
UNITE DUELLE OE

LA MORALE CARTESIENNE

Les divers ticrits de Descartes relatifs ä la morale posent un
probl~me d'unitt§ et de eoht§rence: ya-t-iI une morale cartt§sienne?
Nous essayerons de rt§pondre positivement. 11 y a bien une morale
cart~sienne, et une seule, de mAme qu'iI y a chez Descartes une
p~dagogie, une ~pist~mo-m~thodologie et une m~taphysique, ces
quatre aspeets du cart~sianisme~tant tellement Ii~s entre eux qu'ils
ne font qu'un.

I. Probltme d. la "moral. par provision"'

" ... je me formai une morsle psr provision, qui ne eonsistait
qu'en trois ou quatre maximes...." (Discours de Is m~thode, A.T.,
VI, 22). On entend habituellement par cette expression cart~sienne

que nous venons de souligner une morale qui serait seulement
provisoire et qui devrait s'effaeer devant une morale d~finitive. Une
teile interpr~tation n'est pas entiArement fausse, mais la position du
philosophe nous paraTt plus eomplexe et plus unitaire.

1) "Par provision" plutOt que provisoir.

ReUsons le dt§but de la troisi6me partie du Discours de Is
m~thode. Que signifie "par provision"? Au lieu d'aplatir et de
simplifier cette expression, iI faut eonsidt§rer qu'elle indique trois
id~es lit§es entre elles:
a) Au XVlle siAcle, "par provision" dt§signe une rdserve qui pourra
servir, un acompte susceptible d'Atre compldtt§. e'est IA une
expression valorisante comme dans I'exemple donn~ par I'auteur du
Discours de 18 m~thode: "Faire provision de matdriaux et

1 Averti.sement. Le. ~firencellDescal1e.lOnt donnies d'apR.les Oeuvres, publi6e. par
C. Adam et P. Tannery (paril: Cerf, 1897-1913), rUdi~es avee mise ljour scientifique (paris:
Vrin-eNRS, 1964-1974) et d'ap~.la Correspondance publiie par C. Adam et Girant Milhaud
(paria: F. Alean, pui. PUF, 1936-1963). Nou. indiquoßl reapectivement A.T. et A.M., auivi
de la tomailOn. DIscours tU la medtode, m, A.T., VI, p. 22.



d'architectesW(Discours de Js m~thode, A. T., VI, 22). Les r6gles
morales du DiscOUfS sont un tel instrument.
b) La r6serve susdite repr6sente de surcrolt une s6curit6, et ce
d'autant mieux si elle est pos6e, comme dans ce texte de
Descartes, dans un mouvement de perfectionnement.
c) "Par provisionwsignifie aussi, au XVlle si6cle, "en attendant."
L'homme est dans le temps et I'attente. Une morale d6finitive
supposerait l'intemporalit6 du savoir et de la situation. wPar
provision, W cela implique recherche d'am6lioration, vis6e toujours
plus haute et notamment •dessein de changer mes opinions, sitOt
que j'en pourrai trouver de meilleures, et de ne perdre aucune
occasion d'en chercher.· 2

2) Niveau autobiographique ou individuel dela "morale par
provision"

Ren6 Descartes, dans sa vie de chercheur, a besoin d'une
morale pendant la p6riode ou, doutant des sciences 6tablies, des
diverses doctrines philosophiques et de toutes les opinions, il
recherche des fondements afin de bAtir une m6taphysique et un
corps de sciences assur6s. On peut ainsi prendre ä la lettre cette
troisi6me partie du DisCOUfS. Les Wtrois ou quatre maximes· de
cette morale ne seront pas mises au rencart. Eltes seront
int~grables dans une morale toujours plus am~lior~e par le progr6s
des connaissances.

Premi6re maxime: Tranquillit6 et sQret~ du conformisme social,
mod6-ration, juste milieu, sous r~serve que le bon aloi da cette
ext~riorit6 permette la valorisation de l'int~riorit6, c'est-ä-dire ä
condition de privil6gier la Iibert6 personnelle et de perfectionner de
plus en plus les jugements.

