
L'IMAGE DES socrsrrs D'INSECIES EN FRANCE
A L'EPOQUE DE LA REVOLlmON

La scene a ete racontee plusieurs fois dans des ouvrages sur la Revolu
tion et les sciences I. Elle a pour cadre l'Ecole normale de l'an III. Le
professeur d'histoire naturelle, Daubenton, consacre une de ses pre
mieres lecons a une critique du style pompeux. Comme exemple des
erreurs auxquelles la seduction du verbe peut entrainer certains natura
listes, il se livre aune impitoyable relecture de la description du Lion par
ButTon et it conclut au milieu de l'enthousiasme general « Le Lion n'est
pas le roi des animaux: il n'y a point de roi dans la nature »2. Une
dizaine de jours plus tard, l'eleve Laperruque revient sur cette question et
s'etonne de voir dans la nature « pire qu'un roi », « une reine, et ce qu'il
y a de plus extraordinaire, une reine dans une republique ». En effet,
continue l'eleve, si Ie Lion n'est pas le roi des animaux parce que ceux-ci
loin de Ie courtiser, Ie fuient - c'etait l'argument utilise par Daubenton
- la reine des abeilles, en revanche, est entouree de « courtisans », de
« defenseurs », de « gardes du corps». A cette objection, Daubenton
repond en renversant la relation. Loin de commander la ruche, la preten
due reine, qu'il appelle « l'abeille femelle », n'a pas d'autres fonctions
que de pondre des milliers d'oeufs. Le vrai pouvoir dans la ruche appar
tient aux ouvrieres qui « ne semblent respecter l'abeille femelle et les
abeilles males» que « parce qu'elles sont necessaires pour la multi
plication de l'espece »3.

Nous ne savons rien de l'eleve qui a pose cette question - en dehors
de son evidente misogynie et de son patronyme - mais nous pouvons

l. Cf. Denis GUEDJ, La Revolution des savants, Paris, Gallimard (« Decouvertes »), 1988,
p. 35, et Nicole DHoMBRES, Les Savants en Revolution, Paris, Cite des sciences et de l'indus
trie/Calmann-Levy, 1989, p.94. Joseph FAYET, La Revolution francaise et la science, 1789
1795, Paris, Marcel Riviere, 1960, p. 347, rapporte une partie de I'anecdote et donne d'utiles
precisions sur I'Ecoie normale de l'an III.

2. Seances des troles normales, recueillies par des stenographes et revues par les profes
seurs, Paris [1795], Premiere partie, Lecons, t. I, seance du 7 pluvi6se, p. 276-290.

3. Ibid., Deuxieme partie, Debats, seance du 18 pluvi6se, p. 92-93.
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penser que sa perplexite devant l'organisation sociale des abeilles etait
partagee par beaucoup de ses contemporains. L'opprobre jete sur la
monarchie, la preeminence du modele republicain, ne pouvait pas ne pas
affecter l'image que Ie public interesse par l'histoire naturelle se formait
des societes d'insectes et de leurs modes d'organisation. Pour evaluer et
analyser cet impact, la litterature d'enseignement et de vulgarisation offre
un til conducteur qui permet de reperer quelques themes dominants.

I. - UN MONDE ETRANGE

Le premier theme est celui de l'etrangete du monde des fourmis; il nait
de cette etrangete un exotisme de proximite qui n'a rien Ii envier Ii celui
des terres lointaines, et auquel on accede par la patience meticuleuse de
l'observation. Ce rapprochement, entre les textes sur les abeilles ou les
fourmis et les recits des voyageurs, est explicitement fait par Latreille des
les premieres pages de l'essai qu'il consacre, en 1798, aux « Fourmis de
la France » :

« La plupart des voyageurs eroient devoir au public la connaissance de ce
qu'ils ont vu de plus remarquable, dans les regions qu'ils ont parcourues. J'ai
cherche am'instruire d'un peuple bien singulier par la forme des individus
qui Ie composent, par leur variete, leur multitude, leur industrie; d'un
peuple que nous comptons au nombre de nos plus incommodes ennemis,
qui vit avec nous, et dont nous ignorons l'histoire. N'aurais-je pas aussi Ie
droit de publier une relation de mes voyages, de raconter ce que j'ai vu ou ce
que j'ai ern voir?» 4.

