
L'IDEALISME ET

IA FRANCMA~ONNERIEDE

LESSING A HEGEL

Lorsque l'on se consacre aune etude speciale de certains grands
philosophes idealistes allemands, et que l'on ne se contente pas de la
seule explication interne de leurs oeuvres, mais que l'on accorde aussi
quelque attention au milieu et aux conditions objectives dans lesquels ils
ont pense, alors on rencontre necessairement, parmi d'autres compagnons
de leur developpement, la Franc-ma~nnerie.

A une epoque donnee, dans un pays singulier, la
Franc-ma~nnerie et la philosophie ont joue, chacune dans son domaine
propre, un röle exceptionnel et ont connu en meme temps une sorte
d'apogee. Comment le constat de cette simultaneite n'appellerait-il pas
l'hypothese d'une relation profonde? 11 s'agirait ensuite de mettre cette
hypothese a l'epreuve.

Dans l'histoire de la philosophie, l'idealisme allemand, de Lessing
aHegel, occupe une place privilegiee. On parcourt avec etonnement et
admiration rette suite d'oeuvres remarquables, dont la lecture s'impose
a tous ceux qui veulent s'initier a la philosophie. Les noms de leurs
auteurs brillent comme des phares : Kant, Reinhold, Fichte, Schelling,
Hegel- Hegel qui conclut tout ce mouvement, et dont Merleau-Ponty, qui
n'etait pas hegelien, a pu dire qu'a son tour "il est a l'origine de tout ce
qui s'est fait de grand en philosophie depuis un siecle. 1.

Si l'on accepte de considerer Ie developpement de cet idealisme
allemand comme un processus unique et coherent - perspective que
HegeI Iui-meme a ouverte - on peut s'attacher plus specialement et
exclusivement, pour les commodites de l'etude, amettre en evidence ses
rapports avec cet autre processus contemporain qui est celui de la Franc
Ma~onnerie.

Celle-ci est apparue en Allemagne en 1735, et sa periode de
grande prosperite se situe entre les annees 1750 et 1850, qui recoupent,

1 Sens et non-sens, 1948, p. 125.
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pour une part du moins, les annees de naissance et d'envolee de
l'idealisme allemande Lessing est ne en 1729, Hegel est mort en 1831.

Lessing

Convient-il de situer Lessing dans ce "courant" de l'idealisme
allemand, alors qu'il ne paratt pas decidement idealiste et que certains lui
contesteraient volontiers le titre de philosophe, au sens technique et
actuel de ce terme?

Peu de temps avant sa mort, il avait avoue a Jacobi qu'au fond
il avait toujoursete spinoziste, c'est-a-dire, selon les jugements sommaires
de l'epoque, athee et materialiste. Malgre cette allegeance spinoziste,
longtemps tenue secrete, il se montre souvent, dans ses oeuvres, idealiste
au sens obvie plutÖt que technique de ce terme. Grand initiateur de
l'Aufklärung, il propage les idees de tolerance, de bienveillance, d'espoir
d'une amelioration des relations individuelles, nationales et interna
tionales, gräce a l' expansion des "Lumieres", et il place toute sa
confiance dans ce qu'enonce le titre meme de l'une de ses oeuvres les
plus celebres : L'education du genre humain (1780). On retrouvera ce
projet educatif, caracteristique de l'Aufklärunget de la Franc-ma~onnerie

dans l'opuscule de Kant, Was ist Aufklärung (1784).
Il semble diffieile d'isoler Lessing du mouvement de l'idealisme

allemand, parce qu'il a exerce une influence evidente, et elairement
reconnue par eux-memes, sur la plupart des philosophes de cette epoque,
et notamment sur Hege!. Et ce qui ineite, conjointementa cela, a le faire
intervenir dans cette problematique, e'est qu'il a ete aussi un eerivain
ma~nnique tres influent, en partieutier par son ouvrage: Ernst undFalk,
Gespräche für Freimaurer (Ernst et Falk,Dialogues mac;onniques) dans
lequel il tentait de definir une Ma~onnerie ideale, liberee de taute
contrainte institutionnelle ou statutaire, de taut ce que ron condamnait
alors sous le nom de "positivite" dans les eglises etablies: une sorte de
"ma~onnerie invisible" alors que d'autres revaient d'une "eglise invisible".
Le eombat eontre la "positivite" constituera l'un des themes constants de
l'idealisme allemande

En somme, Lessing noue en lui, des le depart, les donnees du
probleme. Ou bien aucune relation significative ne peut ~tre etablie entre
l'idealisme allemand et la Franc-ma~nnerie - et alors Lessing se voit
exelu de cet idealisme allemande Ou bien cette relation existe, et alors
Lessing s'integre au mouvement, puisqu'il influence la plupart de ses
aeteurs successifs.

cela se voit bien dans le cas de Hege!. L'oeuvre de Lessing, en
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conformite avec la critique moderee de la religion qui caracterise a la fois
l'Aufklärung - par opposition aux Lumieres fran~aises - et la Franc
ma~onnerie, visait a attenuer surtout le clericalisme et l'orthodoxie
pointilleuse et repressive. Cette orientation se retrouve chez Hegel,
notamment dans sa jeunesse. Le jeune lyceen recopiait deja des extraits
de Lessing, dont on rencontre des citations dans ses tout premiers ecrits.
11 avait adopte, avec Hölderlin, comme une sorte de devise, le "en kai
pan", recueilli des Lettres de Jacobi sur la doctrine de Spinoza: la devise
de Lessing. Hölderlin prend en note la declaration de Lessing, faite aussi
aJacobi: "Les concepts orthodoxes de la divinite ne sont plus rien pour
moi. Ils ne me plaisent pas - En kaipan! Je ne veux rien savoir d'autre".
Et Schelling qualifie Hegel de "familier de Lessing", en ajoutant: "Pour
nous non plus les concepts orthodoxes de Dieu n'existent plus."2.