Deuxi6me maxime: Fermet6 et constance dans la conduite, pas
d'irr6so-lution, car il est 6vident qu'il faut bien, dans la pratique,
dans la quotidiennet6, se d6cider pour du non-6vident, a l'oppos6 de
ce que requiert la connaissance th60rique; et cela 6galement A
condition de s'efforcer continuellement de mieux connaltre pour
mieux agir (voir note 2).

2 Lettre l Reneri pour Pollot, avril Oll mai 1638, $1, A.M., ß, p. 237.
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Troisi6me maxime: Agir sur soi-mAme, bien penser et bien vouloir,
Atre maTtre de soi, ce qui est toujours en notre pouvoir, car "iI n'y
arien qui soit entiltrement en notre pouvoir, que nos pens6es"
(A.T., VI, 25); cela ne nous dissuade point d'agir, tant s'en faut,
nous devons faire -notre mieux, touchant les choses qui nous sont
ext6rieures" (A.T., VI, 25) afin de les disposer i notre convenance
et de nous pr6parer un avenir plus favorable; c'est ainsi que nous
devons faire notre mieux pour - nous rendre comme mattres et
possesseurs de la natureW (A.T., VI, 62). Descartes, en effet, n'a
point prt1tendu

que les choses ext6rieures ne lussent point du tout en notre
pouvoir. mais seulement qu'elles n'v sont qu'en tant qu'elles
peuvent suivre nos pens6es, et non pas ebao/ument ni
enti.remtmt, 6 cause qu'il va d'autres puissances hors de nous.

qui peuvent emp'cher les effets de nos desseins.3

Quatrieme maxime ou plutOt "conclusion de cette morale- (A.T., VI,
27), e'est-i-dire reprise de ce Qui est impliQut1 dans les trois
maximes pr6c6dentes et vist1e de la morsle psr provision......et de
toute morale--: continuer a s'instruire pour mieux se conduire et
vivre ainsi le plus heureusement possible. Une teile maxime
conclusive eonfAre son sens ala morale du Discours.- eulture de la
raison et recherche de la vt1ritt1 en constituent les mots d'ordre.

31 Universalisation de la "morale par provision"

Bien que Descartes parle A la premiltre personne et ne
pr~tende preserire que pour lui-mAme en situation, iI expose en
r~alitt1 sa morale du Discours en donnant i I'intention des maximes
une port6e g6n6rale. La eulture de la raison et la recherche de la
v6rit6 et du eontentement eoneernent tout un ehacun et pas
seulement Ren6 Deseartes. Celui-ei a estim6 Que sa situation de
chercheur t1tait exemplaire et que la leeon morale Qui s'en d6gage
6tait g6n6ralisable. La lettre du 4 aoOt 1645 aElizabeth olfre une
eonfirmation marquante de I'universalisation des "trois r6gles de
morale,,4 du Discours. Cette lettre n6glige les applications

3 Lettre l Reneri poor Pollot, avril ou mai 1638, $2, A.M., D, 237-238.

4 leUte l Elizabeth, 4 aoOt 1645, A. M., VI, 280.
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pratiques pour ne retenir que trois principes dthiques qui sous
tendent la wmorale par provisionw--et toute morale:
---se d~cider en connaissance de cause wen toutes les occurrences
de la view;
---Atre fermement r~solu A exdcuter toutes les d~cisions

raisonnables--ce qui est la vertu;
---s'habituer A ne pas d6sirer ce qui n'est pas immddiatement en
notre pouvoir--c'est IA un seeret du contentement.

4) De la "moral. imparfaite" • la "plus parfaite morale"

Ainsi la morale du Discours contient des principes universeis.
Les trois principes que nous venons d'dnoncer se ram6nent au grand
devoir de cultiver la raison et ils le sp~cifient. Et pourtant cette
morale du Discours est pos~e comme imparfaite en ee sens qu'iI
n'est pas possible de donner une meilleure morale A cause de
l'inach6vement ou de I'insuffisance du savoir. Descartes d~clare

avoir mis dans le Discours les principales r6gles wd'une morale
imparfaite, qu'on peut suivre par provision pendant qu'on n'en sait
point encore de meilleure. w5 Ne pourrait-on pas, en g~ndralisant,

