
LA CONFERENCE DE 1865 ETLEVOLUME DE HElZEL

Le 20 janvier 1865, a lieu Ii la Sorbonne une conference qui marque
une date dans l'histoire de la semiologie du geste. L'orateur est Pierre
Gratiolet. La conference porte « sur la physionomie en general et en par
ticulier sur la theorie des mouvements d'expression ». II s'agit pour Gra
tiolet de populariser des reflexions qu'il mene depuis plus de dix ans, et
qui sont en quelque sorte un prolongement de ses travaux de neurophy
siologie. Docteur en medecine, mais non praticien, membre fondateur de
la Societe d'anthropologie de Paris en 1859, longtemps suppleant de son
maitre Henri de Blainville pour les cours d'anatomie au Museum national
d'histoire naturelle, sans jamais obtenir Ia chaire elle-meme, Gratiolet est
surtout connu pour ses recherches sur Ie systeme nerveux et le cerveau,
dans une perspective comparative entre I'homme et Ies primates. Depuis
1863, il occupe Ia chaire de zoologie de la Faculte des sciences de Paris.
La conference de 1865 marque prematurement la fin de sa carriere
puisqu'il meurt moins d'un mois plus tard, Ie 16fevrier,

L'annee meme de sa mort, Ie texte de la conference apparait a trois
reprises dans des revues et il est publie chez Hetzel avec un texte pos
thume, De la physionomie et des mouvements d'expression I. Ce volume
est en quelque sorte une synthese des conceptions de Gratiolet sur le
geste signifiant, et une reprise systematique des reflexions qu'il develop
pait deja en 1857 dans Ie deuxieme tome de l'Anatomie comparee du sys-

1. Le texte de la conference sur la physionomie a ere publie :
a) dans Le Moniteur scientifique-Quesneville, I" fevrier 1865,
b) dans la Revue des COUTS scientifiques du II fevrier 1865,
c) reproduit dans les Annales de sciences naturelles, 5· sene, 1. III, Zoologie et Paleontolo

gie, 1865,
d) et, entin, edite chez Hetzel: Pierre GRA1l0LET, Conference sur la physionomie en gene

ral et en particulier sur la theorie des mouvements d'expression, suivie de De la physionomie et
des mouvements d'expression, suivi d'une notice sur sa vie et ses travaux et de la nomencla
ture de ses ouvrages, par Louis GRANDEAU, Paris, Hetzel, 1865.

Revue de synthese : IV'S. N" 3-4, juif.-dec. 1992.



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

feme nerveux': 11 s'agit done d'un travail qui, certes, est en marge de ses
interets centraux, mais aussi d'un travail de longue haleine et qu'il veut en
relation avec ses autres travaux scientifiques3.

Le volume publie chez Hetzel a l'interet de regrouper deux textes por
tant sur un meme sujet et dont l'un est en quelque sorte la version scienti
fique, et l'autre la version vulgarisee.

UN ENSEMBLE DE DlSCOURS SCIENTIFIQUES ET UN RESEAU D'AUTEURS

Par ce glissement d'interet vers les gestes d'expression, Gratiolet s'ins
crit dans un mouvement qui va se developper au cours de la seconde moi
tie du XIX

e siecle, et qui a pour vocation d'elaborer des discours scienti
fiques sur Ie geste signifiant, en se demarquant nettement de la tradition
physiognomonique et autres courants divinatoires. Cette entreprise de
rationalisation est reconnue et developpee par tout un ensemble
d'auteurs - parmi lesquels Darwin - et pour lesquels Gratiolet est une
reference serieuse, En comparant Ie jeu des citations mutuelles de ces
auteurs, on peut etablir que Gratiolet est l'un des plus souvent cites4, et
I'un de ceux dont Ie discours est reconnu comme scientifique. Gratiolet
lui-meme declare ne pas devoir etre confondu avec ceux qui sont tombes
dans les «billevesees astrologiques » 5, ou qui n'ont pas ete au-dela d'un
art empirique, ou encore, qui ont cru pouvoir deduire un caractere apar-

2. Francois LEURET, Pierre GRATIOLET, Anatomie comparee du systeme nerveux considere
dans ses rapports avec l'intelligence, Paris, J.B. Bailliere et fils, 1839-1857, t. II, 1857. Cet
ouvrage est compose de deux tomes dont le premier a ete pub lie en 1839 par Francois Leu
ret. Francois Leuret etant mort, Gratiolet publie seul ce deuxieme tome en 1857.

3. On peut noter que dans l'eloge funebre qu'il fait de Gratiolet, Paul Broca, resumant
l'essentiel de la carriere de celui-ci, ne cite pas ses travaux sur la physionomie. Cf. Paul
BROCA, « Eloge funebre de Pierre Gratiolet, prononce sur sa tombe Ie 16 fevrier 1865 »,
Memoires de la Societe d'anthropologie de Paris, 1863-1865, Paris, Victor Masson et fils,
1865, p. CXII-CXVIII. En revanche, Edmond Alix, dans un discours prononce en 1867,
evoque assez longuement les travaux de Gratiolet sur la physionomie, et precise que le livre
de Gratiolet sur la physionomie etait deja ecrit lorsqu'il publie en 1857 le deuxieme tome de
l'Anatomie comparee: cr. Edmond Aux, Notice sur les travaux anthropologiques de Gratio
let, lue dans la seance solennelle du 20juin 1867, Paris, Typographe A. Hennuyer, 1869.
Rappelons, enfin, que la notice de Louis Grandeau dans le volume de Hetzel, op. cit. supra
n. 1 d), compte cinquante-deux references de textes portant pour la plupart sur des questions
d'anatomie et de physiologie du systeme nerveux.

