
COMPTES RENDUS

HISTOIRE ET TERRITOIRES
DES SCIENCES SOCIALES

Le Monde vegetal (xlf-xvlf steeles). Savoirs et usages sociaux. SOllS la dire d'Allen
J. GRIECO, Odile REOON, Lucia TONGIORGI TOMASI. Saint-Denis, Pressesuniversi
taires de Vincennes, 1993. 13,5 x 22, 188p., index (« Essais et savoirs»).

La presentation indiqueque ce volumerassemble les actes d'un colloquequi s'est
tenu aFlorence en 1989, «promu par le Harvard University Center for Italian
Renaissance Studies, Villa i Tatti aFlorence, l'Institut culturel francaisde Florence,
l'Institut universitaire europeende Florenceet l'Universite de Paris-VIII-Vincennes
aSaint-Denis », L'abondance des patronagescontrasteavec Ie nombre relativement
reduit des contributions rassemblees : cinq articles en francais et quatre en italien
(avec resumes francais), Mais la concision et la sobriete vont ici de pair avec la
maniabilite d'autant qu'un indexet des illustrations bien choisiescontribuentafaci
liter la consultation. Le bilinguisme du colloque et de ce recueil est egalement a
saluer.Enfin Ie theme des rapportsentre Ie monde vegetalet les societeshumaines,
qui constitue l'objet propre de I'ethnobotanique, a ete relativement peu traite
jusqu'ici dans l'historiographie, ce qui rend d'autant plus utile ce petit volume.

Les contributions sont regroupees en deux parties. La premiere, intitulee «Du
bon usage des plantes », est composee de quatre contributions. La consommation
alimentaire directe des vegetaux y tient la plus grandeplace puisqueAllenJ. Grieco
traite de la signification symbolique des regimesvegetariens ala fin du Moyen Age
(p. 11-29),BernardRosenberger, des «recettes pour les tempsde disetteau Maroc»
(p. 31-58), et Jean-Louis Flandrin des « legumes dans les livres de cuisine francais
du XIV

e au XVlII
e siecle» (p. 71-85). Toutefois Ie texte de Mauro Ambrosoli, « Erbe

selvatiche et leguminose nel lungo periodo: il caso delle Medicago prima del
16(0», menage une ouverture particulierement heureuse sur l'histoire de l'agri
culture et de l'elevage (p. 59-70). On regretterad'autant plus que Medicago sativa,
I'« erba medica » du texte italien, devienne Ie « sainfoin» dans le resume francais,
alors que I'auteur de l' article explique qu'il s' agit de la luzerne et que « sainfoin»
qui, au xvr" siecle etait synonyme de luzerne, designe aujourd'hui en francais la
plante dont Ie nom italien est « lupinella» (Onobrychis sativa).

Sous Ie titre « Science et reve du vegetal », la deuxieme partie rassemble cinq
contributions. L'etude de Lucia TongiorgiTomasi sur Ie paysage et les illustrations
botaniques dans l'reuvre d'un peintre italien du xvr siecle (Gherardo Cibo) et celIe
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de Bruno Laurioux sur « l' imaginaire medieval des epices» manifestent I'apportde
I'histoire de I'art et de I'histoire culturelle (p. 107-122 et p. 157-174). Le texte de
Laurence Moulinier, sur Hildegarde de Bingen et Albert le Grand (p. 89-105), et
celui de Guiddo Moggi, « La conoscenza del mondo vegetale prima e doppoAndrea
Cesalpino» (p. 123-140), se completent pour donner une vue panoramique de la
botanique savante au Moyen Age et ala Renaissance. On appreciera en particulier
les documents qui accompagnent l'etude sur Cesalpino (p. 135 sq.). C'est it la bota
nique aussi mais surtoutaI'horticulture qu'est consacre I'article de MilenaRizotto
sur les pratiques de selection au xvn" siecle : «Le amene monstruosita : coltora,
selezione e manipolazione delle piante omementali nel XVII secolo» (p. 141-155).
Cet article combine information scientifique et erudition historique en une synthese
du plus grand interetpour l'historien des sciences. Commel'ont note les auteursqui
ont ecrit sur I'origine des plantes cultivees, les conditions particulieres creees par la
culture permettent ades variations, interessantes pour l'homme mais desavanta
geusespour la plante,de subsister. Cela est vrai en particulierpour les plantesome
mentales, ces «monstres agreables » selon I'expression employee par Milena
Rizotto. Or Ie statut de ces monstruosites a joue un role important - au-delade la
periode consideree ici - dans I'etude de la morphologie vegetale,

En definitive, les limites de cet ouvrage tiennent ases merites. Limite au bas
MoyenAge et au debutdes temps modemes, centresur I'espace occidental et medi
terraneen, il evite les difficultes qu'entraine un trop grand eloignement spatial ou
tempore1, sans avoir atraiter des developpements scientifiques du XVIIIe siecle, A
l'interieur de ce cadre, il ne pretend aaucune exhaustivite et livre des etudes par
tielles mais suggestives. II juxtapose des approches un peu disparates mais revele
ainsi la variete des disciplines concernees,

Au total done, un livre stimulant, qui instruit et qui donne a penser. II reste a
esperer qu'il suscite d'autres rencontres et inspire d'autres travaux dans Ie meme
champ de recherche.

Jean-Marc DROUIN

Eustache DELAFOSSE, Voyage sur la cote de Guinee, au Portugal & en Espagne
(1479-1481). Transcription du manuscrit de Valenciennes, trade et pres. de
Denis ESCUDIER, av.-pr. de Theodore MONOD. Paris,ChandeignelLibrairie portu
gaise, 1992. 15,6 x 22, 183p., index, bibliogr. [« Collection Magellane »).

Entre 1479 et 1481, Eustache Delafosse, facteur d'une maison de commerce de
Bruges, fut envoye« ala Mine d'Or », c'est-a-dire sur la cote de Guinee, afin de se
procurerpar troc l'or et l'epice (1a malaguette). Or les Portugais avaientetabli la un
monopole qu'ils entendaient faire respecter. Arrete, Ie marchand fut conduitau Por
tugal. Menace d'etre pendu, il s'evada, gagna la Castille puis les Asturies, ou il
s'embarqua pour Bruges. Une dizaine d'annees plus tard sans doute, il redigeaen
francais Ie recit de ses aventures.

On en trouve ici l'edition et la traduction en francais modeme, I'une et l'autre
presentees en vis-a-vis. Texte unique,non pas par son objet,car on posseded'autres
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textes contemporains, mais par sa langue : pour plusieurs decennies, c' est Ie seul
recit de voyage en francais vers les zones nouvellement decouvertes.

L'auteur temoigne d'une fraicheur de vision et d'expression qui renseigne sur la
psychologie du marchand. Plus qu'aux hommes, il s'interesse aux langues afri
caines, aux techniques de navigation, aux marchandises, it l'ile du Cap-Vert ou les
lepreux cherchent la guerison par I' immersion dans Ie sang de tortue, espoir qui
seduira Louis XI ala veille de sa mort... Sensible au merveilleux, il s' attarde sur les
iles mysterieuses ou aborderent autrefois des fideles fuyant l'invasion musulmane,
et qui ne reapparaitront que lorsque toute I'Espagne sera revenue ala foi catholique.

Cette breve relation d'une trentaine de pages introduit Ie lecteur au moment psy
chologique des Decouvertes. C'est tout le merite de Denis Escudier de porter
ensuite avec science et elegance les eclairages necessaires sur le manuscrit, l' auteur
et les circonstances.

L'ouvrage se clot par une chronologie du voyage, un index des noms propres et
une abondante bibliographie. 11 est opportun de souligner, enfin, que la typographie,
Ie papier et l'impression, par leur qualite, font de ce petit ouvrage une exception
remarquable dans la production editoriale courante.

Patrick GAUTIER DALCHE

Antonio R. DAMASIO, L'Erreur de Descartes. ILl raison des emotions. Trad. de
l'anglais (Btats-Unis) par Marcel BLANC. Paris, Odile Jacob, 1995. 15 x 24,
365 p., index.

L'ouvrage d' Antonio Damasio ne peut etre reduit asa seule fonction vulgarisa
trice. L'ambition de ce travail, avouee des les premieres pages, est d'operer un
retour sur les «conceptions traditionnelles » du raisonnement, a partir des deve
loppements les plus recents de l'analyse des mecanismes neuraux. Ce retour s'effec
tue en plusieurs temps: aux traditionnelles, et tres anglo-saxonnes, etudes empi
riques de cas succedent Ie passage en revue des decouvertes en neuropsychologie
animale et humaine, puis l'enonce de l'hypothese de travail selon laquelle la faculte
de raisonner (la generalite de cette notion est passablement genante) depend de sys
temes de neurones agissant de conserve adifferents niveaux de l'organisation neu
rale. Le « haut niveau » des explications traditionnelles (qui conferent au seul centre
cerebral la puissance de raisonner) se voit seconde par le «bas niveau» corporel,
Dans le raisonnement se trouvent impliques les memes mecanismes que ceux dont
dependent les emotions ainsi que les fonctions corporelles inconscientes liees a la
survie. La est, selon l'auteur, l'idee decisive: raisonner, c'est employer Ie corps tout
autant que cet antique « esprit» dont, ala suite de Ryle, il denonce logiquement Ie
caractere d' entite impalpable. L' entreprise est passionnante puisqu' elle donne au
contlit entre theses realistes de I'arne (voir les homoncules railles par Freud ou
Sartre) et theses refutant l' existence de cette arne, sa traduction neurologique : il
s'agit de savoir si la perception des emotions (second theme cher aDamasio, et qui
suit logiquernent sa these concernant la faculte de raisonner) ne se situe que dans le
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systemelimbique, ou bien s'Il faut y adjoindre certaines partiesdu cortexprefrontal,
ainsi que certaines regions du cerveau ou se recueillent les signaux ernis par Ie
corps. Ce secondtheme (la perception des emotions «est un etat du corps » et a une
valeurcognitive, p. 11) uni au premier (Ie raisonnement n'est pas une activitepure)
acheve I'architectonique conceptuelle de cet ouvrage: la perception des emotions
est au fondement de ce qu'une analyse traditionnelle nomme « arne » ou « esprit».
Le corps constitue, atravers la mise en evidence du role du bas niveau, emotionnel,
de I'organisation neurologique dans Ie fonctionnement de I'ensemble, Ie cadre de
reference necessaire des processus neuraux.

Le projet de cet ouvrage est a la fois tres riche et tres decevant.
Tres riche car il fait entrevoir, chez un grand neurologue, la tentative d'eprouver

une intuitionphilosophique prometteuse : la necessite de re-penserla place du corps
dans I'enchevetrement des decouvertes positives en neurosciences. Cette resonance
philosophique Ie differencie assurement de bien d' autres ouvrages qui couvrent,
pour un large public, Ie memechamp. On songeici aEvolution du cerveau et crea
tion de la conscience de John Eccles (Paris, FIammarion, 1994 pour l'edition de
poche), qui possede pour ambition de justifier la creation de 1'«arne» avec les
outils de la theorie de l'Evolution et dont l'intention est d'eradiquer Ie neomateria
lisme induit par les avancees en neurosciences. On comprend que Damasio soit
introduit aux Editions Odile Jacob par un J.-P. Changeux plutot que par un
J. Eccles. Damasio evite par ailleurs l'ecueil consistant a reduire l'analyse du
comportement ala seule neurologie. Dans le chapitre IV, il plaide pour l'integration
de toutes les «variables pertinentes», au nombre desquels il compte les facteurs
socioculturels du passe et du present. Cette version humble de I'analyse neuronale
rappelle, ajuste titre, Ie statut de sciencehumaine qui est celui de la neurologie. La
tentation de delivreruneconnaissance integrale du comportement humain (ayantpar
exemple des applications dans la prevention ou la repression des actes de violence
urbaine) est bannie, conformement it la finalite d'une « science humaine» qui n'est
que d'analyser (c'est-a-dire de detruire ou de fragmenter) l'homme en l'un de ses
aspects.

Tres decevant, car I'ambition philosophique evidente de cet ouvrage repose sur
une double meprise, La premiere tient dans Ia croyance en I'aspect revolutionnaire
de cette rehabilitation du corps. Le propos est tres structure, il passe de I'analyse
historique et clinique du cas de Phineas Gage (victime, au XIXe siecle, d'une lesion
du cerveau ayant entraine un bouleversement de sa faculte de decision) jusqu'a
l'affirmation plus theorique selon laquelle Ie « moi » de la decision, de l'emotion,
n'est pas un homoncule mais une elaboration mentale integrant des processus du
cerveauet la representation constanted' un etat du corps.Mais si on percoitI'impor
tancede cette theseau seind'une radicalisation cognitiviste des analyses du cerveau
(oubliant, de fait, de rapporter aun corps les evenements neuraux), on ne voit pas en
quoi cette these est philosophiquement novatrice. Or c'est, par megarde, ce que
Damasiosemblepenser. La secondemepriseconsiste, al'instar de Ryle,anommer
Descartes grand homonculateur. La these selon laquelle nous aurionsun accesprive
aux « etats de l'ame » est plutot lockienne. Mais bien plus, il faudrait revoir ce pre
juge qui veut que, lorsque 1'0n tient un discours qui rehabilite Ie corps, on
commence par jeter I'anatheme sur Ie dualisme cartesien.
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La these centrale de Damasio tient en I'affirmation suivante: on ne peut faire
l'economie d'une reference au corps lorsque 1'0npretend comprendre les processus
mentaux. Cette these, volontairernent rapprochee des travaux de Francisco Varela et
de Eleanor Rosch (cites p.297 pour The Embodied Mind, Cambridge, MA, MIT
Press, 1992) ou de ceux, philosophiques, de Dennett (La Conscience expliquee, trad.
Pascal Engel, Paris, OdileJacob, 1993 - auteur dont Eccles raille les idees inspi
rees de Ryle et dont Damasio reprend la these selon laquelle «il n'y a pas de
Theatre cartesien dans notrecerveau »], est donnee par Damasio comme une facon
nouvelle de comprendre les processus mentaux. Mais si I'on donne, comme Ie fait
Damasio lui-meme en biendes rencontres, un sensouvertet nonexclusivement neu
rologique ala notion de «mental », l'incarnation de la pensee, l'idee meme que l'on
ne peut separer la totalite organique que forment Ie corps et I'activite de pensee,
n'est pas une ideetres neuve. EIle n'est en rien « exageree » (p.294)et seraitmeme
plutotbanale. La psychanalyse n'est certainement, pour faire court, que la tentative
de comprendre Ie fonctionnement d'un esprit enfonce dans un corps singulier (son
geons a la « psychologie concrete» d'un Politzer, qui se heurte a Ia necessite de
penser les evenements du corps). Lorsque Damasio evoque lui-meme (p. 291 sq.),
au titre de consequence majeure, la necessite de postuler deux reseaux de signaux
intervenant dans la perception d'une chose exterieure (un signal transmettant « la
forme et la texture de l'objet », d'une part, et d'autre partun signal destine al'usage
interne du corps qui localise et cartographie Ie site de la modification d'un etat du
corps), il affirme que Ie corps « sent », qu'il «voit » ou «touche» un objet: Ie
corps se voit, voyant. Cettereflexivite du corps, cette facon de supposer l'insepara
bilitedes evenements du moiet des evenements du corps fait irresistiblement penser
ala phenomenologie d'un Merleau-Ponty.

Plusavantencore, Damasio invente de toutes pieces un Descartes-repoussoir, fige
dans le role d'ennemi du corps. C'est acoup sur un contresens que d'affirmerque,
chez Descartes, Ie corps n'est pour rien dans l'activite de pensee.

Fauted'avoir distingue les differents niveaux de conceptualisation de l'activitede
pensee chez Descartes, Damasio a feintde considerer que la philosophie cartesienne
tenaittoutedans Iedualisme qui separe l'ame du corps. C'est Ie cas dansla perspec
tive logique et ontologique du degagement des essences. MaisIe discours cartesien,
sans faire droit a une psychologie authentique et anachronique (c'est peut-etre ce
que Damasio lui reproche), tient parfaitement compte de cette donnee anthropolo
gique fondamentale selon laquelle la pensee de chaque individu se fait sous la
dependance de l'union de l'ame et du corps, cause des prejuges de l'enfance et de
leur tenacite : l'esprit purement attentif, non diverti par les fictions imaginatives
dont l'origine est corporelle, n'existe pas chez Descartes. C'est bien de cette facon
qu'est deduite la possibilite de l' erreur, dans la Quatrieme Meditation. Une deduc
tion, une inference logique ou une verite necessaire peuvent etre analysees sans Ie
recours a l'insertion de l'esprit dans un corps. II y a chez Damasio, semble-t-il,
confusion a Dommer unilateralement «raisonnement» ce que Descartes nomme
« entendement» dans la comprehension des concepts et « jugement» dans la
conduite prudente de la vie. D'autre part, la distinction reelle des substances, sur
laquelle, apres tant d'autres, s'attarde Damasio, fait droit, dans la Sixieme Medita
tion, au sentiment, fonde dans l'union concrete, que ce corpsest mien: « La nature
m'enseigne aussipar ces sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., queje ne suis
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pas seulement loge dans mon corps, ainsi qu'un pilote en son navire, mais, outre
cela, que je lui suis conjoint tres etroitement et telIement confondu et mele que je
compose comme un seul tout avec lui ». Cette metaphore celebre indique assez
l'inadequation de la perspective adoptee par Damasio.

Le portraitqui est fait ici de Descartesest, il faut l'avouer, d'un simplisme irritant
et il convient, sur ce point, de parler de l'erreur de Damasio plutot que de celIe de
Descartes. Certes, .Damasio n'est pas historien de la philosophie (et rappelle,
p. 16 sq., que son livre « ne porte ni sur Descartes ni sur la philosophie») mais il y
aurait beaucoupadire de cette facon de tirer asoi Ie nom et Ie prestige d'un philo
sophe, afin d'assurer la diffusion de ses propres idees. De meme qu'il est assez
etrange de citer Eluard d'apres I'Anthologie de G. Pompidou (p. 317), il est peu
banal, pour un ouvragedont c'est Ie titre, de n'analyserI'« erreur » de Descartes que
par des lieux communs. II s'agit neanmoins d'un ouvrage a lire, car l'information
qui s'y donne est ala fois riche en contenus de savoir et speculativement promet
teuse.

Fabien CHAREIX

Jacques ROGER, Pour une histoire des sciences apart entiere. Texte etabli et pre
sente par Claude BLANCKAERT, av.-pr. de M'" Marie-Louise ROGER, postf. de
Jean GAYON. Paris, Albin Michel, 1995. 14,5x 22,5, 476 p., bibliogr. [« Biblio
theque Albin Michel Idees »).

Jacques Roger (1920-1990) a profondement marque l'histoire des sciences fran
caise. Ce livre rassemble quelques-uns de ses plus importants articles, dont certains
etaient inedits en francais ou trop peu connus. lis couvrent Ie vaste parcours de
1.Roger, depuis la questionde la naissance de la science modemejusqu'aux deve
loppements de I'eugenisme et de la sociobiologie, en passant par I'etude des mede..
cins et naturalistes des XVlI

e et XVIII
e siecles, ou l' apparition et les transformations

des theories de revolution aux xrx" et XX
e siecles. Toujours tres informatives, ces

diverses etudes offrent aussi une forme de discours de la methode en histoire des
sciences.

II faut prendretoute la mesuredu titre si juste donneace recueil. J. Rogeretait un
historienapart entiere. II a etudie l'histoire pour comprendre l'histoire ; c'est-a-dire
pour tenter de decrire la differencedu passe et expliquerIe mouvement de sa trans
formation. L'histoire des sciences vise alors, ala fois, l'etude du « passe dans son
originalite irreductible » (p. 51), et I'analyse des continuites qui permettent de
comprendre les « transformations profondes de la maniere dont l'homme saisit Ie
monde » (p. 96). La difficiledialectiqueentre ces deux exigencesfut un axe central
du travail de J. Roger.

D'une part, l'historien ne doit pas poser l'existence de lois ou de cadres normatifs
qui surplomberaient son objet. La science ne peut s'expliquer simplement par la
decouverte progressive d'une connaissance vraie de la nature a travers les « obs
tacles epistemologiques », ElIe ne peut se resumerni ades contraintes ideologiques,
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sociologiques ou institutionnelles, ni aune logiqueintrinseque des concepts: « [...]
les voiesde I'histoiredes sciences ne sontpas toujours aussidirecteset logiques que
Ie philosophe pourrait Ie souhaiter» (p. 261). L'historien etudie des hommes, dans
toute la complexite de leurs comportements, de leurs societes, de leurs idees et de
leurs traditions. II doit respecter l'alterite du passe et tenter de degager les «atti ..
tudes fondamentales» (p.97) devant la nature qui marquent une epoque ou un
groupe social. L'invention ou Ie succes d'une nouvelle facon de voir les choses
doivent se comprendre dans l'histoire, et par I'histoire.

Mais, d' autre part, si cette etude « des structures profondes de la sensibilite et de
l'imagination» (p. 19)etait prochede celIedes «episteme» de MichelFoucault ou
de celIedes «paradigmes» de ThomasKuhn(quandla notionest employee dans sa
plus grande generalite), 1. Roger se refusait it en conclure a un discontinuisme
abrupt, une incommensurabilite soudaine entre paradigmes : «On passe du rien au
tout, de I'eremiteaI'instantpresent,sans qu'aucune epaisseurde tempss' interpose,
sans qu'aucunedureepermette une evolution, servede lieuaune histoire» (p. 231).
Une telle option resulte de simplifications exagerees qui visent apresenterchaque
epoquepar une structure intellectuelle et socialecomplete et stable. Au contraire, la
comprehension du mouvement historique exige que I'on soit toujours attentif a
l'inachevement, it la diversitedes systemes et des interpretations nationales, sociales
ou individuelles : «Les systemes de pensee, commeles systemesculturels, sociaux
et politiques, sont des structures mobiles, dont Ie fonctionnement n'est jamais par
fait, parce que l'integration des elements n'est jamais complete» (p.68).

On peut appliquer ce principe al'historiographie des annees 1960..1980. Comme
Ie montre bien Claude Blanckaert dans sa tres riche introduction, J. Roger
reconnaissait lucidement qu' it la suite du structuralisme « Ie rationalisme moderrie a
rendu historiens et philosophes plus attentifsaune pensee qui structure le reel en
soulignant les discontinuites » (p. 22). Mais lui..memese refusaitaune telle attitude
qui mutilait la complexite et Ie mouvement de l'histoire reelle. Un chercheur actuel,
tentant l'analyse de l'historiographie de ces annees, se tromperait done en caracteri
sant 1'«episteme» des historiens par une posture unique pour laquelle les « etudes
de structures prennent visiblement le pas sur les etudes de genese» (p.227). En
effet, l'oeuvre de 1. Rogerl'obligerait areconnaitre la presence acette epoqued'une
methode specialement attentive aux phenomenes de genese,donnant une place cen..
trale aux auteurs, ne refusant ni analyse biographique, ni considerations psycho..
logiques. Et ce seraitbel et bien cette richesse presente alors qui lui serviraitaexpli..
quer les developpements de I'histoire des sciences dans les annees qui,suivirent.

Placee au cceur de l'histoire generale, l'histoire des sciences doit done mobiliser
pour ses explications ala fois la complexite sociale et institutionnelle, les contra..
verses philosophiques et politiques, les rencontres entre traditions culturelles, les
imagesqui structurent les croyances partagees et, finalement, laisser placeala psy..
chologiedes auteurs, it leurs styles et it leur imagination. Chaque moment de I'his..
toire doit contenir en lui-meme les moyens et les regles de ses transformations.
C'est ce merne questionnement sur la causalite des phenomenes historiques qui
explique la fascination de J. Roger pour les theories de l' evolution biologique,
entendue commehistoiredes formes vivantes : « [•••J Ie probleme du transfonnisme
est de decouvrirdans la nature actuelle les moyens d'une histoire» (p.235).
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Pour comprendre l'histoire, les analyses des conditions de la reception ou du sue
ces des theories et pratiques ne peuvent suffire, « la succession des theories, si inte
ressante qu'elle soit, simplifie a tort la complexite du processus et parler de "chan
gement de paradigme" n'est pas d'un grand secours » (p. 211). Ce serait une forme
de darwinisme qui expliquerait l'histoire par la selection sans rendre compte de la
causalite des variations. L'historien doit plutot aussi tenter de saisir les conditions
qui ont conduit ala construction des nouvelles theories. Cependant, montrer que la
creation theorique est dependante des ideologies, des institutions et de toutes les
composantes de la subjectivite ne doit pas conduire a une reduction sceptique du
savoir scientifique aux conditions sociales de sa genese.

Dans une certaine mesure, J. Roger admettait Ie principe de symetrie chere a
l'actuelle sociologie des sciences: «Le probleme de la verite scientifique peut etre
l' affaire du philosophe ou du savant; il n' est pas, en soi, l' affaire de I'historien.
L'histoire des sciences ne peut pretendre aaucune valeur normative» (p.54). En
effet: «La volonte de juger empeche souvent de comprendre » (p. 54). Cependant,
contre Ie reductionnisme sociologique, il affirmait une specificite du savoir scienti
fique : « [...] l' histoire meme oblige areconnaitre une difference entre ce qui dure et
ce qui ne dure pas dans des societes qui changent» (p.58). La specificite de la
demarche intellectuelIe scientifique tient ala perennite de ses resultats, leur adapta
bilite a des contextes sociaux ou ideologiques opposes. Ainsi, I'histoire des sciences
contient une forme de critere de validite des connaissances scientifique, critere rela
tif et provisoire, consistant en la reappropriation de ces connaissances par d' autres
auteurs, au service d'interets divers ou contradictoires. Sur une abondance
d'exemples, 1. Roger conjugue done l'analyse de la construction d'une theorie dans
un contexte socio-ideologique donne et la demonstration de sa relative indepen
dance vis-a-vis ·des causes de sa construction: «[...] la mecanique celeste new
tonienne a largement survecu aux conditions politico-religieuses de sa naissance et
de son succes initial [...] » (p.58).

Un meme ideal devrait guider la production des connaissances historiques. L'his
torien sait que ses choix et moyens sont conditionnes par Ie present. «Mais s'il
cherche vraiment acomprendre pour comprendre, il atteindra normalement a ce que
l'on peut appeler l'objectivite historique. Ce qui se marque a ceci que les faits et les
documents qu'il aura mis au jour ou les analyses qu'il aura produites pourront etre
utilises par d'autres et peut-etre pour d'autres interpretations» (p. 56). Une telIe exi
gence entrainait celIe de la lecture attentive des autres chercheurs, la mise en place
d' un systeme de references systematique et Ie developpement de descriptions
completes laissant toujours place a une complexite reelle qui depasse l'analyse pre
sente. C'est la ce qui explique la perennite des travaux de 1. Roger et justifie tout
I'interet de ce recueil de textes.

Charles LENAY
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Franck SALAUN, L'Ordre des maurs. Essai sur la place du materialisme dans la
societe francaise du xvuf siecle (1734-1784). Paris, Kime, 1996. 14,5x 21,
368p. [« Philosophie-epistemologie »).

