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·P.S. L'argument du Gorgias que Vous m'aviez annonce, ne
m'esl pas parvenu." S'est-il perdu en route, ou n'a-t~il point ete
envoye? Mais au fait, quelle importance? Pourtant, Friedrich Wilhem
Carove, juriste et historien du catholicisme, compromis dans la
defense des idees liberales, ancien repetiteur de Hegel ases debuts
al'Universite de Berlin et presentement fort occupe ase faire l'echo
de la nouvelle philosophie fran~aise2 en Allemagne, y revient dans
un autre post-scriptum a une lettre adressee de Francfort a son
correspondant parisien, presque un an plus tard, le 11 avril 1828:
-P.S. Je vous serais bien oblige si vous vouliez me communiquer vos
arguments de Platon." Et le 22 septembre 1828:

"J'attends vos fragmens allec une bien grande
impahence. Vos etudes platoniques vous ont place au
rentre de la philosophie grecque; vous pouvezy avoir
decouvert beaucoup de choses qui n'ant pas ete
ape~ues par vous autres. Je vous serai doublement
obJige si vous vouliez bien y joindre Vos argumens de
Platane Vous voyez que je n'oublie pas vos pro
messes; mais je n'oublie pas non plus les miennes.
Cest pour reIs que je vous offre ci-joint mon dernier

1 (Tusson, Charente: Du Urot, 6diteur, 1990).

2 F.V. Carov6. Der Saint-Simonismus und die neuere franzosiscbe Philpsophie.
(Leipzig: Hinrichsche Buchhandlung. 1831).
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ouvrage, bien queje crois qu'ilne vous interessera pas
assez pour le lire d'un baut al'autre. "

. Tout s'eclaire. Le dialogue entre les dem rives du Rhin passe
par la Grece, et la traduction qu'a entreprise Vietor Cousin, en
France, de tous les dialogues de Platon--a I'image de reUe qu'a
donnee Schleiermaeher tl I'Allemagne--est un enjeu strategique decisif
dans le ehamp agonistique de la philosophie europeenne. Platon
contre la philosophie du XVIIIeme sieeie, parce qu'on y lirait que la
raison est la source propre de toute connaissance.3 Mais Bussi au
dessus de Kant, la premiere reference allemande de Cousin, parce
que eelui-ci mene au sceptieisme.

Meme si Hegel recrimine: "Kant tant au-dessous de Platon?
Les Modernes au-dessous des Anciens? Sous beaucoup de rapports
sans doute, maispour I'etendue et la profondeurdes principes? Hous
lammes en general lur une ligne plus elevee."4 Un Hegel qui deja
s'etait vivement emu de la sortie, UD peu virulente envers le gouver
nement auquel iI est attaehe, qu'il avait lue precisement dans
l'argument du Gorgias, mais qu'il avait pardonnee II CousinS; ear
Cousin, dans cet argument comme dans les autres, oe fait pas ,seule:.
ment dans l'erudition et dans l'histoire de la philosophie, mais
actualise le sens et la portee philosophique de ehaque dialogue, allant
ici jusqu'a la politique de rEtat prussien. De ces arguments, Jutes
Simon, qui fut le disciple de Cousin, son secretaire et son suppleant
dans sa ehaire ala Faculte des lettres de Paris, ecrit qu'ils sont plus
qu'un guide pour le leeteur, aI'image des sommaires de Manile Fiein,
des notes marginales de Jean de Serres, des arguments en latin de
Tiedemann, mais de beIles introductions philosophiques qui

3 Heinz Wismann. "Modus interpretandiW
, dans Philologie und Hermeneutik um 15'.

Jahrhundert, 11, (Gottingen, 1983) et Patrice Vermeren, Piston communiste (Santiago
du Chili, Cerc, 1987), repris daosles CBhien de L'ENS Fantensy, 51152 (septembre
1988): pp. 165-187.

