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Resumen: Partiendo de su estupor ante el cuestionamiento por parte de Michel
Villey del concepto de persona, se analiza la distincion del propio Cotta entre
"persona juridica" y "persona en sentido politico", que se remite ontofenome-
nologicamente a la existente entre "hombre politico" y "hombre del derecho".
El hombre politico marcado por la "amistad" en "una comunidad", que se
cierra comportando la "enemistad" como exclusion. El "hombre del derecho",
marcado por el amor" al volverse hacia "la linica " comunidad de hombres que
acoge la alteridad en su singularidad. Partiendo de ello, el autor plantea las
semejanzas y diferencias entre esa concepcidn de la persona y su propia teoria
del "universal singular".

Table des niatieres: I. Figures croisees, 2. La personne entre droit et politique,
3; Ressemblance et difference problematiques, 4. Ou se jouent l'amour et l'ami-
tie, 5. Incertitudes sur la personne. Depasser des particularites en quel sens?, 6.
Le souci du droit et de son "obligatoriete", 7. L'equilibre gcnre/individu par la
force du "lien", 8. Authenticity d'un depassement.

1. ElGURES CROISEES

Rome, Piazza Navone, octobre 1988.
Premiere rencontre avec Sergio Cotta.
Je ne puis oublier son elegance, son acuite d'esprit ni son hu-

mour. Mais une question I'obsedait, la meme question qui hantait
deja Giovanni Ambrosetti quelques annees auparavant et brusque-
ment disparu: pourquoi Michel Villey s'acharnait-il dans la recu-
sation de la personne? Les droits subjectifs, on peut admettre sa
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critique, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs; mais la personne, pour-
quoi? Pourquoi ce romanisme patrimonialisant, si etranger au sur-
plus au monde Chretien dont il se reclame, et a s. Thomas comme
a s. Augustin? "Je ne comprends toujours pas". Et le visage severe,
et presque contrarie, Sergio Cotta me soumettait la question qui
m'avait moi-meme tourmente et oblige, tres tot, a me detourner en
partie de l'enseignement de celui qui m'avait pourtant eclaire dans
un memoire oii il m'avait dirige sur Montesquieu, puis dans ma
these, mixte cependant, et juridique autant philosophique, sous la
conduite cette fois de Fran5ois Terre, sur la Possession (soutenue
en 1979) - et alors meme que je lui avais refuse de travailler sur
Duns Scot, parce que je n'etais pas historien. Dois-je ajouter que
ce qui semblait navrer le plus Cotta tenait ainsi a l'impossibilite
circonstancielle et absurde d'un dialogue.

Malheureusement, Villey etait soudainement decede le 24
juillet, apres une operation de l'oeil qui le laissait incapable de
lire quoi que ce soit, et naturellement aussi d'ecrire, comme il s'en
plaignait. Et Henri Batiffol, auquel j'etais aussi bien attache, en ju-
riste internationaliste et philosophe remarquable, et en ami proche
de Michel Villey, en depit d'un meme recul critique a son egard,
ne devait pas lui survivre bien longtemps. II faut dire qu'a l'Uni-
versite de Paris II, a l'epoque, la philosophie du droit, enseignee
en deux cours par Villey et Batiffol, constituait une simple "op-
tion", -Villey restant toujours officiellement professeur d'histoire
du droit romain-; elle ne jouissait pas alors de reel "centre", et elle
etait abritee a travers un modeste fichier et quelques dizaines de
livres au Centre de droit international prive sous la presidence de
Batiffol. Mais je puis done temoigner que Villey, enthousiasma-
ble si on l'y encourageait, eut ete spontanement heureux d'echan-
ges au-dela de ses preventions; et meme s'il osait, presque pater-
nellement et rituellement, me desapprouver, quand je lui parlais
de mes conferences en Italie et en Espagne, en m'opposant un
sentencieux: "mais vous savez, je ne suis pas d'accord avec eux"
- et "eux", c'etaient... "tous", enfin tous, ...sauf quelques histo-
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riens romanistes, et romanistes objectivistes, attaches a la ferme
recusation des droits subjectifs, dans la ligne de Cesarini Sforza
ou d'Alvaro d'Ors!...

