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SCIENCE ET PHILOSOPHIE

The Cambridge Companion to Plotinus. Ed. by LloydP. GERSON. Cambridge, Cam
bridge University Press, 1996. 15 x 22,8, xIII-462 p., bibliogr., index (Cam
bridge Companions to philosophy).

Dans ce gros volume destine, comme tous ceux de la collection, avant tout aux
etudiants en philosophie et aux amateurs eclairesqui veulentfaire le point sur l' etat
actuelde la recherche sur un auteur, tous les aspectsessentiels de la pensee de Plotin
et des debars interpretatifs sur son eeuvre sont effectivement presentes. Lloyd
P. Gerson, responsable du volume et qui signe l'introduction, a marque le volume
de son empreinte en faisant en sorte que chaqueauteur, en presentant un aspect de la
pensee de Plotin, s'attache aussiala filiationet al'originalitede Plotin par rapporta
Platon et ala genese du neo-platonisme. Gerson lui-meme, dans son introduction,
interroge ce concept de neo-platonisme, sa signification et sa pertinence
puisqu'aussi bien Plotin ne s'est pas considere comme neo-platonicien mais bien
commele continuateur et l'exegete de Platon. Or, se dire platonicien, c'est accepter
comme eternellement vrais certains principes de la philosophie platonicienne, par
exemple l'anteriorite fondatrice de l'un sur le multiple, l'existence de verites eter
neIles portant elles-memes sur des entites etemelles, le caractereparadigmatique de
ces realites eternelleset intelligibles par rapport aux etres sensibles ou bien encore
le caracterespirituel du soi authentique et le role de l'amour dans la remontee vers
Dieu. Mais c'est aussi considerer que Platon n'a pas dit le tout de tout, qu'on doit
confronter les dialogues platoniciens avec leur exegese ulterieure, y comprisce que
dit Aristote de l'enseignement oral; c'est, enfin, prolonger Platon sur ce qu'il n'a
fait qu'ebaucher, commeIe fait Plotinen III, 7 sur l'eternite et le temps. C'est d'ail
leurs une des richesses de ce volume que d'articuler soigneusement l'originalite des
theses plotiniennes sur la tradition qui leur donne sens. En revanche, une plus
grandereserve s'impose sur les tentatives (par exemple, celle de Sara Rappep. 250
274) qui, ala suite de Rorty, veulentvoir dans Plotinun precurseur de Descartes et
dans ce Plotinus cartesianus, un theoricien de la connaissance de soi et de la nais
sance modeme du sujet.

Une premiere serie d'etudes analyse les divers aspects de la metaphysique ploti
nienne : son enracinement dans Ie platonisme (Maria Luisa Gatti), la metaphysique
de l'Un (John Bussanich), l'ordre hierarchique du reel (Dominic O'Meara), Ie rap-
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port entre l'ame et l'intellect (Henry Blumenthal), l'essence et l'existence (Kevin
Corrigan). Une serie suivante porte sur les questions de physique: la nature de la
realite physique (Michael Wagner), la matiere et Ie mal et subsequemment la theodi
cee plotinienne (Denis O'Brien), I'eternite et Ie temps (Andrew Smith), la connais
sance et son objet (Eyjolfur Kjalar Emilsson). Enfin, un troisieme groupe d'etudes
porte sur des questions qu' on pourrait appeler morales au sens large : la connais
sance de soi et la subjectivite (Sara Rappe), Ie rapport de l'ame et du corps (Stephen
Clark), la liberte humaine (Georges Leroux), l'ethique plotinienne caracteristique
d'une ethique pour un sage de I'antiquite tardive (John Dillon), la question du lan
gage (Frederic Schroeder), la causalite du premier principe et la difficulte de deriver
le multiple de l'Un sans multiplier les mediations (Cristina d' Ancona Costa) et,
enfin, une admirable etude de John Rist qui etudie la question controversee du neo
platonisme chretien (ou de l'influence specifique de Plotin sur les auteurs chretiens
des rv" et v"siecles) en adoptant sur ce sujet une position minimaliste.

Le tout est suivi d'une bibliographie de vingt-deux pages mais ou manquent trop
de travaux importants des dernieres annees, ecrits en francais il est vrai - ainsi, les
articles de Jean-Louis Chretien (sur l'analogie chez Plotin ou sur « Le bien donne ce
qu'il n'a pas »), le livre de Jerome Laurent sur Les Fondements de La nature seLon
Plotin, les articles de Jean-Marc Narbonne sur la question de la causa sui...; de
meme que certains travaux evoques dans le cours des articles (I' etude d' Alain Eon
sur les principes de l'exegese plotinienne ou Hadot 1994, probablement la traduc
tion commentee publiee au Cerf du traite 9) sont absents de cette bibliographie.

Viennent ensuite un index des passages cites (de Plotin ou d'autres auteurs anti
ques) et, enfin, un index des noms et des principaux themes traites, index qu'on sou
haiterait plus complet notamment pour les themes (par exemple, pas de reference a
immanence, un theme qui intervient pourtant a de nombreuses reprises dans la pre
sentation de la metaphysique plotinienne).

Cet ouvrage clair, remarquablement informe, precis sans etre pedant, est a recom
mander largement au-dela du cercle des etudiants de philosophie anglophones.

Jacqueline LAGREE

Maurice CLAVEUN, La Philosophie naturelle de Galilee. Essai sur Les origines et fa
formation de fa mecanique classique. Paris, Albin Michel, 1996. 12,5 x 19,
511 p., index, bibIiogr. (Bibliotheque de l'Evolution de l'humanite, 23).

Un ouvrage majeur connait enfin une nouvelle edition, dans un format dont la
pagination respecte celIe de 1968, avec une bibliographie complete des etudes gali
leennes contemporaines. Cette publication met un terme a l'intolerable situation de
penurie qui touchait un authentique classique de I'histoire des sciences, voire de
l'histoire de la philosophie.

S'agissant d'un ouvrage aussi connu, il sera moins question ici d'en analyser les
contenus avec precision que d'indiquer les raisons de son actualite et de sa per
tinence. Publier cet ouvrage en 1996 est deja en soi un acte dont il faut evaluer la
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signification et la valeur de resistance ou d'opposition face ala prise en charge de
l'histoire des sciences par ce que l'on nommera, en general, une approche sociolo
gique. Maurice Clavelin lui-meme se charge de preciser, dans une preface a la
seconde edition, le sens de ce geste, en revenant aux sources de sa proprecompre
hension de l'histoire des sciences, « dont la tache est de rendre intelligible l'inven
tion et Ie developpement de theories destinees amaitriser des donnees objectives
toujours plus complexes, [et qui] ne sauraitatteindre sonbut sinon en retrouvant les
voies de cette invention et de ce developpement » (p. II). La reference est ici aune
reconstruction interne de l'acte d'inventer, ce demier etant pose comme l'objet
propre de l'histoire des sciences, par opposition aux « marges » OU se mouvraient
toutala fois1'histoire « erudite » et l'analyse contextualiste : « Soutenir quedans Ie
contexte socioculturel se trouve la clef desproblemes et desconcepts dont depend le
developpement de la science, c'est done anouveau demeurer sur ses marges [nous
soulignons]; c'est en meme temps revenir a un usage passablement obscur de
l'explication causale, et pour finir diluer la connaissance scientifique parmi les
autres formes de l'activite humaine » (ibid.). Clavelin cite alors en note l'ouvrage
qu'il a codirige avec Raymond Boudon, Le Relativisme est-il resistible? (Paris,
Presses universitaires de France, 1994), ouvrage dans lequel il avait eu 1'occasion
d'affirmerses positions faceala sociologie montante (voir« L'histoiredessciences
faceala sociologie dessciences », in ibid., p. 227-247). La sociologie ditedu « pro
gramme fort » est, dans ce demier ouvrage, distinguee avecsoin d'une « sociologie
scientifique de la connaissance, celle qui sans se prendre pour la science de la
science s'efforce tout simplement de proceder a la facon d'une science» (ibid.,
p.247). On peut regretter que cette distinction ne soit pas aussibien marquee dans
la seconde edition de La Philosophie naturelle de Galilee. Clavelin ne justifiepas,
enparticulier, la notion de « marge » et son application al'approche sociologique en
general, Or, il faudrait distinguer, comme cela est Ie cas dans I'ouvrage de 1994,
entre deux facons de comprendre l'activite de Ia sociologie des sciences. Ainsi la
« sociologie scientifique » (de typedurkheimien), qui n'est pas condamnee par Cla
velin, travaille aI'elucidation de ce qui a pu motiver telle ou telle these portant sur
un moment historique (par exemple Ie mythe de la « revolution scientifique »). Son
pointde vue est exteme, certes, maisne pretend pas poserles determinations qu'elle
elabore en conditions de possibilite des theories scientifiques. En ce sens, sa pra
tique est legitime et se distingue du «programme fort» de la sociologie des
sciences. L'histoiredes sciences, quantaelle, se tourne moins vers les motifs et rai
sonsdes interpretants de l'histoireque vers l'histoire elle-meme, concuecomme un
ensemble de donnees «objectives», Le relativisme proprement dit, celui du pro
gramme fort, en pretendant donner Ie sens des faitsscientifiques eux-memes apartir
du contexte ou ils se produisent, ne dispose, dans le propos de Clavelin, d'aucune
legitimite : il est, litteralement, « dans » les marges, c'est-a-dire qu'il se meut ala
peripherie de la science. Les tenants de ce programme (l'auteurvise essentiellement
David Blooren 1994) affirment precisement que la science tient son principe de ce
qui l'entoure, du tissu sociohistorique qui la determine en lui imposant un type de
discours specifique. La science est agie par ce qui est nomme ici ses « marges », On
saisitmieux alors l'intention de cettepublication. Moins destinee acombler la penu
rie qu'a occuperIe terrain de 1'histoire des sciences, elle est la promotion, en acte,
d'une methode.
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Contre ce point de vue de la determination sociale qui meconnait en effet trop
souvent la specificite de I'objet scientifique, Clavelin fait valoir la singularite des
idees en science. Ces dernieres, tout en emportant une part d'ideologie, doivent etre
essentiellement comprises al'interieur du systeme qu'elles contribuentafaconner.
Cette perspective systematique conduit Clavelin a minorer I'apport de ce qu'il
considere comme la principale innovation des etudes galileennes : l'analyse des
manuscrits relatifsala science du mouvement. Prenant acte des travauxde S. Drake,
W. L. Wisan, P. Galluzi ou W. A. Wallace qui gravitent autour de la necessite
d'ordonnerles manuscrits afin de restituerla chronologie exacte de la naissance des
concepts galileens, il rappelle la nature « hypothetique » (p. v) de telles recherches,
leur preferant I'ordre d'exposition « raisonne », que represente Ie texte acheve des
Discorsi. C'est en effetdans Ie texte tel qu'il est imprime ou dans les essais compo
ses et coherentsque sont IesJuvenilia, que Clavelin voit se mettreen oeuvre Ie cceur
de la penseeet de la philosophie galileennes. Neanmoins, il pose une fois de plus,en
page IX, la question de I'appartenance de ces travaux aI'histoire des sciences. La
these de Wallace, en particulier, selon laquelle Galilee n'aurait eu qu'a combiner
certains elements d'une logique heritee de l'aristotelisme zabareIlien (la methode
dite du regressus demonstratif) avec Ie « modele archimedien », ne semblepas per
mettre, pour lui, de trancher definitivement Ie conflit des interpretations relatives a
la methodegalileenne, tour atour supposee en rupture ou en continuiteavec l'heri
tage scolastique. Arguant de l'heterogeneite entre Ie continuisme d'un Duhem et
celui d'un Wallace, Clavelin insiste sur Ie fait que la continuiteetablie par Ie pre
mier repose sur I'analyse des concepts et des problematiques internesala « science
moderne », tandisque celIequi est poseepar Ie secondne fait que « trouverhors de
I'eeuvre la clef de la methode », tout en pretendant fairenaitre la physique mathema
tisee dans une doctrine OU Ie role de ces mathematiques est nul. Son argument
ultime repose done sur l'incoherence conceptuelIe, I'irrationalite meme de tels pro
jets, dont l'envergure historique se deploierait comme en vain dans une contradic
tion initiale insoutenable.

L'analyse internes'effectue en quatrepartiesqui sont autant de misesal'epreuve
de la methode de I'histoire des sciences telle que Clavelin la conceit, soit «Tradi
tions et travaux de jeunesse» (p. 17-178), « Le copernicianisme et la science du
mouvement » (p. 179-276), «Naissance de la mecanique classique» (p. 277-385) et
« La raisonet Ie reel» (p. 387-459). Dans la premiere partie, la logiqueinternede la
progression articule la necessite d'analyser les systemes conceptuels qui se pre
sentent aGalilee pour parvenir in fine aexpliciter et adeplier les elements de la
methode galileenne. On est conduit insensiblement d'une logique du savoir aune
autre, sans que soit mise en ceuvre la problematique controversee de la « revolution
scientifique» ou « intellectuelle », mais en relevant achaque fois les filiations et
mutations qui affectent les methodes dont Galilee herite d'une antique tradition,
dont il ne modifie pas la logique (Ia recherche de principes qui perrnettraient la
deduction geometrique des lois etablies est conforrne, comme Clavelin Ie note a
juste titre dans Le Relativisme est-it resistible, op. cit., art. cit., p.234, au modele
deductifdes Seconds analytiques), mais Ie contenu et les principes. Le chapitre I de
la premiere partie est, en ce sens, remarquable, car en montrant nettement que la
science aristotelicienne du mouvement se fond dans l'ordre cosmologique et en
devient indissociable (p. 31, Clavelin parle d'une «image cosmologique a priori »),
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l'analyse conceptuelle explicite largement la facon dont Galilee recoit et percoit la
question du mouvement al'interieur d'un noyaucosmologique preconstitue ou, par
exemple (ct. p. 215), le reposet le mouvement circulaire, sortesd'« etats naturels»

(p. 219)prennentle pas sur le mouvement rectiligne uniforme. Le troisiememoment
de cette premiere partie, qui s'attache aux travaux de jeunesse, accentue encore
l'absence de problematique de la rupture. Le Meccaniche, par exemple, unifient les
traditions issues d'Archimede, du pseudo-Aristote et de la statique medievale et par
vient, en exploitant subtilement la notion de moment de descente, a un traitement
generalet neuf des notionsde resistance et de puissance engagees dans un equilibre.
L'indication d'un aneantissement du moment de descente sur une surface plane
indique en creux l'existence d'un etat ou le mobile est indifferent au mouvement
comme au repos, les conditions de I'equilibre entre puissance etant elles-memes
aneanties, Clavelin, p. 164,prendacte, en pleineappropriation de la statiquemedie
vale, d'une premieredissociation entre mouvement et inclination, predetermination
au repos. Dans une certaine mesure, cette dissociation anticipe la decouverte d'un
mouvement rectiligne potentiellement infini sur une surface planeassimilee, comme
cela sera le cas dans une fameuse experience de pensee des Discorsi (Troisieme
journee, « Du mouvement naturellement accelere», scoliedu Probleme IX,Proposi
tionXXIII) aune absence des « causes exterieures d'acceleration et de ralentisse
ment » qui permet au degre de vitesse acquis de facon indelebile d'exprimer sans
contrainte sa faculte de transporter le mobileal'infini suivantune vitesse uniforme.

II faut noter pour finir que la sciencegalileenne s'amende par une suite d'« initia
tives intellectuelles » qui disentassez le primat de la reflexion autonomedans I'ela
boration de la mecanique classique. En accentuant, c'est-a-dire en isolant Ie corps
des reponses, ajustements, emprunts et rectifications que Galilee fait al'ensemble
des anciennes doctrines, Clavelin repondait, en 1968,ala these de Paul Tanneryet
d'Alexandre Koyre concernant la structure platonicienne du savoir galileen, A
ceux-la, qui se maintenaient dans l'horizon de l'histoire des sciences, Ie present
ouvrage offrait un interlocuteur de choix dans I'analyse de Ia methode de Galilee.
Le champ s'est aujourd'huideplace et ce manifeste d'interpretation systematique ne
trouvera sans doute,chez les tenantsdu programme sociologique fort, qu'incredulite
et mepris, On ne voit cependant pas commentla plupartdes metamorphoses concep
tuelles qui se devoilent ici pourraient etre assignees aun quelconque jeu des puis
sancessociales. S'agissant des transformations subiespar les concepts mecaniques,
I'analysede Clavelin, meme si elle choisit de privilegier certaines filiationsintellec
tuelles en les isolant, parvient du moins acirconscrire, malgre les charges provo
cantes de la preface, l'espace intellectuel qui devrait etre celui de l'histoire des
sciences.

Fabien CHARElX

Jocelyn BENOIST, Kant et les limitesde la synthese. Le sujet sensible. Paris, Presses
universitaires de France, 1996. 15 x 21,5, 345 p., bibliogr., index (Epimethee).

A l'origine de ce livre se trouve la volonte d'interroger la notion de «sub
jectivite», telle qu'elle se donne apenser dans la Critique de la raison pure. Or,
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cette « subjectivite » semble pour Ie moinsproblematique dans un texte qui semble
se debarrasser de la figure postcartesienne du sujet.En effet, Ie sujet y est reduitsoit
a un objet empirique (I'objet du sens interne), qui parce qu'il est objet n'est plus
sujet, soit au sujet transcendantal = X, qui est certesun sujet, mais un sujet videou
une abstraction de sujet, et qui, ce faisant, represente la destruction merne du
concept traditionnel de sujet (<< Le sujet transcendantal se presente comme une
machine de guerre contre les metaphysiques de la subjectivite », p. 73). Le sujet
semble done inassignable dans la Critique de fa raison pure.

Cette alternative, maintes fois soulignee par les commentateurs, est la conse
quence directe de la problematique de la Critique de fa raison pure, qui est cellede
la fondation de l' objectivue, dans laquelle le sujetne semblepas avoir sa place, si ce
n'est en tant que fondement de l'objectivite, c'est-a-dire comme sujet transcendan
tal. 11 ne peut pas y avoirde « philosophie du sujet » dans une perspective transcen
dantale,qui a pour interrogation les structures de la transcendance; il n'y a de philo
sophie que de l'objet, et ee n'est que dans cet horizon de l'objet que peut apparaitre,
en creux, le sujet : «La question du sujet est indissociable du probleme de l'objet »

(p. 73). De ce fait, le sujet n'est rien de donne. Mais, et telle est l'intuition de depart
de Jocelyn Benoist, « il parait douteux que le sujet puissejamais etre reduit entiere
ment a une formepure )) (p. 13). Cependant, pour parvenir a saisir comment la pre
miere Critiquese trouve etre le lieu d'une redetermination de la notion de sujet, il
fallait reposerune nouvelle fois, et depuis Ie debut, la question de l'objectivite, celle
de ses formes et de ses conditions a priori.

Cette releeture de la problematique transcendantale occupe toute la premiere par
tie de l'ouvrage intitulee « La synthese». Elle nous presente une remontee de « la
question de l'objet )), ou de l'objectivite en general, vers Ie « sujet » qui en est le
fondement. Cette remontee conduit en dernierressort I'Auteur a une reflexion sur la
notion de synthese (chap.VI), en tant que c'est en elle que se constitue I'objet,
comme unite de sens. La syntheseconstitue en effet l'objet, en ce que c'est en elle
que ce dernier s'unifie. Mais la synthese doit en plus etre supportee par l'apercep
tion transcendantale, ou «conscience de soi », qui fait que la representation de
l'objet est pour moi : « La representation n'est pensee qu'en tant qu'elle s'apercoit
elle-meme » (p. 150). Cette aperception designe Ie fait d'etre conscient, ou encore,
selon la formule de Kant, le fait d'avoir « la representation qu'une representation est
en moi »; autrement, il y aurait en moi des representations dont je ne serais pas
conscient: « Ce qu'enonce le " Je pense ", c'est l'aperceptibilite de la representation
[00']' au sens ou la representation, lieu de l'apparaitre, ne peut elle-meme apparaitre
et manifester son sens de representation qu'a condition d'etre perceptible » (p. 151).
C'est Ia qu'apparait Ie sujet.Ce qui manifeste la presence d'un sujet, c'est doneque
toutes mes representations doivent pouvoir m'apparaitre comme mes representa
tions. L'unite de l'objet appelle, en effet, l'unite de Ia conscience, qui se presente
comme une identite. Au fondement de la synthese se trouve done « l'identite per
sonnelle» qui, seule, peut rendre raison de l'unite qu'elle confere a l'objet.

