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philosophie implicite (une philosophie peut-elle etre implicite?) de tel ou tel sec
teur de recherche, l'auteur egare parfois le lecteur. Sans doute, l'histoire de
l'immunologie ne pouvait-elle etre un recit lineaire de part en part, mais on
regrette que le traitement de certains problemes experimentaux majeurs, tels que
celui de la formation des anticorps ou de la classification des cellules impliquees
dans l'immunite, soit eparpille en plusieurs endroits de l'ouvrage. Par ailleurs, le
contraste entre les deux parties du recit historique laisse songeur. Autant la pre
miere laisse une impression de dispersion et d'heterogeneite de l'objet historique
avant 1960, autant celIe consacree au « systeme immunitaire » donne Ii voir I'unite
aveuglante d'un consensus theorique qui, de l'aveu propre de l'auteur, a les allures
d'une ideologie medicale, L'ensemble du recit n'a-t-il pas ete trop ordonne Ii cette
these, somme toute assez relativiste?

Quoi qu'il en soit, Le Demier fangage de fa medecine est un des plus beaux
livres d'histoire des sciences et des techniques qui ait ete publie depuis des
annees, II est admirablement ecrit, ce qui n'est pas si frequent dans une discipline
qui tend Ii devenir de plus en plus esoterique. Niels Jerne est peut-etre exagere
ment optimiste lorsqu'il declare dans sa preface que « l'auteur s'adresse au grand
public ». Le niveau d'information historiographique et scientifique de l'ouvrage
n'est guere compatible avec un tel objectif. Le livre d'Anne-Marie Moulin
demande effort au lecteur, qui ne peut sortir indemne dans la vision qu'il a de la
medecine scientifique.

Jean GAYON.

IDSlOIRE DES SCIENCES DE L'HOMME

John DUNN, Histoire de fa theorie politique. Trad. de l'anglais par Anne PRoST et
Philippe BEAUDOIN. Paris, Mentha, 1992. 12 x 20, 63 p., bibliogr. (~( Biblio
theque d'orientation », 6).

Ce petit ouvrage aurait gagne Ii etre intitule, en francais, « l'histoire de la theo
rie politique », II ne contient pas en effet, comme son titre pourrait Ie laisser
croire, une presentation abregee des divers ouvrages de theorie politique du passe
et ne constitue pas lui-meme une histoire de la theorie politique. II s'emploie bien
plutot Ii definir la discipline scientifique qui a pour objet l'etude des ceuvres poli
tiques du passe.

Cette discipline est en un sens aujourd'hui largement pratiquee, II existe dans
diverses langues des etudes portant sur les theories politiques du passe et il existe
dans un grand nombre d'universites des professeurs, des chercheurs qui se livrent
Ii diverses investigations Ii caractere historique Ii propos des ceuvres de theorie
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politique du passe. C'est, neanmoins, surtout dans les pays anglo-saxons et plus
specifiquement en Grande- Bretagne et, peut-etre plus particulierement encore a
l'universite de Cambridge ou enseigne l'auteur, que cette pratique a tente de s'ele
ver ala conscience de soi, de se definir comme une discipline academique speci
fique, de se poser en s'opposant Ii des disciplines voisines ou concurrentes comme
la science politique, sous l'impulsion, notamment, outre l'auteur, de Quentin
Skinner, de Peter Laslett et de Duncan Forbes.

L'auteur examine successivementl'objet, la methode et la raison d'etre de cette
discipline. La partie la plus developpee conceme la methode, dont on retiendra
surtout l'enonce des quatre questions fondamentales auxqueUes, selon lui, toute
etude historique d'une eeuvre de theorie politique du passe doit s'efforcer de
repondre : I) qu'est-ce que l'auteur « a voulu dire grace ason texte et dans celui
ci »? 2) « queUes informations nous foumit Ie fait qu'un texte donne a ete ecrit
par un ou plusieurs auteurs dans un environnement historique particulier, au sujet
de cet environnement lui-meme, ou au sujet du contexte historique plus vaste
dans lequel il etait indus? » 3) « qu'a signifie ce texte pour ses leeteurs contem
porains ou ulterieurs, et pourquoi a-toil signifie cela et pas autre chose?»
4) « aujourd'hui, que signifient pour nous les grands textes de l'histoire de la
theorie politique ; et demain que signifieront-ils pour les generations suivantes? »
Ces quatre questions, volontairement naives dans leur formulation, montrent, par
leur progression, que l'histoire de la theorie politique n'est pas seulement pour
l'auteur une enquete portant sur des idees appartenant Ii un passe revolu, Si l'his
toire de la theorie politique doit bien d'abord enraciner I'eeuvre qu'elle etudie,
non seulement dans une epoque mais dans une conscience singuliere, elle doit
aussi considerer les interpretations et mesinterpretations ulterieures de l'eeuvre
comme une partie integrante de l'ceuvre elle-meme dans son identite historique.
C'est la raison pour laquelle, comme l'auteur essaie de Ie montrer dans la derniere
partie de son ouvrage, l'histoire de la theorie politique contribue Ii une compre
hension de la politique modeme des lors que celle-cise trouve largement determi
nee par les interpretations des oeuvres philosophiques qui ont cherche au cours de
l'histoire occidentale Ii definir la nature et la finalite de la politique en tant qu'acti
vite humaine specifique.

Ce petit livre constitue done pour Ie leeteur francais une introduction suggestive
aux travaux des grands specialistes britanniques de l'histoire de la theorie poli
tique.

Stephane CHAUVIER.

Philologiques I: contribution Ii /'histoire des disciplines litteraires en France et en
Allemagne au XIJi siecle. Sous la dir. de Michel ESPAGNE et Michael WERNER.
Paris, Ed. de la Maison des sciences de l'homme, 1990. 15x 22, 427 p.,
graph., bibliogr.

On saura gre aux maitres d'oeuvre de l'importante enquete dont ce premier
volume constitue Ie depart de ne pas craindre les debars de fond. Le projet ne
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manque en effet pas d'audace qui consiste a remettre a plat la question des rela
tions franco-allemandes, et a aiguillonner la litterature comparee, en la contrai
gnant a sortir du taillis des recettes eprouvees pour se regenerer par une exigeante
cure methodologique,

Qu'est-ce en effet que l'histoire des relations franco-allemandes, sinon l'histoire
d'un long malentendu, de contacts a la fois denses et episodiques entre deux pays
voisins que tout separe, non seulement la langue, mais les traditions historiques,
religieuses, litteraires, universitaires, etc. ? Les conflits armes seculaires ne sont
que l'expression la plus vive de ce fosse, La traduction d'une langue dans une
autre, outil premier du dialogue entre les cultures, dans la mesure ou elle rend
accessible a la nation voisine des textes qui autrement lui demeureraient etrangers,
s'avere plus d'une fois mediation problematique : les mots peuvent franchir les
frontieres, ils n'en recouvrent pas moins des realites fondamentalement dif
ferentes dans chaque pays; transplantes, ils se chargent de nouvelles significa
tions, entrent dans un nouveau reseau qui les metamorphose. Les rares moments
de rencontre font-ils mieux que masquer un instant les malentendus de base? Les
exemples foisonnent, du classicisme et du romantisme ala philosophie - champs
que les protagonistes ont su deminer pour nous dans une serie de publications
anterieures - qui invitent a la vigilance.

