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Europe, editeur de la principale revue scientifique genevoise, la Bibliotheque uni
verselle, et enfin createur de sa propre revue Archives de l'electricite - est sans
doute plus important. Par ailleurs, historien de sa discipline, il est sans doute un
des premiers a exprimer des Ie milieu du siecle la these du « declin de la France »
dans Ie domaine scientifique.

Lucien De La Rive, auquel une quinzaine de pages sont consacrees, semble
avoir ete moins implique dans la vie publique et universitaire genevoise. Tandis
que Gaspard et Auguste furent professeurs a l'Universite, recteurs, membres du
patriarcat qui gouvema Geneve jusqu'a la defaite du parti conservateur en 1846, le
petit-fils s'est replie sur la recherche scientifique.

Attache a montrer l'importance de la contribution genevoise a la science et en
sympathie avec ses objets d'etude, cet ouvrage est Ie temoin d'un interet recent
pour Ie carrefour scientifique que fut Geneve au XIX" siecle.

Christine BWNDEL.

SCIENCES DE LA NATURE ET MEDECINE

Gabriel GOHAU, Les Sciences de fa Terre aux XVI! et XVII! steeles. Naissance de fa
geologie. Paris, Albin Michel, 1990. 15 x 23, 420 p. (« L'evolution de l'huma
nite »).

Gabriel Gohau, specialiste des sciences de la Terre, avait deja fait paraitre une
Histoire de fa geologie en 1987, aux Editions de La Decouverte II.

Dans l'ouvrage actuel, I'auteur concentre son attention, et la notre, sur la
«naissance» de cette discipline. C'est done une etude beaucoup plus approfon
die qu'il nous otfre, mais elle presente les memes qualites de clarte et de faeilite de
lecture. Elle ne se reduit pas, en effet, a des anecdotes ni a des suites de faits dis
parates, mais elle nous livre une synthese bien charpentee des problemes abordes
par des generations de savants, et enfin resolus, L'auteur nous fait ainsi veritable
ment assister a la mise en place d'une science nouvelle, a meme de nous procurer
en fin de compte une nouvelle vision de l'histoire du monde.

Faisant une sorte de clin d'oeil a l'un de ses auteurs preferes - Butfon 
Gabriel Gohau divise l'expose de son etude en trois «epoques », dont la pre-

II. Cf. notre compte rendu dans la Revue de synthese, IV's., n° 2, avril-juin 1988, p. 360
361.
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miere est celie des « fondateurs », Les grands noms qu'il cite sont ceux de leo
nard de Vinci, aux vues si neuves et si originales, en particulier en ce qui conceme
la nature des fossiles. Ensuite, viennent Cardan et Bemard Palissy - posterieurs
a et restes cependant loin derriere Leonard. Agricola est aussi l'un de ceux qui ont
apporte leur pierre - si l'on peut dire - a cette fondation.

D'autres noms - et non des moindres - sont encore etudies, Panni eux, Des
cartes a droit a une mention speciale, car il est le premier a proposer un schema
modeme de la constitution du globe terrestre.

Mais c'est avec Stenon (1638-1686) que la Geologie en tant que discipline
scientifique trouve son veritable fondateur. C'est lui qui fixe Ie veritable statut de
l'histoire du passe de la Terre, en elaborant la construction intellectuelle qui per
met de coordonner entre eux les concepts et les faits auparavant entrevus dans un
ordre disperse. C'est lui, par consequent, Ie pere de la geologie modeme.

Avec sa conceptualisation des couches superposees de sediments se met en
place la theorie d'une histoire de la Terre par periodes successives. La Terre
commence a avoir une histoire propre, susceptible d'etre ressuscitee a partir de
documents ou d'archives identifiables et datables. Le premier modele utilise est
celui de la Toscane, que Stenon connaissait pour l'avoir parcourue et etudiee a
partir de Florence.

La reconstruction du passe de la Terre par l'etude des seules strates se revelera
cependant insuffisamment credible. L'etude des fossiles va lui apporter un renfort
precieux. Par une heureuse coincidence, il s'est trouve que le meme savant qui
avait foumi les premiers moyens de lecture du passe de la Terre est aussi celui qui
fut a l'origine du second: Stenon est, en effet, aussi Ie pere de l'anatomie compa
ree. En creant cette discipline, Stenon donnait l'instrument necessaire et indispen
sable pour effectuer Ie rapprochement des restes successifs d'etres ayant vecu sur
la surface du globe : l'histoire de la Vie allait desormais marcher de pair avec l'his
toire de la Terre, et les deux disciplines se renforceront mutuellement sous Ie nom
de Paleontologic stratigraphique.

Une fois ce cadre mis en place, il ne reste plus qu'a le remplir. La discipline
continue a s'enrichir, mais un seuil a ete franchi : c'est celui de la naissance de la
Geologie.

Bien des notions restent encore cependant a preciser, et c'est ales mettre en
ordre que Gabriel Gohau consacre les deux dernieres « epoques » de son expose.
La surrection des montagnes pose, en effet, des questions auxquelles les geo
logues mettent du temps a trouver une solution satisfaisante. Le « feu central» est
un autre probleme auquel s'attaquera la sagacite des chercheurs, sans parler de
celui du mouvement des eaux, dont le plus celebre reste celui du Deluge.

Buffon tient une grande place dans une appreciation qualifiee de l'ampleur de
temps qu'il faut accorder au passe. Mais le principal progres viendra de ce que
G. Gohau appelle avec bonheur l'emploi du « double archivage », pressenti par
Stenon, et qui consiste a mesurer Ie passe a l'aide des changements que l'on peut
constater dans les couches geologiques et dans ceux de la vie : la superposition
des strates et la succession ordonnee des etres vivants contribuent a foumir une
evaluation de plus en plus precise de la duree des differentes epoques du passe.
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Vne des dernieres acquisitions de la Geologie consiste dans l'utilisation mode
ree du principe des « causes actuelles» pour l'explication des phenomenes du
passe. Tout en accordant une part raisonnable et necessaire aux mouvements
brusques de l'ecorce terrestre, ce principe foumit une explication rationnelle et
adequate des evenernents, qui permet de concevoir une histoire continue de la vie.
Nous abordons ainsi la phase modeme de la Geologie, celle ou G. Gohau clot
son ouvrage, car il n'avait d'ambition que de nous raconter sa naissance.

L'auteur a voulu, nous assure-t-il, ecrire cette « Naissance de la Geologie» en
« rationaliste militant». II souligne que « l'Eglise» (catholique, bien entendu!)
« a favorise la pensee commune et renforce tous les conservatismes spirituels
(pour ne rien dire des autres », Je ne suis pas sur que l'eveque Stenon, le « pere de
la Geologie », selon G. Gohau, aurait veritablement apprecie ce jugement...

