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ACADEMIES ET SALOIfS

L·EIfCYCLOPEDIE DE DIDEROT ET D·ALEMB£RT

M. BEHn. - Nous arrivons a notre quatrierne etape.
Avant-hier, avec Bacon, nous avions vu un grand initia

teur plutot qu'un realisateur : il avait ouvert a la science de
vastes horizons speeulatifs, mais il n'a pas mis, si rose dire
une peu familierement, la main a la pate. Hier, nous avons
vu deux grands esprits qui, eux, ont mis la main a la pate ,
I'un, Gassendi, avec quelques hesitations, quelques restes
encore de la tradition du Moyen age; Descartes, lui, avec
force, avec audace, avec non seulcment un pressentiment
de la synthese, mais merne une realisation de la synthese
speculative, et aussi un pressentiment tres net de ce que la
science au point de vue pratique, technique, pourrait
donner.

Nous arrivons aujourd'hui it ce XVIII" siecle qu'on appelle
aussi Ie siecle des lumieres, qu'en Allemagne on appelait
I'Aufkliirung. Et nous allons voir cc qui a etC fait, non sans
difficulte, sans peril par ceux qui entreprenaient la grande
oeuvre de science, tout ce qui a ete fait dans Ie sens de la
synthese,

Nous entendrons parler d'abord des academies et des sa
lons par Mile Delorme qui, tout a I'heure, modestement
voulait rester a sa place de secretaire generale, mais que j'ai
voulu voir a l'honneur dans Ie fauteuil du conferencier,
MIle Delorme rend de tres grands services au Centre de Syn
these et a l'Institut international de Philosophie; et de plus,
eIle trouve Ie temps de mener des travaux personnels, qui
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sont en rapport avec ce qu'evoque cette salle meme. En vous
retournant vers le fond de la salle, vous pourrez voir un
portrait de Fontenelle, qui a ete un habitue de Mme de Lam
bert dans ce salon, ct que nous considerons comme un des
precurseurs de I'Encyciopedie. MIle Delorme s'occupe de
Fontenelle, et de toutc cette epoque ; elle est tout a fait qua
Iifiee pour nous parler des academies et des salons, de ce qui
a precede et prepare I'Encyclopedie.

Je donne la parole a Mile Delorme.

Mile DELORME. - Je remercie beaucoup M. Berr des
paroles affectueuses qu'il vient de prononcer if. mon egard. Je
me lrouve tres emue, cedes, de parler dans ce salon, devant
ce tableau qui represents Fontenelle, de ceUe epoque ou ces
grands hommes, ces grands academicicns, de la fin du siccle
de Louis XIV au debut du regne de Louis XV, ont si souvent
tenu les propos les plus charrnants, les plus agreahles it
entendre. Mais prccisement, pour vous laisser un peu du
charrne du XVIII· siecle qu'evoque cette salle, je m'effacerai
tres sou vent et je laisserai parler les textes. J'ai apporte
beaucoup de volumes: ie citerai beaucoup de textes, Et je
commencerai par Fontcnelle, evidemment, puisqu'il nous a
donne lui-meme nne histoire des academies dans sa preface
a t'Histoire de l'Academie royale des Sciences de 1666 a 1699,
tout au moins une histoire de l'Acadernie des Sciences. CeUe
preface date de 1733. On avait alors decide de combler la la
cune qui se trouvait dans la collection complete de I'Bistoire
de l'Academie royale des Sciences: Fontenelle I'avait publiee
en francais depuis 1699. Mais pour la periode precedente,
depuis 1666, elle avait ete ecrite en latin par Ie secretairc de
I'Acadernie, Jean-Baptiste Duhamel. On pref'era que toute
Yilistoire flit en francais et Fontenelle la redigea pour les
annees 1666 jusqu'a 16i9, comme en temoigne l'avertissement
de Yllistoire de l'Academie royale des Sciences depuis son
etablissetnent en 1666 jusqu'a 1686.

Dans cette preface de 1733, Fontenelle nous rappelle ce
qu'etait le monde scientifique avant la creation de l'Academie
en 1666; et je crois qu'il est necessaire, pour moi aussi, de
vous rappeler ce qu'etait ce monde scientifique du XVII· siecle
avant d'aborder Ie XVIII·.

Nous retournons en arriere, au temps de Gassendi, de
Descartes, a ce temps evoque hier par M. Rochat, et peut-etre
meme a l'esprit du XVI· siecle dont il a ete question dans la



ACADEMIES ET SALONS 117

conference de M. Schuhl, M. Le Lionnais rappelait en effet
bier, que Ie x v II· siccle etait en relation etroite avec Ie XVI

au point de vue du desir de collectionner, de l'avidite du
savoir. Ces sentiments se manifestent tres netternent dans
toutes ces societes savantes, a toutes ces conferences chez les
amateurs savants qu'on rencontre a travers tout Ie milieu du
XVII· siecle, et merne un peu avant, depuis Mersenne chez qui
ron se rcunissait avec Pascal.

Je cite Fontenelle : « II y a deja plus de cinquante ans que
ceux qui etaicnt it. Paris se voyaient chez le P. Mersenne,
qui, etant ami de!': plus babiles gens de l'Europe, se faisait un
plaisir d'etre Ie lieu de leur commerce. MM. Gassendi, Des
cartes, Hobbes, Roberval, les deux Pascal pere et fils, Blondel
et quelques autres, s'assembloient chez lui. II leur proposoit
des Problemas de Mathcmatique ou les prioit de faire quel
ques experiences par rapport a de certaines vues, et jamais.
on n'avoit eulfive avec plus de soin les Sciences qui naissent
de I'union de la Gcomctrie et de In Physique.

« II se fit des assemhlces plus regulieres chez M. de Montrnor,
maitro des Requetes, et en suite chez M. Thevenot t. ~

J'ajouterai a ce que dit Fontenelle que d'autres reunions
scientifiqucs, que les historiens ont considerees avec beau
coup trop de negligence, ont eu une tres grande importance a
l'epoque. Ce sont lcs « Conferences ou assemblces de gens
doctes et curieux des sciences et des arts, qui se tenaicnt tous
les lundis de 2 a 4 heures, et ou tous etaient re~us a donner
leurs avis et it. ecouter ceux d'autrui sur la matiere pro
posee :). Ces conferences avaient lieu au Bureau d'udresses
de Theophraste Renaudot. Thcophraste Renaudot a ete I'ini
tiateur de quantites de choses: depuis de nombreuses
gazettes jusqu'a un hotel des ventes, un mont-de-plete, des
petites annonces, des consultations charitables pour Ies
mnlades, un laboratoire de chimie, etc... Mais, ses conferences
et assemblecs de gens doctes et curieux des sciences ont eu
pendant plusieurs annees un succes tres grand. Du 22 aout
1633 au lor septembre 1642, il Y cut 355 conferences.
Elles ont etc publiees sous le nom de « Premiere, deuxierne...
Ccnturie des questions traitees des conferences du Bureau
d'adresscs. >

Ces questions n'avaient certainement pas un interet sci en-

1. Histoire de l'Academie roqale des Sciences, depuls SOD Hablissement
en 1666 jusqu'cn 1686. Paris, 1733, t. I, p. 3.
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tifique tres grand; mais l'empressement manif'este a suivre
ces reunions montre l'attrait tres vif que tout ce monde du
XVII' siecle eprouvait pour ce problerne : connaitre Ie monde!
On voit Ia une preoccupation tout a fait dans l'esprit du
XVI' siecle; mais c'est deja aussi Ia preuve du desir de s'assem
bIer pour discuter sur un sujet mis it I'etude, en reunions qui
sont Ia pre-formation des academies futures.

e Cette academic etait ouverte a tout bon esprit qui y
venait conferer en public de toutes Ies matieres de physi
que, morale, et autres disciplines, ct Iaquelle etait une des
plus belles et utiIes institutions qu'eut faites Renaudot au
jugement meme de plusieurs de ses aines, :. C'est un texte du
temps qui dit cela.

L'on trouve quantite de renseignements interessants sur
ces premieres conferences dans un ouvrage en anglais de
Harcourt Brown qui s'intitule Scientific Organizations in
Seventeenth Century France (1620-1680) 2. C'est un livre tres
precieux pour etudier ce debut des organisations scientifiques
et des academies scientifiques au XVII" siecle.

Si j'ai voulu insister sur ce point, c'est qu'il est moins
eonnu que Ie reste et que Fontenelle n'en parle pas. II decrit
I'Acadernie de M. de Montmor, mais tout Ie monde la connait.
Elle avait .meme un reglement ; elle etait vraiment organisee ;
elle n'etait pas sous Ie controle des pouvoirs officfels; mais
Ies auditeurs devaient suivre certaines regles, qu'ils n'ont
d'ailleurs pas toujours observees, C'est une des raisons pour
Iesquelles cette acadernie n'a pas ete au fond vraiment
reconnue par Ie roi. Bien que Ies rcglemcnts aient prescrit
que « Ie but de ces conferences ne doive pas etre le vain
exercice de I'esprit sur des subtilites inutiIes :1>, en fait, bien
sou vent ces conferences tournaient aux petits discours; I'on
pariait beaucoup plus qu'on ne faisait des experiences. C'est lit
une des tres grandes critiques qu'on pouvait faire: il n'y
avait pas suffisarnment d'experiences. On s'en tenait a des
theories, a des subtilites, a des reveries metaphysiques.

Les veritables savants comme Rohault, Auzout, RobervaI,
aussi, mais surtout Rohault et Auzout, se rendaient compte
de Ia necessite d'avoir beaucoup d'instruments et des labo
ratoires; mais ceia demandait beaucoup d'argent. Pour faire
de la recherche scientifique, il faut des credits; et, it qui
s'adresser pour en avoir? Au pouvoir central, a l'Etat; or

2. Baltimore, 1934.



.lCADDIES ET SALONS 119

l'Etat it I'epoque, c'est Louis XIV. Aussi Perrault, membre de
ces societes, ecrit-il it Colbert, en 1666, pour lui expliquer
que Ies savants ont besoin d'aide : Us ont besoin de telescopes,
et ce serait vraiment une exceHente chose pour Ie prestige
du roi d'etre it Ja tete d'une academie qui, en meme temps
qu'elle servirait les sciences, servirait egalement le prestige
royal. Mais, avant d'assister it la naissance de I'Acadernie
royale des Sciences, revenons quelques annees auparavant.

Outre Ies conferences tenues chez M. de Montrnor, maitre
des Requetes, ou se reunissent Gassendi, Boulliau, Chapelain,
Hoberval, Petit, Rohault, Auzout, ou Huyghens fait une com
munication, conferences qui se continuent chez Melchisedec
Thevenot en 1664-1665 et ou Irequentent egalement Ie geo
mct re Frcmile, Ie Danois Stenon, I'ahbe Charles, collection
neur d'optiques, asscmhlee dont Auzout voudrait faire une
« Compagnie des Sciences et des Arts ~. il nous faut citer
encore la « Conference de I'abbe d'Aubignac ~ ou I'on defend
la physique moderne de Gassendi contre Aristote et Des
cartes. En 1656, U s'y manifeste Ie desir d'ctablir une seconde
academic officicHe, a cote de I'Academie franeaise, projet qui
n'a pas de suite immediate. mais qui prepare l'opinion it
I'idee d'autres academies.