4. L'existence de ce reseau a ete mise en evidence in Anne-Marie DROUIN, Gestes et phy
sionomie. Problemes poses par la conceptualisation du geste signifiant. Seconde moitie du
xu' siecle, these pour le Doctorat de l'E.H.E.S.S. SOllS la dir. de Francois Bresson, fevr. 1989.
Voir notamment le tableau p. 224.

5. P. GRATIOLET, op. cit. supra n. 1 d), p. 2.
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tir de vagues ressemblances entre certaines physionomies et certains ani
maux",

DES ANIMAUX, DES HOMMES ET DES HORIZONS THEORIQUES DIVERGENTS

L'utilisation que fait Gratiolet des references aux animaux n'est pas
d'ordre physiognomonique. En cela Gratiolet et Darwin font partie de la
meme famille de pensee. Pour autant, les references au monde animal ne
jouent pas la meme fonction chez l'un et I'autre auteur.

Lorsqu'il publie en 1872 The Expression ofEmotions in Man and Ani
mals 7, Darwin montre comment on peut trouver chez l'animal ce que
l'on pourrait appeler une etymologie des gestes humains. Autrement dit,
ce theme de I'expression des emotions, pour lequel il a certes un interet
vif et ancien, est pour lui une occasion de fournir des arguments supple
mentaires a l'idee d'une transformation des especes8.

Rien de tel chez Gratiolet. Au contraire, comme son maitre Henri de
Blainville, Gratiolet interprete la diversite et la parente des formes
vivantesatravers l'idee d'un plan de la creation et d'une echelle des etres,
qui n'a rien avoir avec des transformations echelonnees dans le temps 9.

6. Ibid., p. 4-6 : les auteurs auxquels Gratiolet fait allusion dans la conference sont surtout
Aristote, Della Porta et Lavater. Sur la Physiognomonie, cr. :Jugis BALlRUSAmS, Aberrations.
Quatre essais sur la legende des formes, Paris, Olivier Perrin, 1957; Francois AzoUVI,
« Remarques sur quelques traites de physiognomonie », Les Etudes philosophiques, 4, 1978,
p. 431-448; Martine DUMONT, « Le sucres mondain d'une fausse science: la Physiognomo
nie », Actes de la recherche en sciences sociales, 54, sept. 1984.

7. Charles DARWIN, The Expression ofEmotions in Man and Animals, Londres, Murray,
1872, trad. franc, par Samuel POZZI et Rene BENOt!", L'Expression des emotions chez l'homme
et les animaux, 2' ed. Paris, Reinwald, 1890, reed. Bruxelles, Complexe, 1981.

8. Cf. Yvette CONRY, L'Introduction du darwinisme en France, Paris, Vrin, 1974, p.78,
210,371 et 378. Cf. aussi Goulven LAURENT, Paleontologic et evolution en France. 18(}()·1860.
De Cuvier-Lamarck aDarwin, Paris, Ed. du Comite des travaux historiques et scientifiques,
1987, p. 206-207, 222, 254-256. n faut preciser que, des 1840, DARWIN avait entrepris une
monographie sur I'un de ses fils, observe quotidiennement dans ses expressions et mimiques.
On trouve une synthese de ces observations dans « A Biographical Sketch of an Infant »,
Mind. 7, July 1877, p. 285·294.

9. Sur Henri Ducrotoy de Blainville, cr. les articles de Bernard BALAN, J. LESSERTISSEUR et
F. JOUFFROY, Gabriel GOHAU, Henri GOUHIER, Georges CANGUILHEM, Revue d'histoire des
sciences, t. XXXII, 1. 1979. Cette publication, sous la direction de Bernard Balan, fait suite a
une journee d'etude du 16 decembre 1977, en l'honneur du deuxieme centenaire de la nais
sance de Henri Ducrotoy de Blainville. L'article de B. BALAN, « Organisation, organisme,
economie et milieu chez Henri Ducrotoy de Blainville », p. 5-24, cite un passage interessant
d'un article de P. GRATIOLET et P. H. E. Aux, « Recherches sur l'anatomie du Troglydytes
aubryi, chirnpanze d'une espece nouvelle », Nouvelles archives du Museum d'histoire natu
relle de Paris, Paris, t. 2, 1866, p. 11 : « Les formes exterieures sont la manifestation intelli
gible et immediate de la nature de l'animal. BIles racontent sa mission et sa destinee, BIles
traduisent par leurs modifications incessantes ses passions et ses instincts, et deviennent par
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L'annee precedant la conference sur la physionomie, il avait fait une
conference du meme type ala Sorbonne, intitulee « De l'homme et de sa
place dans la creation » 10. II y exposait les resultats de l'anatomie compa
ree, qui montre une grande analogie entre l'homme et les animaux, et
plus particulierement les singes, y compris dans la constitution du cer
veau. Mais, ajoutait Gratiolet, le developpement du cerveau de l'homme
fait apparaitre les plis frontaux en premier lieu, les plis inferieurs en der
nier, ce qui est l'ordre inverse du developpement du singe. De sorte que
« aaucune epoque ce cerveau humain, semblable typiquement au cerveau
du singe, n'est un cerveau de singe» 11. L'homme, meme du point de vue
materiel, est completement a part des etres qui lui sont le plus sem
blables. Et si l'homme est un animal, « c'est un animal transfigure, et si
l'on peut ainsi parler, change en symbole ». De telle sorte que, tout en
ayant un langage commun avec celui des animaux, qui exprime chez cha
cun ses emotions et sa nature propre, et atravers lequel l'homme comme
les animaux « se raconte », l'homme a un autre langage, Ie langage arti
cule et abstrait, « et ce langage n'appartient qu'a lui », Grace acet autre
langage, « l'homme ne se raconte pas seulement lui-meme, il raconte les
idees qu'il a de l'univers : aucun animal n'offre le moindre germe d'une
pareille faculte »,