Franck Salaun se livre aune interessante recherche sur la place du materialisme
dans la societefrancaise, entre la publication des Lettresphilosophiques de Voltaire
(1734) et la mort de Diderot (1784). Au debutdu siecle, le phenomene demeure rare
et relativement discret. Le terme « materialiste » entre tardivement dans la langue
francaise : il est atteste en anglaisdes 1668,mais n'apparait en francais qu'en 1702,
dans la polemique entre Bayle et Leibniz. Mais pendant longtemps encore regne
l' amalgame simplificateur : materialisme, atheisme, deisme, sont souvent confondus
dans l' anatheme et designent un adversaire proteiforme. L'accusation vengeresse est
tour a tour portee contre Epicure et Lucrece, mais aussi contre Spinoza, Bayle,
Hobbes, Locke, Toland... et la liste serait sans fin.

Salaunvoit un toumantdecisifdans l'histoire du materialisme et de sa perception,
avec la parution en 1745 de l' Histoire naturelle de l'ame de La Mettrie. Celui-ci
defend ouvertement Ie materialisme et la philosophie, comme si les deux notions
etaient consubstantielles, et les oppose au fanatisme religieux, pour conclure:
«Cent traitesdu materialisme sont donebeaucoup moinsacraindrequ'un janseniste
impitoyable, ou qu'un pontifeambitieux. » Dans la seconde partie du siecle, autour
de 1760, le materialisme est devenu un danger pressant, grave, qui mobilise contre
lui les meilleures plumes de l'apologetique. L'avocat general Joly de Fleury stig
matise le complot «d'une societe formee pour soutenir le materialisme, pour
detruire la religion, pour inspirer l' independance, et nourrir la corruption des
mceurs ». Au milieu de nombreux autres textes denonciateurs, I'abbe Gauchat
affirme, en 1763, que Ie non-chretien passe inevitablement au materialisme et a
l'atheisme : pas de milieu, pas de droit a l'indifference, Aux alentours de 1780, la
questiondu materialisme semblecependantavoir perdude son actualite polemique.

Salaunrelie cette chronologie fine et bien argumentee au developpement general
des Lumieres et notamment ala secularisation du temps. II se livreaune critiquedu
celebre texte de M. Foucault sur l' article, non moins fameux, de Kant publie en
1784, en reponse a la question lancee par le periodique Berlinische Monatschrift
« Qu'est-ce que les Lumieres ? ». II conclut: «La secularisation du temps, que de
nombreux faits confirment, est a la fois l'une des formes de la materialisation du
reel et l'une des conditions des autres evolutions. Dans la France du XVIn

e siecle,
l'attention au presentaccroitIe sens du possible» (p. 98). Pour l'auteur, Ie XVIIIe sie
ele est eelui des meeurs, Le theme de leur corruption n'est pas nouveau et se re
trouve dans la predication et la pastorale. Mais avec Condillac, les meeurs « sont
suseeptibles d' etre rapportees aux normes sociales», elles sont conditionnees par
l'histoire (p. 114), et pour d'Holbach « les mceurs doiventeorrespondre ala civilite
veritable dont il trouve Ie modele chez les bourgeois eclaires de la Republique des
lettres. On peut, c'est entendu, lui reprocherde ne donnerainsi qu'un refletdes inte
rets de sa classe, d'en etre une sorte de porte-parole, Marx et Engels l'ont fait dans
Yldeologie allemande, mais il ne faut pas perdre de vue Ie contenu de ce modele,
qui, pour l' epoque, est progressiste, si ce n'est revolutionnaire, et fait I'objet d'une
reelle elaboration» (p. 214); notre baron n'est certes pas un revolutionnaire, S' il
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veut changer les meeurs, pour mieux changer la societe, il tient aconserver les
acquis de la civilisation, et ane pas donner au peuple une liberte «trop etendue»
qui risquerait de degenerer «en licence», Salatin constate non sans regret: «II
sembleque passeun certainseuiI, d'Holbach,en tant qu'individu, resisteasa propre
philosophie, aux potentialites qu'elle porte, comme si ses meeurs etaient en retard
sur son analyse materialiste des meeurs » (p. 216).

Cet essai proclame sa volonte de lier recherche historique et reflexion philo
sophique: ce second point est parfaitement reussi, Ie premier laisse trop souvent
insatisfait. Le themede la « secularisation » notamment meriterait une analyse pre
cise. Bien avant Ie siecledes Lumieres, J. Le Goff a percu un temps des marchands,
les Reformes marquent egalementun tempsfort de cette secularisation... La biblio
graphie fait appel aux meilleurs historiens, mais Ie lecteur a souvent l'impression
qu'ils soot convoques commetemoins, voirecommealibis,dans une problernatique,
tres respectable, qui demeure celIe de I'histoire des idees.

Monique COTIRET

« Kant: philosophie de l'histoire », Revue germanique internationale, 6, 1996.

Precisons d'emblee que Ie lecteur trouvera, en fin de volume, une utile biblio
graphie consacree a la question de la philosophie de I'histoire. Norbert Waszek,
dans sa presentation du volume, definit I'enjeu central de cette publication: mon
trer, suite au bicentenaire du traite Vers La paix perpetuelle de 1795,l'actualite de la
philosophie kantienne de l'histoire et souligner son interetphilosophique majeur. Le
volumese distribue en trois sectionstraitantsuccessivement de la genealogie et des
sources de l'histoire kantienne, des concepts majeurs de cette histoire (Ie droit, Ie
contrat, la teleologie, les indiceset la question de la pratique) et de sa posterite neo
kantienne et hegelienne,

Reinhard Brandt n'hesite pas a faire de l'anthropologie kantienne « le lieu de
naissance de la philosophie kantienne de l'histoire » (p.22). Ce que montrent les
cours d'anthropologie de Kant, bientot reunis dans le tome XXV de l'edition de
I'academie de Berlin, c'est une grande proximite de la reflexion kantienne avec la
tradition des philosophes populaires (Popularphilosophen) , tels Christian Garve et
1.G.H. Feder,et leurcommuninteretpour unephilosophie de la vie quotidienne. Ce
qui est en jeu, en effet,dans une telle anthropologie, c'est de rechercher, al'oppose
de l'anthropologie physiologique et medicale d'un Ernst Platner, les sources de
l'activite pratique de l'homme. On trouvera, dans cette analyse de la dimension
pragmatique de la vie humaine dans son commerce prudent avec Ie monde, la
matrice de la reflexion kantienne sur l'histoire.

Brigitte Geonget etudie minutieusement la genealogie du concept d'insociable
sociabilite qu'elle rapporte aI'influence conjointe de Hobbes et de Rousseau. Elle
montre que Ie concept de nature fonctionne it deux niveaux, celui metaphysique
d'un agent teleologique et celui psychologique d'un lieu d'expressionde nos affects
passionnels. L'insociable sociabilite constitue Ie modele paradoxal d' une socialite
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humaine ambivalente, ou Ie lien intersubjectif se forme apartir d'une relation pre
miere de conflit et d'hostilite. Tel est Ie sens de ce fameux oxymore.

La philosophie kantienne de l' histoire s' oppose radicalement aux Ideen de Her
der. Ce que montre Pierre Penisson, c' est que la confrontation est d' abord celle de
deux conceptions de l'ecriture philosophique. L'une, poetique, celIe de Herder,
court sans cesse le risque de l'imprecision imaginative, tandis que l'autre, dessinee
en creux, celIe bien sur de Kant, reste attachee a la rigueur et a l'exactitude des
concepts. Plus fondamentalement, Kant souligne l' effroi de la raison confrontee a la
vacuite des idees herderiennes. Ce qui lui parait condamnable, c'est ala fois Ie gout
de Herder pour la diversite sensible (telle celIe des epoques historiques) contre
l'unite du concept et son penchant pour une histoire naturelle de l'homme, qui est a
l'oppose d'une philosophie de la liberte et de ce qui en constitue Ie corollaire, la
definition d'un statut philosophique de l'avenir.

Reste a reevaluer l'influence ecossaise sur Kant. Norbert Waszek montre que le
theme kantien d'une liberte politique s'engendrant a partir du developpement du
commerce et des industries ne peut se comprendre que si 1'00 fait reference ala
reflexion de Hume concernant le luxe. Ce que Kant fait apparaitre ici, en echo aux
philosophes ecossais, c'est l'equivalent d'une ruse de la raison historique : Ie despo
tisme ne peut porter atteinte a la liberte civile et done au developpement econo
mique du pays, sans contradictoirement I' affaiblir par rapport aux etats exterieurs,

Le deuxieme volet de ce tryptique concerne les grands themes de la reflexion
kantienne sur l'histoire. Dans une intervention d'une grande densite conceptuelIe,
Bernard Bourgeois reconstruit les differents moments de l'analyse kantienne du
droit. Ce qu'il faut elucider ici, c'est l'equation de l'histoire et du droit. CelIe-ci ne
peut se lire qu'en un seul sens : si l'histoire est droit, le droit n'est pas histoire. Le
kantisme n' est pas un historicisme, car la raison pratique surplombe verticalement
l'histoire, au lieu de rendre possible une production horizontale du droit dans l'his
toire comme chez Hegel. On trouvera la ce qui distingue radicalement l' entende
ment juridique kantien de la ruse de la raison hegelienne. Reste que l' equation doit
se lire dans le premier sens evoque, Le moment juridico-politique de la civilisation
rend possible le developpement culturel de l'habilete et celui, ethique, de la mora
lite. L'origine, Ie cours et la fin de l'histoire ne peuvent se penser que par rapport a
la republicanisation de l'Etat.

La theorie du contrat occupe une place centrale dans I'economie de la pensee his
torique de Kant. Karlfriedrich Herb fait I'inventaire de toutes les transformations
que Kant impose acette notion. Kant change de terrain par rapport aRousseau. La
notion devient une pure idealite juridique, toute dimension historique etant ecartee,
Le rapport du droit public et du droit prive est inverse par rapport aRousseau. II ne
s'agit plus de produire une individualite sociale et politique. De meme, la question
de la representation politique oppose les deux philosophes. Le contractualisme
ouvre pour l'un aun optimisme confiant, pour l'autre a un grand pessimisme quant
a l'utilite d'une grande science de la politique.

Jean-Michel Muglioni souligne l'importance du principe teleologique dans la
construction de la pensee kantienne de l'histoire. Qu'est-ce que la reflexion teleo
logique sinon l'entreprise qui fait parler l'histoire dans le sens de l'interet de la rai
son? De cette reflexion, on attendra des signes et non des preuves, une esperance et
non une science. La reflexion de cette finalite pratique commande celle de la finalite
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naturelle. Comme Ie soulignait Eric Weil, le cosmos ne possede un sens que pour
I'homme qui y realise sa liberte. La teleologie, c'est la raison pratique comme til
conducteur et principe d'orientation.

L'histoire, comme Ie montre Michele Crampe-Casnabet, est d'abord celIe de la
raison,d'une enfance dogmatique al'age critique en passantpar l'adolescenceanar
chique. Le traite sur Ie conflit des facultes systematise cette conception progressiste
de l'histoire: il faut recuser a la fois la conception terroriste (l'histoire comme
regression) et la position abderitaine (l'oscillationpendulaire du bon et du mauvais),
au profit d'une conception prophetique d'une histoire allant vers Ie mieux. Cette
meditation de I'histoire prend sens it partir d'une lecture des indices qu'offre Ie
mouvement de I'histoire.

Heiner F. Klemme replace Ie debar sur la theorieet Ia pratiquedans la constella
tion historique qui lui donne sens (1a philosophie populaire d'un Thomasius). Ce
que Kant veutmontrer contre ses detracteurs, c'est que de la theoriemoraleala pra
tique, la consequence est bonne. II n'y a pas, en effet, de solution de continuite du
«je dais» au « je peux », C'est dans ce cadre conceptuel que prend sens Ia refe
rence au droit de resistance ainsi qu'au droit international dont Kant montre pour
quelles raisons il est tout autre chose qu'une chimere. Pour finir l'auteur donne
I'exemple suggestifde l'enseignementcomme passageala pratiquemorale, tout en
montrant la constitution d' une methodologie pratique qui vise it faire naitre I'interet
pour la raison pratique. De sorte qu'il faut depasser, comme Ie fait la philosophie
populaire, l'opposition de l'ecole et de la vie.

HelmutHolzhey etudie la posteritede la reflexion kantienne dans I'ceuvre de Her
mann Cohen. La thematique centrale de I'ecole de Marburg est ici de savoir com
ment Ie « devoir-etre » peut trouver son « etre ». Le fait recherche sera la pure
science du droit politique et non I'histoire. Si Ie droit est bien Ie vehicule de I'his
toire, il faut s'interdire toute speculation religieuse sur la finalite de l'histoire et
occuper Ie poste qui est Ie notre dans l'histoire. Ce qui constitue sans doute Ie meil
leur moyen d'eviter toute derive totalitaire.

Jacques D'Hondt restitue tout Ie caractere explosif de l'opuscule de Kant sur
l'histoire universelle. Kant commence par ecarter toute investigation metaphysique
de la questionde la volonte pour mettreen evidence I'enchainement causaldes phe
nomenes historiques. Puis il souligne la necessite d' une socialisation et d'une asso
ciation cosmopolitique de l'homme. Cette histoire du genre humain se fera, dans
une veritable ruse de la raison, en utilisant les mauvais instincts de l'homme.

Ce numero de la Revue germanique intemationale, fort riche, a Ie merite de re
evaluer certaines sources de I'investigation kantienne de I'histoire (1a philosophie
populaire et la pensee ecossaise) et de proposer une etude conceptuelle precise des
grands concepts kantiens de l'histoire.

Bernard VANDEWALLE
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Chantal GRELL, Le Dix-huitieme Steele et 1'Antiquiteen France, 1680-1789. I et II.
Oxford, Voltaire Foundation, 1995. 16,5 x 24, XXIII-1335 p., bibliogr., index
(« Studies on Voltaire and the eighteenth century», 330-331).

1£ grand travail de ChantalGrell reprendet amplifieune recherchesur la culture
historique des Lumieres francaises deja presentee dans la Revue de synthese (2-3,
avr.-sept. 1995, p.487-488). Avec le present volume, il s'agit du rapport de la
culture francaise du XVIIIe a l' Antiquite dans la totalite de ses aspects. La premiere
partie examine les cadres et les sources de la connaissance (colleges, academies,
textes et monuments). La deuxieme partie se demande comment fonctionne Ie
modeleantique: dans quelle mesure est-il rejete par les «Modemes » et pourquoi ?
Quels sont les remaniements, voire les distorsions que subit Ie modele quand il est
reutilisepar la pensee politiqueou l'ceuvred'art (architecture, sculpture, peinture)?
A. partir de quels centres se diffusent les modeles antiques remanies? La troisieme
partie degage les enjeux politiques, religieuxet ethiquesdes debats menesautourde
I'Antiquite.

La premiereconclusion qui se degage,ala lecturede cette enqueteexhaustive, est
le peu de science qu'ont foumi les milliers de pages que I'auteur a lues pour nous
(1500 titres environ). Certes, il faut rendre hommage aux doctes et silencieux tra
vaux de I'Academic des inscriptions et belles lettres; reconnaitre Ie flair methodolo
gique de Louis de Beaufort, de Nicolas Freret. Mais la science historique francaise,
appliquee aI'Antiquite, n'atteint pas, sauf aStrasbourg, Ie serieux de l'Altertum
wissenschaft. D'une part, la methode critique lumineusement mise au point par
Mabillon et ses emules ne peut s' appliquer it I'Antiquite, faute de documents suffi
sants ou suffisamment fiables. D'autre part, I'histoire en France s'offre commeline
discipline eclatee : se la partagent les Belles-Lettres, l'erudition et la philosophie.
Dans la ponderation des influences, cette derniere l'emporte. L'histoire en France
possede des ambitions philosophiques acause de l'importance des enjeux qu'elle
enveloppe. Le camp des philosophes travailleal'arracher ala domination de I'apo
logetique et C. Grell montre bien comment cette preoccupation renouvelle la
conception de l'histoire des religions. La Bible cesse d'etre Ie grand livre du savoir,
ne serait-ceque par la faussete de sa chronologie. Mais cette secularisation de l'his
toire n'est-elle pas un faux-semblant, un simple transfert de sacralite? C. Grell
incline a Ie croire, en appuyant de toute son erudition une proposition de Staro
binski: la recherche d'une origine immaculee, du peuple «instituteur de I'huma
nite » garde une saveur theologique.

A cote de la religion, la politique. Le recours au modele antique s'opere de
maniere contradictoire selon les camps en presence. Les partisans de la monarchie
absolue relevent toutes les institutions ou les evenements de I'Antiquite qui justi
fient la volonte royale de mettre au pas la noblesse ou les Parlements, Les oppo
sants, attaches aux vestiges de la societe feodale, insistent sur Ie despotisme des
societesantiqueset regardentles conquetes barbares comme une « liberation », afin
de justifier les coutumes franques et les privileges seigneuriaux. L'acharnement de
ces discussions finira par lasser I'opinion, comme Ie montre, en I'an III, une lecon
de Volney prononcee a l'Ecole normale superieure. Dans sa conclusion, C. Grell
cite longuement ce texte hautement significatif.
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Les deux branches de I'enquete finissent ainsi par se rejoindre. D'un cote, la
science vraie de I'Antiquite est assez pauvre dans la France des Lumieres. De
I'autre, les Francais, habituesde longue date a assimilerdans les colleges l'heritage
humaniste, vivent au milieu des modeles antiques. La circulationdes artistes entre
Paris et Romeet la permanence dans l'art des sujets et des styles antiques renforcent
cette impregnation de leur sensibilite, L'Antiquite leur est si presentequ'elle a de la
peine aacquerir Ie detachement necessaire pour devenir objet d'histoire. II faudra,
pour que naisseen France une science de I'Antiquite, non seulementles developpe
ments de Ia philologie et les conquetes archeologiques du XIXe siecle, mais aussi Ie
changementdu regard. L'Antiquite apparaitra depouillee de ses revetements chre
tiens et denueede recettespolitiquespour Ie present,puisque, decidement, la liberte
des Modemes se distinguede celle des Anciens. Si I'on ajoute aces facteurs la prise
de consciencedu progres de I'esprit humain, l'attention a I'avenir provoquee par Ie
developpement des sciences, I'on sera amene a conclure, de la naissance de la
modernite et du rejet de la tradition qui la definit, a la possibilite de construire le
passe comme objet de science, au lieu de subir sa domination culturelle.

L'enquete de C. Grell se recommande pour son serieux et son exhaustivite, Elle
s'etend a tous les domaines de la culture et reserve une large part a l'histoire de
I'art, bien incorporee a l' ensembledu sujet.Certes, l' antiquitegreco-romaine tient la
premiereplace dans le livre, comme il se doit, mais les civilisations du Moyenet de
l'Extreme-Orient ne sont pas en dehors de l'enquete, puisque les Lumieres fran
caises s'y interesserent de plus en plus. La qualitede l'erudition de I'auteur est mise
en valeur par ses notes, precises et completes, ainsi que par ses abondantes biblio
graphies et les tableaux offrant des indications quantitatives sur la repartition, a
diverses periodes, de la production imprimee relative aI'Antiquite. C. Grell a pris
un soin particulier a noter I'apparition des termes nouveaux, significatifs pour son
sujet, et adecrire la genealogie des concepts ainsi designes (ainsi les termes desi
gnant les periodes historiques : Antiquite, Moyen Age, Renaissance; ou d' autres
comme: mythe, revolution...). Les analyses de contenu sont precises et nuancees,
parfois un peu longues, mais ce leger defaut me parait, atout prendre, moins impu
table al'auteur qu'aux nonnes quantitatives qui definissaient, dans un Urzeit, la lon
gueur souhaiteepour l'ancienne these de doctorat d'Etat. C. Grell s'est attachee de
maniere soutenuea mettre en contexte les contenusdes ceuvres etudieeset ales rat
tacher ala fois ades milieux socioculturels et a la conjoncture politique. Elle donne
ainsi une claire vision des oppositions qui structurent Ie champ social de la France
du XVIII

e siecle : Versailles (la cour) vs. Paris (la ville); monarchie vs. parlements/
noblesse; jesuites vs. jansenistes; Anciens vs. Modemes; romanistes vs. germa
nistes.Entre ces differents clivagesde la societefrancaise, s'operent des glissements
et des superpositions provisoires, en fonction des strategies du moment. Taus ces
mouvements sont scrupuleusement observes et, au total, ce livre apporte un enri
chissement indispensable a notre connaissance du XVII{ siecle francais,

Francois LAPLANCHE
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Pascale HUMMEL, Humanites normaliennes. L'enseignement classique et l'erudition
philologique dans l'Ecole normale superieure du xtx' siecle. Paris, Les Belles
Lettres, 1995. 16 x 24, 297 p., bibliogr., index [« Etudes anciennes. Serie
grecque», 123).

Mettant aprofit sa competence de philologue et sa connaissance des sources de
I'histoire de I'Ecole normale superieure I, Pascale Hummel retracedans ce travailce
que fut, dans cette institution, I'enseignement des humanites au long du XIX

e siecle,
L'ouvrage s'ouvre naturellement sur cette etape preliminaire qu'est Ie concours

d'entree qui, dans le prolongement du secondaire, fait la part belleau latin,« le veri
table pilier du systeme educatif francais »; le grec occupe une place seconde. Cette
hierarchie ressortdu nombre des epreuves: al'ecrit, une seule pour Ie grec (version
jusqu'en 1842, puis theme), contre trois pour le latin jusqu'en 1885 (discours, ver
sion, vers). Elle se degage aussi de la nature meme de ces epreuveset des perfor
mances des candidats : alorsque Ie niveauen grec est bien inferieur, la version, puis
Ie theme serventaverifierune competence linguistique ; il en va differemrnent pour
Ie latin qui, suppose parfaitement maitrise (et n'oublions pas la difference de traite
ment entre les deux langues tout au long de la scolarite au lycee), est « une langue
vehiculaire alaquelle il est demande d'exprimer des idees et surtoutde faire preuve
d'une dexterite rhetorique ».

Trois chapitres portent ensuite sur l'enseignement des humanites al'Ecole nor
male. Le premier examine les principes qui le guiderent et les methodes qui furent
mises en ceuvre : la «conference », l'enseignement mutuel, l'enseignement indivi
duel, l'enseignement simultane, autantde pratiques qui repondent au soucide conci
lier une formation savante individuelle et de preparer les eleves aleur future tache
de professeur. L'auteur examine ensuite les contenus de cet enseignement et les
exercices aux9uels se livraient les eleves pendant les deux, puis trois annees qu'ils
passaient al'Ecole. Enfin,elle s'arrete sur les maitres qui, pendantun siecle,distri
buerentcet enseignement : il s'ensuit une longue « galerie de portraits» ou se sue
cedent hellenistes, latinistes, grammairiens et suppleants, autant de portraits qui
valent surtout par les temoignages que leurs anciens eleves ont laisses, Les deux
principales conclusions qui se degagent de ce chapitre de «prosopographie» sont
une tendance croissante a« l'autorecrutement ou recrutement interne» et une cer
taine diversite quant aux talents, ce que P. Hummel enonce ainsi : «Les quelques
nomsqui retiennent l' attention dans le cortegedes maitres qui professerent a l'Ecole
normale au XIXe siecle sont comme les derniers temoins des humanites vivantes
incames dans des personnalites parfois attachantes. »

Le chapitre v replace les humanites normaliennes dans Ie cadre des etudes clas
siquesen France.La comparaison avec l'instructionrecue au lyceeest riched'ensei
gnements, en particulier quant au statutdes deux langues classiques : le grec fut mis
sur un piedd'egalite avec Ie latinet les cleves,peut-etre lassesdes longues anneeset

1. Pascale HUMMEL, Regards sur les etudes classiques au XIX: steele. Catalogue du fonds
Morante de ['Ecole normale superieure, Paris, Pressesde I'Ecole nonnale superieure, 1990. ID.,
Anne LEJEUNE, David PEYCERE, Pour une histoire de ['Ecole normale superieure : sources
d'archives (1794-1993), Paris, Archives nationales/Presses de l'Ecole nonnale superieure, 1996.
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des nombreuses heuresde latin du lycee, embrasserent Ie grec avec enthousiasme et
avec un certain succes, Les exercices et les methodes de travail differaient aussi,
laissantplus de placea l'oral (il s' agit de formerde futurs professeurs) et a I'initia
tive individuelle, it la recherche: ici, les eleves avaient Ie privilege de disposer de
plusieurs bibliotheques et depotsde livresparticulierement richesquantau fonds sur
l' Antiquite classique. Rien d'etonnant doneace que I'on trouvat les normaliens en
nombre,commeetudiants, auditeurs, ou professeurs, it la Sorbonne ou it l'Ecole pra
tique des hautes etudes,qu'ils aient contribue massivement aux publications peda
gogiques en matiere d'etudes classiques, parfois meme avec des innovations pro
mises it un bel avenir, telles les traductions juxtalineaires lanceesen 1845 par Louis
Hachette, un ancien normalien.

Le sixiemeet demier chapitre replace I'enseignement qui fut distribue aI'Ecole
normale, les reformes et les amenagements qu'il connut, dans Ie cadre d'une
confrontation, particulierement aigue dans Ie dernier tiers du siecle, avec le modele
allemand. Alors qu'en France I'approche de I'Antiquite classique etait plus esthe
tiqueque savante, plus moraleque scientifique, alorsque l'enseignement privilegiait
des qualiteslitteraires et rhetoriques qui avaientleur denominateur commun dans Ie
gout, I'Allemagne de l'Altertumwissenschaft exerca au long du XIX

e siecle une
seduction de plus en plus forte; des voyages et des sejours outre-Rbin, la lecture
d'ouvrages allemands (et la bibliotheque de l'Ecolenormale superieure etait dans ce
secteurplus richeque la Bibliotheque nationale), la traduction de teis ouvrages, des
correspondances avec des savants allemands, la presence de maitres allemands a
l'Ecole familiariserent les normaliens avec une approche eruditeet amenerent aune
reevaluation de la grammaire et a l'introduction de nouveaux enseignements de
paleographic, de philologie, d'histoire ancienne. Cet interet pour la science alle
mande ne fut pas unanime et I'on rechercha une voie moyenne qui serait «Ie
melange d'une science pure et du brio mondain ».

