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Etienne PASQUJER, Les Recherches de La France. Ed. critiqueavec introd., variantes
et notespubl. sous la dir, de Marie-Madeleine FRAGONARD et Francois RouDAuT,
3 vol, Paris,Honore Champion, 1996. 14 x 22,5,2 281 p., bibliogr., index(Tex
tes de la Renaissance, n°11).

Ne en 1529 aParis, Etienne Pasquier a entrepris des etudes de droit apartir de
1546. Apres avoir suivi I'enseignement de Francois Hotman dans Ie quartier latin,
de Jean CujasaToulouse et de Marianus SocinusaBologne, il debuta au barreaude
la capitaleal'automne 1549.Mais commeil eut peu d'affaires aplaiderpendantles
six premieres annees de sa carriere, il passa beaucoup de temps alire et aecrire au
debut des annees1550. C'est ainsi qu'il concur le projet de ses Recherches de la
France, dont il commenca la redaction vers 1555. Constamment remanie, complete
et approfondi jusqu'a sa mort, en 1615, cet ouvrage devint l'un des livres les plus
importants de la deuxieme moitie du XVI' siecle, tant par son ampleur que par sa
notoriete.

Des l'origine, Pasquier concutson travailcommeune eeuvre d'histoire. Dansune
lettre aCujas, il decrivait en effet sa demarche de cette facon : «Je me suis mis ala
recherche des anciennetez de la France; et pour cette raison,j'ay appelemon ceuvre
Recherches. L'entreprise est de grand labeur, et qui requiert de feuilleter plusieurs
livres anciens. » Historien de son temps, soucieux de remonteraux sources, de tra
quer les origines des institutions, des structures sociales ou du vocabulaire de son
epoque, Pasquier adopta une methode profondement originale, a tel point qu'il ne
serait pas excessif de voir en lui I'un des peres fondateurs d'une « nouvelle his
toire » comprise comme une science humaine devant s'affranchir de tout prejuge.

U choisit ainsi d' eliminer toutes les informations qui lui apparaissaient cornme
des legendesdenuees de tout fondement. Tres critiqueenvers ses sources, il decida
« [... ] de ne rien dire qui importesans en faire preuve,ala charge que, si ceux qui
viendront apres moy voguent en mesme eau (comme il sera aise de Ie faire, la pre
miereglace estant rompue), et me font cet honneurde reconnoistre quelque chosede
may, je la leur donnebien de bon cceur, et veux qu'elle soit estimee leur appartenir,
comme si elle estoit de leur tres-fonds ». Conscient que son ouvrage allait devenir
une reference pour les recherches futures, Pasquierne voulut utiliser que des docu
ments qui lui semblaient fiables : non seulement les auteurs antiques, amplement
Mites par les humanistes depuisplus d'un siecle,mais aussi les grandschroniqueurs
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medievaux (Gregoire de Tours, Bede le Venerable, Hincmar, Froissart, Joinville...),
le Codejustinien, les coutumiers des provinces francaises et les principaux recueils
des actes royaux.

De meme, il ne cessa de prendre ses distances a l'egard des « opinions com
munes» de son siecle, Convaincu qu'un lettre devait se mefler a priori des repre
sentations, il voulut combattre les idees recues, Yeompris eelles qui avaient cours
dans ce petit monde de la magistrature qu'il connaissait bien. II poussa, en effet, Ie
scrupule jusqu'a s'elever contre ses collegues des cours souveraines qui preten
daient jouir d'une noblesse equivalente a celle des gentilshommes ayant suivi la
vole des annes. Avec un souci de nuance tout afait caracteristique de son style, il
ecrivit ainsi : « Quant amay, je De me suis point icypropose de vilipender les estats
de ceux qui suivent la robbe longue, ny generalement de ceux qui sont habituez es
villes clauses: car en ce faisant, serois-je prevaricateur contre moy-mesme. Aussy
scay-jebien que touthomme, en tout estat,qui fait profession de vertu et de vie sans
reproche est noble, sans exception. Toutefois, [...] je ne seray jamais jaloux ni
marry, qu'a ceux qui exposent leur vie pour Ie salut de nous taus, soit attribue le
tiltre de noble, plustost qu'a ceux qui, dedans leurs palais, aleurs aises, se disent
vacquer au bien des affaires d'une justice. »

Pasquier innova, enfin,parce qu'il s'ecarta resolument du genre traditionne1 que
representait la chronique. Des la premiere edition de 1560, il adoptaune structure
thematique qu'il ne remitjamais en question dans les developpements ulterieurs de
son ouvrage. Le premier livre desRecherches fut consacre ala Gaule,ala conquete
romaine et aux invasions barbares. II y enoncait Ies caracteres particuliers achacon
des peuples qui vivaient en France depuis l'Antiquite, esquissant la une ethnologie
rudimentaire qui allait coonaitre une longue posterite, jusqu'a l'Esprit des lois de
Montesquieu. Le deuxieme livre, publiecinq ans plus tard, traita de la creation des
cours souveraines, des grands offices de la couronne et des lois fondamentales du
royaume. Pasquier s'attarda tout particulierement sur le haut Moyen Age, au il
situait l'origine des institutions francaises.

La suite, preparee dans les annees1570-1580, ne parut qu'apres les troubles de la
Ligue. Dans Ie livreIII, il s' employa it justifier le gallicanisme : sans chercher ay
decrire une histoire de I'Eglise, il voulut dernontrer surtout que le pape n'avait
aucun droit sur le clerge de France. Le livre IV fut consacre aux fondements de 1a
justice criminelle, et Ie livre V aux structures du pouvoir franc. Le livre VI, sans
doute Ie plus heterogene de tous, exposa les origines de quelques troubles civils,
notamment l'affaire du connetable de Bourbon, mais evoqua egalement quelques
personnalites qui interessaient Pasquier, cornme Abelardet Heloise, Bayard et Char
lemagne. Les livresvn et VIII furent plus unifies. Ils rassemblerent toutes ses
observations sur les origines de la languefrancaise, afin de demontrer qu'elle etait
tout aussi interessante et riche que Ie latin. Dans cette perspective, il ebaucha une
premiere demarche philologique, en cherchant a retrouver la racine de nombreux
proverbes et expressions courantes. Entin, dans Ie livre IX, il essaya de retracer la
naissance de l'Universite, afin d'exalter sa vocation eminente, notamment pour
l'enseignement juridique.

Cette quete des origines ne fut pas seulement menee comme une vaste entreprise
d'erudition coupee de son epoque. Bien au contraire, en ecrivant ses Recherches,
Pasquierentendait justifier les pratiques de son siecle, legitimer certains choix, en
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insistant sur leur anciennete, garante de leur valeur. Livre d'histoire, son texte n'en
etait done pas moins empreint de nombreuses allusions al'actualite de son temps,
qui lui permettaientde faire de frequents a1lers-retours entre Ie passe et le present.
Cette preoccupation constantes'exprima dans les trois principaux centres d'interet
de son oeuvre : le domaine religieux, Ie domaine juridique et le domaine politique.
Sur Ie plan religieux, il se fit le farouche defenseurd'un galIicanisme intransigeant.
Une telle prise de position n'etait pas surprenante, de la part d'un hommede loi du
xvr siecle, Mais Pasquiervoulut s'affranchir des argumentspolemiques les moins
fondes,en demontrant surtoutque I'Eglise de France avait,depuis toujours, ete Iibre
de toute luteUe; les ingerences de la papaute, particulierement nettes dans les
annees1580, etaientdonepour lui des nouveautes insupportables. Des 1564,comme
bon nombrede magistrats du Parlement, il avait ainsi lutte contre l'introduction des
Jesuites dans le royaume, car il y voyait un dangerpour l'independance du clerge et
Ia prerogative royale.

Heritier des legistes du xrv" siecle qui avaient enonce la regle selon laqueUe Ie
souverain etait empereur en son royaume, Pasquier tenta pourtant de promouvoir,
dans Ie champ juridique, l'idee d'un necessaire equilibre entre la couronne et les
grands corps de I'Etat. A la suite de Claude de Seyssel, il decrivit les cours souve
raines comme les gardiennes des lois fondamentales qui empechaient le roi de se
muer en tyran. Dans cette perspective, l'enregistrementdes edits et des ordonnances
par Ie Parlementn'etait pas seulement l'expression d'un simple contre-pouvoir, car
dans son esprit, cette pratique participait aussi ala grandeur du souverain et confe
rait au gouvemementdavantaged'efficacite : selon lui, il etait « digne de la Majeste
d'un Prince que nos Roys (ausquels Dieu a donne toute puissance absolue) ayent
d'ancienne institution voulu reduire leurs volontez sous la civilite de la loy [...] Des
lors que quelque ordonnance a este publiee et verifiee au Parlement, soudain le
peuple francois y adhere sans murmure, comme si telle compagnie fust Ie lien qui
noilast l'obeyssance des sujets avec les commandemens de leur Prince »,

Apres avoir ete nommeavocat general ala Chambredes comptes, en 1585, Pas
quier resta fidele a la couronne. n aurait pourtant pu prendre parti pour la Ligue,
commebeaucoupde ses collegues, d'autant qu'il etait lie ala clienteledes Guises. n
prefera s'abstenir, car si les Recherches pr6naient l'Idee d'un pouvoir central tem
pere par la loi, elles traduisaientegalementune inebranlable confiance dans la sou
verainete royale. Du point de vue politique, il se situait en effet dans la vieille tradi
tion des Miroirs desprinces, ou la plupart des auteursqui l'avaient precededans cet
exercice ne cherehaient que tres rarementaremettre en cause l'etendue de la puis
sance du monarque. II est vrai que Guillaume Bude, dont L'lnstitution du prince
etait parue en 1547, avait ete plus radical que lui, puisqu'il estimait que le roi, seul
depositaire de la loi divine, pouvait gouvemer selon son bon plaisir. Mais Pasquier
consacra de longs developpements adecrire les desordres causes dans Ie royaume
par la folie de CharlesVI, en insistant aussi sur les problemes qui etaient poses par
les minoriteset les periodes de regence. Eclairepar Dieu, Ie roi devait faire un usage
mesure de son pouvoir afin de contraindre les aristocrates alui obeir. Concluant a
proposdes demelesqui opposerentle connetablede BourbonaFrancois I", il estima
ainsi que cette affairedevait « servir de lecon, et au sujet, et au Prince souverain. A
cestuy-lapour luy enseignerque, quelquegrandeurqui soit en luy, il n'y a rien qu'il
doive tant craindre que de se faire redouter et craindre par son Roy; et au Prince
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souverain, que sur tout, ores qu'ille puissed'une authorite absolue, toutesfois il se
doit bien donner gardede faire mourir un sien subject sans connoissance de cause,
et commel'on dit, d'une mort d'Estat »,

LesRecherches de la Francen'avaient jamaisfait l'objet, jusqu'a present, d'une
publication critique. L'editionde 1665,utilisee ici, a ete choisie parcequ'elle repre
sentait l'etat Ie plus acheve d'une ceuvre qui ne cessad'etre remaniee par Pasquier,
avant d'etre completee par ses heritiers it I'aide de ses manuscrits personnels.
L'equipe animee par Marie-Madeleine Fragonard et Francois Roudaut a accompli
un travail considerable, en ecrivant des notes permettant d'expliquer certains pas
sages, de corriger d'eventuelles erreurs, de restituer desvariantes. Un indextrespre
cis permet de se reperer facilement dans ces troisgrosvolumes, qui ont ete enrichis
par une liste des lectures de Pasquier, du plus haut interet pour faire l'inventaire de
ses sources et de ses influences. II s'agit done d'une publication fondamentale, qui
fera date dans l'historiographie du xvr" siecle.

Laurent BOURQUIN

Colas DUFW, Le leu. De PascalaSchiller. Paris, Presses universitaires de France,
1997. 11,5 x 17,5, 128 p. (Philosophies, 94).

Des lors que la philosophie nous aide it nous comprendre et it comprendre le
monde, Ie jeu, present dans notre vie comme sollicitation et comme pratique, peut
etre un objetde meditation. ColasDuflomontre pourquoi et en quoi Iejeu peut inte
resser la reflexion philosophique.