Les lecteurs de la Revue de synthese avaient ete parmi les premiers a beneficier,
voici quelques annees, des premices de cette recherche (voir Ie numero special
Transferts culturels franco-allemands, avril-juin 1988). lis se rejouiront de trouver
ici un nouveau moment de la pensee, une sorte de second porche fondateur. La
methode avait ete rodee dans un volume : Transferts. Les relations interculturelles
dans l'espace franco-allemand, XVIlf-xJJ( siecle (Paris, Ed. Recherche sur les civili
sations, 1988). Sa fecondite est desormais attestee, au-dela de ce Philologiques I,
par les fruits ulterieurs que constituent entre-temps Philologiques II (1992) ou Ie
numero special de la revue Romantisme, dirige par Philippe Regnier, sur Ie theme
« France-Allemagne, Passages/Partages » (73, 1991).

Dans Ia richesse de ses contributions precises, l'ouvrage constate l'impermeabi
lite de deux modeles culturels et universitaires distincts : la philologie allemande,
qui applique aux textes modemes les methodes eprouvees au contact des textes
antiques, et Ie gout francais, valeur plus imponderable. Les deux systemes se font
face, plus aptes a s'exclure ou a polemiquer qu'a dialoguer. Dans l'attente de la
reforme universitaire qui n'intervient en France que dans les annees 1880-1890,
quand Humboldt a reorganise I'enseignement superieur allemand des Ie debut du
siecle, l'Allemagne n'a pas de peine a mettre en accusation les etudes litteraires
francaises, En France, Ie sociologue Durkheim n'est pas Ie seul a partager la
meme severite ni a regarder du cOtede l'Allemagne. De Renan a Taine et a Gas
ton Paris, toute une generation se forme a I'ecole allemande. Disciple de Michelet
et titulaire de la chaire d'histoire et de morale au College de France, Gabriel
Monod lui appartient encore. Et il vaut la peine de relire Ie recit qu'il fait en 1899
aux lecteurs de la Revue historique des pensees qui l'agitaient quelque trente ans
plus tot, au moment ou, jeune agrege d'histoire, il prenait la route de Heidelberg
pour parfaire sa formation a Heidelberg et a Gottingen : «Comme Michelet,
comme Renan, comme Taine, je voyais dans I'Allemagne Ie foyer Ie plus intense
de la science et de la philosophie modeme, dans ses universites les heritieres de
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nos anciennes universites francaises et les modeles de nos universites futures, et Ie
reve de rna jeunesse etait, comme celui des meilleurs parmi mes compagnons
d'etude, de travailler a l'union du genie allemand et du genie francais pour une
ceuvre commune de civilisation» (cite par Remi Rioux, Gabriel Monod, memoire
de maitrise de l'universite de Paris I, 1990, 2 vol. dactylogr., t. I, p. 46). Se mettre
a l'ecole de l'Allemagne vaut pourtant de dures represailles dans son propre
pays: Monod n'echappe pas a l'accusation de « germanolatrie », lancee par
Maurras. L'universite, a son tour, illustre la remarque de Todorov sur les limites
francaises de l'accueil de l'autre. Montaigne deja, run des esprits les plus ouverts
de la Renaissance, ne confessait-il pas qu'autrui, auquel il accorde dans les Essais
un si genereux credit, lui sert de prete nom: « Je ne dis les autres, avouait-il,
sinon pour d'autant plus me dire» (I, 26). Fille du xIX" siecle, la litterature
comparee garde trace de cette limite: la discipline nouvelle demeure chez l'un de
ses pionniers, Claude Faurlel, une pierre apportee a l'edifice de la litterature
nationale.

Remonter aux origines de la critique dans les deux pays a certes quelque chose
d'austere, Mais Ie gain est inappreciable. En premier lieu, parce que Roger
Fayolle nous a depuis longtemps convaincus que la critique, loin d'etre neutre,
constitue une piece essentielle dans la construction de l'idee nationale. Eberhard
Lammert, cote allemand, presentait la meme analyse dans un ouvrage celebre de
1967: Germanistik - eine deutsche Wissenschaft [La Germanistique, une science
allemande]. II est clair, d'autre part, qu'a ignorer trop souvent le passe d'une dis
cipline, on se condamne a porter sur elle des jugements fragiles, quand on ne se
ferme pas les voies d'une possible reforme, La difficulte du dialogue franco
allemand trouve en tout etat de cause l'une de ses sources dans l'approche natio
nale si differente des textes.

Si les dix-neuf contributions equilibrent heureusement regards francais et alle
mands (donnant toutefois aux auteurs francais un leger avantage sur leurs parte
naires allemands au sein de l'equipe redactionnelle), si les eclairages aussi varies
que pertinents qu'elles proposent balaient, fait assez remarquable, l'integralite du
siecle, on se prend parfois a regretter - ultime concession au fameux gout fran
cais ? - qu'une langue plus limpide et plus souple ne preside pas ala redaction.
Certains sacrifices aux modes, voire au jargon, auraient pu etre evites. Dernier
regret: un index eut ete precieux pour mieux aider Ie lecteur adominer la matiere
de cet ouvrage collectif aux vertus stimulantes et solides.

Stephane MICHAUD.

« Le discours anthropologique ala fin des Lumieres », actes du Colloque de l'Ins
titut Benjamin Constant, Universite de Lausanne, 31 mai-1er juin 1991,
Annales Benjamin Constant, 13, 1992.

Les contributions reunies ici sont de portee inegale mais soulevent des ques
tions d'histoire intellectuelle importantes. Nous tenterons rapidement de resumer
les principales.
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Selon Mondher Kilani, deux grands axes epistemologiques se degagent ala fin
du xvm"siecle : d'une part, Ie lien entre les voyageurs et les philosophes et Ie cen
trage des recits de voyage sur les aspects culturels des societes de « sauvages »,
d'autre part l'historicisation de l'homme sur Ie modele de la nature. Toutefois, les
deux themes ne sont pas traites avec autant d'egards, L'auteur, a juste titre, insiste
sur I'importance de l'ephemere Societe des observateurs de I'homme (1795-1803)
et sur I'accent qu'elle mit sur les productions culturelles et non simplement phy
siques. Mais il neglige un peu Ie phenomene de biologisation, de naturalisation de
I'homme qui s'opere au meme moment dans I'anthropologie et deviendra rapide
ment dominant au XIX

e siecle, C'est cette rupture intellectuelle majeure que la
contribution de Claude Blanckaert, a propos de I'reuvre de Lacepede (1756
1825), permet heureusement de bien saisir. Disciple de Buffon, Lacepede n'en
realise pas moins une distanciation tres importante sur plusieurs points epistemo
logiques centraux : tout d'abord, il abandonne largement la theorie des climats,
ensuite, tout en restant monogeniste, il evolue vers celle des races (que facilite
aussi Cuvier et que developperont dans les annees 1820 Virey et Bory de Saint
Vincent), enfin, il sape definitivement les fondements degenerationnistes de
I'anthropologie chretienne en affirmant que les premiers hommes etaient noirs.
Claude Blanckaert situe ces ruptures fondamentales autour des annees 1800. Sa
demonstration limpide lui permet de qualifier cette oeuvre d'« anthropologie de
transition» : «transition de la science des Lumieres vers la raciologie roman
tique.»

Les autres articles du volume apportent des eclairages plus ponctuels. Gerald
Berthoud rappelle l'interet de l'oeuvre de Chavannes (1731-1800), theologien
suisse qui employa, semble-t-il, pour la premiere fois le mot d'« ethnologie »,
Chavannes tenta lui aussi de temperer nettement l'idee de Degenerescence au
profit de celie de Progres, Tres au courant de la science de son temps, il voulut
ecrire une immense synthese, reconeiliant l'homme physique et l'homme moral
dans «Ia science generale de I'Homme ». Frank Bowman a intitule son article
« Degerando et Ie groupe de Coppet », mais, ainsi qu'il le reconnait lui-meme, il
n'apporte aucun renseignement nouveau ni sur Degerando et les Observateurs de
l'homme ni sur les amis de Benjamin Constant et de Germaine de Stael, ces deux
groupes d'auteurs ayant en realite tees peu communique. Enfin, Ie texte de Paul
Pierre Gossiaux, sur Ie statut de la religion (fetiehisme, sabeisme, demonologie,
etc.) dans l'anthropologie du xvf au debut du xvm" siecle, est certes tres erudit
mais reste, helas, peu accessible au non-specialiste.