Je me rejouissais deja de preparer la publication de Droit et exis-
tence dans ma collection bordelaise, ce qui prit quelques annees.
Sa traduction fut l'oeuvre d'un de mes etudiants passionnes, Em-
manuel Rocher, dont le destin tragique emut d'aileurs et boule-
versa Cotta qui n'hesita pas a lui rendre hommage. Mais, passons.
Des lors, j 'ai tout fait pour essayer de convaincre Cotta d'un "re-
tour a Paris", en I'assurant d'un accueil positif, de l'opportunite de
faire principalement la connaissance de Francois Terre, qui avait
succede a Villey aux Archives et qui avait dirige mon travail de
these, et d'accepter de participer a notre colloque international
"Droit et Religion" en 1990, dont Claude Trestmontant, un nom
qu'il estimait, devait ouvrir les seances a la Maison de la chimie,
rassembiant quelques 900 personnes... C'est ainsi qu'un lien plus
solide fut noue.

2. LA PERSONNE ENTRE DROIT ET POLITIQUE

Precisement, chez Cotta, la reference a la personne debouche
sur un arriere-plan tout oppose a l'univers villeyen; et Ton y sent
l'esprit en veille et en prise sur les realites d'un monde vivant,
phenomenologiquement per9u, englobant les etres et les choses,
sans confusion, et suivant la hierarchie immediate qu'impose
l'exigence du juste de "rendre a chacun le sien".

Tres vite, la personne juridique s'est en effet demarquee, selon
Cotta, de la personne entendue sous un profil politique, qui avait
attire son attention par de premieres etudes sur Montesquieu, et
a travers son interet constant pour la pensee de Rosmini. Car le
politique lui a semble "enfermer", la oii le droit "ouvre"; le politi-
que lui a paru axer sur une communaute, la ou le droit tourne vers
I'unique communaute des hommes en son entier.
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En realite, le processus relationnel est different, suivant que
Ton se place du cote du politique ou du cote juridique.

Le politique exige une integration pleniere, en recusant toute
autonomie du sujet auquel il s'adresse, tandis que le juridique
requiert une integration seulement partielle, dans la mesure oii
l'homme ne rejoint "l'autre homme" qu'afin de s'elever avec lui
au respect de chacun comme membre virtuel de la relation - et en
tant que personne juridique, ajouterai-je, ce qui me conduit a su-
perposer aussitot la notion de citoyennete a celle de politique, bien
que ce ne soit plus alors la stricte pensee de Cotta...

Cotta s'est fortement attache, en ce sens, a la distinction
bergsonienne entre "societe ouverte" et "societe close", distinction
qui puise ses racines dans une tradition fran9aise plus ancienne et
qu'a illustree Gabriel de Tarde, moins connu il est vrai'. Et il a vu
dans le droit l'instrument de la necessaire ouverture de toute so-
ciete guettee par la fascination d'une identite uniformisante.

Mais il a explicite son interpretation a travers une dualite d'oppo-
sition originale lui permettant, selon son voeu, la description "onto-
phenomenologique" du comportement de "l'homme de droit" par
rapport a "l'homme politique": il a ainsi confronte modele "diffusif
et modele "exclusif. Fun relevant de l'amour et l'autre de I'amitie.

Comme le rappelle Le droit dans Vexistence (tr. fr. E. Rocher,
Bordeaux, Biere, 1995), chacun peut devenir, et est appele a pou-
voir devenir, homme de droit, et re^oit le message de ce droit pro-
tecteur diffuse a tous. Mais il n'est possible qu'a quelques uns,
excluant done les "autres", de devcnir hommes politiquement par-
lant; le message politique ne retient que les membres d'un groupe
ferme et replie sur une idente referentielle convenue.