Cet interetne s'est pas toujours impose. Lejeu a longtemps ete considere comme
une activite reservee aux enfants ou comme un pur divertissement. Aristote, par
exemple, Ie disqualifie, lui denie toutepossibilite d'etre une fin supreme car le bon
heur ne peut etre que le resultat d'une activite conforme it la vertu, et non d'un
divertissement. Or Ie jeu n'est ni une fill, ni une activite au plein sens du terme.
Thomas d'Aquin, quant it lui, attribue certesdeuxvertus au jeu, Ie repos et l'urba
nite, mais elles sont assujetties it une pratique mesuree du jeu qui doit rester un
delassement controle par la raison.

Duflo montre ainsi que Ie jeu ne commence it etre veritablement pris au serieux
qu'a daterdes XVII

e et xvm" siecleset quecettemutation peutetreconsideree comme
achevee avec Friedrich Schiller.

Unepremiere partie met en evidence le theme dujeu dansles textes theoriques et
retrace Ieparcours philosophique qui conduit les auteurs du XVIIIe siecleit fonder une
anthropologie qui rend necessaire I'intervention du theme du jeu. La reflexion
morale est naturellement amenee it se preoccuper de la valeurdu jeu. Les pouvoirs
temporels, toujours encourages par l'Eglise chretienne, tentent de l'interdireou de le
reglementer, lorsqu'il s'agit de jeux de hasard et d'argent. En effet, le jeu est socia
lementreprehensible et nuisible it la morale publique puisque l'argent n'y a plus de
sens que comme enjeu.

Cependant, au xvr, et surtout au XVIIe siecle, Ie mathematicien decouvre dans
l'activite ludique un terrain d'analyses nouvelles: les jeux de hasard et Ie «pro-
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bleme des partis », Le jeu conquiert alors la dignite d'un phenomene ne de I'inge
niosite humaine, meritant par Ill. I'attention du savant. Le philosophe Leibniz envi
sage un traite general des jeux qui nous donnerait de precieux renseignements sur
I'art d'inventer et Ie fonctionnement de I'esprit humain Iibre de contraintes. Les cal
culs, les strategies, Ie fait d'essayer de deviner I'adversaire, tout cela se rapproche
de l'activite du savant tentant de percer Ie mystere de la nature. Le jeu est fonda
mentalement lie ala probabilite et al'activite de prevision.

Avec la « geometrie du hasard », Pascal, en moraliste et en savant, fait apparaitre
lidee d'une justice du jeu. Le hasard, echappant a son irrationalite suspecte, n'est
plus simplement lie aun arbitraire sans regle comme il pouvait I' etre encore dans les
textes des moralistes chretiens ou les discours des directeurs de conscience. C'est
egalement en observateur de la condition hurnaine que Pascal s'interesse au jeu,
avec sa celebre analyse du divertissement. Le joueur trouve son plaisir dans l'etour
dissement de ne pas penser. Si Ie divertissement est condarnnable, c'est qu'il par
vient ases fins. Enfin, Pascal propose son fameux pari, jeu supreme qui reconduira
Ie joueur aDieu. II s'agit d'utiliser les rnecanismes du jeu pOUT nous ramener aux
considerations dont Ie jeu nous eloignait.

Dans une deuxieme partie, Dutlo dresse un « autoportrait du joueur au xvm" sie
cle » et soutient que Ie Siecle des lumieres meriterait d'etre nomme le « siecle du
jeu », ce dont Casanova offre un excellent temoignage, La preference du Chevalier
va aux jeux de hasard et d'argent dans lesquels la seule alternative est de gagner ou
de perdre. Le jeu decide, selon la bonne au la rnauvaise fortune, d'une destinee,
d'un voyage, d'une aventure.

Le temoignage de I'aventurier rnontre que Ie jeu se generalise dans taus les pays
et dans toutes les classes sociales de I'Europe, souvent d'ailleurs en depit des inter-'
dictions qui ajoutent au plaisir du joueur, necessairement tricheur et conduit a« cor
riger la fortune », Casanova fait explicitement Ie lien entre seduction et jeu, II ne
s' agit toujours que de fuir a tout prix I' ennui.

Les articles de I'Encyclopedie oil se rencontre Ie jeu peuvent alOTS dresser un etat
des lieux. Le critere du hasard perroet une classification. La condamnation des jeux
ne vient plus de I'injustice de ce meme hasard. Du point de vue du contrat, Ie jeu est
parfaitement legitime. C'est l'exces auquel il entraine qui est condamne,

Ce point fait, Dutlo, dans la troisieme partie de I'ouvrage, entreprend de montrer
qu'avec la naissance progressive de l'interet pour l'enfant se precise I'idee que
l'etude puisse prendre la forme du jeu. Dans l'education telle que la prone Rous
seau, Ie jeu, bien cornpris comme une activite, n'est tolere qu'acondition que le
plaisant soit aussi utile. S'opposant souvent aRousseau, mais tenant grand compte
des theses du philosophe genevois, Kant soutient qu'il est impossible de fonder une
pedagogic sur I'apprentissage par Ie jeu. En effet, le jeu est agreable alors que Ie tra
vail est desagreable et contraignant. II n'en faut pas mains apprendre a travailler
pour etre Iibre. Cependant, dans Ie jeu, les enfants se soumettent ades regles qu'ils
ant librement choisies et font ainsi I' apprentissage de l'autonomie de la volonte,
principe supreme de la moralite, Le jeu trouve aloes sa place dans une antbropologie
qui associe la Iiberte, la legalite et la possibilite de comprendre activement la nature,
et non de connaitre passivement une harmonie preetablie. De plus, cet accord dans
I'homme est lie aun accord entre les hommes. Le jeu est un facteur d'universalite.
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La quatriemepartiede I'ouvrage expose en quoi Schiller realise la synthesede ce
mouvement de rehabilitation du jeu qui s'etend sur deux siecles, Dans les Lettres
sur l'education esthhique de l'homme, publiees en 1795, Ie theme du jeu contraint
la philosophie a devoiler sa conception de l'homme, fondee sur la double nature
sensibleet raisonnable de celui-ci, L'homme est d'abord un etre de nature, mais pas
seulement. Il convientde distinguer l'homme physique de I'homme moral. Le pro
bleme que pose l'anthropologie consiste alors atrouver un troisieme caractere qui
concilie ces deux natures de 1'homme. Les Grees avaient montre que cet homrne
« reconcilie» etait possible, mais avaient egalement souligne le dechirement entre
tendance sensible et tendance formelle, veritable noeud de forces contradietoires.
Pour Schiller,c'est la tendance au jeu qui va permettrede constituerl'homme total.
Cette tendance n'est pas un instinct, mais Ie resulta: de la cooperationharmonieuse
du sensibleet du formel, une idee regulatrice, un but toujoursaatteindre, la reconci
liation des opposes. Son objet, soutient Schiller, n'est autre que la beaute.

Pourquoi nommer« tendanee au jeu » ce qui designe une « tendance au beau» ?
Le jeu intervientparce qu'il est considere comme un vecteur d'barmonie, done de
beaute et d'equilibre. ]] pennet de faire passer la secheresse des principes dans la
sensibilite et temoigne empiriquement de capacites propres ainstaurer une legalite
qui De soit pas ressentie comrneune brimade, Le jeu, que Schiller admet egalement
chez les animaux, est cependant la marquespecifique de la liberte humainedegagee
de l'instinct. C'est le lieu de la completude de l'homrne. L'un de ses synonymes est,
par exemple, l'amour : l'homme y est total, entier, c'est-a-dire humain.

L'ouvrage de Duflo, petit par Ie volume, est d'une grande densite, II contient en
appendice trois textes, l'un de Leibaiz, les deux autres de D'Alembert et de Kant,
qui marquent, chacun a sa maniere, des etapes de cette histoire convaincante de la
prise en compte du jeu dans la pbilosophie, histoirequi conduit une pratique rele
guee comme mineure ala dignite d'un conceptfondateur de l'anthropologie philo
sophique.II etait important de nous eclairersur les raisonset le deroulement de cette
etonnante evolution.

lean-Marc ROHRBASSER

Philippe STEINER, La « Science nouvelle» de l'economie politique. Paris, Presses
universitaires de France, 1998. 11,5 x 17,5, 128 p., glossaire, bibliogr.

Le plus jeune disciple de Francois Quesnay (1694-1774) et son premier edlteur,
Pierre-Samuel Dupontde Nemours, est egalement le premierhistoriende la physio
cratie, et la terminologie et la demarche qu'il adoptepour en retracer la naissance et
le developpement, va durablement marquerses successeurs, A tort et araison, selon
Philippe Steiner: araison, lorsqu'il qualifie le diseoursphysiocratique de « Science
nouvelle» de l' economie politique, atort, lorsqu'il en lie l' origine par trop etroite
ment au concept du droit naturel, notamment en placant en tete du reeueil Physio
cratie (1767), le texte, tardif,de Quesnayintitulejustement « Droit naturel» (1765).
Ce demier point annonce que l'auteur se demarque ici de travaux recents sur ce
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sujet, en particulier I'ouvrage de Catherine Larrere, L'Invention de l'economie au
XV///< steele (Paris, Presses universitaires de France, 1992).

Pour caracteriser - et comprendre - Ie nouveau discours sur Ie social que
constitue la physiocratie, l'auteur propose de s'attacher aux elements suivants: 1)
qu'est-ce que la science pour Quesnay? 2) comment cetteconception se traduit-elle
lorsqu'il se saisit de la question de la liberte du commerce des grains,puis lorsqu'il
conceptualise I'ensemble de l'activite economique ? 3) la place que Quesnay
accorde dans la sphere politique a l'espace public, ou «sphere publique bour
geoise »; 4) sa conception largede l'economie politique faisant de celle-ci une par
tie des sciences morales et politiques. Cependant, ces elements sont inegalement
traites : ce sont surtout les deuxpremiers qui forment Ie coeur de I'ouvrage et sous
tendent ses trois premieres parties [« <Economie, science du commerce et economie
politique », «Sensualisme et ordrenaturel», «Analyseeconomique de I'ordre natu
rei»), tandis que les demiers sont abordes dans une courte quatrieme partie et en
conclusion.

L'apparition de la « Science nouvelle» datedu milieu du XVIII' siecle. Qu'entend
I-on par « science» al'epoque ? Steiner souligne que, jusqu'en 1750 environ, la
definition de la science - et des sciences - reste vague: elle se precise avec
D'Alembert, et surtout Condillac (que Quesnay connait des 1749), qui distinguent
alors clairement la science de la religion et de la metaphysique. Plus interessant, ce
statutde sciencea-toil ete revendique dans Ie domaine economique avantQuesnay?
Deux projets anterieurs a la physiocratie ont une telle ambition: la « science du
commerce », dont Francois Veron de Forbonnais developpe les principes, et la
«science eeconomique » propose par Carl von Linne dans Ie Journal aconomique
des 1752. Le premier est desormais bien connu(mais il n'aurait pas ete inutile d'y
attacher plus d'importance), ce qui est loin d'etre Ie cas du second, et il faut regret
ter que Steinern'ait pas Ie loisir ici de Ie presenter plus en detail. Ainsi la «Science
nouvelle» n'est-elle pas sans concurrente, ce qui ne doit pas etre neglige pour
comprendre les voiesqu'elle choisit pourse differencier et s'affirmer. Dansles pre
mierstexteseconomiques de Quesnay, les articles « Fermiers » (1756)et « Grains»
(1757) parus dans I'Encyclopedie, nulle allusion n'est faite aune nouvelle science.
II fautattendre la Philosophie rurale(1759), et donela collaboration avecMirabeau,
pour que le Tableau economique du maitre soit presente comme «Ie precis et la
base de la science economique ». Cette derniere se distingue par un aspect remar
quable, mis en exergue: l'importance accordee 'aux « calculs », qui depuis a ete
abondamment relevee. L'auteur note, a ce sujet,qu'a la difference de Malebranche
- «son suppose mentor en philosophie» - Quesnay, qui n'attribue pas.auxcal
culs une validite illimitee, recuse toute « mathematique des imperceptibles », entre
autres, Ie calculdifferentiel, Autre trait marquant, I'attention porteepar Quesnay au
langage et a la clarification conceptuelle qui rappelle celIe de Condillac (et la encore
le demarque de Malebranche).

