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Buffon : 1788-1988. Paris, Imprimerie nationale, 1988. 21 x 27, 296 p., ill. en
noir et en coul.

L'ouvrage, celebrant Ie bicentenaire de la mort de ButTon (1707-1788), est
destine au large public et beneficie de signatures scientifiques. A ce titre, it
comporte des textes d'inegale valeur historiographique. Dans un genre panegy
rique, on apprend que Buffon annonce « quelque peu », par sa theorie des
molecules organiques, « ce que dira bien plus tard Jacques Monod»; qu'il rut
« sincerement convaincu de la realite de l'evolution »; qu' « it prefigure ce que
dira bien plus tard Francois Jacob qui proclame que l'homme n'est programme
que pour apprendre. Rien n'aura echappe a sa pensee » (1. Dorst)! Au-dela des
quelques textes de circonstances, pesamment anachroniques ou hagiographiques,
Bernard Rignault et Serge Benoit ont choisi de presenter rune des facettes de
Buffon parmi les moins connues du grand public. Sur les terres de Buffon, it avait
cree le « plus considerable etablissement» siderurgique de Bourgogne, devenu,
grace a l'action de l'Association de sauvegarde des Forges de Buffon, un monu
ment precieux et l'un des plus beaux exemples de restauration de l'archeologie
industrielle.

Phitosophe speculatif, Buffon etait tout autant entrepreneur et homme d'af
faires, ce que l'on constate sans difficulte a la lecture des episodes de sa vie
bourguignonne et des plans de renovation du Jardin du Roi, rappeles ici par Yves
Laissus. II est moins connu, mais tout aussi instructif, de noter que cette perspec
tive d'entrepreneur, de domination rationnelle de la nature brute « hideuse et
mourante » selon ses mots, permet a ButTon d'offrir nne image dynamique de la
nature humaine, toute de projets, de risques calcules, La « valeur» de l'Homme,
telle qu'il la reflechit sur ce mode productiviste, n'est ni donnee d'avance, ni
inalienable. L'essence abstraite de la perfectibilite d'espece implique, pour se
realiser, Ie passage a l'acte qui la produit et la reproduit sans cesse; elle suppose
le travail qui la materialise, par la mise en valeur du sol cultive ou la maitrise
technique des forces naturelles. Cette projection active de la pensee humaine dans
l'avenir d'un monde ordonne et comme pacifie est presente en bien des pages
classiques de Buffon. Les plus explicites d'entre elIes, et notamment les « Vues »
sur la nature et la « Septieme epoque de la Nature», sont ici reproduites. 00 y
remarque aquel point la conception buffonienne de la place de l'homme dans la
nature est tissee d'elements biographiques. Buffon montre que l'homme, en
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intervenant dans Ie monde par sa prise technique, convertit un reel hostile en
totalite de sens, finalisee pour lui. La « nature cultivee », « brillante et pompeuse
ment paree » devient Ie miroir ou se reflechit la grandeur de l'homme.

Dans un autre registre, l'epistemologie de ButTon est ici doublement repre
sentee, par la reedition du Mernoire d'ouverture a I'Histoire naturelle, intitule
« De la maniere d'etudier et de traiter I'histoire naturelle » (1749) et par la reprise
de « l'Introduction » de Jean Piveteau, qui ouvrait les (Euvres philosophiques de
ButTon publiees en 1954. Ce texte de synthese n'a malheureusement pas ete
actualise pour tenir compte du progres des etudes butToniennes. II y a toutefois
une bibliographie cornplementaire (en langue francaise seulement).

Mais, et c'est la I'essentiel pour sa destination, I'ouvrage est magnifiquement
illustre, De nombreuses planches d'animaux dessinees par de Seve sont repro
duites, egalement des portraits et bustes de ButTon presentes par Paul-Marie
Grinevald, des vues de Montbard et des Forges de Buffon. La qualite de l'icono
graphie et de la conception graphique suffirait ajustifier I'acquisition de ce livre.
Pour Ie lecteur non specialise les textes foumissent un bon complement pour leur
intelligibilite, Le lecteur pourra encore se faire une juste idee du style de Buffon
sur quelques-unes de ses pages les plus philosophiques et comparer utilement Ie
« discoursde reception al'Acadernie francaise » et I'application de ses preceptes.