Fontenelle suggere que ces assernblees de Paris « ont
donne occasion a la naissance de plusieurs academies dans
le reste de l'Europe... II est toujours certain que les gentils
hommes anglois qui ont jete Ies premiers fondements de la
Societe royale de Londres, avoient voyage en France. et
s'etoient trouves chez MM. de Montmor et Thevenot :l>. II est,
cn eff'et, tout a fait exact que les ctrangcrs qui venaient it
Paris, avaient beaucoup de plaisir it etre introduits dans Ies
conferences soit de Montmor, soit de Thevenot. lis repar
talent, en Angleterre, en particulier, avec Ie grand desir
d 'en trctenir une correspondance assidue avec ces savants.
Mais, de III it eonclure qu'il faut voir, ici, comme le dit Fon
tcnellc, l'origine de la Societe royale de Londres, M. Brown
montre tres pertinemment que ce n'est pas tout it fait exact.

Fontanelle ecrit: ¢ Quand ils furent de retour en Angle
terre, i1s retournerent a Oxford et continuerent les exercices
uuxqucls Us s'etaient accoutumes en France avant leur
retour en Angletcrre. ~ Ce n'est pas du tout comme cela que
les choses se sont passees, Les savants anglais Boyle, Jean
Walls, Thomas Willis se reunissaient it Oxford bien avant
qu'Oldenbourg ne soit venu it Paris. lis se reunissaient chez
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Wilkins, docteur du College de Wadham; et aussi, it Ia m~me

epoque, it y avait des reunions bi-hebdomadaires au College
de Gresham. Ce sonf ces reunions-la qui ont constitue la
Societe royale de Londres, laquelle a obtenu des lettres pa
tentes de Charles II, en 1660.

D'apres l'histoire de Thomas Sprat, parue au milieu du
XVII· siecle, Ie but de la Societe royale de Londres etait de
c recueillir de fldeles memoires de tous les ouvrages de la
nature et de I'art, a la connaissance desquels on peut par
venir, retablir les verites qui avaient pam negligees, en
separer les prejuges et les abus en les faisant connaitre et
en les refutant :..

La naissance de la Societe royale de Londres nous apparalt
comme tout a fait diff'erente de celIe de l'Academie royale des
Sciences : cela s'explique par les differences de caractere
entre les nations et les esprits anglais et francais.

La Societe royale de Londres est une societe particuliere
qui devient Societe royale, alors que I'Academie royale des
Sciences n'est autre que les assernblces reunies chez les par
ticuliers. D'autre part, le reglement est tres different de celui
qui sera donne plus tard it I'Acadernie royale des Sciences:
les membres de la Societe royale de Londres paient une coti
sation; its ne sont pas choisis par Ie roi; s'ils sont juges
dignes par leurs collegues d'entrer dans la Societe, iI leur
suffit de payer un droit d'entree, puis une cotisation annuelle ;
Ie nombre des mernbres est illimite, II y a Iii des differences
tres grandes avec l'Academie royale des Sciences, que Voltaire
notera plus tard tres bien dans Les Lettres philosophiques
en donnant tort aux Anglais (ce qui ne lui arrive pas souvent).
II dit que ce qui manque a la Societe royale de Londres, ce
sont des regles bien etablies et des recompenses, ct que;:-e qui
precisement donne une certaine force ii I'Academie royaIe des
Sciences c'est qu'elle a un bon reglement qu'on ne doit pas
transgresser; d'autre part, les hommes agissant tres sou vent
dans I'espoir d'etre recompenses, les prix excitent Ie travail
scientifique 3.

Nous voici arrives en 1666. Toutes les societes locales, par
ticulieres, continuent plus ou moins d'exister; mais Colbert
ne veut donner Ie sceau royal a aucune d'entre elles, it la
difference de Londres. Et il va creer, sur les conseils d'Auzout
et del Perrault, une societe qui ne dependra que de lui et du

s. VOLTAIRE. Lettres philo$ophiquea, XXIV.
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roi. Et il va choisir diff'erents membres dans diverses societe,
pour constituer la premiere societe scientifique officielle de
France, I'Acadernie des Sciences.

Fontenelle dans cette preface que j'ai deja citee, OU il
relate les origines de I'Acadernie royale Sciences nous dit
qu'au debut on avail pensee a une academie unique pour les
Belles-Lettres et pour les Sciences; mais on a vite constate
qu'un tel projet n'etait pas viable et qu'il valait mieux Caire
une Academic des Sciences tout a fait autonome.

Aussi la « Petite Academie :. qui s'occupait des medailles,
de l'examen des sujets de tapisseries, des projets pour Ver
sailles, de I'hisLoire des grands faits du regne de Louis XIV
(il n'etait pas encore tres long), continua d'exisLer, et plus
tard, cn 1709, elle rccevra un reglement, des lettres patentes
et elle deviendra I'Academic des Inscriptions et des Medailles ;
ce n'est qu'ensuite, en 1716, qu'elle prit Ie titre d'Acadernie
des Inscriptions et Belles-Lettres.

L'Acadernie des Sciences est done restee independante de
toute autre occupation: elle s'est consacree excIusivement
aux Sciences, diff'crant encore en cela de la Societe de Londres
qui s'occupait anssi bien de morale, de theologie, d'histoire,
de belles-lettres, que de sciences. Elle possedait cette meme
origlnnlite vis-a-vis des innombrables academics qui
flori ssaicnt en Italie. Toutes les grandes villes d'ltalie avaient,
en eff'et, leur academic: les plus celebres sont evidemment
celle de Florence, I'Academie del Cimento, et celie de Rome,
I'Academia dei Lincci qui n'a pas un caractere purement
scientifique. Les autres petites academics d'Italie sont presque
toutes des academies des Belles-Lettres et non des academies
scientifiques, a l'exception cependant de I'Institut de Bologne
qui sera cree bien plus tard, en 1712, par l\Iarsigli, ou I'on
rcunirn l'Academie des Philosophes inquiets qui existait
auparavant : ces philosophes inquiets etaient destines a
travailler sans relache a la perfection c des arts et des
sciences» .

Ces remarques nous ont eloignes un peu de l'Acadernie
royale des Sciences. Reprenons son histoire avec Fontenelle.
C'est en juin 1666, qu'eurent lieu les premiers exercices aca
dcmiques dans la Bibliotheque de M. Colbert ou s'assern
blaient ¢ les Mathernaticiens en nombre de six ou sept,
MM. Carcavy, Huyghens, Roberval, Fremile, Auzout, Picard
et Buot :. (p, 5). Deux eclipses favoriserent les premiers
travaux de nos savants, et vers Ia fin de I'annee M. Auzout
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ecrivit sur Ia question des diametres apparents a M. Olden
bourg, secretaire de la Societe royale d'Angleterre, « C'est
ainsi que I'Academie qui se formoit a Paris entroit deja en
commerce de decouvertes avec les Academies etrangeres.
Rien ne peut eire plus utile que cette communication, non
seulernent parce que les esprits ont besoin de s'enrichir des
vues les uns des autres, mais encore parce que differens Pals
ont differentes commodites et diff'erens avantages pour les
Sciences. La Nature se montre diversement aux divers hahi
tans du Monde; elle fournit aux uns des sujets de reflexion
qui manquent aux autres, elle se declare quelquefois plus
ou moins, selon les Iieux cn enfin pour Ia decouvrir', it n'y a
point trop de tout ce qui peut nous Ctre connu (pp, 8-9). >

Aux sept mathcrnaticiens qui formaient Ie premier noyau
de l'Academie, Ie roi demanda bientot a Colbert de joindre
des physiciens: de la Charnbre et Perrault, medecins, Du
Clos et Bourdelin, chirnistes, Pecquet et Gayant, anatornistes,
Marchand, botaniste. On leur adjoignit des jeunes gens
« propres a les aider dans leurs travaux, et a leur succeder
un jour» : Niquet, Couplet, Richer, Pivert, de la Voye. Et
ron choisit pour eire secretaire de cette Academic J.-B. du
Hamel, pretre dont Ia vaste erudition lui permettait d'en
tendre les differents travaux de ses collegues. Enfin, Ie
22 decembre 1666, I'assemblee, dument constituee, peut-cIle
se rennir pour Ia premiere fois a la Bibliotheque du roi. C'est
done a cette date du 22 decernbre 1666, qu'on peut fixer tres
exactement la naissance de I'Acadernie royale des Sciences.

Cette Academic a travaille au debut, comme eIle a pu, avec
des moyens Iirnites ; mais on s'est employe Ires vile a lui
installer de beaux cabinets de travail, pour ne pas employer
Ie mot trop moderne de laboratoires, et it lui fournir les ins
truments dont elle avait hesoin, On construisit lObscrvatoire
sur les plans de Perrault et d'upres les instructions de Cassini
au point de vue technique astronomique, On perfectionna le
Jardin des Plantes. Et Ie travail serteux put se developper
dans les meilleures conditions, surtout lorsque I'Acadernie
recut un rcglement precis, strict, qui ne lui avait pas etc
donne en me me temps que ses lettres patentes. Un reglement
est indispensable dans toute assernhlce de savants pour eviter
que les discussions ne tournent en conversations particulieres
ou en debats violents, inutiles et peu serieux, Aussi, en 1699,
Ie roi decida qu'il fallait donner un rcglement tres detaille,
aux membres de son Academie royale des Sciences. C'est la,
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en quelque sorte la seconde naissance de l'Academie royale
des Sciences: elIe date du 26 janvier 1699. Nous fetons cette
annce le 250' anniversaire; mais M. Gauja, secretaire archi
viste de I'Academis des Sciences, a fait ici meme, il y a peu
de temps, une conference it. ce sujet, et je ne m'y etendrai
pas".

Le reglement de 1699 prevoyait que, desormais. tout ce qui
avait ete dit dans l'Academie devait constituer des memoires,
etre consigne sur des registres, et que tous les ans, ce qui
paraitrait le pIus interessant serait public en volume.

FontenelIe, qui avait etc nomme secretaire de I'Acadernie,
en 16V7, fut done charge, en 1699, de eette publication et fit
preceder chaque rccucil de Memoires d'une Histoire qui leur
sert dintroduction ou iI resume les plus importants, Ies rend
claires et coruprehensibles pour tous. Le premier volume, de
1699, parut en 1702; iI comporte une preface sur « L'utilite
des mathematiques et de la physique, et sur les travaux de
I'Acadernie des Sciences ;) .

.Je ne vous parlerai pas en detail de cette preface sur
I'utillte des mathematiques, car vous savez tous ce qu'on peut
dire sur l'utllite des mathematiques et de la physique. Ce qui
me parait beaucoup plus interessant pour notre propos, dans
cctte Semaine de Synthese, c'est de citer ce que FontenelIe dit
du role de Ia synthese ou de I'absence de la synthese, des
systemes ou de l'absence de systcmes, dans les travaux de
lAcademie.