Pour souligner l'interet de ce «voyage », on insiste volontiers sur les
« fables les plus ridicules » qu'on a longtemps forgees sur ces « peuples »
et dont seuls les modemes comme Swammerdam et Reaumur ont
commence Ii nous affranchir '. En echange de ce merveilleux factice, les
entomologistes entendent offrir a leurs lecteurs des sujets d'etonnement
non moins grands et plus fondes. Comme le dit encore Latreille: « Je

4. Pierre-Andre LA1REILLE, Essai sur l'histoire des fourmis de la France, Brive, an VI
(1798), p. 8, reed. Paris/Geneve, Cite des sciences et de l'industrie/Champion-Slatkine,
1989, meme pagination. Sur Latreille, cf. Claude DUPUIS, «Pierre-Andre LatreilIe (1762
1833). The Foremost Entomologist of his Time », Annual Review of Entomology, vol, 19,
1974,p. 1·13, et Jean LHOSlE, Les Entomologistes francais, 1750·1950, s.L, I.N.RA.-O.P.I.E.,
1987, p. 48-51.

5. P. A. LATREILLE, op. cit. supra, n. 4, p. 5.
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n'ai point recours ala fiction; la verite a ici assez de charme pour n'avoir
pas besoin des illusions de la premiere» 6.

Acet egard, la difference d'echelle constitue un sujet inepuisable, Swift
dans Les Voyages de Gulliver, Voltaire dans Micromegas en avaient fait
un theme litteraire. L'entomologie peut en fournir une version scienti
fique. Latreille, toujours, parle, apropos d'une fourmilliere, d'une « pyra
mide, contrastant par sa grandeur avec la petitesse de l'architecte »7.

L'analogie induite par les termes de « pyramide » et d'« architecte »
evoque un raisonnement qu'on retrouve developpe par Moreau de la
Sarthe dans une lettre qu'il ecrit pour le Magasin encyclopedique et qui
est, comme il le dit lui-meme, une traduction libre d'une dissertation de
Linne:

« Cette maniere d'etre dans les insectes [la presence d'un squelette exteme] a
les plus grands avantages, et augmente tellement leur puissance defensive et
offensive, que si un elephant avoit, relativement Ii sa masse, une force egale Ii
celIe du scarabee, il renverseroit les plus grands arbres, ravageroit les cam
pagnes, et pourroit meme lutter avec sucres contre les collines et les
roehers » 8.

Ce genre de calcul a ete critique depuis par plusieurs auteurs qui ont
montre que la force d'un animal est proportionnelle au carre de sa
dimension, tandis que les masses varient comme le cube des dimen
sions 9. Mais la seduction de ce theme n'a que faire de considerations de
statique elementaire.

On connait la phrase de Buffon, « une mouche ne doit pas tenir dans
la tete d'un Naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la Nature» to.

Cette formule polemique, dirigee essentiellement contre Reaumur, est
loin de traduire Ie sentiment general de son epoque et beaucoup
d'auteurs seraient prets afaire leur la reflexion par laquelle Swammerdam

6. Ibid., p. 22.
7. Ibid., p.24. Cf. aussi Guillaume-Antoine OLIVIER, Encyclopedic methodique. Histoire

naturelle. Insectes, Paris, 1791, 1. VI, p.469, et l'abbe DELLA Roccx, Traite complet des
abeilles..., Paris, 1790, 1. II, p. 129.

8. Jacques-Louis MOREAU (dit de la Sarthe), « Considerations sur I'histoire naturelle en
general et en particulier celie des insectes ... », Magasin encyclopedique, 4' annee, 1.4, an VII
[1798], p. 16-17.

9. Cf. Maurice MAE"IERLINCK, La Vie des fourmis, I" ed. 1930, Paris, Fasquelle, 1969,
p. 208-209 : « Yves Delage [...] montre theoriquement qu'une fourmi qui peut porter un grain
de ble dix fois plus lourd qu'elle, si e1ledevenait mille fois plus grande, ne pourrait plus por
ter que Ie centieme de son poids. Elle serait alors cent fois plus faible que I'homme et Ie che
val. » Pour une mise au point recente sur ce sujet, cf. Knut SCHMIDT-NIELSEN, Scaling: Why Is
Animal Size so Important?, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p. 210-211.

10. Cf. Jacques ROGER, Buffon. Un philosophe au Jardin du roi, Paris, Fayard, 1989,
p.318.
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au siecle precedent justifiait l'etude des insectes : «]...] qu'est-ee que le
petit, qu'est-ee que le grand, sinon des quantites relatives aI'homme, qui
se fait le eentre de tous les mondes et l'unite de mesure de tous les
etres?» 11. Pour fascinant qu'il soit le rapport de taille n'est qu'un des
motifs de l'etrangete. II en est un autre plus fin et plus insistant, c'est
l'inversion des roles sexuels traditionnellement admis. La encore, Moreau
de la Sarthe, en reprenant Linne Ii son compte, exprime avecune candeur
inattendue chez eet auteur, la vision la plus naivement anthropomor
phique:

«Qui peut se comparer a l'economie d'une habitation d'abeilles? Une
femelle roi se trouve aimee de plusieurs males sur lesquels elle exerce le
double pouvoir de la tyrannie et de I'amour. N'est-elle pas la premiere du
sexe feminin, cette sultane a laquelle la Nature [Linne disait le « Createur
tres grand et tres bon »] force de nombreux epoux d'obeir en eselaves » 12.