1. Cf. Sur cette question inaper9ue: Audrey Adras, "Recherches sur le droit
et I'Etat dans la pensee politique de Gabriel de Tarde", memoire de master re-
cherche de pensee politique Univ. Montesquieu Bordeaux IV, 2007 (sous la dir.
J.-M. T.).
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En somme, le comportement de I'homme politique, relationne
aux autres, se presente, selon la norme logique de non-contradic-
tion et selon le principe d'identite, comme un comportement typi-
que d'exclusion de ce qui ne releve pas du denominateur commun
et abstraitement edge d'un genre etabli, a partir de l'experience
d'un groupe homogene. L'on n'entre par consequent sur la scene
du politique que sous la condition d'adopter le standard genera-
lisant d'un tel comportement, dicte par un "nous", qui porte et
revendique l'image identitaire et referentielle du groupe. Ce qui
vise a ecarter et a exclure comme "ennemis" ou "hostiles" ceux
qui s'en desolidarisent ou ne s'en reclament pas. Des Grecs aux
non Grecs..., aux Barbares? - Un processus que nous avons essaye
de prolonger dans l'approche du probleme contemporain de la dis-
crimination, quand le discours discriminatoire tient au fonction-
nement des mecanismes de l'Etat lui-meme et traduit la volonte,
assez classique, de ce dernier, de ne prendre a temoins que ceux
qu'il peut enroler sous sa banniere et que peut regir directement le
droit, sans voir qu'il doit aussi permettre le respect de ceux dont
le droit assume protection et qu'il n'a pas pour autant a regir: 1'en-
semble des "vivants sur la place publique" qu'invoquait Euripide,
ou des personnes qui "meurent sur un meme territoire", que vise
la Constitution argentine (comp. in notre Justice et Hegemonie,
Biere, 2006).

Tout autre est le comportement de I'homme juridique; et, pour
r analyser, mieux vaut plutot recourir a la norme dialectique de
l'alterite. C'est ce qui conduit I'homme soucieux de ne pas nier
l'alterite, si elle resiste a se laisser integrer dans la relation, a
l'accueillir dans sa substance irreductible et peut-etre meme, a la
limite, dans sa "singularite" - bien que ce terme, dont Cotta ne
voulait pas, ait pu marquer un point sinon de divergence du moins
de discussion entre nous, quand je lui opposais "l'universel" pre-
cisement "singulier", et qu'il declarait sans cesse preferer conti-
nuer a faire usage d'un vocable exprimant la stricte universalite du
sujet dans la ressemblance absolue de chacun avec tous.
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3. RESSEMBLANCE ET DIFFERENCE PROBLEMATIQUES

Cotta etait d'evidence tres influence par s. Augustin. Mais il
n'oubliait pas la relecture des concepts juridiques heritiers d'une
tradition de justice centree sur la personne par des auteurs plus po-
litiques et immanentistes avec lesquels le but du droit etait malgre
tout de devoir s'harmoniser. Et ce but avoue devait se manifester
dans l'emploi d'un langage ne dissociant pas, dans l'etre meme du
sujet, deux sortes de relation, "verticale" et "horizontale", comme
je l'ai eu fait, ni a fortiori, et plus en profondeur radicale, "per-
sonne" et "nature".

Le projet que se proposait Cotta etait done plus particuliere-
ment une synthese regardant deux aspects de I'homme en situa-
tion, sous Tangle de son comportement observable, mais non a un
pur plan ontologique ou axiologique, la oii la notion pouvait parai-
tre la meme, ancree dans une universalite suffisante et flattant tous
les idealismes juridiques si puissants dans l'ltalie modeme.

Luigi Bagolini, de quelques annees a peine son predecesseur,
et avec le lequel le lien fut egalement des plus fidele, avait semble
s'engager lui-meme dans une voie analogue, par ses reflexions
sur "la crise de la justice" face a un homme juridique tenu pour
inexistant dans son alterite (v. l'ed. fr., par le meme traducteur E.
R., de Justice et societe, Biere, 1995). Et sa culture, inspiree par
les theoriciens anglo-saxons, et notamment par l'ecole ecossaise,
comme son attachement a la reflexion de Martin Buber, avaient
conduit a une pensee d'un contenu encore different, mais qu'il se-
rait imprudent de vouloir qualifier de neo-empiriste, bien qu'elle
ait revele pour le neo-liberalisme une inclination oii Rosmini etait
lui-meme rallie a la cause d'une defense de I'individualite a l'en-
contre de l'Etat s'identifiant au droit.

Chez Cotta, il y a eu peut-etre une inspiration finalement plus
grecque, qui pourrait rejoindre Hannah Arendt, et qui, indepen-
damment d'une veine augustinienne (qui fut celle aussi de la jeune
Arendt), est empruntee a un spiritualisme italien, parfois tente par



LE POLITIQUE ET LE DROIT ENTRE AMITI^ ET AMOUR 127

diverses formes d'idealisme (comp. notre art.: "Un reveil de la
conscience. De quelques tendances majeures de la philosophie
du droit en Italie", Droits, Paris, RU.R, 1988 (7)), mais qui renoue
cependant avec 1'incessant retour a une "justice generale", a un
"bien commun" a la fois aristotelicien et thomiste et tout a fait
situable dans la ligne de Montesquieu.

