
FRIEDRICH VONHARDENBERG (NOVALIS)
Ef JEAN-FRAN<;QIS D'AUBUISSON DE VOISINS

ALA BERGAKADEMIE DE FREIBERG
UN EXEMPLE DE TRANSFERI' CULnJREL A LA FIN DU xvnr SIEcLE *

Ne Ie 2 mai 1772 Ii Oberwiederstedt (Saxe), Frederic de Hardenberg
s'eteint de consomption Ie 25 mars 1801 IiWeissenfels, age de vingt-neuf
ans Ii peine. Au cours de cette existence meteorique, it devait se livrer Ii
une veritable apologie de l'aetivite (Tiitigkeit) 1. Trois lieux ont marque ses
annees d'apprentissage : l'universite, l'Academie des mines (Bergakade-
mie) et l'administration des salines.
nconvient de souligner Ie role fondamental de l'universite dans sa pre-

miere formation (1790-1794) et, au-dela d'un cas singulier, des universi-
tes allemandes - fortement dispersees, comme l'on sait -, comme lieu
de formation du savoir', C'est, en effet, du sein de l'universite que se sont
affirmees trois figures majeures du savoir et du pouvoir en Allemagne : Ie
pasteur, Ie professeur et Ie fonctionnaire.
Hardenberg frequente successivement les universites de lena, Leipzig

et Wittenberg, OU it suit les cours de philosophie de Reinhold 3, les cours
d'histoire de Schiller et, vraisemblablement, les cours de mathematiques
de Hindenburg 4 - avant de passer et de reussir son examen d'Etat en
droit Ii Wittenberg (14 juin 1794).

* M. Ie professeur Jean-Louis VIEILLARD-BARON, Directeur du C.RD.H.M. (C.N.RS.,
Universite de Poitiers) a bien voulu accueillir et soutenir cette recherche. Qu'il en soit ici bien
vivement remereie.
l. Dans les pages qui suivent, nous citons les reuvres completes de Hardenl:ierg-Novalis

dans l'edition de reference: Richard SAMUEL, Hans-Joachim MAHL, Gerhard ScHUlZ, Hrsg.,
Novalis-Schriften, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1960-1988 (5 tomes parus), cite par la suite
comme HKA, suivi du tome et de la page.
Le statut de la T"tigkeit apparait dans trois lettres qui font reference, cr. HKA, IV,p. 90,

140,287.
2. Norbert ELIAS, Uber den Prozess der Zivilisation. Wandlungen des Verhaltens in den

westlichen Oberschichten des Abendlandes, Francrort-sur-Ie-Main, 1939, 1969, trad. frane, La
Civilisation des mceurs, Paris, Calmann-Uvy, 1973, p.44.
3. Sur la presence de Platen dans l'idealisme allemand, cr. Jean-Louis VIEILLARD-BARON,

Platon et l'idealisme allemand (1770-1830), Paris, Beauchesne, 1979; ID., Platonisme et
interpretation de Platon d l'epoque modeme, Paris, Vrin, 1988;
4. a. HKA, IV,p. 97 ; Martin DYcK, Novalis and Mathematics, Chapel Hill, The Univer-
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Hors 1es murs de l'universite et de l'Academie ', mais dans l'intervalle
menage entre ces deux institutions, vont se developper et s'affirmer Ies
eccles techniques dont l'un des exemples majeurs sera Ia Bergakademie.
Du lor decembre 1797 a1a Pentecote 1799, Hardenberg etudie dans ce
pole d'attraction scientifique et technique que fut pour toute I'Europe 1a
Bergakademie de Freiberg. Elle est le lieu:

d'une rencontre avec le Francais d'Aubuisson;
- d'une pratique des arts de Ia mine (cf. 1esSalinenschriften 6);
- d'une ecriture : de nombreux ecrits verront Ie jour aFreiberg, dont Ie
celebre Repertoire general (Das Allgemeine Brouillon) 7.
Au sortir de I'universite s'etait pose de facon aigue Ie probleme de Ia

vocation (Beruf), du metier et de l'aetivite (Tiitigkeit). Hardenberg aurait
dti etre place - des tractations ont eu lieu en ce sens - au service de
I'Etat prussien 8. Les negociations ayant traine, it dirigea ses pas vers
l'administration des salines.
C'est au debut de l'annee 1785 que Henri Ulrich Erasme de Harden-

berg (1738-1814)9, pere de Frederic de Hardenberg, quitte son domaine
d'Oberwiederstedt pour succeder aLeopold de Beust 10 au poste de direc-
teur des salines de Artem, Kosen et Durrenberg 10. L'exploitation des

sity of North Carolina Press, 1960, p. 27-31 ; Kleist verra en Hindenburg un « instituteur de
l'humanite » (Lehrer derMenschheit), in Heinrich von KLEIST, Samtliche Werke und BriefeII,
Munich, Carl Hanser, 1977, p. 656, lettre du 3-6-1801 aWIlhelmine von Zenge,
5. Immanuel KANT, Der Streit der Fakultdten, KOnigsberg, 1798, trad. franc, d'Alain

RENAUf, in (Euvres philosophiques, Paris, Gallirnard, 1985, t. III, p. 813-815 et 826-827.
6. HKA, V, p. 27-124.
7. HKA, III, p. 242-478.
8. Pour ce qui est des aspects biographiques, on se reportera a August Coelestin JUST,

« Friedrich von Hardenberg », 1805, in HKA, IV, p. 536-550; G. SCHUlZ, « Die Berufslauf-
bahn Friedrich von Hardenbergs (Novalis) », Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft, 7,
1963, p. 253-312, repris in G. ScHUlZ, Hrsg., Novalis-Beitrdge zu Werk und Perstinlichkeit
Friedrich von Hardenbergs, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970, 1986,
p. 283-356; HKA, V, p. 366-404.
9. Etudiant en droit et en arts des mines aGottingen, sa dissertation, soutenue en 1760,

est intitulee :De Libertinitate et De JudiciisCapitalibus Veterum Germanorum. n sera tuteur
de Fichte apartir de 1774.
10. Sur la problematique des salines en general, cr. Jean-Claude HOCQUET, Le Sel et Ie

pouvoir.De l'An mil Ii la Revolutionfrancaise, Paris, A. Michel, 1984; 10., Le Sel de la terre,
Paris, Ed. Du May, 1989, p. 74-101 ; Hans-Henning WALlER, Zur EntwicklungderSiedesalz-
gewinnung in Deutschlandvon 1500 bis 1900 unter besonderer Berucksichtigung chemisch-
technologischer Probleme, Freiberg, VerOffentlichungen des wissenschaftlichen Informations-
zentrums der Bergakadernie Freiberg, 1985.
Sur les trois salines ci-dessus citees, cr. H.-H. WALlER, Historische Beitrage zur Kyff-

hduserlandschaft. 2 ()()() Jahre Salzproduktion am Ky.f]hauser. Geschichte der Salinen Fran-
kenhausen, Auleben und Anem, Bad Frankenhausen, Kreisheimatrnuseum Bad Franken-
hausen, 1986; Johannes MAOER, Die Saline KiJsen. Ein geschichtlicher Abriss, Bad Kosen,
Museen der Stadt Bad Klisen, 1987; Johannes MAOER, Lutz TOEPFER, Die Saline Dilrrenberg,
Bad Durrenberg, Rat der Stadt Diirrenberg, 1984.
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salines permettait alors Ii la Saxe de se procurer, sans importations, du sel
en suffisance II.
Si, Ii l'epoque, Hardenberg ne montre que peu d'interet pour les nou-

velles attributions de son pere, il deviendra ensuite (apres avoir ete gref-
fier Ii Tennstedt), aspirant aupres de la direction des salines de Weissen-
fels (du 5 fevrier 1796 au 1er decembre 1797). Le 7 decembre 1799, il
occupera Ie poste d'assesseur des salines; enfin, Ie 6 decembre 1800,
celui de bailli surnumeraire dans Ie district de lhuringe.

Cette activite pratique se double bientot d'une activite d'ecriture, Car
ce n'est pas Iii Ie moindre paradoxe : les publications poetiques de Har-
denberg coincident, pour I'essentiel, avec les periodes d'aetivite scienti-
fique et technique les plus intenses (1798-1800). n convient cependant de
preciser quelque peu Ie statut de l'ecriture chez Hardenberg. S'il a beau-
coup lu et ecrit, il n'a que peu publie, De son vivant, seuls six ensembles
de textes ont paru dans des revues :
l. Un poeme de jeunesse, Plaintes d'un jeune homme (Klagen eines

Junglings), dans Ie Neuer Teutscher Merkur, en avril 1791;
2. En 1798, dans les Annales de la monarchieprussienne (JahrbUcher

derpreussischen Monarchie) : a) 8 poemes sous Ie titre: Fleurs (Blumen),
juin 1798; b) 43 fragments sous le titre : Foi et Amour ou le Roi et 'a
Reine (Glauben und Liebe oder der Konig und die Kimigin) ;
3. De 1798 Ii 1800, dans l'Athenee (Athendum) : a) 114 fragments sous

Ie titre: Pollens (Bliaenstaub), mai 1798, sous Ie pseudonyme de Nova-
lis 12; b) 12 fragments anonymes inseres dans les fragments de Frederic
Schlegel, juin 1798; c) Les Hymnes a la nuit (Hymnen an die Nacht),
Saint-Michel 1800.
Derriere ces quelques textes publies, epars, aftleure une masse

d'ebauches, de notes, de memoires ou se deploie une ecriture discontinue
et feuilletee Ii la fois. A tel point que l'on pourrait, en empruntant Ii la
geologie cette metaphore, parler de veritables chaos textuels.
Les editions critiques, depuis 180213, ont tente de recueillir ces textes

en tous genres. Or ces editions, depuis pres de deux sieeles, ont ete, il

11. Sur I'axiome de fermeture, cf. Johann Gottlieb FIcHI1!, Der(eschlosseneHandelsstaat;
11lbingen, 1800, trad. franc, de Daniel ScHULlHESS, Lausanne, L'Age d'homme, 1980.