La lecture de Lessing encouragea certainement la tendance au
pantheisme qui s'exprime chez des derniers representants eminents de
l'idealisme allemand, Schelling et Hegel, tendance manifeste aussi chez
leur ami, le plus grand poete allemand, Goethe, un peu philosophe,et
franc-ma~n, beaueoup.

La Franc.-ma~nnerieallemande

La Franc-ma~onnerieattirait en effet les personnalites eminentes
de l'Allemagne, ceux que ron tient retrospectivement pour ses grands
hommes. Sans ~tre absolument secrete, surtout en Allemagne, elle restait
du moins discrete. Les freres vantaient plUS le seeret qu'ils ne s'astrei
gnaient vraiment a le respecter, mais ils maintenaient tout de meme des
plages d'obscurite, en particulier concernant le nombre et le nom des
affilies. On ne connait sans doute que les plus importants, mais elle devait
compter une foule d'adh~rents dont l'identite n'a pas ete conservee.

La Franc-ma~nnerie conna!t alors une prosperite peut-etre
encore plus grande que sa soeur fran~ise. Elle se manifeste plus
volontiers publiquemcnl Son influence culturelle n'atteint toutefois pas
celle des religions positives el des institutions politiques ni, bien sur, ceIle
des conditions economiq ues el sociales dont elle depend ene-meme large
ment. Elle n'en constitute pas moins un phenomene de societe de grande
ampleur que les souverains et les detenteurs du pouvoir s'efforcent de
recuperer a leur profit.

L'intervention ma~nniquerevetd'ailleurs une portee intematio-

2 Lettre de Schelling ~ Hegel 4 Fevrier 1795.
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nale. Les loges entrent en relation de pays apays, envoient partout des
emissaires, organisent des "convents" internationauxet animent, dans des
formes assez confuses, ce que ron peut appeler un "internationalisme
bourgeois"3.

Paradoxalement, l'affectation de secret et de mystere eclaire
quelque peu la signification de son attrait. Pourquoi adhererait-on
serieusement, au XVIIIe siecle, a un ordre "secret", si l'on etait
pleinement satisfait de l'ordre public dans lequel on vit : institutions
politiques, parlements, religions chretiennes, academies, etc. Chaque
frere cherche dans l'ordre ma~nniquequelque chose qu'll desespere de
trouver ailleurs, notamment dans la religion.

Deja, sans doute, la possibilite pour des nobles et des roturiers,
de se rencontrer dans l'ombre et d'y echanger des opinions, assez
librement - ce que ron ne pourrait faire en pleine lumiere. La
Franc-ma~nnerie tolere une grande diversite de comportements indivi
duels, souvent non-conformistes. Elle ne recrute certes pas que des revo
lutionnaires, des reformateurs ou des contestataires, mais presque tous les
contestataires y trouvent accueil, a l'abri des regards malveillants. Ceux
que l'on a qualifies, parfois emphatiquement, de "Jacobins allemands"
en ont fait partie, a un moment ou l'autre de leur vie : Forster,
Butenschön, Rebmann, etc.

Pour justifier exterieurement leur existence, les loges affichent
une pratique de la bienfaisance ou un affairement frivole. Mais leur bien
faisance ne choisit pas les m~mes beneficiaires que ceux des eglises
chretiennes, et de toute fa~n on ne peut croire qu'un Goethe ou un
Fichte se seraient fait initier dans rOrdre pour banqueter, faire du
commerce, ou manifester quelque generosite. Certaines loges opterent
plus decidement pour la vie intellectuelle et la philosophie, al'image des
celebres NeufSoeursparisiennes. Elles creerent et animerent des fIliales
culturelles, elles inspirerent des journaux et des revues.

Avec le gout ou la manie du secret apparent et avec
l'attachement a un rituel denue d'importance propre, on remarque dans
la Franc-ma~onnerie une inclination a la separation exterieure et a la
hierarchie interieure. Le~ ma~ons s'isolent des autres hommes, ils s'esti
ment plus "eclaires", plus "responsables", plus moraux que leurs con
generes. Aussi bien ne sont-ils admis que gräce aun parrainage qui
les cautionne et apres des "epreuves" plus ou moins significatives, (La
Flute enchantee de Mozart).

3 cf. J. D'Hondt. Hegel secret. P.U.F., 1985, pp. 29-37.
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Cet elitisme s'accompagned'unpaternalisme intellectuelet socia!.
Noblesse eclairee, bourgeoisie instruite et liberale se reunissent en elle
pour exercer autant que possible une sorte de magistere, et pour
repandre, a doses controlees, une verite precieuse dont elles s'imaginent
parfois ~tre les seules depositaires, et, dans leur sanctuaire ferme, les
gardiennes patentees.