4 leure de Hegel • Cousin du 2S mars 1828.

s Cf la lettre de C8rov6 • Cousin du 27 d6cembre 1826, dans laquelle celui-I. disait
dEjll attendre en vain l'arrivEe promise, par une lettre du 4 800t de celui-ci, de Ion
ouvrase.
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permettent de comprendre l'esprit du texte malgre sa lettre et de
juger ses th60ries au present'. Cousin a w dans le Gorgias une
refutation de la fausse rhetorique, defmie comme I'art de trouver des
expeclients mensongers pour parattre savoir, sans savoir en effet, aox
yeux de gens qui ne savent pas; pour paraitre juste, homme de bien,
bon citoyen, sans l'etrej enJin pour mettre partout J'apparence ala
place de Ja realite. Au contraire, la vraie rhetorique oe eherehe pas
aplaire ni a flatter, mais aetre utile; elle airne et sert le peuple.
Callicles devient eo consequeoce celui qui reduit le philosophe au
rhetoricien qui, connaissant san epoque, marche aJa domination par
la parole etgouverne Jes hommes qu'jJ meprise; Socrate lui oppose
san enthousiasme pour I'ordre legal et la justice, et les arguments les
plus simples et les plus forts, tir~ de la conscience du genre humain,
et partout elevant le sens commun ci la plus haute philosophie. Pour
les lecteurs de 1826, la traoscription ala situation politique du temps
est immediate, et comme si elle n'etait pas assez explicite, Cousin eo
rajoute eD pla~ant en tete de san ouvrage la dedicace suivante:

AM. G.W.F. Hegel, Professeur de Philosophie a
l'Universite de Berlin.

Je wem, mon eher HegeJ, vous prier
d'accepter J'hommage de cette traduction du Gorgias.
n etait dii sans doute a ceJui qui Je premier repla'ia
avec honneur, parmi les pnncipes etemels de Ja
philosophie du droit, Jes maximes contenues dans cet
antique monument.

Mais un autre motit·encore me dinge en vous
adressant cet hommage. Hege~ ily a dix ans que vous
me r~utes a Heidelberg comme un Erere, et des Je
premier moment nos imes se comprirent el
s'aimerent. L'absence et le silence ne r.efroidirent pas
votte amitie; et quand dans ces demlers temps,
voyageant de nouveau en Allemagne, une police
extravagante, dingee a son insu par une po/itique

, Jutea Simon. Oeuvres comp/~tes de Piston trsduites par V; Cousin, dans la Revue
des Deux-Mondes, d6cembre 1840, p. 804-829.
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odieuse, osa attenter a ma liberte, me charger des
accusations les plus atroces, et me dklarer d'avance
convaincu et condamne, mus Bccourütes spontane..
ment mus presenter devant me juges, leur dire que
j'etais mtre ami, et engager mtre parole pour la
mienne.

J'aimuJu, Hege~ rousremercierpubliquement
pour rette noble conduite, non pour rous nipourmo~
mais pour la philosophie. Vaus arez prouve qu'elle
n'est pas toujours une occupation sterile, et que le
genie de J'abstraction peut trlS bien s'allier avec la
fennete de /'ame et le courage dans la vie. Encore
une fois, Hege~ je vous en remercie.

Victor Cousin
Paris, ce 1S juillet 1826'

Gans, qui a re~u, contrairement a Carove, rargument du
Gorgias, a une autre version de S8 reception par Hegel:

]'ai a peine eu Je temps de lire votre
courageuse et male dedication. Elle a fait beaucoup
de joie aHegel et il en 8 ete tout Afait attendri. 'Que
dira le baron de Humboldt, qui dans ce moment est
ABerlin?'