¢ Amassons toujours des vcrites de Mathemathique et de
Physique au hasard de cc qui en arrivera, ce ri'est pas risquer
beaucoup. II est certain qu'elles seront puisces dans un fonds
d'ou il en est deja sorti un grand nombre qui se sont trouvecs
utiles. Nous pouvons presurner avec raison que de ce meme
fonds nous en tirerons, plusieurs, brillantes des leur
naissance, d'une utilite sensible et incontestable. II y en aura
daul rr-s qui attendront quelque temps qu'une fine meditation
ou un heureux hasard decouvre leur usage. II y en aura qui
prises sepurcment seront steriles, et ne cesseront de I'etre
que quand on s'avisera de les rapprocher. Enfin au pis allcr,
H y en aura qui seront eternellement inutiles 6. :) Mais, peu
importe que les verites accumulees ne servent pas, I'essentiel

4. Voir Revue d'histoire des Sciences, t, II, numero sept-dec, 1949.
pp. 293-310.

5, Histoire de l'Academie rogale des Sciences, annee M.DC.xCIX, Paris.
chez Jean Bourdot, 1702, p, 11. .
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est la demarche meme del l'esprit qui les accumule, et Fonte
nellI' ajoute aussitot : c II est toujours utile de penser juste,
rneme sur des choses inutiles. ~

Enfin, voici un des textes tout a fait capitaux de cette
preface: c Nous sommes obliges a ne regarder presenternent
les Sciences que comme etant au berceau, du moins la
Physique. Aussi I'Acadernie n'en est-elle encore qu'a faire une
ample provision d'observations et de faits bien averes, qui
pourront etre un jour les fondements d'un Systeme, car it
Iaut que la Physique systematique attende a elever des Edi
fices que la Physique experimentale soit en etat de lui Cournir
les materiaux necessaires (p. XVII!). :). Nous voyons la un
Fontcnelle prudent, ennemi des systernes precipites, inspire
plus par la methode cartesienne que par Ie systeme clos des
Principes. D'ailleurs, il poursuit: « Jusqu'a present I'Acade
mie des Sciences ne prend la Nature que par petites parcelIes.
Nul systcrne general, de peur de tomber dans I'inconvenient
des systcmes precipiles, dont I'impatience de l'esprit humain
ne s'accommode que trop bien, et qui, etant une fois etablis,
s'opposent aux verites qui surviennent. Aujourd'hui on
s'assure d'un fait, demain d'un autre qui n'y a nul rapport.
On ne laisse pas de hasarder des conjectures sur les causes.
mais ce sont des conjectures.

«••• Le temps viendra peut-etre que l'on joindra en un corps
regulier ces membres epars, et s'ils sont tels qu'on les
souhaite, ils s'assembleront en quelque sorte d'eux-mernes.
Plusieurs verites separees, des qu'eIles sont en assez grand
nombre, ofTrent si vivemcnt a I'esprit leurs rapports, et leur
mutucllc dependance. qu'il semble qu'apres avoir ete
detnchees par une espcce de violence les uns d'avec les
au Ires, elles cherchent naturellement a se reunir (p, XIX). ;)
II me semble voir lit tres nettement les deux. mouvements de
I'esprit : d'une part avec l'accumulation des faits, I'analyse,
d'autre part, avec la combinaison des verites separees qui
s'asscrnblcnt selon leurs rapports, la synthase.

Pour Fontenelle, a ce moment-la, c'est-a-dire en 1700,
nous n'en sommes encore qu'a I'epoque des analyses: it faut
Caire des analyses tres soigneuses, en attendant de faire des
syntheses qui ne soient pas seulement des reveries metaphy
siques. C'est la Ie but que Fontenelle, dans cette Preface,
assigne aux travaux de I'Academie,

Mais il nous faut bien constater que les Academiciens sont
loin d'avoir toujours respecte cette regie de sagesse. Parcou-
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rOIl. rapidement les Eloges des savants que Fonteoelle a
prononces comme secretaire perpetuel de l'Academie. Nous
verrons que I'esprit de systeme, en depit des belles assurances
par lesquelles Fontenelle ouvre la Collection des Mernoires de
I'Academie, ctait tout de merne tres en honneur. Meme avant
1699, dans l'ancienne Academic, celie de 1666, cet esprit de
systcme se manifestait tout au moios parmi certains acade
miciens, sinon dans Ie corps tout entier de I'Acadernie, chez
les partisans de ce que l'on appelait « l'ancienne geometrie ~

et les partisans de la ¢ nouvelle, geometrie ~ : l'on se battait
tres fort entre les deux clans. La « nouvelle geometrie :l> etait
celie de Descartes: I'Academie, dans ses debuts, n'etait pas
encore enticrement cartesienne. Elle compte des savants,
enoemis des nouveautcs, qui veulent maintenir les methodes
des Anciens en matiere de Geometrre. Ainsi Viviani, l'abbe
Gallois, Ozanarn. Mais Ie plus acharche it def'endrc les
Anciens est Rolle, qui, d'humeur batailleuse, ne manque pas
une occasion d'attaqucr ses confreres partisans des Modernes.
En 1710, encore, dans I'Histoire de l'Academie royale des
Sciences, on peut trouver des echos de ces disputes entre
Rolle et La Hire, Rolle disant que taus les problemes peuvent
Nre resolus avec les anciennes methodes, La Hire ayant pris
parti pour Descartes et montrant qu'i! fallait savoir l'inter
preter, Footenelle se fait volon tiers l'ccho de ces discussions,
car n'est-ce pas pour lui un reflet de ses pensces sur la
Querelle des Ancieos et des Modernes?

Uoe fois la geometrie de Descartes bien installee au sein de
l'Acadcmie, les idees nouvelles, introduitcs par Leibniz et
Newton, arnenent d'autres discussions pour au contre le
calcul infinitesimal. Le calcul infinitesimal a ses detructcurs
tres violents ; evidemmcnt, ce sont a peu pres les memes que
les partisans de la geometric des Anciens: Rolle toujours,
Gallois avec lui, qui discutent de Iacon assez peu courtoise
avec Varignon et tout particulierement avec Saurin, Merne
des savants aussi celebres que Tchirnhans admettent tres
bien Ie nouveau caleul, mais ne veulent pas l'employer. II y a
lit des resistances aux nouveautes qui soot tres manifestos et
une grande partie de l'Acadernie apparait comme assez conser
vat rice. D'aillcurs peut-etre est-ce un bien, en un certain
sens : ne faut-i! pas qu'un acadernicien conserve un cadre de
tradition! Cependant l'Academie finit par retablir la « paix
des infiniment petits » en reconnaissaot qu'il y avail bien en
cart' des difflcultes it eclalrclr dans Ie nouveau calcul, mail
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que vouloir renverser Ie systeme total etait une offense aux
oreiIles savantes.

Cependant nne autre discussion tres vive va se poursuivre
au sein de I'Academie, et pendant tout Ie cours du XVIII"

siecle : c'est la lutte entre deux - je ne sais pas si je dois
dire c systernes :. ou « syntheses :. : je crois que je dirais
plutot « systernes :. : entre d'une part Ie cartesianisme pris
dans le sens etroit de systeme de physique et non pas dans
celui de la methode cartesienne, et d'autre part, Ie newtonia
nisrne et toutes les idees qu'il apporte; c'est la lutte entre les
partisans de Descartes et ceux de Newton, entre les partisans
da l'irnpulsion et ceux de I'attraction. Moos je n'en veux rien
dire! Je ne parlerai pas de la theorie newtonienne : je veux
laisser ce soin it M. Koyre qui a bien voulu assister it cette
seance et qui, mieux que personne, peut nous exposer ce qu'a
etc la synthese newtonienne. Je veux simplement citer un
texte de Fontenelle tire de I'Eloge de Montmor : « II est cer
tain que si I'on veut entendre ce qu'on dit, iI n'y a que des
Impulsions; et si on ne se soucie pas de I'entendre, iI ya des
Attractions et tout ce qu'on voudra; mais alors Ia Nature
nous est si comprehensible, qu'il est peut-etre plus sage de
Ia laisser lit pour ce qu'elle est 6. :. Quelle difference entre ce
Fontenelle qui nous disait qu'il ne fallait pas faire de
systerne, que I'Acadernie allait apporter Ie plus possible de
faits controlables et se garderait des generalisations trop
hatives, lei, iI montre comhien iI est impermeable it ce sys
terne de Newton; et je ne crois pas qu'il parle seulement en
son nom personnel: il exprime en tant que secretairo perpe
tuel I'avis merne de I'Acadernie royale des Sciences.

Un autre texte est encore plus net: dans l'Eloge de Saurin,
Fontenelle parlant de son Trait« sur la Pesanteur ecrit :
« Au milieu des difflcultcs dont iI se sent environne iI paroit
toujours bien convaincu que les vrais Philosophes doivent
faire tous leurs efforts pour conserver les Tourbillons de
Descartes, sans quoi, dit-il, on se trouvcroil replonqe dans les
anciennes tenebres du Peripatetisme, dont le Ciel oeuille nous
preserver. On entcnd assez qu'il parle des attractions
newtoniennes 7. :. Et avec quel enthousiasme Fontenelle
donne-t-il son accord aux paroles de Saurin! « Eut-on cru

6. Eloge de Montmort, in Histoire de {'Academie roqole des Sciences,
annee M.DG.XIX, Paris, Imprimerie Royale, 1, 1721, Histoire p. 91.

7. Eloge de Saurin, in Hisioire de l'academie rouale des Sciences. annee
M.DC.xXXVII, Paris, fmprimerie Royale, 1740, Histoire pp. 116-117.
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qu'on dtit jamais prier Ie Ciel de preserver les Francais d'un
systeme incomprehensible! Eux qui aiment tant la clarte l
Et d'un systeme ue dans un ciel etranger, eux qui aiment
tant ne gouter que ce qui leur appartient! :) Comment douter
d'apres ces textes que l'Academie ait ete, tout au moins dans
cette periode, conservatrice?

J'en vois la preuve egalement dans les paroles d'un secre
taire perpetuel de l'Academie, de beaucoup posterieur, Con
dorcet, qui a eertt les eloges des aeademiciens les plus
rernarquahles morts de 1666 it 1699, eloges que ni Du Hamel
ni FontenelIe n 'avaient prononces. Condorcet a tres bien
rernarque cet esprit de systeme au sein de I'Academie :
~ L'aneienne Academia s'est fort occupee dans ses premieres
annees de la cause de la pesanteur... Presque tous nos physi
ciens se Iivrerent alors it des conjectures et it des hypotheses,
lorsqu'il eut falIu observer et, calculer. Aussi, landis qu'ils se
repaissaient encore de systernes vagues et d'une vaine meta
physique, Newton avait decouvert Ies lois du systemes du
monde 8. :)

On pourrait citer d'autres textes intcressants : ainsi quand
Condorcet reproche it Claude Perrault dans certains morceaux
de physique, « une teinte de cet esprit systematique qu'on
confondait alors avec I'esprit philosophique :) 9, et aussi dans
rEloge de Duclos : « Cette f'ureur de se croire oblige de
rendre raison bien ou mal de tous les phenomenes etait la
seule chose qui etait commune it la philosophie de Descartes
et a celIe de I'Ecole; elle s'etait merne encore accrue chez les
Cartesiens, dont les explications, plus plausibles et plus
piquantes par leur nouveaute et par leur clarte apparente,
i'laient appuyees sur I'idee sublime de soumettre aux lois
mecaniqucs du mouvement tous les phenomenes de la
nat ure 10. » De tous ces textes on peut conclure que I'Aca
dcmie etait tres conservatrice, trcs peu accueillante aux
idees de l'extcrieur, plus attachee it une doctrine qu'a l'exa
iuen impartial des faits. Et si regrettable que cela nous
paruissc, c'est dans les propos de Maupertuis it I'Acadernie
de Berlin, qu'il nous fuut allcr chercher les veritables textes
qui nous semhlent eire la charte de ce que M. Le Lionnais
appelait hier le rationalisme experimental.

