
lui  deviennent  communs  avec  Tâme  par  la  conversion  de  Téme 
vers  le  corps.  Quant  aux  actes  des  facultés  séparées  du  corps,  il 

admet  qu'ils  n'ont  aucun  rapport  avec  lui.  En  effet,  d'après  ce  phi« 
losophe,  les  actes  de  l'âme  universelle  et  divine  sont  exempts  de 
tout  mélange  avec  le  corps  à  cause  de  la  pureté  de  son  essence, 
mais  les  actes  de  Tâme  particulière  et  unie  à  la  matière  no  sont 

point  purs  comme  ceux  de  la  précédente  ;  les  actes  de  l'âme  qui 
remonte  [au  monde  intelligible]  et  qui  s'affranchit  de  la  génération 
cessent  de  se  rapporter  au  corps,  mais  ceux  de  l'âme  qui  descend 
[dans  le  monde  sensible]  sont  liés  et  enchaînés  au  corps  de  diverses 

manières;  l'âme  qui  a  pour  véhicule  (o^uftaj  un  esprit  pur  ̂   reçoit 
par  lui  facilement  ce  qui  lui  vient  d'en  haut  et  produit  ses  actes 
sans  aucune  peine,  mais  les  actes  de  l'âme  qui  est  semée  et  conte- 

nue dans  un  corps  solide  contractent  la  nature  corporelle  ;  enfln, 

les  actes  de  l'âme  universelle  convertissent  vers  eux-mêmes  le  corps 
qu'Us  administrent,  tandis  que  les  actes  de  l'âme  particulière  se 
convertissent  eux-mêmes  vers  le  corps  dont  ils  prennent  soin  K 

Pour  reproduire  ces  distinctions  sous  une  autre  forme,  les  Péri«< 

patéticieAs  n'attribuent  les  actes  de  l'âme  qu'à  l'animal  (c'est-à-dire 

A  Voy.  d-deasus,  p.  637,  note  6.-3  Vesprit  (irvcC/Aa)  est  le  earpê  éîhéfé  qui 
enveloppe  rame  raisonnable,  selon  tes  Néoplatoniciens  {Voy.  Porptiyré,  Prin^ 
cipes  de  la  théorie  des  intelligibles^  S  xxiii,  t.  I,  p.  lxv).  Lorsqu'il  est  pur^ 
c'est-à-dire  dégagé  de  la  matière  grossière,  il  rend  plus  facile  le  commerce 
avec  lei  héros,  les  démons  et  les  anges,  qui,  selon  Porphyre,  Jambliqucj  etc., 
peuplent  les  régions  de  l'air.  Voy.  S.  Augustin,  Cité  de  Dieu,  X,  9. 
—  >  Voy*  Porphyre,  Frineipes  de  la  théorie  des  inteUigiblei,  $  xxx,  t.  I, 
p.  Lxix.  Voy.  encore  ci-après,  p.  656,  note  3. 
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au  composé  de  rame  et  da  corps).  Platon,  au  contndret  commence 

par  rapporter  à  l'âme  tous  les  actes,  pois  il  détermine  ceux  qui  lai 
sont  communs  avec  TanimaL  Pythagore  et  Platon,  se  fondant  sor 

ce  principe  qae  Tessence  de  Tâme  est  supérieure  à  la  nature  [c'est- 

à-dire  à  la  puissance  Yégétative  et  généretive]  et  l'engendre,  lui 
rapportent  les  actes  les  plus  élevés  et  les  plus  importants  ;  ils  ensei- 

gnent qu'elle  n'a  point  la  nature  pour  principe,  mais  qu'elle  est  son 
principe  à  elle-même,  qu'elle  gouverne  par  elle-même  et  en  elle- 
même  ses  propres  fonctions,  enfin  que  tous  les  mouvements  qui 

sont  nobles,  beaux,  supérieurs  à  la  nature,  appartiennent  exclusi- 

vement à  l'âme. 
Les  Platoniciens  eux-mêmes  différent  entre  eux  d'opinion  :  les 

uns,  comme  Plotin  et  Porphyres  rapportent  à  un  seul  ordre  et  à 
une  seule  idée^  les  fonctions,  les  facultés  et  les  diverses  espèces 

dévie;  d'autres,  comme  Numénius,  les  opposent  pour  la  lutte  ̂ ; 
d'autres  enfin, comme Atticus  et  Plutarqtte[deChéronée],  delà  lutte 
font  sortir  Tharmonie  S 

Les  Platoniciens  disent  encore  que  les  âmes,  entraînées  primiti- 

vement par  des  mouvements  désordonnés  et  coupables,  sont  en- 
trées dans  des  corps  pour  communiquer  Tordre  et  la  beauté  à  ce 

qui  est  au-dessous  d'elles»;  c'est  de  cette  manière  qu'ils  établissent 
rharmonîe  entre  les  âmes  elles  corps.  —Quant  à  la  cause  qui  a  dé- 

terminé les  âmes  à  faire  descendre  leur  action  [sur  la  matière],  c'est, 
selon  Plotin,  la  première  diversité  *  ;  selon  Empédocie,  le  premier 

^  Foy.  Plotin,  Enn,  IV,  liv.  n,  S  3;  et  Porphyre,  Principes  de  la  théorii 
des  ifUeUiQil>leê,  $  xxxix,  1. 1,  p.  lxxx.  —  >  Jambliipie  a  déjà  employé  la  même 
expressioo  au  début  du  S  m  en  parlant  de  Platon.  —  *  Numénius  admettait 

qu'il  y  a  en  nous  deux  âmes,  Tune  rationnelle,  l'autre  irrationnelle  (Porphyre, 
Des  FaeMéê  de  Vdme,  1. 1,  p.  xc).  De  même,  il  supposait  qu'il  y  a  dans  le 
monde  deux  ftmes.  Tune  bonne,  l'autre  mauvaise  (Chalcidius,  in  Timœum, 
p.  396).  *-  *  Selon  Alticus  et  Plutarque,  nous  avons  deux  âmes,  Tune  irrai- 

sonnable et  mauvaise/  incorporée  à  la  matière,  et  l'autre  raisonnable  et  bonne, 
qui  vient  s'ajouter  à  l'autre  et  la  soumettre  à  son  empire,  comme  Jambiiqoe 
l'explique  ci-après  (p.  651).  H  en  est  de  même  dans  le  monde.  La  matière 
existait  avant  sa  formation,  et  il  y  avait  au  milieu  d'eUe  une  âme  irraison- 
nable  et  mauvaise  qui  l'agitait  d'un  mouvement  désordonné.  Dieu  lui  uoit 
une  âme  raisonnable  et  fit  ainsi  sortir  l'ordre  du  chaos.  Foy.  Plutarque,  De  la 
Formation  de  t'dme,4\  Produs,  Commentaire  sur  le  Timée^  p.  84,  99, 116, 
119, 173, 184.  —  »  Vù\f.  Plolin,  Enn.  IV,  liv.  viii,  S  5.  —  •  Yoy.  Plotin,  Enn. 

V,  liv.  I,  S  ̂*  Outre  l'expression  depr^mi^e  diversité,  ce  philosophe  emploie 
celle  d'aiidace  (tàlfia),  terme  dont  se  servaient  les  Pythagoriciens  pour  dési- 

gner la  dwJÀiU^  comme  osant  la  première  se  séparer  de  l'tmUé. 
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éloignementde  Dieu*;  selon  Heraclite,  le  [désir  de  trouTer  le]  repos 

daAs  le  changement';  selon  les  Gnostiques,  la  folie  ou  l'égarement  *; 
enfin,  selon  Âlbinus,  l'erreur  du  libre  arbitre  *.  —  Les  premiers  sont 
d'ailleurs  en  désaccord  aYec  les  derniers  sur  un  autre  point  :  ils 

assignent  pour  origine  au  mal  que  l'âme  fait  et  souffre  les  choses 
qui  l'entourent  et  s'attachent  à  elle,  soit  la  matière,  comme  le  disent 

souvent  Numénius  et  Gronins^,  soit  le  corps,  comme  l'écrit  quel- 
quefois Harpocration  <,  soit  la  nature  et  la  vie  irrationnelle,  comme 

Plotin?  et  Porphyre"  l'affirment  dans  une  foule  de  passages. 
Selon  Aristote,  les  êtres  dépourvus  de  raison  difTèrent  de 

l'homme  par  leurs  facultés  et  leurs  autres  caractères*.  —  Selon  les 
Stoïciens,  les  fonctions  de  la  vie  communiquées  aux  êtres  sont  de 

plus  en  plus  imparfaites,  et,  plus  elles  approchent  de  la  nature  irra- 
tionnelle, plus  elles  sont  incomplètes  par  rapport  aux  fonctions 

supérieures**. 
Enfin,  comme  je  l'ai  entendu  dire  à  certains  Platoniciens,  tels 

que  Porphyre"  et  beaucoup  d'autres,  les  actes  de  l'homme  devien- 
nent semblables  à  ceux  de  la  brute,  et  ceux  de  la  brute  devicn- 

1  Voy,  Empédocle,  éd.  Sturz,  vers  452.  Proclus  emploie  dans  le  même  sens 

rexpression  éloignement  de  l'utUtét  «tt^^tmcs  Aith  tou  ifàç  {Comm,  sur  l'Alcir 
biade^  t.  Il,  p.  102,  éd.  Gousin).  —  >  Selon  Heraclite,  l'âme,  qui  a  une  nature 
ignée,  est  dans  un  mouvement  perpétuel.  Quand  elle  est  fatiguée  de  Taire  le 
tour  du  ciel  avec  les  astres ,  elle  descend  sur  la  terre  où  son  mouvement  se 
ralentit;  elle  trouve  donc  alors  le  repos  dans  le  changement,  ou,  comme  dit 

Plolin  {Enn.  IV,  liv.  viii,  S  5),  le  repos  dans  la  fuite.  Voy,  ci-après,  p.  649, 
notes.  —  »  Voy,  Plotin,  JSnn.  11,  liv.  ix,  S  10,  et  les  Éclaircissements 

du  tome  I,p.  508.  —  *  Albinus  admettait  qu'il  y  a  en  nous  deux  flmes,  l'une 
rationnelle  et  immortelle,  l'autre  irrationnelle  et  périssable  (Proclus,  Comm. 
«tir  le  Timée,  p.  113).  On  possède  encore  de  ce  philosophe  une  Introduction 

aux  dialogues  de  Platon,—  ^  Pour  Numénius,  Voy,  ci-dessus,  p.  644,  note  3. 

Cronius  était  l'ami  de  Numénius,  d'après  le  témoignage  de  Porphyre  {De 
V Antre  des  Nymphes,  S  21).  —  ̂   Harpocration  était  disciple  d'Allicus. 
—  7  Voy.  Enn,  I,  liv.  viii,  S  8.  —  ̂   pj^.  Porphyre,  De  V Antre  des  Nym- 

phes, S  30.  —  9  Voy,  Aristote,  De  VAme,  Uv.  III,  12;  et  Porphyre,  De  V Absti- 
nence destiandes,  111,  7.  —  'o  Selon  les  Stoïciens,  «  Dieu  pénètre  toutes  les 

»  parties  du  monde  (comme  notre  âme  pénètre  toutes  les  parties  de  notre 
>  corps),  mais  à  des  degrés  divers  :  car  il  pénètre  certaines  parties,  les  os 

»  et  les  nerrs,  par  exemple,  en  qualité  ̂ 'habitude  ;  d'autres,  le  principe  diri- 
»  géant,  par  exemple,  en  qualité  d'intelligence  (Diogène  Laërce,  Vil,  S 139)... 
»  L'esprit  pénètre  le  monde  entier  et  reçoit  différents  noms  selon  les  différences 
>  de  la  matière  qu'il  a  pénétrée  (Slobée,  Eclogœ  physicœ,  111,  S  29,  p.  66).  • 
—  "  Voy.  ci-dessus,  p.  634. 
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nent  semUablat  à  ceux  de  l'homme  S  avtant  qne  des  ehOMi  qui 
ont  une  essence  différente  peuvent  derenir  semblables  les  unes  àax 
autres. 

Du  Nombre  dêi  âmes. 

XK  Ceux  qui  admettent  que  l'essence  de  Tâme  est  numériqumem 
une,  mais  qui  multiplient  cette  âme,  soit,  comme  le  fait  Âméliosi, 
par  les  mode»  et  les  degrés  (tryj^tiç  xai  xarsraÇctc),  soit,  comme  le 

disent  les  Orphiques,  par  les  souffles  émanés  de  son  essence 

*  «  En  général, la  prédominance  exccsslTedM  passions  ne  permet pii<Qi 
»  hommes  de  rester  bonmies  et  les  entratoe  vers  la  nature  iiraisonnable,  besr 

»  tiale  et  désordoonée.  »  (Jamblique,  dans  Stobée,  Florilegiutn,  tit.  Tj  S  ̂̂- 
Voy.  encore  VExhortaiUm  à  la  phUotapkii,  du  même  auteur,  ch.  n,  p<  ̂> 

éd.  Kiessling.)  On  lit  aussi  dans  Némésius  {De  la  Nature  de  l'iiomme,  cti  n, 

p.  68«  trad.  de  M.  Thibault)  :  «  Jamblique  dit  qu'il  y  a  autant  d'espèces  dames 
»  que  d'espèces  d'animaux,  ou,  en  d'autres  termes,  qu'il  y  a  difTéreDles  espèces 

•  d'âmes;  et  il  a  écrit  un  livre  pour  montrer  que  les  âmes  ne  passent  pas  des 
B  hommes  dans  les  animaux  irraisonnables,  ni  de  ceux-ci  dans  les  bomnaes, 

•  mais  qu'elles  passent  des  animaux  dans  les  animaux,  et  dti  hommes  dans 

»  les  hommes.  Et  il  me  semble  qu'ici,  non-4eulement  il  se  rapproche  daTanlage 
•  de  l'opinion  de  Platon,  mais  encore  qu*il  est  plus  près  de  la  vérité.  » 

s  Stobée,  Eelogœ  phyticm,  tu,  S  34,  p.  098.  —  *  Jamblique  a  déjà 

dit  plus  haut  ($  ix,  p.  642)  :  «  Améliua  avance  avec  assez  de  légèreté  dans 

•  plusieurs  de  ses  écrits  que  l'Ame  est  une  el  identique  numériquetneni.  » 

Par  degréê,  Amélius  entendait  les  diverses  espèces  d'âmes  qu'il  recon- 
naissait {Voy.  ci-dessus,  p.  629,  note  2),  et  par  modes,  les  diverses  pui^ 

sances  que  l'Ame  communique  à  tous  les  êtres  dans  la  mesure  où  ils  peaveotl^ 

recevoir  (idée  conforme  à  l'hypothèse  que  Plotin  expose  et  réfute  dans  1'^^ 
néade  VI,  liv.  m,  S  3).  Ce  philosophe  avait  sans  doute  puisé  cette  tbéorie 
dans  Numénius,  dont  il  avait  commenté  la  doctrine,  et  qui,  ainsi  que  Jambliqn^ 

raffirme  plus  loin  (S  xvii,  p.  660^661),  enseignait  qu'après  la  mort  toutes  les 

âmes  venaient  se  confondre  dans  une  Ame  unique.  On  trouve  dans  nn  frag- 

ment de  Numénius  nne  phrase  qui  paraît  renfermer  la  théorie  à  laquelle  Jam- 
blique fait  allusion  :  «  Nous  participons  à  V Intelligence  quand  elle  àticm 

»  ei  se  communique  à  tous  les  êtres  qui  peuvent  la  recevoir.  Pehdaot  que  le 

B  Démiurge  nous  regarde  et  se  tourne  vers  chacun  de  nous,  il  arrive  que  la  y|^ 
»  et  la  force  se  répandent  dans  nos  corps'  échauffés  de  ses  rayons;  nais  su 
B  se  retire  dans  la  contemplation  de  lui-même,  tout  s'éteint...  Le  premier  Dif^ 

»  [rintelligence],  étant  la  semence  de  toute  dme^  répand  ses  germes  dans 
•  toutes  les  choses  qui  participent  A  lui.  L'autre  Dieu  [le  Démiurge],  en  \^ 

B  gislateur,  cultive,  distribue  et  transporte  dans  chacun  de  nous  les  semenoes 
k  qui  proviennent  du  premier  Dieu.  »  (Eusèbe,  Prép.  évang,,,  XI,  W 
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universelles  réduisent  ensuite  la  multiplicité  universelle  à  Tunité, 
en  ce  que  les  modes  et  les  degrés  divers  [de  la  vie]  reviennent 
se  confondre  dans  cette  âme  unique  :  de  cette  manière,  ils  em- 

pêchent cette  Ame  de  se  diviser  avec  les  êtres  qui  y  participent, 
quand  elle  cesse  de  se  communiquer  à  eux  [par  suite  de  leur  mort], 
et  ils  la  conservent  partout  universelle  et  identique  ;  ils  lui  attri* 

buent  donc  une  essence  unique,  déterminée  par  ï'uniié. 
Ceux  qui,  comme  Démocrite  et  Épicure,  admettent  qu'il  y  a  une 

infinité  de  mondes,  et  croient  que  les  âmes  sont  constituées  par 
rtn  unité  des  atomes  qui  se  rencontrent  par  hasard  et  qui  forment 

tel  élément \  disent»  pour  être  d'accord  avec  leurs  principes,  que 
le  nombre  des  âmes  est  infini.  *^  Il  est  aussi  des  philosophes  qui,  fai- 

sant naître  les  âmes  de  semences  dont  chacune  peut  à  son  tour  en 

engendrer  plusieurs  sans  que  la  progression  s'arrête  jamais, 
rendent  leur  nombre  infini  par  la  génération  (yivifftç),  dont  l'action 
est  perpétuelle*.  —D'autres,  tirant  d'un  seul  animal  qui  périt  plu«- 
sieul*s  animaux  et  plusieurs  vies,  conçoivent  aussi  le  nombre  des 
âmes  comme  illimité  par  la  transfàrmation  (|Atrt^66)^r^)  qui  l'accroît 
toujours  :  car  la  transformation  ne  subit  aucune  interruption  dans 
ce  système,  et,  par  suite,  la  naissance  y  succède  sans  cesse  à  la 

mort*.  —  D'autres  encore,  confondant  l'âme  avec  la  nature,  recon* 
naissent  également  qu'il  se  produit  par  division  {^lalpstriç)  un  nom- 

bre infini  d'âmes*  :  car  si  l'on  divise  un  des  êtres  produits  par  la 
nature, c'est-à-dire  un  végétal,  chaque  partie  est  identique  au  tout 
et  parait  pouvoir  engendrer  d'autres  végétaux  semblables*. 

Quant  aux  Platoniciens,  comme  ils  enseignent  que  les  âmes  ne 

naissent  pas  et  ne  périssent  pas,  ils  affirment  qu'elles  existent  tou- 
jours dans  la  même  proportion  {(ryjmizrplot),  puisque  leur  nombre 

ne  peut  s'accroître  par  des  naissances  ni  diminuer  par  des  extinc- 
tions. Plotin  en  particulier  regarde  cette  mesure  (fAtr/»ov)  comme 

un  nombre  parfaitement  déterminé  ̂  

i  Yoy.  ci-dessus,  S  ">  P*  ̂2.  —  *  Voy.  ci-*deiBtts,  p.  626.  ̂   *  Ceci  l'appUque 
aux  Péripatéliciens.  —  *  TeUe  était  la  doctrine  des  nouveaux  Pythagoriciens 
qui  considéraient  la  naissance  et  la  mort  des  êtres  comme  de  simples  transfor- 

mations. {Voy.  M.  Eavaisson,  Essai  sur  la  Métaphysique,  t.  Il,  p.  325^8.) 
Cronius  avait  écrit  sur  ce  sujet  un  Uvre  inlilulé  De  la  Palingénéiie  (Némésius, 

De  la  Nature  de  l'homme,  ch.  ii).  ̂   *  11  s'agit  ici  des  Sloïdens,  qui  confon- 
daient l'Ame  du  monde  avec  la  Nature  (Diogène  Uërce,  VU,  S  'l^d),  et 

croyaient  que  chaque  semence  contient  une  parcelle  de  l'âme  des  parents 

(Eusèbe,  Prép,  étang.,  XV,  20).  —  «  Voy,  Arislolc,  De  l'Ame,  h  6,  p.  159  de 
la  trad.  lï.  —  ̂   «  La  période  totale  contient  toutes  les  raisons  [séminales  des 
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De  la  Descente  des  âmes. 

XI 1.  Plotin,  Porphyre  et  Amélius  disent  que  les  âmes  passenttoutes 

également  de  FAme  sapra -céleste  dans  des  corps  <.  Timée  noas  pa- 

raît traiter  ce  point  d*ane  manière  fort  supérieare  quand  il  repré- 
sente le  Démiurge  semant  les  âmes,  lors  de  leur  première  existenu 

{ùiroarMtç  frpùàvn)  *,  dans  les  genres  de  corps  les  meilleurs,  dans 

tout  le  ciel  et  dans  tous  les  éléments  de  l'univers.  D'après  cela, 
les  âmes  semées  par  le  Démiurge  seront  distribuées  dans  toutes 
les  créations  du  Démiurge ,  et,  lors  de  leur  première  processm 

(ir^Qodoc),  les  âmes,  en  recevant  l'existence,  possèdent  avec  elles- 
mêmes  leurs  réceptacles»  à  savoir  :  TAme  universelle,  l'univers;  ies 
âmes  des  dieux  visibles,  les  sphères  célestes  ;  les  âmes  des  élémeats, 

les  éléments  mêmes  auxquels  elles  sont  échues  d'après  la  demeure 
que  le  sort  a  assignée  à  chacune  d'elles*;  en  sorte  que  les  dmenk» 
(xaOo^oc)  des  âmes  deviennent  différentes  les  unes  des  autres  par 

les  différentes  demeures  qu'elles  ont  reçues  du  sort,  comme  Tex- 
plique  clairement  la  distribution  dont  parle  Timée  •• 

11  est  une  autre  secte  de  Platoniciens  qui,  en  traitant  des  des- 
centes que  les  âmes  opèrent  de  différents  lieux,  ne  les  distingneot 

»  êtres].  Quand  elle  est  finie,  les  mêmes  êtres  sont  reproduits  par  les  mêflies 
»  raisons...  SU  existe  une  meiwe  {/ufiivprixou)  qui  règle  combien  il  doit  y 

B  avoir  d'êtres,  leur  quantité  (rb  Ttoabv)  sera  déterminée  par  révolution  et  le 
»  développement  de  toutes  les  raisons,  en  sorte  que,  quand  tout  sera  fini, 
»  une  autre  période  recommencera.  »  (Plotin,  Enn.  V,  liv.  tu,  S^»  ̂'^ 

»  Stobée,  Eelogœ  physieœ,  ui,  S  35,  p.  902.  —  »  Pour  Plotin,  fo|f.^««- 

IV,  liv.  ni,  S  M7.  —  »  Cette  expression  équivaut  à  celle  de  naUsancefre- 
mtère  qui  se  trouve  dans  Platon  :  •  11  dit  que  la  naissance  première  {ié»t«i 

»  irptârti)  serait  uniformément  la  même  pour  tous  les  animaux,  afin  cpi'aiicoi^ 
»  n'eût  à  se  plaindre  de  lui;  que,  semées  chacune  dans  celui  des  astres,  issj^ 
»  ments  du  temps,  qui  lui  était  attribué,  les  âmes  devaient  produire  celui  des 
»  animaux  qui  est  le  plus  capable  d'honorer  la  divinité.  »  {TiméSf  p.  4^* 
p.  113  de  la  trad.  de  M.  H.  Martin.)  —  *  Ce  passage  de  Jamblique  est  cité  par 
Michel  Psellus  (De  Omnifaria  doc^Hna,  S  34)  :  «  Le  philosophe  Jambli<ia«) 

»  qui  entre  à  ce  sujet  dans  des  distinctions  trop  minutieuses,  étend  l'ânie 
»  raisonnable  depuis  Dieujusqu'à  la  terre,  et  lui  attribue  dans  chaque  partie 
B  de  l'univers  des  facultés  différentes,  dont  il  place  les  unes  dans  le  <^^^ 
»  d'autres  dans  les  éléments,  d'autres  encore  dans  le  corps  solide.  > 
—  ̂   Les  idées  que  Jamblique  expose  ici  paraissent  tirées  du  Commenta^^  ̂ ^^ 
avaût  composé  sur  le  Timée  de  Platon.  Foy.  Proclus,  Comim,  sut  \e  2^^' 
p.  324, 
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ni  d'après  les  sorts  assignés  par  le  Démiurge,  ni  d'après  les  divi- 
sions des  meilleurs  genres,  tels  que  les  dieux,  les  ariges,  les  dé- 

mons, les  héros^,  ni  d'après  les  distributions  de  l'univers  ;  mais,  affir- 
mant que  l'âme  est  touyours  dans  un  corps,  ces  philosophes,  tels 

qu'Ératosthëne,  Ptolémée  le  platonicien*  et  d'autres  encore,  font 
passer  l'âme  de  corps  subtils  dans  des  corps  épais.  Us  disent,  en 
effet,  qu'elle  demeure  toii^ours  dans  quelque  partie  du  monde  sen* 
sible,  que  de  temps  à  autre  elle  vient  de  tel  ou  tel  lieu  de  Tunivers 

entrer  dans  un  corps  solide  :  selon  Héraclide  de  Pont*,  c'est  de  la 
voie  lactée,  selon  d'autres,  c'est  de  toutes  les  sphères  célestes  que 
les  âmes  descendent  ici-bas  ;  selon  ceux-ci,  elles  habitent  dans  la 
lune*  ou  dans  la  région  aérienne  qui  se  trouve  au-dessous  de  la 

lune,  et  c'est  de  là  qu'elles  viennent  dans  la  génération  terrestre; 
selon  ceux«là,  elles  passent  de  corps  solides  dans  d'autres  corps solides. 