Au total, l'homme, par son organisation, est bien un animal: « c'est
l'animal que traite Ie medecin, » Mais tout dans l'homme ne resulte pas
de l'organisation, Des facultes toutes nouvelles se manifestent en lui,
dont it n'y a meme pas des ebauches chez Ie singe. Et Gratiolet en tire la
question suivante : « loin de rapprocher l'homme du singe, leur simili
tude materielle ne fait-elle pas mieux ressortir encore la profondeur de
l'abime qui les separe ? »

C'est sur un tel abime que Gratiolet construit une reflexion qui fait de
l'animal non un ancetre, mais un modele analogique de l'homme.

hi les organes d'un langage universeI. ElIes recoivent de cette haute destinee une importance
irrecusable, superieure peut-etre acelIe du mecanisme interieur qui semble leur etre subor
donne dans I'harmonie de la correlation reciproque des organes. »

10. P. GRAll0LE:r, « De I'Homme et de sa place dans la creation» (Conference dans Ie
cadre des « soirees scientifiques de la Sorbonne »), Revue des COUTS scientifiques, 16, 19 mars
1864, p. 189-193 (SOllS la plume de Emile A1g1ave). Pour un commentaire de cette soiree,
cr. Ernest MENAuLT, « Le9Qn de Monsieur Gratiolet », 1£ Moniteur scientifique-Quesneville,
Paris, 1864, p. 310-312.

II. P. GRAll0LE:r, Memoire sur les plis cerebraux de l'Homme et des Primates (sic), Paris,
Arthus Bertrand, 1854.



A.-M. HANS-DROUIN: GRATIOLET VULGARISATEUR

DE LA PHYSIOWGIE A LA PSYCHOWGIE

387

Ainsi Gratiolet, specialiste du cerveau et du systeme nerveux, articule
d'emblee sa competence sur un interet tres vif pour tout ce qui concerne
les mecanismes de I'intelligence, l'etude comparative du comportement
animal et du comportement humain, en un mot, pour ce qu'il appelle lui
meme la psychologie :

«[...] certaines facultes sont communes aux animaux et a l'homme ; ils ne
different done pas d'une maniere universelle; mais d'un autre cOte certaines
facultes de l'homme n'appartiennent qu'a lui et ces facultes sont d'un ordre
si releve qu'elles font du genre humain un Regne a part dans l'armee des
vivants. Je me suis done attache ales caracteriser dans une esquisse rapide,
mais ferme et precise, et en cela j'ai suivi la methode des naturalistes plutot
que celle des ideologistes, mais si l'on juge que j'y ai reussi, peut-etre parai
trai-je avoir a mon tour paye mon tribut a la noble science de la Psycho
logie. »

C'est sur ces mots que Gratiolet termine sa preface du deuxieme
volume de L 'Anatomie comparee du systeme nerveux. Dans cet ouvrage, il
consacre en effet trois chapitres entiers a des problemes de type plus psy
chologique qu'anatomique : Ie chapitre VIn traite « Des effets de l'imagi
nation », Ie chapitre IX, de 1'« Influence des mouvements exterieurs et des
attitudes du corps sur l'imagination », et Ie chapitre X, « Des instincts et
de l'intelligence », On y trouve deja beaucoup des conceptions sur les
mouvements d'expression telles qu'elles sont developpees dans l'ouvrage
publie chez Hetzel. Mais ce qui prenait la place de quelques chapitres
dans un ouvrage centre sur l'anatomie comparee, finit par devenir un
objet central d'etude, ou la physiologie et l'anatomie ne sont plus que des
moyens pour comprendre la psychologie.

LES CONCEPTIONS DE HETZEL SUR LA VULGARISATION :

UNE SCIENCE AIMABLE ET SOLIDE

Le volume de Hetzel, regroupant la conference de 1865 et l'ouvrage
intitule De la physionomie et des mouvements d'expression, fait se cotoyer
en quelque sorte deux types de discours, Ie discours scientifique et Ie dis
cours de vulgarisation. II sera aise, pour cerner les effets de vulgarisation,
de confronter les deux textes que nous avons a notre disposition.
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Mais avant meme d'entrer dans les textes de Gratiolet, il n'est pas inu
tile de s'attarder sur les propos preliminaires de l'editeur, c'est-a-dire
Hetzel lui-meme, qui, atravers l'eloge de la conference, definit pour ainsi
dire les conditions de la parfaite vulgarisation. On sait que, pour Hetzel,
la vulgarisation scientifique est une sorte de mission humanitaire et fait
l'objet d'une veritable passion. L'editeur du Magasin d'education et de
recreation, cree en 1864, et auquel Gratiolet participe comme redacteur
de la partie « education» 12, est done tres sensible au talent oratoire et au
serieux scientifique.