12. HKA, IV, p. 251, lettre du 24-2-1798 Ii August Wilhelm Schlegel.
13. Dans I'ordre chronologique : celles de Friedrich Schlegel et Ludwig Tieck(1802, 1805,

1815, 1826, 1837), LudwigTiecket Eduard von Billow (1846), Emst Heilbom (1901), Jakob
Minor (1907), Paul Kluckhohn (1929), Ernst Kamnitzer (1929), Ewald Wasmuth (1953-
1957), Paul Kluckhohn et Richard Samuel (1960-1988).
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faut bien en convenir, tees largement tributaires de l'histoire mouve-
mentee du Nachlass de Hardenberg 14.

Pour prendre deux exemples significatifs: nous ne disposons d'une
edition scientifique du Repertoire general que depuis 1963 IS ; Quant aux
ECTitS des salines (Salinenschriften) 16, que l'on pensait a tout jamais dis-
parus, ils ont ete retrouves en 1983 dans les fonds de la Biblioteka Jagiel-
lonska (Cracovie) par les soins de Hans-Joachim Mahl,
C'est dire que l'edition critique et scientifique des textes de Harden-

berg n'est pas une donnee, d'emblee disponible, mais qu'elle est, depuis
pres de deux siecles, en voie de constitution. Et si quelques textes nous
font encore defaut (en particulier ses papiers scientifiques en possession
de Johann WIlhelm Ritter 17), nous sommes bien pres de toucher au but.

Laissant de rote la periode universitaire de Hardenberg, nous nous
consaerons ici, d'une part, asa rencontre avec d'Aubuisson, d'autre part,
au transfert culturel mathematiques/geologie entre la France et l'Alle-
magne a l'extreme fin du XVIII" siecle 18.
Hardenberg etudie, avons-nous dit, ala Bergakademie de Freiberg de

decembre 1797 ala Pentecote 1799, arm de parfaire ses connaissances en
chimie et en mathematiques 19.

I. - FREIBERG: LA BERGAKADEMIE

La ville de Freiberg, situee au pied des Monts Metalliferes (Erzgebirge),
comptait, vers la fin du XVIII" siecle, quelque 9400 habitants, dont plus de
5000 employes au service des mines dans Ie district. Vers 1800, environ
240 mines etaient exploitees, La region presente un aspect quelque peu

14. Daniel UNCllREAU, (( Sur l'edition critique des oeuvres de Novalis », Etudes germa-
niques, Paris, juil.-sept. 1989, p. 304-308.
IS. H.-J. MAHL, (( Navalis und Plotin. Untersuchungen zu einer neuen Edition und Inter-

pretation des .. Allgemeinen Brouillon " », Jahrbuchdes Freien Deutschen Hochstifts, 1l1bin-
gen, 1963, p. 139-250, repris in G. ScHUl2, Hrsg., op. cit. supra, n. 8, p. 357-423.

16. Soit 410 pages manuscrites, qui seront publiees integralement in HKA, VI, Ii paraitre.
17. HKA, III, p. XIV.
18. Michel EsPAONE, Michal!1WERNER, (( Transferts culturels franco-allemands », numero

special de la RtWUe de synthese, Paris,2, avril-join 1988.
19. La demande presentee par son pere date du 31 octobre 1797, in HKA, IV, p. 611. Le

1'"deeembre 1797, Hardenberg se met en route pour rejoindre la Bergakademie.n s'arretera
en chemin Ii Leipzig pour une premiere rencontre avec Schelling. Cf. Jean-Francois MAR-
QUET, Liberti et existence. Etude sur la formation de la philosophiede Schelling, Paris, Galli-
mard, 1973; ID., (( Schelling et la philosophie de la nature », in Antoine FAIVRE, Rolf Chris-
tian ZIMMERMANN, Epochender Naturmystik, Berlin, Erich Schmidt, 1979, p. 426-444.
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triste : le pays environnant est nu et decouvert; seuls les bois de sapins
des environs viennent briser cette monotonie. Le climat est sec et froid; si
froid, qu'en 1799 la temperature s'abaissa jusqu'a moins 27°. La neige
recouvre la terre pendant deux a trois mois. Le printemps est de courte
duree, ou inexistant; les recoltes, tardives. Le solei! d'ete donne des jours
longs, mais peu chauds. Tout autour de la ville, mais principalement au
sud, se trouvent les gites mineraux : antimoine, argent, arsenic, cuivre,
cobalt, fer, manganese, molybdene, plomb, zinc, etc. Le district des mines
forme un cercle d'environ une lieue et demie de rayon. Jamais endroit n'a
ete plus propice Ii I'etablissement d'une ecole des mines. Freiberg a su
otTrir une conjonction heureuse de circonstances favorables :

«Tout autour de la ville [...] on trouve plus de cent mines toutes exploitees
dans toutes les regles de l'art [...]. Dans le court espace d'une annee ces cent
mines peuvent presenter un plus grand nombre de cas particuliers que dans
d'autres pays on en verrait en vingt ans dans une etendue de plusieurs mil-
liers de lieues carrees [...] des professeurs savants et experimentes sont en
ville; les exemples sont a une demi-lieue de distance» 20.

La Bergakademie a ete fondee en 1765(le grand-oncle de Hardenberg,
Friedrich Anton von Heynitz, fut l'un de ses cofondateurs); les cours y
ont debute Ii la Pentecote 1766. Cette institution devait repondre Ii une
double preoccupation, Ii une double exigence :
- le recul, puis le declin, de l'extraction miniere, source de richesses
pour les princes saxons. L'extraction de l'argent avait commence au
XII" siecle et connu son apogee dans la deuxieme moitie du XVI" siecle,
avant de decliner ;
- les difficultes economiques de la Saxe apres la guerre de Sept Ans
(1756-1763).
On peut considerer que, des les annees 1790, le pari est pour ainsi dire

gagne : non seulement l'extraction est en hausse, mais Freiberg, siege de
la Bergakademie, devient un pole d'attraction scientifique et technique 21.

Freiberg, devenue celebre, renouvelle, aux dires de Cuvier, « Ie spec-
tacle des premieres universites du Moyen Age » 22 : elle draine des eleves
de tous les horizons geographiques : Portugal, Espagne, ltalie, Angle-

20. Jean-Francois DAUBUISSON, Des mines de Freiberg en Saxe et de leur exploitation,
Leipzig, 1802, t. II, p. 244, 246. Les renseignements qui precedent sont tires de cet ouvrage.
21. G. ScHUlZ, op. cit. supra n. 8, p. 298-303; Joseph BEN-DAVID, The Scientist's Role in

Society. A Comparative Study, Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall, 1971, p. Ill; W.V. FAR-
RAR, « Science and the German University System (1790-1850) », in The Emergence of
Science in WesternEurope, ed,Maurice CROSLAND, Londres et Basingstoke, The Mac Millan
Press Ltd, 1975, p. 179, 182-183.
22. Cite in A. FAIVRE, « Entre l'Aufldlirung et le romantisme: A.G. Werner ou la .. geo-

gnosie n », Les etudes philosophiques, 1, 1977, p.41-52.
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terre, Suede, Danemark et Norvege, Pologne, Russie, Allemagne, etc.
Quelques noms celebres sont passes par la Bergakademie: Baader,
A. von Humboldt, Herder fils, Mohs, Steffens,Watt fils, Brochant de Vd-
liers, d'Aubuisson, etc. 23. Du temps de Hardenberg, elle comptait
50 eleves environ. Pour etre admis, l'eleve devait avoir entre seize et
vingt-six ans; le cursus etait de trois ans. Chaque annee, avant Paques,
avait lieu l'examen public en presence des conseillers et officiers des
mines.
n existait deux classes d'etudiants :

- les boursiers, astreints Ii tenir un journal circonstancie de leurs etudes
et activites ;
- les etudiants payants.
Un de ces etudiants payants fut precisement Hardenberg24; it est

admis Ii la Bergakademie Ii rage de vingt-cinq ans, soit Ii la limite haute;
de plus, son parcours est singulier, son cursus universitaire allant non des
mines au droit, mais du droit aux mines.
A la Bergakademie etaient enseignees toutes les sciences qui, Ii un titre

ou Ii un autre, entretenaient quelque rapport que ce soit avec l'art des
mines : exploitation des mines, geologie, mineralogie, metallurgic, meca-
nique, chimie, physique, mathematiques, droit, etc. C'est pourquoi elle
s'etait assuree de la collaboration de professeurs eminents. Nous en
retiendrons quatre, utiles pour notre propos :
- J.F.W. von Charpentier: it a occupe la chaire de mathematiques et
physique jusqu'en 1784. nest l'auteur d'une Mineralogische Geographie,
avec carte petrographique en huit couleurs25. Charpentier etait le pere de
la seconde fiancee de Hardenberg : Julie von Charpentier.
- J. F. Lempe : depuis 1785, successeur de Charpentier Ii la chaire de
mathematiques et physique, it est I'editeur du Magazin jUr Bergbau-
kunde",
- A.W. Lampadius (de meme age que Hardenberg) : Ii Freiberg depuis
1794, defenseur de la nouvelle chimie lavoisienne (anti-phlogistique), it
decouvre, en 1796, le sulfure de carbone et construit, en 1797, le premier
laboratoire au monde dans une ecole superieure 27.