On  voit  qu'en  faisant  partir  les  âmes  de  tant  de  régions  diverses 
on  leur  assigne  des  descentes  fort  différentes.  Les  manières  dont 

ces  descentes  s'opèrent  ne  diffèrent  pas  moins  selon  les  auteurs. 
Heraclite,  admettant  qu'il  y  a  des  changements  nécessaires  des  con- 

traires les  uns  dans  les  autres,  suppose  qu'il  y  a  pour  les  âmes  une 
ascension  et  .une  descente,  que  rester  dans  les  mêmes  choses  est 

une  fatigue  et  que  changer  est  un  repos  \  ̂   Selon  le  platonicien 

^  Sur  cette  division,  Voy,  Des  JUystèrei  de$  Égyptienê,  eh.  5, 0, 7.— >  Selon 

Proclus  {Comm,  sur  le  Timée^  p.  186),  Ëratosthène  disait  que  l*âme  est  un 
composé  de  substance  immatérielle  et  de  matière.  Par  matière  il  entendait 
sans  doute  le  corps  subtil  dont  parle  Jamblique.  Quant  à  Ptolémée,  il  est  Tauteur 

d'un  Commentaire  tur  le  limée  qui  est  cité  par  Proclus.  —  *  Héraclide  de 
Pont  est  an  disciple  de  Platon  cité  par  Proclus  (ibid,,  p.  28,  281).  L'opinion 
que  Jamblique  attribue  ici  à  Héraclide  a  été  développée  par  Porphyre  :  «  Selon 

»  Pytbagore,  la  foule  des  songes  n'est  autre  chose  que  les  âmes  qui  sont  rassem- 
»  blées  dans  la  voie  lactée  ;  celle-ci  est  ainsi  appelée  parce  que  les  âmes  se  nour- 

»  rissent  de  lait  quand  elles  tombent  dans  la  génération,  etc.  »  {De  l'Antre  des 
nymphes^  S  280  Macrobe  a  reproduit  à  peu  près  liltéralement  ce  passage  dans  son 

Commentaire  sur  le  songe  de  SeipUm,  1, 12.  —  *  Porphyre  dit  dans  le  même  ou« 
vrage  (S  18)  quelesprêtresdeCérès  eroyaientquela  Lune  préside  à  la  génération. 

—  <(  La  citation  que  Jamblique  fait  d'Heraclite  est  tirée  de  Plotin  (Enn.  IV , 
liv.  vni,  S  !)•  Dans  le  système  d'Heraclite,  les  contraires  sont  le  feu  et  Vhumi" 
dite,  et  les  alternatives  produites  nécessairement  par  les  contraires  sont  la  des- 

cente  et  l'ascension:  dans  la  descente,  le  feu,  en  se  condensant,  se  change  en 
eau;  dans  Vcueension,  l'eau,  en  se  raréfiant,  se  change  en  feu;  la  descente  a 
pour  résultat  la  génération  du  monde,  et  Vascension,  un  embrasement  général. 

L'âme  a  une  nature  ignée  et  se  forme  par  évaporation;  son  essence  est  d'être 
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Taarass  les  ime»  sont  envoyées  par  les  dfenx  «nr  la  terre,  soit, 
comme  rafflrmeiit  ceux  qai  se  conforment  k  la  doctrine  de  Timée, 

pour  contribuer  à  la  perfection  de  Tunirers,  afln  qu*tl  y  ait  dans  le 
monde  sensible  autant  d'animaux  qu'il  y  en  a  dans  le  monde  intelli* 
gibles,  soit,  comme  le  pensent  les  autres,  pour  donner  le  spectacle 
d'une  Tie  droite,  parce  que  les  dieux  veulent  se  manifester  par  ta vie  pure  et  sainte  des  âmes. 

Les  manières  dont  s'opère  la  descente  des  Ames  se  diTiseot 
encore  à  un  autre  point  de  vue  :  l'âme  descend  volontairement  si 
elle  se  résout  elle-même  à  administrer  les  cboses  terrestres  oa  si 
elle  obéit  aux  êtres  supérieurs;  elle  descend  involontairement  si 
elle  est  entraînée  par  force  vers  ce  qui  est  inférieur». 

De  la  Différence  qui  existe  dans  la  descente  des  âmes, 

XII  *.  Toutes  les  âmes  ne  sont  pas  unies  aux  corps  de  la  même  ma- 

nière :  l'Ame  universelle,  à  ce  que  croit  Plotin,  possède  sans  sortir 
d'elle-même  le  corps  qui  s'approclie  d'elle,  mais  elle  ne  s'approebe 
pas  elle-même  du  corps  et  n'est  pas  contenue  par  lui;  les  âmes  pa^ 
culières  s'approchent  au  contraire  des  corps,  leur  sont  liées  et  y 
entrent  quand  ils  sont  déjà  régis  par  la  Nature  universelle  •.  Les  Ames 
des  dieux  [des  astres]  convertissent  vers  leur  nature  intellectuelle 

leurs  corps  divins  qui  imitent  l'intelligence  [par  leur  mouvement 
circulaire'];  quant  aux  âmes  des  autres  genres  divins,  elles  dirigent 

leurs  véhicules  {oyJiif.(f.rai)  selon  le  rang  qu'elles  occupent'.  En  outre, 
les  Ames  pures  et  parfaites  entrent  dans  les  corps  d'une  manière 

dans  un  mouvement  continuel.  Mais,  lorsqu'elle  est  humide,  elle  deteend  dani 
la  génération:  c'est  pour  elle  un  repos  parce  que  son  activité  se  ralentit;  lori' 
qu'elle  est  sèche,  au  contraire,  elle  recouvre  toute  sa  mobilité;  eUe  rm(fnU 

au  ciel  et  elle  se  fatigue  à  en  faire  le  tour  :  de  là  ces  vers  d'Héraelile  : 
«  C'est  pour  les  âmes  un  plaisir,  et  non  une  mort,  de  devenir  humides  :  car 
»  c*est  un  plaisir  pour  elles  de  tomber  dans  la  génération...  Notre  vie  est  la 
»  mort  des  âmes,  et  la  vie  des  âmes  est  notre  mort....  L'âme  sèche  est  trèf^ 
»  sage.  »  (Aristole,  De  VAme,  I,  2;  Diogène  Laërce,  IX,  $  8;  Porphr*» 

De  l'Antre  des  nymphe»! %  10;  Énée  de  Gaxa,ei-aprèi  p.  673, 675.) 
^  Taurus,  surnommé  Calvisius,  était  Un  philosophe  platonicien  qui  arait 

écrit  des  Commentaires  sur  les  dialogues  de  Platon.  —  >  Voy.  Platon,  2^"!^^ 

p.  39;  PloUn,  Enn.  III,  liv.  ix,  S  1,  et  Enn.  IV,  llv.  m,  S  iO.  -  »  Foif- 
Plotin,  Enn,  IV,  liv.  m,  S  12-15. 

*  Slobée,  Eclogœ  physicœ,  m,  S  36,  p.  008.  —  •  Voy.  Plotin, £nw.  IV, 
llv.  m,  S  ̂17.  -  «  Voy,  Plotin,  Enn.  II,  liv.  ii,  53;  liv.  m,  S  «•  -'  ̂ ^' 
Plotin,  Enn.  II,  liv.  m,  S  13)  15-17. 
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pure,  lans  pâtir,  làns  être  privées  de  la  faculté  de  penser.  Le  con- 
traire a  lieu  pour  le^  âmes  impures^et  imparfaites. 

Atticus  et  d'autres  Platoniciens  ne  partagent  pas  cette  opinion  et 
ils  lient  toutes  les  âmes  aux  corps  par  un  seul  mode  d*union  :  dans 
toute  incarnation  des  âmes,  ils  regardent  toujours  comme  préexis- 

tante l'âme  irraisonnable,  désordonnée  et  incorporée  à  la  matière  *  ; 
pulSy  lorsqu'elle  a  été  ornée,  ils  l'unissent  à  l'âme  raisonnable. 

Les  descentes  des  âmes  diffèrent  aussi  par  leurs  buts.  En  effet» 
rame  qui  descend  pour  le  salut,  la  puriflcation  et  la  perfection  des 

êtres  d'ici-bas,  garde  sa  pureté;  celle  qui  se  tourne  vers  les  corps 
pour  s'exercer  et  corriger  ses  mœurs  n'est  point  complètement  im* 
passible  ni  entièrement  indépendante;  quant  à  celle  qui  Yient  ici- 

bas  par  punition  et  par  suite  d'un  Jugement,  elle  semble  être  en* 
traînée  et  subir  une  contrainte*.  Quelques  modernes  cependant  ne 
font  pas  cette  distinction.  N'établissant  pas  de  différence  entre  Iks 
âmes,  ils  les  font  descendre  toutes  de  la  même  manière  et  les  regar- 

dent toutes  également  comme  mauvaises  :  telle  est  l'opinion  de  Cro- 
nius,  de  Numénlus  et  d'Harpocratiou. 

Il  faut  aussi  considérer  que  les  vies  des  âmes,  avant  leur  descente 
dans  an  corps,  ont  de  grandes  différences  entre  elles  •.  Or,  la  diver- 

sité de  leurs  vies  produit  une  grande  diversité  dans  leur  première 
union  avec  un  corps.  En  effet,  les  âmes  nouvelles  et  livrées  à  la 
contemplation  des  êtres,  les  âmes  compagnes  des  dieux  et  ayant  la 

même  nature  qu'eux,  enfin  les  âmes  parfaites  et  renfermant  en  elles- 
mêmes  toutes  les  formes  de  Tâme  s'unissent  toutes  pour  la  pre- 

mière fois  à  des  corps  sans  pâtir  ni  contracter  de  souillure.  Mais  les 

âmes  remplies  de  concupiscence  et  d'autres  passions  pâtissent  lors- 
qu'elles descendent  pour  la  première  fois  dans  un  corps. 

De  la  Vie  de  Vdme  dans  le  corps, 

XIIP.  Selon  Hippocrate,  de  la  famille  des  Asclépiades,  la  vie  est 

réellement  communiquée  au  corps  etl'âme  y  devient  présente  quand 
le  fœtus  est  formé  (parce  qu'il  est  dès  lors  apte  à  participer  â  la 
vie]^;  selon  Porphyre,  c'est  dès  que  l'embryon  est  engendré.  11  y 
a  encore  une  autre  opinion,  qui  n'a  pas  été  énoncée  jusqu'ici, 

•  Voy.  ci-dessus,  p.  644,  note  4.  —  >  Voy.  Plolin,  Enn.  IV,liv.  iv,  S  45, 
-  »  Voy.  Plolin,  Enn.  IV,  liv.  m,  S  12  et  16. 

*  Stobée,  Eclogœ  physicm,  ui,  $37,  p.  912  —  •  Yay.  Plutarque,  De  Pla- 
dlis  philosophorum,  V,  21. 
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d'après  laquelle  Pftme,  possédant  plusieurs  facultés  et  plusieurs  es* 
sences,  les  communique  au  corps  dans  le  temps  convenable,  à 

mesure  que  celui-ci  derient  apte  à  les  recevoir,  d'abord  la  puis- 
sance naturelle,  puis  la  sensibilité  et  Tappétit,  ensuite  l'âme  rai- 

sonnable, enfin  l'âme  intellectuelle  «.  Telles  sont  les  diverses  opinions 
sur  les  époques  auxquelles  s'opère  l'union  de  l'âme  et  du  corps. 

Quant  à  la  question  de  savoir  comment  l'âme  entre  dans  le  corps, 
d'après  une  première  opinion,  qui  se  subdivise  elle-même  en  trois 
autres,  l'âme  est  attirée  du  dehors  au  moment  de  la  conception, 
soit  par  l'ardeur  du  père  au  moment  où  il  respire,  soit  par  l'ardeur 
de  la  mère  quand  elle  est  bien  disposée  pour  garder  [le  souffle  vi- 

tal] qu'elle  reçoit,  soit  par  la  communauté  d'affection  du  père  et  de 
la  mère  quand,  respirant  ensemble,  ils  ont  tous  deux  la  propriété 

d'attirer  également  parce  que  leurs  natures  se  confondent  ensem- 
ble'.—D'après  une  seconde  opinion,  c'est  par  une  loi  fatale  que  l'âme 

qui  se  meut  par  elle-même  entre  dans  le  corps  organisé,  en  se  dé- 

tachant soit  de  l'univers,  soit  de  l'Ame  universelle,  soit  de  la  Dé- 
miurgie universelle'.  Les  pins  purs  des  Platoniciens,  comme  Plotin, 

disent  que,  dans  les  individus,  le  mouvement  vital  commence  par  le 

corps  organisés  soumis  pour  la  génération  aux  facultés  qui  se  ser- 

vent de  lui  comme  d'instrument,  mais  que  ces  facultés  sont  sépa- 
râmes des  corps  individuels^. 

La  manière  même  dont  l'âme  se  sert  du  corps  a  été  conçue  di- 
versement. Les  uns  la  comparent  à  la  fonction  du  pilote  qui  peut  se 

séparer  de  son  navire  '  ;  d'autres  croient  plus  convenable  de  l'assi. 
mller  à  la  fonction  du  cocher  qui,  monté  sur  un  char,  dirige  la 

*  Ce  passage  est  reproduit  par  Michel  Psellus,  De^  Omnifaria  doetrina^ 
S  42.  —Se  Illud  etiam  ambig;iiam  inter  auctores  fecit  opinionem  ntramne 
»  ex  patris  taDtummodo  semine  partus  nasceretur,  ut  Diogenes  et  Hippon  Sttô- 
»  cique  scripserunt;  an  et  id  ex  matris,  quod  el  Anaxagorae  et  Alcmaeoni  necnon 
»  ParmeDiJi  Empedoclique  et  Epicuro  visumest.  »  (Censorinus,  De  Die  na- 
tnliy  11.)  —  »  Voy.  Plotin,  Enni  IV,  Uv.  m,  S  13.  —  *  Selon  Plolin,  rame 
descend  dans  le  corps  lorsque  son  organisation  est  déjà  ébauchée.  Voy.  les 

Éclaircissements  du  tome  I,  p.  476.  —  *  Voy.  Plotin,  Enn.  IV,  liv.  vu,  S  8,  fin. 

—  <  Nous  lisons  àKoXveaBou  au  lieu  à'AnôXXvoOat  ;  Jambliquë  a  dit  plus  haut  que 
les  facultés  sont  séparabkSy  à-nàXvroi ,  et  la  même  idée  se  trouve  exprimée 

dans  le  passage  de  Plotin  auquel  il  est  fait  ici  allusion  :  «  L'âme  est-elle  dans  le 
»  corps  comme  le  pilote  est  dans  le  navire  ?  Cette  comparaison  est  bonne 
»  pour  exprimer  que  Vâme  a  la  Taculléde  se  séparer  du  corps.  »  {Enn,,  iV, 
liv.  III,  S  21.)  Cette  comparaison,  ainsi  que  celle  du  cocher,  avait  été  employée 
précédemment  par  Platon.  Voy.  d-^lessus,  p.  640,  note 4. 
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marche  commune  ;  d'autres  enfin  expliquent  Tempire  que  Fàme  a 
sur  le  corps  par  le  concours  égal  de  tous  deux  où  par  le  penchant 
de  Pâme  qui  incline  yers  le  corps  K 

XlV^.Uy  a  aussi  désaccord  au  siyet  du  commerce  des  âmes  avec 

les  dieux*.  Les  uns  regardent  comme  impossible  qu'il  y  ait  commerce 
entre  les  dieux  et  les  âmes  renfermées  dans  des  corps;  les  autres 

prétendent  que  les  dieuxetles  âmes  pures,  même  lorsqu'elles  demeu- 
rent dans  des  corps,  ne  forment  qu'une  seule  et  même  cité*.  Ceux- 

ci  n'accordent  rien  de  pareil  et  disent  que  Tàme  est  dans  l'animal 
comme  une  partie  est  dans  un  tout^  Ceux-là  comparent  l'âme  à  un 
artisan  qui  serait  incorporé  à  son  instrument,  à  un  pilote  qui  serait 

incarné  dans  son  gouvernail  *•  Enfin,  il  en  est  qui  pensent  que  l'âme 
ne  s'unit  qu'avec  les  démons  et  leà  héros. 

Selon  Platon,  les  bons  se  distinguent  des  méchants  par  la  pureté, 

l'élévation  et  la  perfection  de  leur  âme  ̂   Selon  les  Stoïciens,  ils  re- 
cherchentia  convenance  et  le  beau  qui  dépend  de  la  nature  *  ;  selon 

*■  C'est  par  rinclinaUon  de  Tâme  pour  le  corps  que  Porphyre  expUque  leur 
rapport  {Principes de  la  théorie  des  intelligibles^  S  xvii,  xviii,  1. 1,  p.  uni). 

3  Stobée,  Eclogœ  physicw^  lu,  S  ̂   P*  ̂16*  —  '  «  La  sagesse,  qui  com- 

»  mande  aux  autres  vertus,  naît  de  l'intelligence  pure  et  parfaite  ;  ayant  pour 
»  origine  TinteUigence,  elle  la  contemple,  reçoit  d'elle  sa  perrection,  trouve 
»  en  elle  la  mesure  et  le  modèle  excellent  de  tous  les  actes  qu'elle  produit 
•  en  eUe-même.  S'il  existe  quelque  commerce  entre  nous  et  les  dieux,  c'est 

»  principalement  par  cette  vertu  qu'il  s'opère,  c*est  par  elle  surtout  que  nous 
»  leur  devenons  semblables.  »  (Jamblique,  dans  Stobtfe,  FloriUgium, 

tit.  III,  S  ̂0  —  *  Vby.Plotin,  Enn.  IV,  liv.  viii,  $3.  C'est  une  idée  em- 
pruntée aux  Stoïciens.  Voy-  Eusèbe,  Prép.  évang.,  XV,  16.  —  ̂   Plotin 

examine  cette  comparaison  dans  VEnnéade  IV,  liv.  m,  S  20.  — <  IlHd,,  %  21. 
—  7  Dans  de  courts  fragments  cités  par  Stobée  {Florilegium,  tit.  xxi,  S  58, 
60;  tit.  cm,  S  23,  éd.  Gaisford),  Jamblique  développe  ainsi  son  opinion  sur 

la  vertu  et  le  souverain  bien  :  «  Vivant  par  Tâme,  c'est  par  sa  vertu  que  nous 
»  vivons  bien,  de  même  que,  voyant  par  les  yeux,  c'est  par  leur  vertu  que 
»  nous  pouvons  bien  voir...  La  vertu  de  l'âme  est  la  perfection  et  la  sagesse 
»  de  la  vie,  l'exercice  le  plus  complet  et  le  plus  pur  de  la  raison,  de  l'intelli- 
•  gence  et  de  la  pensée.  Les  actes  de  la  vertu  sont  bons,  beaux,  intellectuels, 
»  honnêtes,  pleins  de  mesure  et  de  convenance;  ils  tiennent  le  premier  rang, 

•  ont  un  but  excellent  et  procurent  les  plus  douces  jouissances...  L'bomme 
•  'heureux  est  celui  qui  ressemble  à  Dieu  le  j[)lus  possible,  qui  est  parfait, 
»  simple,  pur  et  détaché  de  la  vie  humaine.  •  —  *  tf  xotvuvix  xaX  r&  rùX<a  r& 
Tvii  fii^ttaç  i^ti/ymfjiivtf.  Le  sens  de  xoivoivise  est  expUqué  par  le  passage  suivant 
de  Cicéron  :  «  Simul  autem  [homo]  vidit  rerum  agendarum  ordinem  et,  ut 
»  ita  dicam,  cancordiam;,,,  ratione  collegit  utstatueret  in  eocoUocatum  sum- 
»  mum  iilud  hominis  per  se  laudandum  etexpetendum  bonum,  quod  positum 
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les  PéripatétidenSf  le  Juste  milieu  (^pfitrpîa)  conforme  à  la  nitnre 
et  la  fie  iotellectaeUe  supérieure  à  la  nature  humaines  Selon  HérillaSf 

ils  ont  pour  but  la  science  >;  selon  Ariston,  l'indifTérenee  [pourlei 
choses  qui  ne  sont  ni  honnêtes  ni  déshonnétes*];  selon  Démocrite, 

le  ealme  (txt^xnii^vÙYn)^;  selon  d'autres,  quelque  partie  de  rbon- 
néte,  soit  l'absence  de  la  douleur  {à^x^naitLJ^  comme  Tarance  Hié* 
ronymes  soit  quelque  autre  genre  de  yie.  Mais  comme  on  peot) 
en  se  plaçant  au  point  de  fue  des  choses  sensibles ,  distinguer  une 
infinité  de  vies  particulières,  nous  ne  nous  donnerons  pas  la  peine 

de  les  éoumérer  et  nous  n'essaierons  point  de  les  définir. 

De  la  Mort. 

XV;  Qu*arrive-t-il  à  l'âme  quand  la  mort  vient  terminer  cette  yie? 
Faut-il  admettre  que,  de  même  qu'à  la  naissance  l'âme  a  précédé 

le  eorps,  ou  a  reçu  l'existence  en  même  temps  que  lui,  on  ne  Ta 
reçue  qu'après  lui,  selon  les  diverses  sectes ,  de  même,  à  la  mort, 
l'âme  périt  avant  le  corps,  ou  se  dissout  avec  lui,  ou  bien  subsiste 
en  elle-même  après  être  sortie  d'ici-bas?  C'est  là  la  question  prin- 

cipale. Mais  elle  se  subdivise  en  plusieurs  parties  qui  sont  elles- 
mêmes  susceptibles  de  recevoir  diverses  espèces  de  solations. 