Le statut matrimonial des males ou faux bourdons n'est pas la seule
particularite qui retient l'attention et le sort qui les attend apres la
fecondation de la reine est l'occasion de multiples reflexions. L'abbe
Della Rocca, auteur d'un traite d'apiculture paru en 1790, note que les
males « meurent peu de temps apres l'accouplement de sorte que ee plai
sir d'un moment leur coute fort cher » et il ajoute « Bonne Iecon pour les
libertins! » 13. On retrouve le meme evenement, avec une autre lecon,
dans l'article que Georges Toscan publie dans La Decade philosophique,
en 1794, pour rendre compte des Nouvelles observations sur les abeilles
de Francois Huber 14. Evoquant lui aussi le sort des males qui meurent
aussitot apres la fecondation, il note que pour eux « l'instant de la jouis
sance » est aussi eelui de la mort et imagine qu'il y a cependant « quelque
doueeur a mourir ainsi ». A propos du massacre par les ouvrieres des
autres males, eeux qui n'ont pas ete peres, il conclut avec resignation:
«nous n'entreprendrons pas de penetrer les vues de la nature» a eet
egard,

11. Jean SWAMMERDAM, Histoire naturelle des insectes traduite du Biblia naturae, Dijon,
1758, « Collection academique ..., t. V de la partie etrangere et II de I'histoire naturelle sepa
ree », p. 2.

12. J.-L. MOREAU, art. cit. supra n. 8, p. 20. Sur Ie theme des roles sexuels dans la ruche,
voir l'etude tres documentee de Fredrick R PRE1E, « Can Female Rule The Hive? The
Controversy over Honey Bee Gender Roles in British Beekeeping Texts of the Sixteenth
Eighteenth Centuries », Journal of the History of Biology, vol. 24, 1, 1991, p. 113-144.

13. Abbe DELLA ROCCA, op. cit. supra n. 7, p. 118.
14. [Georges TosCAN), « Suite des nouvelles observations sur les abeilles », La Decadephi

losophique, vol. 1, 4, an II [1794], p. 193-202.
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II. - DES INEGALrrES BIEN COMPENSEES

Mais plus que sur la minorite a la fois privilegiee et sacrifiee des faux
bourdons, l'attention se porte sur la foule des ouvrieres, L'article
«Abeille» dans l'Annuaire du cultivateur precise qu'elles sont
« actives », «prevoyantes » et « font tout le travail interieur et exterieur
de l'habitation» IS. L'Encyclopedie methodique apres avoir evoque
l'accouplement aerien des fourmis males et femelIes, ajoute que ce sont
les ouvrieres «qui doivent sans doute le plus nous interesser par leur
industrie autant que par leur tendresse »16. Si les males ne connaissent la
sexualite que sous un jour bien cruel, les ouvrieres en paraissent totale
ment exclues. Moreau de la Sarthe, imitant Linne, en parle comme
d'« eunuques », Toscan, Olivier et d'autres auteurs les designent SOllS le
terme de « neutres », entin, par analogie et compte tenu de leur sterilite,
certains comme Latreille emploient le mot «rnulets ». Cependant, au
mains pour les abeilles, le mot «ouvriere » est couramment employe,
souvent comme epithete. Ces hesitations terminologiques ne sont pas in
differentes, elles traduisent l'impact d'une decouverte importante, celIe
d'un pasteur allemand, Adam-GottI Schirach qui, dans les annees 1760
1770, a etabli que dans une ruche privee de Reine, des reines pouvaient
apparaitre apartir de larves d'ouvrieres. Cette observation est loin d'etre
admise par tous les auteurs. Elle implique selon la formule de Latreille 
qui l'etend aux fourmis - que les ouvrieres «sont de vraies femelIes,
mais des femelles impuissantes »17. Pour parler de ces fourmis ouvrieres
qu'il compare a des « ilotes », Latreille trouve des accents vibrants de
compassion. La Nature craignant que les «plaisirs de l'amour» ne
detournent les ouvrieres de leur tache, « elle leur en a interdit les douces
jouissances ». Mais l'inegalite ne s'arrete pas la :

« Ce n'est pas assez : les individus des autres castes sont pourvus d'ailes, et
l'empire des airs leur est ouvert; nos ilotes sont miserablement, et pour tou
jours attaches a la glebe, ils ne quitteront jamais leur lieu natal, ou leurs
voyages ne s'etendront pas au-dela des limites de leur habitation» 18.