23. Abraham Gottlob Werner. Gedenkschrift aus Anlass der Wiederkehr seines Todestages
nach 150 Jahren am 30. Juni 1967, hrsg, vom Rektor der Bergakademie Freiberg, Leipzig,
VEB Deutscher Verlag filr Grundstoffindustrie, 1967, p. 164-166. Cf. aussi la somme de
Roger AYRAULT, La Genese du romantisme allemand. Paris, Aubier, 1961.1976,4 vol.
24. Friedrich von Hardenberg (Novalis). Studierender der Bergakademie Freiberg -

Dezember 1797 bis Mai 1799. Zur 200. Wiederkehr seines Geburtstages am 2. Mai 1972, Frei-
berg (Saehs.), VerOtTentlichungen des wissenschaftlichen Informationszentrums der Berga-
kademie Freiberg, 1972.
25. Sur Charpentier, cr. Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig, 1876, t. IV, p. 105·108.
26. Sur Lempe, cr. Moll's Annalen der Berg- und Huttenkunde, Salzburg, 1802, Bd 1,

p. 216·221 ; op. cit. supra n.25. t. XVIII, p. 240·241.
27. Sur Lampadius, cr. op. cit. supra n. 25, t, XVII, p. 578·579.
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A.G. Werner: apres avoir etudie Ii Freiberg en 1769, il se rend, en
1771, Ii Leipzig pour y etudier le droit et les sciences. En 1774, il fait
paraitre son livre, Des caracteres exterieurs des fossiles et, l'annee sui-
vante, obtient la chaire de mineralogic et science des mines".
Le programme des cours entre Paques 1798 et Paques 1799 est donne

dans Ie tableau comparatif Freiberg/Paris ci-dessous (p. 116). L'etudiant
« peut suivre les cours de divers professeurs, en payant des honoraires
fixes, et qu'on ne peut outrepasser. Si un etranger desirait avoir un cours
particulier Ii lui seul, il fallait qu'il s'arrangeat de greagreavec les Profes-
seurs » 29. Les cours publics pouvaient done etre repetes sous forme de
cours partieuliers. D'Aubuisson note une certaine prolixite au niveau des
cours: les professeurs s'arretent sur des considerations evidentes, Les
manuels allemands n'ont ni la clarte ni la rapidite d'exposition des
ouvrages francais ; sans doute d'Aubuisson songe-t-il ici aux manuels de
mathematiques en particulier.
Quant Ii l'auditoire, il est compose « de jeunes gens destines Ii occuper

des emplois d'abord peu releves dans les mines de la Saxe» et leurs
connaissances sont « tres bornees » 30. Aux cours s'ajoutait la frequenta-
tion de la bibliotheque ; a la frequentation de la bibliotheque, l'etude pra-
tique : visite des mines, examen et utilisation des collections de mineraux,
Enfin, il existait la possibilite de contacts personnels avec la maison
Charpentier et Werner (ce que feront, tour Ii tour, Hardenberg et
d'Aubuisson).
Hardenberg a ete introduit dans la famille Charpentier par son ami

Thielmann (qui avait epouse une fille Charpentier) et il suivra des Paques
1798 les cours de Werner (a la difference de d'Aubuisson qui n'y assiste
qu'en 1800 et 1801).
A relire les lettres de Hardenberg Ii Freiberg, on decele une difference

de ton entre Ie debut et la fin du sejour, Une inflexion, une ponctuation
intervient. Dans les premiers mois, Hardenberg eprouve un sentiment de
vide, d'isolement, d'elcignement, de desordre, d'etrangete. C'est, rappe-
lons-le, Ie 24 fevrier 1798 qu'il se donne, aux fins de publication, Ie pseu-
donyme de Navalis 31. Dans la deuxieme moitie du sejour, les accents se
deplacent ; passe alors au premier plan la volonte d'apprendre et de
mettre ce savoir au service des salines. Un double obstacle semble done
avoir ete surmonte :
- l'incertitude extreme ou l'avait laisse l'existence (apres la mort de sa
premiere fiancee, Sophie von Kuhn, en mars 1797);

28. Sur Werner, cr. Abraham Gottlob Werner. Gedenkschri/t..., op. cit. supra n. 23.
29. Cf. J.-F. DAUBUISSON, op. cit. supra n.20, t. II, p.242-243 (souligne par nous).
30. Annales de chimie, Paris, t. 69, 1809, p. 231,238.
31. Cf. la lettre de Hardenberg Ii August Wilhelm Schlegel du 24.2-1798, in HKA, IV,

p.251.
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l'empirique et l'analytique du savoir (cf. les lettres du 12janvier 1798
et du 24 fevrier 1798).
Ce revirement a ete rendu possible, d'une part, par les contacts plus

etroits avec la maison Charpentier (le poeme DerFremdlingest dedie, en
janvier 1798, aMme Charpentier; en decembre 1798 auront lieu les fian-
cailles avec Julie von Charpentier) et, d'autre part, par la rencontre avec
son maitre, le grand systematicien Werner (qui lui redonne le sens de la
terre et de la Tiitigkeit).
D'Aubuisson, quant alui ", avait etudie aSoreze" de 1779 a 1786 et

s'etait particulierement distingue dans les sciences pures et appliquees
(arithmetique, geometric, algebre, histoire naturelle, mecanique, phy-
sique, astronomie, calcu1 infinitesimal) 34. Apres avoir etudie le droit a
Toulouse, it fut aspirant d'artillerie aMetz en 178935• nemigra le 22 sep-
tembre 1791, passa d'abord en Espagne, avant d'etre envoye en AIle-
magne. It fit la campagne de 1792 (Champagne) a l'armee des Princes,
freres du roi Louis XVI, dans son corps; puis passa ala compagnie noble
d'artillerie du prince de Conde, ou il participa aux campagnes de 1793 a
179736• La paix de Campo-Formio une fois signee (18 octobre 1797), il se
retira a Freiberg, vraisemblablement le 25 novembre ", soit, a quelques
jours pres, aux memes dates que Hardenberg (qui arrivera, lui, le
1er decembre 1797).
A son arrivee, d'Aubuisson est accueilli par Charpentier et Werner. Or

les relations entre les deux hommes n'etaient pas des plus sereines. Char-
pentierr . dira d'Aubuisson, etait « entierement opposeaWerner sous tous

32. Sur la carriere de d'Aubuisson, cf. la notice d'Arthur BlREMBAlJf, ((Aubuisson de Voi-
sins, Jean-Francois d'», in Dictionary ofScientific Biography, ed, Charles Coulston GILLIS-
PIE, New York, Charles Scribner, 1970, vol. I, p. 328.
33. Sur l'ecole de Soreze, on se reportera Ii I'ouvrage de Jacques FABRE de MAssAOUEL,

L'Ecole de Soreze de 1758 au 19fructidor an IV (5 septembre 1796), Issoudun, 1958. Sur
I'enseignement dans ces ecoles, cr. Robert LEMOINE, ((L'enseignement scientifique dans les
colleges benedictine », ill Rene TAIDN, ed., Enseignement et diffUsion des sciences en France
au xvnt'steele, Paris, Hermann, 1964, p. 101-123.
34. D'apres Ie depouillement des annees 1779-1786 des Exercices publics des eleves de

I'Ecoie royalemilitairede Soreze tenuepar les religieux Benedictins de la Congregation de
Saint-Maur, Carcassonne. Ces Exercices ont ete eonsultes Ii la Bibliotheque municipale de
Castres (fonds Huillet),
35. Sur la periode suivante, cr. Ie dossier ((D'Aubuisson de Voisins, Jean-Franeois » aux

Archivesde la Guerre, Chateau de Vincennes, Paris. Sur la neeessite, pour I'artilleur encyclo-
pediste, d'etudier la mineralogie, cr. la preface Ii I'ouvrage de LoMBARD : Traitt du mOUl/e-
ment desprojectiles, appliqueaux bouches Ii feu, Paris, an V,cite in P. CHARBONNlER, Essais
sur l'histoire de la balistique, Paris, 1928, p. 156.
36. Cf. Ie certificat du prince de Conde (Oberlingen, I"' oct. 1797), aux Archives de la

Guerre, Paris.
37. Marquis d'EcQUEVlLLY, Campagnes du corps sow les ordresde son altessesbenissime

Mgr Ieprincede Conde, Paris, 1818,p. 230-231. La marche-route du Quartier generalet de la
colonne partie d'Uberlingen Ie 8 octobre indique un passage Ii Freyberg Ie 25 novembre
1797.



118 REVUE DE SYNIHESE : IV' S. N'" 1-2, JANVIER-JUIN 1992

les rapports »38. C'est sous l'influence de Charpentier, conseiller des
mines, ancien professeur de mathematiques, d'ascendance franeaise, que
d'Aubuisson reconnaitra des annees plus tard etre reste deux ans aFrei-
berg « sans vouloir meme suivre les cours de mineralogie de ce professeur
[= Werner] »39. Et, de fait, d'Aubuisson ne suivra les cours de Werner
qu'en 1800 et 1801, soit vers la fin de son sejour a Freiberg.
Charpentier fils se souviendra, en 1823, de « la bienveillance que

M. d'Aubuisson [lui] a temoignee des [son] enfance, et [de] l'interet qu'il
a conserve pour [sa] famille» 40.

Accueilli par Charpentier et Werner, d'Aubuisson s'est vu proposer un
echange de savoirs : mathematiques francaises contre mineralogic alle-
mande:

« Nous sommes ici [...] mineurs experimentes, assez bons geologues, mais
mathematiciens peu habiles; en France, c'est precisement le contraire.
Demeurez a Freiberg; vous nous enseignerez l'algebre transcendante que
nous savons mal, vous etudierez ce que nous savons mieux que vous, et
quand votre patrie aura cesse de vous proscrire, vous lui rapporterez des
connaissances qui seront utiles a elle et avous »41.

C'est ainsi « qu'un Francais a pu employer les moments bruyants de la
Revolution a recueillir des materiaux precieux pour eclairer les travaux
utiles et paisibles du mineur» 42.

A Freiberg, d'Aubuisson jouit done d'un double statut : eleve en mine-
ralogie, professeur prive en mathematiques, il fait « echange d'etudes,
ecoutant et donnant des lecons »43. C'est precisement ce double statut
qui rend possible, quelques mois plus tard, sa rencontre avec Harden-
berg.