avancer que taute morale, d'une part, doit se rdf~rer ä I'universalit~

de la raison et .tre, en san fond, universelle, et d'autre part, est
perfectible et par cons~quent imparfaite, le progrAs des
connaissances permettant d'am~liorerles dispositions, sp~cifications
et applications de la morale1 Ainsi pour la morale du Discours. Ce
progrlts des connaissances est d'ailleurs requis par la morale elle
mAme du fait qu'elle est imparfaite. Si I'on regarde I'arbre de la
philosophie, I'on dira que la morale provisionnelle ou imparfaite,
c'est-ä-dire toute morale, vise toujours wla plus haute et la plus
parfaite morale, qui prdsupposant une entiAre connaissance des
autres sciences, est le dernier degrd de la sagesse. w6 Cette morale
sup~rieure repr6sente une direction et un id~al, toujours plus loin
que l'effectivit6, et il en est de mIme pour la science achevde qui
serait ddfinitive8 11 n'v a pas d'opposition entre une morale qui serait
provisoire et une morale qui serait d~finitive. 11 n'v a de morale que
par la visde de l'id6al. La morale est toujours psr provision et

5 Principes de la philosophie, preface, A. T., IX-2 p. 15.

6 Ibid., 14.
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toujours quAte d'616vation. Cela signifie le rejet de I'immobilisme
~thique et une conception de la morale comme processus de
recherche et de perfectionnement. Ainsi n'y a-t-iI qu'une morale ou
plutOt y a-t-iI unit6 et continuit6 de la morale. Mais cette morale,
qui se d~finit comme processus vers un id6al et comme progrAs de
connaissance et d'action subs6quente, comporte des degr6s et des
moments. Et ce progr6s n'a point de terme, ear notre connaissance
est inachevable et sera toujours perfectible,7 ce qui confirme
I'exclusion du d6finitif tant dans le savoir que dans 1'6thique.

5) L'urgenc. provisionn.ll.

e'est non seulement la morale qui est par provision, la
morale en tant que corps de principes normatifs, d'id6alit6, de rAgles
g6n6rales et de pr6ceptes pratiques, mais c'est 6galement le
moment personnel de la d6cision qui est provisionnel. Comment
choisir et se conduire dans les diverses circonstances de la vie? On
ne peut point attendre ce qui serait d6cision et ex6cution parfaites.
Tandis que, pour la sp6culation, I'union de la volont6 et de
I'entendement doit s'op6rer dans 1'6vidence, iI n'est pas possible
d'exiger une teile condition pour la conduite de la viel Si notre
volont6 ne devait se d6terminer ä I'action que d'apr6s des
certitudes, nous ne parviendrions plus ä agir et nous serions accul6s
ä l'inanitionl8 Alors que, au niveau de la th6orisation, s'iI y a motif
da douter, est requise la suspension du jugement, c'est, dans la
pratique qui ne souffre pas de d6lai, bien qu'elle ne soit jamais
exempte d'incertitude, la voie estim6e 18 meilleure qui s'impose. On
ne peut suspendre la vie et I'action ne tolAre point J'indiff6rence. Si
la pr6cipitation est un vice du connaltre, J'irr6solution est un vice de
I'agir. Dans les diverses conjonctures, tout individu doit donc
adapter la r6ponse qui lui semble la meilleure sans attendre une
impossible certitude stricto sensu. Autrement dit, iI faut bien se

7 "••. ma connaiuance [...] n'arriverajamail. un si haut point de perfection, qu'elle oe
80it encore capable d'acqu6rir quelque plus,rand accroissement" (Mlditalions metaphysiques,
m, A.T., IX-I, 37).

8 lean-Mare Oabaude. Llbe11l el raison.' Ja libe11l ea11lsienne el so refraclion eltez
SpiMZO el eltez Leibnlz, t.l, PItllosophJe reflexive de Ja volo1lll. Toulouse: Publicationa de
l'Univeni~ de Toulouse-Le Mirail, 1970, p. 220. Sur la morale de Descartel, voir pp. 201
267.
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contenter d'une certitude mora/e. 9 Au d~faut de connaissance
s'ajoutent le manqua da temps et I'incarnation du sujet moral. En
d~finitive, toute conduite morale est ainsi provisionnelle.