Mais I'homme juridique, d'apres Cotta, n'en est pas moins pre-
sume "diffuser" le modele qu'il propose aupres de tous et aupres
de chacun. Autrement dit, il n'adopte pas un modele tendant a
reproduire les caracteres communs a un groupe a I'homogeneite
structuree; il indique seulement les traits qui permettent de saisir,
a la transversale, instrumentalement, ou mediatement, I'indivi-
dualite de chacun, sans que cette individualite ait une resonance
forcement metaphysicienne: elle repose, en sa pure fonctionnalite,
sur une relation fondant I'homme dans l'universalite, sons une
certaine indistinction qu'elle suggere, et elle a pour presuppose
I'unite elle-meme de V "esprit" avec tous.

La conception de la personne de Sergio Cotta entend done se
placer au plan d'une stricte "universalite" sans rigidite de conno-
tation proprement philosophique ni cloture semantique abusive.
Universalite qui n'est, selon lui, que I'objet d'une approche du
droit, aux visees intersubjectives et relationnelles, mais qui recou-
pe aussi bien l'universalite dont toute ontologie morale a besoin
afin de coordonner en la justifiant de son point de vue l'activite
des personnes et son orientation vers la vie sociale.

4. Ou SE JOUENT L 'AMOUR ET L 'AMITIE

De la, il n'y avait qu'un pas a franchir pour que le politique
s'accorde avec "I'amitie", en un sens schmittien que Cotta critique
pourtant invariablement et qu'il souhaite delivrer de ses aspects
reducteurs et pejoratifs.

En effet, les limites de I'amitie tiennent a I'adhesion a un
"nous" commun et a la conception d'apres laquelle un quidam ne
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fait pas partie de la relation amicale, n'y est pas accueilli, s'il est
en l'occurrence declare "ennemi", rattache a l'instance generique
contraire ou opposee, alors que le juridique en arrive a correspon-
dre avec ce qui lui parait ainsi le plus etranger: avec l'amour.

C'est que l'amour, comme le droit, pronent l'ouverture a la
difference, a l'alterite, sans chercher a la dominer ou a la maitriser,
en la ramenant a la conformite a un type predetermine emane du
sujet et le sur-determinant absolument.

L'amour et le droit sont diffusifs et embrassent tous ceux qu'ils
regardent dans leur existence sans reclamer d'eux I'allegeance a
un modele precon^u - puisque, ajouterons-nous encore, chacun et
done tous se trouvent depositaires de la "personnalite juridique",
laquelle autorise a s'integrer de soi dans la relation au droit qui lui
confere sa protection.

Par la, la personne s'etend du politique au juridique, de meme
qu'elle s'etend de I'amitie a l'amour.

Dira-t-on des lors qu'elle n'est pas la meme?
Certes, car dans le politique elle n'est perque que sous I'aspect

d'une conformite de groupe, ce qui oblige a admettre que toute
personne n'est pas acceptee, alors que dans le juridique elle est
regardee sous I'aspect plus limite de la concordance souvent me-
diatrice qu'elle offre d'emblee par sa simple existence, de maniere
a pouvoir s'appliquer d tout sujet existant comme dote de la per-
sonnalite juridique.

Et, au fond, ce langage ne prejuge nullement d'une composi-
tion ontologiquement dedoublee visant a presenter la personne,
comme nous en avons pris l'habitude, tantot comme un singulier,
et tantot, a un autre plan, de preference "naturalisant", comme un
universel, ce meme universel devenant genre, et ce genre demeure
ouvert sur "l'universel singulier" pouvant etre a son tour celui du
droit ou celui du politique.
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5. INCERTITUDES SUR LA PERSONNE. DEPASSER DES PARTICULARITY

EN QUEL SENS?

Chez Cotta, cependant, le naturel tend d etre le personnel. Tout
"personnel" est done universel en tant que role ou fonction poten-
tielle. Mais chaque role est appele a un dedoublement phenome-
nal, a travers les comportements, et par le biais de leurs references
juridiques ou politiques, qui manifestent une ouverture soit a un
aspect individuel, soit a un aspect collectif plus reduit de groupe.