Dans sa preface, Hetzel commence par rappeler l'anciennete et I'uni
versalite de l'interet pour la physionomie, ainsi que ses enjeux dans les
relations sociales, toutes choses qui contribuent afaire du geste signifiant
un objet qui interesse le grand nombre. Interet plein d'embuches, cepen
dant, ear l'impatience, Ie desir d'appliquer immediatement des resultats
encore fragiles, en un mot cet « attrait du merveilleux » a donne nais
sance a bien des discours qui sont « a la vraie physiognomonique ce
qu'est a l'astronomie la science des almanachs » et Hetzel rappelle la
crainte de Gratiolet de se voir confondu « avec ces bas imitateurs de
Lavater » 13. Mais, dit Hetzel, Gratiolet a su echapper atous ces dangers,
et a reussi a construire un discours qui soit attrayant sans cesser d'etre
rigoureux. A travers les traits ou, selon Hetzel, Gratiolet a excelle, on voit
se profiler les qualites que ron peut attendre de la vulgarisation scienti
fique.

La seduction d'abord est soulignee comme dimension indispensable:
en effet, la conference du 20 janvier a ete «accueillie par des acclama
tions enthousiastes » 14. Mais les qualites internes de l'expose ne sont pas
moins importantes : une these clairement resumee, depouillee de dog
matisme, une alliance de rigueur et de poesie, qui a fait de cette confe
rence « un veritable chef-d'oeuvre de science aimable et solide », dont la
lecture est « entrainante comme celle d'un roman » 15.

12. Cf. Denise DUPONT·EsCARPIT, « L'information scientifique et technique a l'usage de la
jeunesse dans Le Magazin d'education et de recreation », in Un Editeur et son siecle. Pierre
Jules Hetzel (1814-1886), Saint-Sebastien, A.c.L. Editions, 1988, p. 237-248. Sur la presence
de Gratiolet parmi les redacteurs du Magasin d'education et de recreation, cr. Segolene
LE MEN, « Hetzel ou la science recreative », Romantisme, Science pour tous, 65, Paris,
C.D.U.lSedes, 1989, p. 69-81.

13. Cf. P. GRATIOLET, op. cit. supra n. 1 d), p. II-III.
14. Ibid., p. IV.
15. Ibid., p. IV-V.
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Si l'on considere la conference de Gratiolet, on y voit apparaitre plu
sieurs types de precedes de vulgarisation, comme le recours a l'intuition
de l'auditoire et a I'experience personnelle 16, et surtout cette utilisation
d'images et d'analogies avec le monde animal.

On pourrait s'attendre a ce que ces analogies soient proportionnelle
ment plus frequentes dans la conference que dans le texte de recherche.
Or il n'en est rien. Sur les 68 pages de la conference, 8 sont consacrees a
des analogies animales, soit environ 1/9. Dans Ie texte de recherche qui
compte 315 pages, 50 sont consacrees a de telles analogies, soit environ
1/6. Cela tient au fait que la conference utilise aussi d'autres precedes de
vulgarisation. Mais l'importance de ces analogies dans le texte de
recherche laisse supposer que le recours al'animal n'est pas pour Gratio
let un simple effet de vulgarisation, mais a bien une fonction scientifique.
Comme on a vu que la perspective de Gratiolet interdit une interpretation
en termes transformistes, et ne peut faire du geste animal un geste origi
naire pour l'homme, il convient de faire apparaitre les fonctions de l'ana
logie animale et de voir si elles sont les memes dans la conference et dans
le texte de recherche.

LES FONCTIONS DE L'ANALOGIE ANIMALE DANS LA CONFERENCE:

1) Le comportement humain comme comportement de substitution.
Tout le systeme d'explication du comportement signifiant repose chez

Gratiolet sur une distinction, qu'il a mise en place depuis avant 1853,
entre quatre types de mouvements : les mouvements directs, les mouve
ments sympathiques, les mouvements symboliques et les mouvements
metaphoriques. A ces types de mouvements, al'exception du troisieme 17,

correspondent des fonctions particulieres du recours al'analogie animale.

16. Cf. P. GRATIOLET, op. cit. supra n. I d), p, 2: « Il me suffira de faire appel ala connais
sance que VOllS avez de vous-memes, C'est en VOllS, c'est dans vos souvenirs et dans vos senti
ments intimes que je trouverai mes preuves ; c'est dans votre raison seule que j'espere trouver
la justification de mes paroles. »

17. a. P. GRATIOLET, op. cit. supra n. 2, p. 631-639 : Les mouvements symboliques sont les
mouvements eveilles par I'imagination, qui font que si l'on pense aune emotion ou une sen
sation, Ie corps va reagir comme si el1eetait presente, Imaginer qu'on tremble fait trembler...
Mais de fait, l'explication des mouvements symboliques est peu eclairee par I'analogie avec
les animaux. II apparait, en effet, dans I'Anatomie comparee du systeme nerveux, que Gratio-
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Dans la conference, la premiere occurrence de l'analogie animale a
pour but de montrer que l'animal est particulierement bien dote
d'organes faits pour reagir a certaines situations et que, par contraste,
l'homme en est moins bien pourvu, ce qui genere des comportements de
substitution. Ce premier type d'analogies correspond au premier type de
mouvements. Comme leur nom l'indique ces mouvements ont un but
direct, immediatement interpretable: c'est l'eeil s'ouvrant sur ce qu'il
regarde, l'oreille se tendant vers ce qu'elle ecoute, ou inversement l'ceil
comme l'oreille se detoumant d'un objet pour lequel existe une aversion.
C'est en quelque sorte un degre zero de la signification, ou la distance
entre le signe et ce qu'il signifie est quasi nulle.