11. Signification dele "morale per provision" dans I. philosophie de
Descarte.

1) D'une 6vidence de 18 non-6vidence10

Ainsi, an ~thique, pas de provisoire ni de dtifinitif, mais un
t§cart jamais comblti entre contemplation de la vtiritti et usage de la
vie. Cet ticart est liti au dualisme de l'Ame et du corps et ä la
prticaritti temporelle. Et, par une crtiation continutie de la morale et
de la conduite que celle-ci doit inspirer, c'est une obligation pour
chacun d'assumer cet ticart, c'est-ä-dire I'intervalle entre, d'une
part, plan de la rtiflexion, de I'esprit pur, de la vraie certitude, de la
philosophie, de la science, et, d'autre part, plan de I'action, de la
vie, du composti humain, du douteux. C'est dire la mission de la
volontti. Or, tandis que le domaine spticulatif manifeste un certain
primat de I'entendement, car la volont~ reconnaTt ce que
I'entendement connaTt, le plan de I'action, en revanche, doit laisser
la priorit~ A la volont~. Alors que, sur le plan spticulatif, iI s'agit de
trouver le vrai, sur le plan de I'agir c'est le meilleur et le bonheur
que I'on cherche. Le doute glnerait cette recherche alors qu'iI est
par ailleurs un instrument de dticouverte de la vtiritti.

Ainsi le doute mtithodique n'titant pas de mise dans la
pratique, iI semble que soit rompu par cet intervalle le parall~lisme

entre mtithode et morale. Pourtant se maintient la symbiose
carttisienne d'une m~thode de /a mora/e et d'une mora/e de /a
m~thode et nous retrouvons paradoxalement I'~vidence sur les

. chemins de la morale. Car s'iI est tivident que nous ne connattrons
jamais I'ensemble des causes et des constiquences de nos
comportements ni toutes les circonstances et pas davantage ce qui
se passe au niveau de I'union de l'Ame et du corps, iI est tigalement

9 Principes de /Q philo6ophie, IV, $205, A.T., 1X-2, 323.

10 Voir note 8,~, pp. 208-231.
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~vident que I'urgence provisionnelle doit I'emporter et que du non
t!vident doit suffire. 11 est t!vident que, dans la pratique, iI faut se
dt!cider sans attendre de I'~vident, mais seulement, bien sOr, du
mieux possible. Autrement dit, iI est ~vident que du non-~vident

doit, dans la pratique, supp/~er I'~vidence introuvable ou que le plus
raisonnable doit suppl~er le rationnel.

2) Unit6 de 18 recherche 6thique et 6pist6mique

La communautt! de I'idt!al d't!vidence souligne I'unitt! de la
recherche dans I'ordre gnos~ologiqueet dans I'ordre ~thique. e'est
toujours I'attention qui joue le rOle moteur; iI s'agit de faire
attention dans la pratique comme dans I'activit~ th60rique.
L'attention, pouvoir de la volont6 et condition de la libertt!, permet
notre progr6s tant au point de vue 6thique qu'au point de vue
gnos~ologique. La vie morale et la recherche m6taphysique et
scientifique exigent le mime effort spirituel de rectitude. L'sttention
conditionne I'actualisation de la raison et de la Iibert6 et elle est
ainsi une sorte de vertu tsnt ~pist~miquequ'~thique. La morale est
I'application de la volontt! A la recherche du bien ou du meilleur et
la connaissance est I'application de la volontt! ä la recherche du vrai.
La nt!cessit~ de I'attention pour tout exercice de I'esprit confirme la
pr~sence d'un certain parall6lisme entre 6thique et m~thodologie.

Dans la pratique comme dans la connaissance th~orique, c'est
I'attention qui instaure la raison en tlchant d'accorder le vouloir ä
I'entendement purifi~. Cette concordance des deux facult~s

maTtresses s'anticipait d~jä comme dessein du Studium bonse
mentis, et cela ä propos tant du connaTtre que de I'agir. Pour
Descartes--comme ensuite pour Spinoza et pour Leibniz--I'action
d~rive d'une connaissance, qui malheureusement est souvent plus
ou moins m~connaissance, et la connaissance est une action. La
conduite doit proc6der d'une m~thode de Is vie morale: iI suffirait de
bien juger pour bien fsire. Et r~ciproquement, la m~thode est une
p~dBgogie ~thique de I'intelligence et de la raison. Par cons~quent,
elle n'est nullement indiff6rente au contenu. La penst!e est
m6thodique, non parce qu'elle suit formellement des r6gles, mais en
ce qu'elle s'efforce d'enchatner des idt!es claires et distinctes, c'est
A-dire en ce qu'elle s'accomplit en raison et en libertt§. La m6thode
est donc la marque et l'ext6riorisation d'un ~panouissmentspirituel
et celui-ci est une conqulte volontaire, car la formation p~dagogique