C'est la que les difficultes apparaissent. En effet, « si l'identite est identitede la
synthese, ceIa ne signifiepas qu'il n'y ait pas [00'] synthese d'une identitede la syn
these » (p. 154).Et, «pour que la synthese(la conceptualisation) soit possible il faut
qu'il y ait synthese originaire qui deploie la possibilite meme de la synthese, en tant
que possibilite en generald'une liaison, ce que Kant appelle la " synthese transcen-
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dantale " » (p. 157). Cela appelle une interrogation sur les conditions de la synthese.
Or, et c'est sur ce point que se revelent la nouveaute et l'originalite profondes de
l'interpretation de Benoist, cette « synthese de la synthese » comporte des limites,
n'est pas cl6turable. Dans ces limites se joue I'emergence d'un sujet, en un sens
nouveau, appele ici pour cette raison une « subjectivite » plutot qu'un sujet. Voila
qui appelait une deuxieme partie, intitulee « La these» qui, « au-dela de la syn
these» pose une nouvelle fois, et en des termes radicalement nouveaux, « la ques
tion du sujet » (p. 162).

Les «Iimites de la synthese » nous mettent en presence d'un « sujet sensible »,
parce que ce qui resiste a la synthese, ce qui demeure irreductible a elle, est de
l'ordre de l'affection, de la receptivite, ou encore de la sensibilite : « Dans Ie sen
sible, il n'y a pas que de la transcendance », il y a toujours aussi un « fond d'imma
nence qui est celui de la receptivite du divers, en tant que pur fait d'etre-affecte »
(p. 163). Cela impliquait derechef une relecture de I'Esthetique transcendantale, qui
est Ie niveau propre de la sensibilite. Ce que met en evidence Benoist, c'est qu'il y a
une passivite originaire et irreductible a la synthese, passivite qui resiste a la reprise
absolue de soi, c'est-a-dire a l'autoconstitution. « Cette beance originaire est celle
de la synthese par rapport a elle-meme, habitee qu'elle est par son autre, pure et
simple these de la sensibilite s (ibid.). C'est dans ce fond d'affectivite, d'irreduc
tible passivite, que git, selon Benoist, la subjectivite.

Tout au long de la deuxieme partie de l'ouvrage, il s'attache ainsi a montrer
I'emergence et la teneur de cette subjectivite qu'il croit pouvoir deeeler en de~a de
l'objectivation. Cela impliquait de sa part une reevaluation du role de l'espace par
rapport a celui du temps, sur lequelles commentateurs, depuis Heidegger, avaient
coutume d'insister. Une lecture serree de l'Interpretation heideggerienne fait d'ail
leurs l'objet du premier chapitre, qui aboutit a la conclusion d'une irreductibilite de
l'espace au temps (mais aussi, symetriquement, du temps a l'espace), 1'00 et l'autre
ne pouvant etre reconduits « a l'unite originaire d'une "receptivite" qui serait
d'emblee et sans reste temporelle » (p.226). Cette revalorisation de l'espace
(chap. II) tient done Ii « l'insuffisance du temps a constituer a lui seul Ie niveau
esthetique » (p. 206). En effet, l'espace apparait comme «l'horizon indepassable de
" l'intuitivite " comme telle » (p. 207). La spatialisation constitue Ie premier niveau
de la donation, indepassable et ineffacable : « Le sensible comme tel - le sensible
"pur" - ne peut m'etre donne que sous le regime de l'extensivite, dans la fonda
mentale dimensionalite de son etre-donne » (p. 224).

On touche, avec la sensation, a la dimension phenomenologique de la subjectivite,
Cette derniere apparait et se constitue dans la sensation comme « etre-affecte », et
non pas comme ce qui preexisterait a la sensation et la rendrait possible. Ainsi,
Benoist peut-il ecrire : « La thesedu sujet [est] comme ancree dans la passivite elle
meme, en reste de l'activite de synthese » (p. 248). Cela signifie qu'il y a quelque
chose, dans « I'Esthetique transcendantale [qui] ne peut se resorber dans la Logique
transcendantale », et qui est « l'affection » (p. 14). En d'autres termes, le decalage
entre I'entendement et la sensibilite, qui sont les deux sources de la connaissance, ne
peut jamais etre completement comble, et c'est la force du texte kantien que de
chercher ales faire tenir ensemble sans jamais en escarnoter un au profit de l'autre.
La «these» du sujet rend alors possible une relecture originale de la notion de
« sens interne» (chap. IV) : « Nous sommes affectes " par" des objets et cette affec-
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tion nous fait apparaitre a nons-memes commeetant affectes» (p. 276). Le moi est
done « ce que j'eprouve dans l'affection, en tant que je ne considere plus I'objet,
mais I'affectionelle-meme » (p. 275). Voilace que signifie l'autoaffection : non pas
affectionde soi par soi, mais affectionde I'affection, au sens ou dans I'affection par
I'objet, je fais l'experience passivede rnapropreaffection, qui me revele moi-meme
amoi-meme,

C'est done toujours dans I'horizon de la transcendance que se decouvre Ie sujet,
et qui plus est, en marge du processus d'objectivation : « II n'y a pas un sujet qui
precederait la sensibilite qui serait sensibilite " de " ce sujet, il y a la subjectivite de
l'homme fondee dans la sensibilite premiere de son rapport a l'objet, en tant que
celle-ci, dans Ie rapport meme a l'objet, ouvre Ie lieu d'un " contenu" du pheno
mene qui est irreductible a cet " objet"» (p.282). Le donne transcendant n'est
jamais totalement recupere par le travail de synthese qui le determine categoriale
ment commetel ou tel objet; il reste toujours un fondde passivitequi n'est pas effa
cable, et ce fond est la subjectivite elle-meme, En deca du sujet transcendantal, qui
vide le sujet de tout etre, Benoist retrouve la subjectivite a un niveau phenomenolo
gique, qui se trouve etre la condition du processus d'objectivation.

Un des interets principaux de cet ouvrage, qui rend sa these particulierement
feconde, est d'etre parvenu a effectuerune lecture « phenomenologique » de la Cri
tique de la raison pure, en ce qu'elle utilise a la fois les horizons problematiques
ouverts par la phenomenologie, ainsi que ses acquis conceptuels, et les inter
pretations phenomenologiques particulieres qui ont ete donnees de la philosophie
kantienne, comme celle de Heidegger. Mais en meme temps, a travers ce prisme
phenomenologique, l'objectif est ici de revenir au texte kantien et, d'une certaine
facon, de lui rendrejustice, en montrantqu'il ouvre notre modernite philosophique
quant a la question du sujet. Cette modernite est, entre autres, liee a ce qui est
appele, dans la conclusion, « l'anti-idealisme» de Kant. L'anti-idealisme qui carac
tense l'interrogationkantienne sur la subjectivite tient a ce que Ie sujet ne peut plus
etre caracterise par ses contenus subjectifs. Avec Kant, Ie «sujet » cesse d'etre
donne, cesse d'etre une donnee, thematisable en et pour elle-meme, pour s'appa
raitre et se revelerdanset par son activiteconstituante, que celle-cisoit theorique ou
pratique: «Tout se passe comme si la disparition ou la relativisation du sujet
comme" contenu "Iiberait " l'appel " constitutifde la subjectivite, d'abord determi
nee non pas commecelle qui est telle ou telle chose,mais commecelie qui a a faire
telle ou telle chose1. » Voila qui fait apparaitre un sens original de la subjectivite,
subjectivite ouverteaet par la transcendance, et essentiellement caracterisee par ses
« taches », On voit que, loin d'empecher toute reflexion autourde la notionde sujet,
le questionnement kantien ouvre au contraire un espace inedit d'interrogation. En
cela se revele precisement la modernite de la penseekantienne, dont il n'est pas sur
d'ailleurs que la phenomenologie ait su prendre toute la mesure, et ce n'est pas Ie
moindre meritedu livre de Jocelyn Benoistque de l'avoir soulignee avec beaucoup
de clarte et d' intelligence.

Antoine Roou.s

1. Jocelyn BENOlST, «La subjectivite », in Notions de philosophie, dir. Denis KAMBOUCH

NER, Paris, Gallimard (Folio. Essais), 1995.
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Jeremy BENTHAM, De l'ontologie et autres textessur lesfictions. Texte anglais etabli
par Philip SCHOFIELD, trad. et comment. par Jean-Pierre CLl3.RO et Christian
LAVAL. Paris, Seuil, 1997. 11 x 18, 290 p., bibliogr., index (PointslEssais, 353).

Les auteurs de la presente edition bilingue de l'essai De l'ontologie de Jeremy
Bentham (compose en 1814,et accompagne ici de quatre courts textes sur le meme
sujet, datant de 1813, 1814et 1821)annoncent explicitement de grandes ambitions.
II s'agit d'abord de fairedecouvrir, derrierela categoric eculeede l'utilitarisme, une
pensee de l'ontologie, de la logique et du langage, qu'on peut resumer sous
I'expression de theorie des fictions; ensuite, de montrer que cette theorie des fic
tions n'est pas autre chose que la de de voute de toute l'eeuvre de Bentham; enfin,
de suggererque cette theorie peut s'averer utile pour redefinir Ie concept d'ideolo
gie, dans Ie cadre d'une analyse des sciencesde notre temps, et particulierement des
sciences humaines (p. 64-65). Quels sont done les moyens mis au service de ces
ambitions?

Le premier point fort de l'ouvrage est d'etre Ie fruit d'une collaboration franco
britannique. Philip Schofield, coediteurgeneraldes Collected Works ofJeremyBen
tham dans Ie cadre du Bentham Project de l'University College London (une ving
taine de volumes ont deja paru), en a etabli Ie texte anglais a partir des manuscrits
de I'auteur. L'essai De l'ontologie avait certes deja ete publieen 1841dans l'edition
des eeuvres de Bentham etablie par John Bowring, mais le texte avait alors ete
imprecisement retranscrit, et meme tronque sur certaines questions touchant a la
religion. Le nouveautextecorrige ces defautsen suivant les principes de la nouvelle
editionscientifique des Collected Works, au sein de laquelle il sera reediteplus tard.
En attendant, Ie public francophone a I'avantage de la primeurdu travail de Scho
field. Du cOte francais, les traducteurs n'en sont pas a leur premiere contribution a
I'introduction de la pensee de Bentham en France. Jean-Pierre Clerc avait deja
donne une traduction du Fragment sur le gouvernement, suivi du Manuel de
sophismes politiques (Paris, LGDJ, 1996). Quant a Christian Laval, il avait analyse
la theoriedes fictions dansson livreJeremyBentham. Le pouvoirdes fictions (Paris,
Presses universitaires de France, 1994).Dans la presente edition, le travail commun
de Clerc et de Lavaldonnelieu a un ouvrage tres dense, compose de quatreparties :
une longue introduction, les textes de Bentham et leur traduction, un glossaire tres
fouille et un dossier de textes d'auteurs posterieurs a Bentham.

L'introductiondes traducteurs expose tout d'abord, sur une soixantaine de pages,
la genese et la structure de la theorie des fictions. Sans reprendre leur demonstra
tion, qui repose sur de tres interessantes distinctions entre «fiction", «fallace »,
« entite fictive », etc., trois pointsde cette introduction meritent quand memed'etre
soulignes, pour leur originalite, En premier lieu, on trouvera en quelques pages
etonnamment synthetiques une histoirede la problematique des fictions depuisJohn
Locke, insistant tout particulierement sur le role de David Hume. Ces apercus sont
d'ailleurs aussi suggestifs pour la lecture de Hume que pour celle de Bentham, et
I'on se souviendra que Clerc a recemment publie un Hume (Paris, Vrin, 1998). En
deuxieme lieu, et sans doute s'agit-il la de I'apport le plus decisif de cette introduc
tion, les traducteurs proposent d'interpreter la theorie des fictions 11 la lumiere de
deux paradigmes mathematiques, la methode des fluxions (reprised'Isaac Newton)
et la theorie des chances (ou il est question, 11 nouveau, de I'influence de Hume). II
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en resulte de nouvelles perspectives sur l'idee benthamienne, bien connue, d'un cal
cui des plaisirs et des peines. En demier lieu, il faut feliciter les traducteurs d' avoir
le souci de souligner constamment les difficultes du projet de Bentham, tant d'un
point de vue theorique que pratique. Le parti qu'ils ont pris d'evoquer, la encore, Ia
figure de Hume, pour faire ressortir la specificite des theses benthamiennes, s'avere
convaincant : Bentham a-t-il, comme ille voulait, depasse Ie scepticisme humien?
Son radicalisme politique n'est-il pas utopique face au conservatisme humien?

Si l'introduction des traducteurs expose la theorie des fictions de facon synthe
tique, les textes de Bentham offrent, quant aeux, l'image d'une pensee en train de
se chercher, de se preciser elle-meme, Des classifications sont posees, puis reprises;
des bifurcations sont esquissees, Plusieurs notes de Bentham montrent d'ailleurs
qu'il aurait souhaite approfondir certains points de ses manuscrits (<< Faire une
recherche sur les spheroides », p. 93, et meme «Examiner si c'est exact », p. 105).
La traduction sait rendre ces tours et detours, sacrifiant l'elegance du style aune
exigence, tout afait legitime en l'occurrence, de litteralite. En ce qui conceme Ie
vocabulaire, il faut d'abord souligner de facon tres generate, que le principe d'une
collection bilingue possede ce tres grand avantage de soulager les traducteurs de la
lourde responsabilite d'etre I'unique mode d'acces au texte original. La traduction
devient alors en quelque sorte un dialogue avec l'original, les deux versions se clari
fiant l'une I'autre. Reste que, meme en bilingue, certaines options de traduction
doivent etre prises. Pour prendre I' exemple Ie plus central, comment traduire le
terme-cle de fictitious? Traduire par « fictif» a le desavantage d'avoir la connota
tion de « trompeur », alors que toute fiction, au sens de Bentham, n'est pas force
ment une tromperie. Les traducteurs expliquent (p. 197) qu'ils ont malgre tout
choisi cette option comme un moindre mal. Traduire par un terme ancien comme
« ficticieux », ou par un terme eloigne comme «symbolique », aurait, on en
conviendra aisement, ete moins satisfaisant encore. D'autres choix de traduction,
pour n'en etre pas moins subtils, s'imposent, eux, indiscutablement. Par exemple,
stock of language est rendu par «capital de la langue », en conformite avec Ie voca
bulaire economique de l'epoque (p.79). Ou encore, expectation est traduit par
« esperance », parce qu'il s'agit du sens mathematique du mot (p. 61).

Vient alors un glossaire des termes utilises par Bentham. II occupe une soixan
taine de pages, et il est organise thematiquement en sections et sous-sections, ce qui
en fait un veritable expose methodique de la theorie des fictions. Les analyses de
l'introduction y sont approfondies - ce qui entraine, il faut Ie dire, quelques redites
-, tandis que des concepts nouveaux sont introduits. C' est dans Ie glossaire, par
exemple, que la methode dite de la « paraphrase », si necessaire pour disqualifier les
fictions trompeuses, est expliquee au lecteur. C'est egalement dans Ie glossaire que
le rapport entre Bentham et Aristote, decisif pour definir le terme d' ontologie, est
precise. Le glossaire sert egalement amieux faire ressortir, voire ajustifier, certains
choix de traduction. De plus, une quinzaine de tres courts textes de Bentham, issus
d'autres ouvrages, illustrent ce glossaire. Leur presence est bienvenue, dans la
mesure oil non seulement ils illustrent, mais encore oil ils servent adonner au lee
teur nne idee de la recurrence des concepts dans l'eeuvre de Bentham, et done aen
pressentir la systematicite.

Enfin, les traducteurs proposent un petit dossier d'une quinzaine de pages,
compose de textes d'auteurs posterieurs aBentham, commentant sa philosophie :
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John Stuart Mill, Karl Marx, Michel Foucault, Jacques Lacan, et Willard
V. O. Quine. Le dossier retrace ainsichronologiquement, a tresgrandstraits, les dif
ferentes etapes de la reception de Bentham. Il en ressort un Bentham assez trag
mentaire, par exemple caricature par Marxen « epicier anglais », ou decrit par Fou
cault comme « le Fourier d'une societe policiere », En evoquant ainsi, a la fin du
livre, ces lectures decisives et stimulantes, maispeusoucieuses de retrouver la signi
fication d'ensemble du projet de Bentham, nul doute que les traducteurs ont voulu
faire ressortir par contraste leurs nouvelles pistesde lecture. Leurbut est clairement
de degager l'oeuvre de Bentham de son role de repoussoir, pour la presenter comme
une source d'inspiration positive.

En resume, done, le lecteur trouvera trois livresen un : un commentaire precisdes
theses de Bentham sur les fictions, des hypotheses d'interpretation s'etendant a
l'oeuvre entiere et soulignant ses enjeux les plus vastes, et un ensemble de traduc
tions de termes-cles susceptibles de servir de base a la traduction d' autres textes
benthamiens. De quoi ouvrir des perspectives, quand on sait que les Collected
Works annoncent plus de soixante volumes!

Michael BIZIOU

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Premiers ecrits (Francfort 1797-1800). Textes
reunis, introd., trad. et annot. par Olivier DEPRE, prec, de Sur l'antijuda'isme et
le paganisme du jeune Hegel, par Robert LEGROS. Paris, Vrin, 1997. 13,5 x
21,5, 480 p., bibliogr., index (Bibliotheque des textes philosophiques).

Meme si le titre choisi pourcette edition (Premiers ecrits) des ecrits de Francfort
(1797-1800) de Hegeln'est pas precis (le jeune philosophe avait bien entendu deja
ecrit auparavant, notamment a Tiibingen et a Berne), l'edition elle-meme est sans
aucun doute la plus complete que nous ayons, en francais, des textes de cette pe
riode. La bonne volonte et le serieux d'Olivier Depre, le jeune chercheur au Fonds
national belge auquel nous devons l'essentiel du travail accompli, ne pouvant etre
mis en cause, les lecteurs francais et surtout, parmi ceux-ci, les amateurs de Hegel
auraient eu la une veritable occasion de se rejouir - si leur joie ne se trouvait pas
temperee et meme, parfois, gachee, pourdes raisons sur lesquelles nous reviendrons
ci-dessous.

Maisil faut d'abord souligner les merites du travail accompli par Depre. La tache
entreprise etait, de fait, tres difficile : l' edition critique de ces textes en allemand,
preparee au Hegel-Archiv de Bochum (RFA), n'ayant pas encore ete publiee, il
devait s'appuyer sur des editions plus ou moins limitees, comme celle, deja
ancienne, de Hermann Nohl (Hegels theologische Jugendschriften, Tiibingen, Mohr,
1907), ou encore celles, plus recentes, de la maison Suhrkamp iFruhe Schriften,
ed. par E. Moldenhauer et K. M. Michel, Francfort, 1971) ou de WernerHamacher
(Der Geist des Christentums, Francfort, Ullstein, 1978). Le terme d' « ecrits» lui
meme contribue a nouscacher la vraiedifficulte : il ne s'agit pas ici d'ecrits destines
a la publication, mais d'un melange de fragments, dont l'ordre reste a etablir
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par le specialiste en dechiffrernent de manuscrits, ou par l'interprete. Si Nohl essaya
de constituer, a partir des fragments qu'il avait a sa disposition, un texte suivi et
coherent - quitte, bien sur, a ajouter un coup de main arbitraire a ce que le philo
sophe avait laisse inacheve -, les editeurs modernes ont plutot tendance a jouer la
transparence, c'est-a-dire a mettre en evidence les lacunes et les ruptures. Meme si
les volumes de l'edition critique consacres aux ecrits de Francfort (2 et 5) ne sont
pas encore disponibles, la conception et la strategic qui en dirigent la composition
sont deja connues, et nous savons qu'elle ira sans doute plus loin encore dans la
demarche decrite ci-dessus : chaque fragment sera presente separe des autres, selon
le strict ordre chronologique. Depre, connaissant ces principes et les debats dont ils
se sont degages, entend les suivre et les appliquer, avant meme les editeurs du
Hegel-Archiv, aux textes de Francfort. II le fait bien evidemment a ses risques et
perils : lorsque I'edition critique sera achevee, il faudra determiner si certains de ses
choix et de ses decisions doivent etre revus. Mais jusqu'alors, il serait injuste de
l'accuser - pour avoir ete plus rapide que l'equipe de chercheurs allemands.

II est cependant regrettable que Depre - justement en raison de son zele - ait
parfois abandonne les grands principes de l'edition critique; et d'abord, pour ce qui
concerne les notes. L'edition du Hegel-Archiv est toujours restee tres classique,
voire conservatrice, en cette matiere, se contentant de donner les documents et de
verifier citations et emprunts, directs ou indirects, de Hegel. Elle s'est limitee a une
stricte recherche de sources, philosophiques ou autres. La tentation est grande
d' aller plus loin, et de citer tel ou tel article de la litterature secondaire, en raison de
son apparente pertinence. Si les debutants apprecieront peut-etre, reconnaissants
pour telle ou telle suggestion de lecture, les specialistes trouveront sans aucun doute
certains des choix, peut-etre meme la plupart d'entre eux, peu concluants, voire
meme insatisfaisants. Depre, ici, est tombe dans un piege. II peut d'autant plus faci
lement etre critique que sa maitrise de la litterature secondaire n'est pas toujours
tout a fait a la hauteur de la tache ambitieuse qu'il s'est proposee. Quelques
exemples suffiront : sur Hegel et l'economie politique ou, plus precisement, sur la
lecture par Hegel de sir James Steuart, Depre ne cite que Paul Charnley. Celui-ci fut,
certes, un pionnier en la matiere, fort estime dans la discipline. Mais tant d'encre a
coule depuis en ce domaine, dans toutes les langues majeures utilisees par les spe
cialistes de Hegel, qu'il semble difficile de s'en tenir a Charnley. Sur les fragments
politiques, notamment pour tout ce qui conceme leur rapport a la situation existant
alors dans l'Etat du Wiirtemberg, on cherchera en vain les articles de Hans-Christian
Lucas, pourtant l'un des specialistes de la question. Les memes textes contiennent
aussi bien des allusions a la politique britannique. Le rapport de Hegel aux pays
anglo-saxons a recemment attire beaucoup d'attention. Mais, etrangement, les notes
de Depre restent muettes a ce sujet. Klaus Diising, pourtant l'un des meilleurs
connaisseurs de la jeunesse du philosophe, ne figure meme pas dans la biblio
graphie; et le beau livre de Myriam Bienenstock sur la politique du jeune Hegel, qui
est meme en francais, n'a pas eu plus de chance.

