
PRESENTATION

S'engager dans le chantier de I'histoire des sciences sociales et des
sciences de I'homme a la recherche d 'une genese des savoirs actuels ou
d 'une analyse des conditions de possibilite des savoirs anciens, ce mouve
ment demande en tout premier lieu de renoncer a tracer une fresque edi
fiante orientee vers I' enseignement de nos disciplines. Ce premier geste en
principe acquis depuis pres d'une dizaine d'annees 1, les travaux se sont
multiplies: les grandes etapes de l'institutionnalisation des disciplines au
XIX

e siecle soot reperees 2, les etudes des genres qui ont triomphe au xx" sie
cle s'accumulent ', des enquetes comparatives sont menees sur les disposi
tifs empiriques ou conceptuels 4, voire sur les conditions actuelles de I' exer
cice des metiers 5. Prenant pour acquis ces developpements, ce numero
rassemble quatre etudes qui abordent autant d'interrogations simples et
necessaires, susceptibles d'etre deplacees vers d'autres terrains d'investiga
tion.

1. Entreprendre une genese des sciences sociales ou humaines, comme
on voudra, conduit aenqueter bien avant le XIX

e siecle, Hors des conditions
institutionnelles recentes, avant meme qu'on ne discerne des processus
d'institutionnalisation, comment qualifiera-t-on I'activite savante d'un
apparent precurseur? Peut-on envisager des « sciences sociales prediscipli
naires 6 »? On peut songer, par exemple, au genre autobiographique, et a

1. Revue de synthese, t. CIX, 3-4, juil-dec, 1988, Une histoire des sciences de I' homme.
2. Communications, 54, 1992, Les debuts des sciences de l'homme.
3. Par ex. : Revuefrancaise de sociologie, t. XX, 1, 1979, Les Durkheimiens: ibid., t. XXII,

3. 1981, Sociologiesfrancaises au tournant du siecle; ibid., t. XXXII, 3, 1991, Reconstruc
tions de la sociologiefrancaise; Revue de synthese, t. 117,1-2, janv.-juin 1996, Henri Berr et
la culture du xx' siecle.

4. Moyenne, milieu, centre. Histoires et usages, ed. Jacqueline FELDMAN, Gerard LAGNEAU,

Benjamin MATALON, Paris, Ecole des hautes etudes en sciences sociales, 1991; Le Terrain des
sciences humaines. Instructions et enquetes, xvlJf-x>! siecle, ed, Claude BLANCKAERT, Paris,
L 'Hannattan, 1996.

5. Politix, 36, 1996, Usages sociaux des sciences sociales.
6. Cette question a ete Ie motif d'un volume qui parait au moment 0-0 ce numero est sous

presse: The Rise of social sciences, ed. Johan HEILBRON et al., Dordrecht, Kluwer Academic
Publishers [« Sociology of the sciences. An international yearbook »), 1997. On touche ici la
double question historique de la classification et de la caracterisation des sciences, voir Revue
de synthese, t. CXV, 1-2, janv.-juin 1994, La classification des sciences, et 1. CXV, 3-4, juil.
dec. 1994, Les territoires de la psychologie.
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son emergence faconnee dans I'ecriture des recits de conversion 7. On peut
encore s'arreter au milieu du xvm" siecle, tout comme Jean-Marc Rohrbas
ser dans son article sur les calculs du pasteur Johann Peter SiiBmilch,
l'auteur de l'ouvrage fondateur de la demographic dans Ie monde allemand.
Le programme empirique et philosophique de SiiBmilch se situait dans Ie
contexte intellectuel d 'un Aufkliirung rnodere qui, a Berlin, repondait tout
autant aux continuateurs de Leibniz qu'aux «Iegeretes » philosophiques
francaises du moment. Et voici Ie pasteur engage dans une oeuvre dont les
ressorts etaient d'ordre theologique, en I'occurrence lutherien, philoso
phique, au sens ou SiiBmilch voulut fonder une philosophie naturelIe d'ins
piration anglaise, et politique, car il s'agissait bien de soulager les finances
de Frederic II. Pour comprendre la logique d'une recherche anterieure aux
conditions institutionnelles du xrx' siecle, il faut done reconstituer les
formes de legitimite anciennes dans lesquelles elle etait prise.

2. Revenons au xrx" siecle, Dependants que nous sommes de la trans
mission des savoirs via des eccles nationales, n' avons-nous pas sous
estime le caractere effectivement international de la construction des spe
cialites qui se sont consolidees ala fin du siecle dans des institutions natio
nales? Jean-Pierre Beaud et Jean-Guy Prevost, en enquetant sur la
formation de l' appareil statistique canadien ont, en effet, ete conduits a
constater que les dispositifs d'enquetes nationaux ont bien resulte d' un
croisement international d'experiences specialisees. Depuis cet observa
toire decentre s'impose la necessite d'une comparaison internationale de
l'organisation des activites statistiques. Elle est necessaire a l'evaluation
des transferts techniques et intellectuels, des succes et des echecs ren
centres ici ou lao L'article ebauche une telle perspective et ouvre, de ce fait,
une boite de Pandore : interpreter le XIX

e siecle en tenne d'institutionnalisa
tion des disciplines n'etait-ce pas trop privilegier l'echelle nationale ? La
consecration des disciplines n'a-t-elle pas precede de conditions propre
ment internationales 8 ?