Or, chez l'homme, certains organes etant moins bien developpes que
chez les animaux, certaines attitudes semblent incomprehensibles, L'ana
logie animale vient alors comme une traduction. Un exemple sur lequel
Gratiolet s'attarde un peu est celui du regard de la peur. Dans ce regard,
les yeux semblent vouloir fuir en arriere, II suffit de considerer Ie compor
tement d'un animal comme le lapin ou le lievre pour rendre intelligible
cette tendance du regard :

« [...) ce regard est tres facile chez certains animaux timides, chez les lievres
et les lapins par exemple, dont les yeux situes aUK deux extremites d'un dia
metre transversal de la tete ant une egale facilite avoir en avant et en arriere
du corps; cette facilite leur est fort precieuse, car sans cesse exposes aux
attaques des animaux carnassiers, ils peuvent ainsi, dans leur fuite eperdue,
echapper plus aisement au danger qui les menace en mesurant constamment
la distance qui les separe encore du renard, du loup au du chien qui les
poursuit, sans avoir a tourner la tete [...] Le parallelisme des axes oculaires
rend chez I'homme ce regard en arriere absolument impossible. nest cepen
dant certains cas [...] au les yeux ant une tendance evidente, bien qu'inutile, a
regarder ainsi; on les voit alors simultanement se porter d'un cOte ou de
I'autre, jusqu'aux Iimites extremes de ce mouvement, et I'on dirait, passez
moi cette expression, qu'ils veulent faire Ie tour de la tete» 18,

A propos du phenomene de l'audition et de l'ecoute, Ie geste humain
est decrit la encore comme un geste de substitution. Son oreille n'etant
pas munie, comme celle des chiens et des chevaux, d'un pavillon mobile,

let, bien qu'il accorde l'intelligence aux animaux, ne leur accorde pas Ie pouvoir d'avoir des
images mentales fortes au point d'avoir comme chez I'homme une quasi-realite objective.
Neanmoins, dans ce meme ouvrage, if utilise Ie modele animal pour eclairer Ie phenomene
inverse des mouvements symboliques, Ii savoir l'influence du corps sur l'imagination. Cf. A.
M. DROUIN, « Le modele animal dans I'explication du comportement humain chez Pierre
Gratiolet (1815-1865)», lIS' Congres des societes savantes, Avignon, 1990, Paris, Ed. du
Comite des travaux historiques et scientifiques, 1991, p. 123-136.

18. Cf. P. GRAllOLET, op. cit. supra n. 1 d), p. 16-17.
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l'homme doit incliner le cou, au point parfois de se tendre avec effort
dans la direction de la source sonore et, dans ce cas, le visage est crispe,
la bouche forme un rictus, des rides se forment sur la joue... « on dirait en
un mot que tous les muscles de la face s'efforcent de suppleer a l'insuffi
sance des muscles du pavillon » 19.

2) Des mouvements amplifies et plus lisibles chez les animaux.
Un usage des analogies apparait apropos de certains mouvements des

animaux, qui ont une amplification par rapport aux mouvements
humains equivalents et qui, selon Gratiolet, les rend plus facilement
[nterpretables.

C'est le cas des mouvements directs des organes des « sens inferieurs »,
c'est-a-dire l'odorat et Ie gout. On les voit particulierement al'reuvre chez
les camassiers chasseurs, dont Ie nez est decrit comme « un directeur du
corps tout entier ». Chez l'homme, « ces mouvements sont a la verite
moins prononces », dit Gratiolet, mais il n'est pas moins certain « qu'une
odeur agreable attire la tete, et qu'une odeur mauvaise la repousse » 20. Ce
qui est a peine perceptible dans l'attitude humaine, devient alors visible
grace au recours a l'exemple animal.

C'est aussi le cas pour la deuxieme categorie de mouvements de Gra
tiolet : les mouvements sympathiques. Ce terme designe les mouvements
des parties du corps non directement concernees par une certaine sensa
tion, mais qui s'associent comme par sympathie avec l'organe concerne :
« Un son desagreable dechire-t-il les oreilles, les yeux se ferment d'eux
memes », disait-il dans l'Anatomie comparee du systeme nerveux":

C'est ce qu'il nomme dans sa conference la « republique des
organes »22. Cette participation de tous les organes aun organe qui recoit
une sensation est illustree par la description toute poetique d'un petit
chat devant un bol de lait sucre :

« Voyez-le s'avancer lentement et flairer avec attention; ses oreilles se
dressent, ses yeux largement ouverts expriment Ie desir, sa langue impatiente
lechant les levres, caresse et deguste d'avance l'objet desire. II marche avec
precaution Ie cou tendu. Mais it s'est empare du liquide embaume, les levres
Ie touchent, il Ie savoure; !'objet n'est plus desire, il est possede ; Ie senti
ment que cet objet eveille s'est empare de I'organisme tout entier; Ie petit
chat ferme alors les yeux, se considerant lui-meme tout penetre de plaisir. II
se ramasse de lui-meme, il fait Ie gros dos, it fremit voluptueusement, it
semble envelopper de ses membres, son corps, source de jouissances ado-

19. Ibid., p. 19-20.
20. Ibid., p. 22.
21. Cf. P. GRATIOLEI, op. cit. supra n. 2, p. 658.
22. ID., op. cit. supra n. 1 d), p. 33.
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rees, comme pour Ie mieux posseder ; sa tete se retire doucement entre ses
deux epaules, on sent qu'iI cherche aoublier Ie monde, desormais indifferent
pour lui; il s'est fait odeur, il s'est fait saveur, et iI se referme en lui-meme
avec une componction toute significative» 23.