8. Eloge de Frern i le, in Eloges des aeademiciens de l'Academie roijale
des Sciences morts dcpu is 1/;66, jusqu'en 1699. Paris. 1773, p, 35.

9. Eloge de Duclos, id.• p. 67.
10. Elcgc de Perrault, id., p. 98.
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J'ai passe sous silence toute l'histoire de cette Academia de
Berlin, et je n'ai point parle non plus de ces academies de
provinces nees de societes reunies chez des particuliers,
comme nous en avons vu it Paris ou creees par lettres
patentes du roi comme celIe de MontpelIier qui avait des
rapports trcs etroits avec l'Acadernie royale de Paris: tous
les ans elle devait envoyer un rapport it l'Academie de Paris
et entretenir avec elle une correspondance regulierc. II serait
beaucoup trop long de relater l'histoire de ces Societas provin
ciales. Je me contenterai de revenir it I'Acadernie de Berlin,
eree par leUres patentes de Frederic II, en 1700, qui donna
d'abord ses mernoires en latin, puis qui les publia en francais,
lorsque Maupertuis, appele par Frederic II, y prit une place
preponderante.

C'est dans les textes de Maupertuis qu'on trouve ce que
devrait eire, me semble-t-il, et ce qu'a ete en fait, la veritable
science experimentale, la science newtoniennc.

Alors qu'il est president de l'Academie de Berlin, Mauper
tuis prononce un discours sur les devoirs de I'Academicien :
dans les problernes physico-mathematiques que Ie Geometre
resout, iI doit « se ressouvenir toujours des abstractions qu'il
a faites : que ses solutions ne sont justes qu'autant qu'il n'y
aurait dans les corps que ce petit nombre de proprietes qu'il
considere : et que comme il n'y a peut-etre point dans la
Nature de corps qui soient reduits it ces seules proprletes, iI
doit, sur ceux qui ont ete les objets de ses calculs, consulter
encore l'experience, pour decouvrir si des proprietes dont iI
a fait abstraction, ou dont il a ignore la presence, n'alterent
pas les elTets de celles qu'il a conservees 11. >

Un peu avant ce texte et dans ce merne discours, Mauper
luis donnait les regles de I'experirnentation ; on pourrait
croire lire un texte de Claude Bernard: les idees, en tout cas,
sont a peu pres les memes. « CeUe science (it s'agit de la
c Philosophie experimentale >, nom que portait la premiere
classe des academiciens de I'Academie de Berlin) est toute
fondee sur J'experience ; sans eIle, Ie raisonnement, toujours
expose a porter it faux, se perd en systernes qu'elle dement.
Cependant I'experience a besoin aussi du raisonnement; il
epargna au Physicien Ie temps et la peine; it lui fait saisir
tout it coup certains rapports qui Ie dispensent de plusieurs

11. },f4UPERTUIS, (Euvre., t. III, Berlin et Lyon, 1753, p. 151.



ACADEMIES ET SALONS 129

operations inutiles, et lui permet de tourner toute son appli
cation vcrs les phenomenes decisifs,

« Que le Physicien s'applique done a examiner soigneuse
ment les experiences faites par les autres; qu'il n'ait pas plus
d'indulgence pour les siennes propres; qu'il n'en tire que des
consequences legitlmes ; et surtout, qu'egalement eloignc de
l'ostentation qui fait produire Ie Merveilleux, et du Mystere
qui tient cache I'Utile, il les expose a ses Confreres avec
toutes leurs circonstances. >

N'est-ce pas lit exactement l'expose de Ia methode experi
mentale? Elle eonsiste en un aller et retour continuel entre
la theorie et l'cxperience, soit qu'on parte d'un raisonnement
et qu'on en tire par le raisonnement des consequences qu'on
doit verifier en suite par les experiences; soit qu'on parte
d'experiences dont les resultats suggereront des rapproche
ments, feront naitre des suggestions, serviront de base au
raisonnernent,

Fontenelle, en 1699, avail donne des regles incompletes : il
recommanduit a I'Acndemie de f'aire des collections de faits
et de Ialsser pour plus tard les systcmes. Maupertuis va plus
loin et donne la theorie de la methode experimentale. Fonte
nelle, a son epoque, avail raison, et I'histoire de I'Academie
nous a montre clue ces simples preceptes n'avaient pas Ctc
respectes, et que Fontenelle Iui-merne etait tombe dans le
def'aut qu'il soulignait, en soutenant le systcrne de la physi
que cartesienne contre les idees nouvelles de la physique
expcrimcntale. Pourtant il serait injuste a regard de Fonte
nelle de ne pas noter qu'il a vu mieux que quiconque le
danger des systemes, meme du systerne de Descartes, et la
difference entre sa Methode et sa doctrine. II y a a ce propos
dans Ia Digression Sur les Anciens et les Moderncs, de 1688,
un passage tres net qu'iI faut citer : « Arislote n'a jamais fait
un vrai Philosophe, mais iI en a beaucoup etouffe qui Ie
fussent devenus s'iI cut pte pcrrnis. Et Ie mal est qu'une fan
taisie de cette espcce une fois etuhlie parmi les Hommes, en
voila pour longtemps : on sera des siccles entiers it en
revenir, meme apres qu'on en aura reconnu le ridicule. Si
ron allait s'cntcter un jour de Descartes et Ie rnettre it la
place d'Aristotc. ce scroit a peu pres Ie merne inconve
nient 1~. » Ne voit-on pas ici, clairement Fontenelle qui,
dautre part, prend fait et cause pour defendre la physique

]2. FmnENELLE, (Euures, Paris, Brunet, 1758, t. IV, p. ]99.
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cartesienne, pressentir nettement Ie danger qu'il y aurait it
maintenir, contre Ia raison merne, I'integrite du systeme
cartesien?

Dans la meme Digression, if insiste encore plus: « Avant
M. Descartes, on raisonnoit plus commodement ; les steeles
passes sont bien heureux de n'avoir pas eu cet Homme-la!
C'est lui, it ce qu'iI me semble, qui a amene cette nouvelle
methode de raisonner beaucoup plus estimable que sa Philo
sophie meme, dont une bonne partie se trouve f'ausse ou fort
incertaine, selon Ies propres rcgles qu'iI nous a apprises 13. :.

Ce texte me semble capital. J'aurais aime Ie citer hier, au
moment de la discussion entre M. CuviIIier et M. Le Lionnais
sur Ies differents aspects de I'interpretation de Descartes. II
y a deux choses a voir dans l'ceuvre de Descartes : Ia Methode
et Ia Doctrine, en particulier Ies Principes, qui contredisent
souvent Ia Methode. Je trouve que ce texte est essentiel. On
devrait I'avoir toujours present a Ia mernoire lorsqu'on veut
etudier Descartes. II eviterait qu'on commette bien des contre
sens sur Ia Physique cartesienne.

Mais, revenons a Fontenelle, apres avoir ete it Berlin en
compagnie de Maupertuis. Revenons avec lui, dans ce salon,
dans cette demeure qui fut celle de Ia marquise de Lambert.
S'i1 n'etait si tard, iI serait tres interessant de parler longue
ment de ce salon, de ceux qui I'ont suivi, du role qu'ils ont
joue dans I'histoire des idees au XVIII" siecle. Je me contcn
terai de quelques indications tres rapides, rn'etant etendue
plus sur les Academies dont I'histoire est moins connue.

Le salon de Mme de Lambert ouvert environ en 16\)0, n'a
pris une veritable activite litteraire et scientifique qu'en 1710.
Qu'en dirai-je? Pour Cire breve et pour employer la methode
suivie jusqu'ici, je citerai des textes de I'epoque, ecrits
d'aiIIeurs dans une tres belle langue.

Du president Henault: « Voici une maison toute differente
des autres : c'est celIe de Mme la marquise de Lambert. Elle
est connue par quelques pieces de morale qui ont fait estimer
son talent pour ecrirc, In dclicatesse de son esprit et sa con
naissance du monde. On s'apercevoit qu'elle etoit voisine du
temps de l'Hotel de RambouiIlet; elle etoit un peu appretee
et n'avoit pas eu la force de franchir les barrieres du collet
monte ct du precieux : c'ctoit Ie rendez-vous des hommcs
celebres: Fontenelle, Sacy, I'abbe Mongault, etc... II f'alloit

13. Id. lb., i-, pp. 182-183.
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passer par elle pour nrriver a I'Academie francoise: on y
Iisait les ouvrages prets a paraltre. II y avoit un jour de la
sernaine ou l'on y dinoit, et toute I'apres-dinee etoit employee
it ces sortes de confcrences acaderniques; mais Ie soir, la deco
ration changeoit ainsi que les acteurs. Mme de Lambert
donnoit a soupcr a une compagnie plus galante; elle se
plaisoit a recevoir les personnes qui se convenoient; son ton
ne chongeoit point pour cela, et elle prechoit la belle galan
terie a des personnes qui alloient un peu au-dela, J'etois des
deux ateliers : je dogmatisois Ie matin et je chantois Ie
soir H. ~

Grace it un article d'Emmanuel de Broglie, extrait du
Correspondent, de 1893, que m'a prete Ie general Dumas, je
Ierai remarquer que le president Henault dit lit une chose
fausse : iI s'agissait non pas de receptions qui avaient lieu Ie
merne jour, mais au contraire de receptions qui se donnaient
a deux jours diff'crcnts : Ie mardi et Ie mercredi, cornme
I'attestent de nombreuses correspondances des contem
porains 15.

Comment rnieux resumer Ie caractcre de ce salon que de
citcr encore Fontenelle? Mme de Lambert ¢ etablit dans Paris
une maison ou iI etait honorable d'etre recu. C'etait Ia seule,
a un petit nombre d'exceptions pres, qui se CUt preservce de
la maladie epidernique du jeu; Ia seule ou I'on se trouvat
pour se parler les uns Ies autres, et merne avec esprit, solon
J'occasion 16 ». Ne croyez-vous pas que Ie Centre dc Synthese
a continue a entretenir cette bonne tradition!

Pour ne pas retarder plus Ie plaisir que nous aurons d'en
lendre M. Vernicre, je rappellerui seulernent que ce salon,
avec celui de la duchcsse du Maine, it Sceaux, fut suivi par
ceux de Mme de Tencin, de Mme GeofTrin, de Mme d'Epinay,
de MIle de Lespinasse. Le salon de Mile de Lespinassc prend
d'allleurs un tout autre caractcrc que les salons precedents,
salons Iitteraircs qui avaient grandement herite des habitudes
de I'H6teI de Ramhouillel. Avec Mile de Lespinasse, avec le
baron d'Holbach, avec Mme Necker, nous aurons des salons
avant tout politiques, ou l'on etudie des questions sociales et

14. Memoires du President Henault. Dentu, 1855, p. 103.
15. ¢ Sur Ie Salon de Mrne de Lambert ,.. voir cet article et surtout une

brochure qu'un ami du Centre, un historien, eh~ve de M. Berr, M. Robert
Dauvergne, vicnt de publier chez Albin Michel, il la suite de ses decou
vertes dans les cartons des Archives.