Juif converti par raison pour obtenir un poste lt rUniversite
de Berlin (ob Marx suiVr8 bientot ses rours), Gans esl plus proche de
Hegel et Bussi (Je Cousin, qu'il a frequente lt Paris apres S8 remise en
liberte. Wemer et Espagne eitent dans I'introduction des Lettres

7 OeUlTes de Piston, traduites par Victor Cousin. Tome troisl~me. (Paris:
Bossan8efr~res, 1826): p. 3-4.

• Lettre • Cousin du 10 octobre 1826.
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d'Allemagne des extraits du livre que Gans pubiiera dix ans plus tard 9

et qui sont des indicatiQDS precieuses sur retat dtesprit dans lequel se
trouve Cousin en 1826: II peut a la fois distinguer Robespierre et
Saint-Just et louer Me de Vlliele; II est difficile de determiner aquel
parti politique ü appartient au fond de Iui-meme; il est heureux de
stentretenir avec des Berlinois des souffrances de son incarceration,
mais II defend aussi la monarchie prussienne:

DejlJ jJ n'etait pas taut alait etranger al'id&:
de venir en Prusse cn mission extraordinaire et jJ ne
voulait pas se giter cette possibilite par une
impetuosite qui ne lui aurait pas procure le moindre

•avantage.

Sa destitution de rUniversite en 1820 et son emprisonnement
a Berlin en 1825 sous raccusation de carbonarisme rODt "sacre
revolutionnaire malgre lui.- 10 Lui qui nta cesse, lors de ses
interrogatoires comme a sa sortie de prison, de contester qu'il
complotat avec des etudiants revolutionnaires, et de protester qu'iI oe
fit jamais de la politique qu'en philosophe defeoseur de la liberte,
cherche aconstruire de lui-meme une image tres mesuree; araune
de ce que HegeI Domme Ie plomb impassible et irremuable de Ia
malheureuse et inconcevable conduite que les allemands ont tenu
envers lui. Puisque l'attente d'excuses officielles de la Prusse reste
vaine, il n'y a plus qu'a rappeier rinjustice saos confirmer, par
quelqutaudace, sa legitimite. Cousin peut publier, arintention de ses
lecteurs fran~ais, une lecture 4e Platon qui prone la tolerance et
donne rordre public comme un reflet de l'ordre moral, et rendre
hommage au courage et aramitie de Hegel, affichant de ce fait qu'ils
menent tous deux, chacun sur sa propre rive du Rhin, UD combat
phüosophique pour la verite; et il peut envoyer aGans-(-qui stest
range dans le clan des liberaux moderes et entre meme en conver-

'Edouard Gans. RackbJicke aufPersonen und Zustande. (Berlin: Veit, 1836). Cit6
par M. Espasne et M. Werner dans leur introduction.

1. Jules Simon. Victor Cousin. (Paris: Hachette, 1881): P.21; voir aussi article
par Patrice Vermeren, -Les vacances de Cousin en Allemagne: dilDS Raison Pr6sente
63/64 (1982): p.I23-132 et 101-119.
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sation avec Savigny, son rival de I'ecole historienne, pas du tout son
ennemi-)-ou a Hegel, son argument du Gorgias; mais pas II ceux
qu'un exces de temperament revolutionnaire pourrait entrainer II en
faire un usage deplace.

Car tout est une question de place. Dans les lettres ici
publiees se lit aussi la construction de la figure du correspondant
autorise: traducteur, commentateur, qui entre dans un systeme
d'echanges reciproques complexe. Behanges de livres et de
manuscrits, comme on 1'8 vu, selon une tactique selective et
discriminee. Behanges de bons offices pour la publicite. Par
exemple, les allemands, de Goethe ~ Hegel, de Gans ~ Carove, sont
tous seduits par Je Globe qu'ils donnent comme paradigme du journal
philosophique et politique du temps de la liberte. Ils cherchent tl s'y
faire publier, ob a yfaire rendre compte de leurs publications, et
meme, en Allemagne~ a I'imite~. Cousin, qui y a des <fisciples-
Jouffroy, Damiron, Barthelemy Saint-Hilaire--se garde bien de
dementir publiquement sa proximite supposee avec une entreprise
journalistique qu'il qualifie durement, pour ses audaces, en prive.t1