Cet ouvrage que nous avons presente dans ses grandes articulations repose sur
une veritable somme d'erudition qui amened'ailleurs l'auteur afoumir des informa
tions aussi nombreuses que precises sur tous les points qu'eUe traite. Ainsi, pour Ie
concours, elle retrace l'historique de sa mise en place, de son organisation; it en va
de meme pour Ia «conference », pour Ie statutdu corps professoral, pour la consti
tution des bibliotheques, etc. De sorte que l'ouvrage donne beaucoup plus que son
titre ne promet. II ne laisse pas moins Ie lecteurparfois sur sa faim. Ainsi, alors que
l'auteur nous dit disposerdes feuilles de notes (c'est-a-dire d'appreciations portees
sur les cleves au cours de leur scolarite), on eflt aime une etude detaillee sur Ie
niveaudes normaliens en latin et en grec. De meme, la «question du latin» est trap
rapidement evoquee ; on aurait souhaite en savoir plus sur l'echo qu'eut it 1'Ecole
normaleIe debat autourdes « humanites modemes »; encoren'aurait-il pas ete sans
interet d'analyser les arguments qui s'echangerent lars de la suppression des vers
latins, ne serait-ce que dans Ie cadre plus general du debat de fond entre l'huma
nisme it la francaise et la science allemande. Enfin, l'auteur n'echappe pas aux
redites et, par un gout prononce pour la nuance, en arrive parfoisamanierun style
excessivement lourd2. En conclusion, il eut ete asouhaiter que cet ouvrage, fonde

2. Pour un exemple : «Alors que I'Ecole normale fut creee par des revolutionnaires plus
soucieux de rupture que de continuite, la procedure de recrutement dotee par Napoleon des
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sur une documentation et une bibliographie impeccables, fit un peu plus de place au
brio et que l'erudition Ie cedar a l'histoire.

Prancoise WAQUET

Victor Hugo et l'Europe de La pensee. Colloque de Thionville-Vianden, 8, 9 et
10oct. 1993, textes reunis et presentes par Francoise CHENET-FAUGERAS. Paris,
Nizet, 1995. 16 x 24, 247 p.

Projet seduisant et genereux, Ie colloquequi s'est tenu en octobre 1993 ala fois a
Thionville et aVianden, deux hauts lieux hugoliens et europeens, s'intitulait « Vic
tor Hugo, les Intellectuels et l'Europe », ce qui ouvraitbien des directions. Les actes
du colloqueont recuun autre titre, Victor Hugoet l'Europe de fa pensee, et ont ete
construits selon troisparties: « Pre-histoire », « VictorHugoet l'Europe », « L'Idee
europeenne en marche ». Le lecteura bien une impression de disparate (c'est un peu
la loi du genre) mais il trouvera au til des pages de quoi nourrir sa curiosite et sa
reflexion.

Francoise Chenet-Faugeras, qui a organiseIecolloque et prepareces actes, eclaire
Ie projet en revendiquant une approche « genetique et plus philosophique que litre
raire» de l'idee d'Europe: dans sa propre communication [« Victor Hugo et
l'Europe: esprit du lieu et lieu des esprits»}, elle definit Ie colloque comme un.e
maniere de faire l'Europe en Ia disant,une sorted'epiphanieala tin du xx" sieclede
l'idee que se faisaient de l'Europe les esprits du milieudu XIX

e siecle : un « concile
des intelligences». Certains articles repondent parfaitement ace projet (et ils justi
tient largement l'existence du recueiI) tout en ayant egalement Ie mente de sou
ligner les ambiguites d'une certaine idee de l'Europe et la conscience que Victor
Hugo et d'autres « intellectuels » du XIX

e siecle avaient de ces ambiguttes.
L'ouvrage propose plusieurs monographies d'interet tres inegal : on s'interroge

par exemple sur la pertinence, par rapport au recueil, de la mise au point sur les
saint-simoniennes mais on gofrte Ia vivacite du croquis des chevaliers de fortune
(ces aventuriers europeens du XVlIIe siecle) ainsi que la precision pittoresque des
documents sur les sejours de Hugo au Luxembourg.

Plus substantielles sont les deux « ouvertures » qui, sous Ie signe de Platonet de
Dante respectivement, posent d'emblee l'Europe non comme une entite geogra
phique mais comme un principe spirituel dynamique, I'arne rayonnante du monde.
On se laisse guideravec beaucoup d'interet par Jean-Francois Mattei,du mythe on
gineld'Europe (1a princesse asiatedont Ie nommemeet Iedestin tracent la vocation

fondements juridiques et institutionnels d'un concours, pouvait difficilement epouser les des
seins iconoclastes des plus ardents, si bien qu'elle se caracterisa d'ernblee, et se caracterise
encore mutatismutandis, par une evidente continuite par rapport et aconformite avec l'ensei
gnement secondaire, qui fait de cette Ecole, comme de beaucoup de grandes eccles, des lieux
parfois controverses pour leur conformisme » (p. 58).
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universelle de l'Europe) a sa transposition philosophique chez Platon et it l'in
fluencede celui-ci sur les imageshugoliennes de l'Europe (que l'auteur voit organi
sees selon deux axes, Ie premier d' expansion horizontale, Ie second de transcen
dance verticale). Maurice de Gandillac traceI'extraordinaire dynamique de I'Europe
medievale (en train de prendre une fiere conscience d'elle-meme), son cosmo
politismeet son universalisme fondes sur la raisonet l'esprit critiqueet il en montre
les echos dans les images de Dante.

Les conceptions europeennes de Hugo sont abordees de maniere interessante soit
it travers ses « actes et paroles» (Yves Gohin analyse la transfiguration revee de la
France en une Europe-federation de peuples par un processus de sublimation, ana
logue acelui par lequelle Peuple deviendra Humanite), soit atravers ses ceuvres
proprement litteraires (Priscilla Parkhurst-Ferguson ceme dans Quatrevingt-Treize,
lesjeux d'opposition entre Paris, la Franceet l'Europeet montrecomment la langue
hugolienne fait entrer le particularisme vendeen dans une « francite » dont la mobi
lite et la modernite ont vocation universelle, avec tous les germes imperialistes que
cela implique). FranckLaurent, enfin, donneune approche tres fine et tres fermede
Ia position hugolienne des annees 1840 (autour du Rhin principalement) ; il montre
que I'assimilation entre Europe et civilisation est, en meme temps et avec autantde
force, affirmee et minee par Hugo, autant par sa vision de l'Orient que par sa
conscience de tous ceux qu'exclut le discours de la Civilisation, en particulier les
« barbares de l' interieur ».

Les theses europeennes de Novalis d'une part, de Maistre et Veuillot d'autre
part, sont presentees sans toujours les mises en perspective que I'on pourrait
attendre, mais elIes rappellent utilement combien fut grande Ia nostalgie d' une
Europe definie comme et par la chretiente, Dans Ie meme ordre d'idees, I'article
sur AugusteComte montre combien sa conceptionde l'occidentalite comme etape
vers l'humanite implique Ie rapport Ie plus etroit qui soit entre Europe et spiritua
lite.

Ce recueil, done, s' it celebre I'Europe comme principe spirituel rayonnant, met
fortement en soupcon une certaine idee de l'Europe au XIX

e siecle mais aussi au xx"
(Jean Maureldenonce avec vehemence la fenneture des intelligences europeennes),
L'ouvrage est traverse par les interrogations sur la « mission» de l'Europe et sur
une eventuelle teleologie de son histoire, renvoyant constamment ala question de sa
definitionmemeet du lien de cette definition avec la notion de Civilisation, ce qui
ameneforcement la confrontation avec Ia Barbarie (1a contribution de PierreMichel,
largementnourriede Michelet, montrecombien l' « Europeen essentiel» integredes
elements de barbarie et elle entre par la en echo avec les analyses sur les «bar
bares» de Hugo). Affleure aussi dans maint article l' articulation problematique
entre le particulier et l'universel (dont Monique Castillositue tres bien les enjeuxa
travers une confrontation entre les theses de Kant et celles de Herder sur l'opposi
tion entre la civilisation et les cultures).

Ce qui reste pose, c'est Ie risque incessant de glissement de l'universalite a
l'imperialisme. C'est une des gloiresde VictorHugoque d'avoir senti les piegesdu
reve europeen et du discours de la Civilisation - et ce, avant meme qu'il ne soit
devenurepublicain. Le colloque, et ces actes, aurontmontre combienHugo,de mul
tiples manieres, a integreet problematise les discours de son temps. C'est peut-etre
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en ce sens (et parcequ'il est devenu anti-imperialiste) qu'il est vraiment europeen et
universel.

Agnes SPIQUEL

Ernest RENAN, L'Avenir de La science. Pres., chronol., bibliogr. par Annie PETIT.
Paris, Flammarion, 1995. 11 x 18, 542 p. (« GF-Flammarion »,765).

Le centenaire de la mort de Renan a donne occasion ades reeditions d'eeuvres
significatives, comme les Etudes d'histoire religieuse (Paris, Gallimard, «Tel »,
1992). Annie Petit, professeur al'universitede Montpellier, nous donnemaintenant
une editionde l'Avenirde La science, d'apres I'editionde 1890, qu'elle a colIation
nee avec Ie manuscrit. Elle indique que ce livre, ecrit entre mai 1848 et juillet 1849,
mais publie seulement en 1890, constitue ala fois un programme et un testament.
Renan, en effet, y a puisesouvent et l'inspirationde ce texteest reconnaissable dans
maint article de la maturite de l'auteur.

Cette edition comporte une chronologie tres precise et une bibliographie de
Renan (p. 53-62). L'introduction (p. 7-45) tire de ce texte bouilIonnant, juvenile,
quelques affirmations decisives pour l'intelligence de la penseerenanienne. A. Petit
precise comment Renan se distingue du positivisme : sa religion n'est pas celIe de
l'humanite, mais celIe de la science. Ce rationalisme critique s'applique de pre
ference a I'histoire de I'esprit humain, nulle part mieux saisissable que dans Ie
moment originaire des grandes religions de salut. Les religions sont, en effet,
« l'expression la plus pure et la plus complete de la nature humaine» (p. 307) et,
pour chaque ceuvre de l'esprit humain, l'origine est a privilegier, en tant que
moment synthetique et spontane de ce qui, au fil du temps, deviendra plus analy
tique et plus reflechi. Chaque religion deroule sa proprehistoire selon des lois sou
mises aun determinisme semblable acelui des lois de la nature.

Toutefois, A. Petit note que Renan assouplit ce determinisme en insistant sur Ie
role de I'observation concrete, meme minutieuse, dans I'elaboration de la science
historique. Memes nuances s' i1 s'agit de discerner les sources de la philosophie
renanienne de I'histoire. ElIes s'averent nombreuses (Goethe et Herder, Cousin,
Hegel, I'evolutionnisme scientifique), mais toutest reprisdans un effortde synthese
personnelle.

Enfin,la complexite du personnage et de I'eeuvre se manifeste dans l' engagement
politique. Chez Renan, c'est Ie rationalisme scientifique qui engage la vision poli
tique: la vraie revolution n'est pas a attendre de transformations sociales, mais
d'une reforme inteIlectuelIe et morale. D'ou l' accusation d'elitisme portee parfois
contre l'auteur de L'Avenir de La science. Au total, les observations d'A. Petit
invitentaune lecture fine du programme de Renan, texte majeur du XIXe siecle.

Francois LAPLANCHE
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Paul-Laurent Assous, Freud, fa philosophie et les philosophes. Paris, Presses
universitaires de France, 1995. 12,5 x 19, 400 p., index [« Quadrige »,

180).

Cette nouvelle edition de Freud, fa philosophie et les philosophes, vingt ans
apres la premiere, reprend Ie texte initial en lui ajoutant d'une part une longue pre
face, d'autre part une troisieme partie qui clot I'ouvrage.

Dans la preface, Paul-Laurent Assoun s'explique sur les raisons qui I'ont amene,
vingt ans apres, a ajouter cette troisieme partie. Cette derniere, en realite, deve
loppe et complete la deuxierne partie, consacree aFreud et les philosophes. Nous
analyserons done la preface avec la deuxieme et la troisieme partie de I'ouvrage.

La premiere partie, « Freud et la philosophie » est nettement distincte des deux
suivantes et represente, selon nous, la partie la plus riche et la plus interessante de
l'ouvrage. Aussi allons-nous dans cette analyse lui accorder une place plus grande
qu'aux deux suivantes.

Cette premiere partie traite du rapport, ou plutot des rapports contradictoires que
Freud a entretenus, tout au long de sa vie, avec la philosophie, d' abord en tant
qu'homme, ensuite et surtout en tant que penseur, rapports done aussi bien theo
riques qu'affectifs. Or, si I'on en croit precisernent les propos de Freud quant ala
philosophie, les options theoriques sont toujours a interpreter comme symptorne
psychologique, et par suite l' affectif et le theorique ne sont que les deux versants
d'un seul et meme elan. Cet ouvrage ne prend peut-etre pas les dires de Freud
avec suffisamment de recul pour pouvoir les retoumer sur Freud lui-meme. En
effet, on a souvent I' impression d' assister aune sorte de recensement des diffe
rents passages ou Freud evoque la philosophie sans que ces propos soient eux
memes interreges, ne serait-ce qu'avec la grille de lecture que Freud applique aux
ecrits theoriques. Freud est lu comme jamais il n'aurait lu lui-meme aucun theori
cien. Bien sur - et c'est ce que souligne Assoun - Freud ne se considerait pas
comme un pur theoricien et ne considerait pas sa pensee comme un systeme, Or,
c'est justement cela qu'il aurait peut-etre fallu interroger: la theorie psychanaly
tique n'est-elle pas un systeme, qui, en tant que tel, peche par les travers enonces
par Freud Iui-meme ?

Ce livre a pourtant Ie merite d'exposer de maniere extremement claire les cri
tiques que Freud assigne it la philosophie. Mais c' est cette clarte rneme qui nous
pousse aconsiderer la pensee freudienne it la lumiere de ces critiques et nous fait
regretter que ce retoumement ne soit pas developpe,

Freud reproche ala philosophie deux aspects essentiels : son conscientialisme et
Ie fait qu'elle se donne la plupart du temps comme une Weltanschauung, comme
une vision du monde. Pourtant, malgre la force de ces critiques et Ie caractere
redhibitoire qu'elles ont pour lui, ce demier demeure dans un rapport ambivalent it
la philosophie, un rapport d'amour-rejet, et c'est ce que l'enquete biographique
menee par Assoun dans I' introduction revele. On est alors frappe de I' assiduite de
cet etudiant en medecine pour les cours de philosophie. C'est quelque cinquante
annees apres cet engouement premier pour la philosophie que Freud ecrit a son
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propos dans une lettre adressee aMax Eitigon: «Vous n'imaginez pas combien
me sont etrangeres toutes ces cogitations philosophiques. La seule satisfaction que
j'en retire est de savoir que je ne participe pas ace lamentable gachis de pouvoirs
intellectuels » (p. 7).

II faut done revenir aux principales critiques que Freud enonce afin de se
demander d'une part dans quelle mesure elles justifient la violence des propos
precedents, d'autre part dans quelle mesure ces critiques ne s'appliquent pas fina
lement aFreud lui-meme. Freud serait-il d'autant plus virulent qu'il se sentirait
lui-meme menace, dans l'elaboration de sa pensee, par ces travers?

La premiere de ces critiques, celle du conscientialisme, ne peut evidemment pas
se retoumer contre Freud lui-meme, mais paradoxalement parait moins virulente
que les suivantes. II s'agit du point de divergence theorique entre la philosophie et
la psychanalyse: la philosophie ne prend pas au serieux I'hypothese de
l'inconscient. Merne quand elle parle de pensees inconscientes, elle n'en prend
pas la mesure. Elle reste sourde a I' inconscient, assimilant, en realite, pensee et
conscience. L'inconscient se reduit alors ace qui est susceptible de conscience, a
ce qui n' est pas actuellement dans le champ de la conscience mais peut etre atout
moment reactualise. L'inconscient de la philosophie n'est autre qu'un conscient
virtuel. La specificite de l'inconscient reste done impensee. Or, si l'inconscient est
reste ainsi impense chez les philosophes, c' est qu' ils demeurent dans une inter
rogation sterile quant a sa nature sans se confronter au fonctionnement concret des
processus inconscients. IIs ont laisse echapper tout l' aspect experimental, c' est-a
dire observable des phenomenes inconscients. Ainsi, c'est la methode rneme de la
philosophie (son abstraction et son absence d'observation concrete) qui la rend
aveugle a la realite specifique de l'inconscient. La philosophie occulte ainsi l'objet
privilegie de la psychanalyse.

La seconde critique, qui consiste a souligner la propension de la philosophie a
construire des «visions du monde », peut aisement se retoumer contre la pensee
de Freud lui-meme. Si cette critique est si virulente, c'est qu'elle menace la theo
rie psychanalytique et que Freud Ie sait.

Freud oppose la Weltanschauung (vision ou conception du monde) et la Natur
wissenschaft (science de Ia nature), en affirmant la proximite de methode de cette
demiere avec celIe de la psychanalyse. La psychanalyse est avant tout une science
empirique. La philosophie, en tant que vision du monde, construit des systemes
fermes pretendant expliquer la realite tout entiere a partir d'un principe determine
a priori. Un tel systeme est sans doute coherent mais perd en realite ce qu'il
gagne en coherence; il est souvent totalement detache du reel. Le systeme philo
sophique se presente comme une belle construction, achevee, mais qui par III
meme ne peut que rester hermetique a l'integration de nouvelles donnees qui ris
queraient de mettre en perilla construction tout entiere. C'est sur ce point precis
que Freud affirme toute la distance entre la philosophie et la psychanalyse. Cette
derniere s' attache a resoudre des problemes concrets en naviguant sans cesse entre
la pratique et la theorie, chacune se transformant mutuellement. C'est en ce sens
qu' elle se rapproche de la demarche des sciences de la nature. Pour reprendre
l'expression d' Assoun «a la cloture philosophique s'oppose l'ouverture experi
mentale »,
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C'est particulierement a cet endroit que ron regrette qu'Assoun n'ait pas ren
voye a Freud ses propres dires: Ia psychanalyse ne represente-t-elle pas elle
aussi une sorte de totalisation apartir de quelques principes intangibles? Certes
Freud n'a pas cesse tout au long de sa vie de remodeler sa theorie, mais Ie desir
d'explication totale des phenomenes psychiques it partir sinon d'un seul principe
du moins d'un nombre extremement restreint ne persistait-il pas? Par exemple, Ie
fait que tout reve soit, rnalgre toutes les difficultes que ceia comporte, interprete
comme la realisation d'un desir refoule, ou le fait que I'etiologie de la nevrose
soit toujours de nature sexuelle, ne relevent-ils pas d'un tel desir de totalisation
theorique ?

Freud - et Assoun developpe tres clairement ce point - n'est jamais tant
menace par les travers de la philosophie que Iorsqu'il tente de concevoir une
metapsychologie. En effet, toute science, et sans doute particulierement la psy
chanalyse, comprend, a cote de sa partie purement empirique fondee sur l'obser
vation des faits, une partie plus speculative constituee par les principes directeurs
de la science en question. La metapsychologie represente cette derniere. EUe est
la part la plus philosophique, et en tant que telle la plus menacee par ces travers.
La metapsychologie se distingue des sciences de la nature, notamment de Ia
medecine, par Ie fait qu'elle ne s'en tient pas a une simple lecture des faits. Elle
affirme la necessite de recourir a des concepts fondamentaux (Grundbegriffe)
pour unifier la disparite des faits; pour les faire parler. Or, c'est precisernent
dans ce recours a un certain nombre de concepts fondamentaux unifiants que la
metapsychologie se rapproche dangereusement de la demarche philosophique.
Freud introduit alors une distinction, selon nous tout a fait contestable, entre le
concept philosophique et Ie concept metapsychologique : «Le Grundbegriffphi
losophique traduit l'exigence d'a priorite radicale: il exprime ainsi Ie projet de
deduction universelle a partir de quelques "postulats" ou "presupposes" [Voraus
setzungen] » (p. 113).

Apres avoir analyse les distinctions que Freud etablit entre la philosophie et la
psychanalyse, Assoun thematise I'interpretation psychanalytique de la philo
sophie, d'une part en tant que production individuelle, d'autre part en tant qu'ins
titution culturelle.

En effet, comme production de I'esprit humain, la philosophie peut etre prise
pour objet de l'investigation psychanalytique. La philosophie a alors le statut de
symptome, Cette lecture psychanalytique de la philosophie permet de determiner
les constantes psychologiques de l'auteur, mais surtout, par la meme, de determi
ner ce qui resiste aces constantes et constitue alors Ie noyau purement concep
tuel de la pensee, son objectivite, en quelque sorte.

Freud interprete egalement la philosophie en tant que forme d'activite speci
fique de la civilisation. II en souligne alors la proximite avec cette forme de pen
see archaique : I'animisme. Ces deux formes de pensee ont en commun «la
surestimation de la magie verbaIe» et « l'idee que notre pensee guide et regle les
phenomenes». Et derriere I'animisme, c'est Ie narcissisme secondaire, cette phase
derivee du narcissisme qui se caracterise par « l'introduction des investissements
d'objets », que Freud reconnait. Le desir de Weltanschauungen, inherentala phi-
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losophie, est symptomatique du narcissisme puisqu' il s' agit de reconstituer la tota
lite du reel a partir d'un principe anthropomorphique. C'est enfin la critique cIas
sique de la philosophie comme sublimation qui apparait. En tant que construction
artistique, Ia philosophie est alors interpretee, al'instar de n'importe quelle ceuvre
d'art, comme Ia sublimation de pulsions libidinales.

On Ie voit, l'analyse de Ia philosophie en tant que production individuelle et
l'analyse de la philosophie en tant qu'institution culturelle, s'eclairent mutuelle
ment. Ce sont sur ces analyses que s'acheve la partie principale de l'ouvrage qui
nous interesse ici.

Les deux dernieres parties, ainsi que la preface, traitent du rapport de Freud aux
philosophes, pris un aun. Ces deux parties ont l'avantage de constituer un recen
sement exhaustif fournissant un precieux Dutil de travail. Cependant, Ie classement
par auteur aboutit aune disparite des themes abordes qui rend cette partie difficile
ment resumable. Pour finir, nous pouvons rappeler le grand interet de l'analyse
conceptuelle de la premiere partie et Ie merveilleux outil de travail que fournissent
les deux dernieres,

Auiane POULANTZAS

Theodore M. PORTER, Trust in numbers. The pursuit of objectivity in science and
public life. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1995. 16 x 24, 310 p.,
bibliogr., index.

L'analyse historique et sociologique que propose Theodore M. Porter dans son
nouvel ouvrage constitue un bel exemple de recherche sur les fondements sociaux
des autorites a la fois scientifiques et sociales (administratives) : les dossiers pre
sentes constituent un ensemble historiographique riche et vane. L' auteur propose
quelques elements de reponse voire meme «nne» reponse ala question des causes
de I'expansion de la volonte et des demarches de quantification dans la societe,
dans les savoirs qui ont trait a cette societe mais aussi dans les savoirs sur la
nature (sciences sociales mais aussi naturelles). La periode couverte s'etale
approximativement de 1830 a 1970. Les eclairages fournis par l'auteur sont
d'autant plus precieux que l'analyse des contextes sociohistoriques d'apparition et
de developpement des outils quantitatifs est encore rare dans la litterature d'his
toire ou de sociologie des sciences.

Le premier temps de l' argumentation de Porter repose sur la demonstration que
Ie recours a la quantification permet d' echapper au caractere local de toute
connaissance, au caractere subjectif de toute decision individuelle, au caractere
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partial de toute operation d' observation. La quantification est done un outil
d'objectivation, un instrument permettant d'assurer l'impartialite des decisions:
c'est une technologie de distanciation (technology of distance) permettant de
s'eloigner du particulier et de tendre vers Ie general, l'universel. Porter cite par
exemple les efforts de l'industrie pharmaceutique pour standardiser ses produits
durant les premieres annees de notre siecle : I'adoption de normes nurneriques
apparaissait, aux yeux des biologistes, des medecins ou des pharmaciens, comme
la promesse de voir leurs mesures acceder au meme statut d'universalite que la
mesure des longueurs ou des masses, et ainsi s'imposer a la societe tout entiere.

Sur ce point, Porter etend a une epoque contemporaine les propos tenus par
Witold Kula dans son riche et utile ouvrage Les Mesures et les hommes (Paris,
Ed. de la Maison des sciences de l'homme, 1984): c'est la necessite de disposer
de conventions uniforrnes et interpersonnelles lors des transactions marchandes qui
a impose, au fil des siecles, les systemes des poids et mesures (notamment Ie sys
teme metrique). Le developpementde la quantification serait done lie a. I'evolution
des relations marchandes entre les hommes et a. la necessite d' administrer leur
communaute, Porter nie en quelque sorte l'existence eventuelle d'une approche
« naturellement » quantitative des phenomenes. II s'inscrit explicitement dans la
meme perspective que Witold Kula lorsque ce demier affirme que la mentalite pri
mitive apprehende les objets de maniere synthetique et qualitative et qu'il a fallu
des milliers d'annees pour que se constitue une attitude abstraitement quantitative.
Porter separe d'ailleurs l'histoire des disciplines mathematiques en deux branches
tres distinctes : les mathematiques des nombres (arithmetique, algebre) qui puisent
leurs racines du cote des pratiques marchandes et comptables; et les mathema
tiques sans nombres (theorie des ensembles, logique, analyse, mathernatiques
modemes developpees depuis Ie xvr siecle) qui trouvent leurs origines du cote de
la geometric, de la logique, du raisonnement abstrait et fonnel.

Sur ces divers points, qui constituent l'essentiel de la premiere partie du livre
(p. 9-86), les propos de Porter s'appuient sur la Iitterature secondaire. Du coup, ils
manquent parfois de coherence et de systematicite. La tache que se fixe l' auteur
est, il est vrai, difficile : au regard de l'etendue des questions et des periodes abor
dees, les sources secondaires sont rares et heterogenes, Reste, pour le lecteur, un
sentiment d' incompletude, un sentiment de curiosite decue. L' autre limite a. la por
tee des propos de Porter se situe dans Ie choix de sa definition de l'objectivite :
toute sa demarche repose sur une definition de l'objectivite qui ecarte tres expli
citement toute reference a. la realite de la nature ou a la verite des enonces la
concernant. Elle renvoie seulement a. l'idee d'independance vis-a-vis des cir
constances ou des interets particuliers. Elle s'oppose directement et simplement a
la subjectivite : la definition est, de ce point de vue, negative. Porter ecarte expli
citement de son analyse toute reflexion sur la realite, sur les capacites ou les inca
pacites des savoirs scientifiques et techniquesarendre compte, au moins en partie,
de la realite.