On  peut  se  demander  si  les  êtres  vivants  meurent,  soit  parce  que 
les  artères,  ne  pouvant  plus  recevoir  le  souffle  extérieur,  éprouvent 

une  suffocation',  soit  parce  que  la  tension  [de  l'esprit  seDSilif]se 
relâche*  et  que  la  chaleur  ;s'a(raibllt  ou  s'éteint  en  quelque  sorte  à 

l'intérieur.  Si  c'est  de  cette  manière  que  la  mort  arrive,  l'âni^ 
périt  avant  le  corps  ou  en  même  temps  que  lui,  comme  le  pense 

»  sit  in  60  quod  6/ioA9yky Stoici,  nos appelUmus  amvmiintiaim  (Définie* 

•  m,  6).  »  Quanta  l'identité  du  beau  et  du  bien,  Foy.  Diogdne  Laërce  (Vli> 
S  101)  :  *aXh¥  to  TtfAci9v  fl^adév. 

*  Vay-  Aristote,  Éthi^  à  NUùmaque,  11,  6,  6,  et  X,  7.  —  »  Foy.  l>^^ 

Laerce.  Vil,  S  165.  —  •  IWd.,  VU,  s  160.  —  *  Démocrite  doniittt  mi- 
rents  noms  à  ee  qu'il  regardait  comme  le  souverain  bien,  tùêvfiUh  <vcf  ri»»  ̂̂ ' 
(iWd.  IX,  8  ̂)-  —  *  y<^'  Cicéron,  De  Finilms,  V,  6. 

«  Slobée,  McU>gm  phyiUœ,  m,  8  39,  p.  920.  —  '  Voy,  Sénèque,  De  to  Fr^ 
videnee,  6.  —  *  ixXitofiévw  toû  tAvov.  •  Le  sommeil  (disait  Zénoo)  est  le 

>  relâchement  de  Tesprit  sensitif.  Le  relftchement  de  l^eiprit  seositif  P|>r^ 
»  jusqu'à  la  dissolution  (^t9(«  xal  é'xJiv«i«  ttib  aitÊêri^uoîf  ftvtvff»x»i)i  ̂ ^ 

t  mort  »  (Plutarque,  De  Plaeitis  phiL,  V,  23.)  Voy.  aussi  M.  ̂ ^^* 
Sur  U  Stoïcisme  (Mém.  de  l'Acad.  des  Inscript,  et  Belles-Lettres,  i  ̂̂ * 
p.  31), 
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Coniutiu,  U,  m  moment  de  la  mort,  Tâme  disparaît  du  corps  qui 

lui  sertde  ii^et  et  dont  elle  est  une  puissance  (comme  l'harmonie  est 
une  puissance  de  la  lyreO  ou  bien  une  perfection  >,  Tâme  ne  périt 

pas  avant  le  corps  (car  elle  n'arrive  pas  à  ranéantissement  pro- 
gresaivemcnt),  mais  elle  passe  de  Tétre  au  non-étre  d'une  manière 
subite,  sans  aucun  intervalle  de  temps  et'  sans  corruption,  de 

même  que,  lorsqu'elle  existe,  elle  arrive  à  l'existence  tout  d'un 
coup,  comme  un  éclair  qui  brille.  Dans  ce  cas,  vivre,  ce  sera,  pour 

l'être  vivant,  posséder  la  forme  de  la  vie;  mourir,  être  privé  de  sa 
présence  ou  ne  plus  la  posséder.  Cette  opinion  a  été  professée  par 

un  grand  nombre  de  Péripatéticiens.  Si  l'âme  est  disséminée  (Tra/ssV- 
Traprac)  dans  le  corps  et  s'y  trouve  renfermée  comme  du  vent  dans 
une  outre  >,  ou  bien  y  est  mélangée  et  s'y  meut  comme  les  grains  de 
poussière  qui  voltigent  dans  l'air  et  que  l'on  aperçoit  par  les 
fentes  Ml  est  évident  qu'alors  l'âme,  sort  du  corps,  se  disperse  et  se 
dissipoi  comme  le  croient  Démoerite  et  Épicure. 

Plotin  a  fondé  une  autre  secte  :  il  sépare  de  la  raison  [qui 

constitue  l'essence  pure  de  l'âme]  la  puissance  irrationnelle*  [qui 
constitue  l'âme  irraisonnable,  image  et  acte  de  l'âme  raisonnable]*, 
et  [après  la  mort]  il  envole  cette  puissance  irrationnelle  dans  là  gé- 

nération», ou  bien  il  l'enlève  au  principe  pensant*.  —  Ce  dernier 
point  donne  lieu  lui-même  à  deux  opinions.  En  effet,  ou  la  puis- 

sance irrationnelle  de  chaque  âme  se  résout  dans  la  Vie  irration- 

nelle totale  de  Tunivers  [c'est-à-dire  dans  la  Puissance  naturelle  et 
végétative  de  l'Ame  universelle]  *,  de  laquelle  elle  a  été  détachée, 

i  Kotf.  d-dessui,  p.  653,  note  4.  —  >  Yoy.  d-desius,  p.  626,  note  4. 
—  •  Ces  expressious  appartienDent  à  la  doctrine  d'Épicure.  Foy.  Dio- 
gène  I^ërce,  X,  $  63,65;  et  Lucrèce,  111,  418,  553.  —  «  C'était  la  compa- raison employée  par  Démocrile,  Yoy.  Àri&lole,  De  Gêner»,  l,  3;  et  Lucrèce, 
II,  103.  *-  *  Yoy,  ddessus  le  commencement  du  S  v,  p«  636.  —  *  Yoy.  Plo- 

tin, £nn.  l,  liv.  I,  S  7, 12.  —  7  Selon  Plotin,  Tâme  ne  descend  pas  tout  en- 
tière dans  le  corps  ;  son  intelligence  demeure  impassible,  infaillible  et  im- 

peccable (Yoy,  ci-dessus,  p.  630,  note  6);  c'est  à  l'âme  irraisonnable  que 
sont  imputables  nos  erreurs  et  nos  fautes  ;  c'est  aussi  elle  qui  est  punie 
après  la  mort,  en  étant  envoyée  dans  la  génération,  c'est-à-dire  en  passant 
dans  «n  nouveau  corps  {Enn.  U  liv«  i,  S  12).  ̂   *  Quand  l'âme  raisonnable 
s'est,  pendant  cette  vie,  séparée  du  corps  par  les  vertus  puriûcalives,  elle 
remonte  dans  le  monde  intelligible  après  la  mort  {Enn.  IV,  liv.  iii^  $  24), 

et  elle  y  ramène  avec  elle  l'âme  irraisonnable,  son  image  et  son  acte,  qui 
n*eûste  plus  alors  que  d'une  manière  idéale,  à  l'état  virtuel  {Enn.  lil,  liy.  iv^ 
S 6 }  Mm,  lY,  Uv.  iv,  S  29,  et  Ur.  v,  s  7),  «.  »  Yoy-  «i-de»«us,  S  ▼•  P.  636, 
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produits  pour  la  contenir  et  lui  servir  de  'céhicul&$j  et  d'un  autre 
-  côté  l'attachent  convenablement  au  corps  solide  par  des  liens  in- 

termédiaires communs. 

De  la  Pimfication. 

XVI 1.  Pour  Plotin  et  la  plupart  des  Platoniciens,  la  purification  par- 

faite de  rame  consiste  à  s'affranchir  des  passions,  à  mépriser  les 
connaissances  acquises  par  les  sens,  et  tout  ce  qui  appartient  au 

domaine  de  l'opinion»  À  se  détacher  des  conceptions  qui  se  rap- 

n'est  autre  chose  que  Vesprit  ou  véhipule  éihéré  des  NéoplatonicieDi;.  On 
"^  retrouve  cette  doctrine  dans  une  foule  d'auteurs,  entre  autres  dans  La  Fontaine, 
'  qui  l'oppose  à  Vhypothèse  de  Descartes  sur  l'âme  .des  bêtes  : 

Pattribuerais  à  l'animal 
^  Non  point  une  raison  selon  notre  manière, 

Mais  beaucoup  plus  aussi  qu'un  aveugle  ressort  ; 
Je  subtiliserais  un  morceau  de  matière. 

Que  l'on  ne  pourrait  plus  concevoir  sans  effort, 
QuifUessenee  d'atome,  extrait  de  la  lumière, 

i    Je  rendrais  mon  ouvrage 
r  Capable  de  sentir,  juger,  rien  davantage, 
g  •  Et  juger  imparfaitement, 
^  Sans  qu'un  singe  jamais  ftt  le  moindre  argument. 

A  l'égard  de  nous  autres  hommes, 
'  Je  ferais  notre  lot  infiniment  plus  fort; 

Nous  aurions  un  double  trésor  : 

"i  L'un,  cette  âme  pareille  en  tous  tant  que  noiu  sommes, 
$  Sages,  fous,  enfants,  idiots,  - 

Eûtes  de  Vûnivers  sous  le  nom  d* animaux; 
L'autre,  encore  une  autre  âme,  entre  nous  et  les  anges 

Commune  en  un  certain  degré; 
Et  ce  trésor  à  part  créé 

Suivrait  parmi  les  airs  les  célestes  phalanges, 
Entrerait  dans  un  point  sans  en  être  pressé, 
Ne  finirait  jamais  quoique  ayant  commencé  : 

Choses  réelles,  quoique  étranges.  {Fables,  X,  1.) 

Faute  de  connaître  la  doctrine  néoplatonicienne  de  Vesprit  intermédiaire 
entre  Târae  et  le  corps,  le  savant  commentateur  de  La  Fontaine,  M.  Walckenaër, 

a  commis  l'étrange  erreur  d'attribuer  l'invention  de  cette  hypothèse  à  La  Fon- 
taine :  *Ce  qui  précède,  dit-il,  est  un  compote  des  idées  d'Empédocle  [il  eût 

»  fallu  dire  d'Heraclite]  et  de  PkUon,  que  La  Fontaine  mêle  ensemble  pour 
»  tâcher  de  s'expliquer  à  lui-même  le  système  de  Descartes,  contre  lequel  son 
»  bon  sens  naturel  lui  suggérait  des  difficultés  insolubles.  » 

^Siohée^  EclogcsphysiccB^i  59,  p.  iOôQ, 
II.  h2 
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et  de  cette  manière,  comme  le  croit  Porpliyret,  elle  subsiste  sans 
subir  de  chaDgement  ;  ou  bien  la  Vie  irrationnelle  totale  subsiste 
séparée  du  principe  pensant  et  est  consenrée  dans  le  monde, 
comme  renseignent  les  prêtres  anciens  >. 

Il  y  a  à  peu  près  la  même  différence  dans  les  opinions  relatiyes 

aux  substances  intermédiaires  entre  l'âme  et  le  corps.— Les  mis  in- 
troduisent immédiatement  Tàme  dans  le  corps  organisé,  comme  le 

font  la  plupart  des  Platoniciens.— D'autres  pensent  qu'entre  le  corps 
solide  et  Tàme  incorporelle  et  angéiique  il  y  a  des  vêtements  éthé- 
Tés,  célestes,  spirituels^,  qui,  enveloppant  la  vie  inteliectueile,  sost 

*  Selon  Procltu  {fiemm.  sur  U  Timée^  p.  311),  Porphyre  croyait  ̂ oe  Je 
véMeule  élhéré,  atee  lequel  il  identifiait  la  jmiêêanee  irralUmneUe  de  rime, 

était,  lorsque  l'âme  retournait  an  monde  intelligible,  réuni  aux  astres  aDupiéls 
il  avait  été  emprunté  (Foy.  les  Prineipes  de  la  théorie  des  MdIieiMti, 

S  zxiu,  1. 1,  p.  lxt).  Jamblique  pensait  au  contraire  que  la  puUsanee  irro^- 
nelli  et  le  véhicule  éthéré^  non^seulement  surrivaient  à  la  mort,  mais  encore 

conservaient  leur  indlTidnaUté.  —  >  U  s*agit  sans  doute  ici  des  Orphiques.  Toy • 
d-dessus,  S  x,  p.  646.  —  *  Les  vêtements  éthérés,  célestes  et  sjnritwU.àwi 
parle  ici  Jamblique,  sont  Yesprit  on  corps  éthéréqiû,  selon  la  plupart  des  philo- 

sophes néoplatoniciens,  jouait  le  rOled'infenn^dtaire  entre  Vdme  raisownabU  et 
le  corps  terrestre  :  «  Toute  Ame  particulière,  dit  Proclus,  a  un  véhicule  immati^ 
•  riel,  indivisible,  et  impassible  par  ton  essence,,.  Le  véhicule  de  toute  âme 

»  descend  par  Taddition  d'enveloppes  de  plus  en  plus  matérieUes  ;  il  remonte  avec 
»  rflme,  quand  U  est  purifié  de  la  matière  et  qu'il  revient  à  sa  forme  propre» 
»  dans  la  même  proportion  que  l'âme  qui  se  sert  de  lui.  L'âme  descend  eo  eiïet 
•  d'une  manière  irrationneUe,  en^prenant  des  puissances  irrationneUes,  et  eQe 
»  remonte  en  se  dépouillant  de  tontes  les  facultés  propres  à  la  génération 

9  dont  elle  s'était  revêtue  en  descendant.  •  {Eléments  de  Théologie,  S  cc^ni, 
ccxix.)  Synésius,  dans  son  traité  Des  Songes  (p.  136-138),  a  déydopp^  ̂  

théorie  néoplatonicienne  de  Yesprit  intermédiaire  entre  l'âme  et  le  corps: 
•  L'Imagination  est  le  sens  des  sens,  parce  que  Vesprit  imaginaiifesi  le  seos 
»  commun  et  le  corps  premier  de  l'âme...  L'esprit  Imaginatif  est  le  premier 
t  et  le  propre  véhicule  de  l'âme  :  il  devient  subtil  et  éthéré,  lorsque  celle^ 
»  s*améUore,  épais  et  terrestre,  lorsque  celle-ci  se  déprave.  Il  a  en  elTet 
•  une  nature  intermédiaire  entre  le  raisonnable  et  l'irraisonnable,  entre 

»  l'incorporel  et  le  corporel  ;  il  est  leur  limite  commune  ;  il  lie  le  dinn  à 
i  ce  qui  tient  le  dernier  rang...  Cet  esprit  psychique,  que  les  hommes  bien* 
»  heureux  ont  appelé  Vdme  tpMtuelle,  deyient  par  sa  disposition  un  dieu,  ou 

»  un  démon  de  forme  yaHée,  on  une  image,  et  c'est  dans  cette  image  queTâflie 
»  expie  ses  fautes...  Arec  du  travail  et  du  temps,  l'esprit  Imaginatif  peut 

»  remonter  au  ciel  après  s'être  purifié  dans  plusieurs  existences  succès- 
»  sives,  etc.  »  Celte  doctrine  est  exposée  tout  au  long  par  Codworth  dans 
son  Système  intelkctuel^  p.  1027.  La  nature  plastique-  de  ce  pbilosopbe 
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produits  pour  la  conteDir  et  lai  servir  de  i>éhieiUei,  et  d'on  autre 
côté  l'attachent  convenablement  au  corps  solide  par  des  liens  in- termédiaires communs. 

De  la  PwrificaHan. 

XYI  *.  Pour  Plotin  et  la  plupart  des  Platoniciens,  la  purification  par- 

faite de  rame  consiste  à  s'affranchir  des  passions,  à  mépriser  les 
connaissances  acquises  par  les  sens,  et  tout  ce  qui  appartient  au 
domaine  de  Topinioni  à  se  détacher  des  conceptions  qui  se  rap- 

n'est  autre  chose  que  Yeiprit  ou  véhipule  éthéri  des  Néoplatonicien^.  On 
retrouve  cette  doctrine  dans  une  foule  d'auteurs,  entre  autres  dans  La  Fontaine, 
qui  l'oppose  à  Thypothèse  de  Descartes  sur  Tâme  des  bêles  : 

rattribuerais  à  ranimai 
Non  point  une  raUon  selon  notre  manière, 

Mais  beaucoup  plus  aussi  qu'un  aveugle  ressort  ; 
Je  tubtiliteraii  un  morceau  de  matière^ 

Que  l'on  ne  pourrait  plus  concevoir  sans  effort, 
Quinieêeenee  d'atome,  extrait  de  la  lumière, 
  Je  rendrais  mon  ouvrage 
Capable  de  eentir,  juger,  rien  davantage, 

Et  juger  imparfaitement. 

Sans  qu'un  singe  jamais  fît  le  moindre  argument. 
À  l'égard  de  nous  autres  hommes, 

Je  ferais  notre  lot  infiniment  plus  fort; 
Nous  aurions  un  double  trésor  : 

L'un,  cette  âme  pareille  en  tous  tant  que  noue  sommée. 
Sages,  fous,  enfants,  idiots, 

Bdtee  de  l'univere  sous  le  nom  &<uiimaus  ; 
L'autre,  encore  une  autre  Ame,  entre  noue  et  lee  angee 

Commune  en  un  certain  degré; 
Et  ce  trésor  à  part  créé 

Suivrait  parmi  les  airs  les  célestes  phalanges. 
Entrerait  dans  un  point  sans  en  être  pressé, 
Ne  finirait  jamais  quoique  ayant  commencé  : 

Choses  réelles,  quoique  étranges.  [Pablee,  X,  I.) 

Faute  de  connaître  la  doctrine  néoplatonicienne  de  Vetprit  intermédiaire 
entre  Tâme  et  le  corps,  le  savant  commentateur  de  La  Fontaine,  M.  Walckenaër, 

a  commis  l'étrange  erreur  d'attribuer  Tinvention  de  cette  hypothèse  à  La  Fon- 
taine t  ̂ Ce  qui  préeède,  dit-il,  eii  un  compote  de$  idéei  d'Empédoele  [il  eût 

•  fallu  dire  d' Bér<iciiu\  et  ie  PUUon,  que  La  Fontaine  mêle  ensemble  pour 
»  tâcher  de  s'expliquer  à  lui-même  le  système  de  Descartes,  contre  lequel  son 
»  bon  sens  naturel  lui  suggérait  des  difficultés  insolubles.  » 

*  Stobée,  Eelogœ  phyiicœ,  S  ̂9»  P*  lOôd- 
II.  A2 
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portent  à  dés  oljèto  nlfttériels,  à  se  remplir  de  l'Être  et  dellftlelli- 
genee,  et  à  rendre  le  sujet  pensast  semblable  au  sujet  peasé  ̂.  Quel- 

ques-uns d'entre  les  Platoniciens  disent  encore  sotlvent  qae  Is  pari- 
fication  se  rapporte  à  l'âme  irrationnelle  et  &  l'opinion,  mais  que 
l'essence  rationnelle  et  Tàme  intellectuelle  sont  toujours  éleyées 
au-dessus  du  monde,  attachées  aux  intelligibles  et  n'ont  jamais 
besoin  de  se  perfeetientiér  ni  de  s'affranchir  de  choses  superflues. 
Examinons  par  quels  êtres  est  accompli  ehaoun  de  ces  trois 

aetes^  \ejugementi  le  ehdtimerU  et  la  purification  des  âmes*. 

Si  l'on  en  croit  la  plupart  des  Pythagoriciens  et  des  PlatenldeDS, 
c'est  par  les  âmes  particulières  elles-mêmes  que  ces  actes  sont 
accomplis;  mais,  selon  ceux  de  ces  philosophes  qui  ont  le  mieox 

étudié  la  question,  c'est  par  lés  âmes  tlhiverselles  et  paKaites,  par 
TAme  iinirersôlle  qui  préside  ft  rohdre  de  l'utilTers^  parriotelK- 
gence  royale  qui  doiine  au  monde  entier  toute  sa  beauté  ;  selon  les 

anciens,  c'est  par  les  dieux  visibles  [les  astres],  principalement  par 
le  soleil,  par  les  prineipes  démiurgiqnes  infisibles,  par  tous  les 

genres  d'êtres  supérieurs,  les  héros,  les  dédions,  les  anges  elles 
dieux  qui  président  eux-mêmes  à  la  constitution  de  l'univers. 

Quel  est  le  but  en  Tue  duquel  ces  êtres  réalisent  ces  actes? 

Le  but  du  jugemerU  est  d'affranchir  de  tout  mélange  la  pureté 
des  hommes  vertueux,  de  distinguer  la  perfection  de  deux  qui  ont 
une  beauté  accomplie  en  les  séparant  autant  que  possible  de  toute 

imperfection,  enûn  d'exalter  au  plus  haut  degré  l'excellence  des 
âmes  supérieures ,  excellence  dont  Hen  d'inférieur  ne  saurait 
approcher.  Mais  ceux  (|di  he  partageht  pus  là -dessus  ropinion 
des  anciens*  ne  regardent  pas  comme  principaux  effets  du  jugement 

ceux  que  nous  venons  d'énoncer;  ils  font  plutét  eonsister  son  utilité 
dans  le  bon  ordre,  la  distinction  dh  bien  et  du  mal«  el  toutes  choses 
de  ce  genre. 

*  Vay.  Plotin,  Ewn.  1,  Uvi  u;  et  Perphyrot  Prtne^pet  âê  te  théorie  di$ 

intellifiibteit  S  ̂»  t.  I,  p.  Ui  Foy*  aasai  le  paMage  de  Proclus  cité  ei- 
dessus,  p.  640,  note  6.  —  >  xpiatç^  Six«i,  xdeBapats,  Ce  sont  les  termes  mêmes 
eaiploTés  pdr  Ptaten  dans  le  Phédokt  le  Phèdre  el  la  Répubim^.  No»  en 
faisans  la  retnâ^qoe  parce  qde  Heeren  n'a  fMriiit  eempris  le  sens  de  ces  trois 
matSy  autant  qu'on  en  peut  jnger  parles  ékpliedtions  qa'U  donne  dahs  ses  notes 
sur  le  S  xTi.  -^  *  Vby.  Piotib,  Bm.  Il,  Uy.  iim  S  8;  Ènn.  llh  Hv.  ii;  $1^) 
£nn.  \\,  Ut.  iii^  S 12, 24  el  tiv.  iin,  S  A'  ̂   *  H  )r  a  iei  une  faute  ëaiis  le 
teite  d'Heeren  et  dans  la  traduisiion  de  Ganter:  Il  nini  lire  ûMitou  hk  Hrà  ia^« 

même  idée  est  répétée  plusieurs  foisd-après. 
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L0  MX  du  0MHmefU  est  de  faire  préTalelr  le  bleu  sttr  le  mal,  de 
réprimer  le  rfcei  de  le  détraire  et  de  Taoéantir,  de  réaliser  pour 
tous  une  égalité  conforme  an  mérite*.  Au  lieu  de  suivre  à  cet  égard 
la  doctrine  des  anciens,  certains  philosophes  croient  que  Putilité 

de  la  peine  consiste  à  établir  l'égalité  en  infligeant  un  châtiment 
aussi  grand  on  plus  grand  que  la  faute;  d'autres,  à  soumettre  le 
coupable  à  la  loi  du  talioni  d'autres  encore  à  corriger  le  vice,  etc.  : 
car  11  y  a  sur  ce  point  Une  grande  diversité  d'opinions  parmi  les 
Pythagoriciens  et  les  PiatoniclenSi 

Quant  à  la  fmrification,  elle  a  pour  but  de  délivrer  l'âme  des 
choses  étrangères,  de  lui  rendre  son  essence  propre,  de  lui  donner 

la  perfection,  la  plénitude,  l'indépendance^,  de  lui  faciliter  son 
retour  (avo^oc)  au  principe  qui  Ta  engendrée*,  de  conduire  les 
substances  particulières  à  s'unir  aux  substances  universelles  et  à 
participer  h  leur  puissance,  à  leur  Vie  et  à  leur  fonction*.  Ceux  qui 
n'admettent  pas  avec  les  anciens  que  ce  soient  là  les  effets  véritable- 

ment importants  de  la  purification  lui  assignent  pour  but  de  séparer 

rame  du  corps,  de  la  délivrer  de  ses  chaînes,  de  l'affranchir  de  la 
corruption,  de  la  faire  sortir  de  la  génération,  ou  d'atteindre  quel- 

que autre  résultat  aussi  borné>  qu'ils  regardent  comme  supérieur 
au  reste.  C'est  ainsi  que  beaucoup  de  Pythagoriciens  et  de  Platon!-' 
ciens  sont  en  désaccord  sur  ce  point. 