15. Gilbert ROMME, Annuaire du cuLtivateur pour La troisieme annee de La Republique,
Paris, an III [17951, p. 158.

16. G.-A. OLIVIER, op. cit. supra n.7, t. VI, 1791, p. 481.
17. P.-A. LAlREILLE, op. cit. supra n. 4, p. 13.
18. Ibid., p. 16. D'apres Luc PASSERA, L'Organisation sociaLe des fourmis, Toulouse, Pri

vat, 1984, p. 18, I'Essai... marquerait l'introduction du mot « caste » dans Ie vocabulaire de la
myrmecologie, Toutefois, Latreille emploie plus souvent Ie terme d' « ordre ».
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En un mot, « l'egalite semble avoir ete bannie de ces republiques ».
Pourtant, Latreille nous rassure :

« [...] tout est compense, L'autorite, la puissance, la force, resident essen
tiellement dans ces petits etres qui nous semblent si disgracies, Us sont les
nourriciers, les tuteurs d'une famille au berceau. L'existence d'une nom
breuse posterite est confiee aleurs soins. L'education de ces enfans adoptifs
est sans doute pour eux la source d'un vrai bonheur et cette participation ala
maternite leur procure des plaisirs qui les dedommagent de la privation des
autres » 19.

Un renversement analogue de la hierarchie s'opere dans la ruche. La
pretendue reine - Daubenton l'a rappele Ii l'eleve qui l'avait oublie 
n'est qu'une femelle feconde au service de la ruche. Deux images entrent
alors en concurrence. Certains auteurs la presentent comme une « pon
deuse» et insistent sur le rythme effrene de production d'oeufs auquel
elle est astreinte, c'est ce que fait par exemple Daubenton dans sa
reponse en evoquant le chiffre de « 30 Ii 40 000 eeufs par an » 20.

D'autres preferent mettre l'accent sur la relation maternelle qui lie la
femelle feconde aux ouvrieres. Ainsi Toscan, retracant en quelques para
graphes l'histoire des connaissances sur les abeilles, critique ceux qui ont
represente la « mere abeille » comme une « souveraine, regnant avec une
autorite absolue sur le peuple abeille » :

« Les soins touchants de ces petits animaux pour cette mere unique et cherie,
leur sollicitude pour sa conservation, leur desolation quand Us viennent aen
etre prives, cet instinct si admirable qui veille dans tous les etres organises
pour la conservation de leur espece, cette loi universelle d'amour, ils ont
appele tout cela, hommage, respect, subordination! » 21,

Mais cette vision familiale de la ruche se heurte aun episode violent:
le meurtre des reines. Dans les ouvrages actuels sur le comportement des
abeilles, on evoque quelquefois l'agressivite des ouvrieres contre les
reines mais uniquement dans le cas d'intrusion d'une reine etrangere ou
comme consequence d'un duel entre une jeune reine et ses eventuelles
rivales 22. Au XVIII

e siecle, l'accent est mis sur l'action des ouvrieres qui

19. P.-A. LAlREILLE,Op. cit. supra n. 4, p. 17.
20. Op. cit. supra n. 2, Deuxieme partie, Debats, seance du 18 pluviose, p. 93.
21. [G. TOSCANJ, « Nouvelles observations sur les abeilles », La Decade philosophique,

vol. 1,3, an II [1794J, p. 131, n. 1.
22. cr., par ex., Karl von FRISCH, Vie et mceurs des abeilles, ed orig. 1927, tract. de l'aIle

mand par A. DALCQ, Paris, « J'ai lu », 1974, p.55-59, et John B. FREE, L'Organisation
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apparait alors comme un veritable parricide. Pour beaucoup d'auteurs de
la periode revolutionnaire, il est la marque du pouvoir et de la sagesse des
ouvrieres, Daubenton le mentionne a 1'appui de sa reponse. Olivier, en
1789, dans l'Encyclopedie methodique est on ne peut plus explicite :

« L'esprit patriotique et republicain des abeilles est si etonnant, les vues qui
les animent paroissent si reflechies, elles sont en meme temps si peu sujettes
Ii varier, que nous pouvons assurer que la philosophie retireroit de grandes
lumieres de l'approfondissement de ce sujet. Les ouvrieres, privees de sexe
qui cherissent tant cellesqui seules propagent l'espece, tuent elles-memes les
femelles quand leur nombre augmente et pourroit causer quelque prejudice Ii
la ruche, soit en multipliant trop les emigrations, soit en causant divers
desordres par la jalousie » 23.