La deuxieme partie de l'ouvrageest sansdoutela plusnovatrice. Steinery insiste
sur la necessite de mettre au jour la nature des liensentre la « science nouvelle» et
la theorie de la connaissance de Quesnay, et suggere deux pistes pour y parvenir :
d'une part, Quesnay, lecteur de Locke, est marque par la philosophie sensualiste,
renouvelee au meme moment par Condillac; de l'autre, Quesnay etant egalement
influence par la philosophie cartesienne, il convient de reconsiderer ce qu'il a
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emprunte aMalebranche. Ainsi Steiner rejette au second plan les concepts de droit
naturel et d'ordre nature! : chez Quesnay, la reflexion sur la connaissance serait pre
mieredans I'ordrede la science. La demonstration s'appuie principalement sur deux
textesdu physiocrate : Ie « Discourspreliminaire » de I'Essaiphysiquesur l'acono
mie animale (2' ed., 1747) et l'article «Evidence» de l'Encyc!opedie (1756), tous
deux faisant transition entre son oeuvre medicale et son ceuvre economique. Des
1747, Quesnay opte pour une conception sensualiste de la connaissance, qu'il deve
loppe dans « Evidence» et reaffirme a la fin de sa vie dans les Recherches philo
sophiques sur I'evidence des veritesgeometriques (1773) : il s' y oppose ainsi direc
tement aDescartes et aMalebranche, en considerant que non seulement les sens
sent la source de nos connaissances, mais encore Ie seul moyen de corriger nos
erreurs. Par ailleurs, Ie fait que la conception de l'ordre naturel economique chez
Quesnay n'ait pas de racines theologiques relativise encore, aux yeux de I'auteur,
l'importance habituellement accordee aMalebranche pour comprendre l'eeuvre du
physiocrate. Et pour etayer cette hypothese, sont invoquees toutes les «occasions
manquees» au Quesnay aurait pu avoir recours au philosophe; mais Ie fruit d'une
teUe demarche, pour recuserune filiation intellectuelle, pourra etre consteste. Oues
nay aurait surtoutemprunte aMalebranche une conception cartesienne de la science
et de la methode. Puis il est examine comment se concilient cartesianisme et sensua
lisme, autrement dit ordre naturel et sensualisme qui constituent ce que I'auteur
denomme Ie « sensualisme normatif» de Quesnay. II en ressort que ce demier ne
peut etre assirnile aux concepteurs de systemes fondes sur des hypotheses, du moins
dans ses premiers ecrits : la base factuelle, voire experimentale, de ses travauxdoit
etre reconnue comme telle. Cependant, dans les remarques qui accompagnent Ie
Tableau economique, Quesnay affirme aussi que ses principestheoriques sont vrais
independamment de la base factuelle retenue. Steiner releve que cette seconde
orientation se renforce dans les textes ulterieurs du physiocrate, surtout apres 1765:
malheureusement, il note ici cette evolution sans en retracerles etapeset en analyser
plus avant les fondements.

L'analyse economique de l'ordre naturel est ensuitel'objet d'une approche origi
nale et d'importants developpements. 'Ainsi, pour n'en evoquer que quelques-uns,
Steiner montre que la place accordee par Quesnay au comportement des agents
economiques est bien plus capitale qu'on ne le reconnait habituellement. Or, Ie
comportement des agentsest justementce qui permetde faire Ie lienentre sa theorie
de la connaissance et un element decisif de sa theorie economique, La plupart des
agents agissentselon leur interet immediat et leur liberte animale, et ont ainsi des
actions regulieres dont on peut faire la theorie, S'il y a opposition d'interet, la
concurrence est alors essentielle pour la regler : Ie debat contradictoire qu'elle ins
taure entre les agents represente I'essencede l'ordre naturel economique tel que Ie
conceit Quesnay. Pour que le bon prix, notamment celui des grains, la rente du pro
prietaire, Ie salaire s'etablissent a des montants satisfaisants pour I'ensemble du
corps social, iI faut s'en remettre au comportement interesse d'individus qui
debattent contradictoirement de leurs intere-ts sur un marche concurrentiel. Cepen
dant, dans certains cas, la confrontation d'interets opposes entre deux groupes, le
conflit entre les libertesanimales, ne peuvent etre resolussans Ie recours ala liberte
d'intelligence, qui n'est pas it la portee de tous les agents: seulle philosophe, dans
un premier temps, la possede et peut foumir la solution. La repartition du produit
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net, attribue finalernent en totalite aux proprietaires, charges en retour de payer
l'irnpot unique, a pourconsequence que ceux-ci doivent egalement, comme le philo
sophe, maitriser la « Science nouvelle » et user de leur liberte d'intelligence.

La notion de gouvemement economique est un fil conducteur dans l'ceuvre de
Quesnay. En cela, ne s'inscrit-il pas dans une longue tradition de « conseillers du
prince », ce dont il aurait peut-etre fallu mieux rendre compte? L'objeetif physic
cratique est de restaurer la bonnemarchedu royaume agricole, dont la situation s'est
degradee, d'une part, en raison de la meconnaissance de l'ordre natureleconomique,
de I'autre, du fait des pressions nefastes qu'exerce le « systeme des commercants »,

Quesnay construit done une opposition entre deux formes d'organisation econo
mique, et ainsi deux gouvernements economiques, la republique commercante et le
royaume agricole, opposition qui tient d'abord 11 des criteres geo-economiques
(exernple de la Hollande et de la France). Il en conclut d'abord qu'il existe une
cornplernentarite et unecooperation possible entreees deux typesde pays(et rejette
ainsi toutevisionbelliqueuse desechanges internationaux si commune au sieclepre
cedent) et ce faisant, comme Ie remarque Steiner, ne jette nullement la pierre 11 eeux
vouesau negoce ou Iecommerce degage un produit net.La principale erreurde Col
bert et de ses successeurs protecteurs des marchands fut d'appliquer au royaume
agricole des regles propres a la republique commcrcante. Finalement, pour retablir
le royaume agricole, il faut connaitre les lois de I'ordrc naturel economique - le
Tableau economique - et le gouvemement econornique doit se reduire a peu de
choses, a laisserfaire. L'auteur souligne que, sous eet angle, il y a clairement chez
Quesnay autonomie de la sphere economique vis-a-vis de la spherede decision poli
tique. Est-ce conciliable avec des interpretations recentes de la physiocratie, appre
hendee comme un projet visant a « convertir Ie politique en economie » ?

Dans nne derniere partie, il est question des notions de despotisme legal et
d'espace public. Elles decoulent de la necessite pour Quesnay, une fois definis
l'ordre naturel economique et le gouvemement economique Ie plus en adequation
avec celui-ci, d'envisager comment ce gouvernement econornique peut etre instau
rer et preserver. Le lien entre le politique et l'economique s'etablit autour des rap
ports entre la Science nouvelle, le souverain et l'opinion eclairee. Deuxconclusions
de I' auteur retiennent ici l' attention. Dans Ie seul texte qu'il consacre specifique
mentau « Droitnaturel», Quesnay se revele hesitant, voire imprecis, lorsqu'ils'agit
de le definir, en particulier dansla terminologie qu'il adopte, lui si soucieux d'ordi
naire du langage. Ouelle porteefaut-il des lors accorder ace texte tardif? En second
lieu, Ie probleme de la connaissance est presents comme un aspect cssentiel pour
penetrer la reflexion politique de Quesnay. Ainsi, Ie lien politique peut se definir par
l'intermediaire de la diffusion et de la circulation de la connaissance des lois de
I'ordre naturel, et si on assode cette these a celle mettant l' accent sur la propriete,
selonSteiner, la Science nouvelle « prendplace dans ce que J. Habermas a qualifie
de sphere publique bourgeoise oil se rassemblent les individus susceptibles de faire
un usage public de leur raison, en matiere politique notamment, mais pas seule
ment; individus designee par leur qualite de proprietaire d'une part, par leur raison,
d'autre part» (p. 112). D'ou, s'il y a bien chezQuesnay une reduction economiciste
du politique, il ne faut pas negliger qu'il fait de l'opinion publique une donnee poli
tique fondamentale, et qu'il conserve au politique une place eertes limitee mais
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reelle, puisqu'elle estala fois pedagogic et « controle exerce par ceuxquisavent sur
ceux qui traduisent le savoir en decision» (p. 116).

L'ouvrage livre done de nouvelles clefs pour comprendre les fondements de la
physiocratie. La reference necessaire au sensualisme est tres convaincante. L'appre
ciation des rapports aetablir avec la philosophie de Malebranche presente plus de
difficultes, toutes ne sont pas resolues, Quant aux evolutions, voire aux contradic
tions, relevees dans l'oeuvre de Quesnay, elles incitent arevenir sur la chronologie
des textes et leurs conditions d'elaboration, ane pas negliger une perspective plus
historique, aetudier enfin les relations que Quesnay a entretenues avec ses « dis
ciples», et entre autres, aevaluerdans quelle mesure il a pu s'operer one influence
reciproque - et non unilaterale - entre le maitre et ses eleves, Autrement dit, La
« Science nouvelle» de l'economiepolitique, entre autres merites, devrait stimuler
les recherches sur I'histoire complexe de la physiocratie et du discours quesnaysien.

Christine THERE

Nature, histoire, societe. Essais en hommageaJacques Roger. Rassembles et pre
sentes par Claude BLANCKAERT, Jean-Louis FISCHER et Roselyne REY. Paris,
Klincksieck, 1995. 15, 5 x 24, 454p., bibliogr., index.

Publie avec ie concours du Centre national du livre et de la fondation Singer
Polignac, cet ouvrage collectifreunitvingt-sept contributions - dont plusieurs tra
duites - de collegues et d'ancienselevesde Jacques Roger, qui se veulent l'expres
sion de l'etendue des questions que celui-ci aborde dans ses publications.

Un premier groupe de textes rassemble les etudes portant sur les concepts, les
mots ou les attendus philosophiques qui sous-tendent la signification des grandes
notions organisatrices de la pensee scientifique, ou servent aen imaginer la restruc
turation en vue d'elargir sa communication a tous les hommes, comme Francis
Bacon (Advancement of learning, 16(5) et Marin Mersenne (I'Harmonie univer
selle, 1636-1637) en coneurent le projet. Cette premiere serie d'analyses est intra
duite par une tentative de deconstruction critique de quelques « mythes methodolo
giques» (Mirko D. Grmek) obscurcissant notre comprehension de la double
composante evolutionniste (l'affinement croissant des donnees empiriques conside
rees) et revolutionnaire, par renversement de paradigme, indissociablement a
l'reuvre dans les processus de la decouverte scientifique. Mais, non moinscruciale
que la determination de la dynamique reelle du savoir, est pour l'epistemologue la
clarification despresupposes de la semantique de la science. Ainsi,Vincent Cappel
letti releve-t-il l'incapacite de la raison scientifique contemporaine aoperer la syn
these des concepts de mouvement - revetant pour nous une acception strictement
mecanique -, de transformation (metabole), d'evclution et d'information (Ein
bildung), dans un contexte ou la nature a cesse d'etre concue comme « l'acte de la
mobilite en devenir [...) vers l'acte de l'acte : la Pensee, dotee de vie et desiree par
le monde » (Aristote, Metaphysique).

Lorsque I'acte de synthase conceptuelle releve non plus seulement d'une neces
site d'ordre heuristique, maisconstitue Iefondement du discours metaphysique, son
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produit s'affirme comme theorie explicative dont la plausibilite reste ademontrer,
Ainsi, Francois Duchesneau se pose-t-il la question de savoir comment la « chaine
des etres » leibnizienne, dont la structure est de type mathematique, peut faire droit
a la versatilite d'une nature contingente. La reponse semble tenir en l'affirmatioo
d'une «conception dynamique de la nature» (Jacques Roger) presupposant
l'absence de toutecausalite evolutive initiatrice de I'apparition de formes nouvelles
par « derivation» de formes plus anciennes.