Fixons  les  limites  de  ces  trois  choses  [du  jugement,  du  châtiment 

et  de  la  puriâGatlon]i  et  voyons  où  se  termine  chacune  d'elles. 
Leé  âmes  sont  soumises  au  jugement  tant  qu'elles  sont  pla- 

cées dans  la  génération,  qu'elles  ne  sortent  pas  de  l'univers  et 
qu'elles  sont  en  quelque  sorte  méléesà  la  diversité*;  mais,  dés  qu'elles 
sont  sorties  [de  la  génération],  affranchies,  pures,  complètement  in- 

dépendantes*  maîtresses  d'elles-mêmes,  remplies  des  dieux,  elles 
cessent  d'être  soumises  au  jugement.  Cependant,  les  Pythagoriciens 
et  les  Platoniciens  ne  suivent  pas  ici  la  doctrine  des  anciens  et 

soumettent  toutes  les  âmes  au  jugement.— Il  en  est  de  même  pour  le 
châtiment.  Les  anciens  placent  au  nombre  des  dieux,  même  lors- 

qu'elles sont  encore  ici*basi  les  âmes  pures  et  unies  avec  les  dieux 

1  Toy.  Enn,  IV,  Uv.  iv,  S  45.  —  >  «  La  purification  consiste  à  séparer  le 
»  plus  possible  rftme  du  corps,  à  Tbabituer  à  se  eoocentrer  et  à  demeurer  en 
»  eUe-^même,  etc.  •  (JambUque,  Exhortation  à  la  phUosopMe,  eh.  xiii.) 
^  >  Porphyre  avait  composé  sur  ce  sujet  un  écrit  intitulé  Du  Retour  de  l'âme. 
-^  &  «  AlTraDchi  de  la  nature  irrationneUe  et  demeurant  dans  Tintelligenee, 
•  rbomme  devient  semblable  à  Dieu,  etc.  •  (JambUque,  Eœhortétion  à  la 
philioiopkiêt  cb^  n.)  *-^  »  Yoy.  Plotini  Btm.  IV,  liv»  viu«  S  5. 
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par  la  conformilé  de  la  pensée,  ei,  lorsque  celles-ci  sont  sorties  de 
leurs  corps,  iis  les  introduisent  immédiatement  parmi  les  dieux  sans 
les  soumettre  à  aucune  peine.  Quant  aux  Platoniciens,  ils  fontpasser 
toutes  les  âmcsde  la  génération  danslemonde  intelligible  quand  elles 

ont  subi  leur  peine. — Lvipu/rification  donne  lieu  aux  mêmes  cootro- 
Tcrses.  Les  anciens  disent  que  les  âmes  unies  aux  dieux  sont  au- 
dessus  de  la  purification  ;  les  autres,  tels  que  certains  Platoniciens, 

qu'il  y  a  pour  Tâme  des  périodes  uniferselles  de  purification;  mais 
il  en  est,  tels  que  PlotinS  qui  croient  que  Tàme  séparée  da  corps 
est  au-dessus  de  la  purification. 

De  la  Récompense, 

XVII 3.  Les  anciens  ne  sont  pas  du  tout  d'accord  sur  la  récompense 

que  reçoivent  les  âmes  lorsqu'elles  sortent  de  leurs  corps  et  qu'elles 
vont  parmi  les  âmes  angéliques.  Plutarque,  Porphyre,  ainsi  que  les  an- 

ciens, leur  font  garder  leur  rang  propre  ;  mais  Plotin  les  affranchit  de 
toutes  les  choses  terrestres  ̂   Les  anciens  leur  accordent  avec  raison 

d'être,  par  leur  intelligence,  dans  une  excellente  disposition  qui  les 
rapproche  des  dieux,  et  de  présider  aux  choses  de  ce  monde;  mais 

Porphyre  leur  enlève  ce  privilège.  Quelques-uns  des  anciens  affir- 
ment qu'elles  ne  se  servent  pas  du  raisonnement,  et  que  leurs  actes 

sont  si  parfaits  que  le  raisonnement  le  plus  pur  et  le  plus  exact  ne 

saurait  nous  en  donner  l'idée  *  ;  mais  Porphyre  refuse  absolument 

aux  âmes  une  vie  indépendante  [de  la  génération] ,  parce  qu'il  les 
croit  attachées  à  la  génération  et  données  aux  animaux  composés 

[d'une  âme  et  d'un  corps]  pour  leur  porter  assistance.  Dans  Platon, 
Timée  ramène  les  âmes,  au  moment  de  leur  ascension,  dans  les 

divers  lieux  dans  lesquels  elles  ont  été  semées  par  le  Démiurge;  il 

ne  les  élève  pas  au-dessus  du  rang  qu'elles  occupaient  avant  que 
le  Démiurge  eût  formé  le  mondes. 

Numénius  paraît  penser  que  l'âme  s'unit  et  s'identifie  complète- 

ment avec  ses  principes  •  ;  les  anciens  croient  qu'elle  s'y  allie  tout 
en  restant  une  substance  différente.  Le  premier  semble  résoudre 

l'âme  dans  ses  principes,  tandis  que  les  seconds  la  rattachent  à  ces 

*  «  Les  âmes  qui  sont  pures,  qui  n'entraînent  avec  elles  rien  de  corporel, 
»  jouissent  du  privilège  de  n'être  dans  rien  de  corporel...  Elles  habitent  avec 
t  Dieu.  »  (Plotin,  Enn,  IV,  liv.  m,  S  24.) 

a  Stobée,  Eclogœ  physica,  ui,  S  60;  p.  1064.  —  »  Voy.  Plotin,  Bnn,  IV, 
liv. III,  S  24, 32 ;  Uv.  iv,  S  1-5  -  *  Voy.  Enn.  IV,  llv.  m,  S 18.-  *  Voy-  Pla*®"» 

Timée,  p.  42.  —  •  Les  principes  de  l'âme  sont  pour  Numénius  l'IoteUigene^ 
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mêmes  principes  ;  Tan  suppose  un  rapprochement  qui  exclut  toute 
distinction,  et  les  autresun  rapprochement  qui  admet  une  distinction. 
Cette  distinction  ne  dépend  pas  du  monde  ni  de  la  nature,  comme 

i*ont  cru  quelques  Platoniciens;  elle  est  indépendante  de  Tunivers, 
comme  nous  le  concevons  pour  les  substances  incorporelles  ̂  

Porphyre  admet  cette  union  de  Tètne  avec  les  dieux  Jusqu'aux 
âmes  humaines,  mais  il  pense  que  les  âmes  inférieures  à  celles-ci 
forment  une  autre  espèce,  qui  est  Tespèce  irrationnelle.  En  outre,  il 

assimile  aux  substances  universelles'  les  âmes  qui  demeurent  en 
elles-mêmes  et  conservent  leur  essence.  Les  Platoniciens  enseignent 
que  ces  âmes  prennent  soin  des  êtres  inanimés  *.  Selon  les  anciens, 
les  âmes  délivrées  de  la  génération  partagent  avec  les  dieux  le  gou- 

vernement de  Tunivers  ;  selon  les  Platoniciens ,  elles  gardent  leur 

rang*.  De  même,  selon  les  premiers,  elles  partagent  avec  les  anges 
les  fonctions  démiurgiques;  selon  les  seconds,  elles  font  le  tour  du  ciel. 

et  l'Ame  da  monde,  ou  le  premier  Dieu  et  le  Démiurge.  Voy,  p.  646,  note  3. 
^  «  11  ne  faut  pas  croire  que  la  pluraUlé  des  âmes  vienne  de  la  plura- 

»  lité  des  corps.  Les  âmes  particulières  subsistent  aussi  bien  que  TAme 

•  universeUe  indépendamment  des  corps  sans  que  l'unité  de  l'Ame  univer- 
•  selle  absorbe  la  muUipUcilé  des  âmes  particulières,  ni  que  la  multiplicité 
•  de  celles-ci  morcelle  ruoilë  de  celle-là.  >  (Plolin»  Enn,  VI,  liv.  it,  S  4.) 
—  3  iiopfiiptoç  àfofioiox  tYiv  ̂ inj^viv  roU  itSiaiv  x.  t.  a«  Celle  phrase  n'a  pas  été 
comprise  par  Canter  qui  traduit  :  cum  reliquii  animm  comparât  ;  ni  par 
Heeren,  qui  dit  dans  une  note  :  «  Voluit  scriptor  Porpbyrium  omnibus  animam 
»  tribuisse,  attamen  ita  ut,  quum  inter  se  diversœ  slnt,  suum  quaeque  ordinem 

•  teneant.  »  Pour  comprendre  l'expression  rots  Trâ^tv,  il  faut  se  reporter  aux 
Principei  de  la  théorie  des  inlelligibles,  où  Porphyre  dit:  «  Des  substances 
»  universelles  et  parfaites  {SXai  xal  xtXtlai  ynçorwuç)  aucune  ne  se  tourne 

»  vers  son  produit.,.  Quand  l'Ame  est  séparée  de  la  matière,  chacune  de  ses 
•  parties  possède  tous  les  pouvoirs  que  possède  l'Ame  elle-même,  etc.  •  (Trad. 
tt,  S  XXX,  XXXIX ;  1. 1,  p.  LXix,  lxxxi.)  —  *  «L'âme  en  général  prend  soin  de  la 
»  nature  inanimée  et  fait  le  tour  de  l'univers  sous  diverses  formes.  Tant 
»  qu'elle  est  parfaite  et  conserve  ses  aUes  dans  toute  leur  force,  elle  plane 
•  dans  la  région  éthérée  et  gouverne  le  monde  entier.  •  {Phèdre,  p.  246 ; 
t.  VI ,  p.  48  de  la  trad.  tr,)  Plotin  commente  ce  passage  dans  plusieurs  Uvres. 
^^mpobatv  uùT&v  xijv  rà^iv.  Ganter  traduit:  deorum  contemplantur  ordinem. 

C'est  une  erreur.  JambUque  a  déjà  employé  cette  expression  au  commence- 
ment du  S  XVII  :  «  Plutarque  et  Porphyre  font  garder  aux  âmes  leur  rang 

»  propre  (tv}/»oûai  inï  rifç  oUsioci  t^^cw;).  »  11  a  dit  aussi:  «  Platon  ne  les 

»  élève  pas  au-dessus  du  rang  qu'elles  occupaient,  etc.  »  11  y  a  d'aiUeurs  dans 
le   Phèdre:    dtoï  àp%o)fxH  iiyoXtvxon  xarà  t«^w    ftv   Hmxoç    irAxOri,..    crriroct 
os  b  At\  iBiXtav  re  xal  ZwAfievoi.  Il  faut  donc  donner  ici  à  mpouai»  le  sens  de 

gardent,  et  non  celui  de  contemplent,  et  changer  aùrAv  en  aOrfly. 



COMMENTAIRE  DU  TRAITA  P'ÀIUSTOTE  SPH  VHmi 

[ÂBUTOTi.]  Il  tant  admeUre,  pour  toiii  1m  sens  en  généi?!,  qgitUtmttt 
ee  qui  reçoit  les  forme$  $entibl0$  sam  (a  matière^  comme  la  cire  reçoit  Vem- 
preiDle  de  ranneaq  sans  le  Ter  ou  Tor  dont  Tanoeau  est  composé,  et  garde 

celle  empreinte  d'airain  ou  d'or,  mais  non  pas  en  tant  qu'or  ou  airain.  {De 
VAme,  II,  12;  p.  247  de  la  trad.  de  M.  Bartliëlemy  Saint-Hilaire.) 

XVIII.  [Jahbuque.]  Dabord,  l'objet  sensibla  prQdait  sur  l'org^fl^ 

une  impression,  qui  ast  à  la  fois  une  passion  etttu  oota,  parce  (pi'ell^ 
consiste  à  deyeoir  semblable  à  Tobjet  senti;  easnite,  cette  impression 

engendre  une  forme  dans  la  puissance  vitale  qui  est  commune  à  l'àme 
et  au  corps  [c'est-à-dire  dans  la  sensibilité  irrationnelle]  \  eqfip,  la 
sensibilité  éveille  dans  Tâme  la  raison  qiii  s'applique  aux  formas  de 
cette  espèce  :  de  là  résulta  un  yu^^men^  et  une  connaissance^  (Frag- 

ment cité  par  Priscien  de  Lydie,  Comm.  du  Traité  de  ThéoptMro^if 
sv/r  la  Sensation^  p.  276  ;  dans  les  Œwcres  de  Théophraste,  éd.  de Bâle.) 

Vus. 

[Aristoti.]  La  lumière  est,  on  peut  le  dire,  la  coqieur  du  diaphane,  lorsque 

le  diaphane  est  diaphane  en  toute  réalité,  en  enléléchie,  soit  par  le  feu,  $oit 

^  Sur  ce  traité,  Voy,  ci-dessus  VÂvertiêêement^  p.  615. 

*  Celte  théorie  de  la  sensation  est  complètement  conforme  à  celle  cpie  Plotio 

eipose  dans  VEnnéade  IV,  liv.  iv,  $23,  et  liv.  vi,  $  2  et  3. 11  faut  rapprocher 

aussi  de  ce  passage  les  lignes  suivantes  de  Simplicius,  on  l'on  retrouve  le^ 

mêmes  idées  et  presque  les  mêmes  termes  :  «  L'organe  est  mis  en  mouTemeot 
»  sans  aucun  intermédiaire  par  Tobjet  sensible  :  il  ne  p4til  pas  simplement; 

»  il  agit  aussi,  parce  qu'il  est  vivant.  Celle  patsian  active  {Ivepytirtxhv  ità9o() 

•  éveille  l'acte  elle  jugement  de  la  sensibilité  pure,  qui  s'applique  à  la  for^^ 

»  de  rob]et  sensiMe.  Car,  ce  n'est  pas  extérieurement  ni  passivement,  c'est 
•  intérieurement,  en  vertu  des  raisons  qu'elle  possède,  que  la  sensibilité  tire 
»  de  son  sein  la  forme  qui  est  semblable  à  Vacte  passif  produit  dans  l'organe. 
»  Ainsi,  la  passion  que  l'objet  sensible  fait  éprouvera  Torgane  est  un  mouw- 
9  ment,  tandis  que  la  production  de  la  raison,  le  jugement  de  la  sensibilité 
•  pure,  la  détermination  de  la  forme  de  l'objet  sensible,  ne  constituent  pas  no 

»  mouvement,  mais  un  acte  indivisible.  »  (,Comm.  du  Traité  de  l'^^' 
f.  Ô9-60,  éd.  d'Aide.) 
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par  telle  autre  cause;  comme,  fuir  exemple,  le  corps  supérieur  :  car  ce  corps  a 

quelque  chose  de  tout  pareil  et  4'jdontique  au  feu.  On  a  donc  éUbli  que  le 
diaphane  et  la  lumière  ne  sont  ni  du  feu,  ni  absolument  un  corps,  ni  une 

émaBatlpi»  d'aiwin  <M»pps.  (DefJm$^  )I,  7i  p. 2U  delà  Irad.  (Ir.) 

XIX.  [Jàmbliqux.]  La  iumiëre  n'est  pas  un  corps,  ni,  comme  le 
croient  les  Pénpatéticians,  I4  passion  ou  l^  qualité  d'mi  porps  [mais 
Vacte  çlB  la  forme  luvm^ute],  (Fragment  cUé  par  Priscien  de 
LydipS<*id.,p.a77.) 

*■  Voici  comment,  en  citant  Jamhlique,  Priscien  déyeloppe  cette  théorie  de  la 

lumière:  «  Dans  la  Yision,  l'œil  ne  reçoit  pas  des  images  qui  émaneraient  des 

oty^ts  ext^ri^urs*  «t  (IPii  «ff  ̂ 'introduisiifft  dap^  cet  pr^anci  lu^  imprweraient 
upe  espèce  de  forme  [cpmpie  le  crojent  les  Ëpicyriens]  ;  }1  q'éiqet  pas  uqe 
espèce  4e  corps  p^r  (equel  il  irait  toucher  en  quelqy ̂   sqrte  les  p^^ls  sepsiblfss 

[compe  \p  penseqt  les  Sipici^ns];  ei)flqi  )e$  cpqleurs  pp  prQduiseut  pas  dans  le 

diaphane  une  afrectiou  que  celui-ci  transmellrait  à  la  vue  [coqme  l'enseigiient 
les  Péripatéticiens].  Les  formes  des  corps  ont  une  puissance  active  par  la- 

quelle elles  agissent  sur  ce  qui  est  disposé  à  recevoir  leur  action,  non-seulement 
quand  il  r  a  conlaet,  maisencorei  distance,  lorsque  cplte  distance  est  conve- 

nable pour  que  l'omet  sensible  agisse  et  que  l'organe  pâtis^..  Telles  sont  Ips 
eondlUons  eqmpiunes  à  la  vue  et  à  l'ouïe.  En  outre,  la  vue  a  besoin  de  la 
lumière  qu)  ijoet  ('orgape  visuel  eu  ét9t  de  voir  et  ToÛet  visible  en  é|4t  d'é(re 
vu  :  car,  sans  lumière,  l'objet  visible  ne  saurait  agir  sur  l'organe  visuel,  ni 
l'organe  visuel  entrer  en  rapport  avec  l'objet  visible...  Qu'est-ce  donc  que  le 
diaplum$P^.  Nous  ne  devons  pas  demander  de  quel  corps  simple  paît  le  dia- 

phane :  les  farmw  ne  sont  produites  pi  par  Us  éléments  ni  par  aucune  espèce 
de  corps (  ce  sont  au  contraire  les  corps  qui  participent  aui  formes  et  qui  en 

reçoivent  leurs  earactères  propres.  C'est  pourquoi  les  corps  qui  n'ont  point 
par  eui^-mèmes  upe  essence  lumineuse  ont  besoin  de  la  lumière  pour  être  vus, 

tandis  que  le  feu  elles  corps  brillants  n'en  oqt  pas  besoin,  parce  que,  par  leur 
essence,  ils  participent  suffisamment  à  la  forme  lumiDcuse...  Autre  esi  la  lu- 

piière  qui  émane  d'upe  source  lumipeuse  ;  autr^  est  la  lumière  qpi  est  une  source 
lumineuse,  la  lumière  du  soleil,  par  exeipplei  ou  elle  du  feu.  Ici  nous  ne  nous 

occupons  pas  de  la  cause  daus  laquelle  subsiste  l'essence  delà  lumière,  mais  de 
la  lumière  qui  émane  de  cette  cause  etqui  est  Vacte  du  diaphane  dans  l'air,  l'eau 

et  les  autres  corps  qui  sont  tour  à  tour  lumineux  et  Lénébreu)^.  C'^st  pourquoi, 
me  (Conformant  à  ropioion  de  Jamblique,  je  crois  que  la  lumière  n'est  pas  un 
corps,  ni,  comme  le  disent  les  Péripatéticiens,  la  p9$sipn  ou  la  qualité  d'un 
corps...  La  lumière  n'est  pas  produite  par  division  ni  par  émission:  elle  est 
Vacte  de  la  forme  luminewe»  »  (,Comm,  du  Traité  de  Théophraite  $ur  la 

Seneationt  p.  275-277.)  Cette  théorie  de  la  vue  et  delà  lumière  est  complète- 
ment conforme  à  celle  que  Plotin  expose  dans  VEnnéi^de  lYi  Ut.  y,  Pt  se  rap- 

proche de  l'hypothèse  des  onduletioas. 
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Sêm  interne, 

[Abutmi.]  CoflHM  DOBS  HMioût  qot  MU  ToyoDS  M  cBteBdoiis,  il  fut 
ttaolmnent  que  ce  soit  ou  par  U  rue,  ou  par  un  autre  sens,  que  Ton  seate  qse 

Ton  toit.  {De  l'Ane,  111, 2;  p.  202  de  U  trad.  flr.) 

XX.  [Jamblique.]  La  eensatian  qui  est  nôtre  [qui  est  propre  à  Tâmc 

porte  le  même  nom  que  la  sensation  Irrationnelle  [qui  est  commune 

à  rame  et  au  corps]  *.  (Fragment  cité  par  Simplicius,  Comm.  sur  le 
Traité  de  l'Ame,  t.  52,  éd.  dAlde.) 

Imagination, 

[AmuTon.]  On  peut  dire  que  l'imagination  est  le  mouYement  qui  ne  «mit 

aToir  lieu  sans  la  sensation,  ni  ailleurs  que  dans  les  êtres  qui  sentent;  ((a'eUe 
peut  rendre  Têtre  qui  la  possède  agent  et  patient  de  bien  des  manières;  et 

enfin  qu'elle  peat  également  être  rraie  et  être  fausse.  (De  l'Ame^  111, 3  ;  p.  286 
de  la  trad.  tr,) 

XXI.  [Jambuqub.]  L'Imagination  est  liée  à  toutes  les  puissances 

de  l'âme  :  elle  reçoit  Tempreinte  de  toutes ,  retrace  ies  fonnes 
qui  leur  sont  propres,  et  transmet  les  impressions  d'une  faculté 
à  une  autre;  elle  donne  à  TOpinion  l'intuition  des  formes  qui  pro- 

Tiennent  des  Sens  ;  elle  lui  représente  aussi  les  conceptions  qui  pro- 

*  Cette  pensée  de  Jamblique  est  conforme  à  la  théorie  exposée  sur  ee  point 
par  Plotin  dans  VEnnéade  I,  Ut.  i,  S  7.  Elle  est  commentée  par  SimpHcins 

en  ees  termes:  «  L*homme  est  complet  sons  le  rapport  de  la  sensibilité;^  cela 
(ui  est  commun  avec  l»eaticoup  d'autres  animaux.  Mais,  gewtir  que  wms  un- 

ions, c'est  le  priTilége  de  noire  nature  :  car  c'est  le  propre  de  la  facolt^ 
rationnelle  de  pouToir  u  tourner  vers  soi-même.  On  Toit  que  la  raison 

s'étend  ainsi  jusqu'à  la  sensation,  puisque  la  sensation  qui  est  propre  à 

Vkvmme  se  perçoit*  elle-même.  En  effet,  le  principe  qui  sent  se  cooiiaît  loi- 
même  dans  une  certaine  mesure  quand  il  sait  qu'il  sent,  et,  sons  ce  rapport, 
il  se  tourne  vers  lui-même  et  s'applique  à  lui-même...  La  sensation  qui  ̂^ 
notre  est  donc  rationnelle  :  car  le  corps  lui-même  est  organisé  rationoeUe- 
ment.  Cependant,  comme  le  dit  Jamblique,  la  sensation  qui  est  nôtre  porte 
le  même  nom  que  la  sensation  irraHonnetUi  sensation  qui  est  tout  entière 
tournée  yers  le  corps,  tandis  que  la  première  se  replie  sur  elle-même.  Sans  doute, 

elle  ne  se  tourne  pas  vers  elle-même  comme  l'intelligence  ou  la  raison  :  car 
elle  n'est  point  capable  de  connaître  son  essence  oi  sa  puissance,  et  elle  ne 
s'éveille  pas  d'elle-même  ;  elle  connaît  seulement  son  acte  et  elle  sait  quand 
elle  agit;  or,  elle  agit  quand  elle  est  mise  en  mourement  par  l'objet  seosiMe.  ' 

(Conm.  sur  le  Traité  de  l'Amej  f.  52,  éd.  d'Aide.) 