38. Annales de chimie, t. 69, p. 237 (souligne par nous). a. Ie temoignage concordant de
Hardenberg, in HKA, IV, p. 314.
39. Ibid., p. 238.
40. Jean de CHARPENIlER, Essai sur la constitution geognostique des Pyrenees, Paris, 1823,

preface, p. xij, note.
41. De PANAT, Eloge de M. d'Aubuisson de Voisins, membre de l'Academie des Jeux flo-

raux, lu en seance publique, Ie 15janvier 1843, p. 4-5. Ce texte peut etre consulte Ii la Biblio-
theque municipale de Toulouse, cote : LInC 5542.
42. Cette citation, extraite d'une lettre versee au dossier F14.27 122 des Archives nationales,

Paris, porte: Le Conseil des mines au Citoyen Daubuisson Ii Freiberg en Saxe (26 prairial
an X). II s'agit d'une reponse Ii la lettre de Daubuisson datee du 12 ventose an X. L'insis-
tance de d'Aubuisson sur ce point est particulierement nette : ne pouvant plus etre utile au
pays par la voie des annes, il s'agit d'etre utile par la voie du savoir, de « faire connaitre Ii la
France les details d'un art utile tels qu'ils sont pratiques dans un pays OU cet art est porte Ii sa
perfection », afm de « tirer Ie parti Ie plus avantageux des richesses minerales du territoire
francais » (lettres des 16 thermidor an VIII et 27 nivose an Xl). En ce sens, ses etudes en
mineralogie allemande l'ont peut-etre «mis Ii meme de cooperer Ii conserver une branche
importante d'industrie Ii la France» (lettre du 26 sept. 1814, cf. Archives de la Guerre, Paris).
43. M. de BoUCHEPORN, « Notice necrologique sur M. d'Aubuisson de Voisins », Annales

des mines, 1847, p. 672.
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Une lettre de ce demier en porte indirectement temoignage. Datee du
1er septembre 1798, postee de Freiberg et adressee a son pere, elle fait
etat d'une quadruple dette (en Reichsthaler) envers Lampadius, Lempe,
d'Aubuisson et Wemer 44 :

« A present it depend de toi de m'envoyer l'argent pour Lampadius, Lempe
et d'Aubuisson. Avec Werner, cela peut attendre.

Lampadius
Lempe
D'Aubuisson

100 rch.
20rch.
18 reh.
138 rch.

Je dois jusqu'a present 12 semaines ad'Aubuisson. Je ne puis lui soustraire
les 6 semaines ou j'etais absent, car it n'y pretend meme pas» 4S.

Notons, au passage, l'enorme disproportion de la dette entre Lampa-
dius et Lempe (et d'Aubuisson), entre la chimie et les mathematiques,
Selon cette lettre, les cours que d'Aubuisson donna en prive a Harden-
berg remonteraient au debut du mois de juin 1798 (dette de 12 semaines).
n convient toutefois de decompter les six semaines ou Hardenberg fut
absent. Cette longue absence est, pour l'essentiel, due ala cure qu'il suivit
a Teplitz, du 15juillet a la mi-aout 1798. C'est de cette periode que
datent les Teplitzer Fragmente, ou le nom de d'Aubuisson apparait une
seconde fois, dans un contexte quelque peu different 46.
Un peu plus bas dans cette lettre-temoignage, Hardenberg precede a

une critique sans amenite de la pedagogic de Lempe et, dans une mise en
parallele stricte, oppose Lempe a d'Aubuisson : « De lui [= d'Aubuis-
son] j'apprends vraiment les mathematiques [...] Je n'apprends rien chez
lui [= Lempe] »47. Comment entendre une opposition aussi nette?

44. Soit un professeur de chimie, un professeur de mineralogie et deux professeurs de
mathematiques (I'un public, l'autre prive).
45. HKA, IV, p, 259.
46. HKA, II, p. 563 : « L'explication chimique de d'Aubuisson concernant Ie calcul des

lettres. Ces signes ne s'incluent pas comme des nombres, mais on voit encore en chaque
composition les elements, leurs rapports et la methode de composition. Us s'associent, mais
ils ne se confondent pas» (cette derniere phrase est en francais dans Ie texte), Sur les deux
types d'operation (et done d'eeriture) ici presentes, on voudra bien se reporter Ii notre
conclusion. Le rapprochement avec la notation chimique se retrouve, par exemple, dans Ie
livre de Silvestre-Francois LACROIX, Essai sur l'enseignement en general et sur eelu; des
mathematiques en paniculier; Paris, an XIV· 1805, p. 242,246,250.
47. HKA, IV, p. 259.
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I. - LES ENJEUX D'UNE RENCONIRE :

MA'IHEMAllQUES ET GEOLOGIE

Mathematiques.
La rencontre entre Hardenberg et d'Aubuisson peut etre placee sous le

signe de l'opposition entre la purete de la mathesis et l'impurete de gaia.
Vu les preventions de Charpentier contre Werner, il n'est pas exagere de
pretendre que le contact eut lieu sous les auspices de Charpentier. A
l'epoque, d'Aubuisson sortait d'une formation Ii predominance scienti-
fique et technique, ou la mathematique l'emportait. Fait plutot rare Ii
l'epoque chez un jeune homme de vingt-neuf ans, il maitrisait le « calcul
des infinis », Bref, il detenait un savoir qui privilegiait le pur et la purete,
Il ne pouvait avoir de la nature qu'une vue epuree : « Le vague et le peu
de precision qui regnaient dans les descriptions et les determinations ne
pouvaient que rebuter une personne elevee dans l'etude des sciences
exactes » 48. Or, la nature, et tout particulierement la terre, est ce qui
resiste le plus longtemps Ii l'epuration. La matiere est la limite de la fonc-
tion, la terre est ce qui reste 48bis• La purete en mineralogie et geologie est
rare et minoritaire. Meme une fois surmontees ces reticences et ces pre-
ventions (en 1800-1801), d'Aubuisson fait la part du pur et de l'impur au
sein du discours wernerien. Chassant, traquant l'impurete au sein du dis-
cours mineralogique :

«Apres avoir entendu pour la premiere fois les lecons de Werner sur la geo-
gnosie, j'en eloignai tout ce qui me paraissait vague, et je me fis, sur les
divers points de la science, des idees ou tout etait net, exact et precis; mais
lorsque j'allai ensuite observer la nature, je n'y trouvai plus rien qui repondit
Ii ces idees» 49.

D'Aubuisson apprendra Ii Freiberg et en d'autres lieux Ii se deprendre
du geste cartesien, Ii ne point ecarter l'impur.
Grace Ii son ami Thielmann, Hardenberg est accueilli des le debut de

l'annee 1798 dans la famille Charpentier et suit les cours de mathema-

48. Annates de chimie, Paris, t. 69, p. 238.
48bis. a. notre communication au seminaire de l'Institut international de geopoetique

sous la dir. de Kenneth White: « La poetique de la terre chez Novalis », Universite de Paris-
Sorbonne, avril 1992, Ii paraitre dans les Cahiers de geopoetique, Geneve, Zoe, 3, 1992.
49. Jean-Francois d'AUBUISSON de VOISINS, Traite de geognosie, Paris, 1828, nouv. ed,

revue et corrigee, p. 373. Goethe utilisera, non sans quelque reticence, ce traite, a. Goethes
Werke, Hambourg, C. Wegner, 1967, Bd XII, p. 402.
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tiques de Lempe, ancien eleve de Charpentier precisement, A Leipzig,
Hardenberg avait sans doute suivi les cours de Hindenburg, pere de
l'ecole combinatoire allemande so : autant dire qu'il etait familiarise avec
le statut mathematique des combinaisons et des operations combina-
toires ", C'est pourquoi, des fevrier 1798, Hardenberg se plaint qu'on le
traite, a Freiberg, comme s'il en etait encore a I'alphabetP,
Les cours de l'annee 1798-1799 sont consacres a l'arithmetique, la geo-

metrie, la trigonometrie plane et spherique, a la physique theorique et
experimentale, a la mathematique appliquee, a la mecanique appliquee
aux mines.
Face a une certaine pedagogic allemande, Hardenberg a d'ailleurs les

memes reactions que d'Aubuisson eleve. Tous deux faisaient preuve
d'une certaine maturite (celui-ci avail, a I'epoque, vingt-neuf ans, celui-la,
vingt-six ans) face aux jeunes eleves admis a la Bergakademie. De plus,
tous deux avaient deja derriere eux une formation mathematique 53. Mais
Hardenberg precede, dans la lettre citee, a une critique sans amenite de la
pedagogic de Lempe : « n lit de facon extremement desagreable, par-
court ce qu'il peut et est satisfait quand il peut dire: j'ai fait mon cours.
Werner et Lampadius sont meilleurs en ce domaine » 54. Ce que Harden-
berg reproche, c'est done une froide lecture au lieu d'une matiere exposee
d'abondance, avec enchainement et serie de gradations dans les idees qui
penetrent l'auditeur jusqu'a l'enthousiasme. En outre, Lempe ne se
donne pas la peine de pousser plus loin, de pousser plus avant ses audi-
teurs 55.

Mais il y a plus decisif encore: n'oublions pas en effet que Lempe, sue-
cesseur de Johann Wilhelm von Charpentier a la chaire de mathema-
tiques et physique, est avant tout un mecanicien. Editeur du MagazinjUr
die Bergbaukunde"; it est l'auteur d'un ouvrage de reference en meca-
nique ".