Claude BLANCKAERT.

Julien-Joseph Virey, naturaliste et anthropologue. Sous la dire de Claude BENI
CHOU et de Claude BLANCKAERT. Paris, Vrin, 1988. 15 x 20,7, 289 p.,
bibliogr., index (« Sciences en situation, histoire, epistemologie, vulgarisa
tion »).

Parmi les naturalistes francais, Julien-Joseph Virey n'occupe assurernent qu'une
place modeste. Ne jouissant ni de la gloire litteraire de Buffon, ni du prestige
scientifique de Lamarck ou de Cuvier, il ne figure plus guere dans les histoires des
sciences qu'a titre de tenant d'une anthropologie depassee, Aussi, consacrer a
Virey nne journee d'etude, qui s'est tenue Ie 29 novembre 1986 aParis Xll-Creteil,
et en publier les Actes relevait de la gageure.

En fait, des l'avant-propos de Claude Benichou et Claude Blanckaert, on
percoit comment, pour une histoire des sciences desireuse de sortir du paradigme
bachelardien et de ne pas se limiter a retracer les « formations progressives de la
verite », un personnage de second plan comme Virey peut representer un theme
d'etude au meme titre que tel au tel grand auteur. Au lieu de prendre pour une
evidence le jugement de la posterite distribuant les differents degres de la gloire,
les auteurs entendent penser historiquement ce qui donne it un auteur tel au tel
statut it l'interieur de sa discipline.

Jacques Leonard trace ensuite en quelques pages un portrait de I'homme et du
naturaliste. Ne en 1775, Julien-Joseph Virey, apres ses etudes au college de
Langres, entre en apprentissage chez un oncle apothicaire. Pharmacien militaire,
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contemporain des guerres de la Revolution et de I'Empire, il passe pres de vingt
ans de sa vie dans le service de sante des armees. Influence par Parmentier, qui
l'a aide dans ses debuts, il ecrit plusieurs textes sur l'hygiene alimentaire et sur les
medicaments. En 1814, i1 passe son doctorat en medecine mais se presente
surtout comme un hygieniste. Cette pratique professionnelle n'est cependant
qu'un des versants de sa formation et de son activite, I'autre etant la frequentation
assidue des bibliotheques qui lui pennet d' « accumuler une immense erudition»
(p. 21). Dans cette erudition, il puise les materiaux d'une abondante production
et en particulier d'un grand nombre d'articles de dictionnaires. Au moment de sa
mort en 1846, i1 passe aux yeux de beaucoup de ses confreres pour un vulgarisa..
teur superficiel. Certains de ses contemporains lui reprochent par surcroit une
attitude trop effacee comme depute de la Haute..Mame sous la Monarchie de
Juillet. C'est ce qu'attestent les quelques textes de l'epoque reproduits en annexe
(p. 23-30).

Pharmacien, medecin, erudit, polygraphe, depute, il reste en meme temps un
naturaliste et c'est sur eet aspect que porte l'essentiel des autres contributions du
recueil. Deux d'entre elles replacent l'oeuvre de Virey dans les controverses qui
animent la biologie de l'epoque : Roselyne Rey montre comment le vitalisme de
Virey peut se concilier avec sa philosophie dualiste, tandis que Goulven Laurent
s'attache a saisir les elements qui rapprochent son reuvre des conceptions trans..
formistes, telles qu'elles se presentent au debut du xrxs siecle.