Cette remarque, faite sans trop de malice, ne saurait, je l'espere, qu'inciter un
public curieux et cultive a lire un livre si plaisant, si interessant et si documente.
Gohau est en effet un « pedagogue» dans Ie meilleur sens du terme : il est clair et
il est facile a lire, meme sur un sujet serieux.

Goulven LAURENT.

Carlos ALMAC;:A. The Beginning ofthe Portuguese Mamma/ogy. Lisbonne, Ed. da
Vniversidade de Lisboa, 1991. 16,3 x 23,3, 20 p. et 59 ill. (« Museu nacional
de historia natural-Museu e laboratorio zoologico e antropologico (Museu
Bocage) »).

La plaquette de Carlos Almaca reproduit Ie texte d'une conference consacree
aux debuts de la mammalogie portugaise. L'auteur retrace les grandes lignes du
developpement des collections et des institutions qui firent quelque place a l'his
toire naturelle, depuis Ia fondation de l'Universite de Lisbonne en 1290 et les pre
miers ouvrages cynegetiques jusqu'a la reforme du Musee de l'Academie des
sciences, annexe a l'Ecole polytechnique en 1858. II montre Ie role des mission
naires dans les colonies africaines et bresiliennes et l'importance des expeditions
« philosophiques » qui debuterent en 1783. L'impact des guerres napoleoniennes
est egalement souligne. Apres que Geoffroy Saint-Hilaire eut, en 1808, requisi
tionne au profit du Museum d'histoire naturelle de Paris certaines pieces de choix
des collections portugaises, Ie Real Museu da Ajuda de Lisbonne, cree en 1772,
fut desorganise, La conference s'acheve sur l'evocation du travail taxinomiste et
organisationnel de J.V. Barbosa du Bocage (1823-1907).

Claude BLANCKAERT.



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

Samuel Thomas Soemmerring: Schriften zur Paldontologie. Bearbeitet und
herausgegeben von Dr Manfred WENZEL. Stuttgart/New York, Gustav Fischer
Verlag, 1990. 17 x 24, 430 p. (« Samuel Thomas Soemmerring: Werke»,
Bd 14; «Veroffentlichungen der Akademia der Wissenschaften und der Lite
ratur, Mainz »).

Pour ecrire l'histoire d'une science, il est necessaire d'avoir acces au plus grand
nombre possible de documents sur Ie sujet datant de l'epoque que l'on etudie 
c'est une verite banale de Ie dire. Malheureusement beaucoup d'articles
demeurent encore difficiles d'acces, c'est-a-dire pratiquement inconnus. On ne
peut done que saluer l'effort entrepris par les reediteurs des ouvrages de Samuel
Thomas Soemmerring (1755-1830).

Ce savant allemand est surtout connu pour ses travaux anatomiques. Mais son
activite s'etendait aussi Ii la Paleontologic, et il est precieux de 1es connaitre, sur
tout lorsque l'on sait que Soemmerring a ete contemporain de Blumenbach
(1752-1840) et de Cuvier (1769-1832). Cette periode de l'histoire des sciences
naturelles est ceUe de 1a naissance de la nouvelle discipline, qui allait devenir si
importante pour la theorie de l'Evolution. Ses trois branches principales appa
raissent, en effet, vers la fin du xvnr et au debut du xIX" siecle : la Paleontologie
des Vertebres, avec Blumenbach et Cuvier; celie des Invertebres, avec Lamarck
(1744-1829), et celie des Vegetaux, avec Adolphe Brongniart (1801-1876).

C'est aussi l'epoque ou commencent Ii s'affronter les deux grandes theories qui
veulent rendre compte du passe de la Terre et de la Vie. Autour de Cuvier, et en
s'appuyant sur la Paleontologie des Vertebres, une ecole de naturalistes soutient la
theorie du Catastrophisme, et l'existence de mondes anterieurs au notre, detruits
par de grands cataclysmes. Soemmerring est, on peut dire « naturellement », de ce
nombre. Travaillant sur les Vertebres fossiles, il ne pouvait, en effet, que s'eloigner
de ceux qui, Ii la suite de Lamarck, en se fondant sur la ressemblance des Inverte
bres fossiles avec les Invertebres actuels, soutenaient que le monde ancien etait en
continuite avec le present.

On ne peut pas dire cependant que Soemmerring ait ete un disciple de Cuvier,
car il a ete en conflit avec lui sur l'identification de certains fossiles. Par opposi
tion, apparait le genie du jeune Cuvier. Alors que Soemmerring, et Blumenbach
lui-meme, se trompaient dans la determination de la nature du Pterodactyle, leur
collegue plus jeune savait reconnaitre du premier coup d'oeil ses caraeteres repti
liens.

Aussi important qu'ait pu etre ce travail d'identification, it ne faut pas cepen
dant reduire Ii un jeu d'erreurs ou de justesse les travaux de description des fos
siles. Comme l'auteur de la reedition Ie fait remarquer, il y a d'autres questions
qui sont abordees dans les etudes de l'epoque, dont la solution fait avancer la
science. Ainsi, par exemple, celles de l'environnement geographique et des causes
des changements dans les etres vivants. Meme si les appreciations de Soenuner
ring ne nous paraissent pas toujours justes, il ne faut pas oublier que nous ne
sommes Ii l'epoque qu'au debut de la discipline paleontologique,

Un autre apport de la reedition de I'eeuvrepaleontologique de Soemmerring est
que cet auteur foumit une foule de references precieuses Ii l'histoire de la Paleon-
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tologie. Soemmerring a en effet beaucoup lu, et Ie lecteur actuel trouve en Ie (re)
lisant toute une litterature d'auteurs contemporains - identifies d'ailleurs par
I'auteur de la reedition, ce qui est encore un supplement d'informations pour Ie
chercheur actue!.

On peut se rendre compte ainsi, a la lecture de ces textes, quelles furent la
diversite et la richesse des travaux paleontologiques (et zoologiques) en Alle
magne au cours du premier tiers du XIX" siecle.

Cet ouvrage ne represente d'ailleurs qu'une toute petite partie de la reedition
des oeuvres de Soemmerring : 25 volumes sont en effet prevus, dont la parution
doit s'etaler de 1990 a 1995. Le tome 14 - celui sur la Paleontologie - est l'un
des premiers parus. Magnifiquement imprime et illustre, il fait bien augurer du
reste. II faut esperer que les autres disciplines seront aussi bien servies.