Cette verite se confond pourtant, au total, avec ceUe de l'Auf
klärung, parente de ceUe des Lumieres en France. Dans les controverses
et lescombats qui se livrent apropos de l'Aufklärung, la Ma~onnerie

aide a la confrontation et a I'aiguisement des idees, elle encourage les
solidarites nouvelles, elle soutient les courages, elle secourt les
personnalites audacieuses lorsqu'eUes sont menarees.

De cette assistance et de ce reconfort, nul n'avait plus besoin, en
ce moment de I'histoire, que l'ecrivain et le philosophe. Que seraient
devenus les Aufklärer berlinois, sans la protection du ma~onFrederic 11,
ami aussi des penseurs fran~is les plus hardis (Voltaire, La Mettrie). Le
grand poete Schiller, acquis aux doctrines philosophiques de Kant,
accepta le secours moral et surtout materiel de la ma~nnerie danoise.
Ob donc les ecrivains et les philosophes les plus novateurs (Goethe,
Herder, Fichte, Hegel, Schelling, et tant d'autres) auraient-ils trouve
refuge si le Grand-duche de Saxe-Weimar n'avait pas ete regi par des
ma~ons? Ils se retrouverent tous a1ena, choisis par l'Universite de cette
viUe, dont la gloire, gräce a eux, reste imperissable. Et a Berlin, m~me
apres la mort de Frederic 11, la Franc-ma~onnerie imposera encore sa
grande influence, avec le chancelier Hardenberg, son avocat dans les
congres mondieux.

Mais il faut tenir compte aussi de ses divisions ideologiques
internes, qui se deploient diversement et de maniere fort complexe, le
temps passant. 11 y a, en quelque sorte, plusieurs Ma~nneries. A CÖte de
la Franc-ma~nnerie que l'on pourrait qualifier en gros de "progressistetI,
celle qui honore les Lumieres, et de la Franc-ma~nneriesubversive, celle
des Illumines de Baviere, persecutes par les pouvoirs, subsistaient aussi
des loges d'orientation politique reactionnaire, des "illumines" theoso
phiques ou mystiques, et certaines d'entre elles visaient explicitement une
confirmation ou une restauration religieuse et theocratique.

Toutefois, on peut dire que, dans l' ensemble, la plupart des lo
ges, les plus importantes, les plus efficaces et les plus relebres,
participaient d'une tendance generale libera'e, prönaient plus ou moins
vigoureusement l'egalite juridique, reprouvaient l'arbitraire politique,
favorisaient la libre proposition et la libre discussion des idees.
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L'icl6a1isme aRemand

Peut-on considerer valablement l'idealisme allemand elassique
comme un "mouvement d'opinion" accroehe a un lieu et a un temps et
meme, par certains CÖtes, a une institution teIle que la Frane-ma~n

nerie?
La plupart de nos philosophes et de nos historiens de la philo

sophie protesteraient aetuellement avee beaucoup de vivaeite contre de
teIles eonsiderations, et ceei preeisement parce qu'iIs pensent a la
maniere de l'idealisme. Aleurs yeux, ce serait degrader la philosophie
que de la tenir pour un ensemble d"'opinions" et que de l'inserer, a ce
titre, dans un "courant" plus ample qu'eIle, et qui l'emporterait. La
philosophie se donne preeisement pour täehe de distinguer les "opinions"
d'un cOte, et la verite de rautre, et dans cette perspeetive elle n'accepte
ni melange, ni promiseuite. Contrairement aux opinions relatives et
ephemeres,les idees vraies sont eterneIles, elles ne dependenten aucune
fa~on du lieu, du temps, des eireonstances.

Si l'on pose le probleme de leur insertion dans un "courant de
pensee" historiquement qualifie, on se transporte hors de l'idealisme
lui-meme, hors de 1a philosophie elassique tout entiere, et l'on desobeit
aleurs exigences fondamentales et fondatrices. La philosophie se sent
alors traitee comme une autre ideologie, ce que justement elle pretend
ne pas etre.

La mutation de point de vue, l'adoption d'une vision historique
de la philosophie, revet pour beaueoup de nos eontemporains l'aspeet
d'une sorte de saerilege. Le scandale, ou plus simplement le paradoxe
apparent, consiste a mettre l'idealisme en relation avee des instances
empiriques et historiques, dont son prineipe meme consiste ales mettre
en question, a contester leur valeur et leur efficaeite, et surtout, a nier
toute dependance a leur egard, de quelque ordre qu'elle soit.

L'idealisme eroit pouvoir effeetuer cette coupure ou cette rupture
radicale de la pensee avee la realite empirique, et meme avee l' histoire
de la pensee reduite a une succession de simples opinions entramees dans
des courants objeetivement discernables.