Laurent MUCCHIELLI.
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« Histoire de l'anthropologie : hommes, idees, moments », sous la dir. de Claude
BLANCKAERT, Albert DUCROS, Jean-Jacques HUBLIN, aetes du colloque orga
nise par la Societe d'anthropologie de Paris, les 16 et 17juin 1989, Bulletins
et memoires de La Societe d'anthropologie de Paris, nouv. ser., t. 1,3-4, 1989.

Les aetes du colloque organise par la Societe d'anthropologie de Paris, en
juin 1989, livrent une serie de dossiers que les editeurs scientifiques ont introduit
par une reflexion sur les usages historiographiques en vigueur parmi les anthropo
logues depuis Broca. Le premier d'entre eux est devolu au sens du mot « anthro
pologie » en France depuis sa premiere attestation (1516) et jusqu'au milieu du
XIXe siecle, Claude Blanckaert y donne I'exemple de ce qu'auraient pu livrer les
articles d'un dictionnaire historique du vocabulaire scientifique, projet mene
jusqu'a sa disparition par Jacques- Roger a la memoire duquel ce volume a ere
dedie, Plusieurs autres contributions sont devolues al'histoire des idees anthropo
logiques : en matiere d'origine de I'homme en France au xIX" siecle (Goulven
Laurent), d'homme fossile chez Boucher de Perthes (Jean-Yves Pautrat) puis au
toumant de la paleoanthropologie (1856-1859) (Jean-Jacques Hublin), ou encore
d'identification de ceux des comportements des grands singes qui sont, ou furent,
associes a l'hominisation (Albert et Jacqueline DUCfOS). Le Telliamed, de Benoit
de Maillet (1656-1738) est I'objet d'une presentation eclairante de Claudine
Cohen qui y voit un temps initial de la possibilite de I'histoire naturelle de
l'Homme. D'autres articles relevent d'une histoire des techniques de l'anthropolo
gie, de leurs conditions materielles et intelleetuelles de mise en oeuvre : c'est Ie cas
a propos de l'indice cephalique (Claude Blanckaert), tout comme de l'etablisse
ment des collections de cranes (Nelia Dias). La circulation des savoirs est abordee
par l'etude de la reception chez Jefferson du tableau de l'homme americain trace
par Buffon (Jacques Roger) puis par l'analyse de la configuration ideologique et
savante qui a caracterise la revue L'Homme (1884.1887) (Nathalie Richard).
Meme angle d'approche illustre apropos des institutions: Jean Jarnin retrace la
carriere et l'engagement de Paul Rivet (1876-1958), fondateur du Musee de
I'Homme. Deux etudes, enfin, mettent en lueur Ie travail des classifications:
I'analyse historique de la specification par les anthropologues francais du type
berbere, selon des criteres biologiques, malgre Ie constat etabli des la fin du
xIX" siecle de criteres essentiellement culturels (Gilles Boetsch et Jean-Noel Fer
rie) et l'enquete sur Ie classement de l'orang-outang de von Wurmb (1780-1801)
detaillee par Giulio Barsanti qui foumit un bel exemple d'exploitation d'un ter
rain documentaire varie (litterature, iconographie, objets et pieces d'archives), sur
lequell'auteur elabore une construction a la fois empirique et conjeeturale. Plu
sieurs textes de reference et, au total, un volume prototype de la diversite des tea
vaux issu des enquetes historiques centrees sur l'histoire naturelle de l'Homme.

Eric BRIAN.



556 REVUE DE SYNlHESE : IV'S. N'" 3-4, JUILLET-DECEMBRE 1992

« Les debuts des sciences de l'homme » 19, dir. par Bernard-Pierre LECUYER et
Benjamin MATAWN, Communications, 54, 1992.

Voici peu d'annees encore, il y avait deux manieres d'ecrire I'histoire des
sciences de I'homme - ou plutot deux manieres de I'esquiver. Dans la lignee cri
tique de Foucault ou d'Althusser, par exemple, on denoncait jusque dans leur
traitement historiographique Ie pouvoir de normalisation proprement discipli
naire d'une objectivation de I'homme reductrice et alienante. Les sciences de
I'homme, en bref, n'etaient pas des sciences mais de simples technologies du
controle social. « Pour un point d'arrivee sans gloire, une origine difficile a
avouer », concluait Foucault dans Surveiller et punir. En face de cette version cri
tique, ou dominait Ie ton de la denegation ideologique, on rencontrait une histoire
« officielle » interne a la science, sans age a force d'etre datee, Cette histoire
lineaire et teleologique narrait les progres de la discipline evoquee, depuis ses
peres «fondateurs » consacres jusqu'aux representants de la science actuelle. Les
historiens connaissent bien les limites de cette memoire vive des scientifiques, sa
promotion bruyante d'une « legende des origines », sa capacite d'oubli, ses juge
ments de valeurs anachroniques. « C'est bien Ie propre de la reussite institu
tionnelle, commente Judith Schlanger, que de s'emparer du dispositif de la
memoire, et de configurer Ie memorable pour tenter de s'emparer de l'avenir.»

Le numero special que la revue Communications publie sur les « debuts des
sciences de l'homme » precede assurement d'une tout autre orientation episte
mologique et historiographique. Le titre de ce volume malheureusement ne
repond pas du contenu et peut derouter Ie lecteur non prevenu, II est a la fois
vague et trompeur. Indetermine, le mot « debuts» n'a guere de sens, ou sug
gere - comme on le faisait naguere - des « fondations » ou une « naissance »
qui n'en font pas I'objet. En fait, les articles reunis par B.-P. Lecuyer et
B. Matalon composent, a peu d'exceptions pres, la matiere d'un colloque
important sur « I'institutionnalisation des sciences de I'homme » tenu en 1989
par la Societe franeaise pour l'histoire des sciences de I'homme. Le theme est
done precise, sinon dans son domaine d'objets (la sociologie et la psychologie,

19. Sommaire: B. MATAWN, « Pourquoi faire l'histoire des sciences de I'homme? »; A.
PEnT, « Comte et Littre : les debats autour de la sociologie positiviste »; B.-P. LEcUYER,
« Frederic Le Play,fondateur de la "science sociale" » ; A. SAVOYE, « Les continuateurs de Le
Play et l'enseignement de la "science sociale" »; B. KALAORA, « Georges Hottenger ou les
debuts de la sociologie urbaine (1868-1934»); B. BRIAN, « "L'ceil de la science incessam
ment ouvert", Trois variantes de l'objectivisme statistique»; C. GOLICH, « Le role de la coo
peration scientifique intemationale dans la constitution de la sociologie en Europe (1890
1914»); M. DONZELLI, «"ll Laboratorio di economia politica" de l'universite de Turin
(1893-1901»); E. TERDJMAN, « Le systerne prescolaire selon Pauline Kergomard (1838
1925»); I.-C. CHEVALIER, « Philologues et linguistes dans leurs institutions»; D. LEJEUNE,
« Les membres des societes de geographie au XIX' siecle»; E. et I. GRAN-AYMERlCH, « La
creation des Eccles franeaisesd'Athenes, Rome et Madrid»; N. RICHARD, « L'institutionna
Iisation de la prehistoire » ; J. P01RlER, « La Faeulte de medecine face ala montee du specia
lisme»; G. BERGOUNIOux, « La pathologie du langage entre les lettres et la medecine (1880
1900»); G. PAICHELER, « Du metaphysicien au bricoleur. Les debuts de la psychologie dans
les universites americaines »; A.-M. DROUIN, « Un objet mal defini dans une science sans
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mais egalement les sciences de l'education ou de la communication non verbale,
la geographic, la linguistique, l'archeologie classique et prehistorique, la medecine
ou l'economie politique), du moins dans sa periodisation (fin XVIII· siecle-debut
xx· siecle), J'ajoute que les contributions sont d'une qualite homogene et qu'en
depit d'une apparente dispersion dans I'idee que chacun se fait de l'institutionna
lisation disciplinaire, la demarche collective permet de preciser le concept dans
son extension et sa comprehension. L'eventail des choix interdit qu'on detaille ici
la matiere des articles mais on peut toutefois noter quelques points forts qui s'en
degagent,