L'analyse de l'echo rencontre par I'eeuvre de Newton dans la pensee philo
sophique du XVlII

e siecle (voir la Lettre sur les aveugles de Diderot), puis de Darwin
dans la pensee scientifique modeme, fait I'objet des interventions sur lesquelles se
cloture la premiere partie de I'ouvrage. John Greene tente ainsi d'evaluer l'impact
de la «revolution darwinienne » dans l'ensemble des sciences (physique, biologie
du comportement, anthropologie, psychologie, sociologie, etc.), sur la philosophie et
notre « vision» du monde. Constatant l'importance du nombre de termes employes
metaphoriquement par la biologie evolutionniste modeme (I'« effort », le « but », la
«valeur »), il soutient que la question fondamentale que pose aujourd'hui encore
l'oeuvre de Darwin est de savoirsi l'idee de nature peut faire sens independamment
de celIe d'un « bien» inherent au processus de la selection naturelle.

La deuxieme partie de l'ouvrage, qui analyse la constitution et Ie developpement
des sciences de la vie, se subdivise en deux sections. La premiere fait place ades
considerations d'ordre philologique (autour de la notion de contagion) ou portant
sur l'ecart existant entre l'experience subjective du malade (Maine de Biran) et le
temoignage « objectif» des medecins (Moreau de La Sarthe et Laennec) sub
tilement analyse par JeanStarobinski. Elle se conclut sur l'histoire de l'introduction
en France des theories darwiniennes et de la genetique des populations dans les
annees 1930, puis, de la genetique, et avec la discussion des preuves epidemiolo
giques aujourd'hui disponibles en faveurde la selection naturelle (Bernardino Fan
tini). Le creurdes developpements contenus dans cettesection se rapporte Ii la mise
en lumiere du role central joue par la theorie de la generation dans I'reuvre
d'ErasmeDarwin, et des limitations imposees par Ie paradigme mecaniciste et mate
rialiste de la biologie postdarwinienne aux tentatives faites pour rendre theorique
mentcompte de la possibilite de rencontres aleatoires entre caracteres independants,
au fondement de la connaissance des lois de l'heredite. Roselyne Rey montre en
quoi la theorie transformiste enoncee dans l'reuvre d'Erasme Darwin cherche a
resoudre de facon unitaire, pour les mondes vegetal et animal, Ie lien entreIe deve
loppement individuel et la transformation des especes, et ne peut se comprendre en
dehors d'une reflexion sur le probleme de l'origine de la forme, ( traduction et
resultante d'un ensemble de mouvements vitaux ou inteUectuels », Charles Lenay
decrit, enfin, la maniere dontHugode Vries, s'appuyantsur la double hypothese de
la pangenese de Darwin et de la continuite du plasma germinatif d'August Weis
mann, tente de forger une theorie de l'organisation des etres vivants qui diftereIi la
fois du preformationnisme c1assique et de l'epigenetisme causal(mecaniste) presup
posant la liaison des caracteres entre eux.

Les contributions contenues dans la seconde section abordent un ensemble de
questions aussivariees que cellesdu rapport entrescienceet Ideologic, de Ia defini
tion des etapeset des modalites de l'identification, de l'unification et de la dtlimita-
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don du champ de la biologie, de la constitution d'une approche alternative de la
pensee de lamarck faisant l'economie des presupposes d'une historiographie evolu
tionniste ou transformiste (Michael Jonathan Sessions Hodge), enfin, de la redefini
tion de la nature du processus de l'evolution au xx' siecle, dans l'eeuvre du neo
lamarckien Rene Jeannel (1879-1965). La premiere question fait l'objet
d'instructives considerations sur l'enchevetrement des motifs ideologiques (le
conservatisme politique) et des raisons theoriques (la lutte contre Ie materialisme et
Ie transformisme) expliquant Ie reinvestissement du cadre conceptuel fourni par
I'anatomie philosophique allemande - supposee faire appel it des notions de hierar
chie, de transcendance et d'antimaterialisme et permettant de rapprocher des points
de vue apparemment inconciliables de la teleologic et du mecanisme - par les
enseignants du College royal de chirurgie de Londres, dans les annees 1820, sous
I'impulsion de Joseph Henry Green (1791-1863), disciple du philosophe Samuel
Taylor Coleridge. L'interet du lecteur ne pourra egalernent manquer de se porter sur
I'excellente contribution de Giulio Barsanti decrivant le role decisif joue par la
conception lamarckienne de la vie dans l'autonomisation de la biologie par rapport it
la physique et aI'histoire naturelle. La recherche d'une loi generale valant comrne
cle de la comprehension de la nature vivante conduisit Lamarck it doter toutes les
disciplines d'etude de celle-ci d'un cadre unique de reference. La definition des
vivants par opposition aux « corps bruts » devait, enfin, conduire la biologie nou
veau-nee it la certitude que ses objets differaient de tous les autres, qu'il existait un
niveau de la realite irreductiblement biologique.

C'est avec l'appreciation du conditionnement exerce sur la reception des idees de
Darwin par l'ideologie multiseculaire de la vie comme effort impliquant douleur et
sacrifice, et le regard jete sur la posterite du concept spencerien de « survie des plus
aptes », que se conclut cette deuxieme partie de l'ouvrage. Antonello La Vergata
tente ainsi d'expliciter les presupposes ideologiques de la conception de l'effort par
les theoriciens de la biologie de la seconde moitie du XIX· siecle, non seulement
comme facteur «necessaire » et «superieur» de toute transformation (Armand
Sabatier), mais encore comme composante indissociable de toute forme de «Iutte
pour I'existence » (Alfred Russel Wallace, John Arthur Thomson).

Le concept spencerien de survival of the fittest [« survie des plus aptes »] - que
Darwin accepta d'employer comme synonyme de la notion de « selection naturelle »

dans plusieurs passages des dernieres editions de L 'Origine des especes -, dont
provient I'expression fitness to survive [« aptitude it survivre ») ou fitness, devint, au
debut du xx· siecle, le nom d'une grandeur mesurable, le concept d'une «valeur
selective» mathematiquement exprimable. Cette «metamorphose quantitative»
sera elle-meme it l'origine de I'emergence du concept modeme de fitness, definie
comme succes reproductif moyen d'un individu dans une population, dans I'eeuvre
d'Alfred James Lotka (1880-1949), et comme produit de la viabilite et de la
recondite, composantes de 1'«aptitude» generale d'un organisme chez Ronald Ayl
mer Fisher (1890-1962). La fitness, ainsi entendue, offre une comprehension des
implications demographiques du principe darwinien de la selection naturelle, que
pouvaient difficilement accepter les doctrines eugenistes de Francis Galton et Karl
Pearson, et sert de support it une vision philosophique foncierement optimiste de
revolution chez les darwiniens du xx' siecle.
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Les textes de la troisieme partie de I'ouvrage offrentdivers apercus sur les modes
de relationde la scienceavec son contextesocial, philosophique et cultureI, entre la
seconde moitie du xvui" siecle et la premierepartie du siecle suivant. Dans son ana
lyse du contexte culturel de reception des acquis du progres de la connaissance
scientifique au xvm" siecle,Andreas Kleinertdemontre I'existence d'une importante
denivellation conceptuelle entre science en cours d'elaboration et science vulgari
see, contredisant l'intention des vulgarisateurs d'alors et l'appreciation optimistede
certains historiensdes sciences. De meme, commele rappelle LaurentLoty, reposi
tionner I'histoire de la connaissance dans one histoireculturelle,engage une evalua
tion du degre d'autonomie des sciences relativement a la metaphysique, Ce que
vient apropos confirmer I'exemple de l'eeuvrede Dupont de Nemours(1739-1817)
s'opposant a la representation c1assique d'une coupure entre I'homme et I'animal,
refutant l'inneisme (memoire Sur l'instinct) et soutenant, ala difference des ideo
logues, que la psychologic decoule des comportements sociaux.

Le mode de relationparticulierde la culture avec la science,que les poetes (Louis
de Fontanes, Charles Chenedolle, Andre Chenier) surent instaurer autour de la
Revolution francaise et au debut du XIX' siecle (Jacques Delille, Nepomucene
Lemercier), se trouve en demier lieu finement analyse par Jean Dhombres.

Les articles contenus dans la partie finale du livre abordent en premier lieu la
question du rapport des sciences francaise et americaine dans deux ceuvres aussi
diverses par leur inspiration et eloignees dans le temps que celles du naturaliste
francaisAmbroiseM.F.1. Palisot de Beauvois (1752-1820) et de Paul Broca,fonda
teur de la Societe d'anthropologie de Paris (1859), qui defendit centre ses pairs les
theses polygenistes (affirmant I'existence d'une hierarchie des « types de l'huma
nite ») de Samuel George Morton, Josiah Clark Nott et George Robins Gliddon,
cautionnant l'esclavage des Noirs, au mepris des lois du contr61e savant. L'un des
aspects de I'imposture ideologique decoulant de ce parti pris consiste en l'affirma
tion du caractere moralement preferable du concept d'inegalite des races acelui de
leur degenerescence, induisant malediction et demerite (Broca, «Recherches sur
l'hybridite », 1877)!

Deux ultimes interventions s'attachent amettre en lumiere les enjeux d'ordre ala
fois culturels,philosophiques et sociopolitiques deja constitution de la prehistoire et
de la paleontologic humaine. NathalieRichard attire ainsi notre attention sur Ie fait
que l'epistemologie de la prehistoire naissante, au xixt siecle, « integre [...] un dis
cours materialiste et transformiste et certains mots d'ordre nationalistes », Goulven
Laurent decrit, enfin, l'originalite des conceptions du paleontologue Marcellin
Boule (1861-1942) se dernarquant de toute vision «evolutionniste» (Gabriel de
Mortillet) et soutenant que la branche humaine, bien qu'independante depuis Ie
debut des autres branchesde primates,s'est cependant developpee parallelement en
demeurant morphologiquement et geographiquernent « voisine »,

Eric llAMRAOUI
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Arnor CHERNl, Buffon. La nature et son histoire, Paris, Presses universitaires de
France, 1998. 11,5 x 17,5, 136 P« index (Philosophie, 101).

Ce petit volume ne se propose bien evidemment pas d'exposer en detail les
trente-six volumes de I'Histoire naturelle, mais de rendre compte du projet qui
anime l'entreprise de Buffon, et plus precisement d'interroger Ie contenu de la
notion d'histoire mobilise dans cette eeuvre. Une question centrale commande le
developpement de l'analyse, celie de l'origine du projet : aquoi tient l'emergence
de l'histoire naturelle ? Postulant des les premieres pages que l'histoire naturelle est
science du devenir de la nature et nait avec l'reuvre de Buffon, l'auteur installe une
double ambigutte, que la suite de l'ouvrage vient heureusement dissiper. La these
que Amor Cherni entreprend de soutenir est que « l'histoire naturelle n'est nee que
parce que la Nature est devenue moins visible aux yeux des hommes », c'est-a-dire
moins immediatement proche de l'homme, en raison des nouveaux instruments,
conceptuels et techniques, utilises pour l'etudier. L'histoire naturelle se deployant
pour Buffon adeux niveaux, celui des choses inertes et celui des vivants, c'est la
question de l'independance ou de la solidarite originaire de ces deux mondes qui se
trouve posee, En d'autres termes, c'est la question de l'origine du vivant qu'il
convient d'interroger, partant celie de la position de Buffon al'egard des hypotheses
concurrentes de la preformation et de l'epigenese, done aussi celle de la teneur de
son materialisme et de sa relation au mecanisme.

La breve introduction exposant la problematique d'ensemble de l'ouvrage est sui
vie de cinq chapitres, oii l'auteur, loin de s'abandonner aune fastidieuse description
ou de se perdre dans les details de cette eeuvremonumentale, se propose de mettre a
jour « ses modeles et ses fondements theoriques », et, pour cela, procede, en une
progression fortement ordonnee, par interrogations successives guidant le lecteur et
assurant une comprehension aisee par son style simple et concis.