Les trois autres contributions etudient plus particulierement l'anthropologie de
Virey. Genevieve Fraisse traite sa representation du partage des sexes; Claude
Benichou analyse sa conception de la psychologie et restitue par la un chapitre
meconnu de l'histoire de cette discipline. Claude Blanckaert demonte les objectifs,
la coherence et les paradoxes de cette « histoire naturelie de l'homme », dont Ie
modele est emprunte a Buffon. La tache est rendue difficile par Ie caractere
ouvertement raciste de certaines theses de Virey. Claude Blanckaert rappelle les
termes du debat qui opposait au xrxs siecle monogenistes et polygenistes, les uns
aflinnant, les autres niant l'unicite de l'espece humaine. Virey se situe dans le
camp polygeniste, puisqu'il considere que les races blanches et les races noires
fonnent deux especes differentes, mais iI se rapproche sur beaucoup de points du
monogenisme, C'est un franc ..tireur inclassable que les anthropologues du milieu
du siecle s'entendront it. rejeter dans la prehistoire de leur discipline. Claude
Blanckaert s'attache it. toutes les subtilites de la pensee de Virey. Peut-etre meme
lui prete-t-il un peu genereusement sa propre agilite dialectique et elude..t..il un
peu vite des interpretations plus triviales, telles que le desir chez Virey de flatter
les gouts supposes du public.

D'une facon generale, tandis que la philosophie de Virey est scrutee avec
infiniment d'aeuite, son travail de vulgarisateur, son rapport au public, ses pro
cedes rhetoriques, son usage de l'illustration, restent dans l'ombre ou sont, au
mieux, effleurees, Ceux qui voudront combler cette lacune, ou simplement
prendre connaissance directement de l'oeuvre de Virey trouveront dans la derniere
partie nne bibliographie d'une vingtaine de pages, qui ne pretend pas etre
exhaustive mais qui est cependant tres foumie. La tache etait d'autant plus
difficile et necessaire qu'une grande partie des textes de Virey ici recenses sont des
articles du Dictionnaire des sciences medicales (Paris, Panckoueke, 1812-1822) en
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60 volumes, ou du Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle (Paris, Deterville,
1803) en 24 volumes. Cette bibliographie, la presence d'un index des noms
propres, la qualite de la typographie et de la mise en page, concourent it faire de
ce livre un ouvrage de reference sur un aspect meconnu de l'histoire des sciences.

Jean ..Marc DROUIN.

Francisco Javier PuERlO SARMIENlO, La Ilusion quebrada. Botanica sanidad y
politica cientifica en la Espana ilustrada. Barcelone/Madrid, Serbal/CSIC,
1988. 19 x 25,5, 315 p., bibliogr., index [« Libros del buen andar», 22).

Charles III, qui regna en Espagne de 1759 it 1788, fut un representant de ce
qu'on a appele le « despotisme eclaire ». Aide de ses ministres Aranda et
Floridablanca, i1 encourage l'agriculture, le commerce et expulse les Jesuites
(1767). C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre Ie projet de reforme des
structures economiques, administratives et scientifiques de I'Espagne et de ses
colonies dans lequel les sciences - et notamment la botanique - ont joue un
role essentieI. M. Puerto Sarmiento, professeur d'histoire de ]a pharmacie it
l'Universite Complutense de Madrid, etudie la naissance de ce projet, son deve..
loppement dans les colonies et son extension en Europe: it deerit le processus
par lequella botanique s'est institutionnalisee et celui qui a conduit les botanistes
it s'affirmer en tant que veritables scientifiques. Au centre de cette volonte de
changement se trouve Ie Real Jardin Botanico, dont Casimir Gomez Ortega fut Ie
directeur de 1771 it 1801. Gomez Ortega est le pivot de cette tentative dans
laquelle reforme sanitaire, connaissance du monde naturel espagnol et americain,
desir d'une meilleure utilisation de la flore exotique sont etroitement imbriques,
Pour mener it bien cette reforme, il a fallu ameliorer la formation des botanistes,
les ouvrir it l'Europe des Lumieres, moderniser les structures du systeme de sante
et explorer la nature espagnole et americaine, Cette reforme fut presque une
reussite puisque Humboldt, vers 1800, s'emerveille de l'etTort accompli par I'Es
pagne pour connaitre correctement le monde naturel. Mais, lorsqu'en 1801,
Cavanilles prend la suite de Gomez Ortega, I'illusion, telle qu'on l'avait revee a
l'epoque de Charles III, se brise, car le Jardin botanique royal se consacre presque
exclusivement a la science pure sans se saucier 'outre mesure de la politique
scientifique concrete. Les botanistes continuent de travailler dans leur sphere
purement scientifique et, parallelement, les medecins, les chirurgiens, les pharma
ciens, cantonnes dans leur domaine professionnel, se detachent du projet de
reforme pour suivre des chemins particuliers.