Les proclamations de Kant, le pere de l'idealisme allemand, ne
laissent aueun doute a ce sujet. 11 pretend fonder exnihilo la philosophie,
la seule veritable, la philosophie eritique, qui ne doit rien ni au monde
empirique, ni aux formations euiturelles antecedentes ou simul-tanees, ni
meme aux philosophies anterieures. C'est le modele meme de cette
"rupture radicale" dont un certain strueturalisme a voulu restaurer
recemment la validite et le prestige.
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Kant declare, sans embages : "La philosophie critique se presente
comme une philosophie telle qu'aucune autre n'a existe auparavant (...).
11 n'y avait pas eu de philosophie avant la philosophie critique"4. Ainsi
reduit-il tout ce qui, avant lui, revendiquait a tort le titre de philosophie,
au rang de simple opinion, figurant dans des courants d'opinion. Mais il
exempte de ce destin trivial sa propre philosophie, la seule valable.

On peut, bien sur, montrer aisement que, quoi qu'il en dise, il
herite beaucoup de ses predecesseurs philosophes, ne serait-ce deja que
negativement, et que sa pensee depend,du moins par quelquescOtes, des
conditions que lui imposait son epoque. Et puis, certains de ses succes
seurs, et meme certains de ses diseiples, ont reussi a renouer, en passant
en quelque sorte par dessus lui, avee ce passe qu'il croyait avoir
radicalement efface.

Nous avons done bien affaire a une histoire de la philosophie, a
un developpement de pensee au cours du temps - processus ponetue
certes de coupures ou ruptures relatives -, une evolution qui s'effeetue
dans une certaine eontinuite, a partir d'une origine distinete.

L'idealisme allemand, ne dans une situationhistoriquesinguliere,
a prospere dans des eonditions objeetives donnees, et aussi, des qu'il a
ete constitue, selon des exigences systematiques internes. 11 s'est exprime
dans un langage souvent esoterique, souvent obseur mais, gräce ades
mediations de tous genres (universitaires, religieuses, politiques,
artistiques, litteraires), il a etendu son influence a toute la culture d'une
epoque et il reussit a la prolonger meme jusqu'en notre temps.

Ce eourant philosophique semble se distinguer tres fortement et
meme radicalement de la philosophie fran~ise qui lui est contemporaine,
au point de reneontrer d'abord, de ce CÖte-ci du Rhin, une incompre
hension obtuse, qui ne sera veritablement surmontee qu'au sieeIe suivant.

Comment les philosophes qui le faisaient naitre et renaitre par
l'ajout d'incessantes nouveautes, n'auraient-iIs pas eu l'attention eveillee
par rette Frane-ma~nnerieallemande, si aetive alors, et dans laquelle se
caehaient a moitie les esprits les plus capables de les comprendre, de les
approuver et, eventuellement, de les suivre? Comment la Franc-ma~n

nerie aurait-elle pu rester indifferente a cette extraordinaire fermentation
spirituelle, a cette effervescence de l'idealisme allemand?

Qu'est-ce que des philosophes venaient ehereher dans la
Ma~nnerie, ou aupres d'elle? Que lui demandaient-ils? que leur
donnait-elle?

4 Metaphysique des moeurs, I, Doctrine du Droi~ lrad. Philonenko, 1971, pp.80-82
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I1 ne s'agit pas, pour l'essentiel, de liaisons statutaires, institu
tionnelles, ni meme systematiquement intentionnelles,et elles ne se main
tiennent pas continuement. Elles se nouent par l'intermediaire de person
nalites ma~onniques qui sont aussi philosophes, ou qui, surtout,
frequentent assidfiment beaucoup de philosophes. Hegel dont on ne sait
pas s'll a ete effectivement affilie, connait a Francfort un nombre tres
grand de ma~ns, et deja son "principal", l'un des principaux chefs de la
Ma~nnerieallemande. cette densite ma~nnique,autour de lui, assure
au philosophe des amities, de l'aide, une protection eventuelle que les
loges accordaient generalement.

Elles vinrent, par exemple, au secours du pere de Georges Fors
ter, lorsqu'il se trouva dans la plus cruelle impecuniosite. Ainsi Frederic
Christian, duc de Schleswig-Holstein et son ministre Schimmelmann, tous
deux ma~ons zeles, octroyerent-ils, a l'incitation du poete Baggesen, un
important secours a Schiller, un "don d'honneur" de mille ecus par an
pendant trois ans.

Le poete fut ensuite accueilli par le ma~on Körner, a qui il dedia
sa celebre Ode a1a joie, un hymne ecrit pour les loges, qui fut ensuite
mis en musique, d'abord par le ma~n Zelter, en 1793 , puis par le
ma~on Beethoven. I1 fut recemment question d'en faire le chant officiel
de la Communaute europeenne. On peut douter que Schiller et
Beethoven eussent ete enchantes de cette recuperation tardive. Quand
Iena tut prise et mise asac par les Fran~is, en 1806, le ministre Goethe
enjoignit a Znebel de donner dix ecus a Hegel, completement ruine en
l'occurrence, pour que du moins il surVive,

La Ma~nnerie contribuait a creer pour les litterateurs et les
philosophes, dans la mefiance generale des autorites politiques et des
eglises, un milieu accueillant, sympathique. Ainsi cette universite d'Iena
qui, en les recrutant, leur assurait I 'existence, et leur offrait aussi une
tribune, le moyen de faire connaitre leurs idees. La Franc-ma~nnerie

jouait certainernent un rÖle dans la distribution des places de precepteurs
que les jeunes intellectuals se trouvaient dans la triste necessite non
seulement d'accepter, mais m~me de rechercher avidement. cela est
assez clair en ce qui concerne Hege!.