Symetriquement, la douleur peut aussi produire ces reactions synthe
tiques de tous les organes. Mais la douleur est source de reactions contra
dictoires : quand elle est profonde, c'est le repli sur soi, les yeux fermes ;
quand elle est violente, les yeux sont grands ouverts et hagards. Les deux
attitudes trouvent leur intelligibilite grace a l'analogie animale.

Dans le premier type de douleur, on retrouve l'animal « qui se retire
dans quelque endroit ecarte », et qui «recherche les tenebres et le
silence» 24. Dans le deuxieme, Gratiolet appuie son propos par l'analogie
du chat qui s'est brule la patte et evoque ainsi cette forme extreme de la
douleur, dans laquelle les mouvements desordonnes des membres
semblent vouloir arracher le mal, voire meme arracher la partie du corps
qui est le lieu de la douleur".

3) Chez les animaux, des metaphores plus grossieres et plus facilement
lisibles.

Pour Gratiolet, « le geste de l'homme est plein de metaphores, et ins
tinctivement les animaux en font aussi quelques-unes »26. Ainsi, le refus
se marque par un resserrement du nez et de la bouche comme pour ecar
ter l'objet refuse, le plaisir extreme, par une ouverture des narines,
comme ces lecteurs delicats qui semblent «par leurs mouvements, a la
lecture de certains passages, s'enivrer d'un parfum celeste» 27

« D'un homme qui lit ainsi, ajoute Gratiolet, vous direz naturellement : c'est
un homme de gout. [".) D'un homme qui plait dans Ie monde on dit meta
phoriquement qu'il est goute. [.,,) N'est-ce pas une preuve entre mille que les
metaphores du geste sont paralleles aux metaphores du langage? » 28.

Ces mouvements metaphoriques, qui forment la quatrieme categorie de
mouvements, sont illustres d'exemples pris dans le monde animal, bien
que les animaux soient moins portes a la metaphore que les hommes. 11
faut voir deux raisons a cela : d'une part, Gratiolet peut montrer a quel
point les metaphores du geste existent d'abord spontanement, et non

23. Ibid., p. 31.
24. Ibid., p. 33.
25. Ibid., p. 33.
26. Ibid., p. 41.
27. Ibid., p. 45.
28. Ibid., p. 45-46.
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conventionnellement ; et, d'autre part, ces metaphores etant plus gros
sieres chez les animaux que chez l'homme, elles sont aussi plus facile
ment lisibles.

Si l'on prend la bienveillance par exemple, accompagnee de la joie et
de l'amour, chez l'homme elles se manifestent ainsi :

« [...] les levres agitees par de petits mouvements de degustation agreable, les
mains toujours pretes arecevoir, aserrer doucement, acaresser, et enfin le
baiser, cette caresse des levres qui semble attirer symboliquement l'ame de
l'etre aime » 29.

Chez un animal comme le chien, on a quelque chose de proche, mais
de plus grossier :

« Parmi les animaux les chiens seuls sont capables d'exprimer avec une evi
dente clarte l'amour et la bienveillance. Ils lechent en agitant la queue ceux
qu'ils aiment, ils les contemplent de leurs yeux ardemment fixes, ils aboient
pour solliciter le regard; ils eveillent par de petits coups de leurs pattes ante
rieures l'attention de ceux qu'ils aiment : rien n'est plus eloquent »30.

Une note en bas de page fait le point sur la difference entre les meta
phores chez l'homme et l'animal :

« C'est hi une expression analogue au baiser de l'homme; mais le baiser est
un mouvement de la bouche consideree comme organe respiratoire. Le chien
leche ; et cette forme, empruntee ala bouche en tant qu'elle est un organe de
la vie nutritive, est evidemment inferieure » 31.

Embrasser, pour l'homme, c'est en quelque sorte respirer l'autre ; pour
le chien, lecher c'est presque ingerer. On va ainsi de metaphore en meta
phore, jusqu'a la grossierete des « fonctions inferieures », qui expriment
si bien pourquoi aimer c'est aussi gouter,

4) Rendre visible ce qui etait invisible: le mouvement direct de l'animal
comme metaphore pour l'homme

11 existe, outre les exemples d'expressions simples, des expressions
« mixtes » qui ont pour particularite de pouvoir renfermer des sentiments
contradictoires. La encore, Gratiolet a recours al'analogie animale, mais
en procedant a quelques detours. Ce qui chez l'homme est pris comme
metaphore, etait simple mouvement direct chez l'animal : l'animal agit

29. Ibid., p. 46.
30. Ibid., p. 47-48.
31. Ibid., p. 48.
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directement, et l'homme fait en quelque sorte comme si. Par exemple,
pour decrire l'incertitude chez l'homme, Gratiolet passe par la descrip
tion d'« un chien affame a qui l'on presente une patee savoureuse » :

« 11 se precipite sur elle, mais elle est bouillante ; Ii peine y a-t-il touche qu'il
recule subitement; mais Ii mesure qu'il s'eloigne, l'impression et la crainte de
la douleur s'effacant, Ie desir se reveille » 32.

A travers cet exemple, les caracteristiques de l'hesitation, a savoir les
mouvements altematifs du corps, sont mises en evidence. Les mouve
ments de va-et-vient du chien « traduisent dans un sens metaphorique les
incertitudes de l'esprit dans des circonstances toutes morales » 33. Et
ainsi, lorsque Gratiolet en vient a l'homme lui-meme, sa description
prend alors un relief etonnant :

« Au bout de quelques instants il ne tient plus en place, un lutin capricieux Ie
tourmente. Etait-i! couche ? 11 se leve, Leve, il se recouche ; il se tourne sans
cesse de gauche Ii droite et reciproquement, Tantot il etend ses jambes, tantot
il les replie [...J» 34.