16. Eloge de Mme Ia marquise de Lambert, in FonteneIle, (Euures,
Paris, Brunet, 1758. t. IX, pp. 384-385.
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economiques, et nous sommes vraiment arrives dans Ie milieu
de l'Encyclopedie, dont va nous parler M. Verniere, Nous
entrons tout a fait en contact avec ce monde des Encyclope
distes, nous voyons s'epanouir l'esprit de l'Encyclopedie dont
les premiers traits avaient paru ici-rneme, dans Ie salon de
Mme de Lambert.

Pour terminer, laissez-moi citer encore un texte, Ie dernier,
cette Iois, une lettre de Diderot, ou iI montre l'esprit de ces
derniers salons, et de la societe du milieu du XVIII· siecle,
¢ Chaque siecle a son esprit qui Ie caracterise. L'esprit du
nOtre semble etre celui de la Iiberte. La premiere altaque
contre la superstition a ete violente, sans mesure. Vne fois
que les hommes ont ose d'une maniere quelconque donner
l'assaut a la barriere de la religion. cette barriere, la plus
formidable qui existe, comme la plus respectee, iI est impos
sible de s'arreter. Des qu'ils ont tourne des regards mena
~ants contre la majeste du ciel, ils ne manqueront pas, Ie
moment apres, de les diriger contre la souverainete de la
terre. Le cable qui tient et comprime I'humanite est forme de
deux cordes: l'une ne peut ceder sans que l'autre vienne a
rompre 17. :)

C'est de cela sans doute que M. Verniere va nous parler
maintenant.

M. BERR. - Vous devinez d'apres ce que vous venez d'en
tendre cornbien me sont precieux Ie concours, la collabora
tion, qui datent d'un certain nombre d'annees, de rna chere
Suzanne Delorme. Vous avez pu juger comme elle connait ce
XVIII" siecle, comme elle est rcnseignee sur la naissance des
academies. Elle nous a donne la un fruit precieux de ses
etudes, de ses recherches. et nous attendrons avec impatience
sa these sur Fontenelle dont nous pressentons la valeur.

Dans chacune de nos etapes nous avons montre qu'i1 y
avait a la base un mouvement, un epanouissement de curio
site scientifique, au bout desquels se produisait un essai, ou
des essais, de synthase.

Je n'ajouterai a ce que nous a dit Mile Delorme qu'une
chose, en remontant un peu plus haut : iI faudrait tout de
meme citer Peiresc.

17. Lettre de Diderot il. la princesse DashkofJ, 3 avril 1771.
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MIle DELOR~fE. - Je I'avais note dans mes papiers: je
devais en parter en rapprochant son role de celui de Mer
senne. C'est en effet une lacune.

M. BERR. - Je ne considere pas cela comme une lacune.
Mais celui qu'on a appele Ie ¢ 'procureur general de la Repu
hlique des lettres ~ a ete un grand excitateur; iI a ete en
rapports avec tous les savants de son epoque, il en a re~u un
grand nombre. Je ne reproche pas du tout a Mile Delorme
de ne pas I'avoir dit, car c'est un gros chapitre de l'histoire
des sciences. Pciresc et ses amis, a commencer par Gasscndi,
ecrivaient en latin: Ie latin a servi dans cette periode de
moyen dc eommunication commode et precieux entre les
savants de l'Europe entiere; mais ce latin les a desservis dans
Ia suite des temps.

Un petit detail personnel et amusant : a l'epoque lointaine
oil je voulais faire rna these francaise sur Gassendi, oil
j'etudiais tout cc milieu, j'avais l'idee de donner a mon livre
ce titre: Le Pays latin, car j'avais trouve cette expression
« Ie pays latin :!> it dilferentes reprises dans des lettres dc
gens de cette epoque. Alors quelqu'un, une autorite universi
tairc, m'a dit : « an croira que vous ecrivez une these sur
Ie « Quartier latin». Quellc horreur! ~

A propos des ressources matcrielles qui ont toujours ete
necessaires, et qui sou vent ont manque, et qui manquent en
core trop sou vent, pour Ie progres de la science, je voudrais
rappeler que Descartes Iui-merne a dit quelque part, dans un
texte que je n'ai pas sous les yeux, que, pour permettre Irs
experiences utilcs. pour assurer I'avenir de la science et de
la pratique, heaucoup d'argent serait necessaire, et qu'il
fallait esperer que les rois et les partieuliers...

MIle DELORME. -- C'est dans la sixieme partie du Discours
de t« Methode.

M. BERR. - Bref', il a dit que Ia question d'argent etait
capitale. II a reclame par anticipation une caisse de la
recherche scientifique. II a prevu beaucoup de choses!

M. Koyrc, j'espere que vous pourrez nous rester, M. Vcr
nlere a un sujet important a traiter. II est deja 5 heures : si
nous commencions maintenant :i parler de Newton et a discu
ter sur lui, je crois que cela nous menerait bien loin!

M. Verniere est venu de Bordeaux pour nous parler de
I'Encyclopedie, de Diderot et de d'Alembert. II etudie Ie
XVIII· sieele pnssionnernent ; il fait une these que je me
rejouis, pour rna part, de lire. Je lui donne la parole.
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M. VERNIERE. - - Je vous reruercie, monsieur, d'un aussi
encourageant accueil.

II fut de bon ton, depuis Ce qu'on a appele I'echec du scien
tisme, de denigrer I'Encylopedie. Non plus comme l'abbe Bar
ruel pour y voir Ie grand complot des lumieres et la medita
tion consciente d'une revolution sanglante, mais pour n'y
rencontrer qu'une science pcrimee et une philosophie de
seconde main. Au mepris des philosophes so joignait Ie
dedain des historiens de la Iitterature ou des estheticicns. Je
me plais a reconnaitre dans I'exposition de 1932. organisee
par Ie Centre de Synthese et consacree it l'Encyclopedie et aux
encyclopedistes, Ie signe d'une heureuse reaction. Depuis cette
date, Ie rcnouvellernent des etudes sur Diderot, la publication
de sa Correspondence, les ouvrages de Jean Pommier et
.Franco Venturi sur sa jeunesse, de Jean Thomas. Luppol, et
Luc sur sa philosophie, la magistrale biographie d'Andre Billy,
ont jalonne ce renouveau d'interet. En France. Louis-Philippe
Maya eclaire maintes sources de I'Encyclopedie. en revelant
dans Ia Revue de Synthese les registres des editeurs (1938).
Franco Venturi, en 1946, a sonde les origines de l'ouvrage,
En Amerique de nouvelles equipes se passionnent pour Ie
contenu meme : Alfred Richard Oliver etudie la doctrine mu
sicale des encyclopedistes (Columbia, 1947); Joseph Barker,
Diderot et I'Encyclopedie face au christianisme (1941) ;
Gordon et Norman Torrey retrouvent les bonnes feuilIes des
dix derniers volumes et permettent de juger la censure que
leur fit subir, aux grands cris de Diderot, I'imprimeur Le
Breton (Columbia, 1947).

Mais si l'histoire rneme de I'Encyclopedie ne semble plus
receler de mysteres importants, il n'en va pas de memo de
son interpretation et de son sens. II demeure extremernent
difficile :1 un travnilleur isole d'extraire de l'Encyclopedie une
doctrine coherente, Dix-sept tomes in-folio sont un obstacle
respectable et les recherches de M. Rene Hubert. si precicuses
qu'elles soient, n'cngagent qu'un dornaine restreint, celui des
sciences sociales : toutes ses conclusions ne sont pas valahles
pour d'autres domaines, precisement les plus dangereux. Je
n'ai pas la pretention de modifier cette interpretation, mais
je crois qu'tl n'est pas inutile, lorsqu'il s'agit, dans I'ondoyant
royaume de l'histoire des idees, de donner sa place equitable
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a l'Encyclopedie, de preciser a quels besoins l'ouvrage
repondait, quels desseins se fixaient ses promoteurs, enfln
dans quelle mesure les realisations ont repondu aux inten
tions.

I. - SITUATIONS ET BESOINS

Vne epoque n'est intelIectuelIement en equilibre que lors
qu'elle se juge capable de donner une explication du monde
et de l'homme. Cet equilibre se contente aisernent de systernes
clos et de pensee paresseuse. Mais il repond aussi a un besoin
incoercible de l'esprit. A l'aube du XVIII- siecle en tout cas, cet
equilibre est rompu. L'aventure commence ou recommence:
ere de conquete apres la stabilite, ere de critique plus que de
construction, et par la rnerne d'anarchie plus que d'ordre.
Sans vouloir resumer les deux magnifiques ouvrages de Paul
Hazard, en nous bornant a l'aspect francais et non europeen
du mouvement des lumieres, proposons quelques perspectives
qui nous semblent s'imposer.

1. L'eclaiemeni du cariesianisme qui se precisait des la
mort de Descartes (1650) est definitif. D'impressionnants
systernes se sont construits dans son sillage, ont seduit
quelques disciples, mais n'ont pas inflechi I'evolution intel
lectueIIe: Mallebranche est traite de poete sublime. Spinoza
d'antechrist, Leibniz de theologien scolastique. A l'aube du
XVIII· siecle une scission s'est faite dans Ie cartesianisme. Des
Meditations est issue I'apologetique cartesienne, avec Fenelon,
Francois Lamy, Regis: au XVIII- siecle, ce sera Ie cartesia
nisme des cardinaux avec Gerdil a Turin, Bemis et Polignac
en France. Issue du Traite du Mende, la physique cartesienne
se defend a I'Acadcmie des Sciences: ce sera Ie cartesianisme
des academlciens, avec Fontenelle et Dortous de Mairan. Du
Traite de l'Homme et du Pectus est issu I'latro-mecanisme
dont Boerhaave, a Leyde, est le plus illustre representant.

Mais cet cclatement ne va pas sans danger : nne fois
debitee, la doctrine n'a plus de puissance offensive. En 1722,
l'abbe Houtteville sonne Ie glas des apologies rationnelles avec
sa ,. (;ritC de la religion chretienne demon tree par les faits.
En 1734, une des Lettres philosopbiques de Voltaire revele Ie
monde de Newton et ridiculise les tourbillons. Descartes est
def'endu en France par chauvinlsme plus que par conviction.
Si Maupertuis ne put jamais s'implanter en France, et s'il fut
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reduit a l'ostracisme dore de Berlin, c'est qu'il avail ete un
des premiers promoteurs de Newton en France. Le pire
ennemi de Descartes, l'ordre des jesuites, en est arrive a la
tolerance et au respect: c'est un signe des temps; le carte
sianisme est maintenant une force de reaction plus que de
progreso

2. Le renouvellernent des sciences est une deuxieme pers
pective. L'analyse cartesienne est depassee par Ies matherna
tiques de l'infini. A l'Academie des Sciences, quelques resis
tances comme celIe de Rolle et de Tschirnhaus sont de
courte duree, mais Ies cartesiens eux-rnemes se rallient vite
au calcul des fluxions: Malebranche, Ie marquis de I'Hopital,
Fontenelle. L'arnbitieusa mecanique eartesienne cede Ia place
aux humbles travaux de la physique experimentale (I'abhe
Nollet et les cabinets de Physique). La psychologic, [usque
hi domaine des litterateurs et des metaphysiens, devient une
science. L'evolution se poursuit depuis la Psychologie des
sensations, de Locke jusqu'a la psycho-physiologie que Mau
pertuis oriente vers la biologie (1745, La Venus physique 
1751, Dissertation d'Erlanqen) et La Mettrio vers Ie meca
nisme (1745, Traite de l'Ame), Mais surtout I'essor des
sciences de la nature est la veritable originalite du siecle : a
I'Acadernir, des Sciences, Reaumur poursuit I'eff'ort de I'abbe
Bignon. Deux. Genevois ofTrent aux speculations une voie
nouvelle: Bonnet, en decouvrant la parthenogenese des puce
rons; Abraham Trembley, en observant la scissiparite des
polypes d'eau. Le consul Maillet. dans son Telliarned,
soupconne revolution des especes: Buff'on annonce son
oeuvre.