Le livre de M. Puerto Sarmiento est tres bien realise et presente toutes les
qualites d'un livre scientifique digne de ce nom: clarte du propos, style efficace,
bibliographie, index, appendices, notes abondantes. De plus, La Ilusion quebrada
est un ouvrage fort bien illustre, quelquefois en pleine page couleur, ce qui en
rend la lecture agreable, rapide et instructive. Quelques noms francais sont mal
orthographies - d'Alambert pour d'Alembert (p. 163) au Duhamel de Monceau
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pour Duhamel du Monceau (p. 167) - mais ce n'est qu'un detail dans un travail
de haute tenue.

Herve GUENOT.

Jean ROSTAND, Confidences d'un biologiste. Textes reunis et presentes par Jean
Louis FISCHER. Paris, La Decouverte, 1987. 13,5 x 22, 245 p. (« Histoire des
sciences»).

Par ces morceaux choisis, Jean-Louis Fischer a voulu montrer « l'etendue des
connaissances », « la variete des activites intellectuelles » et la pertinence toujours
actuelle des reflexions de Jean Rostand. L'Avant-Propos de ce livre brosse
d'abord un portrait rapide du savant, de sa carriere originale, de ses recherches
experimentales qui furent souvent en leur temps des recherches de pointe, et de
son humanisme engage. Les textes sont ensuite regroupes sous quatre rubriques :
« Naissance d'une passion », « L'Evolution de l'heredite », « Erreurs et verites »,
« Autoportrait d'un savant ». On peut s'etonner de quelques choix : Ie texte sur
« Zola, chercheur de verite» place en fin de la deuxieme partie, De semble guere
avoir de rapports avec les trois autres, plus nettement didactiques ; le texte
« Science fausse et fausses sciences », qui retrace la vogue ephemere des rayons N
et polemique contre Ie metapsychisme et le mitchourinisme, n'est sans doute pas
un des meilleurs du « biologiste ». Mais la selection est dans I'ensemble heu
reuse: on a ici quelques beaux echantillons de la clarte des exposes de Rostand
(Il" partie surtout), de l'humour qu'il sait mettre dans ses plaidoyers aux enjeux
les plus serieux (voir texte n? 2 ou un amusant discours «pro rana » devient un
manifeste sur la patience et la passion de la recherche experimentale), et de la
maniere dont il a su deployer ses meditations ou les ramasser en de preeieuses
formules (voir surtout Ille partie).

Le titre choisi pour ce recueil -eConfidences.: - ne doit point en masquer la
portee. Par-dela le lyrisme du discours personnel ou l'humour et l'humeur soot
habilement manies, ces textes construisent en fait un veritable discours de la
methode ou s'imbriquent reflexions epistemologiques et deontologiques, On
retiendra, du premier texte par exemple, que Ie recit des emerveillements de
l'enfance debouche sur un plaidoyer pour « l'eminente dignite de la vulgarisa
tion »: Rostand a une conception exigeante de ce qu'il appelle « la science
diffusee » et ce livre tout entier l'illustre. On retiendra aussi le texte intitule « De
la recherche en biologie » qui est en fait une reflexion approfondie, exemples a
l'appui, sur les demarches heuristiques, leur diversite, leur complexite, les parts du
hasard et des methodes, Ie role des facteurs materiels ou/et celui des facteurs
caracteriels du chercheur, etc. On retiendra aussi, epars dans bien des textes, les
multiples plaidoyers de Rostand contre les frontieres disciplinaires : it reclame Ie
rapprochement des sciences et des lettres, et, cote scientifique, il veut un enseigne
ment qui encourage l'observation et ne selectionne point sur les seules aptitudes
mathematiques, De tous ces textes, on retiendra encore et surtout que si Rostand
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defend aprement la passion de savoir - les longues patiences du « chercheur »
besognant et bricolant de facon plus ou moins programmee et les « grisantes s
«jouissances » du « trouveur » -, il sait eviter d'entonner naivement l'hymne
triomphaliste sur l'objectivite, la neutralite et les progres obliges de la science :
point question de masquer les difficultes des exigences laborieuses de la
recherche, les pieges des experimentations sollicitees, ou ceux des theorisations
hatives simplifiantes ou prejugees. 11 est clair, enfin, que par-dela ses recherches
sur les petits animaux, Rostand a une conscience aigue des problemes multiples
dans lesquels se debat «Tanimal humain », Soil, par exemple, ces deux apho
rismes : « Le regne de la science a ouvert une sorte d'epoque glaciaire dans
l'histoire spirituelle de notre espece : il n'est pas sur que la frileuse arne humaine
puisse resister au climat rigoureux de la raison »... « J'aime qu'on sutToque dans
la raison rnais qu'on s'y tienne », Ce chaud/froid metaphysique montre que les
confidences de ce « biologiste », qui n'oublie pas d'etre homme, otTrent it. penser
it tous. II est de sereines « inquietudes» qui valent d'etre partagees,