S'illui donne un article sur S8 rencontre avec Goethel2, un texte sur
I'histoire de la philosophie et quelques arguments des dialogues de
Platon, il y apparait plutot sous la plume d'autrui ~ titre de
philosophe respecte. Maniere de conserver ce titre de Dieu tutelaire
de tous les Allemands a Paris que lui deeerne Gans pour lui
recommander Mademoiselle Sontag, premierecantatrice8 la chambre
du roi de Prusse, que celui-ci veut voir plaOOe sous sa protection. En
retour, on s'occupe de traduire Jes Fragments philosophiques en
allemand, et de I'annoncer favorablement dans 18 Revue
Encyclopedique, I'Allgemeine litteraturzeitung et Le Protestant.
Hegel au demeurant ne donnera jamais son article promis qui ne
pouvait ~tre remplace--echanges de reconnaissances qui requierent de
depasser le cercle confidentiel de I'amitie privee.

11 Voir Sainte-Beuve~ wJouffroy", dans la Revue deI Deux-Monda(1er d~cembre
1833), repris dans les Portraitllitt~rBirel (Paris: Garnier, Nouvelle Edition 1924), pp.
297-324.

12 Vielor Cousin. "Visite. Goethe." dans Le Globe (2 juin 1827)..
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Celle-ci parait pourtant acquise aCousin, qui en a r~u le
temoignage direct lorsque Hegel intelVint aupres du ministre prussien
de l'interieur et de la police pour le faire sortir de prison, et aussi
lorsqu'il se rejouit de la nomination de Royer-Collard, UD professeur
de philosophie a la t~te de la chambre, dont la composition a si
furieusement trompe les calculs des gens en place, mais qui n'est pas
encore pr~te aretablir le coUrs suspendu de son ami. Pour saisir les
enjeux de cette relation priviligiee, on possede un recit tardif de
Cousin, ecrit alors que la philosophie fraD~aise s'est voulue
radicalement emancipee de la metaphysique allemande, et que son
pere fondateur, attaque pour I'avoir compromise avec la politique,
teote une derniere fois de re-fa~nnerla legende de ses origines. Ob
1'00 retrouye Carove, dans un arti~le publie dans La Revue des
Deux-Mondes du Ier aout sous le titre: "Souvenirs d'Allemagne":

Je suivis apeu pres la meme conduite ayec M. Hegel
(qu'avec M. Creuzer, au cours de mon voyage en
Allemagne en 1817); j'essayais de l'entendre plut6t
que de le juger. 11 venait de publier son Encyclopedie
des sciences philosophiques a l'usage de ceux qui
fr&juentaient ses cours. Je me jetais avidement sur ce
livre; mais il resista a tous mes efforts et je ny 'vis
qu'une masse compacte et se«&: d'abstractions et de
Eormules bien autrement difticiles apenetrer que les
tr~ites les plus herisses de la philosophie scolastique.
Les ouvrages de Saint-Thomas et de Duns Scalt sont
des badinages en regard de celui-la. Heureusement je
rencontrais chez Hegel un etudiant de mon age, jeune
homme instruit et aimable, M. Carove, ne aTreves, et
qui, deja pourvu en son pays d'une petite place de
judicature, l'avait quitt&: pour venir ecouterM. Hegel
aHeidelberg, s'attacha asa Eortune, le suivit a Berlin
et tut quelque temps privat-docent et meme, je crois,
proEesseur extraordinaire a l'Universite de Breslau.
Cest lui qui a bien voulu traduire en alJemand mes
premiers essais, et dans cet automne de 1817, il me
rendit le service de lire avec moi quelques chapitres
de la terrible Encyclopedie. Plusieurs lais par
semaine, nous nous reunissions le matin, et a travers
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les ruines du vieux chateau, ou par ce sentier
charmant que tout le monde connaft j Heide/berg
sous Je nom de "Sentier des Phüosophes," nom nom
promenions, le manuel de Hegel j la main, moi lui
adressant des questions, lui me repondant avec une
complaisance infatigable; mais en verite le jeune
mahre n'etaitguere plus.avanc6 que son ecoJier; mes
questions re&taient sauvent sans r6ponse, et le loir
nous allions ensemble prendre le the chez M. Hege~
ala maniCre allemande, et interroger I'oracle, qui1ui
meme ne m'etait pas toujours fort intelligible ~..)
Ainsi decid6 Arevenir bientßt AHeidelberg, je me
bomais ay prendre rette fois un simple avant-gout de
cctte doctrine qui devait faire unjour tant de bruit en
Allemagne. 13