Fichte et Hegel, apres lena, furent appeles a l'Universite nouvel
lernent fondee aBerUn, alors que Hardenberg etait chancelier de Prusse
et l'on sait que Hegel dedica~ a celui-ci sa Philosophie du droit et de
1'Etat.

Entre temps Hegel avait aussi pu enseigner en Baviere, qui, tant
que des ma~ons y tinrent le pouvoir, attira de nombreux intellectuels
"progressistes" : Niethammer, Schelling, Jacobi, tous accuses par leurs
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ennemis d'appartenir h I'Ordre des Illumines de Baviere.
Kant lui-meme avait publie librement ses opinions en Prusse, tant

que regna Frederic 11. Mais le pietre successeur du grand roi interdit
aussitOt la publication d'un article du philosophe de Königsberg. Kant ne
serrlble pas avoir appartenu a la Franc-ma~nnerie, il lui est arrive
d'exprimer de 1a defiance a I'egard des societes secretes, mais on doit
constater qutil a publie un tres grand nombre d'articles dans 1a
Berlinische Monatschrift (quinze articles) la revue mensuelle de Berlin,
dirigee par des Autklärerqui appartenaient h la Franc-ma~nnerie: aurait
-il pu trouver aussi facilement une autre tribune? En tout cas, c'est elle
qu'il a preferee. Un grand nombre de directeurs de Joumaux (par
exemple cette Oberdeutsche Aligemeine Zeitung de Hubner et Schelle,
que Hegellisait) et un grand nombre d'editeurs et de libraires etaient
ma~ons.

La Franc-ma~nnerie remplissait aussi a cette epoque une
fonction que I'on oublie generalement de signaler: elle assurait une part
de la communication nationale et internationale des idees. En dehors des
eglises, et a CÖte d'elles, elle demeura longtemps la seule association
internationale. Ce rÖle prend une remarquable importance si I'on se
souvient que l'Allemagne etait alors divisee en mille petite etats, de
dimensions tres inegales, certains minuscules et, pour 1a plupart, refermes
sur eux-memes : un eparpillement qui privait le public de rapports
intellectuels concrets au dela de leurs frontieres.

La Ma~onneriepermettait des contacts internationaux: sejour de
Mirabeau a Berlin, mission de Busche et Bode a Paris, etc.

Un exemple singulier nous instruit ace sujet En 1794, Frederic
Christian de SChleswicg-Holstein, confia au poete danois Baggesen la
mission de parcourir l'Allemagne et les pays de langue allemande, no
tamment la Suisse, pour rechercher les survivances locales de l'lllu
minisme bavarois, et reprendre contact avec les Illumines disperses
et isoles par la repression.

On peut certes se demander si Baggesen n'a pas trouve dans
cette mission I'occasion d'un grand voyage "aux frais de la princesse", si
I'on peut dire. Mais i1 s'est acquitte de la mission elle-meme, rendant
compte regulierement de ses demarches a son maltre. De meme, en 1793,
le poete Matthisson accomplit une tournee dans des conditions sembla
bIese Celui-ci s'arreta, entre autres etapes, au Stift de Tübingen, ob il
sympathisa chaleureusement avec les jeunes Hölderlin et Hegel, s'ins
crivant - temoignage irrefutable - dans I'album de ce demier. Bien qu'il
ne reste pas trace de leurs longues conversations, ils ont bien du se dire
quelque chose et en particulier concernant la Franc-ma~nnerie et les
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Illumines de Baviere qui etaient le but officiel de ces expeditions .. et
aussi concernant les evenements de la Revolution fran~ise dont
Baggesen et Matthisson se montraient alors de chauds partisans. Chaque
visite permettait une information directe et confidentielle sur les diverses
situations politiques loeales, sur les controverses religieuses et
irreligieuses, sur les nouveautesartistiques, intellectuelles philosophiques.
11 est clair que ces missions eussent ete vaines et absurdes s'il s'etait agi
d'evenements et d'idees Iargement publies et communement connus. 11
ne pouvait etre question que de faits plus ou moins dissimules, d'actions
discretes, de doctrines clandestines ou marginales.

A cet egard, la Franc-ma~nnerie progressiste et le jeune idea
lisme se heurtaient, malgre leurs differences, aux m~mes adversaires, ce
qui contribuait ales rapprocher. L'idealisme allemand nous paratt
maintenant tres classique, tres convenu, tres ancien, et certains seraient
m~me tentes de l'abandonner a l'archeologie de la pensee. Mais a l'epo
que il surgissait dans toute son audace, son insoience, et il crea le
seandale.

Au dela de cette solidarite pratique et de cette assistance exte
rieure, la Franc-ma~nnerie a-t-elle inspire aux philosophes quelques uns
de leurs themes de reflexion?