Toutefois, cette perspective ne se retrouve pas chez tous les auteurs de
la periode, Ainsi Millin parle de « 1'abeille femelle » comme du « chef»
de la ruche ", Par ailleurs, 1'emploi du terme de « meres » concurrem
ment acelui de « reines » pour designer les femelles fecondes se retrouve
dans la Iitterature apicole avant 1789 et apres 1800. II n'en reste pas
moins que la critique de la metaphore monarchique constitue une des
composantes essentielles de l'image des societes d'insectes, dans la
decennie revolutionnaire, moins peut-etre en elle-meme que par son lien
avec l'idee de loi.

III. - LE REGNE DE LA LOI

En definitive, femelle condamnee apondre sans cesse ou mere entou
ree de 1'affection de ses filles, la reine, est soumise comme les males et
comme les ouvrieres, ala loi commune. La plupart des auteurs le disent
ou Ie laissent entendre: les societes d'insectes sont prosperes parce que
les individus qui les composent obeissent aux lois.

Lorsqu'en 1802, sous Ie Consulat, Latreille reprend en le developpant
son Essai de 1798, it remarque apropos de la « republique des fourmis »,
qu'elle « n'est pas sujette a ces vicissitudes de formes, a cette mobilite
dans les pouvoirs, a ces fluctuations perpetuelles qui agitent nos repu-

sociale des abeilles, ed, orig. 1973, trad. et adapte de l'anglais par B. DUMORTIER, Paris, Vui
bert, 1979, p. 69-72.

23. G.-A. OLIVIER, op. cit. supra n. 7, t. IV, 1789, p. 52.
24. Aubin Louis MILLIN, ttements d'histoire naturelle, Paris, Agasse, an III [17951,p. 357

358.
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bliques et font le tounnent des citoyens ». La raison de cette stabilite c'est
que « depuis que la founni est la founni, elle a toujours vecu de meme ;
elle n'a eu qu'une seule volonte, qu'une seule loi » fondee sur « l'amour
de ses semblables », Et Latreille continue en exhortant son lecteur a
ecouter Salomon qui « nous a renvoyes depuis plusieurs siecles aI'ecole
de la founni »25.

L'apologie des lois fait explicitement l'objet d'un poeme compose en
1792 par Dorat-Cubieres et intitule Les Abeilles ou l'heureux gouverne
ment. Ce texte qui cherche visiblement a rivaliser avec celui de Mande
ville, The Fable of the Bees - paru en 1705 et plusieurs fois reedite au
cours du siecle - ne releve pas de la vulgarisation scientifique stricto
sensu", Dorat-Cubieres avoue sans detour en presentant son poeme qu'il
a commis l'erreur de donner un roi au lieu d'une reine a ses insectes, it
constate que sur les memes abeilles, Virgile a fait un poeme didactique et
Mandeville un poeme « allegorique » tandis que le sien « tient un peu de
l'un et de l'autre », et it conclut par cette phrase significative: ( les
Abeilles ont ete pour nous ce que sont les nuages; chacun y a vu ce qu'il
a desire d'y voir» 27.

Cependant, malgre cette desinvolture ou grace a elle, Dorat-Cubieres
apparait comme revelateur. Son poeme, precede d'une epitre louangeuse
aOlympe de Gouges et suivi d'un poeme sur la mort de Michel Lepelle
tier, traduit une vision politique assez precise. Dorat-Cubieres apparait
violemment anti-clerical mais deiste, « ennemi des tyrans » mais ami de
l'ordre. La lecon des abeilles est simple, telle qu'illa resume dans sa pre
face :

« n n'y a de bon gouvernement que hi oil tout est soumis aux lois, depuis le
plus grand jusqu'au plus petit, depuis le sceptre jusqu'a la houlette. Ce sont
les lois que j'ai voulu chanter avec l'air de chanter les abeilles »28.•

A la lecture du poeme lui-meme, une autre idee se degage qui se veut
inspiree elle aussi par la ruche :

« Pour les premiers humains la fable eut des attraits
Virgile en a trace de sublimes portraits [...]
Loin de vous, loin de moi des recits trop vantes :

25. P.-A. UlREILLE, Histoire naturelle des fourmis..., Paris. Theophile Barrois pere, 1802,
p. 2. L'injonetion attribuee Ii Salomon se trouve dans la Bible au livre des Proverbes, 6, 6-8.

26. Bernard MANDEVILLE, La Fable des abeilles..., 1714, trad., introd. et notes par Lucien
et Paulette CARRIVE, Paris, Vrin, 1990.

27. [Michel de Cubieres dit] DORAT-CUBUiRES, Les Abeilles ou l'heureux gouvemement...,
Paris, 1793, p. 19-20.