est une oeuvre d'attention soutenue, ce qui suppose notamment un
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effort d'acquisition d'habitudes saines. Nous insistons sur le fait
que la m6thode de Deseartes s'origine dans un souei 6thique et
qu'elle requiert une exereitation de la facult6 de juger. La p~dagogie

et la m6thodologie cart~sienne enjoignent un effort de cr~ativit~ et
d'autodidactisme,11 une pratique judicatoire de raison et de libert~

et une ~ducation de I'attention et de I'habitude de bien juger; or,
tout eela a valeur 6thique et correspond aux exigenees foneiltres de
la Rmorale par provision.· Le but premier et dernier de Descartes
n'est-iI pas la formation du jU/Jement7 e'est ce que preserit
notamment le titre de la premiltre des Re/Julae sd directionem
in(Jenii. Le d6voilement du vrai se m~rite par une asc6se et par un
effort de purifieation spirituelle. Aussi bien est-ce un leit-motiv
cart~sien que, si le p~ch~ est une erreur, I'erreur est un p~ch6.

3) Devoir de cultiver la raison

Cette convergence et mime cette r~ciprocit~ entre ~thique

et ~pist~mo-m~thodologie ne font que d~velopper le devoir de
cultiver la raison (Discours de Is m~thode, 111, A.T., VI, 27), prescrit
an conclusion de la Rmorale par provision.· Or, la raison ou bon
sens est, selon la proclamation du d~but du Discours de la m~thode,

le propre de tout Atre humain, et le principal est alors de bien
I'utiliser, ce qui confirme la priorit6 conjointe de 1'6thique et de
I'~pist~mo-m~thodolo(/ie. Que la raison implique un devoir, qu'elle
soit normative pour I'action comme pour la connaissance, cela est
d'autant plus pr6gnant pour Descartes qu'elle est consid6r6e par lui
comme une facult6 volontariste et pas seulement no6tique. Elle est
"la puissance de bien juger, et distinguer le vrai d'avee le fauxR

(Discours de Is m~thode, 111, A.T., VI, 2), autrement dit le pouvoir
d'unir la volont6 A I'entendement. La raison s'accomplit donc,
comme la Iibert6, par la m6diation du jugement vrai. L'~thique est
indissociablement ~ducation de la raison et de la Iibert6. Raison et
libert~ constituent un exercice ä la fois ~thique et ~pist6mique requis
par la morsle psr provision, c'est-ä-dire par toute morale.

11 Cf. par exempie Regulae ad dJreclionem ingenii, X, A.T., X, pp. 403-404.
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Nous avons montr~ ailleurs' 2 que, pour Descartes, les
termes libre, libert~ et indiff~rence s'entendent ä deux niveaux et
re~oivent deux emplois diff~rents. Au niveau fondamental, le libre
arbitre ou volont~ libre est puissance positive de se d~terminer,

pouvoir indivisible et quasi infini des contraires. En revanche, au
niveau de l'effectu8tion, la libert~ comporte des degr~s selon que,
plus ou moins, la volont~ s'unit A I'entendement. Je suis libre de
devenir libre et je dois me lib~rer. Le libre arbitre m'est offert
inamissiblement par Dieu et la libert~ devient alors mon oeuvre.
C'est la libertd de la volontd ou libre arbitre qui permet une volontd
de libertd et mame qui la requiert moralernent. 11 faut se garder de
I,winconstanee de la volition. w13 La volontd se fortifie par son bon
usage qui est I'attention droite. Tel est pour Deseartes le fond de
la morsle psr provision, c'est-ä-dire de toute la morale et de toute
morale.

4) Progr" d'eutonomis.tion

Travailler A bien juger, e'est I'une des expressions r~sumant

le sens de la morale cart~sienne, morsle psr provision, tant pour la
eonduite que pour la spdeulation. Le jugement doit rdalistement
prendre aete du donn~ tel qu'iI est tout en visant la plus haute
sagesse. Si la volont~ adopte provisionnellement ce qui existe,
e'est eomme point d'appui et non eomme valeur. Ce qui pourrait
paraftre h6t6ronomie doit servir d'instrument et de tremplin pour une
autonomie toujours croissante. Deseartes con~oit la morale et donc
I'autonomisation du sujet comme progrlts de raison, iI les considltre
comme dynamiques et progressives.