Dans ce mouvement ou Ie comportement humain se calque meta
phoriquement sur celui de l'animal, l'analogie rend pour ainsi dire visible
ce qui etait invisible.

Apres avoir vu ces fonctions explicatives de l'analogie animale, on peut
se demander si elles sont reservees a la vulgarisation ou si elles ont une
fonction scientifique.

LES REFERENCES AUX ANIMAUX DANS LE TEXTE SCIENTIFIQUE

1) Les principes de l'anatomie comparee.
Dans Ie texte qui a pour titre De la physionomie et des mouvements

d'expression, Gratiolet se centre sur les diverses categories de mouve
ments, et garde assez longtemps un point de vue plus physiologique et
experimental que semiologique. En fait, les donnees physiologiques
apparaissent comme Ie prealable necessaire a la comprehension des
gestes signifiants, et la perspective semiologique se developpe comme un
prolongement de la physiologie.

32. Ibid., p. 56-57.
33. Ibid., p. 57.
34. Ibid., p. 58.
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11 evoque souvent les animaux, et sa perspective est celIe de l'anatomie
comparee. La confrontation de la physiologie animale et de la physiolo
gie humaine permet un eclairage pertinent sur certaines manifestations
expressives: sur Ie rire nasal par exemple 35, qui n'est pas propre a
l'homme, puisqu'on le retrouve dans les especes du genre equus, sur les
manifestations de l'effort chez les animaux asang chaud 36, sur la descrip
tion des attitudes du baillement chez certains mammiferes37, etc.

2) Des descriptions plus breves.
Toutes ces attitudes sont lues a travers les mecanismes physiologiques

qui, par leur logique explicative, sont pour Ie corps de veritables signes a
interpreter. Et, comme on l'a VU, c'est precisement parce que l'inter
pretation est plus directement lisible chez les animaux que Gratiolet s'y
refere souvent. On retrouve ainsi dans De la physionomie certaines des
descriptions developpees dans la conference. Mais la description, est
beaucoup plus breve et plus sobre. Par exemple, celIe de l'ceil des « ani
maux timides » :

« Cette disposition [celIe consistant Ii mettre les deux yeux vers l'arriere] est
fort habituelle aux animaux timides, auxquels it importe de surveiller
l'ennemi pendant la fuite afin de mieux eviter ses atteintes »38.

Dans cet exemple, Gratiolet ne s'attarde pas particulierement sur
l'homme, qui est implicitement indus dans l'ensemble des animaux dont
les orbites ont leurs axes a peu pres paralleles, et qui pour suppleer a
cette gene voient leurs deux yeux se porter altemativement a droite et a
gauche39. De meme la description de l'audition chez les animaux qui
n'ont pas d'oreille exteme mobile permet d'inclure l'homme dans cer
taines de ses attitudes, mais la encore de facon assez breve :

« Et dans l'impossibilite ou l'animal se trouve de rapprocher Ii la fois du
meme point les deux cOtes de la tete, il n'ecoute que d'une seule oreilIe Ii la
fois, mais illes emploie altemativement l'une et I'autre, soit pour prevenir la
fatigue d'une seule oreilIe, soit pour les faire participer toutes les deux Ii de
douces impressions. Ce mouvement est bien marque chez I'homme et chez
certains animaux que la musique charme, tels que beaucoup d'oiseaux et de
sauriens et peut-etre meme quelques ophidiens »40.

35. Ibid., p. 114.
36. Ibid., p. 119-120.
37. Ibid., p. 126.
38. Ibid., p. 147.
39. Ibid., p. 148.
40. Ibid., p. 150-151.
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Entin, l'analogie du chien qui se brule, pour expliquer les manifesta
tions de l'hesitation, est presente sous une forme plus neutre :

« L'hesitation est une sorte d'oscillation entre Ie desir et la crainte. Les
jeunes chiens nous en donnent un exemple curieux, lorsqu'on leur presente
un mets dont l'odeur les alleche mais dont la chaleur les blesse. Au moment
ou ils touchent al'objet ils sont bnrles et reculent. Puis l'impression de bni
lure cessant, l'odeur les sollicite et iIs sont attires de nouveau. lIs oscillent
ainsi, et des mouvements d'impatience se melant a ces oscillations, il en
resulte I'une des expressions les plus puissantes. Ces phenomenes ne sont
pas moins apparents dans l'espece humaine. Mais alors l'oscillation peut se
produire non seulemententre deux sensations mais si je puis ainsi dire entre
deux idees» 41•

3) De l'analogie au modele
Ainsi l'ouvrage theorique, loin de dedaigner l'analogie animale, lui

donne en quelque sorte un veritable statut de modele. Les exemples pre
cedents sont significatifs acet egard. Sur Ie contenu, ils offrent peu de dif
ference avec les propos de la conference. Mais l'eclairage de l'anatomie
comparee tend a leur retirer tout caractere fantaisiste. Et d'autres
exemples, non presents dans la conference, confirment ce role de l'ani
mal comme modele. Par exemple, dans sa description de l'attention
extreme chez l'homme, Gratiolet dit qu'il est necessaire que le corps soit
d'une immobilite parfaite; or, en tant que bipede l'homme a de grandes
difficultes aobtenir cette immobilite ; c'est pourquoi il appuie ses mains
sur ses genoux afin de trouver «une veritable station quadrupede
oblique» 42.