28. Ibid., p. 13 sq.
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Ce n'est point aux faux dieux par I'erreur inventes
Qu'il faut attribuer les vertus de l'Abeille :
Au seul dieu veritable on en doit la merveille »29.

Ce n'est pas seulement le savoir des modernes qui s'oppose ici a la
fable des anciens, c'est toute une conception metaphysique, Cette
conception peut s'accorder avec la theologie naturelle comme avec la phi
losophie de Rousseau. Le rapprochement avec l'auteur de la Profession
de foi du vicaire savoyard est suggere par la fiction sur laquelle est
construit le poeme, puisque toute la description des abeilles est censee
etre faite par un cure deiste et philosophe qui vit « pres du Rhone ».

lei apparait un des traits les plus constants des discours sur les inseetes
et en particulier sur les insectes sociaux. Le raisonnement, qui anime la
Theologie des insectes de Lesser, mais qu'on retrouve implicite chez beau
coup d'auteurs, repose sur deux premisses. D'une part, on constate que
les insectes sociaux agissent avec autant ou meme plus de sagesse que les
hommes, d'autre part, on sait qu'ils ne sont pas doues de raison, done
leur conduite temoigne directement de la sagesse divine qui leur en a
dicte les regles.

Cette intention apologetique ne contredit pas la volonte de refuser les
mythes pour acceder aun savoir positif, elle peut meme trouver aliment
dans les decouvertes les plus formalisees comme l'atteste l'exemple de la
geometrie des cellules d'abeilles. La forme de ces dernieres a fait l'objet
d'une des premieres applications du calcul differentiel aux sciences de la
vie. A la demande de Reaumur, un mathematicien, Koenig, a calcule la
valeur des angles des trois losanges qui fonnent le fond de l'alveole de
facon a utiliser le moins de eire possible pour un maximum de volume.
Les chitTres trouves par Ie calcul correspondent a quelques minutes
d'angle pres a ceux qui avaient ete releves par Maraldi en 1712 sur les
cellules d'abeilles. Reaumur attribue directement al'intelligence divine ce
choix par les abeilles de la forme optimale 30.

IV. - LE CURIEUX ET L'unLE

Cependant, cette theologie naturelle fondee sur les insectes recele une
contradiction interne qui est relevee par Paul Lyonnet dans sa traduction
commentee du livre de Lesser : ou bien on soutient que les insectes sont

29. Ibid., p. 23.
30. Rene-Antoine FERCHAULT de REAUMUR, Memoires pour servira l'histoire des insectes,

Paris, 1740, t. Y, p. 389.
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de pures machines ou bien on nous les montre animes de sentiments
admirables, mais il faut choisir, les deux ne peuvent s'accorder". Chez
ButTon, la critique prendra un tour beaucoup plus radical et ses railleries
sur la societe des mouches sont evoquees dans l'article « AbeiLle » du die
tionnaire d'agriculture de l'Encyclopedie methodique qui parait deux ans
avant la Revolution, en 1787. Tessier, l'auteur de l'article, ne reprend pas
pour autant entierement a son compte les idees de ButTon, il souhaite
plut6t trouver un juste milieu entre ceux qui pretent aux abeiLles une
intelligence exceptionnelle et ceux qui les reduisent a de simples
machines 32.

On retrouve la meme quete d'une position de juste milieu chez Fran
cois Huber dans les Nouvelles observations sur les abeilles, publiees a
Geneve en 1792. C'est un texte qui ne releve pas de la vulgarisation 
dans la mesure ou il cherche a exposer des resultats de recherche plus
qu'a ditTuser un savoir constitue - mais qui a touche le public interesse
par ces questions, ne serait-ce qu'a travers le compte rendu de Toscan
dans La Decade en 1794, ou la reedition parisienne de 1796. Un indice
de cet impact nous est foumi par la lettre d'un abonne dans Ie numero du
20 floreal an III de La Decade. Ce lecteur - qui n'est apparemment pas
un naturaliste - se fait l'avocat du calendrier republicain, Ceci l'amenant
ajustifier l'emploi, dans l'Annuaire du cultivateur, du terme d'« abeille
mere» ou de « pondeuse» au lieu de celui de «reine », il le fait en
s'appuyant sur l'article de Toscan et done indirectement sur le livre de
Francois Huber 33

•

Du point de vue du progres des connaissances sur les abeiLles, les Nou
velles observations representent I'eeuvre majeure de la periode et sont
considerees encore aujourd'hui comme un classique de l'entomologie.
L'ouvrage se presente comme une serie de lettres envoyees a Charles
Bonnet. Huber y relate avec une extreme precision les observations et les
experiences qu'il a imaginees, mais qu'il n'a pu faire lui-rneme acause de
sa recite et que son domestique, Francois Bumens, a realisees a sa
place 34. Dans une de ces lettres, la onzieme, Huber est amene, apropos
des motifs qui poussent les abeilles a former des essaims, a discuter les
theories explicatives en presence sur « l'industrie des animaux ». II feli-

31. Friedrich LESSER, Theologie des insectes..., trad. de I'allemand avec des remarques de
P. LYONNET, La Haye, 1743, t. I, p. 330-343.