S'il etait possible d'exprimer quelques remarques - mais il y en a toujours
pour ce genre d'ouvrage - ce serait de regretter que Ie reediteur ait laisse paraitre
quelques faiblesses en histoire des sciences. Ainsi, sur l'histoire du mot « Paleon
tologie» (p. II, n. I) : Ie mot n'a ete « invente » ni par Alexandre Brongniart, ni
surtout pas par Johann Gotthelf von Waldheim, mais bien par de Blainville en
1822 (Journal de physique, t. 94, p. LIV). De meme en ce qui conceme l'histoire
du mot « fossile », il eut fallu egalement signaler (p. 12) que I'un des premiers a
l'entendre dans le sens actuel fut l'Allemand Johann Beckmann en 1771, et
qu'ensuite Lamarck l'introduisit d'une maniere definitive dans Ie vocabulaire des
paleontologues (Systemedes animaux sans vertebres, 1801,p. 403) - Lamarck, Ie
fondateur de la Paleontologie des Invertebres, et du meme coup Ie fondateur du
Transformisme, comme semble I'ignorer l'auteur de la reedition, II est, d'autre
part, quelque peu depourvu de sens de comparer un texte de Soemmerring
(p. 358), sur l'importance des recherches sur les fossiles pour l'histoire de
l'Homme, avec un texte de Darwin, du fait que tous les naturalistes qui se sont
interesses a la Paleontologic au debut du XIX" siecle ont aussi pense al'homme et
asa place dans la nature et dans l'histoire de la vie.

Ces quelques petites remarques necessaires n'enlevent rien au merite immense
de la reedition de l'oeuvre paleontologique de Soemmerring, et de l'accompagne
ment documentaire foumi par Ie reediteur, Cette reedition restera un instrument
precieux pour toute etude de la Paleontologic (des Vertebres) du debut du
xIX" siecle,

Goulven LAURENt.

Lamarck, articles d'histoire naturelle. Pres. par Jacques ROGER et Goulven
LAURENt. Paris, Belin, 1991. 13,5x 21,5, 332 p.

On saura gre a Jacques Roger et a Goulven Laurent d'avoir rassemble en un
volume de belle presentation I'ensemble des contributions de Lamarck au Nou
veau dictionnaire d'histoire naturelle de Deterville. L'importance de ces vingt
articles relatifs al'histoire naturelle, la conchyliologie, la meteorologic et l'anthro-
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pologie n'est plus a souligner. Voila pres de soixante ans, Jean Rostand, dans son
petit volume pionnier sur l'histoire des idees transformistes (i'Evolution des
especes, Paris, Hachette, 1932, p. 79), les jugeait « precieux pour l'intelligence de
la pensee lamarckienne ». J. Rostand souhaitait « qu'on reunit et republiat tous
les articles de Lamarck parus dans ce Dictionnaire », Ce voeu est maintenant rea
lise. Par un hasard editorial curieux, au moment OU parait ce recueil, la revue de la
Societe francaise de systematique, Biosystema (vol. 5, 1990), reedite, sous le titre
« Les "introuvables" de J.B. Lamarck », certains de ces textes et les « Discours
d'ouverture » du cours de zoologie de l'an VIII, de l'an X, de l'an XI et de 1806.
Dans ces deux publications, l'intention s'affirme de favoriser une lecture directe
des eeuvres capable d'annuler les interpretations anachroniques de la pensee de
Lamarck. Dans leurs ecrits respectifs, Jacques Roger et Goulven Laurent ont
contribue depuis longtemps a la reevaluation proprement historique de cette
oeuvre complexe. Leur reedition rend a nouveau accessibles certains textes oublies
ou negliges, tels les articles « Meteores » et « Meteorologie » oil l'on a vu l'ori
gine d'une science des phenomenes atmospheriques, mais egalement l'ensemble
des contributions a caractere psychologique qui ont valu a Lamarck Ie titre de
« precurseur » de Freud.

Ces articles ont d'abord pam dans la seconde edition du Nouveau dictionnaire
d'histoire naturelle dirige par Julien-Joseph Virey. Lamarck n'y a participe qu'en
partie, dans des volumes dates de 1817 a 1818. n annoncait d'autres entrees, dont
un article « Methode» qui n'y parut pas. J. Roger et G. Laurent pensent que le
transformiste Lamarck se heurta, pour des raisons d'ordre philosophique, au spi
ritualiste eclectique Virey. Cette hypothese est plus que vraisemblable. Six des
articles lamarckiens, qui touchaient a des domaines sensibles de l'histoire natu
relle (« Espece », Nature », « Faculte ~~, « Fonctions organiques », « Instinct ») et
l'article « Homme », qui posait apres La Mettrle et Cabanis les premieres bases
d'une « histoire naturelle de l'homme » integralement materialiste, furent redou
bles par des entrees identiques signees de J.-J. Virey. Lamarck y vit-il un desaveu
voile ou une certaine deconsideration de son travail? Une confrontation critique
des theses des deux auteurs, par exemple sur Ie concept de « nature» ou sur la
conception de « l'homme » qui les opposait, eftt ete bienvenue. Une juxtaposition
des textes aurait, sans nul doute, eclaire la matiere meme de leur differend. Mais
les textes toujours prolixes de Virey meriteraient eux aussi une reedition,

Cette restriction faite, qui ne concerne pas les finalites visees par cette reedition,
la lecture de ces articles manifeste certains inflechissements dans l'eeuvre de
Lamarck posterieure ala Philosophie zoologique de 1809 (cf.l'article « Faeulte »),
Par son interet intrinseque, I'ouvrage doit retenir l'attention des specialistes de
Lamarck, mais egalement des historiens de la biologie et des sciences de l'homme.

Claude BLANCKAERT.
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Alexandre de HUMBOLDT, Tableaux de la nature. T. I. Ed. fac-simile de l'ed, de
Paris, 1866. La Garenne-Colombes, Ed. Europeennes Erasme, 1990.22 x 32,
330 p. (« Memoria Americana»).

Alexandre de HUMBOLDT, Tableaux de la nature. Trad. de I'allemand par
M. C. GALUSKI. Reprod. en fac-simile de l'ed. de Paris, 1866. T. II : Introd.
Charles MINGUET, Jean-Paul DUVIOLS, bibliogr. Philippe BABO. La Garenne
Colombes, Ed. Europeennes Erasme, 1990. 22 x 32, XLVIII p.-p.331-716,
30 pI. en coul., bibliogr. (« Memoria Americana»).

Continuant la publication de l'eeuvre de Humboldt, les responsables de la col
lection « Memoria Americana» presentent sous forme de deux gros volumes une
reimpression en fac-simile - enriehie de nouvelles illustrations et precedee de
quelques textes introductifs - de l'edition de 1866 des Tableaux de la nature. A
premiere vue, Ie prix, Ie format, 1a qualite des reproductions evoquent un de ces
luxueux ouvrages dont I'histoire de l'art foumit generalement le sujet. 11 serait
dommage cependant que ce livre ne soit percu que comme un cadeau possible
pour amateurs d'exotisme car il merite a plus d'un titre de retenir I'attention des
historiens et des phi1osophes.

Melant constamment observations et hypotheses, descriptions pittoresques et
notes erudites, 1es Tableaux relevent avant tout de la geographie, physique et
humaine, mais embrassent Ie ehamp de p1usieurs autres disciplines : meteorolo
gie, geologie, botanique, zoologie, anthropologie.