La maxime d'ob~issance aux lois et coutumes n'est qu'une
prescription conditionnelle, enseign6e par la quotidiennet~, qui a
pour but de pr6server la Iibert6 int6rieure du jugement (A.T., VI, 22
23) et d'assurer les arriAres dans le combat philosophique et
scientifique. La doeilitd traditionnaliste n'est que I'envers et la

12 Cf. notre ouvn,e IUlmentionn6, note 8, pp. 85-89 cl 152-197, et .. recenaion par leaD
Luc Marion, Arrhiv~s Je pltilo&oplai~, avril-juin 1972, pp. 275-282.

13 L'entretl~n avec Bunruut, &<I., trad. et annotation par lean-Marie Rey...de. Paril: PUF,
1981, $23 (MldiUJlio1l6, IV) 66.
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eondition d'une r'f'rence A la raison. 14. L'ob~issance ne
eoncerne d'ailleurs que les eomportements apparents. Pour son
partieulier, I'homme libre jouit de son esprit critique et de la mattrise
de ses pens'es. 11 ne juge pas les choses selon les mlmes crit6res
que le commun des mortels 15 et iI tlche de r6gler ses sentiments
par la raison plutOt que par la coutume. 18 Descartes a reconnu
avec insistance le poids du pass6 mental qu'iI fait remonter jusqu'ä
la p6riode pr6natale. Les pr6jug's aeeumul6s durant I'enfanee
constituent un obstaele tenace sur le chemin de l'autonomie. 17

La maftrise de soi, qui n'est r6alisable que par la raison et
I'attention, mesure le progr6s de la libert' vers I'autonomie. Sans
la possession pl6ni6re de ce qui d6pend de nous-mAmes, toute
entreprise ext6rieure serait vaine. Si nous ne sommes pas capables
de gouverner cela seul qui peut Atre enti6rement ä notre port6e, iI
est illusoire de pr'tendre assujettir ee qui ne d6pend pas directement
de nous. 11 serait moralement vain de tenter la possession du
monde si nous ne nous dominons pas nous-mAmes. Nous ne
devons changer avec mesure I'ordre du monde que si nous nous
mattrisons nous-mlmes et afin de mieux encore nous maTtriser grlce
ä un perfectionnement de la morale proc'dant de I'essor scientifique
et technique. e'est pourquoi Descartes peut, d'une part, tenir un
langage stoicien18 et, d'autre part, lancer un mot d'ordre
technoscientifique (A.T., VI, 62). En effet, d'un cOt6, la nature est
m'canistement n6cessit'e, de sorte qu'iI est ineons6quent de
d~sirer que les choses arrivent actuellement d'autre faf;on;
n'anmoins, iI faut s'efforeer, grlee A la seienee et A la teehnique,
de mettre le d'terminisme au service de notre raison. Progres
sivement, par l'interm6diaire de nos pens6es, la nature deviendra
partiellement en notre pouvoir. Ces deux efforts parall6les, de
maTtrise du d'sir et du monde, convergent vers la maltrise de soi et

14 A.T., VI, m, p. 24 et lettre l Eli8lbeth, 4 aoOt 1645, A.M. VI, p. 280.

15 Lettre ~ Jean-Louia Guez de Balzac, 25 avri11631, A.M. I, 186.

16 Lettre ~ Constantin Huygens, 31 man 1636, A.M., I, 307.

17 Princlpes de la philosophie, S71 et 72, A.T., IX-2, 58-60.

11 Discoun de Ja mllhode, m, 3e maxime, A.T., VI, 25-26.
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I'autonomie. On ne peut, devant I'essor m"caniste et
math"matique, demeurer dans I'int"riorit" stoicienne, mais I'on ne
doit pas davantage s'ali6ner dans l'h6t6ronomie de la nature. La
grandeur d'un bien ne r"side pas seulement dans la valeur de la
chose en quoi iI consiste--ce qui serait de I'h"t"ronomie--; elle r"side
prineipalement dans la fa~on dont ce bien se rapporte A nous. 19