3. Consequences: la consequence est celIe d'un desarroi
intellectuel croissant. Le mot d'un humble chercheur, Gilles
Bazin, ami de Reaumur et bibliothecaire du prince de Rohan,
est caracteristique. Devant la decouverte de Trembley, il
s'exclame : « Un chetif insecte vient de se montrer au monde
et change ce que nous avions cru etre jusque-la, l'ordre
irnmuable de la Nature (1745). 1> Cette inquietude est partagee
par tous, et Ia reaction norrnale est un besoin d'ordre inherent
Ii I'esprit et particullerement it l'esprit francais.

Or, cet ordro ne peut plus etre l'ordre chretien. L'ortho
doxie est incapable de donner une explication valahle du
monde et de l'homme. Cosmologie, ethnologie ne peuvent se
fonder sur la Genese; l'orthodoxie s'epuise Ii defendre des
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terres contestees : chronologie sacree du Pere Petau, Pezron,
Tournemine; naivetes de Dom Calmet; faiblesse de I'apologe
tique (Houtteville, Francois, Denyse, Lignac, Pluquet) ; les
decouvertes d'Astruc, demeurent ignorees comme les audaces
de Richard Simon avaient ete condamnees.

Mais cet ordre ne peut eire un ordre systematique. Ce
qu'on refuse a Dieu, on ne saurait l'accepter de Descartes. ou
de Leibniz. Vers le milieu du siecle, c'est a qui denoncera Ie
danger des systernes : Diderot dans Les Bijoux ituliscrets
(1747), developpe l'allegorie du temple de l'hypothese et du
geant de I'experience. Le premier Dicours de Buffon en 1749,
et le Traite des Sijstemes de Condillac Ia meme annee sont
encore plus violents: on ne veut plus de « chateaux en
chantes ;) (Condillac), d' ¢ abstractions de notre esprit
borne l) (Buff'on), de Ia manie de l'analogie et de Ia syrnetrie.

Cet ordre doit ctre d'abord un recensement, un inventaire,
une Sornrne. Toute une gencration eprouve Ie besoin de
rassembler les connaissances eparses, perdues dans de trop
nombreuses publications: Acta Eruditorum, de Leipzig, Phi
losophical Transactions, de Londres, Journal des Savants,
ilIemoires acaderniques, journaux de Hollande. C'est Ie but de
deux grandes oeuvres du temps, L'Histoire generale des
voyages, commencce en 1746, par I'abbe Prevost, ct, depuis
1749, 1'1Iistoire naturelle, de Buff'on.

Mais ce classement genctique ou pCdagogique est insuffi
sant. L'eparpillernent est un danger. Vne idee progresse peu
a peu : I'esprit qui decouvre les sciences veut decouvrir leur
lien. L'esprit experimental, indispensable dans la recherche,
est incapable d'organiser. Et void que beaucoup de hons
esprits font retour, non a la metaphysique de Descartes. mais
a la methode cartesienne (d'Alembert dans I'Exce.~ de critique
en matiere de religion, La MeUrie dans la preface de ses
(Bill/res). Bien que le mot ne soit pas prononce, on sent Ie
hesoin d'une simthese. d'un ordre legitime qui, sans prejuger
de I'cxplication unitaire du monde et de I'explication defini
tive de l'homrne, manifeste du moins l'unite de I'esprit
hurnain, seul ouvrier de Ia science en formation. Cette syn
these n'est pas un sijsteme, qui etymologiquernent est un
ensemble clos, ou Ie reel doit venir tant bien que mal s'in
clure, mais qui ne va pas a Ia recherche du reel. C'est au
contraire un mouvement unifiant qui organise et conquiert a
la f'ois, assimiJe les faits et se Iaisse non seulement informer
mais deforrner par eux.
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Or ce besoin de synthese, ce n'est pas un simple diction
naire, une vaste compilation qui pouvait y repondre, Entre
I'hurnilite excessive de Locke, son absence d'envol, et les
ambitions prernaturees de Descartes et de Leibniz, it la
recherche I'un d'une mathernatique, I'autre d'une caracteris
tique qui fussent universelles, iI y avait un moyen terme,
celui d'une encyclopedic. Ce desir d'ordonner et d'unifier sans
deforrner le monstrueux ensemble de Ia connaissance etait-il
legitime? Tous le pensent a mesure que Ie siecle s'avance.
Leibniz en proclamait I'interet ; Ephraim 'Chambers, a
Londres, en donne, en 1726, une esquisse dans sa Cyclopredia;
Ie 21 mars 1737, le chevalier de Ramsay demande pour
l'execution de ce vaste dessein l'appui de la franc-maconnerie
europeenne : tous devaient s'unir « pour former ]es materiaux
d'un dictionnaire universe] des arts liberaux et de toutes Ies
sciences utiles; on y expliquera non seulernent Ie mot
technique et son ctymologie, mais on donnera encore I'his
toire de la science et de I'art, ses grands principes et la ma
niere d'y travailler. De cette f'acon, on reunira les lumieres
de toutes les nations dans un seul ouvrage qui sera comme
un magasin general de tout ce qu'il y a de beau, de grand, de
lumineux, de solide et d'utile dans toutes les sciences natu
relies et dans tous les arts nobles. Cet ouvrage augmentera
dans chaque sieele, selon I'augmentation des Iumieres >. En
1740, le due d'Antin, premier grand maitre de I'ordre, repete
l'appel. A Berlin, Ie secretaire de l'Academie, Formey, accu
mulait deja des documents qu'il cedera plus tard, devant
l'initiative francaise, aux editeurs de I'Encyclopedie. Bacon,
reedite en 1730 a Londres et a Amsterdam, devient officielle
ment le pere de la philosophic experimentale dans la
douzierne Lettre anglaise de Voltaire, avant de patronner le
dessein eneyclopedique. L'EncyclopMie parait une necessite
de l'heure, necessite afflrrnee plus tard par Voltaire et Ma
lesherbes, et qui revele non pas une mode, mais les exigences
intcllectuelles d'une generation.

II. - LES DESSEINS DE L' « ENCYCLOPEDIE ».

Or ces exigences etaient senties par les deux promoteurs
de I'Enctjclopedie et evoques dans deux documents essentiels :
Ie Discours preliminaire, de d'Alernbert et I'article Encyclo
pedie, de Diderot. Sans divcrger positivement, Ies deux
doctrines se confirment, se completent, mais engagent aussi
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deux natures d'hommes, ce qui peut expliquer certains heurts
dans leur collaboration et certaines failles dans I'oeuvre.

1. Le Discours preliminaire. - Ce n'est pas une preface
ordinaire, mais un veritable Discours de fa methode (82 pages
in-octavo), non seulement par son dessein, mais par son ins
piration cartesienne. D'ernblee, quelques idees se detachcnt
sur l'ensemble :

A. - Tout d'abord fa recherche d'un ordre : I'EncyfopCdie
¢ doit exposer autant qu'il est possible I'ordre et I'enchaine
ment des connaissances hurnaines ~, c'est-a-dire qu'elle doit
se presenter comme un effort de synthese et non de compi
lation. Mais cet ordre doit etre prudent: « Les sciences et les
arts se pretent mutuellement des secours. II y a par conse
quent une chaine qui les unit; mais il est difficile de rcn
fermer dans un systerne qui soit un Ies branches infinimenl
varices de la science humuine, ~ On croit entendre I'ccho de
Descartes dans lcs Regulae: « Les sciences sont tellerncnt
liees ensemble qu'il est bien plus facile de les apprendre
toutes a la fois que d'en apprendre une seule en la detachant
des aulres. :» Mais plus meticuleux que Descartes, plus
conscient de la complexite du reel, d'Alembert affirme anssi
tot Ie second but de l'Encyclopedie : la recherche, non d'une
methodologie universelle, mais d'une axiornatique propre a
chaque science; Il faut etablir « sur chaque science et sur
chaque art soit liberal, soit mecanique des principes generaux
qui en sont la base ». D'Alembert affirme done it la Iois une
certitude: chaque science a sa methode, et un espoir, celui de
I'unito intellcctuelle du monde : « L'univers, pour qui saurait
l'ernbrasser d'un seul point de vue, ne serait qu'un fait
unique et une grande verite. ~

B. - Mais que doil etre cet ordre? D'Alembert cxclut
aussitot l'ordre genetique. La genese de nos connaissances
est anarchique, depend des hasards et des hesoins, Aucune
hierarchic n'apparait ainsi dans les decouvertes: « C'est un
labyrlnthe, un chemin tortueux ou l'esprit s'engagc sans trop
connaitre la route qu'il doit tcnir, ~ II faut au contraire
« former un arbre encyclopcdique ou genealogique qui
rnssernble toutes nos connaissances sous un merne point de
vue et qui serve a en marquer l'origine et le lien ). Cet ordre
est un seul ordre philosophique : « L'ordre encyclopediqu« de
nos connaissances consiste it les rassemhler dans Ie plus petit
espace possible et it placer le philosophe au-dessus de ce vaste
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Iabyrinthe, dans un point de vue fort eleve, d'ou iI puisse
apercevoir it Ia fois les sciences et les arts prmcipaux, voir d'un
coup d'ceil les objets de ses speculations et Ies operations qu'il
peut faire sur ces objets. distinguer les branches generales des
connaissances humaines, les points qui les separent et qui
Ies unissent, et entrevoir merne quelquefois les routes secretes
qui les rapprochent. ;) En sornme le but est de dresser une
mappemonde qui ne pretend pas decouvrir les moindres

. accidents de terrains, mais indiquer par des ealculs simples
et des references exactes la valeur respective des continents,
des Iles, des montagnes et des fleuves. L'arbre encyelopedique
c'est la mappemonde, les articles eneyclopediques seront les
cartes particulieres et les plans directeurs.

C. - Mais cet ordre dolt eire prudent. D'Alembert se
rallie sans grand enthousiasme it I'arbre baconien de la con
naissance, sans se dissimuler son caractere arbitraire. C'est
un schema heureux qui sous trois Iacultes (mernoire, raison
et imagination) range I'histoire, la philosophie et les beaux
arts et repond a la distinction banale des erudits, des philo
sophes et des beaux-esprits. Mais avec quelle prudence ne
nous invite-t-il pas it nous en mefler : ee serait « un denom
brement frivole pour qui s'en contenterait ~. Rien de plus
ridicule qu'un gcographe en chambre qui eroirait connaltre
Ie monde en consultant un planisphere. Cet ordre, d'Alembert
ne nous Ie cache pas, est avant tout clair, commode, pedago
gique.