Plus grave encore que ces points de bibliographie, qui touchent pourtant aussi au
contenu des annotations, semble etre la decision d'intercaler dans le texte meme de
Hegel (par ex., p. 170-172) les comptes rendus que certains commentateurs du
xrx"siecle ont fait de fragments perdus par la suite. Ces comptes rendus sont impri
mes dans le volume avec une marge un peu plus large que celle utilisee pour Ie texte
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de Hegel, mais cela ne suffit guere pour distinguer entre texte et commentaire. Une
distinction beaucoup plus nette aurait ete necessaire, surtout quand il s'agit d'un
commentateur comme Rudolf Haym, dont nous savons aujourd'hui qu'il fut loin
d'etre innocent, et qu'il eut ses propres options.

Enoncees en pleine conscience de la difficulte de la tache entreprise par Depre et
non dans un esprit mesquin ou hostile, ces remarques critiques se veulent construe
tives et encourageantes, repondant, en toute confraternite de recherche, a une
demande formulee par Depre lui-meme, pour « une eventuelle amelioration future >,
(p.91) de l'ouvrage. L'essai de Robert Legros, qui ouvre Ie volume, me semble
beaucoup plus problematique. L'expression peu nuancee, dans Ie titre lui-meme 
« I'antijudaisme [...] du jeune Hegel» - est pour Ie moins maladroite : elle evoque,
et semble confirmer, les accusations contre Hegel soulevees autrefois par Andre
Glucksmann par exemple (<< Les Maitres Penseurs ») -, des accusations dont toute
etude serieuse sur Hegel devrait s'abstenir. Peut-on, aujourd'hui, parler serieuse
ment du rapport de Hegel au judaisme sans tenir compte de la distinction, imposee
par Shlomo Avineri il y a deja trente-cinq ans (<< A note on Hegel's view on Jewish
emancipation », Jewish SocialStudies, 25, 1963, p. 145-151), entre la presentation,
par Ie jeune Hegel, du judaisme «biblique », et I'engagement du Hegel de la matu
rite pour I'emancipation sociale et politique des juifs? Est-il juste et equitable de
parler de I'un sans parler de l'autre? La strategic de Legros, qui consiste a «dis
culper » Ie jeune Hegel en utilisant Levinas - et en concluant avec Heidegger 
est, en tout cas, excentree par rapport aux nombreux et serieux articles consacres a
cette meme question. Ce n' est pas le lieu, ici, de la critiquer adequatement. 11 suffira
d'ajouter qu'un essai aussi personnel que celui de Legros aurait, peut-etre, pu servir
de postface, pour ouvrir une discussion sur le sujet. Comme preface a une edition
qui se veut critique, il n'est certainement pas approprie.

Norbert WASZEK

The Correspondence of Michael Faraday. Vol. 2: 1832-December 1840. Letters
525-1333. Ed. by Frank A. 1. L. JAMES. Londres, The Institution of electrical
engineers, 1993. 15 x 23,5, Lv-807 p., bibliogr., index.

In diesem zweiten Band des Briefwechsels von Michael Faraday wurden diesel
ben Editionsprinzipien befolgt wie in Band 1 (vgl. dazu die Besprechung in Revue
de synthese, lye S., 1-2, 1994, S. 231-233). In den Jahren nach 1830 erreichte Fara
day die Hohe seines Ruhmes. Entsprechend umfangreicher wurde seine Korrespon
denz, und da mit seiner eigenen Bedeutung und mit derjenigen seiner Korres
pondenten auch die Wahrscheinlichkeit zunahm, daB Briefe aufbewahrt wurden, ist
die Zahl der erhaltenen und hier komplett veroffentlichten Briefe erheblich groBer
als in den Jahren zuvor. Gegeniiber Band 1 stieg die durchschnittliche Zahl der
Briefe pro Jahr von 25 auf 90.

Der Gewinn fur den wissenschaftshistorisch interessierten Leser ist freilich gerin
ger, als diese Zahlen vermuten lassen. Zwar werden rund 70 % der Briefe hier ZUID
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ersten Mal veroffentlicht; bei vielen handelt es sieh jedoch nur urn inhaltlieh
belanglose und kurze Gelegenheitsbriefe. Zahlreiche wissenschaftlich wichtige
Briefe wurden dagegen schonan andererStelleveroffentlieht, so z. B. die 30 Briefe
aus der Korrespondenz mit Schonbein in der von Kahlbaum und Darbishire besorg
ten Edition (Basel und London, 1899); viele andere Briefefindet manbei Williams,
Fitzgerald und Stallybrass (Selected correspondence of Michael Faraday, Cam
bridge, 1971).

Da keineinzigerBriefals Faksimile abgebildet wird,ist es schwierig, die Qualitat
der Transkriptionen zu beurteilen. Angesichts der Tatsache, daB der Herausgeber in
den franzosischen Briefen selbst geringfiigige Schreibfehler wie «porcellaine » und
«y at-it» mit einem«[sic] » versieht, stellt sich jedochdie Frage,ob andere, nicht
kommentierte und viel gravierendere Fehler nicht erst durch falsches Abschreiben
der Originale entstanden sind (z. B. «reunion de Members de l'academie »

(Brief662), «Monsieur et tres confrere » (678), «gesammtet » (statt gesammelt),
«des coups electrique» (723), «cetre Societe» (744». Bei Brief807 wird ohne
Kommentar als art « Freyberg » angegeben. Da die Stadt, in der Faraday sich zu
der fraglichen Zeitbefand, aufhalbem Wegzwischen Veveyund Bernliegt,kann es
sich jedoch nur urn FribourgIFreiburg handeln. In Brief 1113wird ein « meeting of
the german association» erwahnt, ohne daB der Herausgeber verrat, welche
Gesellschaft sich da getroffen hat. Statt dessen wurde ins Personen- und Sachregis
ter unter Bezugauf dieseStelle der lapidare und sprachlich falsche Eintrag«Deut
sche Geschellschaft» aufgenommen (gemeint ist die 16. Versammlung der Gesell
schaft Deutscher Naturforscher und Arzte von 1838). Ahnlich kryptisch sind einige
Angaben uber die Standorte der benutzten Manuskripte : woher soIl der Leserwis
sen, daB mit «The Bakken Manuscript» die Handschriftensammlung der Bakken
Library in Minneapolis gemeint ist?

Der Wert dieserBriefedition liegt vor allemdarin, daB hier nieht nur das wissen
schaftliehe Werk, sondem auch das tagliche Leben des englischen Physikers sehr
detailliert und in groBer Dichtedokumentiert wird. Jeder, der in Zukunft iiberFara
day arbeitet, wird daraufzuriickgreifen mussen,

Andreas KLEINERT

Jean WAHL, Kierkegaard. L'Un devant l'Autre. Pref. et notices de Vincent DELE
CROIX, postf, de Frederic WORMS. Paris, Hachette Litteratures, 1998. 13 x 20,
322 p., bibliogr. (Coup double).

Jean Wahl (1888-1974) fut un lecteur passionne de Seren Kierkegaard, qu'il
contribua plus qu'aucunautrecommentateur, peut-etre, afaireconnaitre en France a
partir des annees trente. Les Etudes kierkegaardiennes (1938) furent une contribu
tion majeure ala decouverte et a la comprehension du philosophe danois, reconnu
justementcommephilosophe, et pas simplement comme ecrivain « romantique » ou
«mystique ». Les textesreunisici, articles au conferences, ne sont pas tous devenus
partie integrante ou annexe des Etudes; on trouve aussides textes (notamment sortis
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dans des revues danoises) qui n'avaient jamais ete republics, voire de veritables ine
dits. On est done la en presence d'un materiau varie, dont l'ecriture s'est echelonnee
des annees trente aux annees soixante, temoignant de la continuite et de la vigueur
des reflexions d'un philosophe qui ne fut pas simplement commentateur de Kier
kegaard, et dont les themes propres transparaissent au fil des articles: Jean Wahl fut
I'auteur, entre autres, d'essais sur Ie Role de l'instant dans la philosophie de Des
cartes(1920), sur Le Parmenide de Platon (1926), sur Le Malheur de la conscience
dans la philosophie de Hegel (1929), ou encore de Existence humaine et transcen
dance (1944).

Les textes presentee temoignent done de la rencontre de deux personnalites philo
sophiques, mais aussi du contexte d'une epoque qui, au nom de Kierkegaard, ratta
chait immediatement les notions d'angoisse, de romantisme, de mysticisme, ou les
promesses d'un titre tel que Le Journal du seducteur. Cette epoque etait aussi celIe
de I'essor des philosophies de l'existence (que Wahl ne reduit pas a l'existentia
lisme), et l'on ne s'etonnera pas de voir souvent cites les noms de Martin Heidegger
et de Karl Jaspers. Le style de l'ecriture et du commentaire pourra surprendre par
ses aspects impressionnistes, par l'abondance de forrnules tres ou peut-etre trop syn
thetiques, par une pratique parfois desinvolte de la citation. II faut d'ailleurs preciser
que Wahl lisait Kierkegaard dans la traduction allemande et non dans I'original
danois.

A-t-on nomme Iii des defauts redhibitoires ? Certes non: on a simplement defini
Ie cadre dans lequel peut se comprendre et s'apprecier l'apport de Wahl a la lecture
de Kierkegaard et, plus generalement, a la reflexion philosophique. Ce qui frappera
d'ailleurs Ie lecteur de ces pages est la clairvoyance avec laquelle Wahl evite de
cautionner certains cliches qui se repandaient alors deja sur Kierkegaard : il rappelle
que Le Journal du seducteur est une partie de L'Alternative et qu'il n'avait pas a
etre publie separemenr; il ne reduit pas Ie rapport de Kierkegaard a Hegel a une
opposition sterile, car il reconnait le poids d'un heritage et Ie caractere dialectique
de cette relation. Concernant Ie romantisme de Kierkegaard, il prend bien soin de
montrer en quoi, si romantisme il y a, c'est chez Ie philosophe danois sur Ie fond
d'une polemique sans concession avec tous ceux qui, a la vie reelle, preferent les
possibilites de la reverie.

On trouvera par ailleurs dans ces pages des analyses alertes sur quelques notions
cles de la pensee kierkegaardienne : Ie paradoxe, l'angoisse, l'existence, l'individu,
qui sont restituees dans une veritable subtilite dialectique, par laquelle Wahl evite
les simplismes, meme quand il en semble tres proche. Doe de ses grandes forces est
certainement de ne pas pretendre a un decryptage total ou systematique de Kier
kegaard: s'il parvient a convaincre de la rigueur conceptuelle de cet auteur, c'est en
restituant la vie, Ie devenir qui fondent les categories existentielles et les placent
dans un rapport polemique a la pensee objective. Pour autant, on n'assiste pas a une
derive subjectiviste: l'individualite kierkegaardienne n'est pas enfant du caprice,
elle est redevable a des niveaux differents de Socrate et du Christ, et soucieuse de
realite. Dans cette perspective, la concision et la souplesse de Jean Wahl font mer
veille pour suggerer l'importance du devenir, de l'incertitude ou de la com
munication indirecte.

En fait, Kierkegaard est rarement Ie seul protagoniste de ces articles et confe
rences: outre Hegel, les compagnons litteraires (Dostoievsky) et surtout philo-
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sophiques ne manquent pas. Une etude entiere est consacree a « Heidegger et Kier
kegaard », qui deborde rapidement Ie cadre des references explicites du premier au
second pour s'epanouir dans une libre confrontation tres caracteristique du style de
Wahl: Ie nivellement, I'anonymat, Ie on, l'angoisse, Ie temps ou la chute sont des
themes qui, par-dela I'entrelacement des pensees, vont permettre de rechercher ce
qu'a de plus propre la philosophie heideggerienne. De meme, la demarche de Kier
kegaard vient eclairer celie de Karl Jaspers, et donner les outils d'une etude
d'ensemble sur « Les philosophies de l'existence et le renouvellement de la meta
physique », Le propos est toujours ample, la philosophie genereuse, prompte a eta
blir par-dela les epoques et les doctrines la certitude d'une contemporaneite qui est
justement I'une des notions kierkegaardiennes etudiees,

Certes, Ie propos est date, historiquement situe, et Ie Kierkegaard qui apparait
dans ces pages n'est certainement plus tout a fait celui que les recherches actuelles
tentent d'eclairer : lu sous l'eclairage des philosophies de I'existence, sans reference
tres consistante au contexte de ses lectures et polemiques danoises, il n' est pas tres
clairement situe dans son rapport a la mystique. On ne cherchera done pas Iii une
introduction ideale ii Kierkegaard, ni une mise au point sur les travaux les plus
recents, Mais on ne se trouve pas non plus en face de textes totalement obsoletes: il
s'agit d'une pensee vivante, ala fois rigoureuse et subjective, dont I'interet porte a
Kierkegaard contient non seulement un hommage mais aussi les elements d'une
reflexion philosophique sur les relations du temporel et de l'eternel, sur I'instant, sur
I'existence, la subjectivite et la transcendance. L'interet historique de ces textes est
reel, mais il ne fait pas oublier qu'il y a la des moments de philosophie, de pensee
libre. L'ensemble est accompagne d'une preface et de notices tres utiles de Vincent
Delecroix, ainsi que d'une postface de Frederic Worms. II perrnet de garder a
I'esprit «Ce que nous devons a Kierkegaard », pour reprendre Ie titre du demier
texte, mais aussi ce que nous devons a Wahl.

Joel JANIAUD

The Cambridge Companion to Nietzsche. Ed. by Bernd MAGNUS and Kathleen
M. HIGGINS. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 15,2 x 22,8, IX
403 p., bibliogr., index (Cambridge Companions).

Cet ouvrage se presente comme un apercu des etudes nietzscheennes dans Ie
monde, destine expressement selon les orientations de la collection dans laquelle il
s'insere, a faciliter l'acces aux grands auteurs pour les etudiants et les non
specialistes, Ce n'est done pas un travail reserve, ni tourne vers le passe en tant que
tel. La question a laquelle on tente de repondre, se veut resolument actuelle, ou ce
qui revient au meme, si I'on etudie ici Nietzsche et son influence, ce n'est pas dans
une perspective d'erudition autosuffisante, mais visiblement avec Ie souci constant
de decider de l'utilite reelle, ou simplement possible, de sa philosophie pour
aujourd'hui, et meme peut-etre aussi pour demain.

De la Ie style, toujours accessible, et I'orientation de tout I'ouvrage. L'introduc
tion souligne d'emblee les problemes lies ala perspective adoptee: I'influence de
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Nietzsche, pour incontestable qu'elle soit, n'en est pas moins tres ambigue. Ce
constat preliminaire oblige de rappeler aussitot la responsabilite premiere des
concepts nietzscheens eux-memes dans cet etat de fait irritant: il est vrai que plus
ces derniers ont d'importancedans ses eeuvres et plus ils apparaissent insaisissables
aforce d'etre self-consuming, sortesde serpentsglissants qui se devorent la queueet
insinuent ainsi subrepticement l'incertitude de leur propre rejet. Ainsi se trouve
epinglee avec prudence la these centralement instable du perspectivisme. Presque
tous les articlesy reviendront obstinement et buteront en toute loyaute sur le mur de
sa question: que faut-il faire aujourd'hui du perspectivisme nietzscheen, s'il n'est
lui-meme qu'une perspective parmi les autres? Retrospectivement, la meme diffi
culte n'eclaire-t-elle pas le fait qu'on ait pu ace point plier et ployer la pensee de
Nietzsche un peu dans tous les sens?

Tout le present ouvragese charpente en consequence sur ces constatations fonda
trices. Apres une premiere partie qui presente de facon tres pedagogique les
concepts principaux de la philosophie de Nietzsche dans leur ordre chronologique
d'apparition, trois nouvelles parties servent a regrouper les articles dans des pers
pectives complementaires : d'abord pour tenter de comprendre quelleest la veritable
teneur de cette pensee vivante et vecue au travers meme des recuperations plus ou
moins fallacieuses auxquelles elle a donne lieu; puis pour etudier son impact
jusqu'a nous, ala fois dans Ie temps (du premodernisme a la modemite, ou memea
la post-modernite), et enfindans l'espace, en partantde I'Allemagne, pour traverser
surtout la France, et s'etendre jusqu'aux confins plus inattendus de I'Asie et de
I'Extreme-Orient.

Dans la premiere partie, comme dans toute initiation, Bernd Magnus et Kathleen
M. Higgins fournissent done les cles indispensables de la lecture et de la compre
hension.

Le sens du message, au travers de ses deformations, fait l'objet de l'enquete de la
seconde partie. R. 1. Hollingdale pose la questionde la « Iegendification » de la vie
memedu philosophe reste selonlui trop celebrepour son erranceet sa solitude, pre
cisement exagerees par la renommee. Jorg Salaquarda cherche a expliquerle revire
mentde Nietzsche vis-a-vis du christianisme de son education, par les idees fausses
que le philosophe s'en fit. Tracy B. Strong soutientque si la penseede Nietzsche a
pu etre recuperee par tous les bords politiques, c'est d'abord qu'elle etait fonciere
mentapolitique. Ou alors il faudrait rappelerque, pour lui, la seule politiquesouhai
tableetait celle de la polis, commemondecollectifunique et sans but mis en ceuvre
dans la tragedieattique, qui declinaavec elle et fut remplacee par une politique ten
dant a un but ideal tout au long d'une histoireconduisant a sa fin, comme l'epopee
de type aristotelicien.

Apres ces mises au point, la troisieme partie s'attelle a la question de la valeur
actuelle de cette pensee : quelle place peut-elle, doit-elle occuper dans la moder
nite? Richard Schacht tente d'abord de definir I'originalite de cet inedit mode de
pensee : philosophie experimentale, ouverte, attachee a l'etude de cas concrets et
incames, usant du perspectivisme non pas comme d'un inhibant relativisme gnoseo
logique, mais comme d'un moyen d'enrichir sa connaissance par la multiplication
des pointsde vue sur un memeobjet.Tout cela explique mieuxa la fois la finesse et
la luxuriance de l'ecriture de Nietzsche, et l'incomprehension parfois dedaigneuse
dontelle est encorevictimechez les philosophes de metier. RobertC. Solomonveut
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cristalliser cette meme originalite, et resout encore cette toujours identique diffi
culte : Nietzsche, contrel'avis des philosophes, use et abusede l'argument ad homi
nem, qui fait effectivement partie integrante de son perspectivisme commelien inde
tachable entre la pensee et la personnalite du penseur, et prepare ainsi le retour du
baton avec lequel il a frappe; dans et par sa folie, son ceuvre sera a son tour mena
cee de l'interieur. D'ou la question bilan : Nietzsche est-il encoremoderne?Alexan
der Nehamas souligne une fois de plus son ambiguite : tantot le philosophe rejette la
tradition, tantot il s'y arc-boute; en merne temps, il denonce la croyance nai've au
progres et la poursuite d'un but, et il veut encore des buts. L'esthetisme foumit la
cle de son perspectivisme et de ses ambivalences, et le modele de son style finale
ment post-moderne. Dans une optique parallele, Robert B. Pippin entreprend de
repondre a Jiirgen Habermas qui voyait en Nietzsche un rejet de la modernite au
profit d'un modele premoderne par l'ambiguite meme du philosophe qui triomphe
de cette reduction, notamment sur le point fondamental de son attitude ambivalente
vis-a-vis de l'optimisme moderne de la connaissance.

La quatrieme partie traverse les espacesde l'influence nietzscheenne, Ernst Beh
ler pose des jalons eclairants pour mieux suivre ce parcoursetonnant: d'abord, une
distinction entre une influence plutot sur la litterature avant la Deuxieme Guerre
mondiale et, ensuite, plutot sur la philosophie. Ce qui meriterait d'etre systema
tiquement rappele dans les editions, c'est que les idees de Nietzsche sont toujours
vues a traversles prejuges et les preoccupations d'un temps: ainsi pour MartinHei
degger dans les annees trente, Nietzsche evoque le declin, pour Walter Kaufmann
apres guerre cette merne pensee apparait definitivement apolitique. Alan D. Schrift
dresse le catalogue des heritiers francais du «new and French Nietzsche », tantot
commentateurs erudits, tantot ecrivains et createurs. Enfin, Graham Parkes nous
ouvre des horizons peu connus en reliant trois problemes complementaires : le peu
que Nietzsche doit a la pensee orientale dans I'elaboration de sa propre pensee ;
inversement, l'influence tres importante (ce qui est une decouverte, en tout cas pour
moi) de Nietzsche sur les penseursorientaux, et surtoutjaponais; enfin, une compa
raison plus distanciee entre les idees du philosophe allemand et celles de la tradition
chinoise.