3. Si les deux articles precedents traitent de certains aspects des rapports
entre mathematique et sciences de l'homme, Olivier Martin, pour sa part,
aborde la question de front en examinant un moment fondateur de la
mesure de l'intelligence borne par les travaux d'AIfred Binet et ceux de
Louis Leon Thurstone. Plutot que de decrire un processus de mathematisa-

7. Revue de synthese, t. 117,3-4, juil-dec, 1996, Autobiographic et courants spirituels.
8. On trouvera d'autres pistes cornplementaires panni les rubriques « Comptes rendus »,

«Notes de lecture» et « Vie scientifique» de ce numero.
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tion, demarche qu' on aurait volontiers taxee de teleologique, ou encore que
de depeindre des mathematiciens calculant pour ainsi dire « avide» mais
non sansperil, ce qui constituerait une disqualification de principe, Olivier
Martin s' attache a suivre les deplacements du point precis ou s' articulent
les constructions mathematiques et les conceptualisations psychologiques.
II analyse ainsi les formes prises par la mesure d'un objet de la psycho
logie, puis les deplacements que ces formes ont autorises, deplacements de
nature aussi bien savante que politique. Vne critique scientifique au philo
sophique de la construction de ces procedures d' objectivation peut alors
operer efficacement car elle se trouve affranchie de prejuges trop generaux
sur Ie bien-fonde d'une mathematique des sciences de I'homme",

4. Mais s'agit-il bien de science? Marc Renneville aborde cette question
alors meme qu'il traite de l'histoire de la criminologie 10. II s'agit de la
theorie du « criminel-ne » commise par Ie terrible Cesare Lombroso dont la
science n'est plus fraiche depuis deja longtemps. La question n'est plus de
savoir s'il s'agit d'une fausse science, au d'une erreur scientifique. II faut,
en effet, comprendre comment Lombroso et ses contemporains concevaient
leur theorie en un temps ou la revendication de scientificite n' etait pas un
vain mot. La theorie du « criminel-ne » procure un cas limite, Marc Renne
ville en convient, choisi precisement parce qu'il a suscite des analyses
retrospectives tranchees... Marc Renneville plaide pour une analyse contex
tuelle, caracterisee par un dispositif cognitif date qu'il systematise. II a de
ce fait, le merite de reflechir sur un mouvement assez general de I'historio
graphie recente des sciences, qui n'a cesse au cours des dernieres decennies
de se defier des cadres normatifs pour specifier et localiser ses objets, leur
reservant I'echelle de I'action immediate des protagonistes. La proposition
est acoup sur efficace s'il s'agit de rendre raison selon les memes criteres
de travaux scientifiques, qu'ils soient aujourd'hui disqualifies ou consa
cres11.

La reflexion strictement epistemologique touche ici un point delicat.
Pour s'en convaincre, il faut, je crois, songer ace doute : les choses consa
crees aujourd'hui Ie seront-elles toutes demain? On le voit, la qualification

9. Par une demarche differente, on atteint aussi ce point de critique en suivant Gilles DE LA
GORCE, «L'individu et la sociologie. Soixante ans d'etude de la mobilite sociale », Revue de
synthese, 1. CXII, 2, avr.-juin 1991, Du fait statistique au fait social, p. 237-264.

10. Pour d'autres etudes connexes, voir Laurent MUCCHIELLI, dir., Histoire de la criminolo
gie francoise, Paris, L 'Harmattan, 1995.

11. Ce souci de symetrie, souvent attribue a l'historiographie de langue anglaise issue des
propositions de David BLOOR, Sociologie de La logique, trad. de l'anglais par Dominique
EBNOTHER, Paris, Pandore, 1983 (1re ed, Londres, 1976), avait deja ete exprime autrement par
Alexandre KOYRE lui-rneme, dans « Orientation et projets de recherches », 195}, repro in
Etudes d'histoire de La pensee scientifique, Paris, Gallimard, 1973, p. 14. Voir Eric BRIAN,
« Calepin. Reperage en vue d'une histoire reflexive de l'objectivation », Enquete. Sociologie,
histoire, anthropologie, 2, 1995, p. 193-222.
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epistemologique ne peut se concevoir sans une reference au temps. Jouer
sur la caracterisation des criteres epistemologiques, c'est done aussi se don
ner les moyens de deplacer les grilles de la construction historiographique,
et done mettre en oeuvre la part d'experimentation que comporte Ie travail
d'historien.

Voici des questions elementaires que rencontre aujourd'hui l'historio
graphie des sciences sociales. Comment caracteriser un savoir anterieur
aux qualifications contemporaines? Comment prendre la mesure de la
construction internationale des sciences, au XIX

e siecle notamment? Com
ment analyser le rapport entre l'elaboration mathernatique et la conceptua
lisation propre aun domaine specialise? Comment, enfin, evaluer la ratio
nalite d'une investigation aujourd'hui perimee? La portee de ces quatre
questions, on le conceit aisement, n' est pas restreinte aux dossiers traites
dans ce numero, Bien au contraire, elles sont presentes dans tous les
registres de l'histoire des sciences, et pas seulement dans ceux qui touchent
aux sciences sociales. Ce n'est pas dire, sauf a se contenter d'une satis
faction somme toute puerile, que I'histoire des sciences sociales aurait
aujourd'hui acquis la dignite d'une historiographie des sciences plus gene
rale et plus ancienne. C'est au contraire constater qu'en partant d'un sec
teur nouveau et actif, de telles questions peuvent etre adressees en retour
aux terrains des sciences physiques et biologiques 12. Rien n' est pire que les
epistemologies et les historiographies de clocher 13.

Eric BRIAN

12. On peut ainsi faire dialoguer Olivier Martin, dans ce numero,et Michel BLAY, La Nais
sance de Iamecanique ana/ytique. La science du mouvementau tournantdes xVif et xvtu'sie
c/es, Paris, Presses universitaires de France, 1992.

'" 13. Mise en garde illustree, en part., dans Revue de synthese, 1. CXIV, 1, janv.-mars 1993,
Epistemologie de I'economie.