Annie PETIT.

Theories biologiques, ethique et experimentation en medecine. Dir. Herve BAR

REAV. Paris, Ed. du C.N.R.S., 1988. 16 x 24, 264 p. (« Fondements des
sciences»).

Ce recueil contient un ensemble d'articles extremement divers. La synthese
generale, qu'en propose Herve Barreau dans son introduction intitulee « Le savoir
de la vie» (p. 9-21), le conduit a poser le problerne d'une articulation entre
ethique de la vie et pouvoir scientifique. Si la vie est source de connaissance, la
connaissance est-elle source de vie? II semble donc qu'il faudrait amorcer une
reflexion ethique generale qui ne s'en tiendrait pas aux questions de l'application
ou de l'experimentation du savoir, mais qui interrogerait aussi, en arnont, la
recherche dans Ie moment meme de la construction des theories. On regrettera
alors que la diversite des textes proposes ici ne recele pas les elements d'une telle
synthese entre problemes theoriques et ethiques en biologie. Cinq articles sur des
questions essentiellement theoriques sont suivis de deux articles qui ne traitent
que des problemes ethiques de l'experimentation sur l'homme et l'animaI.

Dans « Faits biologiques en quete de theories» (p. 25-79), Charles Marx se
risque aun panorama general de l'histoire de la biologie pour montrer la necessite
d'une approche systemique de l'organisation du vivant. Apres avoir presente les
quelques premiers resultats d'une theorie generale des systemes, il elargit encore
la question en remarquant que Ie besoin de comprendre, c'est-a-dire de donner
un sens aux phenomenes, et la tendance a penser le vivant en termes finalistes,
sont inherents a l'homme. Si l'on reconnait pleinement la nature biologique de
l'etre humain, il est impossible d'esquiver Ie problerne de la formation de projets
dans les systemes biologiques. Charles Marx conclut en se demandant s'il n'y
aurait pas une impossibilite radicale pour l'homme, en tant qu'etre vivant, a



COMPTES RENDUS 213

comprendre de tels « projets biologiques », Une impossibilite qui decoulerait du
paradoxe logique d'une partie de la nature qui pretendrait saisir Ie tout qui la
contient.

Dans « Symetrie et morphogenese» (p. 81-110), Yves Bouligand nous fait
decouvrir une etonnante diversite d'etats intermediaires entre Ie solide et Ie
liquide, entre l'ordre et le desordre, II y ajoute une bonne bibliographie historique
de la question un peu oubliee des symetries en biologie..

Dans son article sur « La Phyllotaxie et le reve du cristal vivant » (p. 111-154),
Herve Le Guyader donne un interessant historique de la phyllotaxie, c'est-a-dire
l'etude des arrangements des feuilles sur une tige. Cette question fut l'occasion de
la premiere introduction des mathematiques et de la geornetrie dans l'etude des
etres vivants. Ces recherches se prolongent aI'heure actuellepar la simulation sur
ordinateur de « systemes generateurs de cartes a reecriture parallele », et par
l'emploi de la theorie des automates.