Dans son introduction, B. Matalon remarque que les etudes de cas rassemblees
dans ce volume obeissent au decoupage disciplinaire. Mais it parait que c'est un
effet necessaire du theme etudie, Telle qu'elle se decouvre dans les contributions,
l'institution en fait sert cinq objectifs complementaires : l. Elle donne une visibi
lite Ii la fois theorique et organisationnelle Ii un programme de recherche differen
cie, L'institution suppose le fait disciplinaire, done la reconnaissance de limites de
competence sectorielles et l'abandon d'une perspective encyelopedique ou totali
sante du savoir. La division presque territoriale des diverses contributions est
done accordee a l'objet d'enquete tel qu'il se donne historiquement. J'ajoute
qu'un certain nombre d'entre elles demontrent pertinemment la variation des
limites disciplinaires et en particulier le lien durable etabli entre les sciences de
l'homme et les sciences de la nature. Elles evitent done « l'effet de tunnel» ou la
teleologie retrospective souvent reproches Ii l'approche disciplinaire des sciences
humaines. 2. L'institution fournit l'incitation et souvent Ie cadre materiel indis
pensables pour la constitution et la centralisation de vastes corpus documentaires
(bibliotheques specialisees, laboratoires, musees, etc.). 3. Elle permet la standar
disation du travail scientifique en se posant comme une instance regulatrice de la
communaute de recherche. L'institution etablit et fait respecter les normes tech
niques d'observation ou d'evaluation des resultats, Ie corps de propositions jugees
axiomatiques, les vrais problemes et les solutions interdites, les outils de la
recherche et les strategies de sa valorisation. 4. L'institution est l'espace intellec
tuel des debats contradictoires, soit entre chercheurs, soit entre sous-groupes de
pensee, On commence Ii mieux connaitre l'importance des debats internes des
societes savantes, des academies et autres supports institutionnels au xIX" siecle,
Certains des textes s'en font clairement l'echo, L'institution assure la production
du savoir, sa cumulativite et, enfm, sa diffusion et sa reproduction (cours publics,
chaires d'enseignement, bulletins d'information, etc.). Elle implique de ce fait, et
impose la socialisation de la recherche, meme quand les « amateurs» y contri
buent comme c'est souvent le cas dans les sciences concernees, 5. Parce qu'elle se
constitue en groupe de pression, elle tient un discours unitaire. Elle devient
l'interlocuteur privilegie des instances academiques et politiques quand it s'agit de
faire valoir les droits de la discipline. L'enjeu est immediat, L'existence d'un col
lectif de specialistes depend de sa professionnalisation, done d'une reconnais
sance sociale materialisee, par exemple, dans des postes universitaires.

nom. La semiologie du geste au xIX" siecle » ; J. ScHlANGER, ( Fondation, nouveaute, limites,
memoire »; R BOUDON, « Comment ecrire l'histoire des sciences sociales? ».



558 REVUE DE SYNlHESE : IV' S. N" 3-4, JUILLET-DECEMBRE 1992

II y a done, quand on considere la dynamique de la recherche, differents
niveaux de l'institutionnalisation des sciences de l'homme, depuis le « college
invisible» d'auteurs difficilement solidarises jusqu'au corps professionnel stable
beneficiant d'une tradition de recherche indiscutee, evoluant dans des laboratoires
universitaires et justifiant son activisme par des formations qualifiees, Peut-etre
aurait-on interet Ii evoquer, au-dela de l'institutionnalisation des sciences de
l'homme, une veritable problematique de la disciplinarisation qui me semble au
coeurde la plupart des contributions et qui marque mieux le passage, ou I'inter
action, des programmes scientifiques et de la pratique collective de la recherche.
Ce reperage rapide et transversal Ii l'ouvrage vaut bien sur pour toutes les
sciences, la physique et la biologie aussi bien. Mais l'avantage heuristique d'une
etude historique des scienceshumaines reside dans le fait qu'elles sont, d'un point
de vue institutionnel, plus recemment etablies, et que la contestation - epistemo
logique ou ideologique - dont elles font l'objet rend visibles des strategies
d'accreditation ou de valorisation ordinairement occultees dans les autres seeteurs
de la recherche scientifique.

A l'exception de Raymond Boudon qui critique Ie « relativisme» des travaux
recents en histoire de la sociologie, ou leur dimension essayiste, les auteurs du
volume ont abandonne Ie point de vue critique-normatif et les oppositions sim
plistes (verite vs erreur, science vs ideologie) qui faisait auparavant l'ordinaire
d'une histoire militante des sciences. L'institutionnalisation, comme theme gene
ral de recherche, invite d'ailleurs Ii la distanciation historiographique. L'etude des
eccles de pensee (cf.l'exemple topique de la « science sociale » de Frederic Le
Play et ses continuateurs etudie par Bernard-Pierre Lecuyer, Antoine Savoye et
Bernard Kalaora), des societes savantes, des laboratoires ou des structures
d'enseignement montre que la qualite des realisations empiriques ou de l'ensei
gnement dispense ne garantit pas la continuite d'un programme de recherche,
rut-il novateur ou socialement utile. Des deux inventeurs de la sociologie urbaine,
Halbwachs et Hottenger, on retient habituellement Ie seul theoricien de l'ecole
durkheimienne. Hottenger, chercheur praticien Ii la mode leplaysienne, militait
pour une conception operatoire de la connaissance destinee Ii eclairer les gestion
naires, les industriels ou les politiques (B. Kalaora). En general, la memoire selec
tive des professionnels de la science tend Ii privilegier la « science» ou ce que
Boudon appelle le « genre cognitif'» au detriment de la « pratique» rejetee du
cOre de l'empirisme « aveugle», Ce primat de l'objectivisme et de la theorie dans
les sciences humaines est historiquement contestable et d'ailleurs conteste par les
travaux de ce volume. II s'agit en realite d'un « plaidoyer d'instauration »
(J. Schlanger), destine Ii subvertir ou masquer une division du travail et des savoir
faire anterieure, Or non seulement Ie versant applique des recherches est toujours
eneadre theoriquement mais, comme le remarque Eric Brian sur l'exemple de
l'objectivisme statistique, affiche comme un etendard depuis Condorcet jusqu'a
Quetelet, « agiter un tel ideal scientifique, c'est donner un sens aux compilations
les plus ingrates en les debarrassant de leurs sordides motifs administratifs »,
C'est dire autrement que la science et l'ideologie, que les penseurs critiques nous
ont appris Ii distinguer, ne s'opposent pas si aisement. Apres 1865, comme Ie
montre Dominique Lejeune, la Societe de geographic defendra une politique uti
litaire et commerciale, favorable Ii l'imperialisme colonial, pour assurer sa pree-
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minence de fait dans la concurrence intemationale. L'histoire nous ramene inci
demment au realisme des situations concretes ecartees par l'epistemologie
classique.