Le premier chapitre, essentiellement centre sur le Premier discours, presente la
reflexion methodologique de Buffon; son exigence d'une methode «naturelle »,

apte ala fois aembrasser la multiplicite du vivant et aen saisir l'unite, son souci
d'appliquer au « magasin de la nature », prealablement constitue, un regard ou
l'observation s'affranchit de l'arbitraire des systemes. C'est en fait un double arbi
traire que denonce Buffon, arbitraire des systemes de classification artificielle,
conduisant aune « plethore taxinomique », arbitraire des mathematiques engendrant
les limites du mecanisme. Contre le privilege reconnue ala methode deductive et la
pretention d'atteindre aune connaissance absolue de la nature, pretention illusoire
puisqu'elle a consiste au contraire apenser la production naturelle apartir de nos
propres productions, Buffon affirme la distance et l'exteriorite qui separe le sujet
connaissant de l'objet qu'il etudie et les droits avaloir de l'observation se limitant a
degager les rapports entre les Hres et entre les choses. En consequence, si Buffon se
propose de mettre a jour la «methode de bien conduire son esprit dans les
sciences », c'est mains pour suivre Descartes que pour denoncer l'analyse comme
voie royale et exclusive al'intelligibilite du reel.

Le second chapitre est consacre aune presentation, claire et argumentee, des ele
ments de la theorie de la terre, insistant, abon droit, sur le jeu dominant des « causes
constantes » et sur l'hypothese du choc par laquelle Buffon s'efforce de rendre
compte du systeme solaire. L'etude du vivant, developpee au chapitre suivant,
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accorde une attention particuliere aux concepts centraux de moule interieur, de
forces penetrantes et de molecules organiques, ce qui permetde situer la position de
Buffon it l'egard de l'hypothese preformationniste. Conjointement l'auteur montre
pertinemment que la position de Buffon it I'egard du mecanisme ne se reduit pas it
un simple rejet, mais constitue plutotson elargissement, illustration de sa defiance it
l'egard des generalisations simplificatrices et de «l'esprlt de systeme», Ces deux
chapitres prepatent en fait I'analyse de l'historicite de la nature inanimee et du
vivant,du balancement entregeneration et degeneration, qui met en lumiereala fois
Ie role des considerations Morales et theologiques dans la pensee de Buffonet I'evo
lution de sa representation des rapportsentre l'homme et la nature. L'auteur entend
notamment montrer que « bien avant Charles Darwin, Buffon a vu non seulement
I'importance de la domestication dans la variationdes especes,mais aussi Ie rapport
d'analogie qu'il y a entrecette variationet celle qui se fait dans la Nature ». Uspre
parent, enfin, l'expose de la reflexion de Buffon sur l'origine du monde, laquelle
vient repondre aux questions liminaires pour montrer le poids du newtonianisme sur
la penseede Buffonet Ie role privilegie qu'il attribue ala lumieredans la naissance
du monde, faisant apparaitre son histoire comme « Ie passage d'une Nature transpa
rente it une Nature opaque»,

En definitive, Chemi s'efforceici avec succesde mettre it jour les principesdirec
teurs qui commandent Ie discours de Buffon. Sans doute, les difficultes que souleve
l'analyse ne pouvaient, etant donne les exigences de la collection, recevoir les
approfondissements necessaires it leur complete intelligence. Mais, on aurait pu
esperer que le lecteur novice auquel s'adresse I'ouvrage trouve quelques pistes
bibliographiques afin de lui perrnettre de pousserplus loin son etude de la pensee de
Buffon. L'absence de toute reference aux travauxde JacquesRoger est, it cet egard,
etonnante.

Thierry MARTIN

GiulianaGEMELLI, Le Elitesdella competenza. Scienziati sociali, istituzioni e cultura
della democrazia industriale in Francia (1880-1945). Bologne, n Mulino,
1997. 13,5 x 21, 419 p., index (Ricerca).

Sauf it eire depositaire d'un capitalsocialet symbolique particulierement eleve, le
leeteurdu livre tres fouille de GiulianaGemelli (quin'a pas menage ses effortscOte
sourcestant en Francequ'aux Etats-Unis) ne peutqu'etre frappe d'un certainvertige
tout au long de la rencontre que l'historienne transalpine nous propose avec cette
page originalede I'histoirede France. Ala fois analyse de certains des fondements
du systeme des relations industrielles francaises et du developpement de l'economie
dirigee, examen des presupposes et des initiatives tant des reformistes sociaux que
des premiers« technocrates », la reflexionse donnepour toile de fond certainesdes
conceptions qui ant domine l'histoire des rapports capital-travail au cours de la
Troisieme Republique (notamment sous I'influenee americaine) et decline, d'une
certainemaniere, les rapports du savant,du politique et du capitaliste. L'ouvrage est
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de fait tout entier construit autour du role des sciences socialesdans I'edification et
l'affirrnation de la « democratie induslrielle» francaise. Quand on mesure
aujourd'hui combien sont cruciales les questions tant theoriques que pratiques et
politiques sur I'economique, la place de l'entreprisedans la societe, Ie role du mar
che, les rapports Etat-marche, autrement dit les questions relatives al'intervention
de I'Etat, et quandbien meme soufflentfort les vents du neoliberalisme, il importe
que puissent etre eclaires certains des elements fondateurs d'un modele de societe
qui a reussi aporter au pinacle de la democratie les valeursdu marcheet de l'entre
prise. De ce point de vue, le role majeur rempli par les sciences sociales pour en
rendre compte, l'eclairer et tantot le justifier (ici principalement economie, statis
tique, sociologie, droit) doit pouvoir etre etudie, et pour donner acomprendre les
enjeux globaux de societe et pour alimenter un retour reflexif et critique sur les
sciences sociales elles-memes.

Si Ie lecteur est susceptible d'etre frappe de vertige, cela tient non seulement a
l'extraordinaire galerie de portraits de ces elites intellectuelIes et strategiques qui
convolent de beauxmariages en hauts lieux (de l'administration d'Etat, des affaires
et des univers academiques) et qui ont pour particularite d'etre depositaires (et
souvent producteurs) des savoirs des sciences sociales. Mais aussi, ces elites se
placent-elles au carrefour d'associationset d'organisations - institutions educatives
nouvelles, revues, structures hybrides de rencontre et d'action, mouvements de
reflexion, etc. - qu'elles creent, impulsent et investissent. C'est dansces franges du
pouvoir d'Etat et des milieux patronaux, qu'ont ete pensees les diverses doctrines
sociales de gouvemement de la societe francaise depuis Ie reformisme solidariste
jusqu'aux fondements de la technocratie et de la planification soigneusement concus
par les polytechniciens des annees trente en passantpar la grande utopierationalisa
trice d'inspiration taylorienne. C'est la que l'historienne observe la singuliere
alchimie des elites inteliectuelIes administratives et economiques qui construisirent
un langage tout entier arc-boute sur Ie savoirdes sciencessociales, le langage de fa
competence et de l'expertise, fondement d'une veritable «syntaxe de I'action
socialex (et economique) ainsi que d'un authentique « territoire de l'autorite tech
nique », fruit de la rencontre de differentes cultures autourdes problemes de l'orga
nisation, du monde de l'entreprise et des modes de prise en charge publique des
relations industrielles. Ce faisant, ce sont l'organisation, les conditions de produc
tion et les objetsde la recherche en sciencessociales qui evoluentet definissent peu
apeu les contours d'un Etat industriel « moderne »,

Dans la premiere partiede l'ouvrage, apresavoircaracterise la specificite des rap
ports entre la science et I'Etat dans l'acceptiondurkheirnienne - une specificite qui
est Ires eloignee du modele d' economie mixte de la recherche en Allemagne au
encore du modele americain base sur la preeminence de la grande entreprise et du
corporate capitalism - Gemelli examine attentivement le role singulier des dis
ciples et continuateurs de l'eeuvredu sociologue Frederic Le Play. Plus precisement,
c'est it une fraction modemisalrice des leplaysiens, catholiques sociaux,que l'auteur
s'interesse (EmileCheysson, Paul de Rousiers, MaxLeclercou RobertPinot)et que
I'on retrouvera surtout, en dehors des spheres academiques, dans des univers
hybrides (relevant tantot de l'Etat, tantot du patronat) et en particulier au Musee
social, (;ree en 1889grace au mecenatdu comtede Chambrun. L'auteur avance par
exemple que, durant le bref laps de temps OU il dirigea le Musee social, Pinot



COMPTES RENDUS 673

impulsa « un modele ineditde gestiond'une entreprise culturelle » (p. 81). Ni struc
ture d'enseignement, ni cercle intellectuel mais plutot « prototype des societes de
conseil modernes », cetteorganisation est representative d'un « modele d'agregation
mixte, capable de reunir diverses elitesdans I'objectifde diffuser une forme d'inter
ventionnisme socialscientifiquement fonde » (p.72),en particulier par I'application
rigoureuse des methodes de recherche statistique. L'auteurexamine ensuite les par
courset realisations de deuxhommes qui creeront, I'un - VictorDuruy - l'Ecole
pratique des hautes etudes en 1868, I'autre - Emile Boutmy - I'EcOle Iibre des
sciences politiques au lendemain de la defaite de Sedan. Surcette demiereinitiative,
soutenue par d'eminentes personnalites, Gemelli analyse comment, jusqu'a la crea
tion de I'Ecole nationale d'administration en 1945, I'Ecole libre exercera un rOle
majeur dans l'organisation de la culture du monde des affaires, de la diplomatie et
de la haute administration.

Dans la deuxieme partie, l'auteur observe Ie noyau dur de ces groupes de refer
mateurs sociaux anime en particulier, dans le cadredes Entretiens de Pontigny, par
Paul Desjardins, veritable « entrepreneur culturel » avant la lettre. A partir de ce
reseau, Gemelli examine le « caractere culturel pluraliste » d'autres associations
creeesala memeepoque : I'Association intemationale pour la protection legale des
travailleurs (1906), I'Association pour la lutte contre le chomage creeeal'initiative
de Max Lazard en 1910, etc. Avec la guerre, et en toilede fond Ie debat crucial sur
I'organisation et la rationalisation - autrement dit entre la decouverte enthousiaste
des Etats-Unis et la valorisation concomitante de I'OST (organisation scientifique
du travail) et l'obsession d'une opposition it I'Allemagne consideree comme deten
trice du secret (et du savoir) de l'organisation - I'auteur entend montrer que le
developpement de l'expertise ne peut etre lie exclusivement al'expansionde l'inter- .
ventionnisme etatique resultant de la guerre. C'est ainsi qu'elle s'interesse de pres
aux initiatives organisationnelles impulsees depuis les comites consultatifs d'action
economique (decret de 1915) ou au role important joue par Etienne Clementel,
ministre.du Commerce et de l'Industrie, lequel s'appuya grandement sur le travail
de conseil et d'expertise de l'historieneconomiste Henri Hauserqui elabora, en par
ticulier, Ie concept de region economique. De meme, AlbertThomas, ministre des
Armements pendant la guerre, un normalien au parcours emblematique, s'entoura
d'eminents scientifiques sociaux tels Francois Simiand, Maurice Halbwachs, Fer
nandMaurette, PaulMantoux, etc. Pourmieux apprehender les logiques d'organisa
tion des interets (tant professionnels que patronaux ou syndicaux), Gemelli analyse
alOTS Ie contexte, les principaux points de discussion juridique ainsi que Ie rOle au
demeurant ambivalent de la CGTreformiste de LeonJouhaux dans Ie difficile ave
nementdu Conseil national economique en 1925. Dansce cadre, la dimension cen
tralede la competence et de I'expertise - valorisee et theorisee par le juristeJoseph
Barthelemy - est dairement mise en lumiere,

Dansla derniere partie du livre,sont etudies tout uneseriede parcours represents
tifs des normaliens et leurs roles depuis les « laboratoires intellectuels de I'Ecole
normale superieure x crees grace a d'importants concours financiers (mecenat
d'Albert Kahn, gros investissements de la fondation Rockefeller), et la veritable
croissance des systemes prives d'organisation de la recherche - expression de
I'effervescence et de l'interet croissants pour les Etats-Unis dont temoigne la multi
plication des voyages d'etudes des scientifiques sociaux outre-Atlantique. Mais,
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pour caracteriser plus encore cette « autorite des experts », l'auteuretudie le r61e de
l'Ecole polytechnique dans la formation de ce qu'elle appelle, faute de mieux, une
veritable « socio-technocratie », L'historienne s'interesse ainsi a la redefinitiondu
role du polytechnicien en «Ingenieur-economiste » (p.309), et a d'importantes
creations organisationnelles et associatives. Sont analyses - et pour cause - les
effets et initiatives qui suivirent directement la tenue aParis du premier congres
international de l'Organisation scientifique en 1925, asavoir, la creation de l'Institut
international du management qui diffusera largement les grands preceptes taylo
riens, et Ie developpement de la professionnalisation de l'expertise et des premiers
cabinets-conseils (enorganisation); c'est, enfin, une double creation - du cOte des
milieux patronaux - animee par des polytechniciens: Henri Fayol au CNOF
(Comite national de l'organisation francaise), Jean Coutrot et Jean Milhaud a la
CEGOS (Commission generale d'organisation scientifique). Gemelli etudie egale
ment le role important de X-Crise, cetteassociation loi 1901 (au departCentre poly
technicien d'etudes economiques) qui favorisera le plus la reflexion sur Ie modele
de « l'Etat technique », asavoir « un Etat qui valorise la competence technique [...]
presente dans toutes les institutions et dont le rMe primordial est precisement de les
faire interagir, en creant un circuit d'informations permanent au service des institu
tions et de chaque citoyen » (p. 339).