Jean-Paul Le Pennec donne un rapide resume des derniers progres et pro
blemes de la biologie moleculaire dans « Quelques donnees recentes en genetique
moleculaire » (p. 155-169).

Entin, dans « Le concept d'auto-organisation en biologie theorique » (p. 171
195), Henri Atlan montre comment l'observation du comportement collectif
organise d'un reseau d'automates booleens arranges au hasard permet de
depasser la simple notion probabiliste d'information (au sens de Shannon), en
suggerant comment elle pourrait acquerir une signification. En effet, de tels
reseaux semblent fonctionner comme des reconnaisseurs de certaines classes de
sequences de signaux.

Les deux communications suivantes sont d'ordre ethique, Elles oe concernent
pas les problemes d'actualite comme les « manipulations genetiques » ou les
fecondations in vitro, mais simplement l'experimentation sur l'hornrne et l'animal.

Le plaidoyer d'Alexandre Petrovic dans la « Recherche sur l'animal et mede
cine pour l'homme » (p. 199-240), bien qu'il manque certainement d'un appro
fondissement philosophique, est une vigoureuse defense de l'experimentation sur
I'animal.

Le demier article est ecrit par Anne Fagot-Largeault dont on connait les
exposes lumineux sur l'histoire et les developpernents de I'analyse bayesienne,
Dans ce texte, « La decision medicale : recherche et pratique» (p. 241-259), elle
rappelle comment les developpements de la recherche en Intelligence Artiticielle
ont entraine tout un travail d'eclaircissement sur les techniques de prise de
decision, en particulier dans les actes medicaux. Mais quand Ie medecin doit aussi
se faire experimentateur, la mesure de l'avantage de chaque decision se trouve
singulierement compliquee par la necessite d'evaluer Ie « cout ethique » du savoie
relativement acelui de la sante du malade. Anne Fagot- Largeault presente alors
les diverses problematiques ethiques sous-jacentes au choix d'une des differentes
logiques de decision possibles: categorique, statistique, probabiliste (bayesienne),
ou les methodes de « logique floue ».

Charles LENAY.
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Isabelle WOHNLICH-DESPAIGNE, Les Historiens francais de la medecine au
XIX e siede et leur bibliographie. Pref de Pierre CHAUNU. Paris, Vrin, 1987.
16 x 24, 423 p. (« L'histoire des sciences; textes et etudes »),

M?" Wohnlich a fait oeuvre utile. La partie la plus importante de son ouvrage
est constituee par un index de 7571 references de travaux d'histoire de la
medecine, effectues par des historiens du xrxs siecle. Ces demiers sont classes par
ordre alphabetique et numeral. D'autres index completent cette bibliographie
d'auteurs francais, a savoir des rnatieres, des lieux et des personnes cites au
etudies, Comme toute bibliographie volumineuse, fut-elle tres minutieuse, celle-ci
est incomplete et certaines provinces comme la Corse n'ant pas trouve une grande
place ici. Mais apeine ai-je ecrit cette discrete critique que je me dois aussitot de
la temperer. Ce travail est important, remarquable et doit etre apprecie, Pierre
Huard a d'ailleurs guide les premiers pas de cette oeuvre mais malheureusement
n'a pu en voir I'aboutissement.

L'autre interet de ce livre reside dans son introduction. L'auteur rappelle, en
effet, qu'a partir de 1685, 90 % des ouvrages sont rediges en francais, souligne que
la renaissance medicale n'a commence qu 'au XVIe siecle pour se terminer en 1816
et insiste justement sur le role essentiel de Magendie. La chaire d'histoire de la
medecine ne trouve guere de grace aux yeux d'Isabelle Wohnlich du fait de son
role accessoire, sauf durant la caurte periode ou Daremberg en fut Ie titulaire. La
classification des historiens proposee en praticiens, savants, erudits, philologues
et joumalistes est tres interessante car tres didactique et I'auteur n'ignore pas
qu'elle est cependant par trop reductrice car bien des ecrivains, des enseignants,
des chercheurs echappent a ces classifications. On lira de meme avec interet et
profit les pages consacrees a la methodologie et a l'histoire de la bibliographie
depuis 1645, date de l'edition de la Bibliotheca Universalis de Conrad Gesner.