Cousin pretend avoir ete prevenu, des ses premiers contacts
avec Hegel, contre I'obscurite de son systeme. I1 ajoute que I'ordre
temaire inflexible de sa dialectique applique en tout beilla ses
premiers ombrages et lui rendit suspect le systeme ender. n oe
reconnatt en 1866 qu'une seule proximite avec "Hegel et qui 8

perdure:

En poJitique, M. HegeJ est Je seul homme
d'AlJemagne arec Jequel je me suis toujours le mieux
entendu. 1/ etait; comme mo~ penetre de I'esprit
nouveau; il considerait Ja Revolution, frs11fiaise
comme Je plus grand pas en avant qu'eut fait le genre
humain depuis Je christianisme, ct iJ ne cessait de
m 'inteiroger sur les choses et les hommes de cette
grande epoque. 1/ etait profondement böeral sans
etre le mains du monde repub/icain. Aimi que mai,
i1 regarclait la republique comnie ayant eienecessaire
pour jeter bas I'ancienne soci6te, mais incapable de
servir AI'etablissement de Ja nourelle, et iJne separait

<
,/""

13 Vief~r Cousin. ·Souvenirs d'Allemalne: Revue du Dewc-Monde6, Jer 800t
1866, p. 66.
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pas la liberte de la royaute. n etait donc sincerement
constitutionnel et ouvertement declare pou,: la cause
que soutenait et reprCsentait en France Royer-

. eoDard.

. Ce temoignage .reconstruit I'histoire, mais en propose aussi
une certaine ver~te. Le hegelianisme philosophique de Cousin n'a
jamais ete par lui affiche, et dans ses rours de 1828, ob I'influence du
maitre de Berlin oe peut atre niee, jamais son nom n'est prononce.
Hegel, on le sait, eD aurait pris ambrage, et dit que Cousin lui avait
pris ,quelques poissons, mais les avait noyes dans sa sauce. Mais la
connivence politique, par la dedicace de 1826, etait aux yeux de tous
proclamee.

Hegellui-meme avait ecrit aCousin, le lee juillet 1827:
•Cette dedicacc, monumentde vos sentimens amicales
pour moi, contient enJin votre manifeste conlre nolre
police, pour J'omnisciencc de Jaquelle au reste Platon
est vraisemblablement un coin obscur, dans lequel
probablement elle n'a pas penetrtSl4t1•

. Mais I'amitie, meme confortee par le partage d'opinioDS
politiques, ·ne peut aller jusqu'a masquer les differences
philosophiques. C'est ainsi que Hegel explique en 1830 son silence
sur les publications de Cousin, alors qu'il se eroyait dans l'obligation
de lui adresser une grosse epitre devant le publie: le philosophe
fralY$ais a parle trop, ou trop peu, de I'histoire de la philosophie
allemande, et singulierement de Sehelling, et le philosophe allemand
ne voulait pas rendre manifeste aux yeux du monde philosophique
cette reticence. Comme par ironie du sort, lorsqu'en 1831, Hegel
meurt, la necrologie que redige Gans est censuree par la Gazette
d'Etal; on o'y trouve plus trace de sa liaison avee Cousin.

Apres 1830, la correspondance de Cousin avee les hegeliens
atteste moins de preoccupations philosophiques et eulturelles que de
soueis proprement institutionnels. Vietor Cousin est devenu membre

14 Lettre de Hegel • Cousin du ler juillet 1827, republi6e par M.E. et M.W.
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du conseil superieur de I'instruction publique, pair de France, chef de
I la section philosophie de'l'Academie des sciences morales el poli

tiques, president de l'agr6gation; il se fait suppleer dans sa chaire et
n'enseigne plus. I1 retoume eD Allemagne pour enquater sur I'ios
truction publique, el s'arrete ii Francfort saos saluer Carove, qui eD