D'ouverture a un aspect individuel, l'on ne saurait en concevoir
que dans la mesure ou "aimer les existants", selon "un dynamisme
diffusif, "au-dela des particularites existentielles", c'est regarder
autrui "dans sa participation a l'Etre", un etre naturellement uni-
versel et indifferencie (comp. Le droit dans I'existence, op. cit.,
pp. 95 s.).

Les "particularites existentielles"?
Elles sont bien ainsi congues comme des particularites de na-

ture, et non comme des singularites d'existence; et elles visent des
"possibilites differentes", la potentialite s'inscrivant de fagon par-
faitement coherente dans la nature ei non dans I'acte meme que
designe traditionnellement la personne {actus personae - comp.
K. Woytila, Personne et acte) dont Cotta fait au contraire, signifi-
cativement, une puissance natureile.

C'est par consequent la relation substantialisee qui a le dernier
mot, en tant qu'elle unit d un ressemblant pur, meme si elle re-
9oit en son sein les marques qui differencient les uns et les autres.
C'est dans cette perspective que Cotta interprete les propos de
Paul aux Galates (3, 28). II s'agit de rechercher le depassement
des particularites, en en appelant a ce que les "differences (soient)
transcendees dans la co-appartenance au Tout com-prenant". La
co-appartenance recouvre alors la relation; et le Tout est, dans son
apparente vacuite, com-prehension extensive et infinie.

L'accueil de l'autre se joue done sur le fond de la relation de
co-appartenance d un indifferencie universel, ce qui est incontes-



130 JEAN-MARC TRIGEAUD

table du point de vue de la relation, point de vue onto-phenome-
nologique de Cotta, point de vue mediateur et communicationnel,
mais ce qui pourrait paraitre insatisfaisant du point de vue plus me-
taphysicien et substantiel de l'etre personnel individualise, point
de vue plus radicalement ontologique qu'implique selon nous une
autre forme de personnalisme, et qui aboutit a renverser le schema
de l'approche du droit, en s'effor9ant de le percevoir, dans sa ge-
nese et sa destination, en dehors de sa structure.

6. LE SOUCI DU DROIT ET DE SON "OBLIGATORIETE"

Au vrai, le point de vue de Cotta s'explique par le souci du
droit, et non d'une pure justice. Le droit est fait de regies qui obli-
gent et dont il faut rechercher la source de "H'obligatoriete". Or,
cette obligatoriete s'etablit sur la relation precisement "obligean-
te" pour tous qui definit la co-appartenance de tous et par la de
chacun au meme Tout com-prehensif. L'etre meme, fut-il celui de
la personne en soi, ne parait certes pas de nature a etre "obligeant"
par lui-meme a cet egard.

Mais, objecterons-nous, l'etre peut toutefois designer une va-
leur; il peut traduire en meme temps le devoir-etre de ce qu'il est;
et s'il est "personne" en l'occurrence, en son irreductibilite d'exis-
tence precedant toute expression relationnelle avec d'autres, c'est
qu'il n'est pas d'abord un etre de la conscience, de la capacite
neo-stoicienne ou neo-kantienne de s'obliger, conscience qu'il est
d'ailleurs possible avec Bergson ou avec Ortega y Gasset de saisir
a l'affleurement de ses sentiments du devoir, avant toute elabora-
tion plus rationnellement organisee et done "sociale" et "juridi-
que", conscience qui est celle de la "communaute" humaine vi-
vante et spontanee la renvoyant a un referent reel qui lui pre-existe;
c'est done que cet etre parait plutot viser un etre pre-thematique
et extramental qui transcende la conscience elle-meme, et qui lui
impose l'experience de la corporeite et d'un sentir pre-conscient.
Nous pouvons ici reprendre le langage du Journal metaphysique
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de G. Marcel, et certaines intuitions que nous avons cru pouvoir
developper chez le grand Rosmini, des sa Psychologie et sa Phi-
losophie du droit, a partir de son "sentimento fondamentale", relie
precisement a la personne comme ''diritto sussistente".

Si toutefois cette approche de Cotta ne prelude nullement a
la reconnaissance d'une identite personnelle au sens d'une "uni-
versalite singuliere" telle que nous la defendons, les conceptions
peuvent "fonctionnellement" se rejoindre quant a l'exigence du
respect de chacun qu'est cense assumer le droit.

7. L'EQUILIBRE GENRE/INDIVIDU PAR LA FORCE DU "LIEN"

Cotta passe en somme de la generalite a I'universalite, en quoi
nous le suivons parfaitement, selon la gradation d'un role fixe par
un modele abstrait au role que determine toute existence configu-
ree dans sa liberte.