On sait que le periple qu'Alexandre de Humboldt a realise en Amerique latine
de 1799 a 1804, avee Je botaniste francais Aime Bonp1and, lui a offert la matiere
d'un grand nombre de publications. Tout en presentant une analyse de la situa
tion politique et sociale des colonies espagnoles a la veille de leur independance,
Humboldt a enriehi, dans des proportions considerables, la connaissance de la
flore et de la faune sud-amerieaine. C'est ce que rappelle Charles Minguet des les
premieres pages de I'introduction (t. 1, p. i-vi). Mais l'interet des Tableaux de la
nature ne saurait se reduire a ce seul aspect, pour important qu'il soit.

D'une part, Humboldt a voyage aussi beaucoup en Europe et a meme realise en
Asie centrale - pendant l'ete 1829 - une expedition qui fait I'objet d'un des tex
tes introductifs, redige par Philippe Babo (t. 1, p. vi-xxvi). D'autre part, si sa
conception de la nature ne se limite pas a un seul continent, elle ne s'enferme pas
non plus dans une seule discipline. 11 occupe, en particulier, vis-a-vis de la Natur
philosophie une position originale qui transparait par exemple lorsque, dans une
lettre a Arago (en aout 1827) il parle de la jeunesse allemande, « qui s'est jetee
jadis dans les ecarts de la philosophie de la nature, parce qu'on ne lui a pas mon
tre que, sans s'eloigner des verites physiques, on peut encore parler a I'imagina
tion et a I'esprit » 12.

S'adresser « a I'imagination et a I'esprit» sans « s'eloigner des verites phy
siques », c'est la tout Ie projet des Tableaux de la nature. On aurait tort d'y voir

12. Correspondance d'Alexandre de Humboldt avec Francois Arago, ed, E.T. HAMY, Paris,
Gui1moto, 1908, p. 31.
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seulement une strategie pour faire aimer la science a la jeunesse et au public
cultive, C'est dans la demarche meme de recherche que Humboldt veut s'appuyer
sur la mesure et la determination des causes physiques elementaires, pour
comprendre un reel dont il entend preserver en meme temps l'unite et le chatoie
ment. C'est dans ce but qu'il dirige la pensee du lecteur « vers cette influence eter
nelle qu'exerce la nature physique sur les dispositions morales et sur les destinees
de 1'homme » (p. 4). Or cette influence est a comprendre comme un accord entre
le paysage et l'interiorite, un accord qui peut devenir pour le sujet qui en prend
conscience une source de jouissance esthetique et intellectuelle.

Comme le rappelle la notice iconographique de Jean-Paul Duviols (t. 2, p. xiii
xvii), Humboldt s'interessait de tres pres au dessin et a la peinture et il refuse vive
ment l'idee d'un divorce entre la science et les beaux-arts. Nulle part peut-etre ce
souci n'apparait mieux que dans Ie livre IV lorsqu'il cherche a determiner com
ment la part respective des differentes formes vegetales se traduit dans Ie paysage
et peut ainsi marquer de son empreinte les hommes qui y vivent. Pour cette
approche, la classification par families n'est pas suffisante, car des plantes de la
meme famille peuvent se presenter tres diversement, les unes comme des herbes,
les autres comme des arbres par exemple ; inversement, des plantes appartenant a
des families tres differentes peuvent avoir la meme allure generate. II faut done
mettre au point une nouvelle classification qui se superpose a la premiere sans s'y
substituer et qui puisse rendre compte de 1'aspect general de la plante. C'est ce
que cherche a faire Humboldt, sur une base purement morphologique et en se
referant pour chaque categorie a une famille typique. II distingue les vegetaux qui
ont la physionomie des cactus - mais qui n'appartiennent pas necessairement a
la famille des cactees - ceux qui ont l'aspect des palmiers, des fougeres, des gra
minees, des coniferes, etc. II propose ainsi - et ce developpement occupe plus du
tiers de 1'ouvrage - de rassembler les formes vegetates en seize groupes, dont il
suggere aux artistes « d'etudier Ie caractere » (p. 365-366). Cette recherche d'une
typologie des formes vegetales, deja ebauehee en 1807 dans l'Essai sur la gio
graphie des plantes (reedite lui aussi en 1990 par les Editions Europeennes
Erasme) a evidemment retenu 1'attention des auteurs qui se sont interesses a 1'his
toire de l'ecologie vegetale,

Mais, de meme que Ia description geographique de l'Amerique du Sud et de
1'Asie centrale, 1'approche physionomique de la vegetation n'est qu'un des nom
breux themes abordes dans les Tableaux de la nature. A vrai dire, Humboldt a
juxtapose dans cet ouvrage des textes ecrits a des epoques differentes et dont cer
tains souffrent de sa prolixite habituelle, tandis que d'autres sont assez concis.
Ainsi, Ie livre I est consacre aux steppes et aux deserts, le livre II aux cataractes de
l'Orenoque, Ie livre III a « la vie nocturne des animaux dans les forets du nouveau
monde », le livre IV a « la physionomie des plantes » et le livre Vaux volcans. Le
livre VI commence par un apologue qui amene une reflexion critique sur la notion
de « force vitale » ; enfin, le livre VII traite des anciennes populations des Andes
et se termine par des precisions sur la possibilite de percer 1'isthme de Panama.
Chaque livre contient par ailleurs des digressions sur les sujets les plus divers.

Composes comme un manteau d'Arlequin, les Tableaux de la nature existent
en plusieurs versions, entre lesquelles on imagine qu'il a ete difficile pour les edi
teurs de choisir. Publies pour la premiere fois en allemand en 1808, ils sont tra-
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duits en francais la meme annee par Eyries. Vingt ans plus tard, en 1828, Ie meme
tradueteur permet au public francophone de decouvrir la deuxieme edition parue
en allemand en 1826. En 1849 une nouvelle edition allemande voit le jour, enri
chie de nombreux developpements, Cette troisieme version fait I'objet de deux
traductions francaises, I'une par Ferdinand Hoeffer, I'autre par Charles Galuski 
traducteur agree par l'auteur - qui paraissent toutes les deux en 1850-1851. La
deuxieme, celIe de Galusky, est reeditee en 1865 - Humboldt est mort en 1859
- par Leon Guerin qui reorganise le texte Ii son idee mais sans rien supprimer.
L'annee suivante, Guerin publie une edition in-4° «plus specialement destinee,
comme Hie dit lui-meme, Ii etre donnee en present d'etrenne » 13. C'est Ii partir de
cette edition, la derniere publiee en francais, qu'a ete faite celIe de 1990, en fac
simile mais avec un agrandissement des caraeteres et une iconographie renouve
lee. Le choix de l'edition de 1866 comme edition de reference pourrait etre dis
cute. Le reamenagement du texte opere par Guerin ne s'imposait pas, les notes
qu'il a prodiguees sur les auteurs cites sont souvent utiles mais ne remplacent pas
des mises au point sur les problemes scientifiques souleves. Ainsi, le leeteur non
averti s'etonnera de voir hibemer I'Hirondelle de rivage (p. 396). Ce sont Iii des
inconvenients inevitables dans un «reprint» mais ils reduisent Ii peu de chose
l'eventuelle superiorite de l'edition de 1866 sur les precedentes. En definitive, et
malgre les inconvenients qui en auraient resulte, Heut peut-etre ete preferable de
s'en tenir Ii I'une des editions approuvees par Humboldt, car on sait l'importance
que celui-ci attachait aux editions de ses eeuvres en francais, langue dans laquelle
il a meme ecrit direetement certains de ses textes. C'est cependant un point
secondaire, I'essentiel etant que se trouve enfin mis Ii la disposition du public,
dans une presentation seduisante, un ouvrage qui a fait date dans I'histoire de la
geographie comme dans celIe de la diffusion des sciences.