Un livre important; une reference.

Vincent-Pierre COMm.

« L'homme et les virus », Impact. Science et societe, 150, 1988.

La revue intemationale Impact, publiee par I'U.N.E.S.C.O., a pour mission de
montrer les differentes facons dont l'evolution des sciences et des techniques
influe sur la vie des individus et des societes. Rien de surprenant done qu'un
numero special soit consacre ala lutte de l'homrne contre les virus, les seuls etres
biologiques qu'il n'a pas reussi a dominer. Au moment meme OU l'homme
proclame sa victoire definitive sur l'ancien virus de la variole, tueur historique
partieulierement efficace, un virus jusqu'alors inconnu declenche une offensive
epidemiologique a Dulle autre pareille. Les ravages du virus de l'immunodefi..
cience acquise ant surpris aussi bien les savants que Ie commun des mortels : its
ont em que la biotechnologie modeme les avait mis a l'abri des catastrophes de
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ce genre. Epidemie a la fois terrible et exemplaire, le sida est devenu aussi un
symbole et un paradigme. II justifie l'interet de toutes les collectivites humaines
pour ce monde d'etres invisibles qui se situent it la limite du vivant. Parasites
cellulaires absolus, depOUlVUS de la plupart des fonctions physiologiques et ne
manifestant leur « vie » que par le trochement des appareils cellulaires pirates, les
virus agissent au niveau supreme de l' « information biologique ».

Les virus suscitent d'abord un interet d'ordre pratique: i1s sont aujourd'hui
l'une des principales causes de maladie et de deces. lis meritent d'etre connus
aussi pour des raisons d'ordre theorique. Dans la lutte actuelle entre I'homme et
les virus, I'intelligence, c'est..a..dire Ie traitement de l'information stockee dans les
reseaux des neurones, s'oppose aux ruses qui derivent du traitement de I'informa..
tion contenue dans les genomes,

Des speeialistes eminents traitent dans ce volume des aspects les plus saisis..
sants de la virologie : Hugues de The decrit les principales formes virales et donne
une explication globale de leurs strategies de replication et de piratage des cellules
humaines, animales ou vegetates. Oyewale Tomori, medecin africain rompu au
travail dans les regions tropicales, trace un tableau epidemiologique et clinique
remarquable de la fievre de Lassa et d'autres affections virales hemorragiques,
Pierre Sonigo, specialiste de la biologie moleculaire, parle avec clarte et compe..
tence du virus de I'hepatite B ; son propos illustre le triomphe du genie genetique
qui a permis, d'un cote, de rapides progres dans la comprehension du cycle viral
et, de l'autre, la production d'un vaccin efficace. Un virologiste chinois tres
renomme, Zhu Ji..ming, decrit les viroses qui sevissent dans son pays. Frank
Fenner, l'un des principaux responsables de la campagne mondiale d'eradication
de la variole, dit dans un texte clair et dense pourquoi et comment l'on a reussi
avainere cette maladie. La contribution de Jonathan Mann sur Ie sida illustre les
fondements ideologiques du programme international de la lutte contre cette
maladie. Enfin, quelques articles sont consacres aux maladies virales des poulets,
des bovins, des petits ruminants et des vegetaux.

Dans son ensemble, ce fascicule ofTre une bonne mise au point des problemes
medicaux et sociaux de la virologie contemporaine. Les textes sont ponderes,
d'une precision remarquable et d'une haute qualite scientifique, deblayes autant
que cela se peut du jargon professionnel. Toutefois, les lecteurs ayant une
predilection pour des problernes biologiques generaux, ( philosophiques », reste..
ront sur leur faim. II y aurait tellement de choses encore adire sur le role des virus
dans l'evolution des etres vivants, sur leurs strategies de survie, sur l'importance
de leur etude pour la comprehension de I'heredite et de la regulation cellulaire et
meme sur la definition generate de la vie, largement tributaire aujourd'hui des
acquis recents de la virologie!