Le recours a la quantification n'est toutefois pas general: seuls les acteurs
sociaux dont les capacites d'expertise ne sont pas reconnues, seuls les groupes
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dont l'autorite n'est pas fondee, introduisent l'usage des nombres et des outils
quantitatifs dans leurs prises de decision, dans l'expose de leurs resultats. Ce
recours apparait des lors comme une strategie sociale, comme une technologie
sociale permettant aux uns et aux autres d'asseoir leur autorite : la quantification
permet d'assurer la confiance (trust) dans les choix d'expertise et les resultats
d'experiences et, par la, de donner autonomie et assurance aux communautes
d'experts. Ce second point de l'argumentation (qui occupe, schematiquernent, la
deuxierne partie du livre, p.87-190) repose pour l'essentiel sur des recherches
empiriques sur des sources primaires: il s' agit, aux yeux rneme de I'auteur, du
cceur de son travail. Celui-ci est comparatif: c'est sur des analyses differentielles
des situations des actuaires britanniques du XIXe siecle et des comptables ameri
cains du xx" siecle d'une part, des ingenieurs francais du corps des ponts et chaus
sees au XIX

e siecle et des ingenieurs militaires americains de notre siecle d'autre
part, que Porter fonde l'essentiel de ses developpements. Suivons par exemple Ie
cas des ingenieurs francais et americains : les ingenieurs d' Etat du corps des ponts
et chaussees comme les ingenieurs du corps militaire americain ont pour charge
principale la planification et la realisation des edifices de genie civil (ponts, voies
ferroviaires et routieres, barrages notamment). Pour Porter, I' autorite des inge
nieurs francais, historiquement fondee sur la selection culturelle, sociale et intellec
tuelle de ses membres, repose sur son elitisme et sur l' acceptation de cet elitisrne
par une societe francaise centralisee et hierarchisee, La reconnaissance de cette
autorite permet au corps de prendre des decisions sans devoir en rendre compte
publiquement, sans avoir recours a des arguments quantifies impersonnels. Leur
formation en mathernatiques et sciences de l'ingenieur n'etait pourtant pas un obs
tacle et aurait meme pu constituer une incitation au developpement de methodes
quantitatives de decision. A l'inverse, Ie corps des ingenieurs militaires americains
a dfi developper une methode quantitative (l'analyse cout-benefice) pour justifier
ses propositions. Son autorite, comme celles de toutes les agences gouveme
mentales americaines, n'etait pas suffisamment fondee pour se passer d'un systerne
d'argumentation presentant les signes de l'objectivite. La quantification apparait
comme un instrument permettant aux ingenieurs dont I' autorite n' est pas encore
assuree de fonder leur autorite sociale voire scientifique.

Porter tire, jusqu'au bout, les consequences de sa demonstration (demiere partie,
p. 191-231) : non seulement les ingenieurs, les comptables et les economistes mais
les scientifiques eux-memes ont bati leur legitimite sur Ie recours ala mesure, aIa
quantification. L' auteur refute done I' idee, largement repandue, selon laquelle les
sciences de la nature auraient fourni leur modele (l'ideal quantitatif) aux sciences
de la societe : les causes du developpement des instruments de mesure (balances,
chronometres, amperernetres ...) ne seraient pas liees aux necessites «ontolo
giques » du travail scientifique mais ades contraintes economiques et administra
tiYes. La quantification ne s' imposerait done pas par nature mais par culture,
comme consequence de l' existence necessaire de regles communes a tous les
hommes vivant en societe, comme corollaire de l'elaboration d'une science et
d'une technologie partagees par le plus grand nombre. Porter illustre ses propos
par I'etude du role des statistiques inferentielles en medecine et psychologie.
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Pour incarnercette these, la figure de KarlPearsonest avanceeade nombreuses
reprises par Porter. 11 voit chez le savant anglais un exernple de scientifique ayant
developpe une conception de la science batie sur la volonte d' administrer Ie monde
plus que de Ie comprendre, sur une philosophie davantage socialeque naturelle, sur
Ia recherche d' instruments permettant de subordonner les interets particuliers ades
regles generales. Ala figure de Karl Pearson nouspourrions opposercellesde beau
coup d'autres incarnant une conception realiste des mesures. Citons par exemple
Galton, Weldon ou Spearman qui se sont opposes a certaines interpretations de
Pearson. Comment les nombreuses controverses sur Ie realisme des indicateurs
quantifies ou des methodes quantitatives s'integrent-elles ala these de l'ouvrage?

Au totalet au-delades limiteset critiques que Ie travailde Porterappelle, Ia these
defendue a incontestablement une reelle pertinence qui devra, au fil des investiga
tions futures, etre precisee et circonscrite (dans Ie temps et I'espace disciplinaire).
L'ouvrage a la vertude proposer, dans un champde recherche richeet encore large
ment vierge, une these forte qui devrait susciterdes reactions. L'auteur ne Ie cache
pas: il y voit meme une des premieres ambitions de son livre.

Olivier MARTIN

Emile MEYERSON, De l'explication dans les sciences. Reed. Paris, Fayard, 1995.
13,8x 22,3,979 p. (« Corpusdes oeuvres de philosophie en languefrancaise »),

Le moment est venu d'apprendre aconnaitre l'ceuvre d'Emile Meyerson. Long
temps, son seul titre de gloire fut de rassembler tous les vices de l'epistemologie
pre-bachelardienne, On oubliait alors facilement que I'ami de L. Brunschwig,
L. Levy-Bruhl, P. Painleve et H. Heffdingavaiteu un role decisif dans la formation
d'historiens des sciences comme A. Koyre et H. Metzger3

; on ramenait une pensee
souvent subtile et toujours erudite aquelques slogans aisement stigmatisables par
des mots en' «-isme»: substantialisme, chosisme, choquisme, realisme (naif),
continuisme ; on condamnait sans appel l'ambition d'elaborer une theorie univer
selle de la connaissance. Assurement, certains aspects de cette ceuvre nous sont
aujourd'hui devenus etrangers ; il me semble cependant necessaire d'en reconnaitre
l'originalite, la valeur et la fecondite.

3. II suffit avrai dire de lire les Etudes galileennes sans prejuge pour noter les hommages
appuyes d'A. Koyre aE. Meyerson; Ernest COUMET, dans son article « Alexandre Koyre : la
Revolution scientifique introuvable? », History and technology, n° spec., « Proceedings of the
International Conference Alexandre Koyre», vol. 4, 1987, p. 514-524, montre plus precise
ment que les difficultes historiques qu 'E. Meyerson avait rencontrees dans I'analyse du prin
cipe d'inertie expliquent en partie Ie programme de recherches d' A. Koyre, Les questions que
po§e Helene Metzger a l' histoire de la chimie sont elles aussi inspirees par I'epistemologie
d'E. Meyerson (sur ce theme, voir, par ex., Jan V. GOLINSKI, « Helene Metzger and the inter
pretation of seventeenth-century chemistry », History of science, 25, 1987, p. 85-97).
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Publiequatorzeans apres ldentite et realite, De l'explication dans les sciences en
constitue « une suite,au plutotun complement" »: ce n'est pas exactement une suite
car les theses fondamentales sont les memesd'un ouvrageal'autre; c'est plutot un
complement car, en se toumant vers Ie domaine encore inexplore de la philosophie
de la nature hegelienne, Ie second ouvrage confinne et approfondit les theses
qu'avait fait naitredans Ie premier l'analyse de la scienceau sens strict.De l'expli
cation dans les sciences se compose en effet de quatre livres: les deux premiers
reprennent les theses d'ldentite et realiteen les presentant autrement' ; Ie troisierne
etudie, et cela est nouveau, la tentative hegelienne d'expliquer globalement la
nature; Ie quatrieme enfin comparela raison scientifique et la raison philosophique.
Entrons maintenant plus avant dans Ie detail du developpement,

Les deux thesesque Meyerson opposeau positivisme d'A. Cornteet au phenome
nisme d'E. Mach font l'objet du premier livre. La science a en premier lieu une
visee ontologique : elle construitdes choses, c'est-a-dire des realites independantes
des sensations et plus durables qu'elles ; la science d'aujourd'hui detroit assurement
les choses du sens commun et de la scienced'hier, mais c'est toujours au profit de
nouvelles choses. En second lieu, la science n'est pas seulement legale: elle ne se
contente pas d' etablir des rapports entre phenomenes, mais chercheaexpliquer les
phenomenes, aen trouver la cause.

Le deuxieme livre examine consequemment la «marche de l'explication», son
enjeu et ses limites. Expliquer un phenomene, c'est en trouver la cause, Ie reduire a.
une consequence logique, l'inscrire dans une chaine deductive; la force explicative
d'une theorie physique ne vient pas en effet de ses principes - ils sont toujours
obscurs - mais des enchainements deductifs qu'elle rend possibles. L'explication
scientifique suppose implicitement la rationalite du reel; or ce qui caracterise en
generalnotre raison, c'est Ie processus d' identification; expliquerconsiste des lors a.
identifier des phenomenes qui paraissent divers dans l'espace ou dans Ie temps.
C'est alors qu'intervientIeconceptfondamental de l'irrationnel « qui exciteun inte
ret tout afait dramatique 6 ». Est irrationnel en general selon Meyerson tout ce qui
resistea. la raisondanssa demarche identificatrice, autrement dit tout ce qui apparait
comme un donne ou comme un divers irreductible : la sensation comme telle, la
qualite, Ie proprium quid des phenomenes, leur diversite dans l'espace et leur irre
versibilite dans Ie temps, mais aussi les principes ou les hypotheses propres a.
chaquescience. De l'explication dans les sciences approfondit une theoriede l'irra
tionnel encore imprecise dans ldentite et realite: les irrationnels varient bien sur
selon les sciences dont ils manifestent la specificite - mathematique;' et surtout

4. E. MEYERSON aH. H0FFDING, sans date [entre mai et novembre 1918], Correspondance
entre Harald H;ffding et Emile Meyerson, publiee par Frithiof BRANDT, Hans H0FFDING et
Jean ADIGARD DE GAUTRIES, Copenhague, Einar Munksgaard, 1939, p. 4.

5. Voir pref., p. 9-10: «Nous avions,autrefois, traite le schema d'identification comme un
enonce simplement heuristique [...] Il semble que cette maniered'exposer la these [...], entie
cement a posteriori, [...] ait derouteplus d'un lecteur [...] C'est pourquoi nous nous sommes
demande s'il n'etait pas possible de parvenir au meme resultat par une marche plus propre
ment logique, en essayant de demontrer plus directement Ie mecanisme de la pensee scienti-
fique.» ;

6. H. H0FFDING aE. MEYERSON, 29 avril 1921, Ope cit. supra n. 2, p. 6.
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physique, chimie et biologie -, mais aussi selon leur situation par rapport aces
sciences - Ie mecanisme exclut par exemple la sensation comme telle, mais prend
Ie choc comme fondement de toutes ses explications -, enfin selon leur degre
d'elaboration -Ie principe de Carnot a delimite I'irrationnel qu'est l'irreversibilite
temporeIle 7, mais la diversite dans l'espace n'a pas encore trouve d'expression defi
nitive. L'idee directrice de Meyerson est qu'on ne peut assigner a residence l'irra
tionnel une fois pour toutes, car il surgit toujours inopinement dans la science, la ou
il n' etait pas attendu, sous une forme qu' on n' avait pas prevue. La fin de ce
deuxieme livre apporte des precisions sur Ies modalites et les possibilites futures des
explications spatiales, puis montre que les notions de puissance ou de potentiel four
nissent un succedane d'explication la ou l'identification ne reussit pas immediate
ment.

Le troisieme livre porte sur la philosophie de la nature de Hegel: cela surprendra
de la part d' un epistemologue car cette partie du systerne hegelien est un tissu
d'aberrations: cela etait d'autant plus etonnant en 1921 qu'eIle avait ete negligee
par les commentateurs 8.

Meyerson estime cependant le cas hegelien exemplaire pour confirmer ses theses
sur la nature de la raison et specifier la difference entre la voie qu' elle emprunte
dans les sciences et dans la philosophie. Les raisons de I'echec de Hegel sont aussi
celles de sa grandeur: il a entrepris de montrer immediatement la rationalite effec
tive du reel dans sa totalite ; il est parti a cet effet des sensations que Ie mecanisme
exclut, sans comprendre la puissance de la deduction mathematique ; surtout, il a
pretendu rationaliser l' irrationnel en Ie reduisant a une seule espece, l'etre-autre 
or Ia richesse des sciences vient precisement de ce qu' elIes adrnettent differents irra
tionnels au fondement de leur deduction. AI'analyse interne de I' reuvre succede sa
confrontation avec les demarches de Schelling, Cornte, Descartes et Kant.

Dans le quatrieme livre, Meyerson expose pour conclure sa theorie de la connais
sance. La science ne peut se passer d'ontologie, mais, dans son exercice meme, elle
est indifferente a toute metaphysique particuliere. Les demarches scientifiques et
philosophiques aussi bien que ceIles du sens commun sont fondees sur la recherche
de I'identite ; le succes des sciences montre qu'il existe un accord partiel entre notre
raison et Ie reel; le processus d' identification est le moteur de toutes les sciences, ce
qui explique qu'elles ne consistent jamais a enregistrer des faits bruts, mais se pre
sentent bien au contraire comme des theories deductives. Si le schema identitaire est
d'une teIle importance, comment se fait-il cependant qu'on ne s'en soit pas apercu

7. C'est l'occasion de rappel...er Ie profondjugement qu'avait porte Leon BRUNSCHVICG, dans
son article «La philosophie d'E. Meyerson», Revue de metaphysique et de morale, 33, 1926,
p. 40, sur ldentite et realite : « L' apologie de la causalite identificatrice ne sert qu' adresser Ie
piedestal sur lequel s'elevera la statue du veritable heros du livre, qui est Sadi Carnot. »

8. E. MEYERSON a H. H0FFDING, 5 sept. 1921, op. cit. supra n.2, p. II : «Je suis parti
culierement heureux de ce que vous approuvez ce que j'ai expose au sujet de la philosophie de
Hegel. Je vous avoue que j'eprouvais, de ce chef, des craintes assez vives. Par Ie fait meme
que je me suis occupe d'un cote de sa philosophie que ses disciples ont generalement neglige,
I'image que Hegel prend chez moi n' est pas tout afait conforrne ala tradition. » Voir sur ce
point, Alexandre KOYRE, «Rapport sur l'etat des etudes hegeliennes en France », Verhandlun
gen des ersten Hegelkongresses, Tubingen, 1931, repris in ID., Etudes d'histoire de fa pensee
philosophique, Paris, Gallimard (« Bibliotheque des idees »}, 1971, p. 236-241.
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plut tot? II y a acela une raison profonde : il est difficile d'admettre que la raison
poursuive obscurement un but absurde, la negation du divers dont elle a pourtant
besoin pour s'exercer et sans lequelle mondeserait inexplicable. L'ultime chapitre
affirmel'unite de la raisonhumaine tout en cherchant amaintenir la specificite de la
philosophieet de la science; Ie verdict semblecependant rude pour la philosophie :
elle ne peut, comme la science, admettre I'existence d' irrationnels sans se compro
mettreet, si elle les refuse, eUe est vouee au destin monstrueux des philosophies de
la nature; eUe doit baisser les armes devant les resultats scientifiques ; elle a pour
seule fonction de faire connaitre au scientifique les acquis du passe.

Voici rameneaquelques lignes un livre qui avoisine les mille pages; ce resume
pour le moins succinct ne montre guere en quoi De l'explication dans les sciences
est l'ecrit d'un philosophe et d'un historien des sciences: j'ai da negliger les argu
ments, les nuances et les precautions qui accompagnent toutes les thesesde Meyer
son, mais aussi la multitude de references aI'histoire des sciences qui les etayent,
Parfois meme, Ie travail de I'historien semble prendre Ie pas sur la tache du philo
sophe : I'ouvrage s' acheve par vingt et un appendices qui sont autant de mises au
point historiques n'ayant pas trouve leur place dans le developpement principal.
J'espereavoirdu moins eveillela curiosite des lecteurs ; je finirai en toutcas comme
j'ai commence: Ie moment est venu d'apprendreaconnaitre l'ceuvrede Meyerson.

Sophie Raux

« Les sciences biologiques et medicales en France, 1920-1950 », actes du colloque
de Dijon, 25-27 juin 1992, ed. Claude DEBRU, Jean GAYON, Jean-Francois
PICARD, Cahiers pour l'histoire de la recherche, 1994.

Ces actes qui presentent les travaux historiques de specialistes francais et etran
gers viennent comblerune grave lacune dans Ie domaine de l'histoire des sciences
biologiques en France. Premierouvrage consacre ace sujet, it constitue une source
d'information irremplacable. Dans ce recueil sont abordes des themesqui dans leur
diversite laissent apparaitre en filigrane deux questions transversales: celIe de la
pertinence de la notionde « traditionnationale » en sciences, et celle de la « stagna
tion des sciences biologiques francaises » au cours de la periode etudiee. Ces deux
questions ne sont pas obligatoirement liees : il arrive que des chercheurs travaillant
dans un pays donne soient ace point mal inseres dans la communaute scientifique
internationale qu'iis deviennent stigmatises comme representants d' une science
« stagnante » par rapportaux acquis de cette communaute internationale, sans avoir
pour autant developpe un « style national» distinct. Une telle « stagnation» peut se
developper en particulier dans les pays peripheriques, coupesdes grandes centresde
recherche. D'autre part, une forte traditionscientifique nationale - tel I'heritagede
la physiologie de ClaudeBernarddans la biologie francaise - peut ala fois favori
ser la cristallisation d'un « style national» et rendre plus difficile l'integration des
chercheurs francais dans les circuits internationaux. Les editeurs des «Sciences
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biologiques et medicales en France» s'interrogent en premierlieu sur la realited'un
« style francais » capable de produire des recherches biologiques menees entre 1920
et 1950; en second lieu sur Ia validite de I'opinion qui veutque cette periode corres
ponde it une « stagnation» des sciences biologiques en France, ou plutot au deve
loppement des directions d' investigation differentes, enfin sur Ie lien possible entre
ces deux problematiques.

Les cas etudies dans ce volume sont loin de foumir une reponse claire aux ques
tions poseespar les organisateurs du colloque de Dijon. lIs suggerent cependant un
certain nombre de pistes pour I'avenir. Dans leur majorite, ces etudes de cas
confirment tout it la fois I'existenced'une certaine « specificite » de la biologie fran
caise et sa «stagnation» - ou plutot sa difference - dans la periode etudiee.
Abordant ces notions de facon nuancee, eIles pointent I'existence d' importantes
variations entre sites, entre domaines de recherche, et meme entre les situations dans
lesqueIles se trouvent les chercheurs engages dans des investigations relativement
proches. Ainsi, certains domaines d'etude directement inspires par la physiologie
generale -l'etude du comportement animal analyse par Richard Burkhardt, ou la
theoried'excitabilite de Louis Lapicque etudiee par Joy Harvey et par Jean-Claude
Dupont- n'ont guerebeneficie de I'essor qu'ils ont connu dans d'autres pays. En
revanche, et bienque relevant d'une inspiration physiologique voisine, la protistolo
gie developpee par Edouard Chatona pu donner naissance aux theories fructueuses
qui furent reprises par la suite par son eleve, Andre Lwoff, pour etre incorporees
dans la biologie moleculaire naissante. La relative « stagnation» de la majorite des
recherches physiologiques contraste encore avec la vitalite d'un petit groupe de
chercheurs en embryologie experimentale etudie par Richard Burian, Michel Delsol,
Janine Flatin, Jean-Louis Fisher, Jean Gayon et Herve Le Guyader.

La diversite des cas etudies dans ce volume confirme Ie danger des generalisa
tions abusives. EIle n'elimine cependant pas le besoin d'une vision plus large. En
depit de I'interet indeniable des problemes poses par les cas particuliers qui
composent « Les Sciences biologiques et rnedicales en France», on peut regretter
que ce volume n'ait pas inclus des travaux it caractere plus synthetique, et que les
auteurs aienteu des difficultes aaller au-dela des pistespartieIles indiquees dans les
recherches ponctuelles. II s'agit la, on peut Ie supposer, d'une contrainte propre it la
forme « actes d'un colloque ». L'introduction avertit que « l'histoire des sciences
biologiques et medicales en Franceentre 1920et 1950necessiterait, pour etre veri
tablement ecrite, la maitrise d'un materiel considerable qui reste encore arassem
bIer, et l'invention de methodologies nouvelles adaptees al'enormite de ce mate
riel» (p. 12). On peut cependant imaginer des recherches qui se situeraient it
mi-chemin entre l'etude aboutie d'une periode entiere et une serie d'etudes de cas
isoles, et des travaux qui feraient des cas reunis ici Ie point de departde nouvelles
recherches prenant en compte, sur une periode plus longue, davantage de protago-
nistes et de sites. .

Les editeurs du recueil affirment it juste titreque « les explications intellectuelles,
conceptuelIes, techniques, institutionnelles, demographiques de l'histoire des
sciences ne sont pas exclusives les unes des autres», et que la combinaison de plu
sieurs demarches partielles ameliorera la comprehension du developpement des
sciences biologiques en France. Cependant, it l' exception des travaux consacres it la
biologie appliquee et it la recherche medicale centres sur les developpements institu-
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tionnels, les recherches reuniesdans ce recueil s' interessent avant tout aux questions
conceptuelles et methodologiques, Cette polaritedans Ie traitementdes sujets risque
d'induire l' impression que les aspects institutionnels et techniques deviennent moins
importants des qu'on passe al'histoire des recherches fondamentales en biologie.
Des etudes avisee synthetique axees sur des systemes experimentaux, des eccles de
pensee, des cultures de Iaboratoire, des institutions scientifiques, sur la place des
sciences biologiques et medicales dans l' imaginaire collectif de la nation (par
exemple Ie culte des « grands savants », les ceremonies commernoratives, l'histoire
des disciplines ecrite d'un point de vue national) peuvent faciliter l'articulation des
diverspoints de vue sur I'histoire d'une science. De telles recherchespourraient etre
Ie sujet d'un futur volume qui completera cet ouvrage.

Ilana Lowv

QUESTIONS DE SCIENCES SOCIALES

Sciences et langues en Europe. Sous la dir. de Roger CHARTIER & Pietro CORSI.

Paris, Ecole des hautes etudes en sciences sociales, 1996. 16,8 x 24, 273 p.
[« Commission europeenne -Forum europeen de la science et de la technolo
gie »).

Le sujet de ce volume, qui fut d'abord celui d'un colloque (Paris, nov. 1994),
prete souvent aux exces, aux debars passionnes, aux descriptions apocalyptiques,
aux protestations solennelles, quand il ne se dilue pas dans des generalites pom
peuses.Or, la premiereimpression que I'on retirede la lecture de ce recueilest celIe
d'une grande justesse de ton. Si Ie parti historique qui domine dans la plupart des
textes explique largement cela, la meme remarque vaut pour les quelques com
munications qui portaient sur, dirions-nous, la pratique, au premier rang desquelles
le texte fort stimulantde Jean-Marc Levy-Leblond,

Le programmescientifique du colloque amenaitareflechir sur les rapports entre
les sciences et les langues, en Europe, de la Renaissance au temps present. Trois
axes de recherchese presentaient, en fait trois couplesd'opposition entre d'une part,
les langues vemaculaires et, d'autre part, une langue universelle, nne langue par
faite, une langue vehiculaire. Le plan suivant lequel les dix-sept communications
ont ete ordonnees, rend assezbien comptedes questionsqui ont ete posees : 1. Latin
et langues vemaculaires dans l'Europe de la premieremodernite; 2. Langues vema
culaires, langues universelles aux xvr et xvu" siecles: 3. De la langue « naturelle» a



582 REVUE DE SYNTHESE : 4c S. N° 4, OCTOBRE-DECEMBRE 1997

la convention linguistique ; 4. La languede la science: les dimensions linguistiques ;
5. La languedes sciences aux XIX

e et xx" siecles: 6. Enjeux et debars dans Ie monde
contemporain.

Plutot que de donner un resume analytique de chaque texte, il nous est apparu
preferable de mettre en evidence un certain nombre d'acquis. Tout d'abord, la per
manence d'une question de la langue dans la periode consideree : pendant quatre
siecles, les « savants» se sont, en effet, interreges - ou ont ete amenes it Iefaire
sur la langue it utiliser dans leurs travaux. En cela, une double necessite est appa
rue: quelle langue employer pour communiquer au mieux avec autrui, mais aussi
pour traduire Ie plus exactement possible, en toute transparence, Ie resultat des
recherches. Nombre de langues artificielles sont nees de ce second imperatif, Res
sort aussi de plusieurs communications, Ie role important que le latin a eu dans ce
domaine: langue par excellence des sciences, langue vehiculaire de convention,
reference et modele, voire source de certaines langues artificielles des XIXe

-xx" sie
cles; pour cette demiere periode, on se doit de citer I'article d'Anne Rasmussen,
l'un des plus solides du recueil, tant par la documentation mise en ceuvre que par la
finesse de I'analyse. En troisieme lieu, I'incidence de phenomenes extralinguis
tiques apparait avec nettete dans ce rapport entre sciences et langues, qu'il s'agisse
de facteurs politiques et economiques, qu'il s'agisse de considerations d'ordre ideo
logique, tel Ie prestige dont jouit une langue, les qualites dont on la pare, I'aptitude
qu'on lui reconnait - ou qu'on ne lui reconnait pas - it etre Ie vehicule du savoir.
Dans cet ordre d'idees, on lira avec interet plusieurs textes s'interrogeant sur la
situation contemporaine et, traitantnon seulement du statutde I'anglais, maisencore
du rapport des autres langues avec ce nouveau latin. Entin, des communications
insistent sur Ie rapport qui existe entre une langue et Ie processus scientifique lui
meme, quand la langue n'est pas seulement un vehicule, mais aussi un instrument
d'invention: la contribution de Marco Berettaqui porte sur la nomenclature de la
chimie au XVIIl

e siecle est fort eclairante de cette conception de la langue qui est
alors pour Ie savant, et la citation est ernpruntee it Lavoisier, « une veritable
methode analytique ».

A cote de ces acquis, ce volume d'une haute tenue offre bien des suggestions et
presente des pistesde recherche it poursuivre : en particulier, la dimension orale du
savoir. Les quelques remarques d'Anne Rasmussen sur I'importance des colloques
des Ia fin du XIXe siecle, de Jean-Marc Levy-Leblond et de Geoffrey Nunberg sur la
specificite des echanges infonnelsdans Ie monde scientifique contemporain invitent
it ne pas cantonner les enquetes au seul domaine de I'imprime. Pour en rester a
l'Ancien Regime et au XIXe siecle, la rencontre savante, Ie cours universitaire, la
seance academique constituent des situations des plus frequentes dans Ie monde
intellectuel, situations que des documents d'ordre narratifpermettent de saisirdans
leur dimension orale. Au titre des regrets, on constatera I'equation implicite qui a
ete posee entre sciences et sciences « dures», excluant d'emblee Ie champde I'his
toire, de la philosophie, bref, de ce que l' on appelle les sciences humaines. De
meme, on soulignera I'absence d'interet pour I'une des formes linguistiques que la
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science - toutes disciplines confondues - n'a jamais ignoree : le jargon9. Peut
etre est-ce parce que les auteurs de ces textes s'en sont dans l'ensemble soigneuse
ment gardes10.

Francoise WAQUET

Jacques PROUST, L'Europe au prisme du Japon, xvt'-xvtu' steele. Entre humanisme,
Contre-Reforme et Lumieres. Paris, Albin Michel, 1997. 14,5 x 22,5, 319p.,
bibliogr. (« Bibliotheque Albin Michel Histoire »).