Jean-Marc DROUIN.

Daniel BECQUEMONT, Darwin, darwinisme, evolutionnisme. Paris, Kime, 1992.
14,5 x 24, 350 p. (« Histoire des idees, theorie politique et recherche en
sciences sociales »),

Tees etudiee par les auteurs de langue anglaise participant de ce qu'i1 est
convenu d'appeler, depuis la fin des annees 1970, «I'industrie darwinienne », la
problematique complexe de l'evolutionnisme britannique, derivee ou non de Dar
win, a rarement ete consideree pour elle-meme en France. Tributaires de la philo
sophie des « coupures epistemologiques », les historiens francais ont d'ordinaire
joue de partitions simples (voire simplistes) entre la « science» darwinienne et
1'« ideologie » darwiniste, identifiee a l'evolutionnisme spencerien, ou entre un

13. Leon GuERIN, «Avertissement pour cette nouvelle edition », in Alexandre de HUM
BOLDT, Tableaux de la nature, Paris, L. Guerin, 1866, p. v-xvi.
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« fixisme » conservateur et un « transformisme » novateur et progressiste. Pour
proposer une synthese contrastee du paysage intellectuel anglais, dans ses deter
minations theoriques, politiques, religieuses, Daniel Becquemont a dii faire justice
des elivages habituellement recus, Constatant que la theologie naturelle eneoura
gea plus qu'elle n'entrava la connaissance de la nature et qu'il n'y eut pas, apro
prement parler, de conflits frontaux entre « religion» et « science» en Grande
Bretagne au XIX

e siecle, il montre encore que Ie «noyau dur » de la theorie dar
winienne ne saurait etre compris sans reference directe aun oomplexe de valeurs
associees a l'ideologie anglaise des annees 1840-1850. Darwin s'y inscrivait, il
aura a son tour contribue a leur transformation.

Loin done des lectures reifiees, opposant comme deux essences antagonistes la
science et ce qui n'est pas elle, D. Beequemont restitue l'univers philosophique
dans lequel evolue Darwin pour rendre compte de la genealogie de ses idees
jusqu'a la publication de rOngine des especes en 1859, puis de leur reception.
Cette histoire parait un puzzle. Selon la demonstration convaincante de l'auteur,
les veritables alternatives ou les conflits fondamentaux se deroulerent sur le ter
rain epistemologique. Meme si les niveaux de compatibilite des theses evolution
nistes avec l'exegese religieuse varierent avec les differentes traditions confes
sionnelles, l'examen polemique de rOngine des especesporta en premier lieu sur
Ie rOle que Darwin faisaitjouer al'analogie, aux hypotheses probables, aux causes
naturelles agissant sur des masses populationnelles, etc. D. Becquemont met a
jour les contradictions de Darwin, ses atermoiements, ses revirements relatifs a la
doctrine des variations aleatoires dans les diverses editions de son maitre ouvrage,
en montrant qu'il s'efforeait de repondre ades critiques de type epistemologique,
qu'elles concernent son adhesion ala philosophie induetiviste de Dugald Steward
ou ses prises de distance vis-a-vis du modele mecaniciste newtonien, encore domi
nant dans l'etude des adaptations biologiques au moment oil il publie ses travaux.

La premiere partie de l'ouvrage suit d'une maniere lineaire la naissance et
I'expression de la theorie darwinienne depuis les premieres notes consignees dans
les « notebooks» de 1837jusqu'au « Big Book» de 1856-1858, inacheve, qui pre
figure l'Ongine des especes. Toute cette analyse fine, plutot internaliste, sera d'une
grande utilite pour les lecteurs francais, Les connaisseurs de I'historiographie dar
winienne lui verront moins d'originalne et trop de paraphrases.

La seconde partie du livre est organisee autour du triomphe rapide et de la
decadence, apres 1880, du positivisme evolunonniste. D. Becquemont s'attache a
distinguer les traits specifiquement britanniques du positivisme et de la doctrine
evolutionniste, et ses consequences pour la philosophie sociale et les rapports
nature-culture. II montre eloquemment que les theses darwiniennes, opposees en
tout Ii la teleologic d'un developpement oriente, Ii l'optimisme metaphysique de
Spencer comme Ii sa dialectique de l'ordre et du progres, furent soit ignorees, soit
euphemisees pour etre integrees Ii un cadre general de valeurs ou Ii une veritable
cosmogonie qu'elles n'impliquaient pas. L'evolutionnisme est devenu pour la
generation intellectuelle des « darwiniens » le substitut d'une theologie releguee
dans le royaume de I'« ineonnaissable » (Spencer), quelque chose aussi comme
son developpement ultime dans ses formes spiritualisees. Cette analyse, qui fait la
part egale entre les philosophemes communs Ii l'ecole et les positions per
sonnelles souvent antagonistes - Huxley refusait par exemple Ie « darwinisme
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social» de Spencer -, permet de situer et d'interroger les refus et les ralliements
des contemporains de Darwin, y compris dans les differentes instances des eglises
anglicanes et catholiques. Par symetrie des oppositions, et en echo a la these
d'Yvette Conry sur la non-introduction du darwinisme en France dans la seconde
moitie du XIX

e siecle, D. Becquemont conclut que la theorie de la selection natu
relIe subit en Angleterre un egal temps de latence dans sa reception authentique.
Par ses multiples concessions, visibles dans les dernieres editions de l'Origine des
especeset dans The Descent ofMan de 1871, Darwin accompagna ce repli des pre
tendus « disciples» sur un evolutionnisme spencero-Iamarckien, sans s'yopposer.
Le terrain du consensus se revele alors anti-darwinien. C'est une conclusion
majeure, dont les attendus sont peut-etre (comme c'etait le cas chez Y. Conry) par
trop presentistes, Darwin aura raison contre les darwiniens apres 1920 avec Ie
developpement de la genetique et l'apparition d'une pensee « populationnelIe ».
II en resulte implicitement que personne ne pouvait etre darwinien dans la
seconde moitie du xrx"siecle et, explicitement, que la theorie de 1859 « venait en
avance sur les faits qui tendent a la confirmer». Une conclusion que les historiens
envisageront avec plus de severite que les epistemologues.