Le panorama propose par ce livre apparait utile et assez complet. Toutefois, en
tant qu'ouvrage d'initiation, cela appelle quelques reserves. On notera d'abord un
defaut, trop universitaire, de methode: pour une premiere approche, on discute trop
souvent des commentateurs, et on ne revient pas assez aux textes de l'auteur lui
meme; cela toume un peu a la conversation de serail, alors qu'il y a tant a decouvrir
dans I'original lui-meme. Quelqueslacunesde contenu, parfois surprenantes, sont a
regretter: pour ce qui est du retentissement de l'ceuvre, n'est-il pas etonnant de ne
presquerien trouver concernant la periodenazie? Ne convient-il pas au contraire de
prevenir loyalement les jeunes lecteurs? Philosophiquement, le lien serre entre la
vie et la philosophie du penseur est souvent evoque, mais sa biographie, d'une
maniere incomprehensible, ne se presente nulle part. Enfin, et pour ne plus separer
contenu et methode, comment faut-il prendre le silence obstine sur les relations
pourtant determinantes a Richard Wagner, ainsi que l'impasse a peu pres totale sur
la place, en fait decisive, de l'art et de la musique dans I'elaboration et la presenta
tion de cette pensee unique? C'est d'autant plus dommage que cela ferme la
comprehension de certains points forts commela volonte de puissance et la volonte
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de connaissance, et ouvre au contraire la porte aune crispation excessive sur le pro
bleme du perspectivisme entendu comme relativite psychosociologisante des points
de vue. En revanche, le veritable fondement genealogique et typologique du pers
pectivisme est peu signaleet encoremoins vraimentutilisepour unifier, commeille
devrait, les aspects les plus divers de la pensee du philosophe allemand, et Ie laver,
enfin, du soupcon finalement depiace, de ne s'etre jamais « self-consume ». En un
mot, cet ouvrage a le defaut de sa qualite, et risque d'etre plus utile aux specialistes
qu'aux debutants,

Dominique CAITEAU

Ali BENMAKHLOuF, Bertrand Russell. L 'atomisme logique. Paris, Presses universi
taires de France, 1996. 11,5 x 17,5, 128 p., bibliogr. (Philosophies, 70).

Ali Benmakhloufentend nous presenter la philosophie de Bertrand Russell sous
l'angle de l'atomisme logiquequ'il definit tres clairemenl comme : « [ ... ] la conside
ration des donnees des sens et des images comme elements discrets, prives et non
inferes, des atomes en sommex (p.6). En fait, il ne s'agit pas seulement d'un
simple commentaire lineaire des conferences de 1918-1919 sur la philosophie de
l'atomisme logique. Meme si l'ordre de l'ouvrage est calque sur celui des confe
rences et que les deuxieme et troisieme parties les commentent explicitement,
l'ouvrage nous apprendbeaucoup plus dans la mesureou il etudie de facon generate
l'atomisme logique, son contenu mais aussi ses presupposes et ses consequences.

Trois parties traitent successivement de l'atomisme logique comme theorie de la
connaissance, comme phiIosophie des faits et comme theorie de la realite et de 1a
fiction.

Dans I'introduction, l'auteur situe Russell et sa perspective philosophique par
rapportases contemporains, c'est-a-dire Wittgenstein, Frege,Peano, Einstein,mais
aussi Dewey, Camap et Hempel. II Ie place dans la tradition des empiristes anglais
(Locke, Berkeley, Hume) et dessine sommairement son evolution philosophique,
Russell ayant d'abord ete idealiste, puis realiste « luxuriant », puis realiste « sobre »,

La premiere partie de l'ouvrage est consacreeal'atomisme logique commetheo
rie de la connaissance. II s'agit d'un « realisme analytique » dans la mesure ou il
s'interesse aux donnees des sens - et non aux objets physiques inferes - qu'il
considerecommeles constituants simples de la realite. Maiscela meme supposeune
theorie de la comprehension : comme ces faits ne peuventetre que constates, on ne
peut connaitre que directement ou par « accointance », L'auteur, qui ne manque
jamais de signaler que la pensee de Russell a connu des evolutions, explique com
mentce dernier est passe d'un dualisme entre sense-data et sensation, aun monisme
proche du monisme neutre. Vne telle theorie de la connaissance induit forcement
une conceptionparticuliere du sujet qui se trouve reduit aun point de vue irreduc
tible,et ce d'autant plus que bienque les perceptions et les sensations soient privees,
elles restent le seul pointde departpossible pour notre connaissance du mondeexte
rieur.
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La seconde partie conceme plus directement les conferences de 1918-1919. II Y
est question des faits et des enonces qui leur correspondent, la theorie de la verite
comme correspondance, soutenue par Russell, differant beaucoup de celles de la
verite commecoherence ou commeverification. La necessite d'une theorie du sym
bolismeest mise en evidence, afin de degagerles differents sens de « signification»
et de mettreen place ce que Russell appelleune « ambiguite systematique », c'est-a
dire une possibilite pour Ie meme mot de signifier plusieurs choses pour eviler les
confusions. Les faits etant toujours complexes, seule la connaissance directe de
leurs composants perrnet de comprendre les propositions qui leur correspondent. Le
recoursaun langage logiquement parfait n'est qu'une hypothese au sujet de la pos
sibilite d'analyser les symboles a la place des faits auxquels ils correspondent et,
dans l'ideal, on ne peut nommerque ce dont on a une connaissance directe; le reste
ne peut etre que decrit, etant entendu qu'une description ne signifie pas comme
signifie un nom propre.

La derniere partie etudie Ie rapport entre la realite et la fiction. Benmakhlouf
abordela question de I'expression de la generalite et de I'existenceet de leur signifi
cation; un des grandsmerites de Russellest, en effet,d'avoir montreque l'existence
n'est pas une propriete des individusmais des fonctions propositionnelles signifiant
que ce qu'elles affirrnent est parfois le cas. II s'interesse ensuite al'inventaire des
faits (atomiques, de croyance, generaux, d'existence)et montre que les theories des
descriptions definies, des typeset des fictions logiques sont des theories realistes qui
empechent la multiplication indue des entites : achaque fois, il s'agit de faire agir Ie
rasoir d'Occam afin de fairedisparaitre toutesentitesou tout sujet metaphysiques et
de les remplacer par des constructions logiques fictives capables de jouer Ie meme
role, Finalement, Russell n'admet que l'existence des faits et de ces indefinissables
que sont les particuliers, les qualites et les relations : il est constructiviste tout en
restant realiste, Certes, sa volonte de resoudre certains problemes philosophiques a
I'aide de moyenslogiques Ie rapproche des positivistes logiquesmais,contrairement
aeux, il prend toujours en compte Ie probleme psychologique de la comprehension,
car il estime qu'une theorie de la signification n'a pas de sens sans theorie de la
comprehension.

La conclusion reaffirme done le realisme de Russell en montrant que I'analyse
n'est pas falsificatrice ni meme reductrice et que l'atomisme logique est une veri
table theorie de la connaissance qui prend en compte et I'aspect logique et l'aspect
psychologique.

Cet ouvragea Ie merited'insister sur l'interet philosophique de la penseede Rus
sell et de le presenter de facon synthetique : «Russell defend l'idee d'une gram
maire philosophique comme reponse aux problemes traditionnels de la meta
physique: la critique de la substance apartir du jugement relationnel, la mise en
place de la theorie des types pour echapper aux paradoxes de I'auto-reference, la
refonte de la notion d'existence apartir de son acception mathematique, la mise en
evidencedes pseudo-noms propres, la theoriedes particuliers particulierset des par
ticuliersgeneraux. Maison peut abordertous ces aspects apartir d'une notion(celIe
de fiction logique) et d'une regie (celIe du rasoir d'Occam) » (p. 110).

Benmakhlouf montre bien comment la pensee de Russell evolue et comment, a
chaque etape, il se situe par rapport aux pensees de ses contemporains. II insiste a
plusieurs reprises sur la richesse, la complexite et l'originalite de cette philosophie
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en montrant qu'elle doit etre consideree comme une veritable theoriede la connais
sance faisant une place aussi bien a la logique qu'a la psychologie. En bref, il a le
merite de nous persuader, a partir de l'etude d'un texte en particulier, que Russell
est un veritable philosophe digne d'etre etudie dans Ie detail.

Frederique DESFORGES

Jocelyn BENOIST, Phenomenologie, semantique; ontologie. Husserl et la tradition
logique autrichienne. Paris, Presses universitaires de France, 1997. 15 x 21,5,
313 p., index (Epimethee).

Jocelyn Benoist fonde son etude « Husserl et la tradition logique autrichienne »

sur l'idee, presentee d'ernblee, qu'on ne saurait accuser Husserl de ceder au mythe
de la signification: Ie sens n'est pas une chose, mais est produitdans des actes, qui
sont des actes de visee, L'idealite des significations, irreelleen tant qu'ideale, n'est
que I'unite specifique des vecus identiques, presente a meme le vecu, et n'est pas
une chose. L'identite du signifier elle-meme n'est pas une chose,elle est dans l'acte
remplissant, qui la specific et la determine: c'est le sens realise, actualise, Ni son
idealite ni son identite ne suffisent a faire du sens une chose.

Ou'est-ce que le sens s'il n'est pas ce mythe? Pour le savoir, il faut en passerpar
le remaniement que Husserl fait subir a la notionkantienne d'analyticite, et par Bol
zano, qui lui donne les moyensde ce remaniement. Bolzano decouvre la significa
tion modeme de l'analyticite comme operation formelle de substituabilite, qui per
met de reduire la proposition a un ensemblede constantes logiques, et de maintenir
la valeur de verite quelles que soient les valeurs des variables. Husserl generalise
cette notion,ne la limite pas a une region ou a un contenu deja donne qui figurerait
dans une proposition identique, mais montre que c'est le signifier lui-meme qui se
formalise. Ce n'est pas seulement tout contenuqui est formalise, mais le signifieren
tant que tel est puissance de formalisation. Cette puissance de formalisation
s'oppose a la semantique, qui part toujours de tel ou tel contenu pour en donner Ie
sens : Ie sens est done au-dela de la semantique.

Cette puissance de formalisation du sens se decouvre commesyntaxe : a la suite
de FranzBrentanoet de sa theorie du jugementcommeposition, a la suite de Marty
et de sa fondation des propositions impersonnelles et des propositions predicatives
dans la positionnalite du jugement, on decouvrequ'il y a, au-dela du langageet des
significations des contenusde la proposition, une articulation originaire de la signi
fication, qui est presente dans Ie langage, comme sa logique, mais s'y dissimule
sous l'apparence linguistique - une sorte de grammaire profonde. Les propositions
irnpersonnelles - sans sujet - apparaissent tout de meme avec un sujet, bien que
leur impersonnalite soit un caractere syntaxique irreductible.

Le categorial est Ie nompour cette « plasticitede la forme» commepuissance du
signifier. La relationgardeson sensquelles que soient les valeursde ce qu'elle unit.
II suffit de comparer un tout sensible et les donnees formelles d'un ensemble pour
avoirun autre exemplede formalisation. L'abstractionformalisante ne retire aucune
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partie a ce dontelle abstrait, mais en exhibela forme. Nouseprouvons cette formali
sation a l'ceuvre quand nous parlons, car les categories de la signification sont les
contraintes inherentes au fait d'employer le langage. La logique des actes signitifs
cherche a formaliser l'origine semantique des categories, sans partir des categories
comme contenus dans la langue.

L'auteur montreensuite la prioritedu semantique sur I'ontologique : la nominali
sation, qui est une operation semantique, a une prise sur l'ontologique, en faisant
ressortir commesignification independante un moment ontologiquement dependant,
par exemple Ie rouge. L'intuition est travaillee par Ie signitif quand elle exhibe les
moments ontologiques, et les categories de la signification sont premieres en ce
sens.

La troisierne Recherche logique sur le tout et les parties montre que l'ontologie
elle-meme est atteinte par cette puissance de formalisation propre au signifierqui la
fondeen un certainsens.Les relations de dependance et d'independance ne lientpas
des representations, elles sont les objets eux-memes, qui exercent ainsi leur
contrainte differenciee sur la pensee ou la perception. Ainsi se trouve donne ce que
I'auteur appelle un plan d'immanence : abstraction et concretion sont des proprietes
ontologiques de ce plan d'immanence, et non pas psychologiques. On ne peut plus
se contenterde la simpleforme d'un objet, double ontologique de ce qu'est le sujet
dans le jugement predicatif, mais l'objet n'est plus que sa specification et sa deter
mination selon I'a priori materiel.

La penseeest determinee par les objets qu'elle pense. L'elargissementdu sens de
l'objectivite doit aller de pair avec la decouverte de l'autonomie de la signification,
ce que l'auteur montre en comparant Husserl a AlexiusMeinong qui elargit le sens
de I'objectivitemaisen reste a une ontologie representationnaliste de l'objet comme
ce qu'il y a en dehorset qu'on doit se representer. Meinong pretend se passer de la
signification commetroisieme terme, si bien que Ie catalogue des objets preexiste a
leur emploi; pour HusserI, l'emploi et les objetssont coextensifs, et I'elargissement
de l'objectivite se double d'un nouveau sens, fonde sur le signitif, d'objet. C'est a
l'aune de cette puissance de formalisation du sens comme plan d'immanence qu'il
faut reconsiderer les concepts fondamentaux de la phenomenologie dans les
Recherches logiques, ainsi que leur caractere soi-disant metaphysique.

En tant que theorie de la connaissance, la phenomenologie est logique pure, et
non pas theoriede la connaissance au sens kantien de fondation de l'effectivite. En
effet, la science mathematique par exemple ne concerne pas l'effectivite, la realite
naturelle, alors que la metaphysique ne porte que sur ces questions de realite natu
relle et d'effectivite, D'ou la necessite d'une theorie de la science qui soit inter
rogationsur la scienceau sens de science qui excedela metaphysique, qui n'est pas
au-dela, mais hors de la metaphysique,

C'est pour adopter la neutralite exigee par cette theorie de la science qu'il faut
adopter la methode phenomenologique - reduction et description. Mais pourquoi
alors caracteriser la phenomenologie comme« psychologie descriptive»? C'est que
HusserI oppose une psychologie descriptive, non theoretique, a une psychologie
genetique, atteignant par la un positivisme de la description, qui cherchea apprehen
der des phenomenes, et non pas a fonder le psychique.

L'ambiguite constante entre logique et psychologie se resout dans une primaute
du logique, et HusserI ne se place sur Ie terrain de la psychologie que juste assez
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pour ontologiser la conscience. Husserl ne reintroduit pas, par exemple, un gouffre
entre sensation et objet, interiorite et exteriorite, mais en se tenant aI'interieur du
plan d'immanence, montre que sensation et objet sont deux manieres de se donner,
d'apparaitre qu'il faut consigner descriptivement. Demeurer dans Ie plan d'imma
nence,c'est comprendre que Ie phenomene est l'apparition d'un objet accompagnee
de I'epreuve qui lui est propre comme apparaitre, sentir originaire. Le moi n'est
ainsi qu'une sphere pure de l'apparaitre, l'ensemble des donnees phenomenolo
giques, la conjugaison immanente des vecus comme unite du flux.

L'auteur montre ainsi qu'il faut, chaque fois que Husserl emploie l'expression
«perception interne », comprendre «perception adequate ", car l'adequation signi
fie la donnee sans interpretation ni representation de la chose elle-meme, l'absence
de distance entre Ie vecu et ce qui est vecu, II n'y a meme pas interiorite de l'ade
quat au vecu, car l'immanence est premiere, Ie vecu second. La conscience est lais
ser etre de l'apparaitre, et non pas savoir de soi, L'interiorite n'est pas adequate,
c'est l'adequation qui est interiorite. Et meme l'absence d'evidence de ce qui est
donne fait partie de l'evidence. C'est sur Ie fond d'une structure ontologique for
melle et materielle que l'intentionnalite se deploiecommeusage de cette structure.
Faire sens, c'est se donner a eprouver les contraintes de l'apparaitre. Le sens
n'apparait pas, et dans ce non-apparaitre il se sent, mais l'objet apparaitet se donne
aconnaitre en lui.

Apartir de I'ouvrage de Benoist, trois questions peuvent se poser :

L'auteur montre combien central est Ie concept de formalisation dans la pensee
husserlienne, mais la formalisation n'est pas seulement la puissance de se formaliser
du sens, elle est aussi et surtoutpour Husserl un moyen d'apprehender Ie sens et la
signification. Ou'est-ce positivement que cette formalisation si c'est une formalisa
tion phenomenologique, c'est-a-dire une methode phenomenologique pour faire du
sensun objet de connaissance sansceder au mythe de la signification? Si la formali
sation est une operation methodique proprement phenomenologique visant asaisir
la puissance de formalisation du sens, quelle est-elle? La reponse est peut-etre a
chercher du cote de la variation: mettreen variables, c'est d'abord faire varier,et la
piece methodique du Husserl plus tardif est la variation - dont il faut chercher les
lineaments dans les Recherches logiques, et en considerant que, sur ce point au
moins, les IdeesI et III marquent un progresimportant. Ou'on la comprenne comme
variation eidetique ou autrement, elle joue a tous les niveaux ou il s'agit de
connaitre Ie sens - sans oublier que la premiere parution de Husserl porte sur Ie
calcul des variations. Car l'auteur ne donne d'autre sens acette idee de formalisa
tion que mathematique ou logique, mais la formalisation en mathematique ou en
logique, c'est precisement ce qu'il ne nous est pas donne de voir, ce qui n'apparait
que sous la forme d'une forme. Husserlne fait ni une mathematique ni une logique
maiss'interroge sur la notion de sens et de signification, et de cette maniere tentede
mettreajour Ie conceptoriginal et non metaphysique de formalisation tel qu'il est a
l'eeuvre implicitement dans les mathematiques ou la logique formelle.

Decrire comme Husserl son projet comme celui d'une « theorie de la connais
sance», n'est-ce pas s'entendre sur un certain sens de connaissance, pris sous un
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regard theoretique, ou du moins presupposer Ie fait de la connaissance elle-meme ?
La cognoscibilite en droit des objets, qui fonde Ie fait que la signification vise des
objets, n'atteste-t-elle pas cette presupposition? Autrement dit, une veritable pheno
menologie de la connaissance ne doit-elle pas laisser apparaitre la connaissance, a
partir de la non-connaissance, au lieu de partir, comme les neo-kantiens, du fait de
la connaissance? Ne restreint-on pas la puissance du sens si on presuppose cette
connaissance, si la connaissance n'a pas aapparaitre dans la lumiere du sens lui
meme? Une phenomenologie de la connaissance ne doit-elle pas s'entendre en un
sens non theoretique ?

Enfin, la decouverte du signifier permet-elle aHusserl de depasser autrement
qu'en droit la puissance de fait, logee dans l'apparence linguistique, du jugement
predicatif? Rien n'est moinssur, et des auteursanalytiques commeTugendhat l'ont
montre, Le sens est rabattu sur la seule forme syntaxique que peut prendre la
connaissance : Ie jugement predicatif. La sixieme Recherche logique confirme en
maints endroits cette appreciation.

II y a trois manieres d'approcher les Recherches logiques : les lire dans l'econo
mie de l'ceuvre husserlienne et ala lumiere de son toumant transcendantal, qu'elles
prepareraient; contrarier la pente naturelle de la teleologie hermeneutique en
eeuvrant aune archeologie des Recherches logiques, en la mettanten rapport avec Ie
contexte logique ou elle emerge; enfin, tenter de voir ce qui, dans les Recherches
logiques, est Ie lieu de l'explication,au sujet de la phenomenologie, entre Heidegger
et Husserl. Le livre de Benoist, clair et passionnant a lire, nous semble exercer a
plein cette lecture archeologique qui contrarie si bien la tendance naturelle de la
teleologic qu'elle libere l'eeuvre pour cette troisieme lecturequi engagel'essence de
la phenomenologie.

Philippe QUESNE

Jacques MERLEAu-PONTY, Einstein. Paris, Flammarion, 1993. 13,5 x 22, 299p.,
bibliogr., chronol, (Figures de la science).

Voici un ouvrage qui sans doute restera, malgre d'inevitables lacunes dans l'etat
actuel de la documentation, Ie meilleur travail en langue francaise portant sur
l'ensemble de la vie et de l'eeuvre de l'illustre physicien.