50. Cf. M. Dvcx, op. cit. supra n. 4, p, 31 ; Moritz CANIOR, Vorlesungen aber Geschichte
der Mathematik, vierter Band, New York/Stuttgart, Teubner, 1965, p. 4-5,201-221.
51. Sur Ie statut des permutations, cr. G.Th. GUILBAUD, « Qu'est-ee qu'une permuta-

tion? », Mathematiques et sciences humaines, 42, 1973, p. 5-16; Ernest CoUMI», Mersenne,
Frenicle et l'elaboration de l'analyse combinatoire dans la premiere moitii du xru' sikle,
these de doetorat, Paris, 1968; ID.,« Des permutations aux xvf et xvn"siecles », in Permuta-
tions, Actes du colloque sur les permutations, Paris, Universite Rene-Descartes, 10-\3 juil,
1972, publie par la Societe mathematique de France, ParisILa Haye, Mouton, Parisi
Bruxelles/Montreal, Gauthier-Villars, 1974.
52. HKA, IV, p. 251.
53. Pour Hardenberg, cr. M. Dvcx, op. cit. supra n.4, p. 31.
54. HKA, IV, p. 260.
55. HKA, IV, p. 259-260.
56. Johann Friedrich LEMPE, Hrsg., MagazinfiJr die Bergbaukunde, Dresde, 1785-1799.
57. ID., LehrbegrijJ der Maschinenlehre, mit Racksicht auf den Bergbau, Leipzig, 1795-

1797,2 tomes parus.
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En tete de son ouvrage figure une longue bibliographie commentee 58

011 1es mecaniciens francais suivants sont cites : d'Alembert (Traite de
dynamique, 1743,1752; Traite de l'equilibre et du mouvement des fluides,
1744), Bossut tTrait« elementaire de mecanique, 1763, 1775; Traite ele-
mentaire d'hydrodynamique, 1775, 1777), Buat (Principes d'hydraulique,
1779, 1786)59, Lagrange (Mecanique analytique, 1788), Prony (Nouvelle
architecture hydraulique, 1790).
L'expose des principes de 1a mecanique de Lempe permet de mieux

comprendre tout ce qui l'oppose a Hardenberg: Lempe remonte des
contraintes techniques (technische Maschinenkunde) a la mathematique
superieure (mathematische Maschinenkunde), de l'application aux prin-
cipes, du particulier au general 60. La presentation de cas reels, la confron-
tation avec les diffieultes mecaniques, telle est la premiere ecole du meca-
nicien. L'etude des contraintes et des circonstances doit preceder, et non
suivre, l'introduction de la mathematique superieure, Hardenberg pro-
cede de facon inverse: il s'installe d'emblee dans la generalite, dans l'abs-
traction, pour comprendre les cas singuliers. Ainsi la saisie du singulier
vient toujours en fin de parcours.
En depit de ses critiques a l'encontre de Lempe, Hardenberg n'en

meprise pas pour autant la mecanique, bien au contraire. n s'agit de lui
assigner une place dans le systeme eneyclopedique 61. Et cette assignation
ne peut avoir lieu qu'a la condition expresse de prendre en compte la
partition - et le jeu regle - entre Ie pur et l'applique. Pour mieux situer
la mecanique, Hardenberg se propose, par un detour, d'acquerir de la
hauteur. Ce detour n'est autre que le passage par le calcul (differentiel et
integral) qui permettra de se retoumer ensuite, avec un maximum de
comprehension, vers la mecanique.
Qu'est-ce alors que la vraie mathematique, pour Hardenberg? Celle

qui s'est degagee de toute application prealable, pour mieux s'appliquer
ensuite'"; celle qui est d'autant plus applicable, qu'elle est moins appli-
quee d'abord; celle qui recherche la purete de la mathesis pour mieux
comprendre l'impur.

58. Ibid., p. 11-58.
59. Lempe traduira oet ouvrage de Buat en allemand, en 1795. Sur la mecanique de Buat,

cr. Rene DUGAS, Histoire de la mecanique, Neuchatel/Paris, Dunod, 1950, p. 303-305.
60. Le troisieme volume du Traite de Lempe, qui devait etre consacre a la mecanique

mathematique, n'a jamais vu le jour (Lempe est decede en 1801).
61. Sur la fonction de la mecanique dans Ie romantisme, cr. Bemhild BOlE, L'Homme et

ses simulacres, Paris, Jose Corti, 1979, en part. p. 289-294.
62. a. Michel SERRES, « Les anamneses mathematiques », in Hermes I. La communica-

tion, Paris, Ed. de Minuit, 1%8, p. 50 sq. et 101 : « Le jugement recurrent [est unljugement
d'application. Pour nous, la geometrie de Thales est une metrique de maitre-macon, oelle de
Desargues est d'un expert en taille de pierres, en trompes et escaliers, la geometrie carte-
sienne est oelle d'un ingenieur, oelle de Monge est d'architecte ason lavis (elle fut dite des-
criptive) [...1» (souligne par nous).
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Les etudes de Hardenberg'" ont ete extremement precises et puisees,
en particulier, aux sources francaises de deux manuels de mathema-
tiques : les Traites de calcul differenuel et de calcul integral de Bossut'" et
le COUTS de mathematiques a l'usage de la marine et de l'artillerie de
Bezout'",
Coincidence troublante puisque, nous l'avons vu, d'Aubuisson lui-

meme avait etudie aSoreze les mathematiques dans les manuels de Bos-
sut (mecanique : statique + dynamique) et Bezout (arithmetique, geome-
trie, algebre, calcul des infinis) 66.
C'est pourquoi il n'est pas invraisemblable de supposer que d'Aubuis-

son avait propose ces manuels a la sagacite studieuse de Hardenberg.
Mais, d'autre part, Bossut mecanicien et hydrodynamicien n'etait pas
inconnu de Lempe. De meme, il avait inscrit a son cours de mathema-
tiques la trigonometrie spherique et pouvait avoir connaissance des
manuels de Bezout,
Pourquoi le calcul et la trigonometrie spherique ? L'un comme l'autre

valent comme introduction a d'autres regions, a d'autres domaines de
l'encyclopedie ". Sortes de passages obliges si ron veut manifester ce qui
est au fondement. Et, precisement, par cette etude Hardenberg se
deprend des seductions de l'art de l'ingenieur et opere un retour de
l'application au fondement - de la mecanique au calcul, de l'astronomie
ala trigonometric spherique.

63. Cf. Jean DHoMBRES, « French Mathematical Textbooks from Bezout to Cauchy», His-
toria Scientiarum, 28, 1985, p. 91-137; « Mathematisation et communaute scientifique fran-
caise », Archivesintemationales d'histoire des sciences, vol. 36,117, 1986, p. 249-287; Nicole
et Jean DHOMBRES, Naissance d'un pouvoir: sciences et savants en France(J793-1824), Paris,
Payot, 1989.
64. Charles BOSSUT, Traites de calcul dilJerentiel et de calcul integral, Paris, an VI, 1798,

tome F'. Cf. HKA, III, p. 115-119. Dans ces traites, Hardenberg etudiera les cent premieres
pages environ, soit les chapitres consacres au caleu1 aux di1lerences finies (caleu1 di1lerentiel
aux differences finies, caleu1 integral aux differences fmies).
65. Etienne BEzoUT, Coursde mathematiquesal'usage de la marine et de l'artillerie(Edi-

tion originale, revue et augmentee par Peyrard, renfermant toutes les connaissances mathe-
matiques necessaires pour I'admission Ii I'Ecole polytechnique), Paris, an VI, 1798
- seconde partie - Elements de geometric, trigonometric rectiligne et trigonometrie sphe-
rique. Cf. HKA, III, p. 167 et HKA, V, p. 59-60 (resume). L'origine du document" a ete eta-
blie par nos soins, in Daniel LANCEREAU, Novalis, Bezou: et Bossut, Les manuels de mathe-
matiques dans la traditionfrancaise de l'.Encyclopedie, Ii paraitre.
66. Sur Charles Bossut et Etienne Bezout, on consultera : C. Stewart GILLMOR, « Bossut,

Charles », in Dictionary of Scientific Biography, op. cit. supra n. 32, vol. II, p. 334-335 et
Judith V. GRABINER, « Bezout, Etienne », in ibid., p. 111-114.
Sur Ie role considerable des examinateurs et, en retour, des manuels en vigueur, cr. Roger

HAHN, « L'enseignement scientifique aux ecoles militaires et d'artillerie », in Rene TAlON, op.
cit. supra n. 33, p. 519,529, 533; Denis I. DUVEEN, Roger HAHN, « Laplace's Succession to
Bezout's Post of examinateur des eleves de I'artillerie ».Jsis, 1957, p. 416-427.
67. Lorsque l'universitas fait defaut, il ne reste plus qu'a eorreler les regions par un sys-

teme de correspondances. Sur Ie statut des correspondances, cr. J.-L. VIEILLARD-BARON,
« Microcosme et maerocosme chez Novalis », Les etudesphilosophiques, 2, 1983, p. 195-208.
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Que retire-toil de ces etudes? Du calcul, il retire un precede d'ecriture
qui consiste Ii passer du local au global, Ii trouver ou Ii frayer un chemin
(ou plusieurs) qui ponte les varietes locales'", En ce sens, l'ecriture est un
deploiement dont « Ie domaine n'est pas circonscrit Ii l'avance, mais
resulte plutot de la succession infmie des operations locales » 69. Or cette
idee de deploiement (et de deploiement universel) est « un element tres
important de cette constellation d'idees qui accompagnent l'apparition
du calcul differentiel » 70.