COHHENTAIRB  DU  TRAITÉ  D'ARISTOTB  SUR  L*AMI.  665 

viennent  de  l'Intelligence  «  ;  elle  reçoit  elle-même  les  images  que  lui 
fournissent  les  diverses  puissances  de  Tâme,  et  le  nom  qu'elle  porte 
expriine  fort  bien  la  propriété  qu'elle  a  de  tout  s'assimiler  en  rece- 

vant et  en  réfléchissant  -tous  les  phénomènes  des  facultés  intel- 
lectuelles, végétatives  ou  intermédiaires  entre  les  unes  et  les  autres. 

Elle  retrace  et  représente  toutes  les  opérations  de  l'âme  s;  elle  rap- 
proche celles  qui  sont  extérieures  de  celles  qui  sont  intérieures, 

et  transmet  aux  puissances  qui  sont  répandues  dans  le  corps  les 

impressions  qu'elle  reçoit  de  l'Intelligence.  Puisque  Tlmagination 
a  pour  essence  la  propriété  de  s'assimiler  toutes  choses,  elle  est  avec 
raison  liée  à  toutes  les  autres  puissances  auxquelles  elle  est  anté- 

rieure et  dont  elle  provoque  les  opérations.  Elle  ne  consiste  point 
dans  une  passion,  ni  dans  un  mouvement,  mais  dans  un  acte  indl- 

^  Cette  théorie  de  l'Imagination  est  conforme  à  celle  qu'on  trouve  dans 
Plotin  iVoy.  Enn,  I,  liv.  i,  S  9 ;  liv.  it,  S  10 ;  et  Enn.  IV,  liv.  m.  S  29,  30). 

Elle  a  été  développée  par  Plutarque  d'Athènes  :  «  Après  que  le  sens  s'est  ap- 
pliqué à  Tobjet  sensible  et  en  a  reçu  la  forme,  il  la  garde  ;  c'est  à  cette 

forme  que  l'Imagination  s'applique  pour  se  la  représenter,  comme  le  dit 
Plutarque.  Aussi  déflnil-il  Tlmagination  le  mouvement  de  l'âme  qui  naît 
immédiatement  de  la  sensation  en  acte...  Selon  Plutarque,  l'Imagination  eçt 
double  :  par  une  extrémité,  elle  aboutit  à  la  facnllé  supérieure,  c'est-à-dire, 
elle  commence  où  finit  la  Raison  discursive;  par  l'autre  extrémité,  elle 
aboutit  aux  Sens  dont  elle  forme  le  sommet.  L'Imagination  ne  donne  rien 
à  l'Intelligence  et  à  la  Raison  discursive;  mais  elle  est  purifiée  et  perfec- 

tionnée par  ces  facultés,  parce  que,  guidée  par  elles,  elle  arrive  à  posséder 

la  vérité  autant  qu'elle  en  est  capable  par  sa  nature.  De  là  vient  que  l'Ima- 
gination tâche  d'accompagner  toujours  l'exercice  de  ces  facultés,  afin  de 

participer  à  la  raison  et  à  la  vérité.  Plutarque  se  sert  à  ce  propos  d'une  com- 
paraison fort  juste  qui  mérite  d^êlre  rapportée.  La  partie  supérieure  de 

l'Imagination,  dit-il,  qui  touche  à  la  Raison  discursive,  est  avec  elle  dans  le 

même  rapport  qu'une  ligne  avec  une  autre  qu'elle  touche  en  un  point.  De  même 
que  ce  point  est  identique  et  différent  :  identique,  parce  qu'il  est  un  ;  et 
différent,  parce  qu'il  peut  être  pris  avec  Tune  ou  avec  l'autre  des  deux  lignes  ; 
de  même  l'Imagination  peut  être  considérée  comme  simple  et  comme  double 
[par  rapport  aux  Sens  et  à  l'Intelligence],  parce  que,  d'un  côté,  elle  ramène 
à  rjinité  l'objet  sensible  qui  est  divisé,  et  que,  de  l'autre  côté,  elle  repré- 

sente et  elle  exprime  par  des  images  et  des  formes  diverses  les  choses  divines 
qui  sont  simples  et  indivisibles.  »  (Jean  Philopon,  Comm.  sur  le  Traité  d€ 

Amef  III,  $30,  32.)  ̂ *  Cette  phrase  est  citée  par  Simplicius:  «  Quoique 

l'Imagination,  comme  le  dit  Jamblique,  représente  toutes  nos  opérations  ra- 
tionnelles, cependant  elle  devient  semblable  aux  formes  sensibles  qui  sont 

figurées  et  divisibles;  c'est  pourquoi  elle  touche  à  la  Sensibilité.  »  {Comm.  du 
Traité  d'Arittote  sur  l*Âme,  f.  60,  éd.  d'Aide.) 
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f  isiblo  et  déCeminé;  die  ne  reçoit  pas  ane  empreinte  du  dehon, 

comme  la  cire,  mais  elle  tient  tout  de  ee  qu'elle  possède  intériea- 

rement  :  car  c'est  en  tirant  de  son  sein  les  raisons  par  lesquelles 
elle  s'assimile  les  objets  qu'elle  en  représente  les  images.  (Fragment 
cité  par  Priscien  de  Lydie^  Comm.  du  Traité  dé  Th4ophr(ute  m 

Vlmaginatian  et  l'Intelligmte,  p.  884.) 

Intelligente  en  puissance, 

[AmiBTers.]  n  a  été  dit  pins  bnit  qiit  rialellIgMics  ni  sn  pniusase  ohpk 

les  cboies  mêipes  qii'sllejpsnfe,  spQSop  être  aiMimê  en  réalité,  ea  eatéléchie, 
ayant  que  de  les  pepser:  Evidemipen^  |1  en  est  ici  comm  4'tine  fableUt^wU 
n'y  a  rien  d'écrit,  en  réalité^  en  entélfiehie  ;  et  c'est  U }«  cas  mêqae  4^  l'inte)- 
ligence.  De  plus,  elle  esl  elle-même  intelligible  comme  le  sont  toutes  les  choses 
iatelligibles.  Pour  les  choses  sans  matière,  Têtre  qui  pense  et  Tobjet  qui  est 

pensé  se  confondent  et  sont  identiques;  ainsi,  la  science  spéculative  et  l'objet 
su  de  cette  feçon  sont  un  seul  et  même  objet.  {De  VAme^  III,  4  ;  p.  800  de 
la  trad.  fr.) 

XXII .  [Jaxbuque.]  Yeyex  :  Aristote  dit  une  tablette,  et  non  on 

feuillet.  Or,  il  ne  dirait  pas  une  tablette,  y^afifioLnlta,  s'il  n'y  avait 

*■  Priscien  accompagne  cette  citation  4es  réflexions  suirant^:  9  U  fi^ut  re- 

»  connaître  que  llmaginaKon  est,  comme  renseigne  Tbéopbraste  d'après  Aris- 
9  (ote,  une  faculté  différepte  de  la  Sensibilité,  aussi  bien  que  de  rOpinioDetde 
i  la  Raison.  En  outre,  de  même  que  la  Sensibilité  a  besoiq  d'être  excitée  par  les 
»  formes  sensibles  pour  entrer  en  acl|oq  et  s'appliquer  h  ees  fprptes  m  tirai|t 
»  de  son  seiu  les  rt^iifm*  qu'elle  possède;  de  piétpet  rim^gio^UoR  ̂   ̂ ^ 
»  d'être  éveillée  par  les  formes  sensibles  qui  lui  servent  de  (patiére  et  ̂^xquelies 
»  elle  s'applique.  Elle  est  doqc  une  puissance  qqi  est  en  nippprt  avec  le  corps  es 
9  tau^  que  les  formes  sensibles  qui  la  fuettent  en  mouyenfent  résultent  des  im- 
»  pressions  éprouvées  par  les  organef*  A  cette  théorie  de  rima^ini^tioii  il  j^^^ 
»  ajouter  les  principes  suivapts  que  nous  empruntons  ̂   Jambli([|ueTf*  (iSoUle 

»  fragment  de  JambUque  que  nous  avops  traduit  ci-dessus.]  Voilà  ce  qpe  dit  Jam- 
»  blique,  Mais  si,  comme  il  raf^rn^e;  Tlipagipation  représente  les  actes  des 

»  autres  facultés,  méqe  les  opérations  iptellepluelles  et  relion  pelles,  comnieot 
»  admettre  avec  Aristpte  qu'elle  est  mise  en  mouvement  par  les  formes  sensibles? 

»  C'est  que,  bien  qu'elle  représente  les  opérations  des  faculté^  çppérieures,  elle 
»  offre  aussi  l'image  des  formes  sensibles;  elle  deviepl  donc  semblable  à  ce  qui 

9  est  divisible  et  figuré,  et  elle  contracte  ainsi  le  caractère  des  objets  sensibles. 

»  C'est  pourquoi  elle  ne  représente  les  opérations  des  facultés  supérieures  qu  as- 
»  tant  qu'elle  est  mise  en  mouvement  par  les  formes  sensibles,  »  (Comm.  0» 
Traité  de  Théophraste  sur  Vlmagination  el  VlnUlligence,  p.  284-285.) 

s  M.  Barthélémy  Saint- Hilaire  traduit  feuillet;  nous  mettons  lablett^i  9^^ 
nous  conformer  au  Commentaire  de  Janibliq^e. 
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des  lettres,  ypififioixoi.  U  s'est  servi  de  ce  terme  pour  faire  com- 
prendre que  rame  des  epfants,  qui  e3(  Vlntelligence  en  puissance, 

possède  les  raisons  des  choses.  C'est  pourquoi,  s'il  a  comparé  leur 

^me  à  y,ne  tablette,  c*e^t  qu*0ll(3  possède  les  raisons  des  choses^ 
comm^  une  tablette,  ypçii^fAOLTiî*iv,  coatieqt  des  lettres,  y/jâ^^aroc. 

Si  ÂPistote  dit  :  où  il  n'y  a  rien  d'écrit,  àypàtpca,  i\  entepd  par  là  ; 
où  il  n'y  a  rien  d'écrit  lisiblement,  parce  que  tes  lettres  ne  soat 

pas  nette»  et  lisibles^;  comme  on  dit  qu'un  tragédien  n'apas  de 
voix,  Sftawçj  quand  il  n'a  pas  oMez  de  voix,  xax^^uvoff.  Ainsi, 
Aristote  pense  comme  Vlaton  que  l'dms  contient  les  intelligibles 

et  les  raisons  de  toutes  choses,  et  qu'apprendre,  c'est  se  souvenir, 

(FrQgmept  cité  par  Jfeai)  Philopon  S  Comm.  sur  le  Traité  de  l'Ame, m,  S  46.) 

^  C'est  la  théorie  développée  par  Leibnitz  4ans  la  préface  de  ses  Nouveaux 
Essaie.—^  M.  Barthélémy  Saint-Hilalre  attribue  par  mégarde  cette  théorie  de 
Jamblique  à  Jean  Philopon,  qui  se  borne  à  citer  Jamblique  et  ajoute  seulement 

cette  réflexion  :  «  Jamblique  dit  cçs  choses  pour  montrer  qu' Aristote  est  ici  d'ao- 
»  cordavee  Platon.  •  L'idée  fondamentale  de  ee  fragment  de  Jamblique  est  em- 

pruntée à  Plotin  !  «  Nous  n'usons  pas  toujours  de  tout  ee  que  nous  possédons. 
•  Or  pous  en  usqas  quapd  nous  dirigeons  la  partie  moyenna  de  notre  être 

»  [la  raison  discursive  avec  l'imagination]  soit  vers  le  inoQde  SMpérieiir,  soit 
»  vers  le  monde  inrérieur,  quand  nous  amenons  à  Vacle  ee  qui  Jusque-là 
»  n'était  qu*en  puissance,  ce  qui  n'était  qu*une  simple  dispotHion,  » 
(i^iMi,  I)  liv.  I,  g  H,)  La  théorie  de  Jamblique  a  été  elle-mêffle  rsprodiiite  par 
Plutapqua  d'Athènes  :  •  Le  mot  IntelUgenee  a  trois  sens  dans  Aristote.  Ce^ 
»  trois  sens  ne  sont  pas  las  mêmes  pour  Alexandre  d^Aphrodisie  et  pour 
»  Plutarque.,.  Platarque  dit  que  le  prapier  sans  du  mat  intelligence  estr/n- 
»  teUigence  qui  consiste  dans  une  simple  habitude,  telle  qu'alla  est  dans  les 
>  enrapts:  ear  Plutarque  prétend  que,  selon  Aristota,  les  enfants  possèdent 

»  les  s^aisons  des  ehoses^  que  Tâma  raisonnable  a  des  notions  da  tout,  qii'ap- 
9  prendre  n'est  que  se  souvenir;  o'est  pourquoi  Plutarqua  mmrà^  aux  aq- 
»  fants  l'iotalligeoca  qui  consiste  dans  une  simple  habitude  et  qui  possède  les 
p  raisops  des  aboses.  Mais  ils  ne  coànaiss0nt  pas  bien  les  cbosas,  ajouta-t-il, 

»  at  ils  ont  besoiq  d'apprendre,  c'estrà-dira,  d^  se  souvenir.  Le  deuxième  sens 
»  est  VJnteUigenee  qui  esl  à  la  fois  en  h(j^bitu4e  et  en  a^te^  telle  qu*ell^  est 
»  dans  les  hoonnes  faits  i  car  en  eux  l'IptelUgence  est  à  la  fpis  uqa  habitude 
1»  at  un  acte;  elle  a  étudié  et  appris,  et  s'est  rappelé  les  choses  en  les  apprar 
»  pant»  |i)ntin,  le  troisième  sans  ast  VffiteUigence  qui  ̂ st  seulement  en  flple^; 
>  telle  est  VlnteUigenefi  qui  vient  dn  dehçrs  et  qui  esl  parfaite  [c>st-à-dir^ 
^  riotaUigence  divine].  Tels  soqt  les  trois  seps  du  mot  inielUgence  s^lon  |?lar 

»  tarque.  •  (Jean  Philopon,  Comm.  s^r  le  Trait4  de  l'Ame,  Ill|  S  33.)  L'ac- 
cord de  Jamblique  et  de  Plutarque  spr  ce  point  est  attesté  en  c^s  lerp^es  par 

Prisd^iap  :  «Puisque  l'IptelUgepisa  na  ppisspncc  contemple  les  forpieSi  cp.mmp  la 
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Intelligence  en  acte» 

[âristotb.]  De  même  que  dans  toute  la  nature,  il  faut  distinguer,  d'ooe 
part,  la  matière  pour  chaque  genre  d'objets,  la  matière  étant  ce  qui  est  tons 
ces  objets  en  puissance;  et,  d'autre  part,  la  cause,  ce  qui  fait,  parce  que  c'est 
la  cause  qui  Tait  tout,  comme  l'art  fait  tout  ce  qu'il  yeut  de  la  matière;  dt 
même;  il  faut  nécessairement  aussi  que  ces  différences  se  retrouvent  dans  l'âme. 
Telle  est,  en  effet,  l'intelligence,  qui,  d'une  part,  peut  devenir  Umtes  éhm, 
et  qui,  d'autre  part,  peut  tout  faire.  C'est  en  quelque  sorte  une  Yirtualilé  ̂  
reille  à  la  lumière:  car  la  lumière,  en  un  certain  sens,  fait,  des  couleurs qiu 

ne  sont  qu'en  puissance,  des  couleurs  en  réalité.  Et  telle  est  l'intelligeDcequi 
est  séparée,  impassible,  sans  mélange  avec  quoi  que  ce  soit,  et  qui  par  m 
e$$ence  est  en  acte.  {De  VAme,  III,  5,  p.  303  de  la  trad.  fr.) 

XXIII.  [Jâmbliqub.]  L'Intelligence  est  l'essence  supérieure  à  l'âme; 
or  Aristote  parle  ici  de  l'Intelligence  et  non  de  l'Essence  raison- 

nable. (Fragment  cité  par  Simplicius,  Comm.  sur  le  Traité  de 

l'Ame,  f.  62,  éd.  d'Aide.) 
[«Le  divin  Jamblique  entend  par  Intelligence  en  puissance  et 

>  Intelligence  en  acte  l'Intelligence  supérieure  à  l'âme,  soit  l'in- 
>  telligence  participée,  soit  l'Intelligence  imparticipable'.  »  (Sim- 

plicius, ibid.,  f.  88.)] 

»  dit  Théophraste  avec  Aristote,  comment  contemple-t-elle  les  deux  espèces 

»  de  formes,  les  formes  immatérielles  et  les  formes  matérielles  qu'elle  conoaii 
•  par  abstraction  (car  elle  ne  contemple  les  formes  matérielles  qu'en  Uot 
»  qu'elles  sont  des  formés)?  C'est  un  point  qu'ont  fort  bien  expliqué  les  tn- 
>  ter  prêtes  légitimes  d' Aristote,  Jamblique  et  Plutarque,  fils  de  Nestorios.  > 
{Comm,  du  Traiié  de  Théophraste  ear  l'Imagination  et  V Intelligence,  p.  289.1 

^  Le  sens  de  cette  expression  est  expliqué  dans  les  lignes  suivantes  de  Pro- 
clus  :  «  L'InteHigence  a  une  triple  puissance  :  il  y  a  rintelUgence  imparticipable, 
•  distincte  de  tous  les  genres  particuliers  ;  puis  l'Intelligence  partidpabie,  i 
•  laquelle  participent  les  âmes  des  dieux  et  qui  leur  est  supérieure  ;  eofio, 
»  riulelUgence  qui  babite  dans  les  âmes  et  leur  donne  leur  perfection  (Comm. 

»  sur  VAldbiade,  t.  II,  p.  178,  éd.  Cousin).  »  Quant  à  l'interprétation  mêDM 
donnée  par  Jamblique  du  passage  d' Aristote  qu'il  commente,  elle  a  été  longoe- 

ment  combattue  par  Simplicius,  qui  s'exprime  en  ces  termes  :  «  Dans  noln 
»  Commentaire  sur  le  livre  XII  de  la  Mëtaphysiqtie,  en  suivant  les  idées  expo- 

»  sées  sur  ce  point  par  Jamblique  conformément  à  la  pensée  d' Aristote,  dods 

»  avons  longuement  expliqué,  comme  c'en  était  le  lieu,  ce  qu'est  rintelligeort 

»  séparée  des  âmes  ;  nous  avons  fait  voir  qu'elle  est  l'essence  première  et  indi* 

»  visible,  la  vie  parfaite  et  l'acte  suprême;  qu'elle  offre  l'identité  de  la  chose 

»  pensée,  de  la  chose  pensante  et  de  la  pensée;  qu'elle  possède  la  perpétuité, 
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»  la  permanence,  la  perfection;  qu'elle  détermine  toutes  choses  et  en  est  la 
»  cause.  Il  nous  reste  donc  maintenant  à  dire  ce  qu'est  Tlntelligence  participée 
»  par  nos  âmes  :  car  il  y  a  une  Intelligence  particulière  participée  par  chaque 
»  âme  raisonnable...  Arislote  parle  donc  ici  de  Tâme  raisonnable,  mais  non 
»  de  rintelligence  participée  par  elle  au  premier  degré.  On  peut,  comme  nous 

»  l'avons  dit|  s'élever  de  cette  intelligence  inférieure  [qui  est  l'âme  raison- 
»  nable]  à  celte  Intelligence  participée,  dont  la  condition  diffère  de  celle  de 

»  rame  :  car  l'âme,  ayant  son  essence  et  sa  Tie  déterminées  par  l'Intelligence 
»  participée,  change  et  demeure  tout  à  la  fois,  descend  vers  les  choses  du  second 

»  degré  et  remonte  à  l'essence  pure  ei  séparée  de  la  matière,  tandis  que  Tlntel- 
h  ligence  participée,  demeurant  toujours  ce  qu'elle  est,  détermine  les  divers  états 
»  de  l'âme;  c'est  ainsi  que  la  puissance  de  la  Nature,  qui  détermine  les  choses 
»  engendrées,  peut,  tout  en  restant  indivisible  et  en  demeurant  ce  qu'elle  est, 
»  déterminer  les  choses  divisibles  et  changeantes.  «  Mais,  dit-il  [dit  Jambli- 

»  que],  l'Intelligence  est  l'essence  supérieure  à  l'âme;  or,  Aristote  parle  ici  de 
»  l'Intelligence  et  non  de  l'Essence  raisonnable.  >  Comment  admettre  cependant 
»  qu'Aristote,  dans  son  Traité  de  l'Ame,  ne  parle  point  de  la  Raison,  qui  est 
m  la  plus  haute  (acuité  de  l'âme  ?...  Aristote  appelle  proprement  Intelligence 
9  la  Raison  qui  appartient  à  Vdme^  parce  que  la  Raison  est  immédiatement 

»  déterminée  par  l'Intelligence;  il  la  regarde  comme  une  faculté  précieuse, 
»  parce  qu'elle  ne  considère  pas  les  choses  sensibles  en  tant  que  sensibles,  mais 
»  qu'elle  contemple,  soit  les  formes  des  choses  sensibles  en  tant  qu'elles 
•  peuvent  être  connues  dans  leur  essence,  soit  les  formes  qui  subsistent  dans 

»  l'essence  rationnelle,  ou  bien  s'élève  par  elles  aux  formes  intelligibles.  Alors 
»  la  Raison  devient  Vlntelligenee  en  acte  :  car  elle  connaît  les  choses  intelli- 
»  gibles  et  non  les  choses  sensibles  en  tant  que  sensibles,  telles  que  les  perçoit 
»  la  sensation  ;  dans  ce  dernier  cas,  elle  est  seulement  Vlntelligenee  en 
»  puiisance...  Considérons  maintenant  comment  nous  pourrons  concilier  notre 
»  opinion  avec  celle  du  divin  Jamblique,  qui  par  Intelligence  en  puissance  et 

»  Intelligence  en  acte  entend  l'Intelligence  supérieure  à  l'âme,  soit  Tlntelli- 
»  gence  qui  détermine  l'âme  [l'Intelligence  participée],  soit  rintelligence  im- 

»  participable,  tandis  que  nous  croyons  que,  dans  la  pensée  d' Aristote,  l'in- 

»  telligence  en  puissance  et  l'Intelligence  en  acte  apl^artiennent  à  l'essence 
»  de  l'âme,  comme  nous  l'avons  longuement  expliqué  ci-dessus  en  nous  servant 
»  des  termes  mêmes  d' Aristote.  Nous  ne  voudrions  pas  contredire  Jamblique  : 
»  nous  tâcherons  donc  de  concilier,  autant  que  nous  le  pourrons,  son  opinion 

»  avec  la  nôtre,  etc.  •  {Comm,  du  Traité  de  l'Ame,  f.  61, 62, 88,  éd.  d'Aide.) 
Le  passage  d' Aristote  dont  SimpUcius  discute  ici  le  sens  a  donné  lieu  à  des 
interprétations  fort  diverses;  on  en  trouvera  l'énumération  dans  Jean  Philopon 
iComm.  $ur  le  Traité  de  VAme,  III,  S  50).  L'opinion  de  Jamblique  paraît 
conforme  à  celle  d'Alexandre  d'Aphrodisie,  et  Topinion  de  SimpUcius  se  rap- 

proche de  celles  de  Plotin  et  de  Plutarque  d'Athènes;  mais  Plularque  et  Sim- 

pUcius n'admettent  pas,  comme  le  fait  Plotin,  qu'il  y  ait  dans  l'âme  quelque 
chose  qui  pense  toujours.  Voy»  ci-dessus,  p.  631,  note  5,  et  p.  631,  note  i. 
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h  Totis  lés  étfes  dohrêiit  t  l'Un  leur  extstenoè  :  ear  TÊti^e  premier 
dériva  l)nfnédiateinent  de  rtJti.  A  plus  fortf*  raison,  les  eadsefl  uni-' 

Terselles  doivent  à  l'Un  leur  puissance  efReace,  soûl  eontenôes  dans 
un  seul  enchaînement  et  se  rapportent  au  Principe  qui  est  antérlear 
à  la  mulittude.  De  cette  manière,  comme  tes  causes  qui  constituent  la 

Nature  sont  multiples,  qu'elles  appartiennent  à  des  genres  différents 
et  dépendent  de  plusieurs  principes,  la  multitude  dépend  d'one 
Cause  unique  et  unit erselle,  toutes  choses  sont  enchaînées  ensemble 

par  un  lien  unique,  et  la  liaison  des  causes  multiples  remonte  ft  la  puis- 
sance unique  de  la  Cause  la  plus  compréheflsivfe.  Cet  enchaînement 

unique  est  fendu  confhs  par  la  multiplicité  des  êtres  ;  Il  ne  produit  pas 
une  union  qtil  soit  distincte  de  la  liaison  des  choses  et  il  ne  pénètre 
pas  dans  les  individus;  mais,  parlacotinexion  unique  des  ca(lses^ 
connexion  qui  constitue  Tordre  suprénie,  cet  enchaînement  unique 

produit  et  lie  toutes  choses  en  lui-même  et  les  ramène  uniformé- 

ment à  lui-même.  Il  faut  donc  définir  le  Destin  l'ordre  tinique  qui 
contient  tous  les  ordres  à  la  fois  *. 