11 est düficile d'en decider. On observe dans leurs oeuvres
quelques allusions explicites a l'Ordre, a ses coutumes, h ses formules.
Des lecteurs per~ivent une resonance ma~nnique dans I'emploi
circonstancie, par Kant, du mot Lehrling (apprenti) 5. On releve une
communaute de sentiment et d'appreciation concernant des idees tres
generales: la fraternite, la tolerance, la liberte d'expressionet de critique,
le röle de I'education dans le progres humain, etc.

Peut~tre sera-t-on sensible a un emouvant parallelisme entre la
ceremonie traditionnelle d'initiation ma~onnique, l'Education du genre
humain de Lessing, les Annees d'apprentissage de WilheIm Meister de
Goethe, la Flute enchanteede Mozart et l' ascension de la conscience par
etapes eprouvantes dans la Phenomenologie de l'Esprit de Hegel.

Mais on ne peut imaginer que des penseurs teIs que Goethe,
Fichte, Reinhold aient accorde a la mythologie ma~nnique, ason rituel
et a sa hierarchie un mtetet plus grand que celui qu'ils concedaient chi
chement a la mythologie chretienne, au rituel et a la hierarchie d'eglise:
tout au plus une attention amusee.

5 Voir Kant Oeuvres phiJosophiques, coll. Pleiade, 1986, torne III, p. 1486, note 2 de
la page 1149.

51



Les idealistes allemands ne se priverent d'ailleurs pas de critiquer
la Ma~onnerie, DU du moins de marquer ses limites, particulierement en
ce qui concerne le contenu de 1a connaissance, de la science, de 1a
philosophie.

Fichte, qui a ete membre d'une loge de Royal-York, et dont on
conserve unecorrespondencema~onnique,ne semble pas etre reste fidele
jusqu'au bout.

Hege1, quant a lui, a conteste la specificite et la validite de
connaissances particulieres qui seraient detenues en secret par la
Franc-ma~nnerie. Cette pretention etait elevee par les loges theoso
phiques ou mystiques, comme les Rose-Croix. On se souvient, ace pro
pos, de la tentative que risqua Leibniz pour deceler, apprecier et
eventuellement mettre a profit de tels secrets. On sait quelle fut sa
deception.

Hegel s'interessa tout specialement au probleme de l'articulation
de la representation (notamment religieuse), et du concept (caracteris
tique de l'activite philosophique). 11 comprenait cette relation sous la
forme de la metaphore : les images seraient les symboles des idees, qui,
en consequence, les surmonteraient absolument en valeur cognitive et
speculative. 11 conteste donc sans ambages tout privilege ma~nnique en
ce domaine:

En certains cas particuliers on pourrait bien montrerque des symboles
et autres figures de ce genre ont ~t~ employ~s en guise d'~nigmes

pour faire de leur contenu un mysU~re difficile II p~n~trer. On pourrait
supposer cette intention en ce qui conceme les symboles et les mythes
de la Franc-Ma~onnerie; cependant il ne faut pas II cet cgard I'
accuser injustement lorsqu'on est convaincu que, ne sachant rien de
sp~cia~ elle n'a par suite rien II celer. On se convaincra aisement
qu'elle ne poss~de, n'a en r~seIVe rieo, en fait de sagesse, de science
ou de connaissanees particuli~res, rien d'une sagesse qu'on ne saurait
trouver partout, si I'on eonsidere les cerits qui en proviennent
directement, ainsi que eeux que produisent ses amis et d~tenteurssur
une branche quelconque des seienees et des connaissances. Il ne s'y
trouve rien qui depasse la limite de la culture g~nerale habituelle et
des connaissanees courantes.6•

Des commentateurs un peu legers tireraient facilement et rapide
ment de ce texte la conclusion que Hege1, et d'autres philosophes qui
s'expriment de la meme fa~n, reprouvent la Franc-ma~onnerie. Ils se
tromperaient du taut au taut. Ce que les grands penseurs se procuraient

6 Hegel. LelpDS sur J'histoire de la philosophie. ''Introduction'~ trad. J. Gibelin. Paris:
Gallimard, 1954, p. 57.
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dans la Franc-ma~nnerie, ou appreciaient particulierement en elle, ce
n'etait pas des revelations mysterieuses, esoteriques, extraordinaires. A
leurs yeux, ses merites se situaient ailleurs.

De teIles reserves, et les critiques adressees ades manies ou des
travers ma~nniques se trouvent sous la plume de tous les penseurs qui
ont ete en familiarite etroite avec la Ma~nnerie. Elles ne signifient pas
du tout un rejet ou une condamnation de la Franc-ma~nnerie, mais un
refus de l'empietement de certaines faetions sur le domaine propre de la
pensee critique et de la connaissance libre. Ce sont plutOt les meilleurs
des Francs-ma~ons, du point de vue intellectuel et moral, qui se les sont
permises, et aucun frere, quelque peu avise, n'en devait prendre
ombrage. Mais naturellement, elles marquent les limites d'une conjonc
tion partielle, au deIa desquelles l' assimilation n'aurait pu s'effectuer que
dans la plus grande confusion.

Sans entrer dans le detail, qui reeele bien des difficultes, on
acceptera l'idee d'un paraIlelisme du developpement des deux "courants
de pensee" consideres, leur entraide exterieure evidente, leur conjonction
dans quelques cas, et donc l'idee d'un certain type d'influence de la
Franc-ma~onnerie allemande sur le destin de l'idealisme.