Jacques Proust ne nous entretient pas dans cet ouvragede l'Europe de l'epoque
moderne qui nousest familiere, maisde I'Europe teIle qu'elle fut percue et imaginee
par les Japonais cultives, du xvr au XVlII

e siecle, Le prologue qui precede les sept
chapitres du developpement en eclaire l'esprit : il ne s'agit pas ici de reprendre le
cheminement traditionneI d'une histoiredes ideess'attachantaetablirIebiland'une
influence europeenne sur la culturejaponaise. Deux defauts majeurs entravent une
telle demarche: croire que l'Europe exporte une image authentique et complete
d'elle-meme, croire aussi que l'autre ne peut choisirqu'entre une acceptation glo
bale et sans reserve d'une telle imageet son rejet pur et simple. L'europeocentrisme
frequent de I'histoire des idees a ainsi condamne les historiens a ne voir dans
I'accueil fait par les etrangers a la culture europeenne qu'un miroir plus au mains
fidele alorsque la complexite des modalites de connaissance et des reactions s'appa
rente plus a une reconstruction de I'image qu'a un simple reflet passif. Cette
conception des rapports culturels entre Orientet Occident n'est pas tout a fait nou
velIe: elle sous-tendait deja l'etude de Jacques Gemet parue il y a quelques annees
sur la Chineet le christianisme. MaisIa methode est ici differente : Jacques GemetII
avait mis en ceuvre sa connaissance de la langue chinoise au la transcendance n'est
pas exprimable pour mettre en lumiere le malentendu profond et inevitable entre
missionnaires et Chinois. La demarche de J. Proust est differente : eIle s'appuie sur

9. Sur les jargons, on signalera l'ouvrage extremement stimulant, publie sous la dir. de
Peter BURKE et de Roy PORTER, Languages and jargons. Contributions to a social history of
language, Cambridge, Polity Press, 1995.

10. Toutefois, on lit, p. 129 : « La science, en effet, est une creation humaine, elle est nne
production humaine de part en part, nne production realisee avec les moyens du bord par des
hommes, ecrite et parlee par des femmes [...] »; cette phrase est accompagnee de la note sui
vante: «Je propose d'employer altemativement hommes et femmes pour signifier
"humains" ». 00 doit se rappeler l'explication ainsi fournie pour eviter it la page suivante de
penser it une division du travail suivant les sexes: « [...] ce sont les hommes qui s'expriment
et nous racontent ce qu'ils tiennent pour sa voix [de la nature], ce sont les femmes qui la sin
gularisent pour la maitriser ; ce sont eux qui la manipulent de toute (sic) les facons [...] pour en
dire le vrai. Et ces femmes parlent dans une langue localement situee, toujours lourde d'une
polysemie non maitrisable [...] », Le lecteur jugera de cet egalitarisme d'inspiration politique
ment correcte.

11. Jacques GERNET, Chine et christianisme. Action et reaction, Paris, Gallimard [« Biblio
theque des histoires »], 1982.
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les textes accessibles en des langues occidentales et sur des ceuvres figurees qui
revelent l'image que l'Europe a donnee d'elle-meme et la facon dont elIe a ete per
cue,

Les quatre premiers chapitres sont consacres it la periodeportugaise : de l'arrivee
des premiers jesuitesau declenchement de la persecution des chretiens en 1614. Pe
riode marquee par la presence missionnaire et par un evenementemblematique : Ie
voyage de quatre jeunes catechumenes japonais en Europe sous la ferule de leurs
maitres jesuites, sujet du dialogue du De missione legatorum, publie en 1590 it
Macao sous la direction d' Alexandre Valignano, alors visiteurde la Compagnie au
Japan. De Rome it Coimbra, l'Europe donnee it voir aux jeunes visiteurs et lecteurs
eventuels est celIe d'un catholicisme tri0 mphant, unanime, meme s'il est teinte
d'humanisme. C'est egalement cette image que vehiculent des ouvrages imprimes
par les peres de la Compagnie sur leurs presses japonaises au demeures manus
crits12 : catechismes, exposes de la doctrine chretienne, histoire du Japon a l'usage
des Europeens. Mais Ie message religieux des peres est fortement determine par
l'enseignementscolastique et les categories aristoteliciennes : il reposesur la notion
d'etre, etrangere it la philosophie japonaise, imparfaitement traduite. Aussi la tradi
tion nippone ne retient-elle veritablement des ouvrages europeens que les fables
d'Esope, traduites, adaptees et tres rapidement assimilees ala culture nationale.

Reticents face aux volontes missionnaires, les Japonais sont beaucoup plus atten
tifs aux domaines qui echappenta l'emprise de l'autorite et du dogme. C'est ainsi
que la rnedecine et I'art sont les canaux privilegies des echanges. La medecine en
particulier, domaine souvent suspect aux yeux des missionnaires, est dans un pre
mier temps un terrain privilegie de rencontre entre les deux cultures, comme en
temoigne I'ecolede medecine occidentale etabliepar Luis de Almeidait Funaiet qui
fonctionne de 1546 it 1593: la chirurgie occidentale y est enseignee, mais la mede
cine interne y releve toujours de la tradition chinoise. Quelques anneesplus tard, Ie
personnage de Cristovao Ferreiraest lui aussi representatif du rolejoue par la mede
cine. Entre dans la compagnie de Jesus a Lisbonne, il est envoyede Macaoau Japan
des 1609.La grande persecution l'oblige acontinuer son apostolatdans la clandesti
nite; capture et supplicie, il apostasie. Une fois devenu SawanoChuan, il s'initie it
la medecine aupres des medecins de la Compagnie hollandaise des lodes orientales
it Nagasaki et redige quelques annees plus tard un ouvrage de chirurgie.

Homme des marges et des contrats, Ferreira revele egalement les failles d' une
Europeque les missionnaires presententuniedans I'attachement au dogme. La refu
tation du christianisme redigee apres son apostasie confond les textes bibliques par
des arguments de bon sens, souligne les contradictions entre la Bible et I'enseigne
ment d' Aristote et du pape. Quant a sa critique de l'usage des sacrements, elle
revele, souligne J. Proust, qu'il a ete «frotte, sinon de "lutheranisme", du moins
d'un zeste d'erasmisme» (p.85). L'experience missionnaire au Japan amene les
jesuites as' interroger sur les croyances et les coutumes japonaises,mais les entraine
aussi dans une reflexion sur I'utilisation des images dans Ie culte, reflexion qui

12. En part., I' Historia de Japan du pere L. FROIS, publiee en partie en francais sous Ie
titre: Traite de Luis Frois, S. J. (1585) sur les contradictions de maurs entre Europeens et
Japonais, pref Jose Manuel GARCIA, notes et commentaire de Robert SCHRIMPF, Paris, Chan
deigne (« Magellane »), 1993.
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tient une part importante chez Ie casuiste Vasquez. La predication repose ainsi lar
gementsur l'utilisationdes images mais s'adapte au contextejaponaisen evitantpar
exemple un trop grand realisme dans la representation de la crucifixion, peine infa
mante au Japon. Cet art qui favorise les echanges et les contactsest aussi Ie terrain
privilegie des glissements, readaptations et reinterpretations, les codes culturels
ayant preside aleur elaboration etant ignores au mal interpretes. C'est ainsi qu'un
paravent japonais represente une bataille de Lepante etrangement terrestre ou
s'egarent des elephants venus d' une image modele de la bataille de Zama, tandis
que PhilippeII revet les emblemes d'un empereur romain.

A partir de 1614 et de la Grande Persecution, Ie Japon echappe aux ambitions
missionnaires des Europeens. Des lors, Ie prisme japonais ne renvoie plus de
I'Europe qu' une image singulierement eclatee. Jusqu'au XIX

e siecle, les chretiens
japonais conservent l'essentiel du dogme chretien a travers Ie recit oral des
Commencements du Ciel et de la Terre, analyse dans Ie chapitrev. Ce conte appa
rait commeIe miroirdeforme de la predication: Mariese confondant parfoisavec la
deessede la misericorde, tandisque IeChristest un « Bouddhavivant». Cependant,
ce syncretisme evite des interpretations trop directement inspirees du shintoisme ou
de I'amadisme dont les ressemblances avec certains aspects du christianisme
auraient pu favoriser les confusions.

De 1614ala fin du XVlII
e siecle,au cours de la periode hollandaise, a laquelle sont

consacres les deux demiers chapitres, c'est a nouveau a travers I'art et les sciences
que Ie Japon emprunte a I'Europe, par Ie biais d'ceuvres mineures. C'est en effet en
recopiant des gravures illustrant des livres europeens que les artistesjaponais intro
duisent la perspective dans les « imagesdu monde flottant». Mais cette copie n'est
jamais totalement passive et s'accompagne d'une reinterpretation comme cette
scenede theatreou l'artiste a utiliseles lois de la perspective lineairemaisen multi
pliant les points de fuite, faisant ainsi de l'ensemble de l'ceuvre une sorte de kalei
doscope au chaque scene participe a l'animation du theatre. Cette perspective
s'impose au Japon, commeelle l'a fait plus tot en Europe, par Ie biais des artistes,
avant d'etre codifiee par Ie langage scientifique.

Ce demier s'introduit egalement au Japon grace aux livres de medecine. C'est
parce qu' ils sont frappes du decalageentre les planches d' anatomie chinoises et les
representations occidentales que des medecins japonaiseffectuentles premieres dis
sections au XVlII

e siecle. Elles leur revelent l'importance de l'experience et les
amenenta corrigerles planches des ouvrages europeens et ales traduireen japonais,
inventant ainsi une nouvelle langue scientifique, a partir des racines chinoises. La
perspective et l'anatomie font penetrer le Japan de plain-pied dans Ie monde de la
modernite,

Proustrappelleles facteurs qui ont selon lui favorise une telIeprogression, en par
ticulier le contact privilegie du Japon avec des auteurs europeens qui entretiennent
une certainedistance avec Iedogmeet une orthodoxie trop rigide d'une part,d'autre
part Ie scepticisme relatif de certains japonais cultives qui ant conscience de «la
nocivite absolue de la tradition contre laquelle se battait au meme moment I'intel
ligence europeenne : la scolastique aristotelicienne, Ie principe d'autorite, le dog
matisme » (p.255). On aura reconnu ici les cibles privilegiees des Lumieres, de
Diderotet de I'Encyclopedie dont Proust a donne, il y a quelques annees,une etude
magistrale. Tout en etant profondement original eet ouvrage rejoint les etudes
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contemporaines menees sur les contacts entre I'Europe et I'Asie, en particulier la
Chine. II contribue ala reflexion meneesur ce qu'une cultureparvient a transmettre
de sa propre image et au role des intermediaires culturels. Surtout, il attire l'atten
tion sur Ie fait que ce qui est transmis n'est pas toujours ce qui etait pense comme
essentiel, mais ce qui ne devait en etre a l'origine que Ie vecteur ou un aspect
mineur: la perspective dans l'art et non Ie sujet, la medecine et non la religion 13.

Ainsi, non seulement la distance entre les cultures deforme I'image proposee, mais
eIle contribue egalement a en renverser la construction et les propres codes de
valeur.

Isabelle BRIAN

Olivier CHRISTIN, La Paix de religion. L'autonomisation de la raison politique au
xvf siecle. Paris, Seuil, 1997. 13 x 21,5, 333p., bibliogr. [« Liber»).

L'essai d'Olivier Christin analyse un processus longtemps en echec, celui de la
coexistence pacifique entre confessions dans Ie royaume de France et Ie Saint
Empire au cours de la seconde moitie du XVIe siecle, Ce faisant, l'auteur place au
cceur de son interrogation un moment de I'histoire de l'Europe mediane - en parti
culier les annees 1555.. 1567- et une procedure, la «paix de religion» largement
oubliee par I'historiographie recente des guerres de religion.

L'irruptiondu lutheranisme et du calvinisme cree une situation politico-religieuse
inedite dans les pays de l'Europe mediane. Aux Pays-Bas, dans Ie Saint Empire
romain de langue gennanique, les cantons suisses et Ie royaume de France, commu
naute religieuse et corps politique cessentalors de coincider. La religion du Prince
n'est plus partagee par taus ses sujets et la legitimation symbolique de son pouvoir
par la religion devient etrangere, voire etrange aux yeux d'une partie de ses regni
coles.Rapidement, cet etat de faits parait irreversible. Les luttesconduites contreles
« dissidents» toument a la confusion de leurs instigateurs, les debars et les col
loquesreligieux animes par des theologiens afinde resorberIe fosseentre les theses
de la papaute et des reformateurs echouent, confinnant de profondes divergences
dogmatiques. La fracture religieuse est officialisee ; dans cette Mance, des pans
entiers de la societe s'engouffrent et se livrent une guerresans merci, alimentee par
des motifsexistentiels, confessionnels, politiques ou banalement materiels. Lespays
basculent dans la guerre civile, consideree comme la plus singuliere, la plus injuste,
la plus inhumaine de tous les conflits. Dansce contexte, marque par I'insoutenable
de la guerrecivile, Ie risqued'un evanouissement du pouvoir souverain et la trans
mutation de la tolerance religieuse en concorde civilecomme l'a exposeMarioTur
chetti14, des hommes d'Etat et des theoriciens decident de proposer la pacification
interieure comme reponse ala division religieuse.

13. Plusieurs etudes actuelles portent notamment sur la musique europeenne en Chine: les
oeuvres du jesuite Joseph Amiot ou du lazariste Pedrini.

14. Mario TURCHETII, «Religious concord and political tolerance in sixteenth-and-seven
teenth-century France », The Sixteenth-Century Journal, XXII, 1991, p. 15-25.



COMPTES RENDUS 587

A situation inedite, solution inedite. Les « paix de religion» - paix de Cappel
(1531), paix d'Augsbourg (1555), edit d'Amboise (1563) - sont des textes sans
antecedent. Brefs, rediges en tennes generaux, souvent flous, ils prennent acte du
partage confessionnel et veulent en neutraliser la charge belliqueuse potentielle. lIs
se signalent par une teneur Iaicisee etrangere aux interrogations dogmatiques, a
I'organisation des Eglises, une dimension contractuelle et reclament I'intervention
du pouvoir central - l'Etat - charge de veiller a leur respect. Pris sous la
contrainte de I'evenement, d'abord penses et presentes comme provisoires dans
I'attente d' une reunification religieuse, ces textes pretent Ie flanc ala critique theo
rique et voient leur miseen applicationsujettead'innombrablesentraves. Toutefois,
il y eut grace a la volonte du pouvoir souverain relayee dans le pays par des
commissaires et la determination des executifs citadins, la mise en pratique de
« paix de religion». Les edits generaux de pacification devenaient la matrice des
protocoles locaux, reposantsur quelques solides fondements tels que le principede
la liberte de conscience, l' acceptation de la coexistence confessionnelle et sa mise
en pratique. Au quotidien, l' experimentation de la difference religieuse et l' exis
tence d'une minoriteet d'une majorite confessionnelle aboutissent aune variete de
solutions. Christin, it l'aide d'exemples allemands, helvetiques et de villes du Sud
est de la France, distingue les cites OU la minorite ne dispose que de la liberte de
conscience, celles oil les deux cultes peuventetre celebrespubliquement et enfin les
villes fondees sur la parite politiqueet religieuse, Avec comme corollaire, des ques
tionsde coexistence confessionnelle d'autant plusnombreuses aregler que Ie champ
des libertes reconnues ou concedees a la minorite est vaste. Avec au cceur des
debars, les modalites et la hauteur de la representation politique de la communaute
minoritaire, sa place dans Ie corps de ville, sa participation eventuelle a l'executif
citadin, les usages de I'espace urbain lors des processions ou la questiondu respect
du calendriercatholique par les protestants. Autantde problemes quotidiens, surgis
de la coexistence confessionnelle et qui posent des problemes de fond sur I'essence
de Yuniversitas, l'impact des valeurs inherentes a la citoyennete citadine aupres
d' une societe segmentee en communautes religieuses. Pour repondre aces ques
tions, les protagonistes des « paix de religion» firent Ie choix du pragmatisme, d'un
traitement technique des problemes, permettant aux juristes d'acquerir une
reconnaissance et une position sociale de premier plan dans les cites comme dans
l'Etat.

Les «paix de religion», promulguees a l'initiative d'hommes d'Etat perris de
culture juridique, tels les emblernatiques Michel de L'Hospital et Lazarus von
Schwendi, sont misesen reuvre dans les villespar des praticiensdu droit, avertisdes
realites de la chose publique et avocats du bien public. Christin soulignecette ten
sion entre centre et peripherie, entre Etat centralet communautes urbaines. Celles-ci
crurent a la viabilitedes « paix de religion» definies schematiquement par le pou
voir central auquel elles demanderent d'etre le garant des traductions particulieres
de son innovation politico-religieuse. Christinpeut alors remettreen questionle lien
generalement pose entre divisions religieuses et affaiblissement du pouvoir souve
rain et souligner que loin de rendre I'Etat absent ou evanescent, la diversite reli
gieuse et son mode de resolution par la « paix de religion» lui offre la possibilite
d'etre un acteur impartial, garant des confessions de ses sujets, respecteet legitime
grace a sa fonction arbitrale. Dans cette perspective, le massacre de la Saint-
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Barthelemy, assume par CharlesIX ne pouvait que ruiner, au moins de maniere
temporaire, cette position de l'Etat et du souverain. II offrait la possibilite aux theo
logiens et surtout aux predicateurs-imprecateurs adeptes d' un retour au triptyque
«une Foi, une Loi, un Roi » deja chimerique, de prendre leur revanche sur les
hommesde loi et d'envahir a leur tour I'espacepolitique dans les annees 1580-1590.
Ce combatdes « fideles papistes» se revelasans traduction politique durable, aussi,
sans ceder it la prospective retrospective justementegratignee par I'auteur, l'on peut
crediter les «paix de religion» et leur souvenir d'une certaine influence dans
l'echec politique de la Ligue et I'acceptation laborieuse de l'edit de Nantes.

L'essai de Christin, servi par une demarche comparatiste stimulante, la mobilisa
tion de sources aussi diverses que des traites politiques, des deliberations consu
laires, des allegories, I'emploi des methodes de I'anthropologie et de la sociologie
historiques emporte l'adhesion et demontre de maniere salutaire l'inanite du fina
lisme brocarde avec vigueur (p. 202-203). II Ya bien eu dans I'Europe mediane un
momentdes « paix de religion», qui a correspondu en Franceaux premieres annees
du regne de Charles IX et dont l'echec n'etait pas ineluctable. Sans doute, suivra
t-on mains facilement I'auteur dans son refus d'envisager que les edits de pacifica
tion, imposant a chacun de pratiquer son culte avec reserve n'aient pas favorise
l'interiorisation confessionnelle. N'y a-t-il pas dans cette separation souhaitee et
recherchee entre Ie politique et Ie religieux, une voie d'acces, des effets induits en
faveur de I'autonomisation de la raison politique cernee de rnaniere convaincante
par Christin.

Michel CASSAN

ReuvenA. BRENNER, Gabrielle BRENNER, Speculation et jeux de hasard. Une histoire
de l'hommepar Iejeu. Trad. de l'anglais par Marie-Andree LAMONTAGNE. Paris,
Presses universitaires de France, 1993. 15 x 21,5, 254 p., bibliogr., index
(« Libre..echange »).

L'objectif declare, et ambitieux, de I'ouvrage est de raconter une histoire de
l'hommepar Iejeu. En effet, il ne s'agit pas seulement d'ecrire une histoiredesjeux
de hasard, mais encorede comprendre ce qui pousse l'etre humain it se livrer aces
derniers. Ce projet amene les auteurs it un secondproposqui prend, cheminfaisant,
une grandeimportance: refuter tous les denigrements qui ont vise cette activiteet, a
l'aide des statistiques, de l'enquete sociologique, de l'economie, de l'histoire, pre
senter un portrait du joueur, une analyse du jeu de hasard et de la speculation qui
combattent les idees recues en la matiere. C'est done bien une histoire d'un trait
frappant du caractere humain qui nous est ici presentee.

Six chapitres s'enchainentde la facon suivante. 1£ premierderoule un historique
des jeux de hasard, et particulierement de la loterie. Le deuxieme expliquepourquoi
les gens s'adonnent au jeu. Le troisieme et Ie quatrieme interrogent Ie fait que, res
pectivement, Ie jeu et la speculation ont souvent ete l'objet de condamnations
severeset tentent de I'expliquer. Le cinquieme etudie les moyens mis, de nos jours,
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a la disposition des gouvemements pour reglementer cette activite. Le sixieme et
demier chapitre tente une synthese conclusive et, definissant les notions employees
dans l'ouvrage, propose une veritable politique du jeu.

L'originedes jeux de hasardest liee au fait que les peuplesavaientregulierement
recoursau tirage au sort pour connaitrela volonte de Dieu sur un certainnombre de
questions. En ces temps-la, le hasard n'est qu'une autre figure de l'ordre divin se
revelant aux hommes. Dans les « sorts », il s'agit, jusqu'au XVlI

c siecle,d'en appeler
directement ala providence divine: voila pourquoi l'Eglise en interdit l'usage sur
des questions triviales. Ainsi, la loterie est condamnee pour encourager l'oisivete et
l'insouciance et pour manquer de respect envers Dieu. Les auteurs montrent, it tra
vers une rapide histoire de la loterie,que cettederniereest tantot interdite, tantot uti
lisee par les Etats pour se procurer des fonds. Mais, du fait des deficits gouverne
mentaux, la loterie finit par triompher, comme en temoigne l'exemple du Canada.
Pourquoi les loteries sont-elles it present florissantes ?

Pour saisir la complexite des attitudes repertoriees ci-avant, interdiction, condam
nation virulente, it l'occasion permissivite, il importe de savoir pourquoi les gens
s'adonnent au jeu et quels groupes sociaux jouent plus que d'autres. Les auteurs
montrent, en s'appuyant sur des etudes statistiques de type sociologique, que la
population des joueursde loterie a tendance aetre plus agee, plus pauvreet it avoir
plus d'enfants que la population en general. II y a egalement ceux dont, accidentel
lement, les avoirs reels se sont averes sensiblement moindres que prevu.

Ce meme deuxieme chapitrerefute,dans un second temps, l'opinion negative que
les «arbitres de la vertu» ont des joueurs, presentes volontiers comme instables,
trop confiants en leur bonne fortune, prets it ruiner la vie de leur famille. lIs'agit
d'un mythe qui a ete forge par la litterature sur Ie joueur. Tout d'abord, les joueurs
ne sont pas des analphabetes culturels, ils voient plus souvent leurs amis et leur
familleet s'engagent davantage dans leur milieu. On ne trouve pas de liens entre Ie
jeu et le crime, entre Ie jeu et I'instabilite matrimoniale. Les auteurs montrent
ensuite que les gagnants ne gaspillent pas leur argent, ne negligent pas leur famille
et ne gachent pas leur vie. Entin, les joueurs compulsifs ne representent qu'une
infime fraction de I'ensemble des joueurs. Cette image rassurante n'a pas empeche
la condamnation du jeu. Pourquoi?

Le troisieme chapitre montre que le jeu souleve un debar theologique et philo
sophique: hasard ou providence? Un monde regi par Ie hasard est-il tolerable? Le
jeu de hasard, en effet, vise a l' enrichissement du joueur sans qu' il ait it foumir les
efforts necessaires par son travail ou ademontrer ses mentes. Cette controverse se
mue, au cours de l'histoire, en question sociale: le jeu est assimile au loisir de la
classeouvriereet semblemenacerI'ordre socialdefendu par les possedants. Associe
- faussement - au vice et au crime, il devient « un nid de revolutions». Les
auteurs montrent que, jusqu'a notre epoque, les attaques menees contre Ie jeu
reposent sur des faussetes ou des convictions ideologiques suscitees par I'interetde
classe. Mais, de nos jours, les gens se mettentde plus en plus a penser que c'est la
chance,et non uniquement le flair et le travailqui peut deciderde la richesse de cha
CUD. D'ou le succes de La Roue de la fortune ...

Le quatrieme chapitre, qui a le meme objectif que le precedent, se veut une
defensede la speculation et des marchesit terme. Qu'est-ce qui a ameneaconfondre
ces pratiques: jouer, parier, speculer, investir? On comprend la confusion entre le
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jeu et la speculation puisque les joueurs et les speculateurs visent Ie meme but:
s'enrichir rapidement et ce, sans foumir un effort particulier. Mais on aurait tort de
penser que la speculation aurait un effet destabilisateur sur la societe: les auteurs
demontrent, par des exemples historiques, que ce serait plutot Ie contraire. Le spe
culateur est montre comme celui qui peut avoir raison avant et contre la majorite. II
faut alors se garder de confondre speculation, fraude et crime. De merne, I'histoire
des assurances, d'abord identifiees au pari et al'usure - et condamnees de ce fait
- demontre que leur action est economiquement benefique, voire necessaire ; car,
et c' est une these fondamentale de l' ouvrage, I'existence de I' assurance, tout comme
celle du jeu, aide I'homme agarder espoir en un avenir meilleur. Le joueur assume
des risques lies ason rang social tandis que Ie speculateur assume des risques lies au
commerce : les reves et les succes du joueur sont autant de temoignages de sa foi en
un avenir meilleur, contre un ordre etabli qui se sclerose. Lorsque la loi interdit Ie
jeu et la speculation, elle etouffe ces espoirs et ces ambitions propres a l'humain.

Le cinquieme chapitre examine les differentes options qui s' offrent aux gouveme
ments pour reglementer Ie jeu. La tendance actuelle est a la legalisation : c' est bien
le signe que les depenses des gouvemements ont brusquement augmente et qu'il
leur faut trouver de nouvelles sources de financement. De nouveaux griefs frappent
alors Ie jeu : les gouvemements, les systemes de taxation, Ie crime et les jeux de
hasard n' ont-ils pas partie liee ? Les auteurs montrent qu' il n' en est rien, en etudiant
les consequences nefastes de la prohibition des loteries, Celle-ci ne conduit qu'a
augmenter les impots ou reduire les depenses. D'ailleurs sa sincerite est-elle si evi
dente? Ne cache-t-elle pas parfois des interets purement egoistes ? II n'en demeure
pas moins que la confusion regne encore aujourd'hui dans beaucoup d'Etats apro
pos des lois sur Ie jeu. Selon les auteurs, il faudrait en venir abriser Ie monopole de
l'Etat en la matiere. De telles mesures conduiraient aune situation ala fois creatrice
d'emplois et susceptible d'encourager I'optimisme et l'espoir chez ceux que la vie a
davantage malmenes,

Le sixieme chapitre est une conclusion. On aurait tort de croire, et l'histoire
racontee dans cet ouvrage Ie prouve, que I'interdiction du jeu entrainerait sa dispari
tion. Est-il done en accord avec Ie bien commun? Les auteurs reaffirment que Ie jeu
ne mine pas l'ethique du travail et qu'il ne fait pas primer l'argent et l'appat du gain
sur le souci du bien commun. Mais qu' est-ce que ce « bien commun » ? II consiste
essentiellement dans le bonheur, «bon heur» rappellent les auteurs: chance et
hasard. On peut alors definir la notion de bien commun par l'existence d'espoir et
d' occasions d' avoir de la chance. Mais, si cette definition est juste, il demeure
impossible de determiner quelle quantite de jeu peut etre socialement acceptable.
Quelles politiques se font-elles neanmoins jour ala lumiere de la precedente defini
tion? La legalisation du jeu, affirment les auteurs, peut conduire au developpement
de tout un nouveau secteur offrant ala fois des possibilites d'emploi et des partena
riats d' entreprise.