II.  L'essence  de  Tàme  est  par  elle-même  Iramatéiielle  et  incorpo- 
relle, non-engendrêe  et  Impérissable  ;  elle  possède  par  elleméme 

rêtre  et  la  vie,  elle  se  meilt  par  elle-même,  elle  est  le  pfifldpe  delà 

nature  [végétative]  et  de  tous  les  mouvemeiits  du  eoi'ps.  Tant  que 
Tâme  reste  ce  qu'elle  est  par  son  essence,  elle  a  en  elle-même  M 
vie  libre  et  indépendante.  Lorsqu'elle  se  donne  aiix  choses  engen- 
drées,  et  qu'elle  se  subordonne  au  mouvement  de  l'univers,  elle 
est  soumise  au  Destin  et  devient  l'esclave  des  nécessités  physiques. 
Lorsqu'elle  s'applique  à  l'acte  intellectuel,  qui  est  libre  et  indépen- 

dant, elle  fait  volontairement  ce  qui  est  de  son  ressort^  elle  parti- 

cipe réellement  de  Dieu ^  du  bien  et  de  l'intelligible. 
III.  Il  faut  nous  appliquer  à  mener  une  vie  intelleetnelle  et  di' 

vine  :  car  c'est  elle  seule  qui  rend  notre  âme  libre ,  noUs  déiÎTre 
des  liens  de  la  nécessité ,  noUs  fait  vivre  non  eu  hommes,  ffiais  en 

dieux,  et  nous  inspire  le  désir  des  biens  qui  soht  vl'aimebt  diyins. 

*  Stobée»  Êtlvgœ  pkyiieœ,  vi,  S  17,  p.  184  ;  Eelogœ  ethieœ,  vni,  $  41-45, 
p.  306-406,  éd.  Heeren.  —  ̂   Nous  lisons  aùx&v  rûv  aln&v.  —  *  Il  faut  rappro- 

cher de  cette  déGnilion  du  Destin  celle  qm  se  trouve  dans  le  ft'agiDent  de  Jam- 
bUque  cité  ciniessus,  p.  16,  note  1. 
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IV<  Pour  me  résumer,  les  mourements  produits  dans  le  monde 
par  le  Destiù^  sont  semblables  aux  actes  et  aux  mouTements  im- 

matériels et  intelieeluels  [du  monde  intelligible] «  et  Tordre  du  Destin 

offre  l'image  de  Tordre  pur  et  intelligible.  Les  causes  du  second  rang 
dépendent  des  causes  supérieures,  la  multiplicité  des  cboses  engen- 

drées se  rapporte  à  l'Essence  indlTisible,  de  telle  sorte  que  toutes 
les  choses  qu'embrasse  le  Destin  sont  liées  à  la  Providence  suprême. 
Le  Destin  est  donc  uni  à  la  Proridence  par  son  essence  même  ;  il  en 

tient  son  existence  ;  il  en  dépend  et  s'y  rapporte.  Puisqu'il  en  est 
ainsi»  le  principe  en  vertu  duquel  nous  agissons  est  en  harmonie 

avec  les  deux  principes  de  l'Univers  [le  Destin  et  la  Providence], 
mais  il  y  a  en  nous  une  puissance  d'action  [l'âme  raisonnable]  qui 
est  indépendante  de  la  nature  et  ne  subit  pas  l'influeilce  du  mouve- 

ment de  l'univers.  Elle  n'est  donc  pas  contenue  dans  le  mouvement 
de  l'univers:  puisqu'elle  ne  dérive  pas  de  la  nature^ni  du  mou- 

vement de  l'univers,  elle  est  plus  ancienne,  et,  puisqu'elle  ne  nous 
est  pas  donnée  par  Tunivers,  elle  est  d'un  ordre  supérieur;  mais, 
comme  elle  a  eniprunté  eertâlhés  parties  à  toutes  les  régions  du  monde 

ainsi  qu'à  tous  les  éléments '«  et  qu'elle  se  sert  de  ces  partieSi  elle 
est  comprise  elle-même  dans  Tordre  du  Destin,  elle  y  concourt,  elle 
y  remplit  son  rdle  et  en  subit  nécessairement  Tinfluence.  En  tant 

que  Tftme  renferme  en  elle-même  une  raison  pUre^  qui  existe  et  se 
meut  par  elle-même,  qui  a  en  elle-même  le  principe  de  ses  actes  et 
est  parfaite,  elle  est  indépendante  de  tout  ce  qui  Tentoure;  en  tant 

qu'elle  produit  d'autres  vieis  [les  puissances  sensitive  et  végétative] 
qui  inclinent  ters  la  génération  et  entrent  en  commerce  avec  le 
corps,  elle  se  trouve  liée  à  Tordi^e  de  Tunivers*. 

V.  Si  quelqu'un  croit  ahêhntit'  l'ordre  eii  introduisant  le  Hasard 
et  la  Fortune^  qu'il  apprenne  qu'il  n'y  a  dans  TuniVers  rien  qui  dé- 

roge à  Tordrci  qui  constitue  un  épisode»  qUi  n'ait  pas  dé  cause,  qui 
soit  indéterminé  et  fortuit,  qui  ne  provienne  de  rien  et  arrive  par 
accident.  La  Fortune  ne  supprime  pas  l'ordre  et  la  liaison  des 
causes,  ni  l'union  des  principes,  ni  Tempire  que  les  premiers  prin- 

*  !!odS  lisons  :  «l  m*"  ̂ iv^^^tuç  ai  tti/st  xbi  kôv/JLdTi  rvii  Ttsnpot/xivfii,  et  DOUS 

rejetons  la  leçon  rif  7is:r/9w/iA^v>]  proposée  par  Heeren,  qui  n'a  ̂ iii  vu  que  les 
mots  T^;  TTtnpta/jiivTnç  dépendaient  de  xiwivciç.  —  2  ̂ ous  ajoutons  la  négation 

«ûSi  que  le  sens  exige  absolument.  —  *  L'âme  raisonnable  a  emprunté  aux 
sphères  célestes  son  corps  éthéré  et  aux  éléments  soii  corps  solide,  Voy,  ci- 
dessus  p.  656,  note  3.  —  *  La  doctrine  exposée  dans  les  $  2,  3,  4  est  em- 

pruntée à  Plotin,  Enn,  111,  Uv.  i,  $  9  et  10.  Elle  est  parrailement  développée 

par  Simplicius  dans  son  CommenJUxire  zut  ie  Jtfanuei  d*Épictéte,  S  !• 
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cîpes  étendent  sor  tontes  choses.  Il  Tant  mieux  dire  que  ta  Fortane 

est  Tordre  des  eboses  sapérîeures  et  des  antres  choses  [qni  sont  in- 

férieures] en  tant  qu'elle  préside  aux  événements,  qu'elle  en  eon- 
stitue  la  cause  concomitante  et  qu'elle  leur  est  antérieure.  On  la 
regarde  tantôt  comme  un  IMeu,  tantôt  comme  un  Démon  :  le  prin- 

cipe qui  préside  aux  causes  des  événements  est  un  Dieu,  quand  ce 
sont  des  causes  supérieures,  et  un  Démon,  quand  ce  sont  des 

causes  inférieures.  Tout  a  donc  une  cause,  et  il  n'arrive  rien  qui 
soit  en  dehors  de  Tordre  universel  '. 

VI.  Pourquoi  donc  la  justice  distributive  [de  Dieu]  ne  s'exerce- 
t-elle  pas  ici-bas'?  C'est  une  impiété  de  faire  une  pareille  ques- 

tion :  car  les  vrais  biens  ne  dépendent  pas  d'un  antre  principe  que 
de  l'homme  et  de  sa  volonté.  Il  est  reconnu  que  ce  sont  les  pins 
importants  pour  la  volonté,  et  les  doates  que  le  vulgaire  conçoit  à 

cet  égard  n'ont  pas  d'autre  origine  que  son  Ignorance.  La  Tertu 
trouve  sa  récompense  en  elle-même.  La  fortune  ne  saurait  donc 

rabaisser  l'homme  vertueux  ;  sa  grandeur  d'âme  le  met  au-dessos  de 
tons  les  événements.  Elle  n'est  point  d'ailleurs  contraire  à  la  natare: 

l'élévation  et  la  perfection  de  Tâme  suffisent  pour  satisfaire  ce  qu'il 
y  a  de  meilleur  dans  l'homme.  Les  choses  qu'on  regarde  comme  des 
revers  exercent,  affermissent  et  augmentent  la  vertu  ;  sans  elles,  il 

n'est  pas  possible  d'être  un  homme  de  mérite.  Les  gens  vertueux 
préfèrent  Thonnéte  à  toutes  choses,  font  consister  le  bonheur  uni- 

quement dans  la  perfection  de  la  raison  et  n'attachent  aucun  prii 
au  reste.  Puisque  c*est  l'âme  qui  constitue  l'homme ,  qu'elle  est 
intellectuelle  et  immortelle,  son  mérite,  son  bien  et  sa  fin  consisteot 

dans  la  vie  divine,  et  aucune  des  choses  mortelles  ne  peut  ni  con- 

tribuer à  la  vie  parfaite  ni  diminuer  sa  félicité.  En  effet,  c'est  la  ̂̂  
intellectuelle  qui  fait  notre  béatitude*;  or, aucune  des  choses  inter- 

médiaires ne  saurait  l'augmenter  ni  la  diminuer.  C'est  donc  à 
tort  que  les  hommes  parlent  tant  de  la  fortune  et  de  ses  ii^ustes 
faveurs. 

A  Voy.  Plotin,  J^an.  I,  liv.  i,  S 1 .  —  '  PInlarqoe  de  Chéronée  a  composé  sar 
ce  point  un  traité  intitulé  Jki  Délais  de  lajuttice  divine.  —  <  Voy.  Pl^tiD, 
Enn.  I,  liv.  iv,  S  3- 
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ANALTSB  ET  EXTRAITS. 

L'objet  de  ce  dialogue  est  rexposition  et  la  réfutation  de  la  doctrine  pro* 
fessée  par  Platon  et  les  Néoplatoniciens  sur  la  Préexistence  des  âmes,  la  Mé- 

tempsycose et  rÉternité  du  monde.  Les  interlocuteurs  sont  un  Égyptien 

d* Alexandrie,  Tliéophraste  d'Athènes  et  Euxilhéus  de  Syrie  K 
Préambule^  L'Egyptien  rencontre  à  Alexandrie  Euxithéus,  qu'il  a  eu  pour 

condisciple  à  Técole  d'HiérocIès  [philosophe  nt^oplatonicien  du  t«  siècle,  maître 
d'Ënée  de  Gaza].  11  lui  fait  connattre  l'état  de  décadence  dans  lequel  est  tombée 
la  philosophie,  et  l'engage  à  s'adresser  à  Théophraste  pour  apprendre  de  lui 
ce  qu'on  enseigne  à  Athènes  sur  les  points  qui  ont  été  le  pins  discutés  par  les 
philosophes  anciens  et  modernes. 

I .  Opiniom  professées  par  Us  philosophes  anciens  sur  la  Descente  de 
l'âme  dans  le  corps  K 

Théophraste.  Je  rais,  comme  dans  les  mystères,  te  révéler  la 

doctrine  secrète  des  anciens.  Heraclite,  supposant  qu'il  y  a  des 

alternatives  nécessaires,  dit  que  l'âme  monte  et  descend  successive- 

ment :  car  c'est  une  fatigue  pour  elle  de  suivre  le  Démiurge,  de 

A  Dans  l'Analyse  et  les  Extraits  de  ce  dialogue,  nous  suivons  Tordre  que 
M.  Boissonade  a  adopté  dans  le  texte  grec  pour  la  disposition  des  matières; 

la  traduction  latine  qu'il  a  placée  à  la  fln  du  volume  ofTIre  un  arrangement 
tout  à  fait  différent.  »  Nous  mettons  partout  l'Analyse  dans  le  même  carac- 

tère que  les  Notes. 

2  Édil.  Boissonade,  p.  1-4.  •—  >  Ibid,,  p.  5-8.  Dans  ce  morceau,  Énée  de  Gaza 
tantôt  paraphrase  et  tantôt  commente  Plotin  (JSnn.  IV,  liv.  vin,  S  1«  4). 
II.  63 
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faire  là-baat  avec  ce  Diea  le  toar  de  I'aiii?er8,  d'être  subordonnée  à 
ce  Dieu  et  de  lui  obéir  ;  c'est  pourquoi  elle  descend  ici-bas  par  le  désir 
d'y  trourer  le  repos  et  l'espoir  de  commander^.  Empédocle  nous 
effraie  en  proclionant  quo  c'est  qne  loi  pour  los  Ames  qui  ont  pé- 
cbé  de  tomber  Ici-bas  ;  grâce  à  sa  sagesse.  Il  fait  régéter  dans  one 
plante  l'àme  dont  ressence  est  de  se  mouvoir  toujours  et  de  se 
mouvoir  par  soi-même.  Voici  eommenl  s'exprime  Empédocle  (car 
je  me  rappelle  à  propos  ses  vers)  : 

J'ai  d^à  été  jeune  fille,  jeune  honuney 
Arbrisseau  et  oiseau. 

11  dévoile  ainsi  un  peu  la  doctrine  que  Pythagore  enseignait  par 
des  symboles.  Platon,  notre  premier  maître  à  tous,  dit  beaucoup 

de  choses  fort  belles  sur  la  nature  de  l'âme  et  sur  ses  migrations, 
mais  il  n'est  point  partout  d'accord  avec  lui-même.  Dans  le  Phé- 
don,  Socrate,  témoignant  son  mépris  pour  le  monde  sensible  et 

blâmant  le  commerce  de  l'âme  avec  le  corps,  se  plaint  que  l'âme 
soit  enchaînée  dans  le  corps,  qu'elle  s'y  trouve  ensevelie  comme  dans 
un  tombeau^,  et  cite  avec  éloge  cette  maxime  enseignée  dans  les 
mystères  que  nous  sommes  ici- bas  comme  dans  une  prison^.  Em- 

pédocle regarde  cet  univers  comme  un  antre  ̂ ,  Quant  k  Platon,  il 
emploie  une  autre  expression  :  dans  la  République,  il  nomme  ce 

même  univers  une  caverne;  il  dit  que,  pour  l'âme,  sortir  d'i«i-bas, 
e*est  briser  ses  chah^seifuir  de  la  cavemeK  Ailleurs,  dans  le 
Phèdre,  Socrate  dit  que  les  âmes  descendent  id^bas  parce  qu'elles 
ont  perdu  leurs  ailes  ;  que  l'âme  qui  a  perdu  ses  ailes  devient  pe- 

sante et  tombe  jusqu*à  ce  qu'elle  s'arrête  dans  un  corps  auquel 
elle  s'attache;  que,  lorsque  le  mauvais  coursier  penche,  rame  ne 
peut  demeurer  là-haut  et  conduire  convenabrement  son  char  :  c'est 
pour  cela  qu'elle  vient  ici-bas  ;  que,  lorsqu'elle  est  remontée  là-haut, 
les  périodes  [de  l'univers]  la  ramènent  encore  ici-bas  et  la  soumet- 

tent à  un  jugement  ainsi  qu'à  une  expiation,  qu'elle  est  entraînée 
enOn  parles  sorts,  les  conditions  et  la  nécessités  Après  avoir  ainsi 

blâmé  partout  la  descente  de  l'âme,  Platon  tient  un  autre  langage 

^  Voy.  ci-dessiis  p.  649,  note  5.  —  '  Voy.  Platon,  Cratyle^  p.  400. 
— *  *  Voy.  Pbton,  PhédoUt  p.  62.  —  ̂   «  Les  Pythagoriciens,  çt  après  eux  Pla- 
B  ton,  eut  appelé  le  monde  un  antre  et  une  caverne.  Dans  Empédocle,  les 
B  puissances  qui  guident  le^  âmes  disent:  Nous  tommes  arrivées  dans  cet 

■  antre  obscur,  »  (Porphyre,  De  l*  Antre  des  Nymphes,  $8,)—^  Voy.  Pla- 
ton, République,  liv.  VU,  p.  514.  —  •  Voy,  Platon,  Phèdre,  p.  246. 
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dans  le  Timée,  loue  la  yenae  de  l'Amei  admire  le  monde,  le  pro- 
clame un  dieu  bienheareux^  et  trouve  bon  que  Tâme  y  soit  pré- 

sente ;  il  est  persuadé  et  veut  persuader  aux  autres  que  Tâme  a 
été  donnée  au  monde  par  un  bon  Démiurge  :  car  il  fallait  que 

l'univers  fut  intelligent,  ce  qui  était  impossible  sans  une  âme'; 
il  fallait  aussi  qu'il  fût  parfait,  et  il  reçoit  sa  perfection  des 
âmes  particulières  qui  communiquent  le  mouvement  au  monde 

sensible,  le  contiennent,  l'embellissent  et  Tordonnent;  il  en  résulte 
qu'elles  exécutent  volontairement  la  volonté  du  Démiurge  pour  que 
son  œuvre  si  belle  ne  reste  pas  imparfaite,  puisqu'il  veut  que  le monde  sensible  contienne  en  même  nombre  des  essences  semblables 

à  celles  que  contient  le  monde  intelligibles.  Voilà  ce  que  dit  notre 
premier  maître.  Quant  à  son  disciple  Âristote,  il  professe  une  tout 

autre  opinion  :  il  nomme  l'âme  une  mtéléchie,  pour  indiquer  qu'elle 
donne  à  ia  matière  sa  perfection  (to  rsXciov  «)  et  qu'elle  n'est  pas 
une  forme  immortelle;  il  ne  reconnaît  comme  immortelle  que  Tin- 

telligenee  qui  vient  du  dehors*  (c*esi  l'expression  qu'il  emploie), 
c'esl-à-dire  Vâme  qui  tient  de  Vextériev/r  (4^vx«  «"Çw^ev)  :  car,  selon 
ce  philosophe,  TAme  ne  possède  pas  par  elle-même  (ofxodiv)  la 

puissance  d'être  éclairée  par  les  rayons  de  l'intelligence. 
EuxiTHÉus.  Que  tu  es  heureux,  Théophraste.  Malgré  le  nombre 

et  la  diversité  des  opinions  professées  par  les  anciens,  tu  n'en  ou- 
blies aucune,  lu  les  expliques  toutes  avec  autant  de  clarté  que  si  tu 

exposais  tes  propres  idées  au  lieu  de  rapporter  ce  qu'ont  enseigné 
les  anciens.  Tu  parais  avoir  plus  de  mémoire  qu'Hippias ,  et  être 
prêt  à  répondre  à  toutes  les  questions  ̂   Mais  que  feral-je?  Je  de- 

meure incertain  et  je  ne  sais  que  devenir.  Je  me  demande  qui  je 

dois  suivre.  Est-ce  Heraclite,  selon  qui  l'âme  en  fuyant  dans  cette 
vie  y  trouve  une  trêve  aux  travaux  auxquels  elle  est  soumise  là- 

haut'?  ou  Empédocle,  qui  précipite  l'âme  ici-bas  en  punition  de 
ses  fautes  ?  ou  bien  Platon,  selon  qui  l'âme  vient  ici-bas  tantôt  pour 
subir  un  châtiment,  tantôt  pour  rendre  l'univers  parfait,"  tantôt  vo-» 
lontairement,  tantôt  involontairement,  tantôt  par  contrainte,  tantôt 

de  son  propre  mouvement?  (Car  je  ne  parle  point  d'Aristote  qui,  par 
une  sagesse  transcendante,  refuse  à  l'âme  l'immortalité.)  Ces  phir 
losophes  combattent  chacun  les  opinions  de  tous  les  autres,  et  sont 

*  Yoil,  Plalon,  Timée,  p.  34.  —  *  fWd.,  p.  30.  —  »  fWd.,  p.  39.  —  *  Foy. 
ci-dessus  Jambliqùe^  De  VAme,  p.  634,  note  2.  ̂   *  Voy,  ei-dessus,  p.  638, 
note  7.  —  B  Expressions  empruntées  à  VBipjpias  et  au  Banquet  de  Platon. 

tii  xévZt  Ciov  fyy^Vf  Foy.  cî-desstts  p.  ̂ ,  note  2,  et  p.  674, 
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en  contradiction,  non-seulement  les  uns  avec  les  autres, mais  encore 
avec  eux-mêmes. 
Théophbastb.  Les  Académiciens  veulent  persuader  que  Platon 

se  contredit  :  dans  ce  but,  Ils  transposent  à  leur  gré  ses  idées  et 
ses  expressions,  comme  ceux  qui  interprètent  arbitrairement  les 

oracles.  Cest  une  grande  audace  de  leur  part  :  car  il  n'y  a  jamais 

eu,  il  n'y  aura  Jamais  d'homme  plus  capable  que  Platon  d'expri- 
mer clairement  sa  pensée.  D'autres  sectateurs  de  ce  philosophe, 

rougissant  de  le  voir  se  contredire,  lui  imputent  un  autre  tort  en 
essayant  de  le  Justifier  :  car  ils  donnent  à  entendre  que  leur  maître 
est  obscur  ou  cache  sa  pensée  par  Jalousie.  Or  aucune  de  ces  deux 

choses  n'est  arrivée  à  Platon.  Mais,  ceux  qui  interprètent  si  subtile- 
ment ses  écrits  ne  font  pas  attention  que  ce  philosophe,  introdui- 

sant dans  la  Grèce  la  sagesse  des  Ghaidéens  ainsi  que  celle  des 

Égyptiens,  et  révélant  les  dogmes  de  Pythagore,  d'Heraclite  et 
d'Empédocle,  a  exposé  dans  ses  divers  dialogues  des  doctrines  fort 
différentes,  afin  que  ceux  qui  étudiaient  la  philosophie  dans  son 

école  n'ignorassent  aucune  des  opinions  professées  par  les  sages 
des  diverses  nations  :  c'est  ainsi  qu'au  sujet  de  la  matière,  par 
exemple,  il  déclare  tantôt  qu'elle  a  été  engendrée,  tantôt  qu'elle  n'a 
pas  été  engendrée.  F^es  successeurs  de  Platon,  méconnaissant  la 

richesse  et  la  variété  de  sa  doctrine,  et  d'ailleurs  désirant  chacun 
paraître  avoir  trouvé  quelque  chose  de  neuf,  se  sont  combattus  les 

uns  les  autres,  et,  s'étant  ainsi  divisés  entre  eux,  ne  suivent  pas 
plus  Platon  qu'ils  ne  se  suivent  les  uns  les  autres. 