Ce deploiement a pour autre nom, chez Hardenberg : empirisme actif
(tlitiger Empirismus), C'est la Tdtigkeit" qui nous arrache Ii l'empirisme,
au tourbillon local de l'empirisme (Strudel der Bmpirie)", Mais inverse-
ment : il est possible de condenser, de plier une figure globale en un
point (singularite), Ces deux precedes reciproques (deploiement/replie-
ment) trouvent une application aussi bien en mathematiques 73 qu'en poe-
sie 74.
Parallelement, la methode de triangulation sur sphere (trigonometrie

spherique), d'utilisation canonique en astronomie, assure la maitrise de la
position des astres : elle permet Ie calcul des longitudes et des latitudes,
des ascensions droites et des declinaisons des astres. A sa facon, elle per-
met une double operation : reduire la part du hasard, de l'arbitraire, de
I'eparpiilement ; etendre Ie determinisme de la connaissance. La methode
permet de mettre de l'ordre, c'est-a-dire du savoir et de la prediction,

68. a. Jean-Franeois MARQUET, «Chaos et culture dans les philosophies du romantisme
allemand», Les etudesphilosophiques, 1, 1983, p. 53-68.
69. Albert LAUIMANN, Essai sur I'unite des mathematiques, et divers ecrits, Paris, Union

generale d'editions, 1977, p. 33.
70. Rene THOM, Paraboles et catastrophes, Paris, Flammarion, 1983, p. 28.
71. Sur l'arriere-plan philosophique de la Tlitigkeit, cr. J.G. Frcars, Grundlage der

gesammten W"rssenschaftslehre, in J.G. FICKlE, Gesamtausgabe, Stuttgart/Bad Cannstatt,
1965, I, 2, p. 249-451; Grundriss des EigenthiJmlichen der W"rssenschaftslehre, in ibid., 1966,
I, 3, p. 137-208; Grundlagedes Naturrechts nach Prinzipien der W"rssenschaftslehre, in ibid.,
I, 3, p. 311-460; J. G. FICKlE, (Euvres choisies de philosophiepremiere, trad. fran~. d'Alexis
PHILONENKO, Paris,Vrin, 1980.
Sur I'arriere-plan religieux,cr. Max WEBER, L'Ethiqueprotestanteet l'espnt du capitalisme,

trad. franc, de Jacques CHAVY, Paris, Pion, 1981.
72. HKA, IV, p. 251.
73. a. R THOM, Modeles mathhnatiques de la morphogenese, Paris, C. Bourgois, 1981,

p. 116, 162 : « ••• Ie mathematieien dispose, pour aller du local au global, d'une notion sure :
I'analyticite [...] Pour passer du global au local, [illdispose d'une autre notion, celie de singu-
larite [...]. C'est par I'emploi alterne [...] de ces deux techniques [...] qu'on peut esperer abou-
tir aune synthese de situations globales complexes. »
74. Pour Hardenberg, Ie roman se conceit comme deploiement d'un germe, qui se trouve

~tre I'analogue d'une section rimante. Nous avons aborde l'isomorphisme entre les ta mathe-
mata et les ta litteradans notre communication : « Poesie, philosophie et science chez Nova-
lis» (deeembre 1990) au seminaire du C.RD.H.M., aparaitre in Les etudesphilosophiques,
janv.-mars 1993.



D. LANCEREAU : HARDENBERG (NOVALIS) ET D'AUBUISSON 125

dans une nature foncierement meteorique 75, Elle permet d'encadrer l'alea
des circonstances.
C'est que la trigonometric permet, en retrait de la meteorologie et de

l'astronomie, de recueillir la donne des elements: soleil et meteores
(nuages, vents, grele, trombes d'eau, giboulees, etc.). C'est elle qui orga-
nise l'espace du recueil". A I'interieur de cet espace par elle deploye,
Hardenberg tentera d'optimiser les operations necessaires a l'obtention
du sel - graduation (Gradierung) et cuite (Siedung).
Des lors, qu'il s'agisse d'extraire Ie poeme de la langue, ou Ie sel de la

mine, tout est pour Hardenberg occasion de production. Qu'elles relevent
du calcul ou de la trigonometric, ses etudes pratiquent une traversee de
l'encyclopedie qui repond aun double souci : maitriser I'evenement pur,
la circonstance, etablir en quelque sorte un savoir des meteores ; etendre
l'empire de la substance a la fonction, etablir de proche en proche des
passages, des chemins du local au global.
Le deploiement de la Tiitigkeit est aussi un exercice d'eeriture, autre-

ment dit une maniere d'operer qui manifeste : la difference entre Ie calcul
direct (differentiel) et Ie calcul indirect (integral); la difference entre la
decomposition (la differeneiation decompose les grandeurs) et la
recomposition (l'integration les retablit) ; l'importance de la methode
d'exhaustion des anciens geometres (dans la tradition eudoxienne et
archimedienne) ; la notion d'operation et d'operation reversible (possibi-
lite d'inverser l'ordre des operations).
Chez Hardenberg, l'inversion est de methode: «Tout comme Coper-

nic, les bons chercheurs Ie font - les medecins, et les observateurs, et les
penseurs - : its inversent [drehen ... um] les donnees et la methode, pour
voir si cela ne va pas mieux ainsi» 77. Mais elle-meme n'est qu'un cas de
figure de la variation des points de vue : inverser n'est qu'une facon, fort
singuliere et fort restreinte, de varier. A nouveau, la question rebondit :
pourquoi varier? La variation est de rigueur si l'on veut epuiser les pos-
sibles. Autrement dit : it ne suffit pas d'inverser, it faut varier; mais it ne
suffit pas non plus de varier, it faut varier infmiment, sous peine
d'incompletude, C'est ainsi que l'inversion pourra mener a l'exhaustion,
via la variation.
Hardenberg ne se contente pas de nommer l'inversion : cette figure est

elle-meme soumise avariation: elle est l'aller et Ie retour, l'avancee et Ie
recul, la progression et la regression. Elle s'applique en tous domaines :

75. Jean LEveQUE, 1£ Fragment I, Paris, Osiris, 1989; ID., Recu, desir, mathematique,
Paris, Osiris, 1989; ID., 1£ leu et le temps, Paris, Osiris, 1990.
76. a. l'utilisation par Hardenberg de l'ouvrage de Joseph Jerome L\LANDE, Asmmo-

misches Handbuch oder die Stemkunst, Leipzig, 1775, in HKA, III, p. 170-171.
77. HKA, III, p. 355.
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philosophie, logique, mathematiques, sciences, etc. Elle met en jeu les
oppositions suivantes : l'analyse et la synthese, l'intuition et le concept,
l'abstrait et le sensible, les choses et les abstractions, l'idealisme et Ie rea-
lisme, etc. D'ou l'absurdite de ne parler que d'un seul moment; de
concevoir, d'imaginer meme un chemin qui puisse etre sans retour. Le
trop celebre chemin vers l'interieur (Der geheimnisvolle Weg nach
Innen)" n'est rien s'il est sans retour. Que serait, dans la problematique
de Hardenberg, qui est une problematique feuilletee, un chemin, une voie
a sens unique? Precisement : un chemin parcouru demande a I'etre
encore - dans l'autre sens, en attente d'une variation plus large, plus
ample. Tout chemin est susceptible d'etre investi a partir de tous les
points de vue.
« Les deux operations sont idealistes. Celui qui les a toutes deux en

son pouvoir est l'idealiste magique » 79. On comprend mieux des lors
l'expression : « idealisme magique», chere a Hardenberg". L'idealiste
magique est celui qui tient en main les operations et les operateurs, et les
maitrise d'autant mieux qu'ils sont reversibles. Seul celui qui tient en son
pouvoir ces operations (mais nous savons qu'a travers l'inversion, c'est la
variation, puis l'exhaustion qui sont en jeu) peut etre declare idealiste
magique. C'est pourquoi, des Fichte-Studien au calcul infinitesimal,
l'ordo inversus - entendu en langue universelle - est bien le maitre-mot
de l'idealisme magique.

Geologie
Apres avoir examine la rencontre entre Hardenberg et d'Aubuisson au

niveau des mathematiques, il convient d'aller au-dela, La rencontre se
poursuit, mais sur un autre terrain : celui de la mineralogie,
Une comparaison s'impose ici entre l'eleve mineralogiste Hardenberg

et l'eleve d'Aubuisson. Acette occasion, le rapprochement des textes va
nous etre d'un grand secours : pour Hardenberg, nous prendrons en
compte les Wemer-Studien 81 et Das Allgemeine Brouillon 82; pour
d'Aubuisson, les differents memoires, publies de 1801 a 180983 qui

78. HKA, II, p. 418 sq. et III, p. 434.
79. HKA, III, p. 301 et aussi p. 58.
80. Sur l'idealisme magique, cr. HKA, II, p. 546, 605; HKA, III, p. 315, 385, 430, etc.

Nous n'abordons pas ici le probleme de la ((mathematique mystique » chez Hardenberg. n
est traire dansl'ouvrage de Dietrich MAHNKE, Unendliche Sphlire und Allmittelpunkt. Halle,
1937, reed. Stuttgart/Bad Cannstatt, 1966, p. 1-5.
81. HKA, III, p. 135·161.
82. HKA, III, p. 242-478.
83. De 1801 Ii 1809, d'AUBUISSON a fait paraitre ses exposes sur la mineralogie allemande

et la methode wernerienne dans trois revues: le Journaldes mines. Paris, vendemiaire an X,
p. 63-90; ventOse an X, p. 517-520; germinal an X, p. 23-57; floreal an X, p. 121-152; le
Journalde physique. de chimieet d'histoire naturelle, Paris, ventose an X, p. 205·240; floreal
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constituent pour ainsi dire une defense et illustration de la methode wer-
nerienne.
Hardenberg s'occupe a Freiberg de travaux pratiques et techniques; il

recueille par ecrit les cours qu'il suit, les lectures qu'il peut faire en tous
domaines. Son parcours, nous l'avons dit, est une veritable traversee de
l'encyclopedie, laquelle est concue comme un exercice de la pensee :
« Pour ce qui est de la classification et de la definition, etc., je veux
m'exercer ruben] sur Ie systeme de Werner et sur les sciences » 84.