En definitive, les programmes de recherche (bons ou mauvais) ne decident pas
seuls de l'avenir institutionnel de telle ou telle ecole. La sociologie d'Auguste
Comte, qui voulait elever la politique au rang des sciences d'observation, se
prolongea dans des institutions telles la Societe positiviste. Mais des tensions
internes, attisees par l'opposition d'Emile Littre, manifesterent la fragilite d'un
consensus sans lendemain. Aussi bien Durkheim pouvait-il renvoyer la sociologie
comtienne du cOtedes metaphysiques en etablissant Ii son avantage la methode de
la science sociale (Annie Petit). En revanche, la semiologie du geste, l'etude scien
tifique du comportement non verbal, eehoua Ii se constituer comme pole d'excel
lence au XIX' siecle, malgre la convergence theorique d'un certain nombre
d'auteurs participant d'un meme reseau international (Anne-Marie Drouin). C'est
pourquoi l'histoire sociologique des institutions n'est pas seulement plus « des
criptive» que l'histoire stricte des idees (cf. la professionnalisation differee en
France des etudes linguistiques analysee par Jean-Claude Chevalier; ou encore la
creation essentiellement politique des Bcoles francaises d'Athenes, Rome et
Madrid d'ou sortiront, selon Evelyne et Jean Gran-Aymerich, « les principaux
agents du developpement institutionnel de I'archeologie en France »), Dans une
perspective interpretative, elle acquiert une valeur generate en montrant que les
sciences, comprises comme activite de connaissance, precedent Ie plus souvent
par des negociations, des censures, des divisions d'ecole et des traditions natio
nales. Elles dependent encore, pour leur existence, du bon vouloir des pouvoirs
publics, ainsi qu'on Ie voit sur la situation contrastee de l'enseignement de la
sociologie dans les differents pays europeens avant 1914, etudiee par Christian
Gulich ou, sur le cas italien, par Maria Donzelli. En fait, la plupart des textes de
ce volume nous obligent Ii relativiser ce qu'il est convenu d'appeler « l'universa
lisme scientifique » (ou sa forme idealisee, la « pensee scientifique ») au profit de
ses expressions locales.

Enfin, Ie volume invite Ii rejeter une autre opposition consaeree depuis trop
longtemps. L'histoire institutionnelle des sciences est propre Ii dialectiser heu
reusement les approches « internaliste » et « externaliste » qu'on jugeait naguere
antagonistes. Au terme de son etude sur les diverses facettes de l'institutionnalisa
tion de la prehistoire francaise, Nathalie Richard denonce avec raison « Ie carae
tere artificiel d'une telle separation », L'histoire sociale des sciences appuie l'his
toire des doctrines et, dans bien des cas, elle lui donne une legitimite ou meme
une realite.

L'exemple de la prehistoire offre un schema exemplaire d'evolution parallele
des institutions et des theories. Mais il existe parfois des heterochronies specta
culaires entre l'emergence theorique des specialites et leur reconnaissance offi
cielle. Jacques Poirier examine ainsi Ie misoneisme de la faculte de medecine de
Paris refusant tardivement l'etablissement de chaires de « cliniques speciales »
consaerees Ii la pathologie mentale, les maladies syphilitiques ou cutanees, la
pediatrie, etc., qui faisaient pourtant l'objet de cours prives tres reputes depuis le
debut du XIX' siecle, A l'inverse, Genevieve Paicheler n'hesite pas Ii definir par un
« paradigme en creux », ou l'absence de theorie de reference, la remarquable
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ascension de la psychologie universitaire aux Etats-Unis apres 1880. Formes Ii
l'ecole de la psychologie physiologique de Wundt, qu'ils desavouerent, les psycho
logues americains augmenterent leur « surface institutionnelle » en imposant la
delimitation d'un territoire universitaire base sur Ie laboratoire experimental et
coupe de la philosophie, en structurant leur action dans des cercles d'apparte
nance d'ou les amateurs se trouverent progressivement exclus, en parasitant enfin
des organisations adonnees Ii la « recherche psychique » et aux manifestations
paranormales, telles I'American Society for Psychical Research. Toutes ces strate
gies sont liees dans l'institutionnalisation de la psychologie americaine qui realise,
sous ce rapport, un moyen terme suggestif entre Ie pragmatisme pedagogique des
leplaysiens visant une « veritable ecole du gouvernement social» (A. Savoye), Ie
solide bon sens empirique de Pauline Kergomard qui, Ii la fin du XIX" siecle, vou
lut faire de I'education une science en s'appuyant sur la psychologie de l'enfant
(Elise Terdjman) et, Ii l'autre extremite, la tentative ratee d'instituer une psycho
logie de l'introspection par Victor Egger, rival de Charcot (Gabriel Bergounioux).

En conclusion, Ie volume de la S.F.H.S.H. est passionnant par sa diversite de
points de vue et, en depit des apparences, par l'unite sous-jacente aux propos des
contributions. Toutes Ii des titres varies permettent d'aborder, sur une base d'eru
dition renouvelee, la construction historique des poles disciplinaires en quete
d'une validation epistemologique et sociale. La discipline accede ainsi au statut
d'objet problematique, On ne saurait dorenavant y voir un prealable - ou un
confort - des etudes historiographiques.

Claude BLANCKAERT.

Paul BROCA, Memoires d'anthropologie. Pref de Claude BLANCKAERT. Paris, Jean
Michel Place, 1989. 16 x 22,S, 531 p.

Cet ouvrage offre en reprints de tres importants extraits des Memoires d'anthro
pologie de Paul Broca qui fut considere par ses contemporains comme « I'anthro
pologie personnifiee » - expression que Claude Blanckaert a justement reprise
comme titre de sa tres riche preface.

Cette preface est d'ailleurs beaucoup plus qu'une simple presentation de
l'homme et de son ceuvre : elle defend clairement une these et propose de reexa
miner attentivement certaines idees reeues selon lesquelles Broca aurait ete trans
formiste, voire darwiniste. A l'encontre de ces jugements qu'il trouve portes aux
conciliations hatives, C. Blanckaert met en evidence des « ralliements toujours
mesures », et certains refus specifiques, par lesquels peut se mieux reperer l'origi
nalite exigeante de l'anthropologie de Broca, tant dans ses principes de methode,
que dans ses theses et dans ses visees,

Le deuxieme texte - « Le Transformisme » de 1870 - et Ie troisieme - « Sur
les selections» de 1873 - (tous deux extraits du tome III des Memoires) sont
particulierement interessants pour voir comment Broca discute pas apas les faits
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et leurs interpretations, repose les problemes, evalue les probabilites de validite, et
maintient soigneusement ses distances face a ce qu'il ne peut considerer que
comme « hypotheses », si « seduisantes » soient-elles.

Refusant Ie panegyrique systematique, C. Blanckaert montre aussi combien la
double carriere de Broca, medicale et anthropologique, a beaucoup stimule Ie
developpement de l'anthropologie et I'a parfois limite: stimulantes furent les exi
gences de methode positive et experimentale, la respectabilite academique gagnee
par la nouvelle science enjouant de la multiplication d'interfaces avec des sciences
deja bien instituees ; mais I'emprise des modeles medicaux ne favorisaient guere
I'integration de diverses specialites de sciences humaines - psychologie, mytho
logie, linguistique, histoire des civilisations ..., et il est clair que pour Broca
I'anthropologie, « biologie du genre humain », doit surtout se preoccuper des faits
« physiques ».