Mais Cotta se refuse a introduire simplement une dimension
differente de I'universalite, procedant de I'interiorite en son inti-
mite individuelle, ce qui aurait vocation a retentir sur la structure
ontologique elle-meme, et tendrait a provoquer une dissociation
interne entre l'element premier ou sous-jacent (la personne pro-
prement dite, a nos yeux) et cet element second qui nous sem-
ble constituer un pur role correspondant a une nature representee.
Cotta n'a pas adhere a cette derniere distinction qui l'a cependant
tourmente, alors meme qu'Augustin et Rosmini, qui figurent par-
mi ses maitres de reference, pouvaient appeler a des interpreta-
tions divergentes a ce propos.

Plus attache, dans le fond, a la vie publique de I'Etat et du
droit, Cotta a tenu a conserver le sens theatral de "masque" de la
personne, con9ue et nee pour la sphere du juridique, de signifi-
cation latine et ciceronienne (a resonance stoicienne). Ce qui n'a
aucunement empeche la personne ainsi comprise de rejoindre la
spiritualite du monde de "la reciprocite des consciences" (ainsi
que I'ont nommee Maurice Nedoncelle et Gabriel Madinier), com-
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me tirant sa dignite d'une Cite d'en haut, d'une cite de "l'esprit",
ayant son siege dans l'instance unifiante que designe le Verbe. La
cite des personnes est alors devenue une cite oij co-habitent des in-
dividualites reconnues pour elles-memes et distinguees de celles,
plus fantomatiques et abstraites, du "regne des fins" d'une raison
formelle. Elle manifeste la presence du "lien", temoin d'une sorte
d'obligation contractuelle, d'une allegeance commune comme
realite la plus fondamentale.

C'est en nous pla9ant dans cette perspective, que nous avons
mieux pu apprecier l'interet porte par Sergio Cotta a Montesquieu.
J'avais d'ailleurs rencontre pour la premiere fois le nom de Cotta
grace a une etude menee sur Montesquieu sous la direction de
Michel Villey et de Henri Batiffol, parallelement a mon doctorat.
Si L'Esprit des Lois est un hommage a la raison, il s'agit bien d'y
vanter la raison stoicienne, celle du stoicisme "moyen" de Panae-
tius de Rhodes professe par Ciceron. Le De Ojficiis de Ciceron
a enthousiasme, apres Grotius et Pufendorf qui s'en inspirent a
leur fagon, le jeune academicien bordelais dans son celebre dis-
cours de reception. Les ouvrages de Cotta sur Montesquieu, et
ses commentaires des ''leggi" (de l'E.L.) m'etaient tres familiers,
alimentes par une connaissance de la litterature italienne bien evi-
demment irrempla9able, de Vico a Doria, de Guichardin ou Ma-
chiavel a Filangieri, quand j 'ai decouvert un tout autre aspect plus
"personnaliste" et "chretien", dans une ligne augustinienne, done,
que je n'aurais jamais au debut soup9onne.

La conscience, chez Montesquieu, est particulierement "feoda-
le", contractuelle, obligeante, ce qui renoue avec les mythes aussi
bien examines par Dumezil aux origines de Rome comme dans
rinde vedique; dieux du vieux monde indo-europeen, qui sont des
dieux "lieurs"; dieux de la promesse et de la fidelite dans le pacte
ou l'alliance; dieux qui ont permis le dialogue de la culture latine
du droit avec celle d'un univers germanique centre sur la parole
donnee et les "liens" (comme en traitera Ozanam au XIXe s. dans
ses recherches sur les "Francs"), mais peu soucieux a Torigine
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d'un respect de l'egalite des contractants et que Ton sait avoir ete
destabilise par l'institution vassalique.

Toute la sensibilite intellectuelle et morale de Cotta apparait la,
dans ce point que Ton pourrait juger mineur au regard de toutes ses
reflexions et analyses, mais oia culmine un certain sens puissam-
ment renouvele de la personne. De maniere tres originale, il ratta-
che la personne a un sens phenomenologiquement per9u, visant un
comportement d'adhesion volontaire ou consentie et "obligeante"
a une relation de co-appartenance. Cette approche ne compromet
pas le respect du singulier auquel elle nie cependant un statut onto-
logique, elle saisit indirectement ce singulier, a travers la necessite
de l'accueil de tous, meme si elle repugne a le considerer dans l'ar-
riere-plan metaphysique d'une existence personnelle en soi, pre-
conscientielle, et qu'elle prefere a priori congedier.