32. Henri-Guillaume TESSIER, « Abeille », in Andre THOUIN et H.-G. TESSIER, Encyclopedie
methodique. Agriculture, 1. I, 1787, p. 325.

33. La Decade philosophique, vol. 5, 38, an III (1795), p. 271-277. Le nom de cet abonne
ne nous est pas donne, non plus que Ie periodique dans lequel est parue sur Ie calendrier
republicain cette « critique amere » a laquelle it entend repondre,

34. Francois Huber appartient a une veritable lignee de naturalistes genevois. Son pere,
Jean Huber, s'est interesse au vol des oiseaux (cf. l'article de R. REy, supra p. 327). Son fils,
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cite son interlocuteur, d'avoir su montrer « que celles de leurs actions qui
ont une apparence morale, tiennent al'association d'idees purement sen
sibles ». Ce faisant, il renvoie dos a dos ButTon, qui « traite injustement
les abeilles comme de pures automates» et Reaumur qui leur attribue
souvent des « faeultes d'un ordre trop eleve ». Si l'eloge de Bonnet et la
critique de ButTon semblent un peu aller de soi pour Huber, la critique de
Reaumur est largement argumentee. On peut la lire comme une analyse
clinique de I'anthropomorphisme, qui n'utilise evidemment pas ce terme
mais qui en demonte le mecanisme. Tout d'abord, Huber suggere un
decalage entre ce que pense vraiment Reaumur et ce qu'il souhaite que le
lecteur imagine :

« Je crois m'apercevoir que quoiqu'il se format lui-memo des idees assez
justes sur les operations de ces mouches, il eut su bon gre a son lecteur de
leur supposer la connaissance de leurs veritables interets » 35.

En fait, avant cette critique nuancee de Reaumur, Huber a pris soin de
replacer son propos dans un cadre plus large :

« En general les Naturalistes qui ont observe longtemps les animaux, et ceux
sur-tout qui ont choisi les insectes pour I'objet favori de leurs etudes, leur ont
prete trop facilement nos sentiments, nos passions et meme nos vues. Entrai
nes par Ie besoin d'admirer, cheques peut-etre aussi, du mepris avec lequel
on parle des insectes, ils se sont crus dans I'obligation de justifier I'emploi du
temps qu'ils leur avaient consacre et ils ont embeIIi differents traits de
I'industrie de ces petits animaux par toutes les couleurs que foumit une ima
gination exaltee » 36.

Ce qui revient a dire que tous les discours sur la lecon philosophique,
politique ou morale, que nous pouvons tirer de l'observation de la ruche,
constituent autant de reponse ala question triviale « aquoi sert de passer
son temps a etudier ces petits animaux ?»

La validation a contrario de cette interpretation nous est donnee par
l'existence d'une autre strategie de vulgarisation, celle fondee sur la mise
en application technique des resultats scientifiques.

Georges Toscan, dans son compte rendu publie dans La Decade au
printemps 1794, insiste sur l'utilite des decouvertes de Huber pour arne
liorer l'apiculture", Au demeurant, lorsqu'on reedite les Nouvelles obser-

Pierre Huber publie en 1810 des Recherches sur les mceurs desfourmis indigenes qui ont mar
que une etape decisive dans I'histoire de la myrmecologie.

35. Francois HUBER, Nouvelles observations sur les abeilles, Geneve, 1792, p. 319-320.
36. Ibid., p. 320.
37. [G. TOSCAN), « Fin des nouvelles observations sur les Abeilles », La Decade philo

sophique, vol. 1,5, an II [1794). p. 265.
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vations ..., a Paris en 1796, on y joint un Manuel pratique dont l'auteur,
qui nous est inconnu, explique tres clairement que son but n'a pas ete de
« satisfaire des lecteurs curieux » mais d'etre utiles aux « laborieux culti
vateurs » qui n'ont « pas Ie temps d'observer comment les abeilles
construisent leurs rayons, mais qui desirent en retirer le miel » 38.

Dans le meme souci mais avec un autre style, Augustine Chambon,
femme d'un homme politique parisien et retiree ala campagne acause de
la Revolution, redige un Manuel de l'education des abei/Jes qui, comme
eUe Ie dit elle-meme, est un resume de ce qui peut etre utile en pratique
dans l'oeuvre de Reaumur ".