Le premier texte - « Anthropologie » de 1866 - et Ie second - « La linguis
tique, et l'Anthropologie » de 1862 - (tous deux extraits du tome I des
Memoires) montrent bien la preeminence que Broca entend reserver a I'anthropo
logie physique - qui serait meme surtout anthropometrie, voire craniologie et
craniometrie, Si Broca admet bien que l'on puisse demander aux autres sciences
des « renseignements », des temoignages, des complements d'information, elles
restent des sciences auxiliaires ou preparatoires, en tous cas subordonnees. Et la
maniere dont il fait, a differentes reprises, l'histoire de la fondation de I'anthropo
logie comme science Ie confirme (voir Ie debut du texte « Histoire des travaux de
la Societe d'anthropologie 1859-1863 », p.415-419, et « L'Anthropologie en
1868 », p. 512-513).

Dans les Memoires reedites ici, d'autres themes sont developpes avec insis
tance : ainsi Ie probleme de « l'antiquite de l'homme » et Ie debat entre mono
genistes et polygenistes, Broca les presente comme des enjeux majeurs de
l'Anthropologie (voir dans I'article « Anthropologie », p. 34-36, dans les rapports
« L'Anthropologie en 1868 », p.513-518, et « L'Anthropologie en 1869 »,
p. 521-525). Or il ne cesse de montrer comment, dans ces questions, prejuges et
options ideologiques se melent aux demarches scientifiques. Broca, lui, affiche
une prudente et lucide reserve: ainsi refuse-toil de poser les questions d'origine
pour se limiter a celles deja bien ardues de I'anciennete (voir, par exemple, p. 34,
240, 438, 485, 526-527); il montre egalement que les debats sur l'esclavage ont
souvent interfere avec les interrogations anthropologiques, deplacant les pro
blemes, faisant meme avorter des debats scientifiques et des Societes savantes
(voir dans « Histoire des progres des etudes anthropologiques » de 1869, p. 491
498. Claude Blanckaert ne manque pas de reperer ces themes, et redoublant en
meme temps l'analyse sur les textes et les positions de Broca lui-meme, il y sou
ligne aussi des choix ideologiques : ainsi Ie refus des questions d'origine traduit
une certaine allegeance positiviste, un complexe « humanitarisme » anti-esclava
giste et anti-colonialiste est lie a sa facon de comprendre l'inegalite des races,
enfin, une sorte de « meliorisme » s'oppose aux theses du determinisme biolo
gique. Bien que Broca ait affiche un mepris certain pour les debats philosophico
politiques, sa science n'en est pas moins porteuse.

Annie Psrrr,
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La Fabrique, la figure et la feinte. Fictions et statut des fictions en psychologie.
Sous la die. de Paul MENGAL et Francoise PAROT. Paris, Vrin, 1989. 15 x 21,
256 p. (« Sciences en situation. Histoire, epistemologie, vulgarisation »).

Le livre est un ensemble d'articles qui furent d'aboed les communications d'un
colloque tenu en decembre 1984 a l'Universite Paris XII sur « Fictions et statut
des fictions en psychologie », L'unite de ce theme est si peu evidente qu'on la
croirait d'abord seulement nominale. Les recherches fusent en toutes sortes de
directions que l'introduction de P. Mengal s'efforce de relier entre elles, sans
esprit de systeme.

On retiendra particulierement des premieres pages de l'ouvrage la recherche
etymologique et semantique sur lafiction qui permet de lier les sens de «fingere »
(faconner, modeler, donner forme) a celui de «fabrique » (<<fingere fabricam »
signifie « inventer une ruse »), Entre le sens defeindre (nettement malveillant) et
celui de simuler, on trouve l'espace rhetorique de lafigure. 11 est rappele que, au
debut du XVIII· siecle, C. Wolff, dans sa Psychologia empirica, caracterisait
l'homme par sa « capacite d'engendrer des fictions» (p. lO). Differents articles du
livre nous convient, sans aucun souci d'exhaustivite d'ailleurs, a commencer
l'inventaire de cette capacite,

Nous croyons que cet ensemble de textes qui portent essentiellement, mais sans
exclusive, sur des secteurs privilegies de la psychologie ouvre, par la portee meme
des analyses presentees, toutes sortes de perspectives qui nous entrainent fort loin
de leur sollicitation de depart. On trouve la fiction en toutes sortes de lieux : elle
entre comme element strategique dans l'argumentation, comme un constituant de
l'explication; sous la forme de Yideologie ou de l'utopie, elle donne un horizon
plus ou moins fallacieux aux pratiques et aux theories; enfin, au coeur meme des
sciences, les elements qui aimantent les themes de recherche de l'historien, par
exemple, sont des fictions.

Le philosophe decouvre, atravers la diversite de ces approches, qu'aucune pra
tique, aucun discours ne peuvent se passer de fictions. On ne peut rien dire de vrai
ni meme rien faire d'authentique, sans recourir ades fictions; mais il ne s'agit la
que du tout debut d'un fil qui devrait nous conduire adistinguer des types de fic
tions. Peut-etre en est-il de vraies et de fausses, d'efficaces et d'inefficaces.
Qu'est-ce qu'une fiction bien fondee ?

Nous songeons moins arepondre ici acette question qu'a en souligner le para
doxe et l'interet, Paradoxe, puisqu'il pourrait sembler que l'etablissement d'un
fondement valable en quelque domaine chasse les fictions; or il ne fait que les
changer et les deplacer, Mais quels caracteres presentent done les fictions pour
etre acceptables? Interessante, la question l'est parce qu'elle recele un programme
de recherches. Les textes reunis par P. Mengal et F. Parot donnent l'idee d'une
theorie des fictions qui n'est effectuee dans aucun des articles, mais que chacun
d'eux semble appeler. Donnons quelques exemples saillants de ces appels.

Citons, en tout premier lieu, le scheme de Yinteneur et de l'exterieur qui trame
inevitablement les discours des psychologues. n semble evident de parler de
Yinterieur du sujet, meme quand on en recuse la substantialite ; de l'objet qui se
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tient hors de lui. Mais l'on s'apercoit alors que le psychologue et souvent aussi le
philosophe travaillent, aussi rigoureusement qu'ils peuvent, avec des concepts
qu'ils appliquent a un espace psychologique dont la repartition est fruste et com
mune. Hume et Nietzsche avaient deja souligne en un sens sceptique que les
concepts les plus ratlines se fondaient souvent sur des images grossieres et ina
vouables. Alain Tete rappelle pourtant dans son article que les mathematiciens 
il cite Mobius a juste titre - nous ont appris depuis longtemps a douter de l'evi
dence du decoupage de Yinteme et de l'exteme. n suggere que les sciences se
developpent tres inegalement les unes par rapport aux autres et que la psycho
logie se sert de conceptions spatiales depuis longtemps depassees par le mathe
maticien. Il est etrange de voir comment, dans un meme savoie, se combinent le
concept et la metaphore ; or, dans cette combinaison, le faible interet rationnel
des metaphores ne compromet-il pas la pretendue valeur des concepts ?