C'est que, paradoxalement, la reference a une transcendance de
I'Esprit par rapport a la relation elle-meme permet non seulement
le depassement des distinctions, mais assure encore de retablir,
sans fuir dans un idealisme criticiste et subjectiviste que Ton pou-
vait craindre, ce qui a ete ecarte comme une donnee sans fonde-
ment ou ne pouvant constituer plutot un fondement: Vexistence
personnelle. Peut-etre cette existence se reintroduit-elle done par
et dans la presence de I'Esprit - et en revisant une theologie impli-
cite de la relation souvent "juridicisee" ou "commutativisee", qui
regarde plus la contrepartie que le don...

8. AUTHENTICITE D ' U N DEPASSEMENT

La methode de Cotta tend du reste a s'eloigner d'une tradition
qui a suscite et entretenu avec complaisance une vision patrimo-
nialisante du droit comme lieu de purs echanges d'interets, comme
transaction utilitaire entre des forces en conflit que denouerait un
arbitrage des interpretations. Elle est clairement incompatible avec
cette adialectisation contemporaine du droit, gagne par des jeux
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de langage, qui ne protegerait plus une valeur du juste mediatisee
par une loi dont le juge, devoue au service public de la justice,
serait I'appreciateur.

Car il est, selon Cotta, une valeur indivisible qui est inherente
a l'objet des volontes accordees a un prealable contractuel. Elle
exprime une exigence d'universalisation qui recouvre le respect
de la dignite de la personne dans I'Esprit. Elle combine harmo-
nieusement ainsi d'un cote egalite et dignite, et de l'autre realisme
traditionnel et idealisme moderne, sans ceder a aucune des deux
pentes qu'elle privilegierait.

Au fond, ce sont les succedanes de ce vieux realisme qui sem-
blaient faire reproche a Cotta de sa demarche. Comme l'a fait Mi-
chel Villey et comme s'y sont employes bien des "liberaux" en
France -dans le sillage de Lumieres qui ne marquent pourtant pas
le moment fondamental de la pensee de ce pays, oublieux des sie-
cles plus metaphysiciens de Montaigne et de Pascal...-, beaucoup
de theories peu ouvertes a la personne, et denon9ant meme son
illusion, sont parties d'une autonomisation sans doute excessive de
la "justice particuliere", ce que denon9ait deja Maritain, puis d'un
autonomisme de la "nature des choses" qui adopte tacitement les
canons de I'idealisme positiviste, le meme qui a conduit a confon-
dre realisme et empirisme, Aristote et Locke, comme aujourd'hui
Aristote et Hayek ou Mclntyre, puis a assimiler imprudemment
realisme et neo-liberalisme social et economique.

Or, un pretendu realisme qui ne saurait hierarchiser les choses
et les personnes, ni se deplacer vers la personne, se contredirait
Iui-meme.

Mais les tendances a un idealisme vehicule par le kantisme et
I'hegelianisme, respectivement en France et en Italie, constituait
un autre danger, celui d'une rationalisation du contenu meme de la
personne et de sa formalisation progressive.

II a done fallu en apprivoiser l'heritage tourne vers l'analyse du
monde subjectif, sans tomber dans la rupture avec I'etre ou la cou-
pure avec la transcendance, sans desolidariser la raison de l'esprit.
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et sans done dissoudre non plus l'attache fondamentale de l'esprit
a l'existentialite la plus corporelle et vivante des personnes.

L'authenticite de l'oeuvre de Cotta tient a cette volonte d'inte-
gration et de depassement d'elements juges opportunement rela-
tifs, en un ensemble inedit qui n'en opere pas exactement la syn-
these, mais les soumet plutot a l'imperatif le plus difficilement
praticable: celui d'une universalisation ouverte. Mais ceci ne vaut
qu'a condition de refonder l'universel dans l'esprit et dans sa
transcendance. L'universalisation qui alors commande de "s'obli-
ger" conduit a passer du politique au droit, comme de I'amitie a
l'amour. Et aucune politique ne doit pouvoir s'estimer desavouee
dans le droit, pas plus qu'aucune amitie ne doit se montrer de9ue
par l'amour.