IL  Les  Néoplatoniciens  expliqueta  chacun  d'une  manière  différente  Ut 
poisaget  dant  UêquHs  Platon  dit  que  l'dime  humaine  passe  dans  des  corps 
de  bêtes*. 

THfioPHftÀSTB   Les  Égyptiens  croient  que  la  même  âme  peut 

passer  successivement  dans  le  corps  d'un  homme,  d'un  bœuf, 
d'un  chien,  d'un  oiseau  et  d'un  poisson.  Selon  eux,  tantôt,  animant 

une  béte,  telle  qu'une  fourmi  ou  un  chameau,  elle  pait  la  terre; 
tantôt,  devenue  une  baleine  ou  un  turbot,  elle  vit  dans  la  mer; 

tantôt,  changée  en  oiseau,  elle  vole  dans  les  airs  sous  la  forme  d'un 
geai  ou  d'un  rossignol  ;  tantôt  enfin,  elle  existe  dans  le  corps  d*un 

autre  animal,  jusqu'à  ce  qu'ayant  passé  par  tous  les  corps  elle 
remonte  à  la  région  de  laquelle  elle  était  descendue.  Apollon  et  son 

fils  Platon  >  sont  sur  ce  point  d'accord  avec  les  Égyptiens.  En  eUet, 

«  Éd.  Boissonade,  p.  10-15  —  >  Voy.  Diogène  Laëree,  Ul,  S  2. 
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Apollon  ordonne  dans  ses  oracles  d'ajouter  foi  à  tous  les  dogmes 
des  Égyptiens.  Quant  à  Platon,  dans  le  Timée ,  il  dit  que  les 
hommes  qui  ont  été  efféminés  en  cette  vie  seront  changés  en 

femmes  à  une  seconde  naissance,  que  les  âmes  remplies  de  mé- 
chanceté passeront  dans  des  corps  de  bétes,  vivront  avec  des  ani- 

maux terrestres,  voleront  avec  des  oiseaux  ou  se  mêleront  aux 

poissons*.  Socrate,  dans  son  entretien  avec  Phédon,  change  en 
éperviers  et  en  loups  les  hommes  enclins  à  la  cupidité  et  portés 

aux  rapines,  et  envoie  dans  des  corps  d'ânes  ceux  qui  sont  esclaves 
de  la  concupiscence.  Quand  il  bâtit  sa  République  fortunée,  ii  dit 

qu'Orphée,  fils  de  Galliope,  après  être  mort  déchiré  par  des  femmes, 
détestant  les  hommes,  devint  un  cygne,  aûn  de  chanter  encore 

selon  son  habitude  >;  que  Thersite,  le  plus  laid  de  tous  ceux  qui 

vinrent  sous  les  murs  d'IlionS  revêtit  le  corps  d'un  singe,  aûn 
d'imiter  Achille,  non  lorsqu'il  combattait,  mais  lorsqu'il  insultait 
Agamemnon.  C'est  ainsi  que  Platon  reproduit  les  goûts  des  hommes 
dans  leurs  métamorphoses,  en  changeant  leur  forme  sans  chan- 

ger leur  caractère. 
EuxiTHÉus.  Mais  quoi,  mon  cher,  ceux  qui  nous  initient  aux 

mystères  de  Platon  ne  déploient-ils  pas  ici  leur  subtilité  confimc 
dans  le  reste,  et  ne  cherchent-ils  pas  à  soustraire  leur  mailre  au 
ridicule  en  changeant  le  sens  des  mots  et  en  confondant  les  idées? 

TaÉOPHRÀSTB.  Les  anciens  commentateurs  de  Platon  n'ont  rien 

changé  à  ce  qu'il  avait  dit  sur  ce  sujet,  sachant  bien  que  leur 
maftre,  instruit  dans  la  doctrine  des  Égyptiens  et  leur  ayant  en- 

tendu dire  à  satiété  que  l'âme  humaine  passe  dans  les  corps  de 
tous  les  animaux,  répand  ce  dogme  dans  tous  ses  dialogues.  Plo- 

tin  et  Harpocration,  Numénius  et  Amélius\  donnent  l'épervier  de 
Platon  pour  un  épervier,  son  loup  pour  un  loup,  et  son  âne  pour 
un  âne;  pour  eux,  le  cygne  est  un  cygne,  et  le  singe  un  singe ^  Ils 

affirment  qu'il  est  possible  que  l'âme  soit  remplie  de  méchanceté 

*  Voy-  PlatOD,  Timée,  p.  42, 01,  etc»  —  >  Voy.  les  passages  de  Platon  cités 
ci-dessus,  p.  91-03,  notes.  ̂   >  Voy,  Homère,  Iliade  11,  216.  —  *  Nous 
lisons  avec  M.  Boissonade  Âmélias,  au  lieu  de  Boélhus,  contre  lequel  Porphyre 

a  composé  son  traité  De  l'Ame,  —  ̂   Pour  Plotin,  Voy»  Enn.  III,  liv.  iv,  S  2. 
Ce  philosophe  paraît  avoir  varié  d'opinion  au  sujet  de  la  métempsycose.  Dans 
le  livre  i  de  VEnnéade  I,  le  dernier  qu'il  ail  écrit,  il  semble  abandonner  la 
doctrine  de  IMalon  :  «  SHl  est  vrai,  comme  on  le  dit,  qw  les  corps  d'animaux 
»  renferment  des  âmes  humaines  qui  ont  péché j  la  partie  de  ces  âmes  qui  est* 

»  séparable  n'appartient  pas  en  propre  à  ces  corps;  tout  en  les  assistant,  elle 
»  ne  leur  est  pas  présente,  etc.  »  (Tomo  I,  p.  48). 
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avant  d'entrer  dans  un  corps  et  qu'elle  devienne  semblable  aut 
êtres  irraisonnables  :  elle  va  donc,  selon  eux,  vers  ce  à  quoi  elle 

s*est  assimilée,  et  revêt  le  corps  de  tel  on  tel  animal  selon  la  dispo- 
sition dans  laquelle  elle  se  trouve  V  Mais  après  ces  philosophes,  Por- 
phyre etJamblique*,  Fun érudit{no\viiaHç),VBU\Jte inspiré (v/Btvç)^ 

méprisèrent  leurs  prédécesseurs  à  cause  de  la  sagesse  qu'ils  pos- 
sédaient eux-mêmes  et  rougirent  de  l'âne  et  de  Tépervier  de  Pla- 

ton; ils  comprirent  qu'autre  est  l'essence  de  l'âme  raisonnable, 
autre  l'essence  de  l'âme  irraisonnable,  qu'elles  ne  se  transforment 
pas  Tune  dans  l'autre,  mais  demeurent  toujours  telles  qu'elles  étalent 
à  l'origine  (car  la  qualité  de  raisonnable  n'est  pas  pour  l'âme  un 
accident  passager,  mais  une  différence  essentielle  et  durable),  qu'il 
est  Impossible  enfin  que  l'essence  raisonnable  se  change  en  essence 
irraisonnable,  â  moins  d'admettre  que  l'essence  irraisonnable  ne 
dépouille  lessence  raisonnable  de  son  caractère.  Ayant  fait  assez 
tard  toutes  ces  réflexions,  Ils  mirent  de  côté  les  animaux  irraison- 

nables,  et,  changeant  de  système,  ils  enseignèrent  que  l'homme 
revit,  non  dans  un  âne,  mais  dans  un  homme  dsinint  non  dans  un 

lion,  mais  dans  un  homms  léonin^:  car,  disent-ils,  l'âme  ne  change 
pas  de  nature,  mais  passe  seulement  dans  des  corps  de  forme  dif- 

férente, comme,  sur  le  théâtre,  les  acteurs  revêtent  tour  à  tour  le 

masque  d'Alcméon  et  celui  d'Oreste  *. 
EuxiTHÉus.  C'est  rattacher  du  fil  avec  du  fil,  comme  dit  le  pro- 

verbe, et  guérir  un  mal  par  un  autre.  Â  quoi  sert  à  l'âme  d'être  dé- 
livrée du  corps,  si  elle  est  renvoyée  dans  un  autre  corps?  La  mort 

est  superflue,  et  c'est  en  vain  qu'elle  est  introduite  dans  le  monde. 
La  vie  des  coupables  ne  devait  être  prolongée  que  pour  prolonger 

leur  châtiment.  Autrement,  si  l'âme  qui  s'abandonne  aux  excès,  et 
qu'on  voit,  dans  cette  vie,  dominée  et  réduite  à  une  honteuse  ser- 

vitude par  une  foule  de  passions,  était,  pour  ce  fait,  condamnée 

à  revivre  dans  un  homme  asinin  afin  d'être  encore  plus  l'esclave  de 
ses  passions,  elle  trouverait  dans  son  châtiment  même  la  permis- 

sion de  se  livrer  au  vice;  ainsi,  au  lieu  de  réprimer  la  licence,  la 

punition  ne  servirait  qu'à  l'augmenter.  Cependant  la  punition  est 
regardée  comme  la  médecine  des  passions;  eHe  doit  comprimer, 

couper  et  retrancher  " ,  et  non  exciter,  ni  irriter,  ni  susciter  une 

«  Voy.  Platon,  Timéê^  p.  42,  et  Plotio,  Bm.  IV,  Uv.  lu,  S  12.  —  >  Pour 
l'opinion  dé  Porphyre  et  de  JambUqoe  sur  la  métempsycose,  Voy,  ci-dessus 
p.  534,  p.  645  et  p.  646,  note  1.  —  *  Voy.  Proclus,  CommerUaire  iur  1$  Timée, 
p.  329.  -  *  Foy.  Plotin,  Enn.  111,  Uv.  ii,  S  15.  —  •  Voy.  Plotin,  Enn.  IV, 
Uv.  IV,  S  45. 
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cause  de  souffirance.  Sinon,  il  arriverait  la  même  chose  que  si  un 
Juge,  ayant  devant  lui  un  homme  convaincu  de  vpl,  au  lieu  de  lui 

inûiger  une  peine,  renvoyait  dans  les  temples  prendre  ceqa'il  voa** 
drait  pour  satisfaire  sa  cupidité,  et  lui  permettait  d'enlever  les 
objets  sacrés  par  cela  seul  qu'il  a  été  convaincu  de  vol.  Un 
homme  grossier  a  attenté  à  la  pudeur  de  beaux  Jeunes  gens: 

qu'il  devienne  lui-même  un  beau  jeune  homme  pour  subir  le  même 
outrage.  Un  autre  a  violé  une  femme;  qu'il  devienne  femme  afin 
d'être  à  son  tour  victime  d'un  viol  *. 

L'ËGTPTiEir.  Quelle  absurdité  I  La  punition  devient  ainsi  un  in- 
strument de  corruption. 

EuxiTHfins.  Porphyre  l'érudit  etiamblique  l'inspiré  nous  ordon- 
nent de  faire  connaître  notre  caractère  aux  juges  de  l'enfer  et  de 

leur  demander  le  châtiment  de  nos  fautes.  Voilà  les  philosophes 
que  Théophraste  nous  engage  à  suivre. 

Théophràste.  Je  ne  le  voudrais  plus  maintenant,  Euxithéus  :  car 
Syrianus  et  Proclus  né  professent  pas  la  même  doctrine.  Us  ont 

inventé  quelque  chose  de  neuf  et  d'original. 
Euxithéus.  Qu'est-ce,  Théophraste? 
Théophràste.  Ils  ne  changent  pas  en  épervîer  l'âme  disposée 

aux  rapines  (car  il  n'est  pas  raisonnable  de  transfermer  une 
essence  raisonnable  en  une  essence  irraisonnabie);  ils  ne  l'en- 

voient pas  non  plus  dans  un  homme  qui  ait  le  caractère  de  l'éper- 
vier  (car  il  serait  absurde  que  la  punition  augmentât  le  vice)  ;  mais 
ils  enseignent  que  Tépervier  garde  son  âme  irraisonnable  et  que 

l'âme  humaine  lui  est  attachée,  demeure  avec  lui  et  vole  avec  lui. 

Telle  est,  selon  eux,  la  punition  de  l'homme  vicieux^   

m.  Réfutation  de  la  doctrine  de  la  PréeùHêtenee  de  Vâme  K 

Théophraste.  Toutes  ces  objections  [contre  la  métempsycose] 

me  sont  souvent  venues  à  l'esprit;  mais  le  respect  que  je  profes* 
sais  pour  d'antiques  croyances  et  le  manque  d'un  homme  aree 
qui  Je  pusse  échanger  mes  idées  me  retenaient  et  m'empéchaie&l 
d'abjurer  cette  opinion. 

Euxithéus.  Ne  faisais-tu  pas  avant  tout  cette  réflexion  que,  si 

I^âme  avait  déjà  vécu,  elle  en  aurait  un  souvenir  ou  une  réminis- 

^  toy*  Plotin,  Enn.  III^  liv.  ii,  S 13-  —  ̂   Proclns  ne  parle  que  de  Vhommê 
Uonin  dans  son  Commentaire  sur  le  Timée^  p.  329. 

*  Éd.  Boissonade,  p.  17-18. 
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eence?  car  les  anciens  disent  qu'apprendre,  c'est  se  souvenir.  Se- 
lon eux,  l'âme  se  souvient  du  Démiurge  et  de  la  beauté  intelligible 

dont  elle  est  éloignée  depuis  longtemps,  et  elle  a  oublié  complète- 
ment  sa  vie  précédente,  ses  goûts,  les  choses  qui  lui  sont  arrivées, 

sa  patrie  et  ses  parents  dont  elle  s'est  séparée  récemment.  Com- 
ment expliquer  qu'elle  se  rappelle  les  Joies  et  qu'elle  ait  oublié 

les  douleurs,  dont  ordinairement  l'empreinte  se  grave  si  profon- 
dément dans  la  mémoire?  Quand  Je  châtie  mon  fils  ou  mon  servi- 

teur, avant  de  leur  infliger  une  punition.  Je  leur  répète  plusieurs 
fois  la  raison  pour  laquelle  Je  les  punis  et  je  leur  recommande  de 

s'en  souvenir  pour  ne  plus  tomber  dans  la  même  faute  ;  et  Dieu, 

qui  établit  contre  les  fautes  les  derniers  châtiments,  n'instruirait 
pas  ceux  qu'il  punit  du  motif  pour  lequel  il  les  punit,  mais  il  leur 
ôterait  le  souvenir  de  leurs  fautes  en  même  temps  qu'il  leur  don- 

nerait un  sentiment  très-vif  de  leur  peine  I  Â  quoi  servirait  donc  la 

peine  si  elle  laissait  ignorer  la  faute  ?  Elle  ne  ferait  qu'irriter  le  cou- 

pable et  le  pousser  à  la  démence.  N'aurait-il  pas  le  droit  d'accuser 

son  juge,  s'il  était  puni  sans  avoir  conscience  d'avoir  conmiis  au- cune faute  T 

IV.  Il  fCest  poifil  néees$air$  â^admettre  la  doctrine  de  la  Métempfucote 
pour  répondre  aux  objection*  que  le  spectacle  dee  ehoiee  humaineê  fait 
élever  contre  la  Providence  *. 

L'homme  de  bien  ne  peut  être  malheureux,  ni  l'hoomie  vicieux  posséder  la 
félicité  véritable  >.  La  vertu  ne  saurait  être  dépouiUée  du  plus  beau  privilège  de 

notre  nature,  de  la  liberté,  qui  concourt  pour  sa  part  à  Tordre  de  l'univers  K 
C'est  en  vertu  de  cet  ordre  que  le  soleil  luit  également  pour  le  bon  et  le  mé- 
chant*.  On  n'attache  tant  d'importance  aux  imperrections  de  l'homme  que 
parce  qu'on  lui  assigne  dans  la  création  un  rang  trop  élevé,  qu'on  méconnaft 
sa  nature, qui  est  d'être  intermédiaire  entre  l'ange  et  la  bête*,  il  ne  faut  pas 
demander  pour  les  êtres  une  essence  supérieure  à  celle  qu'ils  ont  reçue  de  Dien: 
la  pierre  est  bien. en  tant  que  pierre,  l'arbre  en  tant  qu'arbre,  etc.;  il  n'y  a  rien 
dans  la  création  qui  soit  vil  •.'Étant  libre,  l'homme  peut  également  faire  le  bien 
et  le  mal.  Si,  n'exerçant  pas  la  raison  qu'il  a  reçue  de  Dieu,  il  est  videux  et 
maUieureux,  il  ne  doit  s'en  prendre  qu'à  lui-même'.  Dieu  fait  d'aiUeurs  rentrer 

<  Éd.  Boissonade,  p.  21-39.  Dans  le  long  morceau  sur  la  Providence  dont 

nous  donnons  ici  le  résumé,  il  y  a  une  foule  dldées  et  d'expressions  qu'Ënée 
emprunte  à  Plotin  sans  le  nommer.  —  >  Voy.  Plotin,  Enn.  III,  liv;  ii, 

S  6;  t.  II,  p.  35.  —  »  /6W.,  S  5,  p.  31  —  *  /Wd.,  S  «,  P  42.  — «  /Wd., 
S  8,  p.  41.  —  •  Ibid.,  S  «1  p.  45;  S  13,  p.  53,  S 14,  p.  55.  -  '  IWd.,  S  7. 

p.  36. 
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dans.  Tordre  général  de  Tunivers  les  écarts  mêmes  de  la  liberté,  en  ce  qu'il  se 
sert  du  méchant  pour  punir  un  aulre  méchant  ou  pour  éprouver  un  homme 

vertueux,  sans  que  Tulilité  qu'il  tire  de  Tiigustice  diminue  en  rien  la  culpa- 
bilité du  méchant*.  Il  ne  veut  pas  que  nous  fassions  le  mal  pour  qu'il  concoure 

à  Tordre  de  l'univers,  mais,  quand  nous  faisons  le  mal,  il  le  force  de  con- 
courir à  cet  ordre',  en  nous  laissant  toute  notre  liberté  et  en  se  réservant 

la  faculté  de  nous  punir  ou  de  nous  récompenser,  ̂ elon  nos  mérites,  dans  une 

autre  yie>.  —  Les  infirmités  que  nous  apportons  avec  nous  en  naissant  tiennent 

à  ce  que,  dans  la  génération,  par  défaut  de  chaleur  et  excès  d'humidité^  la 
puissance  de  la  semence  n'a  pas  complètement  soumis  la  matière  à  son  pouvoir; 
il  n'est  donc  pas  besoin  de  la  métempsycose  pour  rendre  raison  de  ces  infir- 

mités, puisqu'elles  s'expliquent  par  des  causes  physiques,  et  qu'elles  ne  sau- 
raient en  conséquence  être  considérées  comme  des  peines  infligées  par  Dieu 

pour  des  fautes  commises  dans  une  vie  antérieure.  —  Cependant,  elles  entrent 

quelquefois  dans  les  desseins  de  la  Providence  :  il  est  utile  à  tel  homme  d'être 
aveugle  de  naissance  parce  que,  s'il  eût  joui  de  la  vue,  il  eût  été  impudique, 
de  même  qu'il  est  utile  à  tel  autre  d'être  pauvre  parce  que,  s'il  eût  été  riche,  il 
eût  fait  un  mauvais  usage  de  ses  richesses,  etc>.  C'est  faute  de  comprendre  le 
remède  appliqué  à  nos  vices  par  la  Providence  qu'on  accuse  sa  sagesse  et  sa 
bonté.  —  D'ailleurs,  la  Providence  ne  va  pas  jusqu'à  anéantir  notre  liberté  : 
car,  si  elle  était  tout,  elle  ne  serait  rien  ̂   Elle  permet  donc  que  l'intempérance 
engendre  la  maladie,  que  les  infirmités  des  enfants  soient  les  conséquences  de 
la  mauvaise  disposition  dans  laquelle  leurs  parents  se  trouvaient  par  leur  faute 

an  moment  où  ils  les  ont  engendrés^.  —  Quant  à  Tinégalité  de  la  durée  delà 

vie  humaine,  elle  s'explique  aussi  par  les  desseins  de  Dieu  sur  nous  :  elle  nous 
oblige  à  songer  toujours  à  la  mort,  dont  Tidée  nous  empêche  de  nous  aban« 

donner  à  nos  passions,  comme  les  accidents  qui  frappent  chaque  jour  quelqu'un 
de  nous  nous  rappellent  notre  faiblesse.  La  manière  dont  nous  supportons  les 

coups  de  la  fortune  Tait  notre  honte  ou  notre  gloire 7.  C'est  ainsi  que  les  souf- 
frances des  hommes  vertueux  enseignent  la  vertu  aux  autres  hommes.  •  En 

résumé,  les  maux  qui  fVappent  l'homme  servent  à  lui  donner  une  occasion  de 
déployer  ses  vertus  ou  à  le  corriger  de  ses  vices;  s'il  ne  se  corrige  pas,  son 
châtiment  sert  d'exemple  aux  autres*.  Ainsi,  aucune  des  choses  que  nous  voyons 
arriver  ici-bas  ne  nous  contraint  d'admettre  la  préexistence  de  Tâme. 

V.  Iàâ  vie  actueUe  tuflit  pour  iervir  d^épreuve  à  Vdme  humaine  *. 

EuxiTHÉus.  Tu  as  raison  [de  r^'eter  la  métempsycose],  mon  ami  : 
carTàme  raisonnable,  après  cette  épreuve,  ne  voudra  pas  s'exposer 
de  nouveau  à  un  pareil  péril.  Il  ne  nous  est  pas  donné  de  recom- 

*  Ibid.,  S 13,  p.  61.  -  a  /Wd.,  j  5,  p.  34.  -»  /Wd.,  S  4,  p.  31-32;  S  9, 
p.  43-44.  -.4  /Md.,  S  6,  p.  33;  S  13,  p.  51.  -  »  /Md.,  j  9,  p.  43.  —  •  /Md., 
S  8,  p.  42-43.  -  '  Ibid.j  S  ô,  p.  32  ;  S  8,  P.  42.  -  «  /Wd.,  $  5,  p.  34. 