D. - Enfin eel ordre ne doit pas gener Felaboralion posi
tive des sciences. L'enoyclopedisto doit se garder de toute
hypothese, de toute conjecture aventureuse. Et par la,
d'Alembert participe bien au mouvement general de I'empi
risme : « Un ecrivain qui ferait parmi nous l'eloge des
systernes viendrait trop tard..., si l'esprit de systerne est quel
quef'ois necessaire pour nous mettre dans Ie chemin de Ia
verite, il est presque toujours incapable de nous y conduire
par Iui-meme, :P Aussi bien Ia science doit-elle s'enferrner
dans les faits observables et dans les consequences « qu'on
en peut deduire s , L'homme de science ne doit pas s'inter
roger sur les causes des phenomenes; il pent .les entrevoir,
« mais c'est au calcul a assurer l'existence de ces causes ~.

Le Discours preliminaire nous apparatt done comme un
etrange melange d'enthousiasme et de froideur. Apres avoir
proclarne comme Descartes I'unite de la connaissancc et Ia
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volonte, non pas de supposer un ordre, mais d'imposer un
ordre qui manifeste l'emprise de I'esprit sur la matiere,
d'Alembert hesite, s'interroge, laisse la prudence developper
ses reticences et ses inquietudes. Mais cette hesitation n'est
pas une faiblesse : eUe exprime a merveille l'etat de la science
vers 1749, cent ans apres la mort de Descartes, cent ans avant
l'essai de synthese posittviste. D'Alembert sait qu'il est trop
tot, que l'heure de la synthese n'cst pas venue, qu'il faut
encore accumuler et classer les faits, qu'il Iaut decouvrir,
organiser avant d'interpreter. Mais son espoir est intact.
C'est cette contradiction apparente de l'espoir et de la pru
dence, ce dechirement interieur entre l'exigence de la verite
et l'exigence d'un ordre, ce sentiment que la verite existe mais
aussi que la verite se construit, qui font de d'Alembert un de
nos contemporains: la science moderne n'echappe pas encore
it ce tourment.

2. L'article « Encyclopedie » de Diderot. - Cette reserve
scientifiquc et cet cnthousiasme latent, mais constarnment
inhibe, ne sont pas le fait de Diderot. L'exercice de la pensee
est pour lui un beau risque it. courir, une incessante aven
ture. D'ou l'Interet qu'il y a it comparer l'article Encijclopedie
avec Ie Discours preliminaire. 86 pages in-octavo, cet article
a I'ampleur sinon la rigide coherence de la preface de d'Alem
bert. Mais, d'emblee, nous entrons dans un tout autre monde
intellectuel. L'enthousiasme libere s'exalte avec la foi d'un
Rabelais ou d'un Erasme. L'eloquence se fait fervente et pl'es
sante. II ne s'agit plus seulement d'un programme, mais d'un
veritable appel a I'opinion.

A. - Une perspective plus qu'un ordre, L'idee premiere de
Diderot est evidemment que I'EncyclopCdie « doit russem
bier les connaissances eparses et en exposer Ie systerne
gl;neral ». Mais ce systCme (Ie mot est caractcrisliquc) ne
l'interesse guere. Diderot ne dit mot du fameux arbre baco
nien. L'ordre choisi ne peut eire qu'arbitraire : « II est
impossible de bannil' l'arbitraire de cette grande distribution
premiere. L'univers ne nous ofIre que des etrcs partlcutiers,
infinis en nombre et sans presque aucune division fixe et
determinee... Tout s'y enchaine et s'y succede par des nuances
insensibles et, a travers cette uniforme imrnensite d'objets,
s'il en parait qui, comme des pointes de rocher, semblent
percer la surface et la dominer, ils ne doivent cette prero
gative qu'a des systemes particuliers, qu'a des conventions
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vagues... et non a I'arrangement physique des etres- et a I'In
tention de la Nature. ~

Ironiquernent, Diderot suggere I'existence d'un systerne
divin, d'un plan universel preforrne de toute eternite par
l'intelligence de Dieu, C'est evidemment pour deplorer aussi
tot notre ignorance. Aussi n'est-ce pas tant un ordre, eet ordre
geometrique plus ou moins postule par d'Alemberl, qu'une
perspective neuve qui semble donner son sens it I'Encyclope
die. Dieu n'est plus Ie centre de cette nouvelle Sornme, mais
l'hornme. Si I'on bannit I'homme, 'l ce spectacle pathetique
et sublime de la Nature n'est plus qu'une scene triste et.
muette. L'univers se tait. Le silence et Ia mort s'en empa
rent. Tout se change en une vaste solitude ou les phenomenes
inobserves se passent d'une maniere inobservee et sourde,
C'est Ia presence de l'homme qui reud l'existence des etrcs
interessante. Pourquoi n'introduirtons nous pas I'homme dans
notre ouvrage comme iI est place dans I'univers? Pourquoi
n'en ferions-nous pas un centre commun? L'hornme est Ie
terrne unique d'ou il faut .partir et auquel il taut tout rame
ner s , Page d'un fremissement tout pascalien et qui depasse
intiniment Ie monde de la science. Diderot ne pretend plus
comme Descartes exptiquer le rnonde et I'homme, mais
comme Pascal, il s'inquiHe de leur sens et de leur dcstinec,

B. - Mais cette perspective ne peul se decouorir qu'a l'aide
d'une philosophic de l'histoire. D'Alembert, dans la genese
des connaissances humaines, etait frappe par le role du
hasard. Diderot est au contraire frappe par les coincidences
et le caractere concerte de I'evolution des sciences. C'est avec
une espece d'eff'roi religieux qu'il pcrcoit la prodigieusc acce
leration du progres : les mots, les opinions, evoluenl com me
les arts et les sciences. L'Encyclopedie risque de vieilIir rapi
dement si elle n'exprime qu'un etat temporaire de la
connaissance. Pour eviter ce danger, l'encyclopediste doit
Iaire oeuvre critique, mais aussi oeuvre divinatrice: I'Ency
clopedie doit suivre Ie til de I'histoire, s'inserire dans Ie sens
de revolution.

Pour ceIa Diderot propose une revision generale des valeurs
du passe. Le progres de Ia Raison rcnvcrse les idoles et les
statues, mais « en rel eve quelques-unes qui etaient renver
sees s , Vne veritable revolution intelIectueJIe se prepare:
c Ce qui donnera it l'ouvrage l'air suranne, c'est surtout la
revolution qui se Cera dans I'esprit des hommes et dans le
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caractere national, aujourd'hui que la philosophie s'avance it
grands pas, qu'elle soumet it son empire tous les objets de
son rcssort, que son ton est dominant, et qu'on commence it
secouer le joug de I'autorite et de I'exemple. :t (Euvre cri
tique done, mais aussi divinatrice; il ne Iaut pas seulement
connaitre, mais devancer son temps: « Connaitre I'esprit de
sa nation, en pressentir la pente, Ie gagner de vitesse, en
sorte qu'il ne laisse pas votre travail en arriere, se resoudre
a ne travaiIIer que pour Ies generations suivantes, puree que
Ie moment oil nous existons passe, et qu'a peine une grande
entreprise sera-t-elle achevee que la generation prescnte ne
sera plus. :t Enfin il faut avoir Ie sens de ce que Diderot '
appelle les Revolutions, c'est-a-dire des cycles scientiflques,
prevoir en quel domaine est la Iecondlte et quelle science
est en stagnation. Le progres, en eff'et, n'est pas lineaire, mais
cyclique, comme Ie voulait Vieo que Diderot connait peut
etre par Boulanger. Certaines sciences comme les mathcma
tiques sont maintenant inertes, nous affirment Buffon et
Diderot. C'est l'age de Ia biologie qui commence: « Les revo
lutions sont necessaires: il y en a toujours eu et iI y en aura
toujours. Le plus grand intervalle d'une revolution a nne
autre est donne. Cette seule cause borne I'etendue de nos tra
vaux. II y a dans les sciences un point au-dela duquel il nc
leur est presque pas accorde de passer. :t

C'est ainsi que Diderot pose les jalons d'une veritable phi
Iosophie de I'historien; non de l'histoire des peuples: il
laisse it Voltaire Ie soin d'attaquer Bossuet ; rnais I'histoire
de nos conquetes inteIlectueIles. L'esprit de Diderot court
cornme Ie feu dans la brande, et Ie programme positif cede
souvent a I'imagination, aux previsions contestables, Rien
n'est plus positif que d'exprimer son temps, mais lorsquon
pretend Ie devancer, comment resister it la tentation d'agir
sur lui ct de transformer une oeuvre de science en une oeuvre
de propagande? Diderot n'a pas recule devant I'obstacle.

C. -- Aussi bien Diderot ne cache-t-il guere sa recherche de
l'efficacite. L'encyclopediste ne doit pas seulement exposer
les resu ltats de la science, mais proposer des recherches
neuves. Le genie peut percevoir des rapports nouveaux entre
les sciences. C'est sur ce point que Diderot s'oppose Ie plus
it I'esprit experimental de d'Alembert; ce dernier intcrdisait
I'hypothese ct la conjecture; Diderot lui repond : « II vaut
encore mieux risquer des conjectures chirncriqucs que d'en
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laisser perdre d'utiles :.; c'est deja une revanche de I'in
tuition.

Mais Diderot visait plus haul. L'Encyclopedie devait agir
sur l'esprit meme de Ia nation. De l'aveu me me de Diderot,
elle eomportait « une force interne et une utilite secrete dont
les effets sourds seraient necessairernent sensibles avec le
temps>. C'etait la raison de ses efforts, I'explication de son
enthousiasme et de son acharnerncnt. L'Encyc1opedie devait
~tre Ia vengeance de Vincennes, qui symbolisait dans sa vie
meme l'emprise encore .dangereuse d'un monde deja endue.
Or, plus que Ie pouvoir royal, c'etait I'edifice chretien qui
empechait l'essor des Iurnieres ; Diderot I'avoue crurnent et
devoile ses batteries: « Toutes les fois qu'un prejuge national
meriterait du respect, il faudrait l'exposer respectueusement
et avec tout son cortege de vraisemblances et de seductions,
mais renverser I'ediflce de fange, dissiper un vain arnas de
poussiere, en renvoyant aux articles oil des principes solides
scrvent de base aux verites opposees. Cette maniere de
detromper les hommes opere infailliblement et sans aucune
facheuse consequence.i. Le caractere d'un bon dietionnaire
lest de changer la Iacon commune de penser. >

Ce n'est plus Pascal que nous rappelle ici Diderot ; c'est
plutot Renan dont nous sentons en cette page a la fois I'onc
tion et l'agressivite secrete, a cette reserve pres que Ia pru
dence renanienne avait moins d'excuses. L'enthousiasme
aussi est plus neuf et plus frais, Cette perspective centrale de
I'homrne, ce besoin d'ebaucher une philosophie de l'histoire,
et de se baigner dans l'immense courant d'une evolution
encore obscure, ce desir d'action et d'efflcacitc, cette espe
rance de grandir l'homme ct de trouver a la fois le Iangage
qui I'entraine et un ideal qui I'exalte, tout cela depassait sin
gulierement Ies desseins limites de d' Alembert. L'Encyclopedie
perdait ce caractere anodin qu'elle revetait dans la dedicace
au chancelier d'Aguesseau, Elle ne se bornait pas a preciser
Ies aspirations d'un siecle, elle I'entrainait; avec ferveur, elle
appelait l'aventure.