Mirko D. GRMEK.
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Mirko D. GRMEK, Histoire du sida. Debut et origine d'une pandemie actuelle.
Paris, Payot, 1989. 14 x 22,5, 392 p., notes, document, bibliogr. (« Medecine
et societes Payot »).

L'ouvrage de Mirko Grmek consacrea l'histoire du sida est exemplaire a plus
d'un titre: exemplaire de ce que peut produire, aujourd'hui, un historien de la
medecine sur un objet dont l'actualite est bnilante; exemplaire, par ses qualites,
de ce que peut etre une analyse du processus par lequella medecine construit une
entire pathologique tout a la fois nouvelle (au sens d'inconnue jusque-la) et
profondement originale par ses mecanismes d'action ; exemplaire, par ses defauts,
des pieges qui guettent celui qui s'aventure sur Ie terrain de l'explication a
pretention globalisante de la survenue d'une epidernie.

M. Grmek, et d'autres avec lui, a mis en relief a propos du sida, I'extreme
efficaeite dont a su faire preuve le monde medico-scientifique dans l'individualisa
tion de la nouvelle maladie et la decouverte de l'agent infectieux, grace al'articula
tion d'approches biomedicales, dont la complementarite avec les travaux epide
miologiques et cliniques s'est averee remarquable. II me semble que Ie travail qu'il
aaccompli n'est pas sans presenter d'analogie avec ce phenomene, Le « tour de
force» consistant a produire si rapidement une histoire medicale du sida
temoigne, a sa facon, de l'efficacite dont est capable Ie monde des historiens de
la medecine, grace en partie aux conditions de plus en plus performantes d'acces
sibilite aux documents (plus de 900 articles cites dont la plupart sur la periode
1982-1987 I).

La premiere moitie du livre est proprement passionnante. Par un effet de
construction que ne desavoueraient pas les meilleurs ecrivains de romans poli
ciers, l'auteur nous fait suivre pas a pas la course poursuite a laquelle se livrent
Ie « fleau » et ses pisteurs. II deceit avec talent la progression de l'epidemie avec
ses temps forts et ses moments de latence, et la mise en place progressive des
pieces d'un puzzle, qui malgre les hesitations, les fausses routes, les aveuglements,
finira par devoiler les figures de la maladie, ses modes de transmission, ses
mecanismes d'action et son agent causal.

Dans la seconde partie, l'ambition qui s'affiche est d'une autre ampleur.
S'engageant dans la recherche des signes susceptibles de temoigner d'eventuelles
relations entre Ie genre humain et Ie virus HIV, anterieures a l'epidemie actuelle,
relations que la medecine, faute de posseder les outils conceptuels adequats
aujourd'hui asa disposition, n'avait pu reperer, M. Grmek substitue ala pauvrete
des donnees la force argumentaire de speculations theoriques, II utilise un modele
d'explication construit autour d'un concept qui lui est propre, celui de pathoce
nose, sans enrichir ni la comprehension de l'apparition de I'infection HIV, ni son
modele.

S'jJ n'y a pas lieu ici d'entrer dans l'examen critique des nombreuses assertions
que vehiculent ce concept de pathocenose et son postulat d'un etat d'equilibre
entre l'espece humaine et les divers agents infectieux menacant son existence, il
n'en demeure pas moins qu'on peut legitirnement reprocher al'auteur d'avoir, en
l'appliquant aI'histoire du sida, fait la part trop belle aux idees recues et aux Iieux
communs ideologiques. Les references hatives (et, pour l'essentiel, medicales) aux
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exces de la « revolution sexuelle » des vingt dernieres annees, la vision non
exempte de prejuges moralisateurs (cf. I'usage non controle du tenne de promis
cuite) d'un monde homosexuel autrefois contraint ala moderation de ses appetits
par la repression, s'adonnant sans retenue aun stakanovisme sexuel, I'invocation
d'un changement des meeurs ancestrales (sic) des Africains, tiennent lieu d'analyse
historico-sociologique. Comme si, en quittant son terrain, la medecine, pour
embrasser I'analyse du monde social, I'historien oubliait la rigueur et les
contraintes de l'analyse scientifique.

Patrice PINELL.