Le systeme de classification de Werner sera un des lieux d'une explica-
tion avec son maitre, une occasion majeure de s'exercer". C'est que le
grand esprit systematique de Werner (Werners grosser systematischer
Geistl6 a su creer une langue mineralogique, soit un alphabet et une syn-
taxe - une sorte de systeme « convolute » (ein systematisches Convolut)"
qui presente toutefois des lacunes (Lucken).
Qu'en est-it de cet exercice? n ne doit pas etre considere de facon iso-

lee; it est inseparable d'autres tentatives, d'autres lectures, d'autres appli-
cations; c'est, pour ainsi dire, un echantillon d'exercice. Qu'en est-it de
l'objet meme de cet exercice? L'ouvrage de Werner: Von den ausserli-
chenKennzeichen derFossilien est date de 1774. C'est done une oeuvre de
jeunesse dont l'auteur a alors vingt-cinq ans. En 1798, it disposait d'un
recul de vingt-quatre ans par rapport acette oeuvre. D'autre part, it publie
peu, car it precede ades changements continuels dans son systeme, De
cette facon, par avancees successives, it essaie d'epouser au mieux son
objet. C'est done avec un ouvrage tout afait particulier que Hardenberg
se propose d'engager le dialogue.
Dans son approche de la mineralogie, Hardenberg pose d'emblee Ie

probleme de la puissance de la systematique. Il n'est, pour lui, pas
d'equipuissance des systemes : certains obeissent a une logique faible,
d'autres aune logique forte. Le systeme oryctognosique de Werner est de
faible systematisation; cette faiblesse vient de ce que Ie systeme tout
entier est soumis a l'utile, au prosafque (Die niazlicheprosaische Oryk-
tognosie... ein schwacher Versuch der mineralogischen Systematikf",
Ce que Hardenberg ne dit pas, et que d'Aubuisson dira (et dira

d'autant mieux qu'il possede un recul culturel que Hardenberg ne posse-

an X, p. 333-344; prairial an X, p. 414-420; messidor an X, p. 10-21; frimaire an X, p. 448-
475; lesAnnales de chimie, Paris, t. 57, 1806, p. 273-316; t. 62, 1807, p. 302.322; t. 69, 1809,
p. 155-188 et 225-248.
84. HKA, III, p. 363.
85. Heinz Dieter SCHMID, Friedrich von Hardenberg (Novalis) und Abraham Gottlob Wer-

ner, TIibingen, 1951, Diss. Masch.
86. HKA, IV, p. 298.
87. HKA, III, p. 367.
88. HKA, III, p. 358.
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dait pas encore), c'est le poids des contraintes dues a I'auditoire de Wer-
ner et a la finalite de l'enseignement dispense. Werner, en effet, n'officie
pas devant un public savant, mais devant de jeunes eleves de la Berg-
akademie. Ceux-ci sortent des ecoles primaires du pays et leurs connais-
sances sont « tres bornees »89.

D'Aubuisson reconnait un « coloris scolastique et presque trivial» au
mode d'enseigner de Werner; mais pour preciser aussitot qu'un tel etat
de choses tient a son auditoire : une fois « sorti de son auditoire, il n'a
plus rien qui rappelle le ton scolastique ». Imaginons qu'il ait, par extra-
ordinaire, enseigne a Paris, « son mode didactique aurait ete alors tout
autre de ce qu'il est, et de ce qu'il devait etre a l'ecole de Freiberg »90.
La finalite de l'enseignement doit aussi etre prise en compte: ces

jeunes eleves sont destines aux travaux des mines, et la majeure partie
d'entre eux occuperont des emplois « peu releves»91. C'est pourquoi la
pedagogic de Werner consistera a faire passer, sous les yeux des eleves et
entre leurs mains, des suites, des echantillons, des varietes de mineraux92.
On montre les mineraux en grand nombre, ce qui est nne exigence au
meme titre que la variete des suites. On expose ainsi de nombreuses et
differentes manieres d'etre et d'apparaitre.
n faut bien commencer ici ou lao Mais les descriptions de Werner sont

trop individuelles, dira Hardenberg, sa theorie du processus d'observa-
tion, trap speeiale (Theorie eines speciellen Beobachtungsprocesses)",
Hardenberg ne peut ni ne veut en rester la : il faut aller au plus general,
au plus universel. C'est que les fils (Faden) entremeles du savoir forment
une maniere de reseau (Gewebe), c'est-a-dire une table a plusieurs
entrees, modele autrement plus riche que le raisonnement en ligne.
Qu'est-ce, precisement, que l'universel, sinon le plus differencie, le plus
complexe? Hardenberg demandera l'application, aux series oryctogno-
siques, d'une loi d'elevation pro gradu {Graderhbhungsgesetz} vers le
complique, le general.
Voila pour la methode; venons-en aux applications. A la fin du siecle,

la mineralogic se trouve dans une periode d'indecision : tous les corps
n'ont pas ete soumis a l'analyse chimique; de plus, la chimie, bien eloi-
gnee de sa perfection, est encore dans l'enfance de l'art, L'occasion est
donnee d'eprouver la puissance de la methode oryctognosique.
Mais qu'est-ce, au juste, que I'oryctognosie? Unemaniere d'envisager

89. Journaldephysique, de chimieet d'histoire naturelle, floreal an XIII, p. 337.; Annales
de chimie, t. 69, p. 231, 238 sq.
90. Ibid., p. 232.
91. Ibid., p. 231.
92. Henrich SlEFFENS, Was ich erlebte, vierter Band, Breslau, 1841, p. 207·209.
93. HKA, III, p. 437.
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les mineraux et, consequemment, l'une des cinq branches de la mineralo-
gie avec la chimie minerale (qui livre Ie detail de la composition chimique
et des parties constituantes), la geognosie (qui etudie les circonstances de
leurs gisements), la mineralogic geographique (qui donne les lieux et les
pays ou on les trouve) et la mineralogic economique (qui dit l'utilite que
l'homme en retire, les usages qu'il en fait).
L'oryetognosie echappe, pour l'essentiel, a la cloture du laboratoire.

Elle doit etre ameme de « donner des moyens suffisants, mais simples et
faciles dans leur application, pour reconnaitre les divers mineraux par Ie
secours immediat de nos sens». Ces moyens doivent permettre (au
milieu des montagnes, ou a l'interieur des mines - et ceci est essentiel)
de distinguer sur-le-champ les mineraux, en utilisant « les caracteres que
[Ies] sens, sans intermede, trouvent dans les mineraux » 94.

En suivant cette maniere de voir, on s'interessera aux proprietes que
les mineraux presentent dans leur etat naturel, c'est-a-dire aux caracteres
exterieurs 95. Hardenberg s'interrogera sur la definition du signe caracte-
ristique (ausseres Merkmal)96; celle-ci est-elle immediate ou asservie a
des operations mineralogiques (mineralogische Operationent" telles que :
rayer, briser, etc. ?
Quel est le domaine de definition de l'oryctognosie ? La classification

porte sur les mineraux mecaniquement simples; les melanges en sont
exclus. Mais lorsque les parties rnelangees sont si petites qu'elles sont
indiscernables al'eeil et que l'ensemble presente une masse homogene, ie
mineral appartient tout de meme au domaine de l'oryctognosie, L'oryc-
tognosie est done bien une caracteristique, que Werner soumet atabula-
tion 98.

Werner - et Hardenberg apres lui - se pose la question d'une appli-
cation possible de la caraeteristique, de la symptomatique ala chimie, du
passage de l'une a l'autre. Celui-ci est-it possible? A quelles conditions
est-il possible? Est-it toujours possible99?
Pour Werner, cite par Hardenberg, Ie passage de l'une al'autre est pos-

sible ala condition de connaitre al'avance les proportions de la composi-
tion; il conceit done un passage a posteriori. Werner s'attire la critique de
Hardenberg pour une raison que nous connaissons bien desormais : le

94. Journal de physique..., floreal an X, p. 334.
95. Ibid., p. 335 : «Ainsi, par Ie mot caraaeres exterieur», Werner designe les memes

caraeteres que Haily a nommes caracteresphysiques (l'eleetricite exeeptee), »
96. HKA, III, p. 358.
97. HKA, III, p. 375.
98. cr. les huit tableaux dans I'ouvrage de A.G. WERNER, Von den liusserlichen Kenn-

zeichen der Fossilien, Leipzig, 1774, p. 86, 128,206,207,226,256,264,282.
99. Cf. Peter KAp11ZA, Die Frilhromantische Theorie der Mischung, Munich, M. Hueber,

1968.
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primat, la toute-puissance de la methode. Ce qui vaut dans toutes les
regions de l'encyclopedie, vaut aussi en mineralogie : la figure de l'ordo
inversus regne ici comme ailleurs. Entre l'aller (Gang) et Ie retour (Ruck-
gang), Hardenberg inscrit Ie passage (Ubergang), tente de degager une
theorie des passages. Ces passages sont regles par une certaine mathema-
ticite (Mathematicitdt) 100 de l'oryctognosie qui tire, qui extrait l'inconnu
du connu.
Pour Hardenberg Ie passage de la caraeteristique a l'essence est pos-

sible a priori. Et de qualifier, sur la lancee, la position de Werner de dog-
matique. L'idealisme au contraire, par la puissance de la seule methode
(durch die blosse Methode) 101, est capable de determiner les changements
de proportions d'apres les variations de la caracteristique,
L'application de la symptomatique a l'essence peut etre a posteriori,

comme Ie croit Werner en 1774, ou a priori, comme Ie pense Hardenberg
en 1798. C'est que Ie point de depart est different pour I'un et pour
l'autre. Pour Werner, la composition des mineraux en proportion deter-
minee et invariante est un cas minoritaire dans la nature; des lors, la
determination des especes est soumise a la reconnaissance toujours
hasardeuse, toujours relative, des symptomes, Pour Hardenberg, en
revanche, ici comme ailleurs, Ie probleme est de methode 102.

C'est pourquoi Hardenberg s'en prend a ce qu'il nomme Ie dog-
matisme (Dogmatismus) de Werner. A ses yeux, la seule methode, si elle
est suffisamment forte, puissante, doit nous permettre de passer du signe
au composant, du symptome a l'element, de determiner les modifications
de formes et de melanges, d'etablir des lois de correspondances, des
regles d'expression ou de determination reciproque (Wechselbestim-
mungsregeln). Si la methode n'en est pas capable, la nature du passage
dans l'essence reste meconnue. n estime que si l'on observe de faeon suf-
fisamment suivie et differenciee les modifications exterieures lors de
modifications internes, et inversement, l'on aboutira a des regles de
determination reeiproque. Trouver la reciproque est bien, la aussi, l'enjeu
du discours de la methode selon Hardenberg.
Les critiques de Hardenberg envers Werner sont-elles fondees ? Le

sont-elles suffisamment ? Ou s'appliquent-elles seulement a l'ouvrage cite
de 1774? Les differents memoires de d'Aubuisson vont nous permettre
de mieux situer ces critiques.
n y a d'abord quelque injustice a juger la methode de Werner a partir

d'une eeuvre ecrite lorsqu'il avait vingt-cinq ans. Mais ne perdons pas de

100. HKA, III, p. 386.
101. HKA, III, p. 139.
102. Hardenberg etablit un passage entre mineralogie, mathematiques et poesie, par

I'intermediaire de la notion de symptOme a priori. Cf. HKA, III, p. 351, 386.
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vue que Hardenberg juge moins qu'il ne s'exerce. D'autre part, on l'a dit,
Werner a une repugnance certaine a ecrire, Cet ouvrage etait sans doute
le seul disponible par lequel Hardenberg pouvait aborder Ie systeme wer-
nerien. Pour Werner, l'ecriture peut commencer son reuvre lorsque des
invariants ont ete atteints et etablis : « Je suis bien loin de regarder
l'ordre que j'ai suivi comme parfait; j'y fais des changements toutes les
annees » 103.