· reste fAche. Recevant finalement la seconde edition des Fragments,
Carove lui ecritle 26 decembre 1833:

Cependant cela ne m'a pas empeche de Vous suivre
dans votre camere politique et de me rejouir de tout
le bien que Vous faites, et du succes dont Vos trsvsux
sont couronnes. J'ai eIe bien aise de Vous voir
prendre place dans le senat de la nouvelle republique
fra"iaise, car il est tems, ce me semble, que la vraie
philosophie devienne pratique et que les hommes de
bons et hauts principes deviennent hommes d'action.
Les penseurs eminens se trouvent nantis d'un tresor
d'idees qu'il est tems de repandre dans la r~/ite et de
faire fructifier, en attendant des inspirations encore
plus completes.1S

De plus eo plus desormais, la correspondance porte sur des
nominations a des postes universitaires, des elections de corres
pondants etrangers dans les Academies, des prix de concours. La
strategie de CousinVise aconforter sa position de "mecJiateur entre
les modcs de pensee phiJosophique et les aspirations des deuxnations
et qui occupe parmi les philosophes de I'une d'entre elles une

. position aussi distinguee et glorieuse." 16 Lorsque Charles Michelet
remporte le prix du concours de philosophie de I'Acad6mie des
sciences morales et politique, qu'il partage avec Ravaisson, sur la
Metaphysique d'Aristote, il credite Cousin de son propre sucOOs:
"Cest vous qui le premier avez attire sur la philosophie aDemande
l'attention de la France, et procurepar la acette philosophie un nom
europeen." Illui demande de s'entremettre pour publier san livre ~

Paris, parce quec'est la meilleure fa~n d'y interesser Ies allemands,

1$ Lettre de Carov6 • Cousin du 23 d6cembre 1833, ibidem.

1. Lettre de Weisse • Cousin du 18 mai 1835, Ibidem.
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puis une chaire a la Sorbonne ou au College 4e France. Mais le
chainoD qui relie la philosophie fran~aise ala philosophie allemande
pretere sans doute garder adistance ce concurrent et lui faire jouer
UD rÖle. d'intermediaire a Berlin, et d'informateur sur la guerre
declaree entre les hegelienS, Schelling et les demiers kantiens.
l.orsque Cousin est nomme ministre, un Forster n'h&ite pas a
celebrer l'evenement coinme une victoire de la philosophie, et a
tenter de placer son futur gendre aun poste de professeur ou de
bibliothecaire. Et Carove, cinq ans plus tard, lui demande de
rapporter l'engagement dans la legion etrangere du fils dtune amie.
Au demeurant, le choix de lettres que Werner et Espagne publie ne
retient pas toutes les lettres de sollicitation que l'on peut lire dans les
archives de la Bibliotheque Victor Cousin. 11 conserve les corres
pondances qui decrivent les enjeux proprement intellectuels de
I'introducteur de la philosophie hegelienne en France avec les
derniers representants de ce parti en Allemagne.

On en tirera deux considerations. D'abord que le sol grec de
reference des travaux philosophiques franco-allemands se deplace de
Platon a Aristote, aux alentours des annees 1840. Faut-il y voir
l'influence de Schelling? Sans doute. Mais aussi le souci de se
rapprocher de rexperience et de la legitimation du pouvoir des
capacites, quand ridealisme platonicien, dans l'appropriation que s'en
font les utopistes et les proletaires, est revendique comme paternite
des reves d'emancipation du peuple. 11 est interessant de remarquer .
de ce point de vue que la derniere traduction de Platon precedee
d'un argument dont il soit question est celle des Lois, et que la
Repubüque paraitra saos appendice cousinien.