Au dea des iDfluences

Si l'on reconnait la presence d'une teIle influence, alors il reste
aexpliquer pourquoi et comment elle a pu s'exercer : quelles etaient les
conditions theoriques et pratiques de sa possibilite. Cela suppose une
investigation prealable beaucoup plus etendue et beau~upplUS precise
que les quelques essais qui ont ete tentes jusqu'a present. On ne doit pas
negliger, en philosophie aussi, la recherche des influences. 11 faut mettre
toute son application a en deceler les traces, a en decrire le contenu, a
en analyser les effets. Les resultats d'un tel travail contribuentaeclairer
la situation de la philosophie en son lieu et en son temps, et ils permet
tent de mieux comprendre le contenu concret et les nuances differen
tielles des divers systemes, leurs points de rencontre, les polemiques qui
les opposent.

11 est patent que dans cette question des influences reciproques
entre philosophie - au sens actuel du terme - et Franc-ma~nnerie,

presque tout reste encore a faire.
Pourtant, reconnaitre l'interet de cette detection des influences,

favoriser leur etude, faire fructifier les acquis, cela ne doit pas empecher
d'envisager cette problematique aussi d'un point de vue different, Au dela
des influences, en elles-memes deja significatives, un autre type de
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rapport peut etre envisage, a un niveau d'explication plus profond, et
c'est precisement l'idealisme allemand qui, dans ses formes ultimes, en a
suggere la presence et la preponderance.

Hegel ouvre sur ce point des perspectives encourageantes, a par
tir d'une these philosophique fragile.

D'abord il a affirme, en general, dans le sens de sa philosophie
idealiste, l'unite sociale, historique et culturelle de chaque epoque histo
rique distincte, unite fondee sur l'unicite de ce qu'il appelait l'''esprit du
temps" (Zeitgeist) :

11 faut tenir fermement acette idee qu'i1 n'existe qU'UD seul esprit, UD
seul principe qui s'exprime dans I'etat politique comme iI se manifeste
dans la religion, I'art, la moralite, les moeurs sociales, le commerce et
l'industrie, en sorte que ces diverses fonnes ne se trouvent etre que
les branches d'un seul trone. C'est la l'idee principale. L'Esprit est UD,

c'est l'esprit substantiel d'une p~riode, d'un peuple, d'un temps, mais
qui se fonne de multiples fa~ons'f7 .

Meme sans rester entierement fidele au systeme hegelien, on
peut retenir quelque chose de cette vue unitaire de toute periode histo
rique. Elle ne conduit pas a nier la specificite et l'efficacite de chaque
forme ou institution speciale, mais bien ales relativiser. La
Franc-ma~onnerie, comme toute autre organisation religieuse, politique
ou culturelle peut exercer une influence qui lui est propre, mais au sein
d'un monde historique determine, dans les conditions que celui-ci lui
impose, dans les termes d'une problematique temporellement definie,
dans les limites d'une "episternie" commune, comme on prefererait dire
maintenant.

Certes la culture d'une epoque ne se presente pas comme
entierement homogene. Au contraire : des tendances, des courants,
differents, parfois contraires les uns aux autres, la parcourent en tous
sens. Meme la Franc-ma~onnerie ne constitue pas un bloc monolithique,
ni l'idealisme allemand dontles principaux representants entrentdans des
controverses violentes et s'invectivent mutuellement. Mais dans leurs
contradictions memes, ces diverses instances gardent quelque chose de
commun: elles s'accordent ou se querellent sur les memes sujets. Quand
l'un dit oui, l'autre dit non, mais c'est en reponse a la meme question,
dont le contenu idee! est identique, quelque attitude que l'on adopte a
son egard. Les choses sont vues sous la meme lurniere, dira Hegel; elles

7 [bid., p. 134.
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prennent une meme coloration, dira Marx. Prefererons-nous une autre
image: elles offrent un meme air de famille?

Les institutions, les eroyances, les doetrines, les struetures diverses
d'une periode historique caraeteristique sont done comme les effiores
cences variees issues d'une meme raeine, ou d'un meme rizhome. Elles
apparaissent d'abord comme completement etrangeres, et ron ne
soup~nne pas d'emblee un lien entre elles : quoi de commun, apre
miere vue, entre l'ideelisme allemand et la Frane-ma~nnerie?

Hegel suggere que toute cette diversite deroutante repose en
realite sur une base commune, invisible d'abord, mais dont Ja revelation
suseite tout l'inter~t philosophique. 11 suppose une profonde identite
d'origine entre des realites objeetives, observables, beaucoup plus
eloignees les unes des autres que la Frane-maconnerie et Ja philosophie
allemande, reunies deja par une meme nationalite et preeisement
contemporaines. IIl'etend ades phenomenes de plus grande ampleur, et
apparemment beaueoup plus disparates. Si elle est reconnue la ob i1la
decele, alors elle vaut a fortiori pour des phenomenes plus modestes, et
subordonnes.