*  Éd.  Boissonade,  p.  40. 
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mencer  la  lutte  :  la  vie  actuelle  suffit  pour  montrer  ee  que  nous 
▼alons.  Dés  Tenfance,  la  puissance  de  notre  Ame  se  lî^vèle  an 

maître  du  gymnase*  ;  Il  connaît,  même  avant  la  lutte ,  nos  bonnes 
et  nos  mauvaises  qualités;  ensuite,  nos  goûts,  nos  inclinations  et  nos 
actes  sont  appréciés  par  les  spectateurs,  à  plus  forte  raison  par  le 

juge.  Celui-ci  n'a  donc  pas  besoin  d'attendre  une  seconde  vie  ni 
une  autre  épreuve,  comme  s'il  ne  savait  ni  connaître  le  présent  ni 
prévoir  Tavenir.  Quand  il  voit  une  âme  se  distinguer  dans  la  latte, 
y  déployer  des  qualités  et  des  talents,  en  observer  toutes  les  lois,  il 

la  couronne  en  la  proclamant  victorieuse,  il  l'admet  à  participer  aa 
nectar,  à  la  gloire  et  aux  danses  célestes  >  dont  il  est  Impossible  de 
déchoir.  Quand  il  en  voit  une  au  contraire  être  lâche,  efféminée, 

insensée  et  bavarde,  troubler  le  théâtre'  et  en  violer  les  lois,  plein 

de  haine  pour  elle  il  l'envoie  expier  ses  fautes  dans  une  prison  d'où 
il  est  impossible  de  s'échapper. 

VI.  Quelle  eet  Varigine  de  Vdme^P 

Diea  produit  toutes  les  eréatnres  en  demeurant  ce  qu'il  est»  sans  4|ae  sei 
créations  le  diminuent  ni  que  ses  producUous  l'épuisent  :  car,  pour  créer,  il  loi 
suffit  de  vouloir.  Ne  nous  étonnons  donc  pas  si  le  Démiurge  a  enbraué  tontes 
les  choses  qui  ont  été,  qui  sont  ou  qui  doivent  6tre,  et  produit  toqioars  cfaacnne 

d'élies  avec  un  art  et  une  sagesse  admirables,  comme  il  veut,  dans  le  temps  l9 
plus  convenable  et  de  la  manière  la  plus  parfaite  possible*. 

VII*  Pourquoi  Dieu  n'a^M  pae  créé  toutee  les  âme$  dè$  l'origine  ̂   f 

EnxiTHfius...  Il  n*y  a  dans  l'univers  rien  d'oisif,  d'inutile  ou  de 
superflu.  Si,  l'homme  étant  un,  nous  admettons  que  l'âme  préexiste 
au  corps,  qui  ne  serait  formé  que  beaucoup  plus  tard,  elle  resterait 
oisive  avant  de  descendre  ici-bas  ;  elle  demeurerait  inutile  pendant 

tout  ce  temps,  puisqu'elle  ne  (Israit  point  passer  à  l'acte  sa  puis- 
sance et  ne  connaîtrait  pas  ce  qu'elle  possède  :  car  c'est  là  ce 

qu'elle  gagne  à  descendre  sur  la  terre'.  Ce  reproche  d'oisiveté 
s'appliquerait  surtout  à  l'âme  qui  est  excellente,  ou,  comme  vous 
l'appelez,  pure  et  nouvelle,  c'est-à-dire  qui  n'a  pas  encore  été  unie 

A  Cette  comparaison  est  empruntée  à  Plotin,  Ëwn,  III.  ttv.  ii,  $&--'  ̂ <^' 
Plolin,  Enn,  V4,  liv.  ix,  S  «.  —  •  ̂ oy.  Plotii,i:nfi.  III,  liv.  ii,  S 17. 

«  Éd.  Boissonade,  p.  41.  —  •  Yoy,  Plolin,  Enn.  lit,  liv.  n,  g  19  et  17. 
e^  Éd.  Boissonade,  p.  42-43.  —  '  Yoy,  Plotin,  Enn,  IV,  Uv.  vin,  S 5* 
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à  un  corps,  mats  qui  vit  pour  la  première  fois  dans  la  génération, 

comme  cela  arriva,  dit-on,  aux  Âmes  de  Bacchus  et  d'Hercule  le 
Tliébain.  Si  Tâme  remplissait  là-haut  une  tâche  particulière,  elle 
aurait,  en  descendant  ici-bas,  laissé  sa  place  vide,  solitaire  et  oi- 

sive. En  effet,  les  autres  puissances  [les  anges]  ont,  dès  qu'elles  ont 
été  produites,  occupé  la  place  qui  leur  était  assignée,  rempli  leur 
tâche,  leur  ministère  ou  leur  mission,  et  veillé  sur  ce  qui  leur  était 
confié;  Tâme  humaine  au  contraire,  selon  eux  [les  Néoplatoniciens], 
serait  demeurée  longtemps  oisive  et  serait  ensuite  descendue  dans 
le  corps  comme  dans  un  tombeau  où  elle  devait  être  enchaînée  ̂  

Cependant  elle  a  pour  mission  d'embellir  la  terre  (sans  quoi  elle  ne 
serait  point  une  âme  d'homme),  et  d'y  révéler  les  mystères  de  Dieu 
[en  y  remplissant  sa  fonction],  afin  qu'il  n'y  ait  point  de  lieu  où 
ne  se  manifeste  la  présence  de  la  divinité  >?  Il  vaut  donc  mieux  que 

l'âme,  dès  qu'elle  existe,  accomplisse  sa  tâche  au  Heu  de  demeurer 
si  longtemps  stérile  et  imparfaite,  en  ne  faisant  absolument  rien  et 

en  ignorant  complètement  sa  puissance  :  car  c'est  l'acte  qui  ré- 
vèle et  qui  fait  connaître  la  puissance  *• 

VIII.  L'âme,  ayant  commencé  ̂ étre,  peut-elle  iire  immùrtelle^P 

L'âme  est  immorteUe  par  sa  nature  et  par  la  volonté  de  Dieu.  D*uii  côté, 
rame  humaine  est  une  essence  raisonnable  qui  se  meut  toujours  et  qui  est 

libre,  qui.possède  la  vie  par  elle-même  et  peut  la  communiquer  au  corps  orga- 

nisé  ̂ .  D*un  autre  côté,  Dieu,  en  nous  accordant  l'existence,  nous  a  en  même 
temps  accordé  la  perpétuité  de  l'existence. 

IX.  Quoique  Dieu  crée  continuellement  de  nouvelles  dme$^  le  nombre 

n'en  est  pas  infini,  parce  que  le  monde  a  eu  un  commencement  et  qu'il 
aura  une  fin  ̂. 

Le  nombre  des  âmes  est  limité  par  la  durée  même  du  monde,  qui  a  eu  un 

commencement  et  qui  aura  une  fin^  En  efflet,  le  monde  a  eu  un  commence- 

ment, comme  Platon  l'enseigne  dans  le  îimée  S  parce  qu'il  est  composé  de 

*  C'est  la  doctrine  de  Platon.  Voy.  ci-dessus  p.  674.  —  >  Yoy.  Plotin, 
£nn,  IV,  liv.  viii,  S  5.  -  •  Tbî^.  iM. 

»  Éd.  Boissonade,  p.  44-45.  —  «  Voy.  Plotin,  Enn.  IV,  liv.  vu,  S  9. 
6  Éd.  Boissonade,  p.  46-56.  —  '  La  réfutalion  de  la  doctrine  des  Néopla- 

toniciens sur  l'éternité  du  monde  est  le  sujet  du  dialogue  composé  sous  le 

titre  à*Àmmonius  par  Zacharie  le  Scolastique,  el  publié  par  M.  Boissonade  ft 

la  suite  du  Théophraste  d'Énée  de  Gaza.  -^  •  Voy.  Platon,  Tfmife)  p.  28. 
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rormê  et  de  matière,  et<|ue  te  matière  est  engendrée,  comme  le  dit  Porpbyre*  ;il 
neierTirait  de  rieode  soutenir  ici,  par  une  distinction  subtile,  que  le  mondes 

été  engendré  en  ce  sens  qu'il  a  une  cause,  mais  non  en  ce  sens  qu'il  ait  eo  un 
conmiencement  ^  puisque  la  matière  est  postérieure  an  Démiurge,  comme 

Plotin  l'affirme  expressément  ̂   Par  la  mêine  raison,  le  monde  aura  une  fln, 
parce  qu'étant  composé  il  est  corruptible,  ainsi  que  Platon  l'admet  dans  le 
Timée  \  et  qu'il  se  dissoudra  quand  la  matière,  dans  son  passage  continuel  de 
la  génération  à  te  corruption,  aura  manifesté  par  la  Tariété  de  ses  formes 
toute  te  Tariélé  et  la  beauté  des  idées.  Alors  Dieu,  transformant  le  monde,  le 
rendra  immortel  comme  nos  corps.  11  Tant  mieux  admettre  que  le  monde  subira 
à  la  fln  des  temps  un  changement  définitiT  que  de  croire,  eomme  les  StoideDS, 

qu'il  périt  et  renaît  périodiquement. 

Théophbàstk.  Nous  avons  oublié  ane  chose,  c'est  que  nous  disons 
que  les  autres  essences  intellectuelles  et  raisonnables  sont  déter- 

minées sous  le  rapport  de  la  mesure,  tandis  que  le  nombre  des 

âmes  humaines  n'aura  pas  de  mesure  si  l'on  n'admet  point  que  la 
même  âme  passe  successivement  dans  plusieurs  corps  ». 
EuxiTHÉDS.  La  multitude  des  âmes  humaines  est  illimitée  par 

rapport  à  nous,  mais  limitée  par  rapport  au  Créateur,  de  même 
que  les  autres  essences  raisonnables  que  tu  ne  saurais  compter 

ont  été  comptées  par  Dieu.  Toutes  les  choses  qu'il  a  embrassées 
sont  indéterminées  pour  nous,  mais  déterminées  pour  lui.  Il  est 

lui-même  la  mesure  par  laquelle  il  les  a  embrassées.  Pour  les 
essences  immatérielles  et  raisonnables,  la  multitude  .ne  resserre 

point  l'esf  ace  :  car  toutes  forment  une  unité,  chacuae  remplit  le 
tout,  le  tout  contient  chacune ,  et  elles  ne  se  font  pas  obstacle 

Tune  à  l'autre  comme  les  corps  matériels  ̂   On  voit  dans  les  plantes 
une  image  de  ce  dont  nous  parlons  :  on  peut  d'un  seul  arbre 

séparer  des  milliers  de  rejetons;  chacun  d'eux  possède^ la  tota 
lilé  de  la  vie ,  en  sorte  qu'il  produit  lui-même  d'autres  rejetons 
si  on  le  confie  à  la  terre  ;  le  grand  arbre  n'en  continue  pas  moins 
à  posséder  la  totalité  de  la  vie  '.  De  même,  quoique  d'un  seul  être 
naissent  une  infinité  d'êtres  [immatériels  et  raisonnables],  tous 
n'en  forment  qu'un  *  ;  aucun  d'eux  ne  ressemble  au  principe  dont 

ils  naissent  tous,  et,  quoique  leur  nombre  semble  aller  à  l'infini,  il 

*  Voy.  ci-après,  p.  686.  —  >  C'est  Topinion  commune  des  Néoplatonideos. 
Voy.  Plotin,  JBnn.  II ,  liv.  ix,  S  3.  —  »  Voy.  Plotin,  Enn.  II,  Uv.  iv,  S  7. 
—  A  Voy.  Platon,  Timée,  p.  33.  —  »  Voy,  Jamblique,  De  i'Àme,  S  x,  p.  647,  fin. 
—  »  Voy.  Porphyre,  Principes  de  la  théorie  des  intelligibles^  $  xxxix;  t.  \, 
p.  Lxxxi.  —  7  Cette  belle  comparaison  est  empruntée  à  Plotin,  Enn,  Uh 
liv.  ui,  8  7*  —  "  Voy-  Plotin,  Enn.  IV,  Uv.  ix,  S  6. 
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n'y  a  rien  d'indéterminé.  En  outre,  tout  ce  qui  est  composé  d'élé* 
ments  différents  se  dissout  avec  ie  temps.  Telle  est  la  condition  du 

inonde  sensible  :  car,  si  les  parties  qui  constituent  le  tout  sont  pé- 
rissablesS  le  tout  doit  nécessairement  subir  le  même  sort  que  les 

parties  qui  le  constituent,  jusqu'à  ce  qu'il  reçoive  purement  l'im- 
mortalité. Tout  temps  est  court  pour  Dieu  et  long  pour  les  hommes. 

Donc,  si  le  nombre  des  corps  mortels  est  limité,  nous  ne  ferons  pas 

aller  à  l'infini  le  nombre  des  âmes  ;  leur  production  s'arrêtera  quand 
s'arrêtera  la  production  des  corps  qui  en  ont  besoin  et  leur  servent 

de  réceptacles,  en  sorte  que  l'utilité  est  la  mesure  des  âmes  et  que 
cette  mesure  est  limitée  par  le  besoin   

Théophristb.  Quoi  donc  7  N'admets-tu  pas  que  le  monde  n'a  pas 
été  engendré  et  n'a  pas  eu  de  commencement  ?  Comment  le  Dé- 

miurge est-il  Démiurge,  si  le  temps  existait  déjà  avant  qu'il  n'exé- 
cutât son  œuvres? 

EuxiTHÉus.  Écoute  un  beau  discours,  comme  on  dit».  Le  Roi  de 

tout,  duquel  tout  procède,  le  principe  et  la  source  des  êtres  (car  il 

n'est  point  une  source  inféconde),  le  Bien  même,  le  Père  de  la  Sa- 

gesse ,  le  Créateur  de  l'univers,  n'a  pas  engendré  dans  le  temps 
son  Fils  soit  en  puissance  soit  en  acte  (car  il  est  éternellement  le 

père  du  Verbe  et  de  la  Sagesse);  il  n'a  pas  engendré  d'une  manière 
passive  (car  il  n'a  pas  engendré  par  nécessité)  ;  il  n'a  pas  eu  avec  lui 

une  seconde  cause  pour  engendrer  (car  il  n*y  avait  rien  que  lui); 
enfin,  il  ne  s'est  pas  privé  de  sa  puissance  en  engendrant  (car  il  a 

toujours  en  lui  celui  qu'il  a  engendré,  tout  entier  dans  lui  tout  entier, 
remplissant  et  rempli,  parce  qu'il  voulait  être  le  Père  unique  du 
Fils  unique).  Celui  qu'il  a  engendré  n'est  point  superflu  (sinon  le 
Père  ne  le  contiendrait  pas  en  lui-même);  il  est  de  la  même  substance 

que  lui  (car  il  n'y  a  pas  de  composition  en  lui).  C'est  pourquoi  le 
Père  a  engendré  le  Verbe  substantiellement  pour  manifester  son  hy- 

postase  et  sa  puissance  en  Celui  qui  est  la  Raison  même,  l'Intelli- 
gence même,  et  qui  rassemble  tout  en  lui  par  la  pensée*.  Le  Père 

fait  tout  par  lui  :  car  il  fallait  que  l'univers  fût  fait  avec  sagesse.  11 
a  tiré  de  la  même  substance,  en  même  temps  que  son  Fils,  le  Saint- 

Esprit,  non  malgré  sa  nature,  mais  en  vertu  de  sa  puissance»;  il  l'a 

A  Voy.  Plotin,  Enn,  II,  liv.  i,  S  1-  —  ̂   Cette  objection  est  tirée  de  Por- 
phyre :  <  La  cause  créatrice  étant  éternene,  la  créatioD  doit  être  eUe-mème 

B  éterneUe  sous  le  rapport  du  temps,  dit  Porphyre,  b  (Zacharie  le  Scholastique, 
Ammonius,  p.  89,  éd.  Boissonade.)  —  *  Cette  expression  est  empruntée  à 
Platon,  Gorgias,  —  *  Voy.  Plolin,  Enn.  V,  liv.  i,  S  6.  —  »  «  Caule  haec  in- 
•  telllgenda  sunt,  ne  ex  solo  Paire  procedere  Spiritum  Sanctum  dicere  videa- 
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done  engendré  yoloBlairemeat  et  l'a  produit  par  son  pouToir.  Par 
cet  Esprit,  il  inspire  les  êtres  intelligibles  et  sensibles,  les  remplit 
de  sa  puissance,  les  contient  et  les  attire  à  lui:  carie  Saint-Esprit 

conyertit  et  attire  yers  le  Père  toat  ce  qu'il  touche.  Ainsi,  la  grande 
sagesse  et  la  puissance  étemelle  du  Père,  l'unité,  la  divine  Trinité, 
qui  n'admet  point  le  plus  et  le  moins  (car  elle  est  une  seule  essence), 
a  produit  et  constitué  avant  le  temps  les  substances  intellectuelles  : 

car  elle  voulait  qu'il  y  eût  des  êtres  auxquels  elle  accordât  ses  bien- 
faits. C'est  pourquoi  elle  a  créé  les  puissances  intellectuelles  qui 

sont  capables  de  Jouir  du  bien  et  des  premiers  dons  delà  Divinité: 

car  un  être  bon  ne  saurait  concevoir  aucune  enviée  Dieu  n'est  donc 

pas  resté  dans  l'oisiveté  avant  la  création  des  êtres  sensibles.  Il  a  (ait 
après  les  premiers  êtres  le  ciel,  auquel  le  temps  doit  son  origine,  la 

terre,  l'air  et  la  mer.  H  produit  librement  des  choses  différentes  en 
des  temps  différents,  il  opère  toujours  lui-même,  il  donne  à  l'uni- 

vers la  matière,  la  tire  de  sa  torpeur,  la  dispose,  l'arrange  et  l'em- 
bellit :  car  il  ne  faut  pas  admettre  que  la  matière  n'ait  pas  été  en- 

gendrée et  n'ait  point  de  principe*  C'est  ce  qu'enseignent  les 
Chaldéens  ainsi  que  Porphyre  :  ce  philosophe  a  écrit  un  livre'  dans 
lequel  il  cite  les  Oracles  Chaldaïques  qui  affirment  que  la  matière 

a  été  engendrée  ;  ailleurs,  commentant  le  livre  de  Plotln  De  l'Ori- 
gine des  maux^ ,  il  dit  que  c'est  une  impiété  de  soutenir  que  la  ma- 
tière est  non- engendrée  et  de  la  mettre  au  nombre  des  principes. 

Si  donc  la  matière  est  engendrée,  si  elle  n'est  point  un  principe,  si 
elle  est  le  dernier  degré  de  l'être  *,  comment  le  monde  sensible 
pourrait-il  être  non-engendré,  ne  pas  avoir  de  principe,  être  an- 

térieur au  temps  ?  Car  ce  qui  a  été  fait  avec  la  matière  ne  saurait  être 

antérieur  à  la  matière   [La  matière  d'ailleurs  n*est  pas  coéternelie 

•  tur,  quae  fuit  non  incelebris  oliin  haereâs.  >  (Note  de  Gaspard  de  Bsitb.) 
*  Toy.  Platon,  Timée,  p.  18  ;  et  Ploiin,  Enn,  II,  liv.  n,  S 17.  •-  ̂   Eitiypifu 

Zi  y,otB6Xou  xh  ̂ iSXiov,  DsDS  ce  passage,  dont'  le  texte  est  évidemment  cor- 
rompu,  le  mot  xoLeâÀoy  a  beaucoup  exercé  la  sagacité  des  érudits,  qui  ont  touIu 
y  retrouver  le  titre  indiqué  par  le  verbe  imypùfei.  Après  avoir  critiqué  ses 

prédécesseurs,  M.  Boissonade  (note  439,  p.  270)  propose  de  lire  Ttepl  xûLÔàiov, 
De  la  Descente  de  l'Ame,  conjecture  inadmissible,  puisque  Porphyre  n'a  point 
composé  de  Uvre  sons  ce  titre.  Nous  croyons  qu'Ënée  a  dfli  citer  m  le  traité 
de  Porphyre  Sur  lanuUière,  et  qu'il  avait  écrit  :  mpi  ûx^a  vxdàXou,  —  >  C'est 
le  livre  vux  de  VMnnéade  1.  Plotia  y  affirme  (S  7)  que  (a  matière  ett  le  der- 

nier degré  de  Vétre  (xh  ivx^xov)  au  delà  duquel  rien  n$  peut  plus  être  enr 

gendre* -^^  Au  lieu  d'ir^xaTo^,  lisez  c9;faTov,  comme  dans  la  phrase  de  Plotia 
que  nous  avens  citée  ei-dessus  et  à  laquelle  Énée  fait  évîdenunent  allusion- 
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Jl  est  impossible  d'admettre  que  la  matière  soit  contem- 
-I  Démiurge.  Plotin,  traitant  ce  svyet,  dit  nettement  que 

*  est  antérieur  à  la  matière*  et  raille  Anaxagore  de 

^  *mîs  Tantérlorité  du  Démiurge  et  d'avoir  introduit 
'     ̂   'a  matière  en  même  temps  que  le  Démiurge  ;  il  est 
^  que  la  matière  soit  contemporaine  du  Démiurge, 

'^\  -*  doit  être  aatéri^ur  à  ce  qu'il  crée. 

« ^e  la  réswrrectiçnK 

*^    "^^   •  imable  qui  se  sert  d'un  corps  organiqae,  rc- ^  ne  le  corps  lumineux  et  aérien  dont  parlent  les 

'0  «ec  le  corps  qu'il  avait  sur  cette  terre.  Sans  doute  la 
.<t  mort;  mais  l'âme  est  immortelle.  Lorsqu'un  grain  de  blé 

«e  corrompt  et  meurt  en  germant,  la  raison  génératrice  de 
.erve  cependant  toute  sa  Toroe,  et,  exer^nt  son  action  sur  la 

eau  qui  entoure  la  semence,  produit  des  racines,  des  feuilles,  une 

,  an  épi,  et  ressuscite  le  grain  de  blé  qui  était  mort  ̂ ;  de  même,  la  raison 

uC  l'âme  immortelle,  étant  iounortelle,  n'est  point  dissoute  parle  temps,  mais, 
demeurant  en  elle-même,  elle  réveillera  la  matière,  et  par  sa  puissance  lui 

rendra  son  ancienne  forme,  quand  elle  en  recevra  l'ordre  de  Dieu.  Quant  aux 
brutes,  comme  elles  n'ont  qu'une  âme  irraisonnable  et  mortelle,  elles  ne  revi- 
yronl  pas:  car  ce  n'est  pas  pour  eux-mêmes,  c'est  seulement  pour  l'âme  que 
les  corps  ressusciteront  K 

*  Au  lieu  de  r^v  ̂Xviv  9«f&i  itpoXiysi^  il  faut  lire  rhv  hn^J^ioupyhv  90i!p&if  x.  T.  A. 
Le  sens  général  de  la  phrase  et  le  texte  de  Plotin  {Enn.  II,  iiv.  iv,  S  7} 
exigent  absolument  celte  correction. 

*  Éd.  Boissonade,  p.  67-78.  —  *  Foy.  ci-dessus,  p.  656,  note  3.  —  *  Cette 
comparaison  est  empruntée  à  S.  Paul  :  c  Sed  dicet  aliquis  :  quomodo  résurgent 
»  mortui?  qualive  corpore  veulent?  Insipiens!  tu  quodseminas  non  viviflcatur 
»  nisiprius  morialur*  Et  quod  seminas,  non  corpus  quod  futurum  est,  seminas, 

»  sed  nudumgranum,'ut  puta  trilici,  aut  alicujus  caeterorum.. .  Sic  et  resurrecftlo 
»  mortuorum.  Seminatur  in  corruptione  ;  surgelin  incorruptione.  »  {Ad  Corin- 

thioSf  1,  c.  XVI,  35-42.)  —  ̂   Ënée  de  Gaza,  dans  tout  ce  morceau,  s'est  inspiré 
du  traité  de  saint  Grégoire  de  Nysse  Sur  l'Ame  et  la  Résurrection,  11  flaut  bien 
se  garder  de  confondre  cet  écrit  avec  un  autre  Traité  de  dm^iqu'on  attribue 
faussement  à  ce  Père  dans  plusie^rs  éditions  de  ses  OËuvres,  et  qui  n'est  autre 
chose  que  le  chapitre  u  du  traité  deNémésius  Sur  la  Nature  de  l'homme. 
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