Le jeu de la metaphore, amorce de la conceptualisation, et du concept qui
conteste et compromet la simple metaphore, quoiqu'il s'appuie sur elle, fait la
dialectique meme de la rigueur, L'inspection de l'histoire des mathematiques
montrerait, par-dela la psychologie, que bien des concepts se sont constitues par
des moyens que la raison aurait dft reprouver,

Passons aun second point de vue qui fera comprendre un aspect original de la
fabrication des fictions. P. L. Assoun cite le mot de Freud: « L'exemple est la
chose meme » (p. 77). Par-la se revele d'un coup la complexite de l'acte de
prendre un exemple. L'une des feintes de l'exemple ne consiste-t-elle pas Ii dire
l'essentiel comme s'il s'agissait d'un cas partieulier considere sous une regle gene
rale qui permettrait d'eclairer des cas equivalents Ii celui que l'on a presente ?
L'exemple est un deplacement : il se dit lui-meme SOllS couleur de dire autre
chose que lui. Lajustesse de l'exemple se deguiserait sous l'apparente soumission
a la loi generale. Un immense champ d'investigation des facons d'exemplifier
pourrait ici s'ouvrir.

Enfin, l'article de D. Teysseire sur une fiction cabanienne : l'amour est impor
tant par les vues qu'il offre sur de fines recherches touchant l'histoire et la sociolo
gie des sentiments. Certes les hommes savent depuis longtemps que leurs affects
varient dans l'espace et dans le temps: mais la conscience qu'ils prennent de cette
dimension historique et sociale n'est pas anhistorique et retentit sur les affects
memes (ou sur notre facon de les vivre). L'analyse, fmement tentee Ii propos de
l'amour, pourrait etre etendue Ii d'autres affects et permettrait sans doute - bien
des historiens l'ont deja ponctuellement preuve." - de penetrer plus avant l'his
toire des mentalites,

Le livre sort done des limites de la psychologic qu'il s'assigne dans son titre et
bien des auteurs en ont eu pleinement conscience, surtout quand c'est l'historien
qui prend la parole. « L'historien ne fait-il pas usage de fictions qui sous-tendent
ses interrogations et organisent son discours? », demande l·C. Schmitt (p. 213).
Dans un article sur ce qu'on pourrait appeler la psychologie de l'historien,
l'auteur montre, apropos du theme privilegie de la decouverte de l'individu, que

20. Contentons-nous de citer ici, sans plus de details, les travaux de 1. Delurneau ou ceux
de T. Zeldin.
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chaque epoque projette sur le passe ses illusions; en particulier celle, « retros
pective et rassurante, d'une evolution continue jusqu'a nous » (p. 231). Appli
Quant en quelque sorte l'histoire a elle-meme, l'auteur explique pourquoi, depuis
le siecle demier, la fiction d'une « naissance de l'individualisme » s'est cristallisee
sur le XII" siecle occidental. L'histoire a ses fictions qui, tout en donnant un sens a
la recherche, lui opposent un obstacle intime.

Il faut aussi montrer comment le langage est fiction et fabrique des fictions.
Jean Ceard s'y attaque en analysant le jeu sur les noms de T. More dans sa
fameuse Utopia. L'utopie epouse le mouvement ambigu du langage; comme lui,
elle se differencie de la realite presente et peut donner l'illusion de s'en eloigner
infmiment, quoiqu'elle soit, comme le reste, le produit du present.

Ne prolongeons pas le repertoire de ces feintes et de ces ruses auxquelles se
prennent meme ceux qui, par elles, croyaient prendre les autres. Peut-etre un
auteur presenters-t-il, quelque jour, un essai plus complet et plus systematique
des fictions; nous ne le croyons guere toutefois car la fiction semble proliferer
d'elle-meme et il n'est pas sur que l'on puisse donner les lois de ces proliferations.
Peut-etre la fiction devra-t-elle rester toujours l'objet de colloques qu'ilfaudra
reunir periodiquement et etendre a des domaines plus varies que celui, deja si
vaste, de la psychologie.

S'il s'averait qu'une theorie de lafiction n'etait pas possible, alors cette notion
et sa reflexion serviraient toujours d'aiguillon sceptique dans les divers champs du
savoir.

Jean- Pierre CLERO.

Wolf LEPENIES, Les Trois cultures. Entre science et litterature. l'avenement de la
sociologie. Trad. de l'allemand par Henri PLARD. Paris, Ed. de la Maison des
sciences de l'homme, 1990. 15 x 22, IX-407 p., bibliogr., index.

Le travail de Wolf Lepenies a reussi a poser la question de l'avenement de la
sociologie, ou de n'importe quelle autre science sociale, de maniere tout a fait
nouvelle. Au lieu de prendre comme objet la constitution d'une discipline parti
culiere dans un contexte national specifique, it s'est demande comment entre « lit
terature » et « science» une troisieme culture s'est etablie, celle des sciences
sociales, et comment elle a pris des formes differentes en France, en Angleterre et
en Allemagne. Ce livre presente ainsi une etude detaillee sur les rapports de la
sociologie a la litterature et aux sciences de la nature, en adoptant une perspective
comparative qui montre bien les partieularites de cette configuration dans ces trois
pays.

La sociologie apparait moins comme un espace de plus en plus autonome que
comme Ie lieu d'un afTrontement entre orientations scientifiques et orientations
litteraires. Depuis ses origines, elle oscille entre le modele des sciences de la
nature et une approche interpretative ou hermeneutique qui l'apparente a la litte
rature. Le dilemme de la sociologie reside ainsi dans « la contradiction qui
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consiste a imiter les sciences de la nature sans pouvoir devenir vraiment une
science naturelle du monde social. Mais si elle renonce ason orientation scienti
fique, elle se rapproche dangereusement de la litterature (p. 7). Tout au debut du
XIX" siecle, Louis de Bonald decrivait cette position precaire des sciences sociales
de la maniere suivante : « Repoussees par les sciences exactes, dedaignees par les
lettres frivoles, elles sont hors d'etat de faire respecter leur mediation ou leur neu
tralite, et subiront la loi du vainqueur. Mais comme elles ont tout a craindre des
sciences, dures et orgueilleuses, leurs vreux secrets seront pour les lettres, plus
humaines et plus genereuses » (p. II).

Ces phrases de Bonald indiquent bien qu'il ne s'agissait pas uniquement des
questions de concepts et de methodes, mais de toute une culture intellectuelle et
d'une posture theorique appropriee. Tandis que les sciences etaient associees a la
froide raison, au desenehantement, les humanites et la litterature etaient conside
rees comme plus « humaines » et comme apparentees a la vie, a l'affection, aux
sentiments, a l'experience vecue, C'est cette opposition qui revient chaque fois
qu'ecrivains et sociologues se disputent la doctrine de vie adaptee a la societe
moderne. A une sociologie froidement scientifique, certains ecrivains et critiques
opposaient une litterature dont l'intuition etait plus clairvoyante que les analyses
des sociologues. La litterature selon eux avait la eapacite de parler du monde
social tout en s'adressant au creur.

Dans la logique de concurrence, la naissance de la sociologie avait egalement
modifie la pratique litteraire. Balzac, par exemple, avait I'ambition de faire pour la
societe ce que Buffon avait fait pour la zoologie : analyser les especes sociales qui
composent la societe francaise et raconter des mreurs. Son oeuvre se rattache a
I'ancienne histoire naturelle, tout en faisant concurrence a une nouvelle disci
pline : la science sociale. Cet exemple montre bien comment I'reuvre d'un auteur
ne se comprend vraiment qu'en analysant les interrelations entre ces trois cultures.
Et Wolf Lepenies donne beaucoup d'exemples lumineux de ce genre de refe
rences et d'allusions transculturelles.