Par lä, Deseartes annonce les eritiques spinoziste et
kantienne du bien ext6rieur, eependant que la reconnaissance de la
volont6 1'''loigne de Spinoza et le rapproche de Kant. La nature n'a
point de valeur en eile-mIme et le seul bien dont nous puissions
nous estimer est I'usage de notre libre arbitre, c'est-A-dire "la bonne
volont". ,,20 Celle-ei est la volont" de bien faire et d'instaurer pour
soi, par soi et en soi les trois aspects de la vertu. d"jA pr"sents dans
la morale du Discours: informer I'entendement, agr"er le bien ou le
meilleur repr6sent"s et ex6cuter la d6cision ou se comporter en
cons"quenee. Dans cette intention de perfectionnement, les trois
maximes prudentielles du Discours ne sont valables que dans la
mesure ou eilles nous assurent "eette assiette empirique au-dessous
de nous pour viser au-dessus de nous. ,,21 L'h"t"ronomie
prudentielle qui s'appuie sur l'exp6rience n'est qu'un moyen et sa
finalisation est notre autonomisation qui prend Dieu comme modAle.
Notre volont" d'autonomie se manifeste d'abord comme volont6 de
connaissance: " ... les trois maximes pr"c6dentes n'''taient fond"es
que sur le dessein que j'avais de continuer A m'instruire.,,22 VoilA
qui conf6re sens A I'expression "par provision." 11 faut insister sur
cette exigence que la promotion de savoir est une entreprise
personnelle. C'est un pr6cepte 'pist'mo-'thique qu'iI faut "tudier
par soi-mAme, recherche soi-mAme, plutOt que de "suivre la

19 Lettre. Christine, 20 novembre 1647, A.M., VB, 364.

20 lei ptUslon.s de 1'8me~ m, $154, A.T., XI~ p. 447 (aulli m, $187,470).

21 Georgel Bastide, !es grands thhnes morcuu de Ja clvlUsatlon occidmlale. Grenoble,
Sordal, 1943, p. 145 ou 2e &cl., Paril, Sordal, 1958, p. 110.

22 Discou1'$ de la mllhode, m, A.T., VI, p. 27.
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conduite d'un autre. -23 Cet appel A I'autonomie est une
constante de la p'dagogie cart'sienne.

5) Axiologil de 18 volont6

Nos analyses supposent qu'une morale doit Atre duelle dans
son unit~, c'est-a-dire prendre r'alistement acte d'une situation et
d'un donn' pour chercher Ales am'liorer ou ales transformer en
visant un id~al. En ce sens, la -morale par provision- est dualiste
dans sa coh~rence. Mais c'est I'aspiration axiolooique et non
I'acceptation de la facticit6 qui assigne sa normativit~ constituante
comme celle de toute morale. La conscience de la volont6--volont'
bonne en tant qu'image de Dieu--constitue cette aspiration et le
moteur de la morale carttisienne; de celle-ci, elle constitue, en effet,
la rtif6rence axiologique, I'appel normatif et le besoin de recours a
Dieu. C'est la 0'n'rosit6 qui est la conscience de ce pouvoir quasi
infini de notre libre arbitre, seul bien qui puisse nous donner juste
raison de nous estimer. L'usage de notre libre arbitre--ou volontti en
tant qu'iI est solidaire de I'entendement--est cela seul qui dtipend de
nous et qui fonde notre responsabilit6.

Or, cette conscience de la grandeur et du rOle de la volont6,
exalt's dans les 'crits ulttirieurs, est dtijA prtisente dans la morale
du Discours--quoique sans le terme de gtin6rositti, valeur-mode de
I''poque qui devait Atre relay'e par I'amour-propre vers la fin de la
vie de Descartes. La premi6re maxime s'oppose A ce que I'-on
retranche quelque chose de la libertti- (111, A.T., VI, p. 24) et se
rtif6re au souci de perfectionner les jugements. La deuxi6me
maxime magnifie, parfois implicitement, la puissance et la mission
de la volont6: fermet6 et r6solution dans les actions, pers6v6rance,
valeur du choix d6cisoire suppltiant I'insuffisance d'information. La
troisi6me maxime adapte la glorification stoicienne de la libre
disposition de nos pens'es volontaires. La maxime conclusive
commande de cultiver la raison. Elle rappelle le devoir de juger par
soi-mAme et elle ttimoigne de I'optimisme volontariste du jugement
inducteur de comportement. L'ensemble de la morale du Discours
permet d'entreprendre librement une lib6ration vis-A-vis des opinions
qui nous d6poss6dent. La r6f6rence • la volont' unifie la vertu (A

23 Principes de Ia ,philosophie, preface, A. T. ix-2, p. 3.
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I'encontre de la diversifieation seolastique des vertus en fonction de
leurs objets).