II ne s'agissait done pas tant de livrer des informations - et elIes sont nom
breuses dans cet ouvrage enrichi d'une abondante bibliographie par chapitre - que
de s'elever contre des idees recues. De meme, il s'agit de poser des problemes
complexes, et non de livrer une interpretation seulement economique, psycho
logique ou sociologique du jeu de hasard, en des termes trop cloisonnes. C'est l'his
toire de I'homme et de sa complexite qui est en jeu. Mais cette convocation de dif-
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ferentes disciplines - on peut parler d'interdisciplinarite - que pratiquent avec
virtuosite les auteursconduit parfois it un peu de confusionet aquelques redites. Le
chapitre de conclusionaidera le lecteur it mettre en rapport les theses les plus impor
tantes mais trap clairsemees et repeteesdans l'ouvrage, ce qui en rend parfoismalai
ses le suivi et la synthese,

Jean-Marc ROHRBASSER

Ralph CUDWORTH, Traite de morale, «Traite concernant La morale etemelle
et immuable» et Traite du libre arbitre. lntrod., trad., glossaire, bibliogr. et
notes par Jean-Louis BRETEAU. Paris, Presses universitaires de France, 1995.
15 x 21, 5, 377p., index (« Fondements de la politque »).

On doit it Jean-Louis Breteau, angliciste qui a consacre sa these it Ralph Cud
worth, et au soutien d'Yves-Charles Zarka, responsable de la collection,de disposer
en edition modeme de cette traduction. Sans doute s'agit-il avec Cudworthd'un de
ces minoresdont la coherencen'est pas la qualite dominanteet qui pour cette raison
peut-etre (est-ce sur") n'est pas tres connu; mais il s' agit aussi d' un de ces auteurs
qui ont eu sur leur epoqueune influenceconsiderable, par la transmission des textes,
des doctrines et des questions. Transmission des textes: son ouvrage principal,
l'Authentique Systeme intellectuel de l'univers a servi de recueil de citationsde phi
losophie grecque, non sans developper aussi une philosophie de la physique ana
logue it celIedont s'inspire Newton.Transmission des doctrines: la relecturede Pla
ton, de Plotin, de Boece... lui permettait de prendre it l'egard de I'epicurisme
renaissant une position it la fois conciliatrice et critique, qui fit date; l'empirisme
britanniquen'aurait pas ete possible, dans sa specificite souvent meconnue (it savoir
son interet pour la raison), sans cette atomismerelu par Ie platonisme.Transmission
des questions: son horreur du conventionalisme radical it la Hobbes, son souci
d' une morale transcendante, I'ont amene it chercher un equilibre entre la sensation
et I'intellection, le corps et I'esprit, le mecanisme et le finalisme, dont Locke a
manifestement medite les enseignements, et qui a fait regretter aLeibniz la rede
couverte trop tardive de son texte principal. Les textes posthumes publies ici, quant
it eux, peuvent etre consideres comme des elementsde discussion avec Locke: sans
preuve decisive, l'interpretation fait actuelIement son chemin, d'une lecture directe
de ces textes par Locke (cf. Stephen Darwall, TheBritishMoralistsand the internal
ought, 1640-1740, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p.172-175),
voire inversement d'une composition par Cudworth a la suite d'une lecture de
manuscrits lockiens ; ce texte serait ainsi une sorte de Nouveaux Essais avant la
lettre, qui aide acomprendre ce que I'empirismeet le neoplatonisme ont de parente
dans leur opposition meme, Cudworth minor peut-etre, mais qui merite done plus
d' etre connu que son collegue de Cambridge, Henry More, dont la correspondance
avec Descartes analysee par Koyre notamment, n'a pas toujours la meme profon
deur.
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L'interet des textes publics et traduits tient a ce qu' ils presentent en une forme
intiniment plus ramassee que Ie monstre qu'est Ie Systeme intellectuel, les theses
epistemologiques, cosmologiques et morales. Car Ie titre du premier Traite ne doit
pas tromper: il s'agit beaucoup plus, ici, de theorie de la connaissance que de
morale. L'objectif est d'etablir les conditions preliminaires d'une theoriede la loi de
Nature; et la cosmologie d' abord, les modalites de la connaissance ensuite sont au
principe de la morale: l'epicurisme d'abord deforme la saine conception de I'ato
misme democriteen en introduisant Ie hasard au principede l'ordre, alors que I'ori
gine mosaique de l' atomisme (these syncretique plusieurs fois reprise) liait les
atomes par des formes spirituelles. Le relativisme de Protagoras, Ie conventiona
lisme de Hobbes, I'empirisme de Gassendi- et peut-etre des manuscrits de Locke
-, le criticisme enfin de Descartes (et de Locke encore) qui pretendent mettre en
examen les capacites de connaitre avant de commencer a connaitre, sont toutes des
formes de gnoseologie qui remettent en cause la necessite des essences et done
I'anteriorite des principes moraux.

Appuye sur Ie Theethete, et Ie livre X des Lois surtout (mais aussi un Aristoteet
un Descartes platonises), Cudworth s'oppose a toute mesure humaine du connais
sable. La distinction du sensible et de l'intelligible, remise en honneur par Des
cartes, permet de differencier I'effet de pure receptivite passive, propre it la sensa
tion, et l'activite mentalede la perception qui exerce sa propre activite en harmonie
avec (et non a I'occasion de) la sensation. La sensation, cette « perception assou
pie », ne peut etre fausse par elle-memepuisqu'elle est pur effet: elle participedeja
a I'intellecten ce qu'elle interpretecomme qualites secondescertainseffets des cor
puscules,mais cet « assoupissement » de la sensation I'empechede sortirdu factuel,
de l'imparfait, du singulier. S'il y a done de la norme, du parfait,de l'universel, il ne
peut surgir que de l'esprit qui cree de son propre fonds (inneite peut-etre, mais pas
de la connaissance, seulement de la disposition a construire les concepts), les
conceptsnormatifs, parfaitset universels. Et tout autantque les concept'S des choses,
I'esprit agissantconstitue de son propre fonds les rapportsentre les choses (les rap
ports De peuvent etre que mentaux) d'une part, et les distinctions qui determinent
genre, espece et singulier dans Ie concept abstraitd'autre part. La determination de
la chose meme que I'on connait est done effet de l'esprit, autant que sa relation et
son essence. Le critere de la verite demeure dans la clarte de I'idee intelligible, et
non dans Ie sensible, ni d' ailleurs en Dieu ou I'on ne peut voir les idees etemelles.
Reste que ces essences eternelles doivent exister en une substance, ce qui prouve
I'existence de Dieu, et inversement fonde la connaissance, et surtout la morale.

Au-dela de ces grandes lignes, il faut que Ie lecteur s'interesse au detail des ana
lyses qui s'attachent aux debars epistemologiques de l'epoque : la questionde l'idee
abstraite constituee par eliminationde qualitesconcretes, Ie statut du trianglequi ne
serait ni scalene, ni..., Ie statut des qualites premieres et secondes, l'inneite et la
prioritede l'universel en toute analyse de ressemblance, tous debars de l'epoque qui
ont dans ce texte leur solution neoplatonicienne clairementexposee,

Le deuxieme Traite, Du libre arbitre est plus explicitement lie a la morale.
Ouvertement dirige contre Hobbes (Of liberty and necessity), mais aussi contre Ie
predestinationisme calviniste et les formes contemporaines du stoicisme, dirige
entin contre la psychologie scolastique (ou vulgaire) des facultes, it s' appuie sur Ie
fait du jugement de blame et de louange pour etablir qu'il existe des choses «qui
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dependent de nous ». Mais le plus interessant est sans doute le plus original: la
theorie de I' auto-« reference» de I' arne. These fondamentale, en ce qu'elle integre
l'apport de toute la tradition augustinienne dans une reflexion moderne qui servira
d'appui II Locke, et par III Hume, Rousseau, voire Kant. C'est parce que l'ame est
divisee en elle-merne qu'elle peut faillir, mais aussi se reflechir, se diriger, ce en
quoi reside la veritable liberte d' indifference, non pas perpetuelle indecision, mais
capacite de se maitriser dans Ie choix du bien. Le pouvoirsur soi, cultive par Shaf
tesbury, commentepar Foucault, trouve ici une de ses etudes les plus interessantes,
Ici encore, une meilleure connaissance de ce texte posthume (publie pour la pre
miere fois en 1838)pennet de mesureral'aune de cette pensee tatonnanre, la signi
fication des systemes, parfois plus caricaturaux, qui ont ete publies,

L'edition de J.-L. Breteauest belle et scrupuleuse ; pour le second Traite, dont les
manuscrits sont disponibles, I'edition est critique en ce qu'elle reprend les variantes
les plus significatives. La traduction elegante justifie ses choix par un glossaire et
par de nombreuses citationsen langue originaledonneesen notes, y compris,ce qui
est souvent eclairant, des textes grecs cites par Cudworth et leur traductionactuelle
(les partis pris de Cudworth se remarquent ainsi, par exemple dans sa citation de
Boece, p. 131, ou l'aristotelisme d'un texte de Boece devient un platonisme); sans
doute renaclera-t-on devant Ie choix (justifie)de traduire to exert par raviver(exert
ideas = raviverdes idees), qui a l'inconvenient de transformer l'inneisme disposi
tionnel de Cudworth en inneisme du contenu, alors que Ie traducteur a lui-meme
conscience du danger de confusion (mettre en ouvre pouvait eviter cette connota
tion ambigue), La redecouverte des sources, par un travail personnel considerable
qui ajouteacelui des editeurs anglais et allemands, est precieuse, L'introduction et
les annotations thematiques sont discretes - trop sans doute quand on connait la
competence de I'auteur - mais sans doute liees aux exigences editoriales: une
amplebibliographie pennettra d'approfondir le travail. Un texte trop ignore, scrupu
leusement edite, done, et qui devrait favoriserune meilleure mise en perspective des
xvn" et XVlII

e siecles britanniques.

Jean-Michel VIENNE

Beccaria et la culture juridique des Lumieres. Actes du colloque europeen de
Geneve, 25-26nov. 1994, etudes historiques ed. et pres. par Michel PORRET.

Geneve, Droz, 1997. 15,3x 22, 318 p. (« Travauxd'histoire ethico-politique »,
vol. 56).

Le bicentenaire du deces de Cesare Beccaria (1738-1794) a ele l'occasion d'un
colloque international dont on trouvera ici les actes, enrichis de la reedition d'un
texte de Jean-RobertTronchin (1710-1792), procureur general de la Republique de
Geneve de 1760 a1767; et de l' edition d' une traduction partielle et inedite de Dei
delitti e delle pene par Maine de Biran. Deux importants ouvrages sur l'ceuvre du
celebre marquis avaient deja ete publies en 1990. Le premier offre probablement a
l'heure actuelle la sourced'information la plus precisesur la vie et l'ceuvrede Bec
caria, tandis que le secondtend aapprecierl'influence des idees du marquisdans les
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legislations nationales 15. Les contributions rassemblees par Michel Porret visaient
manifestement la complementarite avec ces deux ouvrages collectifs en mettant
l'accent cette fois-ci sur les conditionsde reception et d'applications Desdelits et des
peinesen Angleterre, en Italie, dans les pays du Nord (Danemark, Norvege, Suede),
en Espagne et dans les possessions habsbourgeoises. La premierepartie de l'ouvrage
comprend en particulier une etude de CyprianBlamires sur Ie role de Beccariadans
la pensee des reformateurs anglais (William Blackstone, Martin Madan, Samuel
Romilly, WilliamPaley, William Eden et Jeremy Bentham) qui met en evidence les
divergences entre lesjuristes anglaissur I'interpretation des theses de l'Italien et, sur
tout, l' influence de Beccaria sur la pensee de Bentham. Beccaria est reste celebre
pour s'etre opposeaux conditionsd'administrationde lajustice penaleorganisees par
l'ancien droit. L'appreciation de l'intentionalite du coupable - effectuee par les
juges - etait une operation trop variable pour etre fiable car elle dependait d' une
multitude de facteurs difficiles adeterminer16. Beccariacombattit « l' arbitraire » de
cette demarche acoup de syllogismes, dont voici l' un des plus connus : « En pre
sence de tout delit, le juge doit former un syllogisme parfait: la majeuredoit etre la
loi generale, la mineure I'acte conforme ou non ala loi, la conclusionetant I'acquit
tement ou la condarnnation 17. » En ce sens, le marquis italien prenait positioncontre
I'individualisation de la peine qu'allait revendiquer les positivistes du XIX

e siecle.
Evaluant Ie rapporten definitiveassez lache de la pensee de Montesquieu acelle de
Beccaria, Catherine Larrererappelle tres opportunement, et l'etude de Michel Porret
sur Ie cas de la Republique de Geneve Ie confinne sur de nombreux exemples, que Ie
qualificatif d' « arbitraire » s'est peu apeu deplace au XVIIl

e siecle d'une connotation
positiveexprimantla neutralite du juge aune expression pejorative- presentedans
les De/Uti - qui ne rendait pas exactement compte du processus parfois tres
complexe de qualification des crimes. Si la charge polemique de Beccaria residait
dans cette denonciation du fonctionnement de la justice, elle reposait aussi, commeIe
montre Pierre Lascoumes, sur le fait que son utilitarisme et son systerne de valeurs
renvoyaitaune conception de I'ordre public laicise. Plusieurs contributions (Renato
Pasto, Mario Sbriccoli) rappellent ainsi la puissance critique et politique des De/Uti
dans lequel M. Sbriccoli voit aussi un « pamphletsur l'egalite » (p. 178). L'essentiel
de la force polernique des De/Uti reside peut-etre dans Ie fait que son auteur a consi
dere « la questionpenale camme le moyen de traiter d'une maniere plus generale la
reformede la societeet de I'Etat » (p. 178).Elleexpliqueaussi certainement la diver
site de ses lectures et de ses usages dans les pays d'Europe occidentale.

La seconde partie de I'ouvrage est moins directement liee aBeccaria. Elle ras
semble une serie d'etudes assez diverses sur les theorieset pratiques penales dont Ie
point commun est d'affirmer que le Siecle des lumieres n'etait peut-etre pas aussi
sombre que celui qui etait denonce dans les Delitti. Ces dossiers particuliers sur la
marechausseefrancaise (NicoleDyonet), Ie processus d'incrimination des coupables

15. Sur l'homme et l'ceuvre : Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa, Milan/Rorne/Bari,
CaripIo/Laterza, 1990. Sur la posterite de l' ceuvre, Cesare Beccaria and modem criminal
policy, Milan, Giuffre ed., 1990.

16. Cesare BECCARIA, Des delits et des peines, l" ed. 1764, Paris, Flammarion, 1991,
p.75-77.

17. Ibid., p. 67.
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a Geneve (M. Porret), la rarete des peines corporelles en Bourgogne(BenoitGarnot)
et I'appel croissant des juges ala medecine legale (VincentBarras, AlessandroPas
tore) convergentpour dresser un horizon d' attentedans la culturejuridique du siecle
de Beccaria. Si la somme des critiques contenus dans les Delitti ne se retrouve pas
dans les textes des jurisconsultestraditionnels, la plupart d'entre eux aspiraientdeja
a une codification plus nette des categories d'incriminations, certains etaient reser
ves meme sur I'emploide la torture au cours de I'instruction. De ce point de vue, les
tentatives de reformes de la justice dans les differents pays auraient pu faire l'objet
d'une etude specifique. Peut-etre aurait-on pu egalement relier la fortune de
l' ouvrage de Beccaria a la transformation des representations du criminel et de la
criminalitedans la secondemoitiedu XVIIIe siecle,Celle-ci a ete etudiee en detail par
exemple sur Ie cas francais par Hans-Jiirgen Liisebrink. a travers l'analyse croisee de
la litterature des Causes celebres, dont Louis-Dominique Cartouche (1693-1721) et
Louis Mandrin (1724.. 1755) sont les figures de proue, et celIe des memoirespropo
ses aux concours des Academies en cette fin de XVIIle siecle18. L'analyse de cin
Quante memoires rediges entre 1774 et 1788 portant sur la criminalite et la justice
penale a permis a H.-J.Ltisebrink de constater que si la nature humaine reste evo
quee a27 reprises commecause des delits, les « abus sociaux » Ie sont 38 fois, et les
« abus juridiques » 43. On peut lire dans ces resultats I'expressiond' une pensee liee
a la critique de la Monarchie absolue bien sur, mais aussi celIe d'une rhetorique
ephemere,qui va se dissoudre en France dans l' exercicedu pouvoir revolutionnaire.
Or il nous semble que c'est bien l'une des caracteristiques, sinon de la culture juri
dique, du moins d'une certaine pensee juridique des Lumieres,que d'avoir ern pou
voir eombattre la criminalite avec de bonnes lois. Denis Diderot resuma parfaite
ment l'esprit de cet idealisme juridique incarne par Beccaria: «Si les lois sont.
bonnes, les mceurs sont bonnes; si les lois sont mauvaises, les meeurs sont mau
vaises19. » Notons enfin que la dimension medico-legale de la culture juridique du
XVIIIe siecle a fait I'objet de nouvelles etudes presentees aun autre eolloque gene
vois, en juin 1997. La publication des actes permettracertainement de mieux saisir
le role pratique de la medecine legale dans ce vaste mouvement de reformes pour
lequel Beccaria sert incontestablement d'eponyme,

Marc RENNEVILLE

Jean-MichelBERTHELOT, Les Vertus de l'incertitude. Le travailde l'analysedans les
sciences sociales. Paris, Presses universitaires de France, 1996. 13,5 x 21,5,
272 p., index (« Sociologied'aujourd'hui »),

Jean-Michel Berthelot, sociologue, nous convie a travers son demier livre aun
exerciee de reflexion sur les sciences sociales. L'ouvrage, solidement charpente et

18. Hans-Jiirgen LOSEBRINK, «Les Representations sociales de la criminalite en France au
xvm" siecle », doctoral de 3e cycle, Paris, Ecole des hautes etudes en sciences sociales, 1983,
p. 213. Une version rernaniee de cette these est parue : Kriminalitdt und Literatur in Fran
kreich des 18. lahrhunderts., MunichNienne, R. Oldenbourg, 1983.

19. Denis DIDEROT, Supplement au voyage de Bougainvillee, 1re ed. 1772, Paris, Flamma
rion, 1993, p. 178.



596 REVUE DE SYNTHESE : 4c S. N°4, OCTOBRE-DECEMBRE 1997

bien argumente, s'organise en plusieurs temps. Jouant de la focale de son objectif,
I'auteur part du cadrage Ie plus large (1'espace des sciences sociales et de leurs
schemes d' intelligibilite) pour aller vers Ie plan Ie plus serre (1a discipline en son
fonctionnement specifique). Le projet n'etant pas prescriptifmais analytique, il ne
s'agit done pas de proposerune epistemologie normative, mais de tenter d'analyser
ces sciences telles qu'eIles se manifestent dans leurs multiples productions passees
et presentes.

Tout d'abord, chaque recherche en sciences sociales decoupe un objet specifique
(un ordre de probleme, un type de phenomene...) dans la complexite des realites
sociales. Et, achaque momentde sa demarche, c'est « l'anticipationd'une structure
interpretative» (p. 39) qui guide Ie chercheur. Berthelot distingue done six schemes
d'intelligibilitequ'il presentecommedes « structures logiques transdisciplinaires et
transhistoriques» (p. 84) : les schemes causal, fonctionnel, structural, hermeneu
tique, actanciel et dialectique. A. propos du meme « phenomene », des chercheurs
peuventmettre en oeuvre des schemes d'intelligibilite differents. Ainsi, un fait social
tel que Ie suicidepeut-iletre etudie dans une perspective causale (en etablissant des
correlations statistiques) ou dans une perspective actancielle (en s'attachant it
reconstruire des intentionnalites d'acteurs).

Puis, des schemes d'intelligibilite, on passe aux disciplines. Malgre la trans
versalitedes grands langages d'interpretation, c'est toujours atravers Ie filtre disci
plinaireque se donnent avoir (it lire) les savoirs. L'auteur essaie de sortirde l'anta
gonisme entre les conceptions externalistes et internalistes des savoirs
disciplinaires: unediscipline constitue indissociablement un « espacesocialde legi
timation des savoirs» au sein duquelles chercheurs - souvent en conflits ou en
luttes - s'organisenten cenacles, en clans, en equipes, en eccles ou en courants,
avec leurs revues, leurs collections editoriales, leurs territoires institutionnels, etc.,
et un « espace logique de construction d'argumentations » (p. 100) qui est irreduc
tible - quoiqu'en disent les incessantes rumeurs professionnelles sur les « coups »
et les « strategies» des uns et des autres- it la premiere dimension. S'il serait tota
lement naif de nier les determinations sociales et institutionnelles it travers lesque
leIs se sont engendrees les productions scientifiques, it serait tout aussi faux de ne
comprendre ces dernieres que comme de simples effets des premieres (p. 123). Les
luttes, les rapports de force, les strategies ou les interets..., reperables dans des
spheresd'activite extremement variees, De peuventrendre compteaeux seuls de la
logique specifique des activites scientifiques.

Berthelotordonne les differentes sciences sociales it partir de deux axes. Le pre
mier oppose un «pole ideographique », privilegiant la description, a un «pole
nomologique », pronant la mise en modele. L'auteur precise bien que si l'on re
trouve I'anthropologie et I'economie aux deux extremes (la sociologie etant plus
pres de l'economie et l'histoire se rapprochant davantage de l'anthropologie), une
des caracteristiques des sciences sociales reside dans Ie fait que chaque discipline
engendredes travaux couvrant toujours plus ou moins tout l'eventail des possibles.
Le secondaxe de differenciation opposeles disciplines qui circonscrivent tres preci
sement leur champ d'investigation (linguistique, economie, etc.) a celIes qui,
comme I'histoire, la sociologie ou I'anthropologie n'ont jamais etabli de limites a
leur enquete (autonomisation vs globalisation).
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Comparant deux livres, l'un d'un sociologue et l'autre d'un historien, Berthelot
exemplifie les differences disciplinaires. L' ouvrage d' histoire se caracterise par un
«tissage d' evenements singuliers et de commentaires theoriques », I'essentiel du
texte ne residant pas dans « I'enchainement des propositions». En revanche, dans
l'ouvrage de sociologie, « il ne s'agit plus la d'etayer rigoureusement chaque propo
sition d'un substrat empirique, mais de les inserer dans un ordre theorique, ou la
coherence demonstrative vaut pour preuve» (p, 134). L'auteur de ce compte rendu,
sociologue de metier, ne peut s'empecher ici de sortir de sa reserve descriptive et de
la posture qui sied al'epistemologie analytique pour emettre un commentaire nor
matif: I'exemple d' ouvrage sociologique pris par Berthelot donne assez spontane
ment envie atout sociologue anime par l'esprit d'enquete de se declarer historien.
En effet, on est en droit de se demander si, « davantage sensible a l' agencement des
raisons et aune theorisation du fonctionnement actuel des societes qu' aune mise a
l'epreuve empirique» (p. 139), Ie sociologue ne sort tout simplement pas de son
role (en se faisant hermeneute sauvage ou logicien formaliste) et si l'historien qui
«ne s' autorise de generalisations que sous Ie controle minutieux d' une multi
plication des faits et des references » n' est finalement pas ameilleure distance du
theoricisme pour faire la science des faits sociaux. Les sociologues ne gagneraient
ils pas, sans perdre leurs ambitions theoriques, atravailler avec une arne d'histo
rien? Bien sur, l'exemple pris par I'auteur n'est absolument pas en cause ici, car les
productions sociologiques se caracterisent effectivement largement par cette « struc
turation rationnelle des faits [...J sousfaible contrainte » (p. 140). Mais l'epistemo
logie analytique proposee, eclairant les axes differenciateurs, les lignes de tension
ou de fracture entre les disciplines, doit justement pennettre, dans une perspective
cette fois-ci plus normative, d'envisager plus consciemment une politique (sociolo
gique, historienne, etc.) de la recherche.

Berthelot entre ensuite au cceur d'une discipline pour en inspecter la logique
interne. C'est l'exemple de la sociologie qu'il propose alors de developper en met
tant au jour les differents styles d'analyse pratiques : sociographie, sociologie expe
rimentale (anime par Ie souci de « mise a l' epreuve empirique »), sociologie inter
pretative (refusant « toute investigation objectivante » et flirtant avec la litterature),
sociologie critique (dont Ie travail de P. Bourdieu et l-C. Passeron, La Reproduc
tion, representerait l'ideal-type) et sociologie analytique (« entreprise de reflexivite
interne a la sociologie »).

II conelut, enfin, sur la question des liens entre les sciences sociales et I'action, en
faisant alors clairement ressortir I'acquis incontestable des sciences sociales, a
savoir « la reconnaissance de Yincompletude et l'appreciation du risque d'incerti
tude immanents aux savoirs seientitiques» face a «tous les discours totalitaires
d'affinnation peremptoire d'une verite reveree » et appelle de ses veeux « l'ouver
ture ala societe entiere d'une discussion argumentative, dont la science fait quoti
diennement I'experience dans son travail de validation, mais que seul I'ensemble
des concernes peut entreprendre, des lors qu'il ne s'agit plus seulement du vrai,
mais du bien» (p. 247).

On pourrait adresser une serie de remarques critiques a l'auteur : l'absence de
dialogue ou de confrontation directe avec les reflexions epistemologiques, parfois
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congruentes mais parfois aussi differentes, de Jean-Claude Passeron 20; l'utilisation
d'un langage fonnel qui ne rajoute rien ace que dit - bien - l'auteur dans la
« langue naturelle » (tout lecteur peut faire I'experience consistant a lire d'abord
sans les fonnalisations, puis avec les fonnalisations, les memespassages du livre et
constater alors la faible plus-value semantique ainsi degagee): la tendance para
doxale, par souci d'attitude epistemologique non normative, alegitimer objective
ment les entreprises de connaissance les plus retives ace qui nous semble constituer
des exigences minimales en sciences sociales. Ainsi l'auteur evoque-t-il Ie « style
interpretatif » en sociologie de la faconsuivante : « Souvent rejeteaux marges d'une
scientificite tatillonne, pretant Ie flanc aux critiques par ses faciles glissements vers
nne elaboration litteraire et son mepris explicite de toute logique de la preuve,
menace en permanence par Ie cercle du sens, ce style tire neanmoins sa force et sa
legitimite des dimensions secretes auxquelles il contraint a l'attention» (p. 206), et
a entrer en fin de compte - normativement - dans les luttes pour la definition
legitime des sciences sociales.

Mais la curiosite intellectuelle I'emporte, qui pousse plutot ase demander ce que
Ie memeobjetde reflexion pourrait susciter comme demarche de Ia part d' un histo
rien. Ce dernierconsidererait sans doute comme une trop grande audace Ie fait de
supposer la transdisciplinarite et, surtout, la transhistoricite des schemes d'intelligi
bilite, II insisterait certainement davantage sur les discontinuites, les variations et la
specificite de certains contextes historiques, la ou Ie sociologue peut etre travaille
par la pulsion, socialement constituee, de la generalisation hativede son propos. En
un temps OU anthropologie, histoire et sociologie, pour ne citer que les disciplines
les plus proches, nouent des liens sur des. bases moins hegemoniques que par Ie
passe, Ie livrede Berthelot nous sembleparticulierement utile pour eclairerles dif
ferences et les specificites, faire emergerles pointscommuns et aiderainsi Iescher
cheursdes differentes disciplines as'autotransformer dans un processus de confron
tation mutuelle.