C'est a la Revolution fran~ise d'un CÖte et a l'idealisme alle
mand, de l'autre, qu'il assigne cette profonde origine commune: l'esprit
du temps, l'esprit des temps nouveaux. Entendons ces paroies eton
nantes:

Philosophies kantienne, Fichteenne et schellingienne. Dans ces
philosophies s'est exprimee dans la forme de la pensee la revolution
~ laquelle l'esprit est parvenu ces demiers temps en Allemagne; dans
leur succession nous avons le cours que le penser a pris. Acette
grande epoque de l'histoire mondiale, (...) seuls deux peuples ont
participe le peuple allemand et le peuple fran~is, si opposes
soient-ils, ou precisement parce qu'ils sont opposes... En Allemagne,
ce principe a fait irruption en tant que pensee, esprit, concept; en
France, c'est dans la realite effective qu'il a fait irruption 8.

Dans run des modeles apparemment les moins favorables, Hegel
decouvre la communaute d'origine et finalement de signification, des
phenomenes objeetifs et subjeetifs les plus eloignes les uns des autres et
relevant d'ordres de realite les plus heterogenes. 11 elabore ainsi une
theorie generale de la correspondance, terme a terme, des divers niveaux
de realite : une correspondance du philosophique, du politique, de
l'esthetique, du re1igieux, du soeial. Non seulement i1 autorise ainsi la

8 Hegel. Let;Ons sur l'histoire de Ja philosophie. Trad. par P. Gamiron. Paris: 1991,
torne VII, p. 1827.
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possibilite de la transposition d'une expression ancienne de la philosophie
ou de la litterature dans une forme nouvelle de lecture - une hermeneu
tique, au sens actuel de ce terme - mais, audacieusement, i1 suggere la
possibilite d'une traduction du philosophique dans le politique, ou le
social, ou l'artistique, car tous ces phenomenes ne sont, en fin de compte,
que les expressions diverses, en des ordres d'~tres qualitativement
distincts, d'une meme base (c'est le mot qu'il emploie); et, sous son
regard idealiste, cette base ne saurait etre que spirituelle.

Alors, si l'on adopte une teIle vision du monde, certes hypothe
tique, tout se passe comme si dans les frontieres indecises de I'Allemagne
de la fin du XVIIIe sieeie et du debut du XIXe, la philosophie et la
Franc-ma~nnerie, parallelement atoute une serie d'autres institutions et
courants de pensee, en correspondance entre elles et avec eux, avaient
rempli chacune a sa fa~n, une sorte de fonction: accomplir humaine
ment les exigences spirituelles originales de l'epoque.

Pourquoi celles-ci differaient-elles de celle du XVIIe sieeie, ou,
encore davantage, de I'Antiquite grecque? Pourquoiles hommes sentent
ils, desirent-ils, pensent-ils, agissent-ils desormais autrement? Les
Lumieres, la Franc-ma~nnerie, l'Idealisme repondent d'abord de
maniere semblable a de teIles questions : l'esprit humain decouvre
soudain la verite et repudie les vieilles erreurs; l'intelligence dejoue enfin
les impostures traditionnelles; la lumiere dissipe les tenebres, comme en
un eclair; la raison, en s'eveillant, conjure les demons de la nuit. C'est
comme une revelation rationnelle !

Pietre explication! Elle accuse le genre humain de n'avoir
compte tout au long des millenaires, que des menteurs et des imb~ci1es,

y compris les philosophes et les savants. Toujours les hommes auraient
ete, jusqu'au XVIIle siecle exclu, des trompeurs ou des trompes, et
d'ailleurs souvent les deux a la fois : betrogene Betrüger, comme dit
Lessing.

A la fin de son evolution, l'idealisme allemand se tourne vers un
autre type d' explication, qui prepare sa propre perte: l'esprit, dans son
developpement intrinseque, a partir de sa constitution initiale, passe par
des etapes successives, contradictoires entre elles, mais de valeur egale,
et qui s'engendrent les unes les autres. Toutes necessaires, incontour
nables (comme on dirait maintenant) elles conduisentchaque fois aune
conscience actuelle; verite et erreur, bien et mal se trouvent ainsi
relativises. Ce qui etait sagesse devient un jour folie; ce qui etait folie
apparait a son tour comme la sagesse derniere. Pour Hegel, tous ces
renversements spectaculaires, tout ce grand drame de l'histoire humaine
se ramenent finalement a la vie interieure de l'esprit absolu et a la
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dialectique intime qui l'anime.
Inspires que nous sommes maintenant par de nouveaux modes

de rationalite, DOUS DOUS detournoDs de cette conception hegelienne du
monde. Non sans hesitation, nous croyons detecter une autre base, dif
ferente de ceUe que Hegel identifiait. M~me si nous pressentons les
lacunes et les faiblesses de notre comprehension des ~tres et des choses,
nous ne nous contentons plUS de ce que le XVIIle sieeIe nous a apporte.
Mais nous savons bien que sans lui nous ne serions pas devenus ce que
nous sommes. Et c'est avec une avide curiosite, mais aussi avec emotion,
que derriere la clarte flatteuse des Lumieres, au dela du secret que
cultivaient les Ma~ons, sous l'hermetisme des idealistes aUemands, nous
tentons de saisir ce qui malgre tout restait pour eux mysterieux et qui
demeure a nos yeux une sorte de prodige : cette inconsciente harmonie
de leurs projets, de leur pensee et de leur action.

JACQUES D'HONDT
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