Tous ces auteurs ne manquent pas de souligner que la penurie de sucre
de canne - liee ala guerre et au blocus - donne ala production de miel
une grande importance economique. Enfm, I'apiculture est, en cette fin
du xvnr siecle, en pleine evolution. Presentant en 1808, a l'Institut, un
« Rapport a l'Empereur sur les progres des sciences naturelles depuis
1789 », Cuvier cite « I'art presque nouveau en France, de recueillir le miel
sans detruire les abeilles », un art qui commence a se repandre « grace
aux observations des naturalistes »40.

Latreille se trouve dans une situation plus delicate. Ce qu'on demande
generalement au specialiste des fourmis, ce sont des moyens de les
detruire pour s'en debarrasser ou pour extraire I'acide formique. Aussi,
en 1798, refuse-toil d'envisager toute utilisation pratique des connais
sances sur les fourmis par respect pour ce « peuple industrieux », Criti
que sur ce point dans le compte rendu, par ailleurs tres elogieux, que le
Magasin encyclopedique consacre a son Essai, il accepte en 1802 dans
I'Histoire nature/Je des fourmis, d'indiquer aux cultivateurs des precedes
de lutte contre ces insectes consideres comme nuisibles. L'annee suivante,
dans le dictionnaire de Deterville, il note I'utilite des fourmis des bois,
dont la presence dans un verger assure une defense contre les autres four
mis considerees comme nuisibles 41 •

38. Manuel pratique de la culture des abeilles par D... Cultivateur d'abeilles, Paris,
Debray, 1796, p. 5-6.

39. Augustine CHAMBON, Manuel de l'education des abeilles...• Ire 00. 1795. Paris, an VI
[17981·

40. Georges CUVlER, Rapport historique sur lesprogres des sciences naturelles depuis 1789 :
chimie et sciencesde la nature. 00. orig. 1810, Pref, de Denis WORONOFF. pres. d'Yves LAISSUS,
Paris, Belin, 1989, p. 281. Sur l'histoire de l'apiculture, cr. Christian de CASlEUAU, Biblio
graphie d'apiculture de langue francoise, Besancon, Jacques et Demontrond Thise, 1983,
Maurice CAULLERY, « Developpement historique de nos connaissances sur la biologie des
abeilles », in M. CAULLERY, dir., Biologie des abeilles, Paris. Presses universitaires de France,
1942. p. 1-26, Jean THEoDORIDEs. « Historique des connaissances scientifiques sur I'abeille »,
in Remy CHAUVIN, ed., Traite de biologie de l'abeille, Paris. Masson. t. 5, 1968, p. 1·34.

41. [A.L. MILLlNI, « Essai sur l'histoire des fourmis de la France» [C.R. du livre de
Latreille], Magasin encyclopedique, t. 6, an VI [17981. p. 13·31. P.-A. LATIlEILLE, op. cit. supra
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En definitive, qu'elle soit hannonieuse ou conflictuelle, la mise en
application des recherches reste un argument de poids pour convaincre
que les travaux sur les insectes sociaux ne relevent pas d'une « vaine
curiosite », Cette utilite pratique ne s'oppose pas mais complete plutot
l'utilite morale ou philosophique. Ce sont la des traits du discours sur les
societes d'insectes dont on trouverait les premisses des le debut du
XVIII

e siecle et dont on retrouve les traces encore aujourd'hui. lIs prennent
un relief particulier a l'epoque de la Revolution francaise, du fait d'un
ensemble de circonstances qui tiennent a des facteurs techniques et
economiques concernant l'apiculture, mais aussi a l'acuite des debats sur
l'idee monarchique et au desir des entomologistes de montrer l'utilite
sociale de leur discipline alors en voie d'institutionnalisation 42.

Jean-Marc DROUIN,

Paris, C.R.H.S.T.,
Cite des sciences et de l'industrie.

n. 24, et « Fourmis », in Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliquee aux arts..., Paris,
Deterville, an XI [18031, 1. IX, p. 20-37.

42. Sur l'histoire de l'entomologie en France, au XVIII· et au XIx" siecle, voir J. LHoSlE, op.
cit. supra n. 4, p. 7-157, ainsi que Michael FARLEY, « L'institutionnalisation de l'entomologie
francaise », Bulletin de la Societe entomologique de France, 1983,1. 88, p. 134-143, et Poli
tique, discours et institution: l'emergence de l'entomologie francaise (1734-1834), These en
vue du Ph. D., Universite de Montreal, 1986, dir. Camille Limoges.