Neanmoins.T'ouvrage de D. Becquemont se recommande par sa richesse docu
mentaire et ses grandes qualites didactiques. II a, de ce.fait, les defauts de ses qua
lites: repetitions, paraphrases de l'eeuvre darwinienne, recours aux sources « pri
maires » et manque de dialogue avec l'historiographie des dix dernieres annees
(A. Desmond, P. Corsi, G. Stocking, etc., ne sont pas cites), absence de eontex
tualisation des idees de Darwin dans le champ conflictuel de l'histoire naturelle
anglaise. Certaines assertions, sensiblement discutables, meriteraient d'etre deve
loppees car il s'agit de theses d'auteur, D. Becquemont semble ainsi avoir enrole
Cuvier, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire et les principaux biologistes francais sous
la banniere cause-finaliste, ala maniere justement de leurs importateurs anglais,
jusqu'a affirmer que la « vision du monde » subordonnee au « Design» divin et Ii
la perfection des lois naturelIes etait « dominante en France et en Grande
Bretagne durant le premier tiers du xrx"siecle ». Cette generalisation est insoute
nable pour ce qui regarde Ie cadre national. Egalement, it suggere en une phrase
que les theories de R E. Grant ne produisirent aucun effet sur Darwin. Or si,
d'une part, une causalite directe reste un evenement rare dans l'histoire des idees,
sinon chez des « disciples» sans originalite, on peut, d'autre part, contester cette
proposition sur un terrain d'erudition comrne l'a fait, par exemple, P. Sloan dans
l'ouvrage colIectif imposant Mite par D. Kohn, The Darwinian Heritage (1985).
Ce sont Iii des remarques incidentes, si l'on veut, mais qui conduisent a une
constatation generale, L'« industrie darwinienne » est riche de centaines de publi
cations, en particulier depuis la commemoration du centenaire de la mort de Dar
win en 1982. Dans cette conjoncture favorable, la bibliographie des travaux sur
l'Angleterre victorienne s'est considerablement accrue. Or les ouvrages references
au titre des etudes par D. Becquemont datent presque tous d'avant 1980 et la
conduite du propos ne fait pas suffisamment de place aux debars actuels suscites
par l'reuvre de Darwin parmi les historiens, Ceci est d'autant plus domrnageable
que bien des travaux plus recents ne contredisent en rien les analyses de I'auteur.

En l'etat, ce texte represente une contribution majeure Ii l'histoire des idees non
seulement par sa matiere documentaire mais egalement par la pertinence de ses
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analyses philosophiques des sources. II interessera pareillement l'historien des
sciences biologiques et l'historien de la culture anglaise.

Claude BLANCKAERT.

Paul Julian WEINDLING, Darwinism and Social Darwinism in Imperial Germany:
The Contribution of the Cell Biologist Oscar Hertwig (1849-1922). Stuttgart!
New York, Gustav Fischer Verlag. 1991. 17 x 24, 355 p., fig., index
(« Forschungen zur neueren Medizin-und Biologiegeschichte », Bd 3;
«Veroffentlichungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur,
Mainz »).

Ce livre est issu d'une these soutenue en 1982 al'Universite de Londres sur Ie
meme sujet. L'objet d'analyse presente une indeniable complexite, II s'agit de
saisir comment Ie darwinisme a penetre les milieux scientifiques en Allemagne,
comment il s'est associe ou oppose aux principaux courants methodologiques
organises autour de la biologie cellulaire, comment il a modifie les theories
relatives al'organisation vitale et a l'heredite, et comment il s'est trouve altere et
conteste a l'interieur meme de la communaute des biologistes allemands. En
parallele, I'etude vise aillustrer la facon dont les idees darwinistes ont intlue sur la
politique sociale et culturelle de l'empire wilhelmien, comment diverses autres
options ont ete avancees de maniere a contrer ce type d'influence. Ce propos,
complexe s'il en est, aurait pu mener a un eclatement de I'analyse, a
l'impossibilite de realiser la synthese des courants et des doctrines. En tout etat de
cause, l'histoire de la science et la sociologie des ideologies scientifiques ne font
pas necessairement bon menage. Le point de convergence des elements divers est
fourni dans ce livre par la correlation que I'auteur etablit entre les idees et les
courants de pensee d'une part, les phases de la carriere de l'une des figures
dominantes de cette complexe histoire d'autre part. Oscar Hertwig Cut, en effet,
l'un des leaders de la science biologique en Allemagne, et aussi l'un des
protagonistes de la reaction a l'ideologie sociale darwiniste, apres avoir ete
lui-meme fortement influence par certaines theses scientifiques de Darwin et de
son Ecole. L'analyse de sa carriere constitue en quelque sorte une etude de cas qui
aurait l'avantage de s'afficher comme paradigmatique.

L'ouvrage de Weindling s'ouvre par une section synthetique et programmatique
sur Ie contexte culturel du darwinisme et de la theorie cellulaire. Suivent plusieurs
sections (I a VI) consaerees aux problematiques scientifiques qui ont determine
les recherches et les decouvertes de Hertwig. Les sections qui suivent (VII aIX)
portent sur la carriere universitaire de Hertwig et sur ses rapports a1'« institution
scientifique », sur les implications ideologiques des theories biologiques et sur
leur influence dans Ie domaine sociopolitique, sur les theses organicistes que
Hertwig developpe comme moyen de denouer les crises morales et politiques de
l'epoque. L'ouvrage comporte, en outre, une importante bibliographie; et huit
appendices thematiques fournissent une precieuse information sur Ie corps
professoral des facultes de medecine d'Iena et de Berlin, sur les cours dispenses
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par Hertwig, sur les assistants, les chercheurs, et les equipements de son centre de
recherche, l'Anatomisch-Biologisches Institut de l'Universite de Berlin, sur le
tirage de ses ouvrages.