Bernard LAHlRE

Denys DE BECHILLON, Qu'est-ce qu'une regle de droit? Paris, Odile Jacob, 1997.
15,5 x 24, 303p., index.

La question a laquelle Ie livre de Denys de BechiIlon, charge de recherche au
centre de philosophie du droit de l'universite de Paris II, cherche a apporter une
reponse est des plus classiques et des plus centrales dans Ie domaine de la philo
sophiejuridique. On en connait les difficultes principales : sur Ie terrainde la nor
mativite, it faut preciser, voire fixer les definitions en rendant compte de maniere

20. Jean-Claude PASSERON, Le Raisonnement sociologique. L'espace non popperien du rai
sonnement naturel, Paris, Nathan, 1991.
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satisfaisantede la triple dimensiondescriptive, prescriptive et legitimatrice du droit.
Sur Ie terrain de la definitionde la juridicite de la norme, c'est Ie couple Droit-Etat
qui constitue Ie nceud gordien.

L'ouvrage se donne pour ambition de clarifier cet echeveau et d'apporter sa
contribution al'ocean des theses sur Ie sujet, en operant une double reduction: du
droit ala regle de droit et de la regle de droit ala regle etatique de droit. D'apres
l'auteur, la science est ace prix.

Cette reduction, justifiee par la methode constructiviste adoptee laisse done
volontairement de cote Ie droit comme fait social, en particulier l'etude des institu
tions qui Ie produisent et Ie pratiquent, des discours qui cherchent a Ie fonder. La
perspective choisie est « nonnativiste » et se reclame explicitement de Kelsen. Les
proceduresconcretes,sociologiques, anthropologiques et historiquesde la genese de
la norme, son inscription dans la societe, les conditions requises pour que soit
reconnue sa valeur nonnative ne seront pas examinees: «[...] la nonne est "une
signification", pas une "chose". Elle constitue un "outil d'une texture purementpsy
chiques" » (p. 166).

La regle de droit est done une Donne. L' auteurecarte toute perspectivejusnatura
liste classique OU moderne, plaide pour la distinction la plus fenne de I'ordre des
criptif et de l'ordre prescriptif, du fait et de la valeur.De la sorte, « suivantune ligne
d'inspiration plutot kelsenienne, hasardons que la nonne pourrait se definir comme
la signification d'une proposition, indiquant aux hommes ou aux institutions un
modele auquel conformer leur conduite, imperativement » (p. 165-166).

Comme signification d'une proposition, la normativite de la norme ne provient
pas de l'enonce lui-meme, mais de l'autorite qui Ie prononce : « [...] la question de
savoir qui parle et d'ou il parle influence done la manieredont je recois son propos.
C'est elle avant tout qui conditionne les proprietes performatives de l'enonce [...]
c'est avant tout Ie statut du locuteur qui confere son autoriteaun enonce » (p. 168).

Surtout, la nonne dictantun devoir-etreest necessairement imperative. L'habilita
tion, la permission, l'autorisation et la definition sont certes panni les criteres qui
permettent de classer les normes, mais cela ne suffit pas, les nonnes ont pour objet
de «fabriquer de l'interdiction; prescrire, commander, obliger» (p. 177),puisque la
nature et ses lois, en elles-memes, ne prescrivent rien, et que comme le montre la
«belle histoire » qu'est le mythe du Pere de la horde primitive, «I'humanite se
construit contre» (p. 201). Plus precisement, « ce contre quoi il y a alutter en tout
premier lieu pour assurer la possibilite d'une vie sociale, c'est un desir, Et pas
n'importe quel desir, mais celui, sauvage et inextinguible, de me prendre pour Ie
pere de la horde, [...] la condition de la civilisation, c'est l'existence d'imperatifs
categoriques» (p. 204).

Conscient de la fragilitescientifiquede la parabolefreudienne, Bechillonl' adopte
cependant (« Peu importe en effet que l'histoire du pere de la horde soit "vraie" ou
non - mettons meme qu'elle soit "fausse", et qu'elle ne conte strictissimo sensu
qu'un mythe. La narration freudienne n'en apparait que plus geniale, Car il faut du
genie pour forger un mythe digne de ce nom», p. 201.) et ce faisant, deroute quel
que peu le lecteur qui tenait pour parfaitementdistincts l'ordre descriptif - scienti
fique - auquel le livre se rattache et l'ordre prescriptif auquel appartiennent les
considerations sur l'utilite de l'imperatif et sa legitimation mythique.
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Ce retour de l'imperatif au ceeur de la definitionde la nonne ne doit pourtant pas
etre compris comme une opposition au droit postmoderne, le soft law, au contraire.
« Ala durete archaique d'un Droit "moderne"en fin de parcours, succederait la flui
dite adoucie d'un Droit "post-modeme" plus adulte, plus soft, plus contractuel et
assez nettement affranchi de sa dimension autoritaire» (p. 207). La conciliation est
rendue possibleen distinguant les modes de productions de la norme, negocies, dia
logiques, adaptables, et la teneur de la norme, imperative.

Vne definition de la nonne une fois obtenue, il reste apreciser en quoi dans Ie
vaste champ de la normativite, on peut distinguerune nonne particuliere, la regie de
droit.

Y a-t-il du droit en de~ors de l'Etat? Bechillon, citant Hans Kelsen,opte ('our une
definitionjuridique de l'Etat, parce qu'« il est impossible[de] donner [de l'Etat] une
definition non juridique » (p. 101). II Yvoit en premier lieu « la personnification de
l'Ordre juridique» (Michel Troper, p. 101), un «corps abstrait» (Ernst Kantoro..
wicz, p. 103), ce qui lui pennet d'affirmer que «c'est la raison pour laquelle la
democratic suppose l'Etat : Ie lieu du pouvoir y reste indisponible et simplement
occupe par un representant (du peuple, de la nation, de la volonte generale [...]) »
(p. 103).

En second lieu, « l'Etat suppose [...J une puissance singuliere» (p. 104), l'exer
cice de sa souverainete, illimite, sauf par la souverainete des autres Etats, qui fonde
la puissance d'action au de gouvernement du territoire et de la population. La
Nation, comme Etat, et Ie Droit ne font qu'un. C'est ce droit etatique officiel que
Bechillon adopte comme objet, au terme d'un raisonnement en deux temps.

1. Certes, il existe des droits non etatiques. L'examen des cultures non occiden
tales nous fait decouvrir des formes de normativites qui ne font pas intervenir les
memes paradigmes, les memes representations de la normativite, du temps, du
corps, de Ia causalite... Du droit different, done, mais du droit quand meme, pour ne
pas repeter les erreurs de I'anthropologie coloniale considerant l'absence de droit
comme un symptome de primitivisme. Un tel choix ne peut etre considere comme
anthropocentrique parce qu'il n'y a pas de relation entre la question posee par la
science (est-ce du droit?) et Ia distinction, au sein de la normativite, de l'element
separe droit en Occident: «Ne confondons pas une definition scientifique avec
l'observation scientifique d'un phenomene de "definition" sociale» (p. 135). Le
droit peut n'exister qu'en Occident, les concepts de la theorie du droit, pure, exclu
sivementdescriptive, sont partout pertinents,si la constructionconceptuelletrouve it
y gagner. C'est ce que pense Bechillon qui choisi d'appeler la normativitenon occi
dentale « Droit» pour faire sa place aux lecons de I'anthropologie du droit.

2. Bechillonprefere pourtant se concentrer sur Ie droit etatique parce que « c'est
[lui] qui constitue la forme modeme de la juridicite» (p. 143). Choix restrictif,
commande par I'interet du point d' observation, qui evacue sciemment Ie «droit
officieux » p. 146, de meme que les representations profanes de la regie de droit
(p. 151), celIe des simples individus, ou Ia pratique concrete de l'Etat (p. 152),pour
privilegier Ie noyau du droit officiel dont la fonction est determinante. Des Iors, il
est possible de definir la norme juridique du droit officiel de l'Etat comme nonne
investie comme telle par l'Etat. C'est l'affiliation au systerne juridique qu'est l'Etat
qui fait la juridicite de la norme.
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Posant des les premieres lignes (« Je ne sais pas ce qu'est Ie "juste", ni meme la
justice. J' aimerais bien pourtantmais je n' arrivearien faire qui ressemblerait ade la
science avec ces mots-la [...] je crois bien que Ie Droit est froid, desesperement
froid », p. 9) la distinction entre description et prescription, ou pour Ie dire autre
ment la neutralite axiologique de la doctrine, la purete de la theorie, Bechillon
conclut en retrouvant son point de depart. Demarchequi a son prix, puisqu'il aura
fallu ecarter systematiquement, et parfois au nom du but a atteindre, tout ce qui
aurait ete susceptible de «rechauffer » Ie probleme, voir de brfller la theorie., a
savoir la pratique de la normeet son histoire, Ie mysterede son elaborationconcrete,
les precedes de legitimation qui l'accompagnent. La question du droit juste surgit
d'ailleurs, au terme de l'ouvrage, al'occasion d'une reflexion sur Ie droit nazi. Pour
l'auteur, dans l'hypothese ou l'Etat nazi est un Etat, Ie droit nazi est du droit, et la
critique doit chercher ses armes dans la morale et dans Ie droit international. Ou la
theorie, dans sa purete, se fait prescriptive,puisqu'elle interdit de juger de la justice
des lois en vigueur au nom du droit...

D'ou un soupcon : si Ie caractere prescriptifde la norme nait de l'autorite de celui
qui l'enonce, suftit-il que Ie juriste refuse toute pretention aprescrire pour que ce
soit Ie cas? Est-il prouve sociologiquement que la doctrine, fOt-ce sous la forme de
la science pure du droit, n' intervient en rien dans l'elaborationet la legitimation du
droit? Si tel n'est pas Ie cas, dans l' affrontement concret entre plusieurs formes de
normativites, Ie droit froid, souple et fenne, occidental et mondial, contractuel et
etatique recoit la Ie soutien incontestable qui Ie legitime en Ie constituant comme
objet de science...

Mikhail XIFARAS

Michel FOUCAULT, « 11 faut defendre la societe». Cours au College de France (1975
1976),ed. etabliedans Ie cadre de l' Association pour Ie centre Michel-Foucault,
sous la dir. de Francois EWALD et Alessandro FONTANA, par Mauro BERTANI et
Alessandro FONTANA. Paris, Seuil/Gallimard, 1997. 15,3 x 24, xI-291 p., index
(« Hautes Etudes »),

11 y avait I'ceuvre exoterique,celIe qui, de l'Histoire de fa folie a l'Histoire de la
sexualite, bouleversaIe champ historico-philosophique. II y eut ensuite Ie grand ras
semblement, proteiforme et punctifonne, des Dits et ecrits (Paris, Gallimard, 1994,
4 vol.), des interventions plus ou moins urgentes, plus ou moins immediatement
militantes. Et voici que parait Ie premier volume de l'ceuvre esoterique, celle que
professa Foucault, au College de France, de 1971 a 1984. C' est Ie texte oral du
cours de 1976 qui se trouve ici soigneusement transcrit par Mauro Bertani et Ales
sandro Fontana, complete par des notes qui en precisent les references, par un
« Resume du cours » extrait de l'Annuaire du College de France, enfin, par une
breve et eclairante mise en perspective et de fort bienvenus index.

Contrairementace qui se produit souvent dans des cas de ce genre, Ie grand soin
apporte par les editeurs acette publication n'est pas disproportionne au regard du
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texte meme. II De s'agit pas d'un fond de tiroirdestineaux fidelespanni les fideles,
mais d'un veritable «livre », admirablement compose, dont l'essentiel ne redouble
pas Ie propos des ouvrages «officiels» entre lesquels it s'insere - Surveiller et
punir (Paris, Gallimard, fevrier 1975) et La Yolonte de savoir (Paris, Gallimard,
octobre 1976)21. Ce n'en est pas l'ombre ou l'ebauche, c'est I'elaboration du pro
bleme suivant: des lars que la circulation du pouvoir ne doit pas etre pensee en
tennes de cession contractuelle (d'alienation volontaire), « ne faut-il pas l'analyser
d'abord et avant tout en termes de combat, d'affrontementou de guerre» (p. 16)?
Et poser ce probleme, c'etait eprouver la pertinence d'un modele agonistique (gau
chiste?) auquel Surveiller et punir avait, en effet, recouru (p. 31 et 315) pour en
finir avec celui du pacte et de la souverainete 22.

II s'agit done, tres philosophiquement, de transformer une solution en une diffi
culte. Comme toujours, au lieu de demander brutalement : «Cette proposition est
elle vraie? », on demandera : «A partir de quand cette proposition a-t-elle pu etre
formulee et susceptible de verite et de faussete ?» Soit, en l'occurrence : «Com
ment, depuis quand et pourquoi a-t-on commence apercevoir au aimaginer que
c'est la guerre quifonctionne sous et dans les relations de pouvoir» (p.41)?

Pour repondre acette question, Foucault, soucieux commeal'habitude d'ecarter
les trop attendus parrainages du grand Museephilosophique, revoque Machiavel et
Hobbes- Ie premierparce qu' il restait du cote du pouvoir et du prince (p. 145 et
150; Yolonte de savoir, p. 128), Ie second parce que, loin de faire de la guerre la
matrlcedu politique, illui substitue l'etat de guerrequi est tout autre chose,asavoir
precisement l'eviction de la guerre reelle, empirique, qui se trouve au coeur des
polemiques anglaises de l'epoque (p. 78 sq.). C'est done plutot de ce demier cote
qu'il faut se toumer, la ou Ie probleme se pose, non dans les termes d'une genese
hypothetique de la souverainete, mais dans ceux d'une histoire effective des rela
tionsde pouvoir, d'un processus regionaldont la guerreperpetuelle est le chiffrequi
requiert un nouveau savoir, celui de l'historien partisan destine a inflechir lesdits
rapportsde pouvoirqu'il s'efforce de penser- un savoirqui done,pour la premiere
fois depuis Platon, n'est plus de l'ordre de l'ordre et de la paix (p. 154).

Eprouver la pertinence du modele agonistique, ce sera alors en reconstituer la
genealogie par l'etude d'un corpus ailleurs absent et it I'etude duquel est consacre
l'essentiel de ce cours, asavoir celui que constituent ces histoiresde Franceou l'on
tente de comprendre comment l' origine belliqueuse des invasions barbares s'est
trouvee pervertie de telle sorte que les vaincus l'ont finalement, et perfidement,
emporte sur leurs vainqueurs. Trois noms, ou plutot trois ouvrages principaux,
balisentalors l'analyse : Francois Hotman, Franco-Gallia, 1573; Henride Boulain
vilIiers, L'Etat de La France..., 1727; Emmanuel Joseph Sieyes, Qu'est-ce que le
Tiers-Etat?, 1789. Au premier, il revient d'avoir reconduit la question de la legiti-

21. Ce cours, publie en italien des 1990 (Difendere La societa, Florence, Ponte aIle grazie),
avait d' ailleurs deja retenu l'..attention; cf., par ex., Michel SENELLART, « M. Foucault: "Gou
vemementalite" et raison d'Etat », La Penseepolitique, 1, mai 1993, p. 284.

22. Voir p. 195-196, 224, 310, 314. Comment recuser Ie paradigme contractuel, c' est la un
probleme qui, en France, se posait atous : voir la preface de Gilles DELEUZE a Instincts et ins
titutions, Paris, Hachette, 1953, ou l'analyse faite par Louis ALTHUSSER, Montesquieu, La poli
tique et l'histoire, Paris, Presses universitaires de France, 1959.
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mite acelIede I'invasion autourde laqueIle vontdesormais se nouer tous les debars
juridico-politiques (p. 104). Au second,qui occupe veritablement le centrede ce tra
vail, il faut attribuer le merite - mais tout le probleme est de savoir si c'est bien
d'un merite qu'il s'agit - d'avoir vraimentpense l'histoire en tant que calcul des
forces, soit un processus qui se definit sans reste par nne guerredes « races» ou des
«nations », entendues independamment de I'Etat commecommunautes d'individus
unis par des mceurs, des usages, voire une loi particuliere (p. 117 et 143). Au troi
sierne, il faudrait plutot reprocher d'avoir « embourgeoise » le discours historique
en le recentrantsur I'Etat dont la nationn'est plusque la figureen pointille(p. 2(0);
correlativement, la guerre pour la domination, Ie confIit de type militaire, n' apparait
plus comme la verite de l'histoire, mais comme l'expression de simples crises
exceptionnelles car ce qui conduit desormais le cours des choses, c'est une lutte
civile qui a pour enjeu I'Etat comme figure presente de l'universel - « Le present,
ce n'est plus le moment de l'oubli 23 ». Foucaultpeut alors relire, pour les renvoyer
dos ados, Francois Dominique de Montlosier et Augustin Thierry.

A partir de la, il s'efforce de concevoir l'emergence du racisme d'Etat modeme
en reference a celIed'un nouveau mode d'exercice du pouvoir, la biopolitique, qui
vient s'articuler aceluide la discipline, analyse en 1975, et qui occuperala derniere
partiede La Yolontede savoir : s' il faut opposerla normeala loi, il faut encoredis
tinguerla normedisciplinaire, qui dresse le corps individuel commefoyer de forces
utiles, d'avec la norme regulatrice qui institue les grands equilibres vitaux d'une
population definieen termes statistiques. Le racisme modeme apparaitla, au croise
mentde la vie commepolitique et de la guerrecommerealitedu pouvoir. La guerre,
c'est alors l'extermination de l'ennemi degenere par un Etat qui a en charge l'inte
grite de la population entendue comme race biologique. Et Ie racisme, c'est ce qui
autorise le droit de donnerla mort la ou Ie pouvoira, au contraire, pour vocation de
majorerla vie, de « faire vivreet laisser mourir», C'est pourquoi « il n'y a guerede
fonctionnement modeme de I'Etat qui, a un certainmoment, a une certainelimite, et
dans de certaines conditions, ne passe par Ie racisme » (p.227). Y compris l':8tat
socialiste pour qui l'adversaire aurait pourtant dO etre de classe, et non de race. Y
compris encore - faut-ille preciser? - l'Etat francais d'aujourd'hui 24.

Ces analyses, pour eblouissantes qu'elIes soient, peuvent laisser, a certains
egards, dubitatif. Quant a leur pertinence historique d'abord et il faudrait, par
exemple, se demander si les discours historiens etudies par Foucault ne sont pas
plus contractualistes qu'il ne veut bien le dire: n'est-ce pas, au fond, d'un pactehis
torique qu'il s'agit chez BouiainvilIiers ou chez Jean-Baptiste Dubos, de ce que
Montesquieu appelIe, dans L'Esprit des lois (liv.XXX), un «reglement general»
- L'Esprit des lois sur Iequel Foucault fait d'ailIeurs l'impasse aussi radicalement
que dans Surveilleret punir aproposdu droit penal,et ce alors memequ'il en est si
souventbien proche"? Mais, d'autre part, il est frappant de constaterque ce para-

23. p. 203. Voir Pierre MACHEREY, « Une nouvelle problematique du droit: Sieyes », Futur
anterieur, 4, printemps 1991.

24. Voir Etienne BALIBAR, La Crainte des masses, Paris, Galilee, 1997, p. 323 sq.
25. Cela reste amontrer. Quant a la question precise du droit penal, voir Catherine LAR

RERE, « Droit de punir et qualification des crimes de Montesquieu aBeccaria », in Beccariaet
La culture juridique des Lumieres. Actes du colloque europeen de Geneve, 25-26 nov. 1994,
etudes historiques ed. et pres. par Michel PORRET, Geneve, Droz, 1997.
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digme guerrier dont Foucault relativise ici genealogiquement la pertinence, il ne
parvient pas encore it s'en affranchir : s'il s'agit de savoir en quai des conceptsmili
taires comme ceux de tactique ou de strategic sont operatoires (p.40), il faut bien
reconnaitre que c'est precisement en tant que « tactique discursive» pourvue d'une
grande «polyvalence strategique» qu'est analyse Ie nouveau savoir historique
(p. 67 et 169), de sorte que Ie serpent se mord ici la queue. Aussi bien, quoique Ie
retournementde la formule de Clausewitz - «La guerre n'est que la continuation
de la politique par d'autres moyens » -, qui etait opere brutalementen 1975 (Sur
veiller et punir, p. 170) et qui sert ici de point de depart (p. 16), se voie bien plus
prudemment reformule en 1976 (La Yolonte de savoir, p. 123), la terminologie ne
semble guere varier d'un ouvrage it I'autre, Ie pouvoir y etant toujours decrit en
termes de strategieet de tactique. L' hypothese militaire s'avere ainsi plus resistante
que « l'hypothese repressive» (p. 17-18)et l'on peut raisonnablement supposerque
cette difficultene sera pas etrangere aux importants deplacements effectuesdans les
derniers volumes de l'Histoire de La sexualite. La parution des cours ulterieurs
devrait eclairer cela.

Bertrand BINOCHE

Habennas, La raison, La critique. Sous la dir. de Christian BOUCHINDHOMME et Rainer
ROCHLITZ. Paris, Cerf. 1996. 13,5 x 21,5, 240 p. (« Procope »).

Jurgen HABERMAS, Droitet moraLe. Tanner lectures (1986). Trad. de l'allemand par
Christian BOUCHINDHOMME et Rainer RocHLITZ. Paris, Seuil, 1997. 18 x 25,7,
93 p. [« Traces ecrites »).

Le premier ouvrage, qui contient huit etudes d'auteurs francais et etrangers sur
Jurgen Habermas, contribue it corriger un desequilibre de I'edition francaise, ou
I'abondance relative des traductions des ceuvres de ce philosophe s'accompagne de
la rarete des etudes qui lui sont consacrees. La caracteristique de ce recueil, qui
explique son grand interet, est de presenter un certain nombre d' approches souvent
distanciees, voire critiques, des conclusions habermassiennes tout en evitant de les
soumettre it une contestation globale ou de leur opposer des presuppositions radi
calement etrangeres aux siennes. On distinguera trois ensembles dans ces
recherches.

Un premier groupe d'articles s'attache it rendre raison de quelques aspects obs
curs de l'evolution habermassienne recente. Le travail de Louis Quere montre ainsi
que derriere la multitude intimidante des references aux sciences humaines aux
quelles recourt la Theorie de l'agir communicationnel, Ie propos habermassien
developpe une intention claire et simple au fond, susceptible d'interesser les prati
ciens des sciencessocialesles plus soucieux de reflechir sur les fondements de leurs
demarches: l'intention d'elaborer une anthropologie nouvelle axee sur Ie theme de
la communication linguistiqueet des formes concretesde l'intersubjectivite,qui doit
se substituer aux paradigmesclassiques centres sur la conscience et I'individu, avec
lesquels les sciences humaines hesitent parfois it rompre. De son cote, Rainer
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Rochlitz veut justifier la place de plus en plus preponderante que Habermas a
reeonnu a la theorie juridique, alors que jusque dans les annees quatre-vingts, sa
positiondans ce domaine semblaiten sommese situerdans l'horizon de la critique
marxiste du droit. Cette orientation est liee, montre I'auteur, aune interrogation sur
la maniere dont la rationalite pratique peut acquerir une efficacite dans les condi
tions imposees par Ie monde contemporain. L'investissement du terrain juridique
n'a done pas pour origine une capitulation devantla realiteexistanteet un reniement
du projet critique,mais la conviction que les principes universalistes et egalitaristes
de I'ethique ne deviennent effectifs que dans la mesure ou ils s' incarnent dans les
pratiques d' une democratic radicale.

Le second groupe d'etudes de ee recueil est consacre au theme de la raison.
Commeon sait, I'ambition philosophique dominante de Habermas consiste aedifier
une theorie de la raison, du moins amontreraquelles conditions on peut effectuer
en meme temps une reprise contemporaine du theme hegelien de la raison dans
l'histoire et de l'exigence kantienne d'une autonomie de la raison pratique. Les
articles de Christian Bouchindhomme, Johann Amason, Jean-Marc Ferry et Plinio
WalderPrado, tout en reconnaissant la porteed'une telle tentative, emettent, chacun
dans un style different, des doutes Quant ason succes. Le premier met en cause un
rapport aux sciences positives qui manque peut-etre de clarte critique.Le deuxieme
s'interroge sur la conception habermassienne de la rationalite, qui reste sans doute
trop unilateralement penseeen fonction de l'oppositionde I'instrumental et du com
municationnel et de la mise en valeur de ce demier. L'auteur, en s'appuyant sur
Charles Taylor et Maurice Merleau-Ponty, esquisse une definition de la raison qui
se voudraitplus largeet mieux fondee que cellealaquelle l' auteur de la Theone de
l'agir communicationnel parvient. Ferry, pour sa part, revientsur l'importantepole
mique entre Habermas et Karl Otto Apel a propos du statut des enonces philo
sophiques portant sur la raison: sont-ils a concevoir, comme dans la Theone de
l'agir, a la maniere d'explicitations de certaines competences donnees empirique
ment dans l'histoire et dans les pratiques ordinaires, ou bien, commechez Apel, sur
Ie modeledes enonces transcendantaux obtenus au cours d'une demarche de fonda
tion ultime? L'auteur refuse les deux tennes de cette altemative et propose une
solution personnelle, d'inspiration fichteenne, qui mente la discussion. Entin, Wal
der Prado rappelle les tenants et les aboutissants du differend entre Jean-Francois
Lyotardet Habermas. En refusant la notion de postmodernite, ce demier n'a certes
pas tort, selon lui, de rejeter I'idee selon laquelle I'epoque contemporaine serait
marquee par I'eclatement irremediable des diseours et des pratiques, obligeant a
tenir pour caduque la pretention a I'unification inherente au theme de la raison.
Cependant, la defense habermassienne de la modemite et de la raison repose sur Ie
refoulement du theme des limites du langage et de la communication, pourtant
eonstitutiflui aussi de la modernite, et surtout sur la meconnaissance de I'art, triste
ment reduit, dans la Theone de l'agir, au statut d'illustration d'une fonction
d'« authenticite expressive », Aux yeux de I'auteur, la mise en questionde ces deux
aspects suffit a justifier une attitude nuancee a l'egard de toute la construction
habermassienne ; mais on peut se demander dansqueUe mesureil ne se contraint pas
alors arevenir ades positions qui, comme il reconnait lui-meme, ont ete depassees
par Habennas.
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On peut isoler enfin un dernier ensemble d'etudes qui visent it apprecier les
conclusions habennassiennes en fonction de la situation historique contemporaine
qu'elles pretendent assumer. Gerard Raulet conteste ainsi Ie choix de la com
munication commetil conducteurde la theorie sociale. II amene selon lui it prejuger
abusivement de l'unite des phenomenes par-delala diversitedes jeux de langage et
des facteurs de differenciation a I'ceuvre dans la culture moderne. II implique
d'autre part une visiontrop etroite des ressources de la critique: aramener « la rea
lite des interactions sociales qui sont la Raison» (p. 103) a la seule figure de
l' echange linguistique, ne court-on pas Ie risque de n'offrir a la theorie sociale
qu'une base bien etroite? Cette difficulte est egalement au coeur du remarquable
essai d' Axel Honneth. Celui-ci rappelle que dans sa version horkheimerienne, la
theoriecritiquedoit s'appuyer sur une experience reellequi de soi implique deja une
tendance it l'emancipation. Mais Habermas n'opere qu'une reprise selective de cette
intention en mettant seulementen valeur la force normativedes presuppositions de
l'activite communicationnelle (meme si I'auteur neglige Ie fait que, concretement,
Habermas raisonne autant a partir du potentiel present dans la rationalisation
moderne en particulier que des ressources de I'interaction langagiere en general).
Aujourd'hui, c'est dans la resistance aux atteintes portees aux processus de la
reconnaissance sociale (par exemple dans Ie travail et dans le chomage) qu'il fau
drait situer cette origine, plutot que dans Ia seulecritique des distorsions de la com
munication, qui n'en forme qu'un moment.Cette proposition d' elargissement ou de
rectification de la perspective habermassienne, destinee a rendre possible une meil
leure prise en compte des crises contemporaines, conciut de la maniere la plus sti
mulante un recueH particulierernent instructif et, on Ie voit, riche de suggestions.