Avec la Seconde Guerre mondiale et la dissipation de I'interet des experts fran
cais pour le scientific management d'inspiration taylorienne liee aux « deuxrevolu
tions paradigmatiques » dans les modeles scientifiques americains (developpement
des behavior sciences et de l'operational research ou, plus generalement, Ie deve
loppement des modeles mathematiques appliques aI'economie), l'auteur explore a
la fois la transformation qui s'opere dans la nature des echanges franco-americains,
les figures nouvelles, souvent inedites, de ces elites representees exemplairement
par des «administrateurs de la science» ou encore par des « eveilleurs » et des
« colporteurs d'innovation » situes en des lieux strategiques de part et d'autre de
l' Atlantique, mais aussi les consequences du developpement de I' econometrie.

Incontestablement, on a affaire aun livredense et stimulant. Le regard exterieur,
la perspective comparative France-Btats-Unis, cette singuliere histoiredes sciences
sociales - dont on peut rappelerque leur autonomisation ne s'effectue que dans la
seconde moitie du siecle- De peuvent qu'interesser bon nombre de chercheurs afin
de rompre, comme l'ecrit Pierre Bourdieu, avec « le rapport routinier aI'heritage »

qui se nourrit de l'amnesiede la genese. Mais, au-dela de la communaute des cher
cheurset des difficiles debars qui les concement aujourd'hui, ce livre interessera un
publicplus largecar, et l'enjeu est peut-etre insuffisamment explicite, il contribue a
alimenter I'analyse sociologique et historique de l'Etat. Meme si ron ne partage pas
l'ensemble des theses defendues, cet ouvrage mente amplement d'etre traduit.

Joseph ROMANO
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Arturo ESCOBAR, Encountering development. The making and unmaking of the Third
World. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1995. 15,4 x 23,5, 291 p.,
notes, index (Princeton studies in culture/power/history).

Cet ouvrage d'un Colombien qui enseigne l'anthropologie Ii l'universite du Mas
sachusetts suscite une certaine curiosite, n s'agit en effet, Ii partir d'une biblio
graphie etendue, d'une analyse du « discours du developpement » inlassablement
reproduit depuis un demi-siecle enjoignant aux pays d' Asie, d' Afrique et d'Ame
rique latine relevant du tiers-monde d'imiter l'exernple des pays industrialises
d'Europe et d' Amerique du Nord. L'inspiration en est expressement attribuee aux
travaux de Michel Foucault sur la « dynamique du discours et du pouvoir dans la
representation de la realite sociale ». Un certain nombre d'autres auteurs francais
sont egalement cites - Jean Baudrillard, Gilles DeIeuze, Rene Girard, etc. (toujours
en traduction).

Depuis la fin de la derniere guerre, Ie concept de developpement economique et,
Ie plus souvent, tout slmplement de developpement est effectivement d'une tres
grande generalite, Au temps de la guerre froide, il etait l'objectif vise par les deux
cOtes en presence, meme si methodes et resultats attendus differaient beaucoup.
Peut-etre jugera-t-on un jour qu'Il fournit la meilleure illustration possible de I'ideo
logie de notre epoque, D'ou 1'interet de J'examiner de pres.

Developpement et modernite (et l' effort de « modernisation ») sont tenus pour a
pen pres synonymes. AI'oppose, une ere «postmoderne» et de « postdeveloppe
ment x est presentee Ii la fin de l'ouvrage comme restant aujourd'hui aimaginer.
Dans Ie discours « postmoderne » (Jean-Francois Lyotard n'est pas cite), les etres
vivants ne sont plus conceptualises en teernes d'organismes organises et localises
hierarchiquement, mais en termes de systemes codes de communication et de cyber
netique, de reseaux de controle et de probabilite, Le postdeveloppement, defini par
reference aux travaux d'un certain nombre d'analystes latino-americains, ne verra
plus Iui-meme « des processus de modernisation operant par la substitution de ce
qui est modeme Ii ce qui est traditionnel, mais une modernite hybride caracterisee
par des tentatives continuelies de renovation, par une multiplicite de groupes assu
mant la charge d'une heterogeneite multitemporelle propre a chaque secteur et
pays» (p.218). 11 s'agit de s'arracher au processus par lequel la diffusion «de
l'economie de marche a detroit les liens communautaires et prive des millions de
personnes d'acces it la terre, it l'eau et it d'autres ressources » (p. 22), et de devenir,
enfin, humain dans un paysage «posthumaniste et postmoderne », « L'amhropolo
gie de la modernite en termes de cultures hybrides » ne peut toutefois en aucun cas
etre tenue pour « I'achevement du projet de la rnodernite » du temps des Lumieres
auquel invite Jiirgen Habermas dans Le Discours philosophique de la modemite
(trad. franc., Paris, Gallimard, 1988): l'application des efforts de developpement
aux pays du tiers-monde, qui en est la derniere tentative, en montre precisement
l'echec (p. 221).

Le discours du developpement en question est le message qui accompagne
I' expansion du capitalisme contemporain, Sa «deconstruction» est recherchee.
Cependant, Jacques Derrida, generalement tenu pour I'auteur de ce concept, n'est
pas cite (sauf atravers une reference critique de Habermas), et Ie teerne lui-meme
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n'est pas explicite. Ou du moins son sens de devoilement d'une hierarchisation
cachee ne ressort qu'indirecternent, it travers, par exemple, la denonciation rituelle
que.font d'innornbrables travaux de la « pauvrete » des pays « les moinsdevelop
pes », Une autre utilisation du concept peut etre vue dans la reference aux econo
mistesreformistes des annees trenteet quarante qui furentles pionniers de l'applica
tion de la notion de developpement au domaine nouvellement constitue du
tiers-monde : ceux-ci sont presentee avec plus de sympathie que les economistes
neoliberaux des annees quatre-vingt mais leur vision de la « planification du deve
loppement », decrite comme tres theorique et utopique, est traitee de la meme facon
(chap. III).

Compte tenude I'optiqueadoptee, on aurait pu s'attendre it un examen attentifde
I'origine et du contenu de la notion de developpement, II ne sera pas reproche it
l'auteur de ne pas l'avoir rente, puisque son propos n'etait pas de plonger dans
l'imaginaire des pays « developpes », Maisil s'est priveainsi d'une orientation qui
I'aurait aide it preciser sa critique. Le mot de developpement, en effet, a commence
it etre employe aux xvn' et XVIII" sieclesdansle sens du deploiement d'une force ou
valeur. II a ete defini de facon savante comme « la mise au jour, par croissance gra
dueIle dans l'espace et le temps, d'une structure preetablie presente des l'origine
d'un etre ou d'un processus en un germe invisible qui en contient le programme»
(voir Entre forme et histoire. La formation de la notion de developpement a['age
classique, Paris, Meridiens Klincksieek, 1990). S'il n'est applique qu'au xx·siecle
au developpement physiologique et psychologique d'un etre et au developpement
economique, ill'est des le tempsdes Lumieres, en tant que deploiement de virtuali
tes, it l'histoire et it la vie de l'homme et des societes. Ainsi vont naitre l'idee du
developpement de chaque individu, du « developpement de ses facultes morales et
physiques» (travaux preliminaires de la Declaration de 1789), du « developpement
des dispositions naturelles des hommes » (Kant, L'Idee d'une histoire universelle au
point de vue cosmogonique, 1784), celle de « developper toutes leurs facultes natu
relles» (Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit
humain, 1794), ou Ie principe directeur reconnaissant « I'importance absolue et
essentielle du developpement humain dans sa plus riche diversite » (Wilhelm von
Humboldt, 1792, cite par John S. Mill en exergue 11 son livre On liberty, 1859).

L'auteur sansdoute n'est pas le seulchezquion peut relevercetteomission. Mais
cette reference aurait pennis de preciser que si, dans Ie domaine des sciences
humaines, l'idee de developpement s'applique avanttout au deploiement des virtua
lites qui sont celles de chaque individu, I'application au developpement economique
ou politique d'un ensemble socialne represente, par analogie, que le moyen devant
permettre la realisation de ce developpement humain. Si done les transformations
economico-sociales auxquelles on s'attache depuis les annees quarante n'y
conduisent pas, il y raison de les critiquer. Mais peut-etre dans ce cas devrait-on sur
tout les designer par un autre terme que celui de« developpement »,

L'interet de l'ouvrage tient en fait avant tout aux analyses concretes des poli
tiques dites de developpement qu'il contient. Ainsi sont longuement presentes les
programmes de developpement rural prepares ou soutenus, it l'usage des pays du
tiers-monde en particulier d'Amerique latine, par les organisations intemationales et
notamment la Banque mondiale. Leurs effets sont decrits comme plus que douteux.
Les paysans se sontvus offrirdes « paquets technologiques », semences ameliorees,
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pesticides, concentration sur certaines productions, preparation de plans de produc
tion detailles en vue de mises sur Ie marche, etc. Cependant, si le nombre de ces
paysans a diminue pendant que se produisait un exode massif vers les vilJes, leur
tres grande majonte est resteepauvre et soumisea des relationsarchaiquesde domi
nation. Les efforts gouvemementaux ne changent pas grand-chose, et la masse des
ressources financieres, technologiques et intellectuelles consacrees a I'agriculture
continuentase dirigervers Ie secteur capitaliste(p. 150) - ce qui n'a pas empeche
une forte augmentation de I'importation de produits agricoles et alimentaires,

La realite des echecs rencontres est indeniable, Le nombre des etudes qui ont
contribue ala faire apparaitre est impressionant. Sans doute est-il difficile de bien
etablir une relation de cause aeffet entre les politiques suivies et ces resultats nega
tifs, Arturo Escobar s'attache surtout a montrer le non-dit qui se laisse devinerder
riere tous les documents qu'il etudie, et Iii il marque des points. 11 en marque
d'autres lorsqu'il fait apercevoir l'etroitesse intelleetuelle de beaucoup des analyses
anjourd'hui conduites au service du «developpement ». On demandera neanmoins
en terminants'il ne s'agit pas d'une autre forme de discours lorsqu'il est avance que
la «production de discours dans des conditions de pouvoir inegal» - schema
effectivement courant - est elle-meme une condition suffisantede sa propreperen
nite.

Philippe1. BERNARD

Francis AFFERGAN, La Pluralise des mondes. Vers une autre anthropologie. Paris,
Albin Michel, 1997. 14,5 x 22,5, 295 p., bibliogr. (Bibliotheque Albin Michel
Idees).

Selon Francis Affergan, professeur d'ethnologieiI l'universite de Nice et specia
liste des Antilles, I'anthropologie francaise est en crise: du cOte du terrain, les
modes de vie occidentaux s'etant diffuses partout, l'anthropologue n'a plus pour
objet d'etude des peuples biens delimites qui seraient a I'abri des metissages; du
cOte de la theorie, la tentationde formaliserles societesa l' aide de modelesnomolo
giques, holistes, et de lois extensionnelles, pour eonferer a l'anthropologie la meme
rigueur que les sciences de la nature, obeit a un leurre dangereux ou sterile.