La figure dominante parmi les darwiniens allemands fut indiscutablement Ernst
Haeckel (1833-1919), qui provoqua la fusion de la theorie cellulaire heritee de VIT
chow avec la doctrine de l'evolution, Heritier des hypotheses ontogenetiques de la
Naturphilosophie, Haeckel rattache egalement le developpement organique ades
processus hereditaires, Et it propose une version paradigmatique de la theorie de
la recapitulation, suivant laquelle l'ontogenese embryologique revelerait l'ordre de
complexification phylogenetique resultant de la selection naturelle. Dans cette
perspective, les phases de developpement de l'embryon s'expliqueraient par une
histoire relative aux processus de transformation evolutive : l'Entwicklungs
geschichte. Les emules de Haeckel dans une phase ulterieure proposeront une
recherche analytique sur les mecanismes impliques : d'ou le fait que l'embryolo
gie, a la suite de Wilhelm Roux (1850-1924), developpera une methodologie
reductionniste identifiee comme Entwick/ungsmechanik; d'ou le fait qu'August
Weismann (1834-1914) reformulera la theorie de la selection naturelle en suppo
sant une selection intervenant au niveau de particules germinatives qui detien
draient les fonctions de la reproduction hereditaire,

Ce sont precisement ces tendances que Hertwig mettra progressivement en
cause par-dela ses travaux analytiques sur la fertilisation (1875-1878) et sur la divi
sion chromosomique (1887-1888). Hertwig s'interesse en effet tout partieuliere
ment ala differenciation cellulaire dans l'embryon, et it developpe des vues theo
riques majeures sur la structuration de l'organisme a partir de ses composantes
cellulaires et sur le fonctionnement integre des individualites cellulaires. Alors que
Haeckel lui avait servi de mentor en debut de carriere, it recuse progressivement
les implications reductionnistes du darwinisme au profit d'une theorie organiciste,
qui lui servira, en outre, d'argument pour developper les implications sociales de
la biologie cellulaire telle qu'il la conceit,

Le travail de Weindling se signale par une certaine deficience structurelle dans
le developpement d'un ensemble fort complexe : les donnees s'accumulent et les
themes se juxtaposent sans que l'on saisisse toujours, avec une suffisante acuite, le
sens methodologique ou epistemologique des observations, hypotheses et
constructions theoriques auxquelles Hertwig s'est livre dans les cliverses phases de
ses recherches scientifiques et que le livre vise a retracer et a expliquer. Mais ce
defaut se trouve compense en raison de plusieurs analyses remarquables.

II faut souligner acet egard la remarquable section III, « The Nuclear Theory of
the Cell: The Discovery of Fertilization », qui rapporte avec force details les
recherches sur l'oursin de mer (Toxopneustes lividus) qu'a l'instigation de Haec
kel, Oscar Hertwig realisa avec son frere Richard lors d'un sejour de recherche en
Corse. Ces observations de 1857 ouvrirent la voie a son Habilitation, de meme
qu'elles Iancerent sa carriere scientifique. Weindling resume ainsi l'importance
des decouvertes accomplies : « Hertwig's achievement was not only to discover
that fertilization was due to a single spermatozoon penetrating the ovum but also
to provide a general theory of fertilization as the fusion of cell nuclei. The deduc
tion that one of the nuclei in the ovum derived from the spermatozoon was of
prime importance for Hertwig in formulating a general theory from his observa-



528 REVUE DE SYNlHESE : IV' S. N'" 3-4, mILLET-DECEMBRE 1992

tions of the progressive stages of fertilization. Behind Hertwig's observations also
lay a historical approach of observing a sequence of stages in the process of cellu
lar fusion, rather than relying on theories of fertilization in terms of physico
chemical molecular agitation» (p.67). Certes, les observations de Hertwig ne se
concevraient pas hors d'un contexte de recherche ou ceuvrent d'autres cytolo
gistes, tels Auerbach, Van Beneden, Fol ou Strasburger. Le point dominant des
conceptions divergentes qui s'opposent alors tient a I'importance qu'il convient
d'attribuer aux sequences de phases morphogenetiques.

D'autres developpements fort interessants traitent des recherches menees
conjointement par les freres Hertwig sur la signification fonctionnelle des struc
tures de l'embryon, en particulier sur le statut organique du mesoderme et sur les
forces formatives attribuables aux composantes cellulaires de cette structure.

Dans la deeennie 1884-1894, Hertwig mene des experiences sur les mecanismes
fonctionnels de developpement cellulaire dans l'embryon. II s'oppose alors de
facon categorique tant aux conceptions mises en avant par les protagonistes de
l'Entwicklungsmechanik, en particulier Roux, qu'aux interpretations vitalistes de
Hans Driesch (1867-1941). A travers l'etude des malformations induites, se fait
jour un concept de regulation cellulaire due aux forces formatives inherentes ala
cellule et adaptant les determinations initiales du plasma germinatif au contexte
changeant du milieu organique. Ainsi, Hertwig se trouve-t-il amene a une
reflexion sur les theories possibles de l'heredite. n tend a contredire Weismann
lorsque celui-ci dissocie le potentiel de reproduction des cellules germinatives par
rapport a celui des cellules somatiques. Selon Hertwig, toute cellule a, en puis
sance, la capacite de reproduire l'organisme dans son ensemble, mais ce potentiel
ne s'exerce qu'en fonction de la disposition specifique des cellules dans l'orga
nisme en developpement. Les experiences auxquelles il a recours, tendent a
s'associer, suivant une dialectique complexe, aux theories avancees par les mende
liens. D'ou une conception epigenetiste resolument ouverte, selon laquelle il
comprend la reproduction des structures comme un processus controle par
l'ensemble de l'organisme, plutot que par la stricte determination de particules
exereant la causalite hereditaire a la facon des ids de Weismann. Tant Weismann
que Hertwig vont tenter d'utiliser les lois de Mendel: il s'ensuit une alternative
radicale entre theories particulaires de l'heredite et theories holistes, celles-ci
impliquant la fusion des determinations dans l'Idioplasma germinal et leur ajuste
ment suivant les conditions du developpement cellulaire subsequent ala fertilisa
tion. Bien qu'il soit difficiled'y retracer d'entree de jeu le til d'une analyse episte
mologique, la section VI, « Cellular Theories of Inheritance, 1880-1918 »,
constitue sans nul doute une contribution majeure anotre comprehension d'un
chapitre fondamental de la biologie moderne. La redecouverte des positions de
Hertwig permet de saisir des alternatives radicales entre programmes de recherche
concurrents la ou l'historiographie traditionnelle consacrait la dominance unilate
rale des theories reductionnistes.

La transposition operee par Hertwig de ses theories cytologiques et embryolo
giques dans le domaine de la sociologie et de la sociopolitique constitue un autre
ordre de considerations et fournit un autre type d'analyse dont l'interet se revele
surtout dans le contexte de recherches portant sur l'histoire des ideologies.
Weindling accorde a ce genre de contributions une importance manifeste. La
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question, que son analyse ne pennet pas de trancher vraiment, est celIe de savoir
dans quelle mesure Hertwig lui-meme operait un partage methodologique et the
matique entre ses travaux proprement scientifiques et les developpements qui
s'appuient sur des analogies de type scientifique ades fins de constructions philo
sophiques et ethico-politiques. Une certaine confusion des genres appartenait
sans doute a la science allemande de l'epoque wilhelmienne, mais jusqu'a quel
point les savants etendaient-ils alors la legitimite scientifique ades discours d'un
autre ordre? Le debat merite indiscutablement d'etre repris et la thematique de
I'ideologie de la science requiert d'autres eclaircissements, Le travail de Weindling
constitue a tout Ie moins un jalon fondamental dans l'enquete qu'il convient
d'instituer a ce sujet.

Francois DUCHESNEAU.