Albert Einstein est ne en mars 1879 aVIm, dans une famille de cornmercants
juifs en literie; pousse par un oncle entreprenant avec lequel il s' associa, son pere
fonda en 1880une affairede distribution d'eau et de gaz aMunich, puis un peu plus
tard une usine de materiel electrique. La soeur d'Einstein,Maria, naquiten 1881.On
doit relever surtout, de sa prime enfance, l'emerveillement qui s'empara de lui ala
vue d'une boussole et dont il garda Ie souvenirjusque dans sa vieillesse. A six ans,
il entra al'ecole publique, y obtint de bons resultats, en calcul notamment. II recut
de sa mere, pianiste, une excellente education musicale qui devait lui apporter sa vie
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durant plus qu'un delassement : des joies profondes, lieesade tres fideles amities.
Eleve du Gymnasium (lycee) de Munich de 1888 a 1895, il y fit de tres bonnes
etudes, en mathematiques surtout, mais deconcerta ses professeurs par un certain
detachement teinte peut-etre d'ironie critique a l'egard des autorites. Lorsque ses
parents deciderent de s'expatrieren Italie, Ie jeune homme fut mis en pension dans
une famille suisse de langue allemande, les WinteIer, OU il trouvaase rejouird'une
ambiance « democratique », biendifferente de celIe de son paysnata!. II se presenta
au concours d'entree au Polytechnikum de Zurich, ne reussit pas, mais obtintl'auto
risation de suivre Ie cours de physique de Heinrich Weber tout en preparant la
« maturite » suisse (equivalent du baccalaureat), En 1896,il entreau Polytechnikum
et y poursuit une formation d'enseignant en mathematiques et physique pendant
quatre ans. Alors apatride, il devraattendre 1901pour acquerir la nationalite suisse.
Au Polytechnikum, il fait la rencontre de Mileva Marie, une etudiante serbe tres
cultivee, dont on ignore encore si elIe contribua activement aux recherches que
commencait Einstein, maisqui etaiten tout cas de tailleasuivreet acomprendre ses
travaux. Toujours est-il que les deux jeunes gens tomberent amoureux I'un de
I'autre, un premier enfant naitra, hors mariage, en fevrier 1902, une fille nommee
Lieser!. lis se marierent en janvier 1903, Einstein avait pres de 24 ans, Mileva
(1875-1948) en avait 28; ils eurentun premierfils, HansAlbert (1904-1973) (futur
professeur aBerkeley, CA); Iesecond, Edouard (1910-1965) eut une plus tristedes
tinee et mourut en hopital psychiatrique aZurich. Recommande par Ie pere d'un
condisciple, Einstein obtintun emploid'expert aI'office des Brevets de Berne, tra
vail absorbant dont il s'acquitta avec maitrise et efficacite, 11 la satisfaction du direc
teur de I' office, de 1902ajuillet 1909.

1909marque aussi son accession assez discrete ala carriere universitaire comme
professeur associe a l'universite de Zurich. Mais c'est plus tot, en 1905, que
s'affirme une methode plus serree et que Ie physicien discipline mieux sa pensee,
produisant notamment deux chefs-d'oeuvre, Ie memoire sur les quanta de lumiere
(en mars) et le memoire sur l'electrodynamique des corps en mouvement (en juin),
complete (en septembre) par celui sur l'inertie de l'energie, Des lors se nouent de
solides amities entre specialistes renommes, tels que MaxPlanck, son assistant Max
von Laue, Paul Langevin aParis, HendrikLorentzen HolIande, Ernest Rutherford,
Arthur Eddington en Grande-Bretagne d'une part, et de l'autre, Iephysicien naguere
encore inconnu, qui accede ainsiala celebrite. Hermann Minkowski, ancienprofes
seurau « Poly» de Zurich, devenu professeur aI'illustreuniversite de Gottingen, ou
enseignaient les mathematiciens les plus en vue, apporta une contribution decisive a
la theorie de la relativite en inventant la notion unitaire de I'espace-temps. .

En octobre1909,Einstein prendses fonctions de professeur associeal'universite
de Zurich. En octobre1911, a lieu aBruxelIes Ie premiercongres Solvay (du nom
d'un riche industriel passionne de physique); Einstein y fut invitecommela plupart
des sommites en la matiere, Marie Curie, Langevin, Planck, etc., et il y prononca
uneconference sur les chaleurs specifiques ; en mars, il s'etait installe aPrague pour
y occuperla chaire de physique theorique. Cefut pendant cette courte periodequ'il
connutles debutsd'une gloireveritable, que l'apres-guerre devait encore amplifier.
En 1912,il est nomme professeur au « Poly» et revient aZurich. Toutesces annees
abondent en travaux importants dont beaucoup visent 11 la clarification logique et
heuristique de I'acquis. En fevrier 1919, il divorce d'avec Mileva; les enfants de ce
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premier lit restent en Suisse avec leur mere; en juin, il epouse sa cousine divorcee
Elsa et la prend en chargeavec ses deux filles. II s'interesse en meme temps au paci
fisme et au sionisme (sans croire au mythe du peuple elu), Des 1913, Planck et un
collegue, Walther Nemst, avaient fait le voyage de Zurichpour proposer a Einstein
un ensemble d'avantages impossibles a refuser: outre un traitement tres important,
sa venue aBerlinne s'accompagneraitd'aucune obligation d'enseignement, iI aurait
un siege aI'Academicprussienne des sciences, une chaire a I'universite de Berlin
et, enfin, la direction d'un futur institut destine a trouver des fonds pour la
recherche. Einsteinfut elu al'Academie presqueaI'unanimite en juillet 1913; mais
la guerre arrive. Bien que malade en 1917, son activite ne se ralentit pas: 1916,
approfondissement de la theorie quantique, memoire sur le rayonnement; 1917,son
memoire sur la cosmologie inaugure la phase modemeet scientifiquede cette disci
pline. En mai, l'eclipse de Soleil permet a Eddington de confirmer les previsions
relativistes, ce dont Lorentz informe Einstein en septembre; la reunion britannique
de proclamation officielle des resultats eut lieu Ie 6 novembre, avec comme effet,
malgre quelques refus d'y croire, une enorme sensation de portee internationale,
telle que jamais de son vivantn'en avait recueilliaucunhommede science du passe.
En octobre 1920, il donne aLeyde une lecon inaugurale sur la relativite : il est des
lors professeur associe a cette universite, Bien que la passion de la recherche
domine toute sa vie, il ne s'isole pas et multiplie les contacts divers, qu'il reussita
entretenir fidelement (c'est ainsi qu'il connait Romain Rolland, en exil en Suisse,
Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, etc.). La ou Ie portent ses voyages, il donne de
frequentes conferences, aux Etats-Unisen 1921,aParis en 1922, au Japon ou il est
recu avec enthousiasme a la fin de l'annee, apres avoirobtenu le prix Nobel de Phy
sique pour 1921. En 1924, s'ouvre aPotsdam I'institut Einstein; le maitre garde la
double nationalite suisse-allemande. En 1925, il fait un voyage en Palestine.
L'annee 1928est marquee d'un accident cardiaque. Les voyagesse poursuivent : en
1929, en Belgique, en 1931 et 1932, aux Etats-Unis. En octobre 1932, il entre a
Princeton,mais ne quitte l'Allemagnequ'en decembre (a la veille de I'accession des
nazis au pouvoir). En 1933, il quitte la Belgiquepour I'Angleterre, puis part pour les
Etats-Unis (octobre,Princeton). II est recu officiellement debut 1934 par Roosevelt
(i1lui ecrira en aoflt 1939 sur la bombe atomique et sera admis comme consultant
aux recherches en explosifs de la Marine en 1943). En aofit1948, Mileva, sa pre
miere epouse, meurt en Suisse; en decembre, il subit une operation cardiaque. II
perd sa soeur Maia, paralysee depuis 1946et recueillie chez lui avec ses enfants,ala
suite de leur expulsion d'Italie par les fascistes, en 1951 (il avait deja perdu sa
seconde epouse en 1936 et sa mere en 1920). II signe son testament en 1950 insti
tuant Ie depot de ses ecrits a la Bibliotheque hebraique de Jerusalem. II perd en 1955
son ami de jeunesse, connu en Suisse avant la fin du siecle precedent et reste tres
lie avec lui, Michele Besso. En 1940, il avait obtenu la double nationalite ameri
caine et suisse; en 1952, il avait decline l'offre de prendre la presidence de I'Btat
d'IsraeI.

II mourut dans la nuit du 17 au 18 avril 1955, a Princeton; selon sa volonte, il n'y
eut aucune ceremonie, il fut incinere, II avait poursuivi ses multiples activites
presque jusqu'a la fin.

L'oeuvre scientifique et philosophique occupe pres des deux tiers de I'ouvrage.
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Publies avant 1960, deux cent soixante-dix textes scientifiques se laissent classer
sous trois rubriques principales :

1) Les contributions a la physique classique, d'abord de 1901 a 1902 (capillarite
et forces moleculaires), puis, de 1902 a 1904, la tentative de definition des fonde
ments de la thermodynamique, enfin et surtout, de 1905 a 1908, les memoires sur Ie
mouvement brownien, remarquables a la fois par Ie desir de lui donner un statut
theorique et de trouver des moyens suffisamment fins et precis pour verifier a partir
de la l'hypothese admise du mouvement aleatoire des molecules.

2) Les memes recherches (theorie moleculaire de la chaleur) menent, bon gre
mal gre, a une voie radicalement nouvelle, I'invention de la mecanique quantique :
apres Maxwell et Boltzmann qui menaient a une theorie mediatrice entre les lois
de la mecanique et celles de l'electrodynamique, a savoir la mecanique statistique,
il convenait d'etudier, ce qui fut l'eeuvre de Planck, d'Einstein et de Niels Bohr, Ie
probleme du rayonnement du corps noir, dont il fallait trouver la loi d'equilibre
entre emission et absorption du rayonnement et aussi Ie moyen d'une intervention
sur Ie corps noir qui permit avec une suffisante approximation de faire des
mesures sur son rayonnement interne. Planck etait sur de sa formule disconti
nuiste, mais ne voyait pas comment la justifier. Einstein montre (regle empirique
de Stokes) que tout s'eclaire si absorption et emission se font par quanta propor
tionnels aux frequences. En 1906 et 1907, poursuivant son effort theorique, il
s'interesse aux chaleurs specifiques des solides et rationalise en l'elargissant la
conception des echanges d'energie entre matiere et rayonnement; en 1909, au col
loque de Salzbourg, il expose comment les fluctuations du rayonnement du corps
noir autour de la position d'equilibre respectent une discontinuite en relation avec
la theorie relativiste des echanges d'energie deja cites; reste enigmatique la dualite
onde-corpuscule. 11 n'abandonne une presentation quasi sceptique des quanta (pre
mier congres Solvay) qu'en 1916-1917 et en reprenant la formule exponentielle de
la radioactivite (Rutherford, 1900), il pose l'existence du photon; en 1923, Arthur
Compton prouve que Ie quantum de lumiere (Ie photon) possede une quantite de
mouvement. En 1924, les travaux de l'indien Satyendranath Bose, remarques
grace a Einstein, conduisent celui-ci a preciser la statistique quantique du gaz par
fait (regles de Bose-Einstein), puis (congres Solvay de 1927) a instaurer une cri
tique de la mecanique quantique contre Bohr et de nombreux physiciens; la meme
annee, Bohr expose a Come sa theorie dite de la complementarite qui admet par
faitement la dualite ondes-corpuscules et (congres Solvay de 1930) s'oppose a
Einstein en defendant les relations d'incertitude de Werner Heisenberg (fondement
d'une mecanique quantique de base statistique). Einstein tente pour sa part de
mettre au point divers precedes theoriques, notamment la boite a photons et
I'argument EPR (Einstein-Podolsky-Rosen), mais sans jamais reussir (au cours de
la longue periode de 1927 a 1935) a tirer de ces premisses une confirmation expe
rimentale prouvant la non-completude des relations d'incertitude (d'ailleurs
admises par tous, sur le plan instrumental, Einstein compris) et la presence d'un
determinisme sous-jacent dans la nature physique; a ce determinisme, il crut
jusqu'au bout.

3) La troisieme rubrique concerne la relativite, d'abord dans ses limites (mou
vement uniforme), puis generalisee. Einstein part, tres precocement, des acquis de



202 REVUE DE SYNTHESE : 4' S. N' 1, JANVIER-MARS 1999

Newton; il semble mettre en question espace, temps et mouvement « absolus », rea
lismeindispensable au fondement des mesures astronomiques, en tant que leur subs
trat sensoriel est reperable adequatement par Ie Soleilet les astres fixes, tandis que
les mouvements planetaires determinent naturellement une horloge «absolue ».

Mais le mouvement de la Terre est-il objetd'experience ? Au niveaude la recherche
de la fin du XIX

e siecle, ce mouvement n'est plus qu'un mythe, une fiction pour
mieuxdire. Neanmoins, on se contente partout des loisde la naturephysique, parve
nues aun extreme raffinement (mecanique separee de I'electromagnetisme, meme
apres l'echec des experiences soignees d'Albert Michelson, 1881, repetees ensuite
avec Edward Morley et reprises enfin par Einstein lui-meme, Desireux, apeu pres
seul, de surmonter une insatisfaction nee de l'insuffisance des systernes classiques,
Einstein est Ie premier adiscerner un probleme dans la notion de la relativite du
mouvement : la vitesse de la lumieredansle vide est un invariant-limite, seul fonde
ment logique et physique unissant avec precision theorique d'abord, verification
experimentale ensuite, l'unite exactematiere-energie (1905, mars,juin et septembre,
mernoires sur la relativite restreinte; 1907: relativite generale, premiere esquisse;
1919: proclamation officielle aLondres des resultats astronomiques tires par voie
deductive de la theorie relativiste, Einstein est alors age de 41 ans). Sur la generali
sation de la theorie, il dira dans sonAutobiographie de 1949(citeep. 179)quec'est
« la meilleure idee qu'il ait eue de toute sa vie ».

II faut egalement ajouter a la liste des creations dans le domaine des theories
scientifiques, celie d'une cosmogonie (a partir de la fin de 1916),c'est-a-dired'une
structure et d'une evolution « historique » au sens le plus vaste, applicable al'uni
vers en sa totalite, Avec l'aide de son ancien condisciple Marcel Grossmann qui
montre l'interet de la geometric riemannienne de l'espace, Einstein batit au fil des
ans - surtouten 1921 et en 1945,ala suite de longues meditations silencieuses et
des decouvertes de l'astronome Edwin Hubble sur l'expansion de l'univers - sa
conception relativiste de la gravitation, sans plus aucune distorsion logique dans la
courbure de l'unite espace-temps.

Des la periode de jeunesse, alors etudiant aZurich, au cours de reunions perio
diquesde confontation entre amis, Einstein fut attirepar la reflexion philosophique,
soit par Ie caractere meme de sa methode scientifique en physique (proceder par
hypothese pour resoudre les contradictions et ensuite seulement avoir recours a
l'experimentation), soit en fonction des valeurs morales auxquelles il croyait en
humaniste convaincu. De ces deux points de vue, il n'a jamais substantiellement
varie, preferant atout autre, quant alui, Ie plaisirde rechercher la verite, comme il
sut le faire jusqu'ala fin de sa vie.

Jean BERNHARDT
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Beatrice HAN, L 'Ontologie manquee de Michel Foucault. Entre l'historique et le
transcendantal. Grenoble, Jerome Millon, 1998. 13 x 21,5, 328 p. (Krisis).

La quatrieme de couverture indique d'emblee l'ambition de cet ouvrage : traiter
Michel Foucault en philosophe. On ne s'inquietera done pas de savoir si, oui ou
non, « des les premiers mois de l'enfermement les veneriens appartiennent de plein
droit a I'Hopital General» - ce que contesta vigoureusement l'historien Claude
Quetel ; ni de pointer tel ou tel anachronisme de I'Histoire de la folie al'age clas
sique. Mais, philosophe, Beatrice Han veut lire en philosophe l'eeuvre d'un auteur
qui se reconnait «rnalgre tout philosophe », et en interroger la coherence.

Remarquant que le « corpus foucaldien est scande par deux longs silences» 
entre L 'Archeologie du savoiret Surveil/eret punir d'une part, et entre Iepremier et
Ie deuxieme volume de I'Histoire de la sexualite, d'autre part - B. Han distingue
donetrois periodes auxquelles correspondent les trois sections de son livre: la pre
miere est centree sur la notion d'archeologie, la seconde sur celiede genealogie et la
troisieme est, pour I'essentiel, consacree ala question du sujet et de la verite. Ainsi
cet ouvrage nousoffre-t-il unerelecture critique de l'ensemble de I'reuvrede Michel
Foucault.

Comme l'indique explicitement son titre, « La transposition archeologique de la
question critique et les apories du theme transcendantal », la premiere section privi
legie la critique par Foucault de la pensee kantienne alaquelle, du reste, il emprunte
Ie terme meme d'archeologie. Au coursde cetteperiode, Foucault s'interrogesur les
conditions de possibilite du savoirtout en rejetant Ie transcendantalisme de la Cri
tique de la raisonpure. Paradoxalement, il developpe alors le projet d'une archeo
logie qui se donnepourobjetde degager « ce apartirde quoiconnaissances et theo
ries ont ete possibles» et que Foucault considere comme un « a priori historique »

- etrange concept s'il en est, emprunte aEdmund Husserl et ason Origine de la
geometrie ou il a un sens supra-historique.

B. Han distingue quatre acceptions differentes de I'a priori historique selonqu'il
s'agit d'un a priori anterieur atoute perception dans la Naissance de la clinique;
d'un rapport implicite entreles motset les choses, entre le langage et l'etre, qui pas
tuleun nominalisme radical;descodesfondamentaux d'une culture; ou, enfin, de la
condition purement empirique, selon L 'Archeologie du savoir, de realite pour des
enonces, A chaque fois, I'auteur souligne les difficultes que suscite ce concept au
sein meme de l'ceuvre, et s'interroge ensuitesur la possibilite de son enracinement
- lorsque la Naissancede la clinique tente une archeologie du regard medical 
dans une phenomenologie de la perception au sens de Maurice Merleau-Ponty, ou
encore dans I'ontologie heideggerienne : la difference ontologique permettrait 11
Foucault, selon B. Han, «de penser de facon plus coherente le statut de l'a priori
historique lequelpourrait alorsetre definicomme une " epoque " de I'etre » (p. 99).

La deuxieme section, la plus longue, est consacree au tournant genealogique et
aux nouveaux concepts qui I'accompagnent tels que ceux de « discipline », de
« strategic », sans oublier evidemment celui de « pouvoir ». Desormais, il n'est plus
question d'envisagerle savoir dansune relative autonomie et en fonction seulement
d'un a priori historique mais, selonune conception de l'interpretation empruntee a
Nietzsche, d'interrogerle typede volonte de veritequi l'anime; ce qui conduit Fou-
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cault aexaminer Ie rapport du savoir et du pouvoir, le nexus savoir-pouvoir. B. Han
expose alors tres clairement la nouveaute de l'articulation foucaldienne du pouvoir
et du savoir par rapport aussi bien aPlaton qu'a Bacon ou aMarx, atravers l'analyse
des notions complementaires d'objectivation et d'assujettissement. De ce point de
vue, conformement al'idee que toute technique d'assujettissement donne lieu ades
procedures d'objectivation, Surveiller et punir rattache la naissance de l'homo cri
minaliset de la criminologie ades techniques telles que l'examen ou la surveillance.

Une telle imbrication du savoir et du pouvoir conduit as'interroger sur la fonc
tion des sciences humaines qui ne sauraient dans cette perspective liberer qui que ce
soit; elle introduit, egalement, une conception nouvelle de la verite qui ne recherche
pas seulement les regles de I'acceptabilite - en vertu desquelles une proposition
peut etre jugee fausse - mais s'interroge egalement sur ce que Foucault denomme
le regime de la verite. L'auteur souligne alors, de maniere tout afait pertinente, nous
semble-t-il, et sans pour autant gommer les differences, la proximite de Foucault et
de William James qui subordonnent, chacun aleur maniere, la verite al'efficacite.
En meme temps, il faut bien reconnaitre que cette notion de verite ne va pas sans
susciter de graves difficultes, Dans quelle mesure faut-il penser la verite apartir de
son rapport au pouvoir? Cette these concerne-t-elle toutes les verites, y compris les
verites mathematiques? Dans I'expression « regime de verite» s'agit-il d'un genitif
subjectif ou objectif? Bref, force est d'admettre avec B. Han « qu'il devient tres dif
ficile dans ces conditions de savoir ce qu'est la verite pour Foucault» (p. 233).