L'objet du livre est de rearticulerIe terrain et la theorie, Le terrain ne releve pas
d'une observation neutre, mais deja de la construction d'un « monde-entre », d'un
chiasme entre le monde de I'observateur et celui de l'observe. Quant Ii la theorie,
pour la sortir des illusionsscientistes et de la logiqueclassificatoire que promeut la
matricielle ethnologique de la parente, Affergan s'inspire Ii la fois do scheme kan
tien, de I'esquisse husserlienne, et de l'exemple type wittgensteinien, pour proposer
I'Idee d'une construction schematisante et simultanee de l'objet et de sa connais
sance, « dans la mesure OU les distinguer conduisait immanquablement a ooliterer
soit Ie travail d'investigation empirique, soit sa recomposition interpretative ».

11 faut pour cela sortir du comparatisme - «Iorsqu'on ne sait pas interpreter, on
compare», Montrer les presupposes du modele de la parente qui fonctionnecomme
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une machine decrivant la transmission de constantes, spatialise le phenomene et
masque son evenementialite. Deconstruire les universaux ethnologiques qui prede
coupent Ie reel (Ie cIan, le lignage, la tribu, etc.), et les doublets a la fois gee
graphiques et epistemologiques produits par la theorieethnologique (Ia hierarchisa
tion en Inde, l'honneur et la honte en Mediterranee, Ia piete filiale en Chine, le
lignage et le segmenten Afrique, etc.), Concevoir des modeles qui ne copient plus
le reel mais creent des mondes possibles aIa maniere de l'ceuvre d'art, qui s'en
eloigne pour rnieux le connaitre. Voila ce aquoi s'attache Affergan dans un premier
temps, contre les traditions neodurkheimienne et structuraliste qui passaient sous
silence les aspects « constructifs, problematiques, imaginaires et temporalisant » de
la pratique anthropologique. C'est en introduisant les notions de personne et de
decouverte, qu'Affergan fait une place, au sein de l'anthropologie, a l'etude des
valeurset de la temporalite. La personne remplace Yindividu : au lieu d'etre un quoi
interchangeable dans une logique des placeset des commutations, elle est un qui
repondant de ce qu'il fait dans un dialogue infini. D'autre part, l'ethnologue
n'observe pas, mais «decouvre au sens OU il invente » : il decouvre ce dont il a
besoin pour fonder la pertinencede son monde, il n'utilise pas des preuvesmais des
arguments, son objet releve de la forme, au sens du schernatisme kantien, et non de
la chose. Cela dessine une epistemologie « ala fois genetique et evolutive » dans
laquelle le contexte de decouverte ne nuit en rien au contexte de justification.

Affergan dresse ensuite des typologies de modeles possibles, qui doivent leur
fecondite aleur capacite de montrer des mondes, et non pas de satisfaire I'expres
sion algorithmique d'une loi extensionnelle. 11 montre que la traductibilite des
cultures se fondesur une intraductibilite fondamentale : les traductionssont toujours
des tentatives de traductions. Puisqu'il faut rompre avec l'idee mecanistequi fait se
correspondre termeaterme les mots de deux langues et qui identifie le mot, l'idee et
le segment de realite, traduire s'assimile aI'acte de rendre compte des echos que
portent les mots,ce qui revient aproduireun nouveaumonde, et l'on s' apercoitque
Ie travail de l'anthropologue est bien celui d'un traducteur de cultures.

Entin, prenantappuisur son propre terrain antillais, Affergan montre la fecondite
des notions de fiction et d'evenement en anthropologie. Une ethnohistoire a beau
coup de mal a se constitueraux Antilles pour plusieurs raisons: absenced'histoire
de longue duree, de profondeurspatiale et d'arriere-pays, vitesse de la colonisation,
oubli des racines, et reussite du modele assimilationniste. Manque d' histoire qui se
traduit par le sentiment d' etre face aune societe artificielle (un « laboratoire »], une
societe qui n'a pour traditionque les fictionsqu'elle se raconte aelle-merne, societe
camavalesque (au sens de Bakhtine),dont I'identite est deguisee, ou mieux, dont
l'identite est le deguisement-meme. N'est-ce pas ce qui caracterise nos mondes de
plus en plus metisses, marquesala fois par des evenements castrateursde memoire
(deportation, colonisation) et des « transplantations historiques »? L'anthropologie
de la moderniten'est-elle pas celle des collagessurrealistes, de l'Incongruite,du bri
colage et du fragment?

Dans la construction d'un monde et d'une memoire, I'evenement n'est pas un fait
qui se produit, mais ce qui est repris dans une narration. L'evenement n'est pas ce
qui arrive, ce qui va de soi, mais ce qu'on fait arriveret qui se pense commeun obs
tacle aconstruire; Affergans'inspire en cela d'Aristote, de Paul Ricceur et de Rein
hart Koselleck, pour batir une anthropologie qui serait « SOllS la double egide de la
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fiction, comme acceptation de mondes en constructions, et de l'evenemeut, comme
indice d'une temporalite semantique »,

Meme si ce livrea parfois l'aspectd'un catalogue de references (pas toujours tres
approfondies) et si l'exemple antillais semble trop type ou trap effleure pour pou
voir refonder d'un coup l'epistemologie de I'anthropologie, des pistes essentielles
sontneanmoins trades qui donnent apenserles lineaments d'une « autreanthropo
logie »,

C61ine lOUIN

Bert HOllDOBLER et Edward O. WILSON, Voyage chez les fourmis. Une exploration
scientifique. Trad. de l'americain par David OUVIER. Paris, Seuil, 1996.
19,5 x 24, 250p., index, ill. (Science ouverte).

Les myrmecologues apprecieront le contenu scientifique de ce livre. La renom
meedes auteurs dans ce domaine, la collaboration d'un specialiste francais ala tra
duction, la breve mais elogieuse recension de l'ouvrage dans les colonnes de La
Recherche (294, janv. 1997, p. 104), laissent penser qu'ils le jugeront favorable
ment.

Cela etant, ce n'est pas aeux que les auteurs destinent en priorite leur livre. Us
s'en expliquent des les premieres lignes: surpris eux-memes par Ie retentissement
aupres du public de TheAnts, volumineuse et austere monographie parue en 1990, .
ils ont decide d'offrir au lecteur un condense du « meilleur de la myrmecologie en
un volume plus raisonnable, avecmains de jargontechnique », Tout se passedone
comme si les auteurs.apres avoir ecrit un ouvrage pour les chercheurs, en avaient
donne une version plus breve et plus attractive aI'usage du public, A ce titre, il
merite de retenir l'attention de taus ceux qui s'interessent ala vulgarisation scienti
fique. Ou'on se reporte, en particulier, aI'etude magistrale d'Yves Jeanneret, Ecrire
la science (paris, Presses universitaires de France, 1994), ou ala presentation du
numero specialde la Revue de synthese mtitule «Animaliti et anthropomorphisme
dans la diffusion et la vulgarisation scientifiques» (1. cxm, 3-4, 1992), et l'on
verra combien plusieurs des traitscaracteristiques de la vulgarisation se retrouvent
ici.

Plus nettement encore queIe titre francais, le titreoriginal Journey to the-ants. A
story of scientijk exploration revele le desir de seduire le lecteur par I'attrait de la
narration. Effectivement, de multiples anecdotes - generalement autobiogra
phiques et toujours en rapport avec des travaux de recherche sur les fourmis 
s'entremelent a la trame thematique du livre. Mais par-dela cette volonte narrative
inherente atoute eeuvre de vulgarisation, le titre, par l'evocation d'un «voyage »,
nous place d'emblee dansl'universde la fiction rhetorique, Car, s'il est question de
deplacements dans ce livre, ce sont ceux qui ant permis aux deux auteurs d'aller
dans diverses regions du globe observer differentes populations de fourmis. Leperi
ple ici ne peut etre singulier que par une metaphore qui suggere que les fourmis
viventdans un monde ala fois proche et eloigne do nOtre et dont l'exploration -
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patienteet difficile - peut etre sourced'excitation intellecmelle, C'est la un theme
qu'on trouve deja en 1798 sous la plumede Pierre-Andre Latreille dans I'Essai sur
l'histoire des fourmis de la France (voir Revue de synthese, 1. CXIII, 3-4, 1992,
p. 333-345). Cet artifice rhetorique peut sembler heureux ou convenu mais il est
sans consequence quantal'efficacite didactique. II n'en est pas de meme du theme
qui lui est souvent associe : celui de la taiUe. Quelmeilleurmoyenen apparence de
faire comprendre au lecteurl'importancedes fourmilieres que de les rapporter ason
echelle. Ainsi (p. 132-133), apropos d'un nid d'une espece de fourmi defoliatrice
du Bresil (Alta sexdens), les auteurs indiquent que sa construction « equivaut biena
l'echelle humaine ala construction de la Grande Muraille de Chine », Or, on sait
depuis longtemps que ce genre d'analogie est critiquable puisque la force d'un ani
mal est proportionnelle au carre de sa dimension tandis que Ies masses varient
commeIe cubedes dimensions. Bert Holldobler et Edward Wilson qui, quatrepages
auparavant, ont egratigne Maeterlinck pour sa conception mystique de «J'esprit de
la ruche », auraient ete inspires de suivre la prudence dont il fait preuve, en 1930,
dans La Vie des fourmis sur le theme des dimensions.

Plus difficile aeviteret de tout autre consequence, une autre source de confusion
dans Ia lltterature de vulgarisation sur les fourmis tient a leur caractere social.
En l'oceurrence, Ia question est d'autant plus sensible que Wilson est, comme le
rappeUe la quatrieme de couverture « connupour ses theories sociobiologiques fort
discutees ». Et il est vraique le texte est emaillede quelques perles.Ainsi le «mode
de vie colonial hautement developpe » des fourmis inspire aux auteurs cette auda
cieuseconclusion: « Le socialisme, semble-t-il, fonctionne effectivement dans cer
tainesconditions. KarlMarxs'est simplement trompe d'espece » (p, 19).Ailleurs, il
est suggere que les fourmis qui abandonnent leur mere pour se ranier aux vain
queurs dans un combat pratiquent « l'equivalent fourmilier » de la devise «mieux
vaut rouge que mort» (p. 105), allusion probable aux mouvements pacifistes alle
mands des annees 1980. Au total, ces quelques remarques eparses passeraient sous
la plume d'un autreauteurpour une tentative, ratee, de faire de l'humour politique,
nserait imprudent de leur donner trop de portee, D'autant qu'en d'autres passages,
Holldobler et Wilson manifestent one indeniable volonte de rigueur terminologique,
soulignantpar exemple le caractere impropre du terme « esclavage » pour designer
une relation qui lie des fourmis d'especes differentes (p. 144).

n reste que les auteurs accordent one grandevaleura l' analogie entre des realites
biologiques distinctes : reprenant l'ldee deja ancienne de la colonie comme un
superorganisme, ils arnbitionnent de trouverdans la sociogenese un eclairage sur la
morphogenese, autrement dit d'articuler l'etude des societes d'insectes avec la bio
logie du developpement pourmieux comprendre les « principes generaux de l'orga
nisationbiologique » (p. 129). Or, comme l'a montre Michel Veuille, dansson livre
La Sociobiologie (paris, Presses universitaires de France, 1986, p. 21-22), la limite
de la sociobiologie reside dans son insistance sur « les mecanismes de I'evolution,
plutot que sur la phylogenese, ce qui lui permet de mettre en valeur, en matiere de
comportement, les analogies entre espeees plutotque Ieshomologies». En d'autres
termes, la societe des fourmis peut etre rapportee acelle des hommes comme l'aile
de I'insecte acelie de l'oiseau et non pas comme cette derniere ala jambe du che
val En utilisant une autre metaphore, on pourrait dire que la nature a invente plu
sieurs fois le fait social, mais de maniere independante et avec des modalites bien
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differentes. Aeet egard, on se reportera avec profit aI'analyse de Charles Lenay
dans son compte rendu du livre de Pierre Jaisson, La Fourmi et le sociobiologiste
(Paris, Odile Jacob, 1993) pam dans la Revue de synthese (1. CXV, 1-2, 1994,
p. 258-260).