Ensuite, que Cousin a finalement explicite en 1849, ses
distances prises depuis longtemps avec le hegelianisme, une lettre de
Charles Michelet en decrit longuement l'argumentation, qui procede
de l'idee generique que la philosophie hegelienne a cause tous les
maux dont rAllemagne et la France sont m~intenant atteintes:
ath~isme, pantheisme, republicanisme. Retour Ei la philosophie
fran~aise et au sens commun, haro sur Hegel, dont le dernier rejeton
eo France, pour avoir franchement avoue qu'il oe croyait ni en Dieu,
ni au diable, n'est autre, selon Cousin, que Proudhon.
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Cet ordre d~argumentation signe I'eviction durable de la
reference hegelienne dans I'institution philosophique frao~aise. Le
dernier signe en est la suspension du directeur des etudes lt I'ecole
normale superieure, Etienne Vaeherot, eo 1851, apres la refutation
par I'aumonier de retablissement de son ouvrage sur I'ecole
d'A1exandrie. Barbey d'Aurevilly incrimine en ces termes le
professeur de philosophie pour son allegeance lt Heget:

"(Vacherot), avec son principe d'identite, n'a-t·il pas
soutenu qu'on peut aEfirmer le pour et le contre, d'un
meme sujet, dans le m~me sens et sous le m~me

rapport? Cest la meme formu/e, popuJarisee par
Proudhon, de la these, de I'antithese, et de 1a
synthese. Or on comprend qu'en ~rtu de ce systeme,
auquel M. Vacherot a donne une publique adbes;on,
les contradictions se pressent dans son livre; on
comprend quelles enormites doit produire ce systeme
meme dans un esprit mou, comme celui de M.
Vacherot. A cette beure, I'AlJemagne philosophique
qui /'appliqua en grand, ce systeme, alTre a /'obser
vateur un procligieux ct efIrayant spectacle. ]'ose le
dire, si cette philosophie, dont M. Vacherot admire
la grandeur et la fecondite, continue de se propager
encore quelques temps en Allemagne, elley defoncera
la iete humaine, el I'esprit tanra dans la patrie de
Goethe, comme Je sang tarit dans une veine rompue/"

Et Barbey d'Aurevilly de eiter Ewerbeckl1 a titre
d'epouvantail theorique, soit un discipte de Hegel, medecin ami de
Grun et de Möses Hess qui vire bientot au proudonisme, apres avoir
traduit le Voyage en lcarie de Cabet en allemand:

Je le repete, je ne le repeterai jamais assez: mOA la
philosophie allemande que M. Vacherot, dans son

11 Ewerbeck. Qu'elt-re que la religion d'apr~ I. norwelle philosopbie allemande?
(1850); Barbey d'Aurevilly: "Lettre • M. Vacherot, directeur des 6todes • 1'6cole .
normale, par l'abb6 Gratry, aumonier de I'ecole normale", paru dans
I'Assemblee Nationale du 4 aout 1851.
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livre, vante comme possedant la solution du probleme
de la vente. Apart les erreurs, les contradictions, les
ignorances, quand eDes ne sontpas des mensonges, de

. l~ouvrage de M. Vacherot, il ny aurait que l'eloge,
l'admiration, le respect du chefc!e la premiere ecole
franqaise pour une philosophiepareiHe, que legouver
nement devrait intervenir·et arracher ce chefd'ecole
a l'enseignement devenu un empoisonnement entre
ses mains.

Le joumaliste ca'tholique ne dit ici rien dtautre que ce que son
parti a repete depuis plus de quinze ans; et ron comprend pourquoi
Cousin attendra le soir de sa vie pour publier le recit de ses
premieres rencontres avec Hegel dans les termes que ron sait (voir
supra), tandis qu'il cherchait aeviter la mise arindex par Rome de
son Du wa;, du beau, du bien.11

Cette correspondance entre Cousin et Hegel et ses disciples
allemands, d'un interet considerable, peut etre robjet de plusieurs
lectures. Jules Barthelemy Saint-Hilaire, disciple tres orthodoxe de
Victor Cousin, en tirait argument pour rhagiographie militante de son
maitre, taut comme Paul Janet1'. Ltintroduction de la philosophie
allemande en France est soumise a un imperatif constant, la propor
tionner au temperament fran~aist la faire servir aun renouveau de
Dotre philosophie nationale. Jacques Derrida en propose un bel
usage philosophique contemporain, du rote de la revendication
polemique dtun enseignement philosophique applique aox enfants20