Fonde sur une documentation tres riche, Wolf Lepenies livre des analyses aussi
bien des grands debats theoriques que du journal intime de Beatrice Webb ou de
la vie affective d'Auguste Comte. Chaque fois, il montre comment l'identite de la
sociologie engage un rapport particulier a la litterature et a la science, rapports
que les historiens des sciences sociales ont trop souvent ignore en adoptant une
perspective monodisciplinaire. Mais il montre aussi que dans les affrontements
entre litteraires et scientifiques, la sociologie a bien souvent joue un role impor
tant quoique Ie plus souvent cache. Zola, par exemple, ecrivait non seulement sur
la « litterature experimentale », mais it parlait aussi de « la sociologie pratique de
ses romans », voulant dire par-la qu'il pratiquait, lui, la vraie sociologie.

A travers des cas precis, situes dans des reseaux de relations multiples, se des
sine ainsi un profil de la sociologie dans les trois pays pris en consideration.

En France, la sociologie, grace aAuguste Comte puis a Emile Durkheim, pre
nait assez t6t la forme d'un systeme bien defini, d'une science rigoureuse et posi
tive de la societe. Beaucoup de debats autour de la sociologie durkheimienne se
comprennent ainsi atravers l'opposition entre la « nouvelle Sorbonne» et les par
tisans de I'esprit litteraire, La querelle entre Durkheim et Tarde, par exemple, etait
un conflit entre deux temperaments intellectuels, qui avait amene Tarde a jeter
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l'anatheme sur Ie scolastique Durkheim et Durkheim sur Ie litterateur Tarde. C'est
Tarde qui ecrivait un roman, c'est Durkheim qui analysait les etTets intellectuels de
l'enseignement litteraire, Mais Ie rejet systematique des pretentions scientifiques
de Durkheim et de son ecole emanait surtout des intellectuels de l'extreme droite
litteraire comme Barres et Maurras. A la longue, leurs attaques finirent par ne
plus s'en prendre Ii la sociologie dans son ensemble, mais seulement Ii sa variante
illegitime, celIe de Durkheim. On lui opposait des doctrines sociologiques incar
nees dans les oeuvres de Maistre, de Bonald, de Le Play, et aussi du Comte des
dernieres annees, Meme si les tentatives des durkheimiens furent un demi-echec,
leur signification pour l'enseignement republicain fut suffisamment important
pour declencher la polemique d'Agathon et l'hostilite de Sorel et de Peguy,

En Angleterre,la sociologie avait d'abord ete concue de la meme maniere qu'en
France, c'est-a-dire comme une science positive de la societe industrielle. John
Stuart Mill et Spencer avaient travaille en ce sens mais, meme dans leurs cas, les
lignes de partage etaient plus floues qu'en France. Les debats anglais etaient bien
moins dramatiques que les francais et si la reconnaissance institutionnelle de la
sociologie y fut tees tardive, c'est, paradoxalement, parce qu'en Angleterre fone
tionnaires et hommes politiques reformistes se mirent tres tot Ii utiliser les
connaissances statistiques des sociologues. Cette infiltration du savoir sociolo
gique dans la pratique administrative fit qu'une organisation nette de la discipline
paraissait moins urgente que sur le continent.

Pendant tees longtemps, la sociologie anglaise est restee singulierement pate et
d'identite incertaine. Elle avait trouve sa place dans la philantropie et l'adminis
tration, de facon clandestine dans la critique litteraire d'un Matthew Arnold, mais
elle restait depourvue de chaires et de programmes theoriques jusque bien apres
la Seconde Guerre mondiale.

L'avenement de la sociologie en Allemagne est tardif et represente un cas parti
culier. Elle ne constitue ni une discipline aux contours bien dermis, comme en
France, ni un element reconnu du common sensecomme en Angleterre. Ni Weber
ni Simmel ne se consideraient avant tout comme sociologue. Pour Simmel, la
sociologie n'etait qu'une forme du savoir parmi d'autres, et si Weber se referait Ii
« notre discipline» il songeait Ii I'economie politique. La singularite allemande
reside essentiellement dans la preeminence culturelle de la creation poetique,
Dichtung. Ce n'est qu'en Allemagne qu'on trouve cette opposition aigue entre la
creation poetique et toutes les autres activites culturelles, y compris la litterature.
Comparees Ii la puissance immediate de l'experience vecue, les faeultes de cogni
tion de la science et meme du roman realiste apparaissaient comme secondaires,
voire insignifiantes. Ainsi Ie projet de Dilthey de construire un fondement pour
les sciences de l'esprit, les Geisteswissenschaften, representait une tentative de rap
procher les sciences humaines et la creation poetique, Ainsi egalement l'impor
tance de la philosophie vitaliste, qui imposa ses themes et parfois ses demarches
aux sociologues. Cette position centrale de la poesie est bien illustree par les
debats suscites par Ie cercle autour du poete Stefan George. Ce groupe subordon
nait la science Ii la creation poetique, mais leurs tentatives furent suivies attentive
ment par des sociologues comme Simmel, et de facon plus distante par Max
Weber. Simmel etait en quelque sorte un mediateur entre poesie et science, et
Weber ne croyait pas non plus Ii la science comme Comte ou Spencer. Pour lui, la
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science etait un produit culturel : ce n'etait pas la science mais la vie qui decidait
de ce qui valait la peine d'etre suo On retrouve hi un echo du vitalisme et notam
ment de Nietzsche. En Allemagne, les antisociologues ont contribue aux progres
de la sociologie, et les sociologues eux-memes comptaient parmi les critiquesIes
plus apres de leur discipline.

Ce livre montre que la sociologie depend beaucoup plus etroitement de la
« premiere» et de la « seconde culture» qu'on ne le pense. Meme Auguste
Comte, avec tout son optimisme scientiste, n'a pas pu reprimer la signification des
oeuvres litteraires, alors qu'au debut de sa carriere « positif'» s'opposait Ii « poe
tique », C'est cette interdependance, le plus souvent cachee, qui constitue l'objet
et l'originalite de ce livre. En Ie lisant, on s'apercoit combien de phenomenes dans
l'histoire intellectuelle se rattachent Ii cette constellation de trois cultures. La for
mule de « trois cultures» resume, me semble-toil, une dimension essentielle de la
structure du champ intellectuel moderne. Par-hi, eet ouvrage offre un modele
exemplaire pour penser ce qu'on appelle d'ordinaire le « contexte intellectuel »
ou plus vaguement « l'esprit du temps ».

Johan HEILBRON.

msrome DES lECHNIQUES

Joseph RYCKWERT, Les Premiers modernes : les architectes du XVII! siecle. Trad. de
l'anglais par Antoine JACOTrnT. Paris, Hazan, 1991. 19 x 25,5, 595 p., ill.

II a fallu attendre plus de dix ans pour que The First Moderns soit traduit en
francais. Apres La Maison d'Adam au paradis (1972), publie par les editions du
Seuil en 1976, et une etude sur Richard Meier (1984, trad., 1987) qui n'ont guere
eu d'echo que chez les historiens de l'architecture, souhaitons que cette etude ait
une audience plus large, car elle touche en effet Ii l'histoire de la pensee et des
idees, Ii l'art, Ii la musique, Ii la litterature et Ii l'histoire, L'ambition de l'auteur est
considerable : il entend analyser la coherence du systeme de representation du
c1assicisme et les mutations qu'il subit Ii l'age neo-classique, Dans ce contexte,
l'architecture, en tant qu'espace de liberte - l'auteur estime qu'il s'agit de l'un
des rares domaines ou il est possible de concevoir des reformes (meme politiques,
sociales et morales) sans avoir Ii craindre censures ou persecutions (p.253) 
acquiert une place privilegiee dans la pensee du temps. II Ie montre en suivant des
destins individuels qui, empruntant les parcours les plus varies de la musique, de
l'erudition, des mathematiques ou de la philosophie, en sont venus Ii l'archi
tecture.