Mais Ie souci principal des auteurs n'etait visiblement pas la. Ce qui se degage
avant tout de la lecturede ce livre,c'est le desir de defendre et d'illustrer Ia myrme
cologie, de montrer la place qu'occupe eette discipline au sein des sciences biolo
giques, la maniere dontelle combine la systematique et l'ethologie, la biochimie et
l'ecologie, En temoigne, en particulier, l'insertion d'un chapitre entier tire de The
Ants et consacre aux techniques de capture, de mise en collectionet d'elevage des
fourmis (p. 227-242). Enfin, l'illustration, d'un realisme didactique avec nne cer
tainerechercheesthetisante est egalementempruntee a TheAnts. Ces deuxemprunts
marquent la volontede redaire les distancesentre le simplecurieux, I'entomologiste
amateur et le chercheur professionnel, Par la, ce livre atteste de la capacite des
savoirs naturalistes a toucher un large public sans renoncer pour autant a nne cer
taine technicite methodologique,

Jean-Marc DROUIN

«Observer l'animal », dossier etabli et presente par Frederic JoUUAN, Gradhiva.
Revue d'histoire et d'archives de l'amhropoiogie, 25, 1999.

Le premier article de ce dossier est celui de l'ethologue Jacques Gervet, U tente
de determiner quelles sont les diverses formes de causalite que les ethologues ant
utilisees dans leur pratiques scientifiques, et d'en esquisser une histoire. Gervet
avance nne idee interessante. n estime que ce qui rend une discipline vraiment
scientifique est l'introduction d'une forme specifique de causalite, II considere ainsi
que GeorgeBohn est le veritablepere de l' ethologie scientifique avec la parution de
son livre La Nouvelle Psychologie animale en 1911. Bohn y enonce deux proposi
tions essentielles. II reclame, tout d'abord, l'autonomie de la psychologie animale
vis-a-vis de toute causalite strictement biologique, Il exclut, ensuite, la pertinence
des psychologies du sens commun pour se substituer a une biologie peu satis
faisante, Mais comment faire cette histoire des causalites en ethologie? Gervet en
esquisse les etapes qu'il juge importantes. Apres la reponse behaviourism, wee sur
l' arc reflexe stimulus/reponse, il situe la synthase objectiviste, celie de Konrad
Lorenz et NikolaasTinbergen, qui introduitla « force motivationnelle » au ceeur du
dispositifexplicatifdes comportements de l' animal. C'est ala suite de l' abandon de
ce modele physiologique de type energetique, que Gervet place l'emergence d'une
approche fonctionnelle, d'une part, et celle d'une approche mentaliste, d'autre part.
L'approche fonctionnelle attribue un role central ~ la fonction adaptative du
comportement. L'ethologie devient alors une ecologie comportementale. Les
modeles mentalistes, eux, sont doubles: on y trouve une approche subjectiviste
d'une part, et une approche cognitiviste d'autre part. La premiere est recurrente,
mais Gervet evoque surtout Jacob von Uexkiill et Frederick Buytendijk, memes'il
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la retrouve chez un neurobiologiste contemporain comme Francesco Varela.
L'approche cognitiviste est liee aux progres nouveaux de l'informatique. Pour
celle-ci, l'animal est confronte a des problemes qu'il doit resoudre par I'inter
mediaire de ses representations de l'environnement. S'attaquer aun tel projet en
l'espace de quelques pages est assurement un tour de force. Gervet l'assume tres
bien, meme si on pourrait lui reprocher de trop rester au niveau de l'histoire des
idees. On peut, en effet, discuter son analyse, en trouvant qu'il sous-estime trop la
materialite des pratiques de la recherche (l'ordinateur a considerablement trans
forme l'etholcgie, mais sans doute plus comme outil que comme modele), ou la
revolution qu'a constituee la volonte d'aller observer des animaux sauvages dans
leurmilieunaturel pendant de longues periodes de temps(ce que ne faisaient pas les
ethologues avant les annees soixante). Enfin, de nombreux chercheurs ne sont
jamaisentresdansces schemas, commeGregory Bateson, sans doute l'un des etho
logues les plus interessants du siecle,

Florence Burgat discute, quantaelle, la notion d'affordance, elaboree par le psy
chologue James1. Gibson en 1979, pour rendre compte de la perception du sujet,en
insistant sur l'idee que l'environnement dans lequel agit celui-ci est determine par
son usage de certains des elements qui le composent. «Ce concept fait explicite
mentreference ala valeur utile des aspects de l'environnement vers lesquels la per
ception se dirige, et vaut pour l'homme comme pour l'animal. II permetde decrire
l'environnement comme une realite agie » (p.72).Burgatmontre les parentes entre
ce concept et les approches developpees par les psychologues de la forme (Kurt
Koffka et Kurt Lewin), par Ie biologiste von Uexkiill avec ses concepts d'Umwelt,
de Merkwelt et de Wirckwelt, et par Ie psychologue neerlandais Buytendijk. Elle
essaie de montrer que,meme s'il n'existe aucune filiation entreces courants et Gib
son, tous ont un ennemi commun, la psychologie objective. Pour Burgat, celle-ci
equivaut aune psychologie behaviouriste qui s'appuie sur Ie dualisme cartesien du
corpset de l'esprit, et qui refuse toute reference ala moindre notion d'Intentionna
lite. Burgat montre avec finesse que I'un des points clef du behaviourisme est la
place privilegiee qu'y occupe Ie Iaboratoire, ainsi que Ie refus de toute approche
environnementale de I'etude des comportements, Elle sous-estime cependant beau
coup notre propension a percevoir le behaviourisme a travers les lunettes d'un
cognitivisme tout aussi agressif, qui a repris en douce quelques-unes de ses princi
pales notions en les appelant autrement, et qui a artificiellement exagere les dif
ferences entre les deux approches pour mieux faire ressortir une originalite sans
doute moins grande qu'on ne veut nous Ie faire croire. N'oublions pas l'hostilite
franche que reeoit encore toute approche ecologique de la cognition au sein des
sciences cognitives actuelles, et le succes remporte periodiquement par des
approches neobehaviouristes comme le neoconnexionnisme ou les theories de la
complexite au sein de ces disciplines.

Frederic Joulian aborde le theme fascinant de I'habituation. «Les observations
ethologiques modemes reposent en fait sur une relation nouvelle que les observa
teurs ont instauree avec les animaux et qui leur permet de se faire accepter aleur
cOte: "l'habituation" » (p.79).L'article souligne justement !'importance non seule
ment methodologique, mais egalement conceptuelle de cette relation etrange qui
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s'instaure en ethologie entre un animalet un humain« pour la plus grandegloire de
l'esprit humain » - tout au moins aimerait-on Ie croire, et l'expression prend toute
son ambiguite dans ce contexte oil il s'agit justementde mieux comprendre I'esprit
de l'animal! Memesi on pent les trouversommaires, on peut suivreJoulianquand il
distingue trois situations spatiales et relationnelles entre1'homme et l'animal : celie
de la separationneue, celle de l'intersection et du recoupement des espaces,et celie
de l'inclusion dans laquelle l'animal est sous la dependance de l'homme. On peut
egalement apprecier les nombreux exemplesauxquels iI se refere, Inversement, que
d'approximations, de contradictions, de bizarreries, d'occasions ratees et de non
sens. Cet article pourrait presque devenir un morceau d'anthologie de ce point de
vue. Ou'est-ce que « le vouloir du groupe animal»? Peut-on ecrire a deux pages
d'intervalle que l'etude des animaux captifs tient surtoutde la paresse, et citer des
resultats experimentaux comme apportant des informations essentielles ? On pour
rait continuerlongtemps ce petit jeu un peu futile. Joulianabordepourtant quelques
pointsinteressants, Dans le cadre de ce compterendu,un seul seraexamine: Joulian
s'engage, en effet, dans un debat essentiel, celui de la caracterisation du type de
relation qui s'instaure entre l'homme et l'animal dans one situation d'ethologie de
terrain. Mais son essai n'est pas satisfaisant, parce qu'il neglige de distinguer deux
situations pourtant tres differentes : celle de I'habituation de l'animal vis-a-vis de
I'homme qui l'observe, et celle de lafamiliarisation de.I'ethologue vis-a-visde son
sujet d'etude, S'il est important d'habituer l'animal a. sa presence, non seulement de
l'empecher de fuir, mais aussi et surtout de se rendre transparent ases sens, ill'est
tout autant d'apprendre ale voir. Le phenomene a deux faces, complementaires et
symetriques. L'ethologue doit se faire de plus en plus transparent vis-a-visde l'ani
mal pour permettre a. l'animal de se faire au contraire de plus en plus present, et
d'acquerir une concretude qui permettejustement de comprendre non seulement ce
qu'est I'animal, mais qui il est. La longuefrequentation des singes sauvagesles plus
complexes les personnalise. La transparence recherchee par l' ethologuede I'homme
a. I'animal s'effectue elle-meme en deux temps au moins. Dans un premier temps,
celui auquelJoulianfait Ie plussouvent reference, l'etaologue doit se faire le moins
hostile possible pour l'animal. Mais dans un deuxieme temps, it doit egalement se
faire le moins amical! La tendance de l'animal sera d'introduire l'observateur
humain dans son jeu, et d'en faire un allie, apres s'etre rendu compte qu'il n'etait
pas un ennemi. Le texte du primatologue suisse Hans Kummer, auquel se refere
pourtant Joulian sans citer ce passage, le dit presque explicitement. Kummer
raconte, en effet, sa stupefaction quand iI se rend compteque les babouinsqu'il etu
die se servent de lui dans des strategies complexes pour se proteger des bergers
ethiopiens qui les chassent ! Enfm, iI y a toujoursun absent majeurdans ces rapports
de terrain: I'assistant local. Ce n'est d'ailleurs pas tout afait vrai. L'une des photos
de Joutian montre, au milieu de babouins, ce qui doit etre un assistant avec les
singes. De dos. Vne photo qui est presque plus parlante que le texte.

Le contraste est d'autant plus net avec l'article de Veronique Servais, qui aborde
dans toute sa complexite, cette familiarisation de l'homme avec I'animal. Elle dis
cute quelques-unes des difficultes qu'elle a rencontrees au cours d'une etude des
relations therapeuriques d'enfants autistes avec des dauphins. La question qu'elle
pose est simple : les dauphins avec lesquels interagissent ces enfants ameliorent-ils
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la condition de ces derniers? La demonstration de Servais est lumineuse et subtile :
il ne peut y avoirde reponse non ambigue it cettequestion, et ce d'autant moinsque
la reponse donnee aura une influence sur les resultats escomptes, Les chercheurs
rationnels n'ont pas necessairernent raisoncontreles therapeutes New Age. L'impli
cation emotionnelle de I'humain dans ses relations avec l'animal peut en etre une
dimension essentielIe et en modifierIes resultats obtenus. Le processus d'objectiva
tion peut receler des effets pervers contre-productifs. «Ainsi, s'il est vrai que les
exigences de neutralite, de contrOle strict des variables et de reproduction
conduisent aempecher les changements apportes par Ia presence d'un animal de se
produire c'est que la sensibilite a l'emotion et, probablement, au plaisir et a la
beaute, c'est-a-dire tout I'imaginaire attache it I'animal sont, non pas des illusions
dont il faudrait se premunir absolument, mais des ingredients essentiels de la zoo
therapie » (p. 105).

II faudrait revenir plus Ionguement sur l'une des questions implicites les plus
interessantes soulevee dansce dossier: qu'est-ce qui est different dans l'observation
de l'humain et dans celIe de l'animal? II serait sans doute audacieux de vouloir
repondre d'emblee aune telIe question. Quelques elements de reponses pourraient
cependant etre discutes, D'abord, en evoquant ce truisme, sans doute tellement
evidentqu'il n'est jamaisvraimentaborde dansIedossier, queI'homme parleet non
I'animal. Ensuite, en rappelant cette verite, pourtant contestee par certains, que la
relation entre l'homme et l'anirnal est toujours asymetrique. En attirant I'attention,
de surcroit, sur Ie fait que ce n'est pas 1'« homme » qui observe l'animal, mais que
ce sont des collectivites humaines qui s'interessent it lui, en particulierpar I'inter
mediaire de techniques d'etudes et d'outils. En insistant, enfin, sur la situation tres
particuliere de l'animal. Celui-ci n'est justement pas une machine, meme si
l'humain peut etre leurre par certains artefacts oubien s'en persuader (et chaque
motcompteici). Il recele, au contraire, une insondable profondeur que l'humain a le
sentiment de seulement effleurer. L'enjeu de ces interactions est finalement celuide
I'identite specifique de l'bomme plus qu'autre chose.

Dominique LEsTEL