La eonception de la gt1nt1rositt1 expost1e dans le traitt1 des
Passions de /'Ime24 d6veloppe cette invocation du libre arbitre qui
eonfAre sa pleine signification a la morale du Discours. La
g6n6rositt1 est form6e de la r6union de trois connaissances de
pratique 6thique qui t1meuvent I'8tre tout entier; le g6n6reux sait que
sa seule appropriation vt1ritable est la libre disposition de ses
volitions; par cons6quent, iI se rend compte que c'est uniquement
sur I'exercice du vouloir qu'iI peut Atre jugt1; c'est pourquoi iI
6prouve en lui-mAme la r6solution inflexible de vouloir au mieux. La
gt1nt1rositt1 est la conscienee, tant affeetive que rationnelle, de
I'autonomie 6thique. Teile sentiment du respect ehez Kant, elle est
reconnaissance sentie de la valeur inali6nable de la personne libre.
Elle r6side dans la reconnaissance par I'entendement de la
pr6potence de 18 volontt1 et dans la d6termination d'observer, dans
les deux sens du terme, les donnt1es de I'entendement. Cette
penst1e qu'est la gt1rnirosit6 produit un mouvement organique et, par
rt1action, ce mouvement des esprits fortifie la gt1nt1rosit6.25 Cette
interaction fait de la plus haute vertu de la nature humaine
compos6e une passion morale, une passion active. eette passion
privilt1gi6e est la seigneurie passionn6e de soi-mAme, joyeuse et
prospective, la passion de la maTtrise de soi, le d6sir profond de
rt§gler sesses passions. La g'n'rosit', souree des vertus et
maitresse des passions28 rt1alise ainsi I'incarnation, I'enracinement
organique et affectif du libre arbitre. Elle r6ussit donc amaximiser
la valeur de I'union de l'Ame et du corps, car eette union n'est pas
seulement un fait, une nature, elle est t1galement un ordre a
promouvoir grlee a la volont6. La g6n6rosit6, comme le respect
kantien, concilie et m6diatise nature et /ibert~, nature humaine
compost1e et raison. Volont6 et raison passionn6es, passion

2A US passions u l'&ne, m, $152-161, 187 et 203, A.T., XI, 445-454, 469-470et 481.

25 Sur le. deux 101'te. de pa..ioDa, pa..iona pour I'lme et pa.ions plr l'lme, cf. notre
ouvrage IUlmentionne, DOle (8), 245-249.

26 "La vertu de g6nerolit6" eil ·comme la cl6 de toutel lei autrel vertul et un remWe
gen6ral contre toul lei d6~llementadei Pillions" dana Les passions tk l'ante, m, $161, A.T.,
XI, 454.
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Iib6ratrice, elle est la cl6 de voOte de 1'6thique cart6sienne. e'est
ainsi qu'elle me porte Afaire preuve de "bonne volont6" (111, $187,
p. 470) pour autrui.

Conclulion

Aussi bien la morale du Discours n'est-elle pas seulement
pr6poseje comme maximation A I'usage du chercheur Aenej
Descartes. Elle contient aussi et surtout, plus ou moins
explicitement, les thAmes principaux de toute la morale cart~sienne,

morale par provision, c'est-A-dire morale de recherche savante et
ejthique en quAte de l'idt1alitt1 morale parfaite et du savoir ainsi
pr6suppos6. Par IA mAme, la morale du Discours propose quelQues
exigences universelles prt1sentes en toute morale. Le coeur de cette
morale est la prise de conscience de la haute valeur de la volontej,
de la raison et de la Iibertt1.

Universit~ da Toulouse-Le Mirail

18

JEAN..MARC GABAUDE