Le texte des lecons de 1986 sur Ie droit et la morale, situees chronologiquement
entre Ia Theone de l'agir communicationnel et Droit et democratie constitue, quant
alui, une contribution ala reflexioncontemporaine sur I'action ainsi qu'un precieux
temoignage sur l'evolution de la pensee de Habermas dans les annees qui ont vu la
formation de sa pensee politique actuelle. Sous une forme polemique et pro
grammatique, Ie but de ce court ecrit est de montrerqu'il est possiblede reinscrire la
theorie juridique dans Ie cadre d'une philosophie pratique sans renoncer au theme
d'une pensee critique orientee par Ia reflexion sur les situations contemporaines.

Pour etablir cette these, I'auteur engage une contestation du positivisme juridique
en reprenant certains themes de sa critique de I'interpretation weberienne de la
modernite. Dans la Theorie de l'agir, il se bomait a noter que, historiquement, il
etait peu vraisemblable que l' autonomisation et la formalisation du droit (seules
mises en evidence par Ie sociologue) aient constitue des phenomenes independants
et n' aient pas correspondu en particulier a I'apparition de formes de conscience
morale elevees, gouvernees par I'exigence de regles impartiales fondees sur I'adhe
sion rationnelle des interesses. lei, I'auteur va plus loin et note par exemple que
I'apparition des legislations de I'Erat-providence. significativement denoncees par
Max Weber commeune menacepour la puretedu droit formeI parce qu'appuyee sur
des imperatifs de justice selon lui ideologiques, constitue une sorte de verification
du caractere mythique de l'image d'une legalite detachee de tout besoin de legiti
mite suggereepar Ie positivisme juridique. A aucundes momentsde son histoire, et
al'epoque contemporaine moinsque jamais, le droit modernen'a repondu a I'image
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idealisee que Weber, prisonnier de son scepticisme dans Ie domaine pratique, a
voulu en donner. Son developpement s'est au contraire accompagne - bien sur
sans avoir toujours su la realiserempiriquement - de l'avenement d'une maniere
de fonderrationnellement les normes dont l'explicitation autorise aujourd'hui apen
ser la possibilite d'une interdependance et d'une interpenetration de la morale et du
droit, et done aussi le sauvetage du noyau rationnel des theories du droit naturel.

Cependant, on pourrait reprocher acette conclusion son idealisme. La difficulte
provient ici surtoutdu fait que des sociologues tels que Niklas Luhmann ont deve
loppe une image de la societe modeme comme d'un ensemble de sous-systemes
independants les uns des autres, ce qui, d'une part, interdit au droit l'ambition
d'avoir une prise sur l'ensemble social et, d'autre part, laisse penser que la
complexite de nos societes est telIe qu'aucun genreunique de principes, ethiques en
particulier, ne peut pretendre y operer efficacement. Renouant avec la philosophie
politique classique au terme d'une critique attentive des hypotheses proposees par
certains sociologues et juristes de notre temps, Habennas reaffirme au contraire
avec force la capacite qu'a, aujourd'hui encore, un «Etat de droit» de maitriser
politiquement cette complexite, en organisant des procedures democratiques desti
nees afonder les decisions collectives et arendre possible l'exercice de la justice.
Une norme se trouve ainsi elaboree, qui pennet d'evaluer de facon critique les pra
tiques sociales et politiques existantes.

Du point de vue de I'histoiredu developpement de la pensee de l'auteur mainte
nant,cet ecrit tendd'abord adissiperle soupcon legitime selonlequelcelui-ci aurait
pratique, dans les annees quatre-vingts, une sorte de fuite en avant dans la theorie
morale, Ie dispensant de rectifier les insuffisances de sa theoriesocialeou de I'adap
ter aux nouvelles conditions historiques. II montre aussi la precocite relative de sa
rupture avec I'antijuridisme et I'anarchisme qui semblaient impliques par le diag
nostic sur le contemporain propose dans la Theorie de l'agir, de memeque l'impor
tancequ'a eue d'embleepourHabennas la dualite kantienne du droitet de la morale
pourfaire obstacle au moralisme auquel risquait de conduire l'adoption de la preble
matique de I'ethique de la discussion 26. Mais ces evolutions ne sont pas non plus
achevees au moment de la redaction de l'ouvrage. Ainsi, ne trouve-t-on pas dans
Droit et morale, dans lequel les deux termes semblent en equilibre. l'equivalentdes
pages tres decidees de Droit et democratie ou Habennas fait du droit au detriment
de la morale, le moyen privilegie d'effectuation historique de la rationalite pratique,
ce par quoi elle a vraiment prise sur Ie reel (cf. cependant la p. 50, qui annonce ce
theme). De meme, la valorisation un peu teme de l'Etat de droit (p. 90-92) qui ter
mine les lecons de 1986, meme si elle n'en neglige pas les aspects democratiques,
contraste avec la ferrnete que mettra Habennas six ans plus tard, aetablir la neces
site d'une conjonction entre le liberalisme modeme et la tradition « republicaine »
(la liberte des Anciens selonBenjamin Constant) afinde faire de la democratic poli
tique Ie pivot de sa theorie juridique. Tout cela fait de Droit et morale, acertains
egards, un ouvrage de decouverte et de transition, mais qui conserve un interet

26. L'impression qu'un tel risque existe effectivement pouvait ressortir des deux ouvrages
publics ulterieurement par Habermas dans ce domaine et traduits en francais sous les titres de
MoraLe et communication, Paris, Cerf, 1986, et De l'ethique de La discussion, trad. de l'alle
mand par Mark HUNYADI, Paris, Cerf (« Passages »), 1992.
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propre en raison du serieux avec lequel y sont pensees les conditions d'une reactiva
tion du projet kantien d'une philosophie pratique qui se lierait avec les acquis des
sciences sociales et avec la prise en compte des exigences du present.

Stephane HABER

Giulia SISSA, Le Plaisir et Ie mal. Philosophie de Ia drogue. Paris, Odile Jacob,
1997. 14,5 x 22, 225 p., index.

Dans Le Plaisir et Ie mal, Giulia Sissa fait se croiser, entre autres et dans Ie
desordre, Platon, William Burroughs, Freud et Christiane F. (droguee et prostituee)
afin d'obtenir de leurs temoignages la matiere d'une reflexion sur la toxicomanie
comme forme extreme et excessive du desir et du plaisir. L'auteur entend s'interes
ser a la drogue comme al'objet d'une impossible satisfaction dont il conviendra a
tenne de montrer qu'elle n'est ni Ie seul ni Ie plus convenable paradigme du desir.
Entre le temoignage du plaisir excessif (jusques et y compris dans la douleur) que
l'auteur trouve chez de Quincey ou Burroughs et l'invitation finale faite au lecteur
de « se plier au principe de realite : pour jouir, il faut faire un effort. Allez done
seduire des hommes, conquerir des femmes, gagner de l'argent, ecrire un livre [...] »
(p. 190), G. Sissa commente pour les opposer deux theories distinctes du desir et du
plaisir: celles de Platon puis de Freud. Le premier donnerait ala philosophie de la
drogue son expression la plus «extreme» (1a condamnation du desir insatiable),
quand Ie second lui apporterait l'indispensable nuance d'une theorie du plaisir nega
tif mais du desir satisfait. De ces deux lectures, l'auteur conclura finalement : « Si
Platon avait raison, tout desir fonctionnerait comme une toxicomanie. Si la toxi
comanie exhibait la verite du desir humain, comme Ie pretend William Burroughs,
alors Platon serait notre philosophe Ie plus clairvoyant. Mais il n'en est rien [...] II
est tentant de jouer avec l'idee que les drogues seraient Ie paradigme de tous les
objets que I'on convoite ou achete, La psychanalyse cependant, et plus precisement
Freud, nous en detourne. La centralite du non deplaisir se conjugue ici avec une
theorie du desir non insatiable. La satisfaction est possible» (p. 189). Platon joue
done ici Ie role de contempteur du corps. G. Sissa s'appuie sur les formules et les
images les plus frappantes de la condamnation philosophique de l'hedonisme
(notamment celles de Socrate s'opposant aCallicles dans Ie Gorgias), pour montrer
que Ie gouffresansfond et Ie tonneau perce sont les caracteristiques memes du rap
port que Ie corps entretient al'egard de son propre plaisir : c'est un trou qui desire
sans cesse se boucher, mais la chose est impossible (bouche, un trou ne serait plus
un trou). II faut ainsi se rendre a l'evidence que « le Corps platonicien est un corps
baroque, deliquescent et fluide. C'est egalement un corps toxicomane. Arrache asa
dissolution par un remplissage cyclique, il n'est pas, il devient. Tant que Ie flux
l'inonde et se maintient a l'interieur, on peut faire autre chose que l'abreuver»
(p.53). Ce type de remarques, comme la lecture dont il se soutient, presente, du
point de vue de la doctrine platonicienne, Ie double inconvenient de passer outre
tout ce que cette doctrine peut dire du corps (de sa nature, de son soin et de ses apti-
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tudes), mais encore de ne pas tenir compte de l'effort qu'elle conduit, precisement au
chapitre des plaisirs, afin de considerer le rapport It soi comme une forme de maitrise
et de labeur, que Michel Foucault designait dans l'Histoire de la sexualite comme
« subjectivation », G. Sissa dit vouloir se distinguer de Foucault en montrant que la
thematique de la maitrise ne rend pas suffisamment compte du caractere insatiable du
plaisir. Mais elle le fait en negligeant ce que l'Histoire de la sexualite observait : le
soin du corps et le rapport qu'il convient d'adopter It l'egard des plaisirs corporels
sont, dans la philosophie platonicienne, indissociables d'une education aux plaisirs
comme It leur maitrise. La moderation que defend cette philosophie, lorsqu'elle
montre combien il est necessaire de connaitre les plaisirs, de les examiner pour
rnieux en user ou rnieux les associer, ne ressemble guere au diagnostic severe que lui
attribue G. Sissa. Ainsi, I'idee que « Platon vise It exclure une fois pour toutes les
rejouissances non intellectuelles du genre de vie du savant» (p. 62) paraitra sans
doute incongrue au lecteur du Banquet ou It celui qui entend Socrate dans le Gor
gias : « Moi, j'aime Alcibiade, fils de Clinias, et la philosophie. » Vouloir encore, It
l'encontre de l'anthropologie du Gorgias (ou du Timee; comme de la psychologie de
la Republique (qui s' efforce precisement de concevoir une education des desirs et des
plaisirs), reconduire le dialogue platonicien It l'eloge exclusif du plaisir philo
sophique (que l'auteur reduit, semble-t-il, au plaisir de la lecture ou aux joies du rai
sonnement), ne peut bien sur donner lieu qu'a la conclusion que les desirs corporels
et le desir de verite sont separes par un abime (p. 92). Mais c'est une conclusion qui
n'a pour elle, It notre connaissance, aucune autorite dans le texte platonicien.

De Platon pourfendeur du plaisir impossible, G. Sissa en vient rapidement It
Freud, analyste du plaisir negatif et du «desir satiable» (p. 168). Elle montre tres
clairement comment ce demier conceit desir et plaisir sur le modele d'investisse-·
ments et d'equilibres energetiques, pour insister ensuite sur l'experience freudienne
de la cocai'neet son role dans la distinction qu'opere finalement Freud entre le plai
sir et la mort, la jouissance et l' extinction. Quoiqu' en pensent Lacan et les « psycha
nalystes lacaniens », le desir peut rencontrer son objet, atteindre la quietude que
Freud avait su trouver dans cette cocai'ne qu'il prenait pour un analgesique (p. 178
180). Platon s'etait done bien trompe, desirer et eprouver du plaisir sont des choses
possibles et, dans certaines limites, souhaitables. Le Plaisir et le mal s'en tient It
cette conclusion, que son auteur regarde comme un element important de la
reflexion sur la dependance toxicomaniaque; au drogue qui sait que son envie ne
cesse jamais, on devrait pouvoir rappeler qu'« un besoin qui monopolise votre
temps n'est pas bon, car votre temps c'est votre vie, votre vie c'est vous » (p. 190).
Outre cette lecon edifiante, la « philosophie de la drogue» de G. Sissa se prononce
de facon assez allusive pour Ie developpement d'une politique publique d'aide aux
toxicomanes (« discours de comprehension ») tout en soulignant l'ambiguite de
l'actuelle «complaisance esthetique » (notamment cinematographique) pour la
figure du drogue. Mais elle n'examine pas les eventuels effets de cette politique sur
l'objet de son essai, le plaisir (du drogue). Dans le meme sens et d'emblee, une
«philosophie de la drogue» qui ne s'interesse ni It I'histoire, ni It la nature, ni aux
pratiques, ni aux formes et aux coflts sociaux de la drogue parait vouee It l'echec. La
seule consultation des etudes informees sur la consommation des drogues illegales
pouvait eventuellement permettre de nuancer Ie constat selon lequelle drogue pour
suivrait sans fin son plaisir; le gouffre ou Ie panier perce sont des images qui ne
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conviennent guere aux equilibres, certes instables, de la toxicomanie. Les politiques
publiques repressives, qui precedent finalement d'une hypothese quantitative sem
blable (en cherchant acontraindre les toxicomanes adiminuer leur consommation),
echouentaussibien auxEtats-Vnis qu'en Europe (particulierement en France; sur Ie
sujet, cf. la tres precieuse etude de Pierre Kopp, L'Economiede la drogue, Paris,La
Decouverte, 1997). Commey insistaitGillesDeleuze it y a quelques annees, le dro
gue est aussi Ie perpetuel desintoxique dont I'existence oscille entre la consomma
tion et l'abstinence (dans Ie meme sens, cf. encore l'etude de P. Kopp), incapable
d'avoir un usage experimental ou varie des stupefiants (intervention dans la «Ren
contre au centre Marmottan» avec F. Chatelet, F. Guattari, Ie D' Claude Olieven
stein et al., publiee par la Bibliotheque des motsperdus, 1978). Le Plaisiret le null,
faute d'information, n'atteint ni cette sortede nuances (1a difference entre l'usage de
stupefiants et la toxicomanie auraitpu par exemple trouverquelque alimentdans les
Lois de Platon qui font un eloge determinant de l'ivresse), ni finalement I'objet
ethique de son intitule.

Jean-Francois PRADEAU

Herve BARREAU, 1.£ Temps. Paris, Presses universitaires de France, 1996. 11,5 x
17,5, 128p., bibliogr. (<< Que sais-je?», 3180).

L'ouvrage se diviseen deux parties: «Le temps dans la vie quotidienne» et « Le
temps dans la connaissance scientifique ». L'auteur decline chacun de ces temps et
s'interroge sur leurs differences.

Le temps biologique est percu a travers les rythmes auxquels I'organisme
s'adapte et qu'il est susceptible de repeter, Ie temps physiologique atravers les ages
de la vie et Ie vieillissement. Les notionsde temps et de duree evoluentde l'enfant a
I'adu1te, forgees par la languequi vehicule« toute une sedimentation de 1a connais
sance commune du temps », Le rythme de la vie individuelle doit se soumettre a
ce1ui de 1avie sociale, lui-meme regule par celui du monde. Cet emboitement des
rythmes finit par constituer notre representation du temps. Le calendrierjoue acet
effet un role important, et l'auteur en retrace l'histoire technique.

Ce temps des calendriers debouche sur Ie temps scientifique, avec I'horlogerie
scientifique moderne et la datation des longues durees. Une introduction succincte
mais claire aux temps de 1a theorie de la relativite et de 1a mecanique quantique
complete Ie tableau.

L'auteur a done su faire passer de grands moments de l'histoire de la mesuredu
temps et en montrer 1es consequences sur la vie humaine ou sur la connaissance du
monde. De Jean Piaget aGaston Berger, du calendrier egypto-julio-gregorien aux
etalons acesiumen passantpar Ie pendulede Huyghens, de GalileeaErwinSchro
dinger en passant par Maxwell et Einstein, l'experience humaine du temps suit de
pres l'evolution des sciences et des techniques.

Au chapitre des regrets, on peut objecter I'absence de reference ala theorie des
systemes dynamiques, Ia « mathematique du temps» pour reprendre Ie titre d'un
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ouvrage de Steven Smale, avec les notions d'attracteurs ou de «catastrophes », si
presentesen physique, en economie, ou en chronobiologie qui est pourtantmention
nee (voir,par exemple, Ivar EKELAND, Le Calcul, l'imprevu. Lesfigures du tempsde
Kepler a Thom, Paris, Seuil, «Science ouverte», 1984). De meme, Ie temps de
I'evolution des especesn'est pas banal, avec ses debars autourde la selection natu
relle et du neutralisme, ou entre gradualisme et «equilibres ponctues », Le tempsde
I'Histoire, malgre de timides allusions, est curieusement absent de I'ouvrage, bien
que ce sujet ait ere tres debattu au moins depuis les Annales (par exemple, «La
Longue Duree» de Femand Braudel,Annales. ESC, 4, 1958,ou L'Ordre du temps
de KrzysztofPomian, Paris,Gallimard, 1984,ou Le Futurpasse de Reinhart Kosel
leek, Paris, Ecole des hautes etudes en sciences sociales, 1990, etc.).

L'ouvrage n'en demeure pas moins une bonne invitation it reflechir sur Ie sujet
difficiledu temps. Un titre plus precis et plus restrictifaurait peut-etrepermis de ne
pas conduire les Iecteurs et les lectrices vers l'idee que Ie temps se limiteaux seuls
aspects abordes.

Noel BONNEUIL

Du film ethnographique al'anthropologie filmique. Textes rassembles et presentee
par Claudine DE FRANCE. Paris, Ed. des Archives contemporaines, 1995. 15,5x
23, 168 p.

Si Ie recoursa I'imageest aussi ancienque Ie savoiranthropologique moderne, on
assisteaujourd'huiaun deplacement du modele des films specialises de Ia reference
au cinema documentaire vers Ie souci de I'investigation scientifique. Cet ouvrage
marqueun tel mouvement en proposantsix textes rassembles et presentespar Clau
dine de France, responsable de la formation doctorale anthropologique et cinemato
graphique al'Universite de Nanterre.

Dans son article de presentation, C. de France affirme les objectifs et les ambi
tionsd' une anthropologie filmique. Elle pose la question du passagede 1'«accumu
lation primitive» de films ethnographiques it la constitution d'une veritable disci
pline, projet it I'origine de I'ouvrage. Cette anthropologie filmique apparaitalors
comme « l'etude de I'homme filmable - susceptible d'etre filme - mais egale
ment celle de l'homme filme, tel qu'il apparaitmis en scene par le film »{p, 7). Le
secondterme de cette definition renvoie aux contraintes techniques de I'acte de fil
mer et non pas aune reflexion sur la presentation de soi, voire sa representation,
familiere pourtant aux sociologues.

C. de France n'ignore pas la difficulte qu'il y a adefinir un objet de recherche
partant de I'outil de sa restitution. Mais elle n'echappe pas ala petitionde principe
quandelle justifie cetteentreprise par les contraintes propresau travailfilmique. Les
renouvellements des techniques audiovisuelles, le faible recours des chercheurs a
leur usage et la rarete de travail critique et epistemologique sur ces genres de pro
ductions sont autant de raisons de saluer la determination des anthropologues
cineastes et leur intention de transmettre et de reflechirles savoir-faire issusde leurs
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experiences. Faut-ilpour autant assujettir l'autonomiede la construction d'un objet
anthropologique - ou de tout autre objet de sciences sociales - aune technique
recente et aujourd'hui indispensable? On peut en douter apres l'acte de fondation
durkheimienne de la sociologie qui est aussi un acte de ruptureaI'egard des appa
rentes specificites de la methode statistique de son temps.

Un secondargument viental'appui du projetd'anthropologie filmique. L'anthro
pologieen generala recours aux traditions oraleset Ie film serait adequataleur res
titution : il releguerait I'ecrit, et restituerait ala parole sa suprematie, L'ecrit, dans
ces conditions, n' interviendrait plus en amontou pendantl'enquete,maisen aval.Et
cette tradition orale d'un nouveau genre, voulue par C. de France, lui fait aussi
craindre Ie risque du rejet total de l'ecrit chez certains anthropologues cineastes
alors meme que la jeune disciplineaurait tant besoin d'avocats aupres de ses pairs.
On n'en finirajamaisde plaider les vicesou les vertusde I'ecrit et de I'oral tant que
I'enregistrement de la parole, sonoreou ecrit, tant que les images,fixes ou animees,
ne seront pas considerees comme autant de modalites d'objectivation qui forment
une panoplie pour l'enquete anthropologique ou sociologique.

Les anthropologues cineastes revendiquent la particularite de leur demarche face
aux specialistes de l'image animee, notamment les joumalistes de documentaires.
AinsiC. de Franceretienttrois criteresde distinction aleur egard. Le publicdu film
anthropologique, en premier lieu, serait restreint ala communaute des chercheurs.
Mais n'en va-t-ilpas, pour les sciencessociales, de l'image comme du livre: l'une
et I'autre connaissent des publicsen prioritespecialises mais aussi multiples et dont
la commande (qu'eUe provienne des producteurs ou de leurs homologues les edi
teurs) mediatise les contraintes. Une seconde caracteristique serait I'objectif pour
suivi par Ie chercheur : la description ethnographique (verbale ou non verbale). On
peut craindre ici encore une petition de principe. Le troisieme argument est rece
vable : I'anthropologue cineaste, contrairement au journaliste, travaille en ayant la
facultede prendreson tempset de jouer sur I'espace.Ce point est en effet essentiel.
II est meme parfois identifie par les documentaristes les plus scrupuleux. II peut de
plus rencontrer le souciexperimental qui s'exprime dans la reflexionactuelle sur les
sciences sociales 27. Pour d'autres raisons encore, les anthropologues cineastes ren
contrent une donneequ'on retrouve dans I'ensemble des sciences sociales : I'auto
nomiede la pratique de l'image est faible du fait de la monopolisation par les jour
nalistes des formes legitimes de restitution des phenomenes de societe28.

La portee de I'anthropologie filmique revendiquee par les auteurs est demontree
efficacement dans les articles de Jane Gueronnet, « Ritualite et cooperation dans une

27. Voir Les Formes de l'experience. Une nouvelle histoire sociale, dir. Bernard LEPETIT,
Paris, Albin Michel, 1995 ou Jeux d'echelles. De La micro-analyse al'experience,dir. Jacques
REVEL, Paris, Gallimard/Seuil, 1996.

28. La meilleure illustration en est l'ouvrage La Misere du monde, dir. par Pierre BODR
DIED, Paris, Seuil, 1993, OU la revendication de la pratique sociologique proprement savante ne
s'exerce plus al'egard d'une sociologie routinisee (comme dans Pierre BOURDIEU, Jean..Claude
PASSERON, Jean-Claude CHAMBOREDON, Le Metier de sociologue, ParislLa Haye, Mouton,
1968) mais contre les formes journalistiques de representation des phenomenes sociaux. Le
succes du livre provient precisement du fait qu' il se situe sur cette frontiere, comme Ie montre
depuis la multiplication dans Ie quotidien Liberation de tranches de vie a la maniere de la
«Misere du monde ».
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technique du Corps », et de Annie Comolli, « L'investigation filmique des appren
tissages». Prolongeant la tradition maussienne de recours a I' imagepour I'etudedes
techniques sociales du corps,ces contributions confirment que la cameraest un outil
privilegie pour l'etude des manifestations sociales incorporees, Les anthropologues
americains de I'entre-deux-guerres, tels Gregory Bateson ou Margaret Mead,
I'avaient bien compris. lIs furent parmi les premiers arealiser des films dans des
conditions techniques particulierement inconfortables comparees a celles
d'aujourd'hui. Dans le domaine de la sociologie, l'analyse des rites sociaux d'inter
actions se preterait tout particulierement al'etude par Ie film. Erving Goffman lui
meme eut recours a I'analyse d'images, mais publicitaires, dans son etude de la
representation du genre feminin 29. Bien que cette recherche n'ait pas ouvertde tra
ditionen sociologie, nous sommes bien aujourd'huiau pointou les sciences sociales
dans leur generalite peuvent beneficier de l'experience des anthropologues
cineastes. Les textes de Jean-Marc Rosenfeld, de Philippe Lourdou et I'entretien
accorde par Jean Rouch foumissent alors au lecteur des reflexions et des temoi
gnages de la premiere importance a propos de la maniere de filmer et du travail de
commentaire.

Le principal interet de I'ouvrage est de mettre en evidenceque si la production
d'images occupe une place importante au sein de notre societe, les chercheurs en
sciences sociales n'en sont qu'aux balbutiements de sa pratique empirique. La
consultation des bibliographies de films specialises (fournies dans ce livre systema
tiquement ala maniere des bibliographies d'imprimes),confortela conviction que le
genre demeure I'exception non seulementparce qu' il est peu pratique mais encore
du fait des difficultes que les chercheurs peuventrencontrer pour prendre connais
sance des travaux realises.

1£ projet d'anthropologie filmique marque bien un moment de renouveau des
sciences sociales actuelles. Mais, pris aujourd'hui entre trois genres anterieurs,
I'enquete anthropologique, Ie cinema ethnographique, et Ie documentaire de presse
audiovisuelle, il reste dependant d'une revendication de specificite qui s'exprime
par la miseal'ecart de celui de ces trois genresIe moinsculturellement legitime (Ie
joumalisme),Ie soucide depasser sa reference aune pratique artistique (Ie cinema),
et la tentative de subvertir la discipline scientifique mere (l'anthropologie). Reste
aujourd'hui a integrerpleinement la pratique filmique dans la panopliedes sciences
sociales en en comparant systematiquement les ressources et les effets avec les pro
cedes plus traditionnels (entretiens, statistiques, sources imprimes secondaires). Des
lors, une critique en terme de construction d'objet ou d'elaboration experimentale
ferait reevaluerce que les realisateurs de documentaires peuvent mesurer s' ils par
tagent un souci de connaissance: I'importance du jeu sur Ie temps accorde a
I'enquete, ou encore le travail de construction qui s'opere au cadrage ou bien au
montage.

Marie JAISSON

29. Erving GOFFMAN, Gender Advertisements, New York, Harper Colophon Books, 1976.