Au cours d'un entretien pam en avril 1984 dans Le Monde aujourd'hui, Foucault
declarait avoir toujours tourne autour du meme probleme, «c'est-a-dire les rapports
entre Ie sujet, la verite et la constitution de l'experience », Comme Ie montre
B. Han, cette auto-interpretation retrospective et la continuite qu'elle suggere sont
largement artificielles. Car cette problematique appartient avant tout ala troisieme
periode, et correspond au deuxieme et au troisieme volume de La Yolonte de savoir.
En effet, L'Archeologie du savoir rejetait fermement cette idee d' experience apro
pos de la folie: une experience de la folie supposerait un vaste sujet de I'histoire,
avatar du sujet transcendantal; de meme la notion de sujet a ete denoncee aussi bien
par l'entreprise archeologique que par le point de vue genealogique. Tout cela est
relativement bien connu. Reste en revanche acomprendre, selon une logique imma
nente al'ceuvre, les motifs de cette nouvelle etape centree, plus precisement, sur la
notion de subjectivation - qui serait a la fois « Ie processus reflexif par lequel le
sujet forme une interpretation de ce qu'il est et se reconnait en elle, et, d'autre part,
l'action par laquelle il cherche a se transformer conformement a cette inter
pretation » (p. 271).

Mais s'agit-il bien, atravers cette derniere notion, d'un retour du sujet? Au cours
de cette troisieme section, B. Han pointe dans l'analyse foucaldienne de la sub
jectivation «une ambivalence fondamentale» liee au caractere constituant ou
constitue du sujet. Ainsi les derniers textes de Foucault esquisseraient-ils un retour a
l'humanisme sartrien atravers I'idee d'une libre creation de soi. Mais, ce faisant,
Foucault prendrait le risque « d'une regression en deca des acquis genealogiques »
(p. 276). Des lors serait abandonnee l'interpretation de la subjectivation en reference
aux pratiques de pouvoir et aux jeux de verite anonymes. Par suite, un tel choix
oblitererait la possibilite d'asseoir l'archeogenealogie foucaldienne sur l'ontologie
heideggerienne ; en d' autres termes, il interdirait definitivement tout rapprochement,
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comme le proposait deja HubertDreyfus, entre l'Etre heideggerien et le « pouvoir »

foucaldien, entre les etapesde l'histoire de l'Etre et cellesde l'histoire foucaldienne
de la verite.

Quelques historiens de la philosophie reprocheront peut-etre a cet ouvrage cer
taines simplifications ou « approximations », 11 nous semble difficile de soutenir,
par exemple, que pour la phenomenologie en generalle sujetest depourvu d'essence
(p.302) - y compris pour ce qui regarde la phenomenologie sartrienne : si l'exis
tence precede l'essence, s'il n'y a pas de nature humaine, L'Etre et le neani n'en
decritpas moins l'essence meme de la realite humaine a commencer par le circuitde
l'ipseite en tant que structure essentielle de la liberte, De meme lui reprochera-t-on
peut-etre de privilegier la recherche des ambigultes, des insuffisances et de multi
plier a loisir les contradictions. En un mot, la lecture de B. Han n'est pas toujours
tres genereuse ; et on en oublierait presque que I'ceuvre de Foucault mente sans
aucun doute les nombreuses heures qu'elle-meme y a consacrees,

L'Ontologie manqueede Michel Foucaultn'en reste pas moinsa bien des egards
un travail convaincant. Tout d'abord, grace a son effort d'elucidation conceptuelle,
il offre la possibilite d'une lecture plus rigoureuse de Foucault; et le resultat est
d'autant plus precieuxqu'on doitbien reconnaitre avecson auteurle « fort contraste
entre le cote fouille des analyses empiriques de Foucault et la grande imprecision de
l'armature theorique sur laquelle celles-ci sont censees reposer» (p. 66). En outre,
les critiques adressees nous paraissent souvent d'une grande pertinence. Par
exemple, que peut bien etre eet individu, qu'on ne saurait appeler un homme, qui
rend pensable le processus de la subjectivation mais que, manifestement, le nomina
lismefoucaldien ne peut penser(p. 271-272)? Enfin, il permet une veritablemise en
question philosophique des theses de Foucault en privilegiant le rapport complexe
de cette oeuvre avec la phenomenologie au sens large et, plus particulierement, avec
l'ontologie hermeneutique, Ajuste titre, s'il est vrai que Heidegger a toujours ete
pour Foucault « le philosophe essentiel »,

Philippe CABESTAN

Gerard GENETTE, L 'tIiuvre de l'art. T. II: La relation esthetique. Paris, Seuil 1997.
14 x 20,3, 297 p., bibliogr., index (Poetique).

Gerard Genettea developpe depuisdes anneesune oeuvre qui releve it la fois de la
theorie de la litterature, de la theorie de l'art et de l'esthetique.Son dernier livre,La
Relation esthetique, est le deuxieme volume d'un ouvrage dont l'ensemble est inti
tule L'tEuvre de I'art. La premiere partie, Immanence et transcendance, examinait
les questions ontologiques soulevees par la theorie de l'art. La seconde partie envi
sage l'esthetique comme une « anthropologie generale » (p. 11).

Ce projet est influence par ce qu'on peut appeler l'esthetique analytique - le
sous-ensemble « esthetique » de la philosophie analytique. Dansses methodes et ses
attentes, l'esthetique analytique est aux antipodes de la tradition idealisteallemande,
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si bien acclimatee sous les cieux francais sous forme de lectures de Hegel, de Hus
serl, d' Adorno, de Heidegger. La tradition analytique favorise des analyses res
treintes de theses determinees et leur discussion critique; elle insiste sur I'argu
mentation rigoureuse et exige (autant que possible) la clarte du discours
philosophique. La tradition idealiste vise l'interpretation globale philosophique de
phenomenes artistiques plutot qu'un decorticage analytique des theses. La pre
ference de Genette pour Ie courant analytique, et ses representants en esthetique
(Frank Sibley, Monroe Beardsley, Nelson Goodman, Kendall Walton, par exemple),
est justifiee, selon lui, par la difference entre l'intelligibilite des theses qu'ils sou
tiennent, comparee aux proclamations inverifiables des tenants de la tradition spe
culative allemande heritiere des Romantiques et de Hegel.

On pourrait objecter que I'intelligibilite est relative, et non pas intrinseque, Ce
n'est vraisemblablement pas Genette qui dirait Ie contraire. Mais il est clair que pour
qui a des doutes sur la pertinence de pretentious asaisir Ie Sens a I'oeuvre dans
I'Histoire de l'Esprit, quand il se manifeste dans I'Art ou ailleurs, pour qui I'idee
d'un contenu spirituel des reuvres d'art saisi par une hermeneutique philosophique
est simplement un projet peu credible, l'esthetique analytique sera un net change
ment de registre. Genette entend parler philosophiquement de l'art et du jugement
esthetique sans les affirmations obligees sur la Vie, I'Histoire, Ie Sens, etc., d'un
discours englobant, pathetique et grandiloquent!

Pour autant, l'intention de Genette n'est nullement de presenter les travaux des
philosophes analytiques aun public francais qui, en general, les ignore. II propose sa
propre these; il ne discute celles des autres que s'illui semble expedient d'exposer
la sienne sous forme critique. Sa these principale est celle du subjectivisme et du
relativisme en esthetique, Son relativisme rejette tout pathos de I'absence de fonde
ment objectif de nos jugements. Ce n'est pas quelque chose de negatif ou de meta
physiquement inquietant. Genette insiste surtout sur I'idee que «I'appreciation
esthetique est constitutivement objectiviste parce qu'elle ne peut renoncer a un
corollaire d'objectivation sans se ruiner elle-meme » (p. 106). Autrement dit, une
appreciation esthetique se presente toujours comme objective. Mais c'est aussi tou
jours une illusion de la penser telle. Finalement, tout le livre consiste a tirer les
consequences du caractere ala fois illusoirement et constitutivement objectiviste de
l'appreciation esthetique. Ainsi, apres avoir presente une conception de « l'attention
esthetique » (une discussion de Goodman), de «I'appreciation esthetique » (dans
laquelle s'affirme son subjectivisme relativiste), il analyse longuement l'idee de
«fonction esthetique ».

Ce livre de Genette, comme Ie precedent, constitue pour l'esthetique, et singu
lierement I'esthetique de langue francaise, un apport important. La facon deliberee
dont Genette choisit de s'inserer dans la tradition analytique marque une nette modi
fication du paysage esthetique francais, On peut aussi penser que la culture de
Genette, son choix d'exemples, son style d'ecriture, sa liberte de ton sont des
modeles pour tous ceux qui ecrivent sur de tels sujets. Du reste, cela fait de la lec
ture de son livre un reel moment de plaisir intellectuel. Pour autant, on peut avoir
des reserves sur la these generale qu'il soutient, celle du subjectivisme et du relati
visme de l'appreciation esthetique. Voici trois raisons de douter de la possibilite de
soutenir une telle these.
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D'une part, Genette developpe sa these contre Hume. De facon generale, etre
humien revient adire que les verites que nous croyons necessaires ne Ie sont pas ala
facon dont on croit qu'elles Ie sont. Elles ne constituent que des conjonctions
constantes, pas des relations intrinseques ou des proprietes reelles des choses. La
necessite n'est que l'objectivation illusoire de nos habitudes. Meme en esthetique,
c'est cela que dit Hume. Soit la meme chose que Genette, malgre ce que dit ce der
nier. Mais, contrairement aGenette, Hume n'en tire pas une consequence radicale
ment relativiste. II peut, en effet, y avoir des experts qui savent mieux que d'autres,
dont Ie jugement est plus silr. Croire que si Ie jugement esthetique n'est pas Ie fait
d'une necessite reelle, s'il est illusoirement objectif, alors il est inevitablement rela
tif, c'est faire une implication incorrecte. Que les proprietes esthetiques ne soient
pas reelles n'implique pas Ie relativisme que defend Genette.

D'autre part, la these de l'objectivisme illusoire de l'appreciation esthetique sup
pose que cette appreciation soit exprimee dans un jugement qui est systematique
ment incorrect. On croit dire quelque chose au sujet d'un objet, on ne fait que pre
senter une preference sans rapport reel avec cet objet. Le plus etonnant est que,
selon Genette, meme si je Ie sais, je continue a Ie faire. Le jugement esthetique
serait alors une sorte de tromperie de soi-meme : faire comme si on croyait quelque
chose alors que manifestement on ne peut pas Ie croire. Genette Ie theoricien sait
bien que I'objectivisme dont il fait preuve dans ses jugements esthetiques est une
illusion, mais Genette l'esthete continue afaire preuve d'un objectivisme naif. On a
la une problematique analogue acelie de l'akrasia chez Aristote (c'est-a-dire agir
contre son meilleur jugement). Et, des lors, on a Ie meme probleme, dont Ie livre de
Genette ne dit rien, alors qu'on aurait tant besoin d'explications.

Asupposer tout de meme que Genette ait raison: les croyances esthetiques sont
irrationnelles dans la mesure ou elles sont constitutivement illusoires. Or, nos
croyances esthetiques ne sont silrement pas isolees de nos autres croyances. Par
exemple, mes croyances esthetiques au sujet d'un tableau, qu'il est triste et gran
diose, ne sont vraisemblablement pas totalement independantes d'autres croyances
au sujet de ce qu'il represente, de qui l'a peint, aquel moment, etc. Or, ces dernieres
croyances sont vraies ou fausses, mais pas constitutivement illusoires. Alors de deux
choses I'une. Une solution consiste aisoler les croyances esthetiques qui n'ont rien
avoir avec les autres croyances susceptibles d'etre correctes ou pas. Des lors, il y a
un etat mental esthetique specifique. Cette affirmation est forte. On peut simplement
se demander si I'argumentation de Genette est suffisante pour la soutenir. Kant le
peut (meme s'il ne soutient pas que cet etat mental est irrationnel), car dans le cadre
d'une analyse transcendantale de I'esprit, il fait de cet etat mental specifique, celui
du plaisir esthetique, la condition de possibilite d'un type de jugement. Rien de cela
chez Genette, mais pouvait-il s'en passer? Une simple anthropologie suffit-elle
quand on a une these aussi forte? Une seconde solution revient asoutenir qu'il n'y a
pas d'etat mental esthetique specifique et completement isolable de notre etat men
tal general. Des lors, seul un etre foncierement irrationnel peut avoir des croyances
esthetiques, puisque avoir de telle croyances suppose que I'illusion soit Ie mode
meme de notre pensee, Genette serait-il pret asoutenir une telle these?

Enfin, Ie probleme general de ce livre, comme du precedent, c'est peut-etre que
Genette soutient des theses qui semblent avoir certaines consequences qu'il
n'entend pas assumer completement, Dans Ie precedent livre, I'affirmation selon
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laquelle il Ya des entites ideales etait ontologiquement moins anodine que Genette
semblait Ie penser, Cette fois, les consequences dans Ie domaine de la philosophie
de l'esprit de sa conception de l'experience esthetique ne sont pas si legeres que
cela...

Malgre ces reticences, la lecture du livre de Genette est hautement recom
mandable. Ce livre constitue, en effet, une magistrale defense d'une these au moins
discutable, celle du relativisme esthetique. Trap souvent, les philosophes adoptent
cette these comme allant de soi ou, au contraire, ils la rejettent de facon epider
mique. On en a maintenant une formulation claire. Ce qui devrait rejouir tout Ie
monde, ceux qui pensent que Ie relativisme esthetique est une these correcte, et
ceux, comme l'auteur de cette recension, qui pensent qu'elle est incorrecte.

Roger POUIVET

Passion des formes. Dynamique qualitative, semiophysique et intelligibilite. Ii Rene
Thorn. 2 vol. Sous la resp. de Michele PORTE. Fontenay-aux-Roses/Paris, ENS
Editions Fontenay-St CloudlDiff. Ophrys, 1994. 17 x 24,5, 821 p., bibliogr,
(Theoria).

Ce qui frappe d'emblee le Iecteur de cet ouvrage considerable, c'est la maniere
toute particuliere et audacieuse d'entendre la pluridisciplinarite : en premier lieu,
elle reunit les savoirs que l'on croyait irreconciliables, selon le geste de Rene Thom
lui-meme dont le travail jette un pont entre le nombre et le discours, « les deux
pentes naturelles du Logos », Ainsi les mathematiques, la physique, la biologie et la
philosophie, la linguistique, la psychanalyse, l'ethnologie sont representees, En
second lieu, elle ne renonce pas ala specialisation des disciplines qu'elle reunit : il
ne s'agit pas de presenter une somme, de faire Ie point de ce que nous savons ou
pouvons savoir grace aun jeu de complementarite des sciences, mais bien plutot de
montrer ce que la pensee de Thom permet d'aborder autrement, ce qu'elle ouvre
comrne voies de recherche dans chaque specialite, Bref, il est plus question dans ce
livre de debats que de convergences, d'ouvertures que de bilans, de problemes que
de solutions.

II ne faut pas s'etonner d'une telle « incertitude» puisqu'elle est la rancon d'une
maniere originale d'interroger la nature et l'homme atravers les evenements phy
siques et psychiques: renouer le nombre au discours, au sens, c'est ouvrir un champ
ala pensee, inconnu et median, entre les sciences dites exactes ou « dures » et les
autres, un entre-deux qui n' est pas une tentative de mariage force, un compromis,
mais I'adoption d'un langage commun qui renonce autant ala formalisation mathe
matique qu'a la logique de la pensee ordinaire. II n'entre point de naivete dans une
telle operation, car on sait bien que renoncer ala formalisation c'est du meme coup
perdre l'exactitude quantitative, le calcul comme mode operatoire et la rigueur
methodologique qui definissent la science classique. Et c'est Ie propre de la pensee
thomienne que d'assumer une theorisation autre, qui prete le flanc aux critiques
« scientifiques », et a laquelle on ne peut, sans etre en contradiction avec les
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contemporains, donner Ie nom de « science ». De merne, soustraire Ies evenements
psychiques ou semantiquesaIa seule analyse de la pensee ordinaire pour les inte
grer aune analyse morphologique geometriquement controlee, c'est denier au dis
cours la capacite ase comprendre lui-meme, ase rendre intelligible par lui-meme,
remettre en question l'axiome de l'autonomie de l'esprit sur lequel se sont
construites les sciences de I'homme. On comprendra des lors les resistances, les
doutes, voire les oppositions que rencontre un tel projet : toute science, sociolo
giquement et methodologiquement bien etablie, ne peut I'accueillir qu' au prix d'une
transformation radicale, du point de vue des visees et des methodes. C' est d'un nou
veau paradigme qu'il s'agit, qui met en jeu ce que connaitre veut dire.

En effet, pourquoi se delier de la formalisation sinon parce qu'elle tend aI'insi
gnifiance? Dire comme Thornque « l'insignifiance est le bord de la science », c'est
mettre en discussion I'individuationde la science, qui pour un topologue, est affaire
de frontieres : paradoxalement, plus une science est rigoureuse, operatoire et exacte,
moins elle est une science. On dira que c'est une question de mots, qu'on confond
ici la connaissanceet la scienceconstituee. Or, il n'est justement pas question ici de
connaissance, s'il est vrai qu'une science constituee, rigoureuse, ne cesse d'etendre
Ie champ de ses connaissances, mais d'intelligibilite ou de sens : s'il y a un jeu de
mot, it porte sur l'insignifiance, qui veut dire tout ensemble, Ie correlat de l'opera
tion de formalisation (que 1'0n pense ala logique formeJle qui s'est construite sur la
negligence du sens des propositions pour s'attacher aux relations)et ce qui ne pro
voque pas I'interet, Ainsi, Ie veritable critere d'une science serait sa capacite adire
ce qu'elle connait, et aemporter l'adhesion de tout un chacun sur l'importance et
l'interet pour la pensee de ce qu'elle decouvre, En revanche, de l'autre cote, recourir
aune modelisationgeometrique des activites psychiquesau detriment de la logique
ordinairese justifie seulementpar une raison inverse: il n'y a d'interet aformaliser
la pensee verbale que si on se libere d'une logique du sens commun et que l'on par
vient par la-meme aformuler des assertions qu'elle seule ne permet pas. Ace titre,
Thorn a l'habitude de eiter « Ie predateur affame est sa proie » comme assertion
« translogique», qu'il voit a la base de l'embryologie animale. Mais on pensera
aussi ace que la modelisation geometrique permet de decouvrir comme analogies,
inaccessibles ala seule imagination verbale et permettant de rapprocher des situa
tions au des evenements qui n'offrent pas de ressemblances visibles ou de proximi
tes structurelles,

Aussi doit-on penser que I'opposition du qualitatif et du quantitatif, qui bien
entendu est l'objet d'un debat,n'a pas pour pierre de touche la question de la forma
lisation mais celle, au-delade ce que techniquement il convient d'appeler qualitatif
et quantitatif, de l'intelligibilite. En ce sens, la semiophysique, elaboree dans le
cadre des rnathematiques qualitatives (dynamique qualitative et theories des cata
strophes) vise a rendre intelligible les phenomenes, plutot qu'a les predire, pour
autant qu'elle suppose une theorie du sens.

La semiophysique est ce nouveau langage qui se propose de formaliser geome
triquement Ie sens grace ala dynamique qualitativeet 11 la theorie des catastrophes.
II s'agit d'une physique du sens, ou il faut entendre la phusisgrecque, telle qu'Aris
tote a pu la concevoir 11 partir des concepts de forme, de substrat et de generation.
Ce recours au Stagirite est peut-etre l'un des traits philosophiques les plus mar
quants du travail elabore ici : d'une part, parce que cette nouvelle philosophienatu-
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relle est un essai d'ontologie, dont on regrettera peut-etre qu'il ait donne lieu aune
interpretation historienne plutot que philosophique dans Ie present livre. D'autre
part, parce que la pensee d' Aristote prend au serieux Ie probleme de la genericite,
qui, dans les travaux de Pierre Aubenque, Bernard Besnier et Pierre Pellegrin, lie
l'analyse morphogenetique (generation, croissance, stabilite et corruption d'une
forme) al'affirmation du primat ontologique du continu sur le discret, que reven
dique la semiophysique. S'il est vrai que Ie genre, selon Aristote, se distingue de la
forme en ce qu'indifferencie, il est un engendrement continu et specific d'elements
differencies, alors la genericite est ce qui permet de penser le primat ontologique du
continuo

Des lors, il semble que l'enjeu soit Ie suivant : au-dela de la theorie des cata
strophes dont l'aspect statique, local et irreversible necessite un usage prudent et
somme toute difficile, il s'agit de se donner les moyens de considerer des dyna
miques d'engendrement plus generales que celles des catastrophes elemenraires.
C'est pourquoi, la semiophysique etablit un typologie des evenements physiques
comme semantiques, apartir des concepts generaux de saillances et de pregnances.
Ces concepts visent adecrire les phenomenes, qui sont par et selon des formes (ana
lyse qualitative) et qui evoluent dans et selon le temps (analyse dynamique). lIs
rendent compte de leur individuation physique qui est le domaine connexe d' espace
temps qu'un etre occupe ou de leur individuation semantique, Ie doublet extension/
intension du concept (la forme-saillance) mais aussi de leurs relations, I'investisse
ment d'une forme par une autre, les phenomenes de forme-source ou bien de forme
flux (la forme-pregnance). Cependant, on voit d'emblee que cela ne va pas sans pro
blemes : d'une part, le physicien peut retorquer qu'il ne travaille jamais sur des
formes, que les phenomenes qu'il etudie ne relevent pas de structures stables;
d'autre part, on peut douter plus generalement que le sens gagne beaucoup aetre
analyse en termes de formes qui ne peuvent etre qu'unidimensionnelles ou lineaires,
Or, dans ce dernier cas, comprendre en quoi cette formalisation geometrique des
phenomenes semantiques presente un interet exige qu'on aborde I'analogie fonda
trice de la semiophysique : considerer tout phenomene semantique (une proposition
linguistique ou une deduction logique) du point de vue de la genericite, la deduction
comme generation, Ie choix linguistique d'un mot par exemple du point de vue de la
theorie des catastrophes. Les nombreuses contributions des linguistes (P. A. Brandt,
H. Seiler, B. Victorri ou G. Vincent) ou celle de Jean Petitot pour les sciences
cognitives perrnettent de decouvrir la portee de telles analyses.