11 Voir Amine A. Azar. ·Le eas Vielor Cousin: un 6trange observateur de la
peos6e sermanique pendant le d6but du~me si~ele·, dans Critique 413 (octob~e

1986).

l' Paul Janet. Victor Cousin et son oeuvre. (Paria: F61ix Alcan. 1893): p. 180-214
and Jules Barth616my Saint-Hilaire. Victor Cousin, sa vie et sa correspondance. (Paria:

Haebette/AlcaD. 1895): pp.19. 80, 128, 151. 214. 221. 319 du tome I.

• Jacques Derrida. WL'Age de Hegel.wdans Qui a peur de la philosophie? (Paris:
F1ammarioD,1979): pp. 73-107.
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ou de celui d'une definition de la philia21• Michel Espagne et
Michael Werner sont soucieux d'en tirer un paradigme des transferts
culturels franco-allemands; Cousin Burait utilise le hegelianisme moins
dans I'ordre du philosophique que dans celui du politique, pour legi
timer S8 politique institutionnnelle de fondation de l'Universite22• I1
faut cependant, pour en prendre taute la mesure, confronter cette
correspondance avec celle que Cousin entretient avec Schelling, qui
atteste, dans la virulence de ses raisons agonistiques, que la circu
lation el la diffusion en France de la pensee allemande est aussi un
enjeu metaphysique23, el la mesurer aI'aune- des autres usages de
la naturalisation de la pensee allemande en france, par exemple chez
Quinet ou les saint-simoniens24• Le travail de Werner et Espagne
est desormais incontoumable pour ceux qui veulent construire
8ujourd'hui un concept de I'identite philosophique europeenne.

Patrice Vermeren
Centre National de Recherche Scientifique

2t Jacques Derrida. GlBS. (Paria: Ga1i16e, 1974).

22 M. Espagne, et M. Werner. -Transferts culturels franco-allemandl.- Revue de
Synth~e 2 (avril-juin 1988): p. 17.

23 Christiane Mauve et Patrice Vermeren. -Le passage de la ligne: Politique de la
nationalit6 philosophique sur les deux rivea du Rbin-, suivi du -Jugement de SchelliDg
sur la philosophie de M. Cousin et aur l'Etat de la philosophie fran~ise et de la
pbilosophie allemande en g6n6ral- (1833) dansles CBhiers du CoII~8e international de
philosophie 6 (octobre 1988): pp. 53-84 ; Dominique Janicaud. -Vietor Cousin et
Ravaissoß, leeteura de Hegel et de Scbelling,· dans Les Etude, Pbil080pbiques 4
(octobre-d6cembre 1984): pp. 451-466. Voir aussi le num~ro special de 18 rewe
Corpus consacr6.' Victor Cousin, • paraftre eD janvier 1992.

24 Pierre Penisson. -Michelet, Quinet el I'Allemagne- dans la Revue de synth~e2
(avril-juin 1988): pp. 247-263; Michel Espagne. -Le saint-simonisme est-iI jeune
h6gelien?" dans Regards sur Je saint-simonisme elle, 8aint-simoniens. (Lyon: Presses
universitaires de Lyon, 1986): pp.45-71. Miguel Abensour, -Pierre Lerouxou du 'style
barbare'en philosophie: dans les Cahiers du CoII~ge international de pbilosophie 1
(November 1985): pp. 9-24. Voir aussi la lh~se de Georges Navet. De l'US8ge de Vico
en France: le prob/~me de la l6gitimit6 du droit eivil. (Reims: Universit6 de Reims,
1987), et Jacques d' Hondl. -Hegel et leaaocialistes-, dans La Pen,6e 151 (juin 1911):
pp. 1-25; "Regel en son temps (Paria: Editions sociales, 1968), et lLe probl~me du
passage. "aete politique-, dans Phil08ophique, revue de l'Univenit6 de Frsnche
Comt6, 1988, 1, pp. 553-74.
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