Le recours a l'animal peut aussi faire fonction de modele inverse,
lorsque, a propos de l'usage de la langue comme organe de prehension
(chez la girafe, par exemple), Gratiolet souligne aquel point cet usage est
proscrit dans Ie monde humain, non pas tant pour des raisons physiolo
giques que pour des raisons culturelles :

« On retrouvedans l'homme enfant des mouvements analogues [a ceux de Ia
langue de la girafe). Mais comme ils rappellent la voracite brutale des betes,
les hommes chez Iesquels Ie sentiment de la moralite s'eleve en proscrivent
remploi »43.

41. Ibid., p. 386.
42. Ce propos est illustre par un dessin. Cf. P. GRAll0LET, op. cit. supra n. 1 d), p. 223.
43. Ibid., p. 157-158.
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Pour resumer les diverses fonctions que Gratiolet fait jouer aux refe
rences animales, tant dans la conference que dans le texte scientifique, on
peut retenir que l'animal sert amieux cerner le but d'un comportement, Ii
mieux voir la structure du mouvement lui-meme, arendre sousforme ima
gee ce qui etait surtout mental, Ii cerner Ie signe dans son essence meme.
Decrire l'animal, c'est comprendre l'homme.

Mais si l'on peut parler de modele dans tous ces exemples, c'est que
l'animal y est neanmoins montre dans sa difference : l'analogie souligne
aussi la distance. Les comportements animaux ne sont vus ni comme
identiques Ii ceux des hommes, ni comme leur genese. Le recours Ii l'ani
mal apparait comme un detour theorique, qui a pour fonction de rendre
visible ce qui ne l'est pas et explicite ce qui est implicite. L'analogie est un
processus de concretisation, et une mise en forme coherente de ce qui
restait chaotique. Dans tous les cas, il s'agit de produire un gain de sens,
par des outils intellectuels dont on garde la maitrise, sans confusion entre
l'image et ce dont elle est image : ces caracteristiques sont bien celles que
l'on attribue d'ordinaire aux modeles,

DE LA VULGARISATION A LA SCIENCE?

La comparaison entre le texte de vulgarisation et le texte scientifique
tend ici Ii reduire les differences entre les deux discours. n reste que sur le
plan du style, la conference donne plus de place Ii des descriptions
vivantes, comme de veritables petites scenes de genre. Mais precisement,
dans ce changement de style vient peut-etre se glisser un changement de
statut de la reference Ii l'animal.

En effet, si le comportement humain devient lisible grace au comporte
ment animal inversement, dans la conference, les comportements des ani
maux, sont eux-memes bien souvent interpretes en fonction d'un modele
humain. Voulant rendre ses tableaux vivants, Gratiolet prete aux animaux
des desirs, des craintes, des intentions, des strategies, calques sur les
comportements humains. L'explication est prise alors dans un cercle
vicieux. Les precautions methodologiques et la prudence interpretative
sont estompees au profit de la volonte de faire comprendre Ii tout prix et
du plaisir de la poesie.

Pourtant, it s'agit pour Gratiolet de lire les gestes comme des signes, et
de faire une etude comparative entre l'homme et les animaux, etude dont
l'objet est de mettre en evidence la specificite du comportement humain.
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Les propos de Gratiolet, vus sous cet angle, semblent bien participer a
l'elaboration d'une science du comportement.

Et paradoxalement, si l'on considere que ce domaine de recherche, a
savoir la semiologie du geste, doit, pour se constituer en discipline auto
nome, s'atTranchir d'une trop etroite affiliation ala physiologie, la genese
de cette discipline nouvelle est sans doute plus presente dans la confe
rence que dans Ie texte scientifique. En effet, dans la conference Ie point
de vue est d'emblee semiologique. Gratiolet commence par y affirmer
l'existence d'un langageuniversel, commun aux hommes et aux animaux,
celui de la physionomie et du geste, qui « est parle des Ie commencement
des choses » 44. Ce langage « a ses regles simples et intelligibles »45, dont
la logique repose, comme on l'a vu, sur Ie fonctionnement de la sensibi
lite et des mouvements. Ceux-ci, meme s'ils ne sont pas par nature desti
nes a l'expression, foumissent des indications sur l'etat d'esprit des indi
vidus, et deviennent des signes a interpreter". II expose par ailleurs un
resume assez detaille et critique des etudes qui ont precede la sienne
depuis l'Antiquite sur l'etude de la physionomie. II precise son apport
personnel face a ses predecesseurs, Bref, il se pose en initiateur d'une
science nouvelle. Tout se passe comme si, par une sorte de ruse de la Rai
son scientifique, les efforts de vulgarisation avaient pour effet non pas
tant de transposer en un discours plus simple des contenus scientifiques
compliques, mais bien d'inventer un discours nouveau. Dans cet exemple
particulier, ce ne serait plus la vulgarisation qui decoulerait de la science
mais la science qui decoulerait de la vulgarisation. Et dans ce flou des
frontieres entre science et vulgarisation, caracteristique d'une discipline
en train de naitre, on observe comment, dans sa genese, une discipline
oscille entre l'analogie, les efforts de formalisation et les exigences de
verification.

Anne-Marie DROUIN-HANS,
Universite de Bourgogne,

Dijon.

44. Ibid., p. 1·2.
45. Ibid., p. 12.
46. Cf. ibid., p. 12-13 : « [...) iI n'y a pas un seul muscle, un seul organe cree uniquement

pour les besoins de l'expression. Tout organe, en effet, a en principe un but exterieur, un but
determine. Ce but il Ie raconte par sa forme, et par son activite propre; or [...) Ie degre
d'energie d'un mouvement quelconque fournit des indications immediates, »