Le bonheur du botaniste, du zoologiste, c'est que, dans ces deux
branches, la naturea fait les especes'", nn'en va pas de meme en mine-
ralogie 105, car jamais les especes minerales ne seront distinctes et caraete-
risees comme les especes vegetales et animales : le vague tient ici Ii la
nature et a la formation des mineranx - c'est le malheur du mineralo-
giste.
Werner part du principe de composition; c'est le principe le plus

simple qui soit. Il l'a propose des 1773, aune epoque ou la chimie mine-
Tale n'existait pas encore. Ce principe s'enonce comme suit: «Tous les
mineraux [...] doivent etre classes d'apres la consideration de leur compo-
sition» H16. Si les mineraux sont composes de substances simples, toutes
les differences proviennent des differences de composition. La composi-
tion fait l'essence du mineral, la forme est un moyen de Ie reconnaitre. Le
signe exterieur fait reconnaitre la substance, la composition exprime son
essence.

11 existe deux grandes classes de mineraux : les mineraux a composi-
tion invariable et les mineraux Ii composition variable. Dans la premiere
classe, les elements se combinent toujours selon des proportions fixes et
invariables. S'il y avait autant de combinaisons des principes constituants
que d'especes, on pourrait dire alors, qu'en mineralogie aussi, la nature
fait les especes, Or il y a, et nous n'y pouvons rien, variete et variation au
sein des proportions et des rapports : les combinaisons se rencontrent,
multiples, en proportions variables.
La seconde classe (les mineraux a composition variable) comporte

deux sous-classes : celle ou la composition des mineraux varie entre cer-
taines limites (dans ce cas aussi on pourrait dire que la nature a fait les
especes), et celle pour lesquels il n'y a aucune foote. Dans ce dernier cas,
les especes sont des etres de convention 107. C'est lorsque la proportion se
fait indeterminee, variable al'extreme, lorsque le principe de composition

103. Journal de physique.... nivose an XIII, p. 171.
104. Annates de chimie, t. 57, p. 295.
105. Pour Hardenberg, en revanche, la doctrine de classification botanique et zoologique

est beaucoup plus compliquee que la doctrine de classification mineralogique. a. HKA, III,
p.392.
106. Annales de chimie, t. 57, p. 283-284.
107. Ibid.• t. 69, p. 178, 183-184.
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n'est plus ameme de se prononcer, qu'il est necessaire de recourir a la
convention, aux regles de convenance, arm de suppleer au principe de
composition.
Pour faire faceal'arbitraire, deux strategies de suppleance sont anotre

disposition: mise en place de regles de substitution, d'une part; multi-
plication des points de vue, d'autre part.
De 1773a1798,l'evolution de Werner est impressionnante : parti d'un

principe sans restriction, il se deprend peu a peu de ces regles trop
strictes, trop infideles ala nature, pour leur substituer, achaque fois, des
regles plus laches :

«C'est precisement pour etre, Ie plus qu'il lui serait possible, d'accord avec
la nature [...], qu'il a successivement secoue le joug de la plupart des prin-
cipes qu'il avait lui-meme poses autrefois. En 1773 [00']' il etablissait, de la
maniere la plus tranchee et sans restriction, un principe pour la formation
des espeees ['00]; en 1780['00]' il formait le genre d'apres la partie constituante
qui se trouvait dans un mineral en plus grande quantite : quelques annees
apres, [00']' il se departit de cette regie, et, pour mieux faire, illui en substitua
une autre bien moins precise et qui pretait a l'arbitraire. En 1798,je l'ai vu
assez embarrasse sur la maniere dont on devait suppleer et interpreter son
propre principe specifique : j'ai oui dire que son incertitude a encore aug-
mente depuis ; de sorte que plus il observe, et plus ses principes de classifica-
tion deviennent laches» 108.

Plus Werner observe, plus il est amene a substituer a des principes
fermes des principes plus laches; il leur accorde, achaque remaniement,
un degresupplementaire de libene, mais une liberte qui assure une fidelite
plus grande. Plus il observe, plus il se deplace, plus il substitue, plus il
differencie. C'est parce qu'il y a convenance et convention que Werner
peut bousculer les regles qu'il a lui-meme etablies : ses deplacements
incessants sont autorises, regles par le principe de convenance. Si celui-ci
venait a disparaitre, le voyage s'arreterait, les especes seraient fixees,
l'impression du livre pourrait commencer. II n'y a done pas de dog-
matisme chez Werner, si ce n'est le dogmatisme de la jeunesse. Ce qui
peut faire comprendre la position de Hardenberg. Mais Werner met en
place, annee apres annee, des regles approximantes qui font ressortir au
mieux les differences et les analogies qu'offre la nature.
Mais il est une autre facon de faire faceal'arbitraire, c'est de multiplier

les perspectives. S'il s'agit moins de faire avec un principe que de bien
faire, tous les points de vue doivent venir au concours. Le but declare de
la mineralogie est d'assurer une connaissance complete des substances

108. Ibid., t. 57, p. 294.
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minerales ; ce qui implique de convoquer, soit simultanement, soit sue-
cessivement, les cinq branches de la mineralogie.
Grace a I'utilisation du principe de composition, au detour par les

regles de substitution, a la multiplication des points de we (veritable
encyclopedic de la mineralogic), Werner est en position favorable pour
repondre au vceu de Hardenberg : frayer des chemins, des passages de la
caracteristique al'essence. Werner lit les signes disperses ala surface, illit
dans les mineraux alivre ouvert. Car les apparences sont les interpretes
de la composition 109; ce qui suppose, a l'evidence, des lois d'entre-
expression.
n est non seulement capable de reconnaitre les mineraux selon

I'aspect, mais de passer outre: de l'autre cOte de la reconnaissance pour
atteindre ala connaissance. De sorte que Werner est tout afait capable de
repondre d'avance, d'annoncer, par exemple, a l'avance la quantite de
metal que chaque mineral peut donner.
En ce sens, un exemple majeur vaut d'etre cite: lors de la visite de

Werner au laboratoire de l'Ecole des mines de Paris (1803), alors que
divers echantillons de minerai de fer allaient etre soumis a l'essai doci-
mastique, Werner, apres les avoir pris en main et les avoir examines Ion-
guement, annonca la quantite de metal que chacun donnerait. Les resul-
tats des essais furent, a peu de choses pres, conformes a I'indication
donnee!".
Seule une longue pratique des regles de l'entre-expression permet de

soupconner l'essence. Ce que Werner met ici en ceuvre, c'est une strategic,
pre-analytique, du soupcon qu'autorisent le regard, Ie sens divinatoires
(Der divinatorische Sinn, Blick) 1Il. Ce que la prise en main autorise et
annonce, I'analyse permet ensuite de Ie confirmer, aux inexactitudes pres.

Point de passage et d'echange entre les mathematiques et la mineralo-
gie, la Bergakademie de Freiberg a ete Ie lieu d'un transfert culturel entre
la France et l'Allemagne.
Les temoins privilegies de ce transfert, Ie poete romantique Friedrich

von Hardenberg-Novalis et Ie futur ingenieur en chef des mines Jean-
Francois d'Aubuisson, ont, chacun a leur facon, tente d'integrer, I'un la
mathematique de l'infini au sein du monde des circonstances, l'autre la
gravite de la terre au sein du calcul.
Les enjeux, de part et d'autre, sont d'importance : ici, il s'agit, pour

optimiser l'exploitation des salines saxonnes, de recueillir au mieux la

109. Journal de physique..., frimaire an X, p. 453-454.
110. Annales de chimie, t. 69, p. 226.
Ill. HKA, IV, p. 298-299.
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donne des elements (soleil et vents, en particu1ier), d'encadrer l'alea des
«meteores »; hi, en mettant en contact la mineralogic francaise et la
mineralogic allemande, de conserver une branche importante d'industrie
Ii la France et de tirer le parti le plus avantageux des richesses minerales
du territoire.
Cette integration croisee n'a pu s'accomplir d'un coup; eUe a requis,

comme veaeursde ce transfert, certaines lignes de fracture au coeurmeme
de l'ecriture, En effet, le monde, tel qu'il se presente Ii Hardenberg, est
mixte : jamais simple, toujours compose, lacunaire parfois. C'est au soir
de la vie (juin 1800) que le parcours s'acheve en une tentative de carto-
graphie; ear lever le terrain est une autre facon de lever les obstacles et les
obstructions. A cette fin, le pas en avant est deeisif Mais ce pas est-il tou-
jours possible? Et Ii queUes conditions? Qu'est-ce qui le retient et le sus-
pend parfois?
Le reel en parts melees peut etre saisi, au choix, par l'empirisme (actif)

ou le calcul. L'un est un exercice de longue patience, l'autre une saisie qui
peut etre fulgurante; l'un fraye les chemins, que l'autre surplombe d'un
regard. Chacun, d'aiUeurs, requiert une ecriture propre : l'une retient,
dans son ecriture meme, les traces de son cheminement; l'autre efface, au
fur et Ii mesure ou elle avance, toute trace de son operer,
D'un cOte, une ecriture Ii effet de memoire ; de l'autre, une ecriture sur

fond d'oubli. Mais entre les deux s'intercale la Tdtigkeit qui installe et
devoile un monde.
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