III. - LES REALISATIONS DE L'ENCYCLOPEDIE

Ce double programme a-t-il ete realise? Honnetement, nous
pouvons dire: non. Car il etait en son temps et peut-etre
encore dans le notre irrealisable. Mais l'Encyclopedie sur deux
points est une reussite exceptionnelle.
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A. - Elle exprime it merveiIle Ia civilisation materielle de
son temps, I'etat des techniques, des metiers, le detail des cos
tumes, des modes et des goiits. Pour qui a la patience de
relire ses articles et de feuilleter ses planches, elle a la me me
puissance dc resurrection que les estampes et les correspon
dances du temps. Imaginons que nous ayions un tel diet ion
naire pour Ie siecle de Villon ou rneme pour l'agc de Balzac.

B. - Elle exprime fort bien l'inielliqence moyenne de son
temps dans ses curiosites Ies moins dangereuses, histoire,
geographic, economie politique, histoire des voyages, ethno
logic et sociologie naissantes, histoire des sciences et de la
philosophie. M. Hubert a pu constater en ces domaines
l'excellence, Ie nombre de ses sources, ct leur corrccte
interpretation.

Mais i'Bncsjclopedie n'cst-elle que Ie bilan des connaissances
humaines en 1750-17651 N'est-elle qu'une SOlome, qu'un
inventaire, qu'un recensement hatif avant la liquidation
revolutionnaire ? c Le moment le plus glorieux pour un
ouvrage de cette nature, disait Diderot, ce serait celui qui
succederait irnmediatement it quelque grande revolution qui
aurait suspendu Ie progres des sciences, interrompu les tra
vaux des arts et replonge dans les tenebres une portion de
notre hemisphere. :) En fait, la Revolution devait venir, sans
arreter l'essor des sciences, mais non sans rcndre caduque
l'information encyclopedique, Si I'EncyclopCdie devait durer,
de l'aveu merne de ses promoteurs, c'etuit par son esprit, sa
philosophie interne, plus que par son information.

Or rien n'est plus delicat que de retrouoer dans l' « Ency
clopedie '> l'esprit eruujclopedique. Cette recherche prudente
d'un ordre capable d'unifier Ies sciences, cette decision du
philosophe de dominer la connaissance et de dresser la gigan
tesque mappemonde, cette perspective evolutive, cette lutte
audacieuse contre les prejuges, nous avons peine ales perce
voir dans Ia succession alphabetique des articles, dans Ies
contradictions doctrinales, dans I'erudition mal digeree, dans
les precautions grossieres it l'egard des pouvoirs, dans les ser
mons mensongers, dans les dialectiques scandaleuses qu'ac
cumule I'Encyclopedie.

1. L'Encyclopedie est, en effet, une ceuure collective, redi
gee au dire de Diderot c par des hommes lies par I'interet
general du genre humain et par un sentiment de bienveil
lance reciproque ). En fait les opinions divergent souvent

IS
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entre les philosophes 4: tondus ~ que sont les abbes Yvon et
Mallet, l'athee d'Holbach et Ie protestant de Jaucourt, Dide
rot en est souvent degoute et refuse dans l'article Ediieur
d'assumer la responsabilite morale de tous les articles. On
pense a la sagesse de Descartes dans les Regulae: « Quand
meme tous seraient d'accord, leur doctrine ne suffirait pas,
si notre esprit n'etait lui-rneme capable de resoudre lcs pro
hlernes : ce serait avoir appris non des sciences, mais de
l'histoire. >

2. Mais I' « Encqclopedie > n'est pas libre : c'est unc ceu
vre enchalnee, On la voit derouler une apologetique ortho
doxe dans les articles Adam, Arbre de "ie, Enter, Christia
nisme, et une theologie classique dans les articles Providence,
Revelation, Theoloqie. Qui ira chercher les impietes de I'ar
ticle Junon? Memes contradictions sur les grands problcmes
philosophiques: cinq doctrines du droit naturel, selon
M. Hubert, Ie luxe attaque et defcndu (articles Luxe et
Scythes), Ie celibat vante it l'article Christianisme et honni it
I'article Celibai, la liberte morale defendue dans les articles
Liberte et Providence et ref'utee aux articles Leibnizianisme
et Laideur avec une virtuosite de sophiste, les miracles serei
nement admis ou ridiculises ; chose plus grave encore; nous
voyons la philosophie experimentale louee dans les articles
Philosophie et Preoccupation, Ie critere empirique attaquc
dans l'article Philosophie des Romains, l'esprit de conjecture
vante dans I'article Genie. Nous comprenons des lars la gene
d'un disciple comme Naigeon, qui interprete les deficiences
de I'Encyclopedie comme des prudences necessaires. II est
facile, trop facile de jouer des themes alternes de l'esoterisme
et de l'exoterisme. Comment ne pas partager sou vent I'irrtta
tion de Ducros qui, dans cette incessante « escobarderie »,

voit ¢ une atteinte it la conscience publique :0>, que Diderot
risque d'egarer et non d'eclairer. Les consequences en sont
si graves que nous nous y trompons toujours: Rosenkranz,
frappe par la vigueur du ton de I'article Liberie prend Didc
rot pour un philosophe de la contingence; Andre Gide, devant
l'article Spinoza declare doctement qu'il n'est ¢ pas si facile
d'etre athee >. Diderot a done menti sciemment, alors que
Descartes, plus honnetement sinon plus courageuscment,
renoncait a parler.

3. Entin, les promoteurs eux-memes de I' ¢ Encyclopedie »
ne soni pas sur« de leur methode. D'Alembert prone l'ernpi-



L'ENCYCLOPEDIE DE DIDEROT ET D'ALEMBERT 147

risme, alors qu'i1 n'a pas le gout de I'observation, et dcdaigne
souverainernent Ies faits historiques; demeure mathematicicn,
il irrite par sa raideur I'enthousiaste Diderot. D'Alembert, pIus
cartesien qu'il ne l'avoue, recherche derriere les principes
gcneraux de chaque science une axiomatique univorselle.
Dans ses Elements de Philosophie it loue cettc reduction de'
toute science a un jeu mecanique de signes algebriques et
prelude nux ambitions de la science pre-einsteiniennc, Plus
tard, appliquant Ie calcul des probabilites a la guerlson de
la variole, iI ouvre le champ d'une science statisbique et d'un
determinisme nouveau. Aussi bien, ne saurait-il courir le ris
que oil I'entraine une oeuvre de propagande et de vulgurisn
tion: c'est avec soulagement qu'il quitte I'Encyclopedie en
1758.

Diderot lui-merna ne cesse de s'interroger; it ne croit pas
a la f'econdite des mathematiques, L'avenir semble sourire
aux sciences de la vie, mais I'empirisme a courte vue d'un
Reaumur I'ecceure, Taus les ouvrages oil sa pensee person
nelle se decouvre, sa Correspondance, ses notes de travail, ses
reveries, revclcnt un vaste besoin d'explication unitaire du
monde, et cela en transcendant l'experience. L(' philosophe,
aussi bien dans II'S Pensees Philosophiques que dans les Pen
sees sur l'interpretation de la nature, a pour role de devancer
genialemcnt Ia science et de lui ouvrir les voies : un regard
d'aigle doit compenser la myopie de l'observateur. Et voilu
Diderot revant a la molecule organique, a la chaine des etrcs,
a I'evolution des especes, au gluten qu'on pourrait transfor
mer en protoplasme. Dans ce reve d'ordre et d'unite, il
retrouve Ie cadre grandiose de I'Ethique auquel les sciences
de la Nature pourraient fournir une matiere vivante, unc
pulpe enrichie. Aussi des 1758 i'Enctjctopedie n'est-elle pIus
pour Diderot Ie grand dessein. II la poursuit par orgueil, par
sens de I'honneur plus que par f'oi et conviction. Quel soula
gemenl en 1765 quand iI est Iiherc de ce bagne! Lorsqu'il
insulte Le Breton, coupable d'avolr censure quelques articles,
iI y a en lui plus de rnauvaise conscience que d'authentique
rnncoeur : it s'etait deja censure lui-memo.

Faudrait-il conclure a I'inefflcncite et a I'inutilite de FEncy
clopedie et ne voir en elle qu'une inestimable collection de
documents sur la civilisation du temps? Faudrait-il y voir Ie
dernier effort intellectuel, maladroit et incoherent. d'une
societe qui se meurt? Faut-il etre aussi severe qu'Auguste
Comte devant ce monument d'un Age encore metaphysique?
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Nous ne Ie croyons pas. Malgre ses contradictions, ses pru
dences et ses roueries, I'Encyclopedie represente une etape
necessaire entre Descartes et l'age positif; et l'on se dernande
si Ie hasard seul la place a egale distance entre la mort de
Descartes en 1650 et I'A uenir de la Science ecrit en 1849 par
Renan.

1. Comme I'esprit cartesien lui-merne, I'esprit encyclope
diste represente une tentative de coordination du savoir posi
tift un effort pour liberer la science de ses entraves theolo
giques, du prestige de I'autorite et de la tradition. Et si Des
cartes lui-merne en souff're, c'est au nom meme de I'esprit
cartesien.

2. Comme l'esprit cartesien lui-merne, I'esprit encyclope
diste assigne une perspective humaine a l'ediflcation de la
science. Diderot a proclame son but : « La science de I'homme
en general :) dans Iaquelle toute science vient s'inclure.
Comme Descartes, Diderot ne croit pas que Ie monde ait un
sens en dehors de l'esprit qui le comprend, Ie construit et
l'organise; c'est cette ignorance de I'homme qu'il reprochera
a Helvetius, comme Descartes dans son apostrophe fameusc
it Gassendi lui reprochait de n'etre que chair « 0 caro :).

3. Cornme Descartes enfin, I'esprit encyclopedique proclame
l'unite de la science. Descartes disait: « II doit y avoir une
science qui explique tout ce qu'on peut chercher touchant
l'ordre et la mesure, les mathematiques universelles. :) Cet
ordre et cette mesure, Diderot et d'Alembert les ont passion
nement souhaites, sinon decouverts.

4. Mais au contraire de Descartes, l'esprit encyclopedtque
ne croit pas it I'achevement de la science. Descartes est pour
eux un audacieux Promethee enchaine par I'orgueil. Lc but
de Diderot est de donner une sqnthese prooisoire, non un
systeme du monde. Dans I'article Philosophie il « laisse a la
posterite Ie soin de faire un systeme complet :) et constate
que ¢ ce temps est bien eloigne, si tant est .qu'll arrive
jamais :). A Lasniere qui ecrivait en 1771 un Systeme general
du monde, iI repond que « les lumieres ne sont pas propor
tionnees it la tentative :).

Aussi la Iecondite de I'Encyclopedie n'est-elle pas dans Ia
science qu'elle essaie maladroitement d'organiser, mais dans
son dessein, dans son esprit, dans son exemple. Presque tout
est caduc dans sa matiere, tout est encore vivant dans son
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aspiration. La synthase provisoire qu'elle realise est ruinee,
In synthese qu'elle appelle est toujours a faire. Non seule
ment par I'acte de foi de ses promoteurs, mais par l'echec
meme de leurs projets, I'Encgclopedie manifeste bien la puis
sance et la fragllite des liens qui unissent l'homme a l'uni
vers: DOUS vivons toujours la merne aventure, chanceuse et
fecoode.