On comprendra desormais que la semiophysique vise l'intelligibilite des pheno
menes physiques ou psychiques par des modeles morphogenetiques, pour autant que
le sens tient tout entier dans sa propre genericite et qu'il ne se decouvre qu'a ceux
qui en etudient la generation. Davantage, Ie pari d'expliquer les phenomenes par des
modeles geometriques n'est pas seulement I'affirmation du continu mais revele qu'il
entre beaucoup de vision dans la comprehension selon Thorn, ou encore que la
metaphore est maitresse du sens. Ace titre, les articles de G. Chatelet, B. Teissier ou
Fernando Gil soumettent ala critique cette « ontologie de l'analogie », theorie du
sens que met al'eeuvre la semiophysique et ses rapports pour Ie moins conflictuels
avec l'epistemologie moderne. Ainsi, le conflit qui oppose ce programme de
recherche, dont Petitot dit qu'il a pour objet la « naturalisation du sens » et dont
temoignent certaines contributions du livre Passion des formes, au paradigme de la
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science modeme, a non seulement pour ultime raison une mesentente sur ce que
signifie «jntelligibilire », mais encore revele que la semiophysique est tout
ensemble la mise en oeuvre d'un langage et I'elaboration philosophique des condi
tions de toute explication, de toute tentative de «rendre intelligible» les pheno
menes. C'est pourquoi, en liant indissolublement une theorie du sens (philo
sophique) a une theorie de l'explication (epistemologique), elle se demarque des
pratiques scientifiques constituees en les soumettant a une double et redoutable
epreuve : savoir dire ce qu'on connait et savoir expliquer ce qu'on dit.

On ne peut mettre un terme acette note necessairement lacunaire sans recomman
der la presentation exemplaire de Michele Porte, tant elle elucide les relations impli
cites et les apports conjugues des differents travaux publies dans ce livre. S'il fallait
simplement enoncer les signes de reconnaissance de cette nouvelle philosophie
naturelle, on pourrait dire d'elle d'une part, qu'elle abandonne l'objectif d'une
grande precision quantitative pour celui d'une description geometriquement rigou
reuse de la forme, et qu' elle rattache d' autre part l'evolution du systeme au devenir
de la forme dans et par Ie temps et non aux changements quantitatifs. Son ambition
serait de disposer d'une philosophie des types (contre l'approche genetique en bio
logie par exemple, cf. l'article de R. Chandebois) et d'une theorie du sens construite
sur les formes-pregnances. On aura compris que l'entreprise ne manque pas de res
sources ni d'interet puisqu'elle promet Ie mariage heureux de la science et de l'ima
gination.

Pierre-Louis Auns

Bas C. VAN FRAASSEN, Lois et symetrie. Pres. et trad. par Catherine CHEVALLEY.
Paris, Vrin, 1994. 13,5 x 21,5, 520 p., bibliogr., index (Mathesis).

Si l'on considere cet ouvrage dans son ensemble, les intentions de l'auteur
paraissent assez bien definies. II s'agit de delivrer Ie lecteur de certaines idees tradi
tionnelles dont les philosophes de la science auraient cru a tort qu'elles etaient
necessaires et suffisantes pour atteindre leur but principal : echapper au scepticisme
tout en se gardant des illusions metaphysiques sur les fondements de la certitude.

L'un des concepts vises est celui de « loi de la nature »; son analyse et sa justifi
cation s'appuient traditionnellement sur les notions d'universalite, de necessite, de
possibilite dont l'examen attentif revele qu'elles ne cessent de se compliquer et de
se derober amesure qu'on s'efforce de les saisir par des definitions et des principes
rigoureux.

Un autre des prejuges denonces par Bas C. Van Fraassen est l'hypothese qu'une
analyse rigoureuse du langage de la connaissance pourrait suffire aen etablir la
theorie,

Intervient, enfin, dans son enquete critique une discussion tres serree de la notion
de «probabilite logique » dont il montre soigneusement qu'elle est finalement insai
sissable, discussion qui, reprise dans diverses perspectives, est sans doute l'un des
elements les plus originaux du livre.
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Mais la denonciation de ces certitudes illusoires laisse, selon I'auteur, des res
sources disponibles, en fait mieux utilisees jusqu'ici dans la pratique des sciences
que dans celie de la philosophie; ces ressources il les trouve dans I'esquisse d'une
theorie semantiquede la connaissance,appuyeesur Ie concept de « modele », explo
rant ainsi une voie interessante dans I'analyse du travail heuristiqueet demonstratif
de la science (en evitant justement les inconvenients de la dichotomie entre decou
verte et demonstration). Et, acet egard, la notion de symetrie, consideree aussi bien
comme instrument de decouverte que comme guide de la demonstration, joue pour
I'auteur un role important qu'il s'efforce, al'aide de nombreux exemples, de mettre
en evidence.

Cependant, Ie lecteur eventuel aurait tort de trop se fier aune presentation aussi
elementaire du programme de Van Fraassen. Car si I'ouvrage abonde en apercus
interessants, en dicussions subtiles et rigoureuses de questions importantes,son che
minement est souvent difficile asuivre et sa demarche deconcertante,

La critique de la notionde « loi de la nature» est assurement pertinente mais elle
est loin d' etre convaincante;anotre avis, les arguments de I'auteur ne suffisentnul
lement aprouver que la recherche des lois de la nature ne reste pas, en fait et en
droit (compte tenu de l'evolution du vocabulairequi fait que les savants contempo
rains preferent parler, dans certains contextes de 1'«equation de Poisson» plutot
que de la « loi newtonienne de la gravitation»], l'un des buts les plus importantsde
la recherche contemporaine; et on se demande quelle place des lois reconnues
comme telles par les physiciens, par exemple les enonces fondamentaux de l'ener
getique, peuvent prendredans Ie systeme sans lois de Van Fraassen, alors qu'ils sont
justement independants de tout modele, et que I'un au moins ne doit rien au concept
de symetrie.

La critique de la notion de necessite ne semble pas en outre decisive, notamment
parce que Ie caractereconditionnel qu'il a dans son applicationaux lois de la nature,
telle au moins que la physique theorique l'envisage, n'est finalement pas mis claire
ment en evidencedans les discussions de I'auteur qui n' a pas cherche explicitement
aelucider les rapports entre la necessite logique des systernes formels, la necessite
inconditionnelle qu'affirment les systemes de la nature d'inspiration theologiqueou
metaphysique, et la necessite naturelle que suppose, toujours partiellement et rela
tivement, mais inevitablement, la recherche des lois de la nature.

L'auteur concede beaucoup de place a la mode epistemologique actuelle des
« mondes possibles», moyen d'exprimer la distance irreductible entre les visees du
discours theorique et la realite naturelle qui n'est qu'une partie de son champ
semantique; discussion parfois interessante mais finalement decevante; Ie manie
ment de ces entites fictives eclaire-t-elle d'un jour nouveau les notions intuitivesde
possibilite et de contingence? A lire I'ouvrage, on n'en est pas convaincu.

Catherine Chevalley a reussi adonner de ce difficileouvrage une traductionfran
caise ala fois lisible (ce qui ne va nullement de soi pour un texte de ce genre...) et
solidementjustifiee par une note ad hoc. Elle offre en outre au lecteur une soigneuse
presentation qui analyse l'ouvrage en Ie situant tres precisement dans Ie cadre de la
philosophie contemporaine de tradition analytique.

Jacques MERLEAU-PONTY
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Vernon PRATI, Machines apenser. Une histoire de l'intelligence artiftcielle. Trad.
de l'americain par Christian PUECH. Paris, Presses universitaires de France,.
1995. 15 x 21,7, vm-299 p., index (Sciences Modernites Philosophies).

Vernon Pratt retrace l'evolution des idees et des techniques qui ont permis, au
milieu de notre siecle, l'emergence de l'idee d'intelligence artificielle (IA). Selon
lui, trois conditions devaient etre reunies pour que puisse etre formule Ie projet
contemporain de construction d'une machine pensante. La premiere est la distance
entre Ie sujet connaissant et I'objet connu etablie au XVII' siecle grace aune nouvelle
conception de la pensee comme manipulation de representations; la deuxieme est le
developpement, ala fin du xrxvsiecle, d'une logique symbolique comme l'instru
ment de cette manipulation; la troisieme, enfin, est la construction, au xx' siecle,
d'automates electroniques, incarnations d'une machine universelle capable de
mettre en oeuvre toute manipulation de symboles analysable en une suite d'etapes
finies. Cette these somme toute banale est soigneusement documentee et presentee
de facon originale.

L'analyse de Pratt est centree sur trois projets paradigmatiques attribues respec
tivement aLeibniz, Charles Babbage et Alan Turing 1. Cependant, ce ne sont pas ces
trois projets en eux-memes qui interessent l'auteur, autant que le statut de balise
qu'illeur confere dans un paysage conceptuel dans lequelles idees s'organisent plus
morphologiquement que chronologiquement. Ainsi, l'ouvrage met en jeu trois
acteurs qui, paradoxalement, ne sont pas Leibniz, Babbage et Turing, mais trois
concepts que les projets associes aces trois personnages mettent en interaction cha
cun asa maniere, dans le contexte du paysage intellectuel de son epoque : le concept
de representation, le concept de formalisation et le concept d'automatisation.

La ou les Anciens voyaient la participation de la pensee ala forme de l'objet, les
Modernes voient la presence dans l'esprit d'une idee qui tient lieu d'une realite non
mentale. La connaissance a change de nature: a la communion des essences se
substitue la manipulation des representations. Pratt voit dans cette revolution episte
mologique la condition necessaire, sinon suffisante, de la formulation d'un projet de
construction d'une machine pensante. Cette these permet de donner toute leur per
tinence aux descriptions detaillees que I'auteur nous fournit de I'organisation interne
des premiers automates calculateurs. En effet, bien que I'auteur ne Ie dise pas expli
citement, il ressort clairement de ces descriptions et des croquis qui les
accompagnent que les premieres machines acalculer, dans leur structure, c'est-a
dire dans l'agencement de leurs parties, sont des representations du systeme deci
mal, de sorte que des manipulations de cette structure, c'est-a-dire des operations
mecaniques sur cette structure, constituent en elles-memes des manipulations de
(des operations sur) ce que cette structure represente. La puissance des ordinateurs
modernes par rapport aces premiers calculateurs tient d'ailleurs en partie au fait que

1. L'ouvrage est d'ailleurs divise en trois parties intitulees « Leibniz' project », « Bab
bage's project» et « Turing's project ». II est regrettable que Ie traducteur ait pris la liberte de
traduire ces trois titres respectivement par c Le projet leibnizien », « L'entreprise de Bab
bage» et «La perspective de Turing », occultant ainsi Ie fait qu'il s'agit bien aux yeux de
l'auteur de trois projets avec tout ce que la notion de projet vehicule d'elan creatif, voire
rneme prophetique, En ce qui concerne la faiblesse de la traduction, voir infra n. 4.
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leur architecture n'est plus directement representative d'un domaine specifique. La
fonction representative est assumee par la base de connaissances et les operations
definies programmatiquement sur el1e. C'est en cela que ces nouveaux automates
sont des machines universel1es au sens de Turing.

De nos jours, I'approche dominante en intelligence artificiel1e est encore rede
vable - certains diraient tributaire - de la conception moderne de la pensee
comme manipulation de representations, comme en ternoigne l'hypothese connue
sous Ie nom d'« Hypothese du systeme physique de symboles » ou encore « Hypo
these representationnelle », formulee par les deuxpionniers de l'IA, Allen Newell et
HerbertSimon: « L'etude de la logiqueet des ordinateurs nous a reveleque I'intel
ligence reside dans des systemes physiques de symboles. [...] Un systeme de sym
boles est une collection de structures (patterns) et de processus, ceux-ci pouvant
produire, detruire et modifier celles-la. [...] La propriete la plus importante de ces
structures est qu'elles peuvent designer des objets, des processus et d'autres struc
tures et que, lorsqu'elles designent des processus, elles peuventetre interpretees 2. »

Cette hypothese postuleque l'intel1igence est dans la structure de I'arrangement des
symboles et les operations sur cette structure, independamment du medium utilise
pour les materialiser, d'ou la possibilite, en principe, de construire un systerne intel
ligent.

Pratt parle longuement des premiers travaux de Newell et Simon, en particulier
du Logic Theorist, un systeme de preuve automatique de theoremes logiques, et du
GPS, un systeme generalde resolution de probleme (General Problem Solver), mais
il ne fait jamais reference al'hypothese representationnelle et ne presente que les
aspectsalgorithmiques des travauxcontemporains en IA. II est vrai que dans la troi
sieme partie de I'ouvrage consacree au projet de Turing, I'auteur limite volontaire
ment, mais a tort, son analyse aux premieres annees de l'IA pendant lesquelles
I'importance des connaissances et de leur representation dans les systemes intelli
gents (systemes representationnels au second degre, puisqu'ils representent des
representations) n'a pas ete d'emblee reconnue comme Ie souligne EdwardFeigen
baum: « Le premierprincipe de l'ingenierie des connaissances est que Ie pouvoirde
resolution de probleme demontre par la performance d'un agent intelligent est prin
cipalement la consequence de sa base de connaissances et seulement secondaire
ment de la methode d'inferenceemployee. [...] C'est la un resultat important qui n'a
pourtant ete compris que recemment en IA. Pendant longtemps l'IA s'est focalisee
presque exclusivement sur Ie developpement de methodes d'inference ingenieuses;
presque n'importe quelle methode fera I'affaire. La puissance reside dans la
connaissance 3. »

La problematique de la representation des connaissances est done essentielle en
IA, du moins dans le courant symbolique (par opposition au courant connexion
niste) qui est precisement celui auquell'auteur fait reference. En effet, meme si on
sait que toutes les representations qui ont la meme puissance expressive sont en

2. Allen NEWELL et Herbert SIMON, ACM Turing award lecture. «Computer science as
empirical enquiry. Symbol and search », Communication of the ACM, vol. 19,3,1976, p. 113
126.

3. Cite in Artificial Intelligence, structures and strategies for complex problem solving,
G. F. LUGER et W. A. STUBBLEFIELD, Benjamin/Cummings, 1993, p.308.
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theorie equivalentes, la structure de la representation joue un role determinant dans
les possibilites de manipulation qu'elle offre en pratique. Pratt donne implicitement
un exemple de ce phenornene quand il rappelle I'importance qu'a eue, pour I'arith
metique, I'adoption de la notation arabe ala place de la notation romaine.Les deux
notations sont des representations adequates des chiffres en base 10 et en cela leur
puissance expressive est la meme, Cependant, la notation romaine ne represente
explicitement ni Ie 0 ni la relation entre les multiples de la base. En consequence,
dans cette representation, les additions et les soustractions se font difficilement et
les multiplications representent un defi quasi insurmontable. La notation arabe au
contraire, outre Ie fait de representer Ie zero, permet (comme d'ailleurs Ie boulier
chinois), d'associer la position que Ie symbole occupedansla combinaison des sym
boles avec un multiple de la baseet liberede ce fait les manipulations arithmetiques,

II est dommage que la problernatique de la representation des connaissances,
pourtant reconnue comme determinante par l'auteur dans son analyse du projet de
Leibniz, soit presque totalement ignoree dans l'analyse des deux autres projets. De
plus, justement parce que, dans les systemes informatiques modernes, Ie fardeau de
la representation des connaissances s'est deplacedu materiel au logiciel, la descrip
tion detaillee de I'architecture des automates, si interessante dans Ie cas des pre
mieresmachinesacalculer, est non pertinente dans Iecas des ordinateurs modernes.
Insensibles ace changement de perspective, l'auteur consacre pourtant de longues
pagesfastidieuses ala description de I'architecture internedes premiersordinateurs.

L'automatisation de la pensee ne repose pas sur la construction d'un modele phy
sique de son objet (ce qu'etaient les premieres machines acalculer pour Ie calcul
arithmetique), mais sur la possibilite de construire un modele logique de la pensee
elle-meme, ce dont Pratt a eu l'intuition lorsqu'il qualifie Ie projet de Turing de
«projet d'une theorie formelle de l'esprit » (p. 287) - intuition cependant imme
diatement banaliseequand il ajoute : « Les pensees se dissolvent dans un ensemble
de sous-programmes imbriques.» L'idee de modeliser la nature est une idee
moderne qui va de pair avec l'idee de representation; l'idee de modeliser la pensee
est une idee contemporaine qui va de pair avec l'idee de formalisation. Le forma
lisme repose sur la possibilite de produire des systemes de symboles interpretables
mais non necessairement interpretes, et, qui plus et, sur la possibilite d'une multi
plicited'interpretations concurrentes. C'est ici qu'intervient la logique, et plus parti
culierement la logiquesymbolique telle qu'elle s'est developpee ala fin du XIX

e sie
cleo Ce que Ie formalisme apporte, par la dissociation qui Ie caracterise entre la
forme et Ie contenu, c'est une nouvelle facon de voir Ie concept. Avant Kant, les
concepts etaient vus essentiellement comme des listes de proprietes en vertu des
quelles la realite pouvait etre repertoriee et classifiee ; apres Kant, et plus encore
apres Frege, les conceptssont vus comme des formesqui rendent possible I'intelli
gibilite. D'ou l'ouverture de toutun nouveauchampd'investigation encoreal'heure
actuelle apeine explore: quelle est la structure de nos concepts? (Et non « quelles
sont les proprietes de ce qu'ils representent ? ».) II est ase demander cependant si la
logique formelle symbolique au sens que CharlesS. Peircedonne ace terme est un
instrument adequat pour une telle investigation. Le pessimisme de I'auteur quant
aux chances de succes du projet de Turing tient peut-etre au fait qu'il ignore
completement la possibilite de developper Ie formalisme dans une autre direction,
celle d'une logique formelle iconique dont les signes dans leur structure interne
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refleteraient Ia structurede nos concepts, signes que Ia machine serait competente a
manipuler de facon significative sans que l'on ait besoin de postuler en elle la capa
cite intentionnelle de les interpreter. L'exploration d'une telle hypothese deborde
cependant largement Ie cadre de ce compte rendu.

Ce livre, malgre certaines faiblesses, a la plus grande vertu qu'un livre puisse
avoir : celle de susciter la reflexion, Ce compte rendu ne pretend pas etre toujours
fidele aux idees de l'auteur. Puisant dans la richessedu materiel rassemble par Ver
non Pratt, il est autant une reflexion sur Ie livre qu'il aurait pu ecrire ou qu'il a ecrit
en filigrane, que sur Ie livre qu'il nous a de fait livre.

Notons pour terminer que la traduction francaise (de I'anglais et non de l'ameri
cain, contrairemental'indication de la page de garde) laisse beaucoup adesirer. Le
style de Vernon Pratt est simple, direct et sans pretention; la traduction au contraire
est empesee, parfois pedante et qui plus est, pas toujours exacte ni fidele". La pre
miere de ces infidelites, et non la moindre, est d'avoir traduit Ie sous-titre « An Evo
lution of Artificial Intelligence » par « Une histoire de l'intelligence artificielle »

alors que l'auteur tient asouligner que l'intelligence artificielle n'a pas apropre
ment parler d'histoire, elle n'a que des projets dont les objectifs et les strategies
peuvent etre rapproches, II est dommage aussi que l'editeur francais ait choisi de ne
pas reproduire les nombreuses illustrationset photos qui accompagnentIe texte dans
sa version originale. Loin d'etre accessoires, elles font partie integrante d'une
demarche que l'auteur lui-meme qualifie d'archeologique au sens de Foucault.

Maryvonne LoNGEART

4. Dans certains cas, la traduction ne manifeste qu'une deficience technique du traducteur
et ne porte pas a consequence du point de vue du fond. C'est Ie cas, par ex., quand «double
entry book-keeping» est traduit par « comptabilite iI double entree» au lieu de « comptabilite
en partie double» qui est l'appellation exacte de cette technique; ou encore quand « the intel
ligence of the programmer» est traduit par « l'intelligence du programrnateur » au lieu de
«I'intelligence du programmeur » (on parle du programmateur d'un appareil electromenager
ou du programmateur d'une activite culturelle, mais du programmeur d'un systeme informa
tique I). Mais, dans d'autres cas, la negligence est plus grave et frise Ie contresens. C'est Ie
cas, par ex., de la traduction de I'expression « the idea that life can be changed» par « l'idee
que la vie peut changer» au lieu de « l'idee que la vie peut eire changee »; de meme, au debut
du chap. xv, on lit «Ie theoreme " Si (p et q vrais simultanement) "» au lieu de « Ie theoreme
" Si (p et q vrais simultanement) alors p " ». Ce ne sont Iiique quelques exemples, on pourrait
en citer bien d'autres. Pour rendre justice aux idees de l'auteur, il est souvent necessaire de
consulter Ie texte original et mon conseil, a quiconque serait vraiment interesse par I' ouvrage
de Vernon Pratt, serait, si possible, de Ie lire dans sa version originale.
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Frederic SCHICK, Making choices. A recasting of decision theory. Cambridge, Cam
bridge University Press, 1997. 14 x 21,5, vI-163 p., index.

Ce petit ouvrage fort bien concu ales apparences d'un manuel d'introduction ele
mentaire ala theorie de la decision, et il peut assurement servir acet usage. II est
cependant depourvu de I'appareil mathernatique qui caracterise d'autres !ivres de
synthese ou d'introduction (par exemple, pour citer les meilleurs, Games and deci
sions de R. D. Luce et H. Raiffa, ou Decision Theory de S. French). Ce parti pris
« litteraire » ne saurait etonner, car I'auteur a surtout voulu donner une presentation
du sens et de la portee de la theorie modeme de la decision, envisagee dans la pers
pective de la philosophie de l'action et du langage de l'action. Telle est precisement
l'ambition qui fait defaut atant de manuels de facture conventionnelle. Le pari est
tenu, grace aun choix judicieux d'exemples finement analyses, empruntes ala litte
rature, aI'histoire ou aI'art cinematographique (bien loin des fastidieux exemples
imaginaires et calculatoires qui font d'ordinaire les delices de la theorie de la deci
sion).

Si le style est original, Ie parcours est classique : le lecteur est conduit de l'ana
lyse des choix individuels acelIe des choix collectifs, en passant par la theorie des
jeux et l'etude des conflits. S'inscrivant sans detour dans une perspective individua
liste, I'auteur ne s'etend guere sur les homologies et les prolongements qui per
mettent de presenter la theorie des choix collectifs comme une extension, vers Ie
social et Ie politique, du domaine d'application des concepts et des criteres de ratio
nalite qui ont permis d'elaborer, sur trois siecles, la theorie du choix individuel
rationnel. Rien dans la problematique retenue n'invitait aemprunter cette voie. On
doit toutefois faire observer que la demarche de I'auteur Ie dissuade d'approfondir la
reflexion sur un probleme essentiel : Ie statut des principes de rationalite dans la for
mation d'un jugement sur I'existence collective. De meme, Ie lecteur n'apercoit pas
tres clairement les raisons qui ont conduit a la constitution, au xx' siecle en parti
culier, d'une science formelle et systematique de I'action et des normes. Le talent de
Frederic Schick dans I'analyse des exemples concrets fait oublier le labeur souvent
obscur des theoriciens,

Le public francophone, grace aux travaux de Maurice Allais, Bertrand Saint
Sernin, Jean-Pierre Seris et Gilles-Gaston Granger (pour ne citer que quelques
noms), n'aura aucun mal ase familiariser avec les analyses que propose Schick des
relations entre choix et risque, utilite et probabilite, jeux strategiques et cooperation.
II sera vraisemblablement plus trouble de ne trouver ici aucun echo des debats qui
ont eu lieu (en France, notamment) au cours des dernieres annees, et qui ont deter
mine l'evolution de la methodologie dite «individualiste» dans les sciences
sociales et dans la theorie morale et politique, selon trois axes principaux : la prise
en compte dans la perspective d'un individualisme methodologique elargi, des
aspects cognitifs et axiologiques de l'action (chez Raymond Boudon, en parti
culier); une certaine reprise du dialogue, voire le debut d'un rapprochement, entre
I'individualisme methodologique et d'autres tendances de l'analyse sociaIe, dans la
mesure ou ces dernieres accordent elles aussi un role important al'action, comme le
montrent l'Histoire de La theorie sociologique de Pierre Demeulenaere (Paris,
Hachette Education, 1997), plusieurs textes recents de Pierre Bourdieu, et la paru-
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tion du volume collectifStructure, systeme, champ et theorie du sujet (dir. Tory
Andreani et Merahem Rosen, Paris, L'Harmattan, 1997); enfin, une interrogation
nouvelle sur les rapports entre l'explicationde l'action en termes de choix rationnel
et de «bonnes raisons» d'une part, et la problematique des «causes de l'action »
d'autre part, sur la toile de fond d'un « naturalisme » instruit des neurosciences.

II faut cependant avouer que l'auteur se rapproche, aun degre considerable, des
problematiques «continentales» recentes de la «rationalite cognitive» (ou, dans
les termes d'une autre tradition sociologique, de l'idee d'un versant cognitif de la
genese de 1'«habitus ») et de la « rationalite axiologique », Ii travers ce qui constitue
l'un des traits distinctifs du livre: le statut eminent accorde, dans l'analyse de la
decision individuelle, aux «rnanieres de voir» (seeings) ou «rnanieres de
comprendre» (understandings). Dans les deux cas, il s'agit bien de chercher apre
ciser l'incidence sur les choix et la conduite de la maniere (naive ou savante) de
penser I'univers naturel ou social, et tout d'abord l'action elle-meme, comme Ie
montre l'exemple (repris de R. 1. Lifton) du tragique changement d'attitudes des
medecins des camps nazis (du refus initial a I'acceptation, apres un surcroit
d'endoctrinement, de leur atroce besogne). Cette tentative reflete bien la direction
generale reellement nouvelle que prend la theorie de la decision en cette fin de sie
de: l'effort d'integration des aspects prudentiels, epistemiques et axiologiques en
un seul corps de doctrine est desormais la regle, ce qui n'oblige pas arenoncer au
projet d'elucidation d'une rationalite propreala pratique. L'« agent» de la science
des choix n'est plus Ie calculateur borne que 1'0n a trop decrie : il comprend desor
mais les raisonnements des epistemologues et des moralistes, puisqu'il se montre
aussi rationnel dans la selection des theories et des normes guidant la conduite que
dans la recherche instrumentale des moyens efficaces conduisant a la realisation de
ses objectifs.

Les premiers exemples de l'ouvrage (un cas de conscience dans Ie contexte du
maccartisme, la decision de subir une cure psychanalytique, Ie « choix de Sophie »)
suscitent l'interrogation sur la naturememedu choix : en quel sens peut-on evoquer
un changement d'etat du sujet entre Ie temps de la deliberation, celui de la resolu
tion,celui de I'action enfin? Le rapportentreIe sujet et ses valeursest-il constitutif,
de sorte que Ie mepris de ses propres valeurs mettrait en cause l'unite de la per
sonne, ou bien s'agit-il d'un rapport exterieur ? Pourquoi peut-on, par la magie des
mots, se laisser convaincre de se lancer dans une aventure personnelle susceptible
de conduire Ii une revision de ses propresvaleurs? Qu'est-ce qui distingue I'action
reellement choisiede cellequi ne l'est pas? Dans la perspective de Schick, ces pro
blemes mettent en jeu une forme d'ouverture d'esprit : derriere l'enumeration des
« options» si familiere au theoricien de la decision se cacheune faculte - celle de
se representer plusieurs options comme des possibilites reelles,

De plus, l'auteur montre de maniere convaincante que I'on ne parvient Ii prendre
au serieux I'importance de cette representation des choix que si l'on renonce tout
d'abord aux analyses purement hedonistes, selon lesquelles l'agent ne peut choisir
que ce qui lui plait Ie mieux (conception qui sous-tend, d'une maniere purement
conventionnelle il est vrai, la theorie modeme des indices d'utilite), II faut, au
contraire, que la theorie apprenne adonnertout sonsensau fait que I'agentpeutpar
faitement choisir, pour des raisons autres que l'agrement personnel, ce qui ne lui
plait pas. Le vouloirlui-meme resulte d'un choix,et Ie theoricien de la decision doit
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s'interesser ace qui dispose avouloir, sans se contenter d'une identification de prin
cipe entre ce qui est voulu et ce qui est prefere,

Se situant de maniere critique par rapport ala doctrine aujourd'hui dominante,
d'ascendance humienne, selon laquelle l'explication de I'actionprocede toujours de
la connaissance et de la combinaison des croyances et des desirs de l'agent (dont Ie
statutde « fondements de l'action » est admis), l'auteur tentede montrerque l'exis
tence de «bonnes raisons» de l'action ne suffit jamaisagarantir que l'action soit
effectivement voulue, autrement dit, que la volonte soit orientee (sans « faiblesse de
la volonte ») dans le sensde l'action consideree. C'est aussi unemaniere de se situer
face aDavidson: les raisons de l'action n'en sont pas les causes, car « iI manque
quelque chose» aux raisons si la volonte n'intervient pas de maniere active. De
plus, l'importance accordee aux « manieres de voir» conduit aune structure tripar
tite des etats mentaux : les raisons concement la volonte de faire des choses d'une
certaine sorte, la croyance quecertaines actions sont de cette sorte, et une maniere
de considerer ces actions d'une facon telle que l'on puisse avoir cette croyance.
Cette approche originale et interessante repose sur une hypothese qui peut etre
contestee: les «rnanieres de voir» ne se laissent pas reduire ades croyances.

Le ton de l'ouvrage est simple et familier, ce qui facilite la comprehension des
problemes philosophiques reels. Les developpements proposes, notamment autour
de notions telles que les « manieres de voir », les emotions, la resolution des
dilemmes moraux, les regrets, la devalorisation du futuret les excuses, favorisent le
rapprochement avec la psychologie. Par la pertinence des exemples et la subtilite
des analyses, ce livre constitue une introduction tres vivante aux problemes actuels
de l'analyse de l'action et de la philosophie du choix rationnel.

Emmanuel PICAVET

Alain PROCHIANTZ, La Biologie dans le boudoir. Paris,Odile Jacob, 1995.14 x 21,5,
157p.

La Biologie dans le boudoir a pour enjeu de souligner le caractere fondamental
des notions de forme et d'individu en biologie. Pour le neurobiologiste Alain Pro
chiantz, iI s'agit de definir I'objet propre de la biologie et de delimiter strictement
ses champs de competence. En exhibant les liens qui unissent desormais genetique,
embryologie, neurobiologie et theorie de l'evolution grace a l'indentification des
genes de developpement, l'auteur affirme, al'aide de la notiond'individuation, la
specificite du vivantet defend l'autonomie de la biologie face ala physique et aune
comprehension exclusivement mathematisee du vivant. Cette mise au point episte
mologique fonde une definition de l'homme comme individu extreme, lieu d'un
partage entre la contrainte genetique et un certain degre (le plus important dans Ie
regne animal) de liberte epigenetique, Ainsi resume Prochiantz : «Le cerveau au
terme de notre histoire evolutive n'est genetiquement humain que dans son
incroyable propension aetre module dans sa forme meme par le processus d'indivi
duation » (p. 144). De fait, la metaphysique et l'ethique sont-elles rejetees hors du
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domaine de la biologie. Aleur endroit, I'apport de la biologie est seulement cri
tique: l'irreductible individualite de l'etre humain mine en ses fondements l'idee
d'une nature et I'annexion de la morale et du droit 3 cette idee. L'homme se dis
tingue par son «anature » (p. 129), son «anti-nature» (p. 140). L'individuation
modifie Ie statut de la nature humaine. Cette notion ne designe que les infinies
potentialites des individus au sein de l'espece, potentialites que l'histoire et la
culture contribuent3 actualiser. L'espece n'est done faite que d'individus. L'origi
nalite du propos de Prochiantz est de faire de I'autonomisation de la biologie face 3
la physique et aux mathematiques la condition de possibilite de I'emancipation du
droit et de la morale 3 l'egard des conceptsde nature et de nature humaine. Ce dia
logue se veut done polemique : il s'insurge contre ceux qui souhaiteraient que la
science se melede metaphysique, contre les ancienssociobiologistes (Ie darwinisme
social) et les actuellespretentious normatives des sciences cognitives.Le biologiste,
se sentant somme de se prononcersur les questions ethiques, s'y refuse et fonde en
raison ce refus.

Ainsi s'eclaire la reference 3 Sade. Le genre et la structuredu dialogueempruntes
3 La Philosophie dans le boudoir se justifient par un desir de pedagogic. Les deux
premiers tiers de I'ouvrage mettent en place les concepts fondamentaux necessaires
3 la comprehension du mecanisme de la creation, du maintienet de la reproduction
des formes et permettent de « commenter un texte central, theorique, difficile, sans
concessions inutiles» (p. 10) intitule «Biologistes, encore un effort» en echo au
sadien « Francais, encore un effort si vous voulez etre republicains », Ce texte relie
les positions epistemologiques et philosophiques de I'auteur. Plus fondamentale
ment, Prochiantzse reclame de Sade dans la mesure ou celui-ci « trace, Ie premier,
la relation d'identite absolue entre corps et pensee» (p. 11) et ou il denonceIe projet
de fonder Ie droit sur une morale pretendument universelle parce que naturelle :
« Toute reference 3 la nature, en tant qu'elle est donnee pour fondement d'une
morale ou d'une ethique, est la source de dereglements terrifiants. Sade en a fait la
demonstration par I'absurde en decrivant ce qui se passerait si I'on obeissait aveu
glement aux lois de la nature, justifiant par 13 meme la necessite de lois socialesqui
protegent les faibles, mais qui ne sauraient non plus pretendre puiser leur legitimite
dans un ordre naturel, encore moins dans un ordre divin, ni intervenir dans ce qui
releve du simple dialogue entre soi et soi » (p. 142).

La morale ne precedepas Ie droit, mais Ie prolongeet il y a autant de moralesque
d'individus. L'autonomisation du juridique par rapport au moral garantit Ie respect
de la vie privee des individus et la survie des minorites, Enfin, pour Sade comme
pour Prochiantz, la nature humaine qui n'est ni bonne ni mauvaise en soi est pen
chant vers I'egoisme et la cruaute. Aussi est-ce parce que la loi s'oppose 3 cette
pente qu'elle est necessaire. Le reprehensible ne recouvre pas le naturel, mais le
passage du fantasme, marque de la jouissancehumaine, dans la realite, la confusion
de l'imaginaire et du reel, I'ouverture du boudoir au salon: « La lecon de Sade est
qu'i! est impossible d'accomplir ce qui hante notre plaisir sans courir 3 I'extinction
de l'espece » (p. 154).

Le corps du dialogue constitueune initiation3 la genetique du developpement et
articule les concepts de forme, de memoire et de temps. Prochiantz expose la rela
tion de la morphogenese et de la memoire de la position des bourgeons d'organes,
l'hypothese d'une modification des genes de developpement par I'usage des
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organes, le principe de la spatiotemporalite du genome, la relation de la difference
des especes et de la duree d'expression des genes de developpement, les notions de
neotenic et de morphogenese continue du cerveau. 11 critique les representations
machinistes et strictement mathematiques du vivant et du cerveau. 11 montre que la
structure de la partie du genome impliquee dans Ie developpement peut etre dite
geometrique et non algebrique, Ainsi, « en postulant que seul le vivant est modele
pour le vivant et en evacuantde la notion de modele toute valeurde representation»
(p.73), Prochiantz rejoint un principe fondateur de l'epistemologie canguilhemi
enne selon lequella pensee du vivant doit tenir du vivant l'idee du vivant.

Autour de la notion de forme doit se constituer et s'unifier une theorie specifique
du vivant seule susceptible d'affranchir la biologie de l'autorite de la physique et
l'ethique de celIe de la science: « La question de la forme, de son caractere heredi
taire, de son developpement fonde toute theorie biologique en tant qu'une telIe theo
rie se doit de rendre compte du vivant comme systeme capable de se reproduire et
d'evoluer » (p. 104). Precisernent, les genes de developpernent permettant de
comprendre les mecanismes developpementaux et ouvrant la voie it une evolution
experimentale rendent possible l'unification de 1abiologie du developpernent et de
la theorie de I'evolution. L'identification de la fonctionorganogenetique de la nutri
tion et la definition de la vie comme processus morphogenetique par Claude Ber
nard qui libere ainsi la biologiedu reductionnisme physicaliste et du vitalisme, la loi
phylogenetique d'Ernst Haeckel, la decouverte de la segregation des caracteres par
Mendel constituent les etapes majeures de l'unification de la biologie autour de la
forme. De fait, Ie projet authentiquement materialiste en biologie ne consiste pas
dans la description du vivant it l'echelle moleculaire et sa subsequente mathematisa
lion, mais dans la question de la reproduction de la forme via celIe du genome.
L'histoire de la biologie apparait alors « comme Ie theatre d'une lutte dans la theo
rie » (p. 108) entre un courant realisant l'autonomie de 1a biologie autour des
notions de forme et de genes de developpement, et un courant « posant la physique
en horizon des sciences du vivant et faisant de la mathematisation le critere ultime
de la scientificite » (p. 108). Ace deuxieme courant, Prochiantz affilie la compre
hensiondu vivant calquee sur Ie behaviorismepronee par Ie manifeste du Cerclede
Vienne (1929), la representation de la logique et de la construction du cerveau apar
tir de son assimilation al'ordinateur et, enfin, les sciences cognitives qu'il definit
par leur devotional'empirisme logique, par leur scientificite auto-affirmee,par leur
interdisciplinarite pretendue et par Ie role de police des sciences qu' elIes s' attri
buent.

La critique des sciencescognitivesarticule les notionsde representationet d'indi
viduation. Concernant la representation, Prochiantz en appelle it un materialisme
veritable qui affirme l'identite totale de la pensee et du corps. La pensee ne saurait
etre definie comme un travail sur la representation, sinon on en revient aun dua
lisme arne-corps et l'on ne saisit pas la pensee propre au vivant. Au contraire, la
pensee est representation et la representation est et n'est que corps. Dans un premier
temps sont relies representation et genome. Les implications morphologiques des
mutations genetiques effectuees sur la drosophile et l'identification des genes
homeotiques permettent de montrer que les genes responsables du developpement
des organes sont disposes de facon ordonnee le long d'un chromosome chez la dro
sophile et de quatre chromosomes chez les vertebres. Cet ordre correspond acelui
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des organes Ie long de I'axe antero-posterieur du corps de meme que Ie temps
d'expression des genes correspond au temps auquel les organes sont determines
dans leur forme. Le developpement constitue la projection de la structure spatio
temporelle du genome sur la structure spatio-temporelle du corps. Ainsi « Ie chro
mosome contient physiquement une representation du corps x (p. 115), ce que
I'auteur appelle un homonculus. Mais, alors que pour les regions du systeme ner
veuxde la moelleepiniere ala base du cerveauI'espacemorphologique semblebien
correspondre aI'espace genetique, un tel isomorphisme topologique entre IDealisa
tion chromosomique et site d'expression semble perdu au niveau du cerveau.
Cependant, il existe bien des homonculus dans le cerveau, mais au lieu d'etre gene
tiques ils sont physiologiques. Ces representations du corps refletent I'innervation
sensorielle ou motrice de chaqueregiondu corps,c'est-a-dire la taille physiologique
des organes; elles sont en rapport physique avec Ie corps moteur et sensoriel qui,
lui, en revanche, est represente par les quatre homonculus genetiques couches le
long des quatre chromosomes. Prochiantz emet l'hypothese que « les fibres en pro
venancedu corps sensible secretent dans Ie systeme nerveux centralles proteines a
homeodomaine, transportant ainsi I'homonculus genetique de la peripherie vers Ie
cerveau, commepour I'y imprimer» (p. 122). Le biologiste propose done, dans un
deuxieme temps, une definition physiologique de la representation : «C'est done
I'homonculus qui pense et I'homonculus est corps » (p.122). Chez l'homme, la
forme des homonculus cerebraux, bien qu'enfermee dans Ie cadre general de
l'espece, ne cesse d'etre deformee au rythme de I'histoire individuelle, du fait des
afferences sensori-motrices et de l'activite propre des homonculus cerebraux eux
memes. Ainsi I'adaptationchez I'homme est selection de genes permettant d'echap
per partiellement ala contrainte genetique. Par consequent, la representation permet
de penser I'individuation extreme qui definit I'homme et la position materialiste
prend tout son sens. La pensee, forme et deformation, est bien corporelle: Ie cer
veau secrete la pensee,mais la pensee secrete elle aussi le cerveau.Ainsi la forme
designe Ii la fois comme genome la memoire de l'espece et comme ensemble des
processus physiologiques et epigenetiques de la construction cerebrale Ia memoire
de I'individu.

Ce parcours initiatique conduisant de l'epistemologie al'ethique s'adresse para
doxalement a ceux qui, deja initiesala biologie mais aussi a la metaphysique, inter
rogeront aIa Iumiere de leur histoire les concepts proprement philosophiques (par
exemple, celui de representation) que La Biologie dans le boudoir sollicite et ela
bore de maniere originale.

Celine LEFEVE