Theories de l'evolution. Une anthologie. Textes choisis, presentes et annotes par
Jean-Marc DROUIN et Charles LENAY. Paris, Presses Pocket, 1990. 11 x 17,8,
211 p., bibliogr. (« Agora. Les c1assiques »,65).

La Decouverte des lois de l'herMite (1862-1900). Une anthologie. Textes choisis,
presentes et annotes par Charles LENAY. Paris, Presses Pocket, 1990.
10,8 x 17,8, 279 p., bibliogr. (« Agora. Les c1assiques»),

La premiere de ces deux tres utiles anthologies consacre onze pages aLamarck
(premiere partie de la Philosophie zoologique), sept a Cuvier (Discours sur les
revolutions de la surface du globe), dix a William Paley (Natural Theology), neuf a
Charles Naudin (article « Considerations philosophiques sur l'espece et sur la
variete » de 1852), vingt aDarwin (extraits des lettres envoyees a Lyell et a Hoo
ker juste apres avoir reeu la fameuse lettre de Wallace de 1858, la lettre complete a
Asa Gray dont une partie fut lue ala Societe Linneenne de Londres, et I'extrait de
I'Essai de 1844lu ala meme occasion), quatorze aWallace (« On the Tendency of
Species to Depart Indefinitely from the Original Type»), dix encore a Darwin
(passages de la sixieme edition de l'Origin of Species, ou Darwin repond a des
objections), dix-neuf a Alphonse de Candolle (Darwin considere au point de vue
des causes de son succes et de /'importance de ses travaux, 1882), six a Thomas
Henry Huxley (« Criticisms on the "Origin of Species"», 1864), treize Ii Alfred
Giard (une Iecon inaugurale de 1889 reimprimee dans Controverses transfor
mistes, 1904), vingt-deux Ii Julian Huxley (une conference de 1945 au Palais de la
Decouverte, introduite par M. Caullery), neuf aTeilhard de Chardin (tirees d'un
article de 1921 et d'un autre de 1950), cinq a Francois Jacob (Le leu des pos
sibles). Au total, done, treize parties, chacune precedee d'une ou deux pages de
presentation. L'introduction generate n'occupe que onze pages, la bibliographie
(qui n'est qu'une «introduction bibliographique», precisent les redacteurs)
moins de sept: Ie manque d'espace explique sans doute toutes les omissions que
tel ou tel autre lecteur y remarquera inevitablement, Tous les textes anglais avaient
deja ete traduits en francais, sauf la presentation que Lyell et Hooker firent des
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textes de Darwin et de Wallace Ius ala Societe Lineenne : elle a done ete traduite
ici pour la premiere fois.

Conune on le voit, les redacteurs de cette anthologie ont decide de prendre la
parole le moins possible et de laisser parler les textes eux-memes. On serait done
tente de limiter ses observations critiques aux principes qui ont dinge le choix
des textes, mais on risquerait d'etre injuste et banal: dans tout choix it y a de
l'arbitraire (d'autant plus quand on a si peu de pages asa disposition), et chacun
a ses preferences. Les auteurs ont le merite d'avoir essaye de presenter des textes
autant que possible integraux ; quand cela n'a pas ete possible, «it a [...] fallu
arbitrairement choisir » (p. 13). De toute facon, on me permettra de remarquer
que l'impression generale que produit ce travail est celle d'un panorama un peu
trop francophone. Inclure, par exemple, un texte d'un auteur interessant comme
Giard est une bonne idee, mais on aurait pu preciser que le phenomene tres
complexe du neo-lamarckisme ne fut pas limite a l'hexagone. n ne faut cepen
dant pas oublier que ce volume doit surtout (( servir de guide pour d'autres
explorations ». Aucun lecteur qui en tirera profit ne pourra done se passer d'en
remercier les auteurs.

Nous devons egalement vivement remercier Charles Lenay de nous avoir offert
l'anthologie La Decouverte des lois de [,hbMite, structuree suivant les memes
principes que l'ouvrage precedent, Les textes presentes sont ici moins nombreux
(sept) et beaucoup plus longs. II s'agit de textes integraux, a savoir : Ie memoire
de Naudin « Nouvelles recherches sur l'hybridite dans les vegetaux » (1863); le
memoire celebre de Mendel lu en 1865 et publie en 1866 (ici dans la traduction
de Chappellier parue en 1907); le chapitre de The Variation of Animals and
Plants under Domestication (1868) de Darwin sur 1'((Hypothese provisoire de la
pangenese » (dans la premiere traduction francaise, de 1868, par J.-J. Moulinie et
non dans celle faite de la seconde edition anglaise par E. Barbier et parue en
1879-1880); la conference « Ueber Vererbung » lue par Weismann en 1883 (ici
dans la traduction de Henry de Varigny, 1892); la quatrieme et derniere section
de Intracellulare Pangenesis de De Vries (traduite par C. Lenay lui-meme) ; la
note, du meme De Vries, « Sur la disjonction des hybrides », parue en francais en
1900; l'article, toujours de De Vries, ( Sur les unites des caracteres specifiques, et
leur application a l'etude des hybrides », paru, celui-ci aussi, en francais et en
1900; enfin, la note de Cuenot sur « La loi de Mendel et l'heredite de la pig
mentation des souris» (1902).

On voit tres clairement qu'il s'agit de textes tout afait classiques, de veritables
pierres milliaires de I'etude de l'heredite : aucune anthologie ne pourrait ne pas
les inclure. On ne peut done qu'etre d'accord avec le « premier principe direc
teur » suivi par l'auteur : ( regrouper ici des textes importants que l'on cite beau
coup, mais que I'on a peu l'occasion de lire ) (p. 17). L'auteur se met al'abri de
toute critique sur les absences en declarant qu'il lui « a semble impossible de trai
ter I'histoire des conceptions de la fecondation, ou des mecanismes de l'embryo
genese, qui necessiteraient chacun un volume entier » ; pour la meme raison, it a
laisse de cOte la recherche au xX' siecle du support materiel de l'heredite et « les
textes concernant les diverses theories qui permirent, des le xrx"siecle, l'analyse
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statistique de l'heredite par Galton et l'ecole biometrique » (ibid.). Pas de Galton,
done, mais aussi pas de Haeckel ni de Naegeli. Pearson, Bateson, Johannsen,
Morgan sont exclus eux aussi, d'autant plus que Ie texte le plus recent presente iei
est celui de Cuenot (1902) : l'auteur se proposait surtout de contribuer Ii combler
la lacune historique relative Ii la periode 1859-1900, obscureie par le mythe de
Mendel genie-isole-et-incompris. Enfin, l'auteur a cherche Ii otTrirdes textes fon
damentaux et non Ii reconstruire leur contexte. Neanmoins, et tout en reconnais
sant l'importance des limites, inevitables, qu'il s'est imposees, on aurait souhaite
qu'il consacrat quelques !ignes de I'introduction generals Ii la question tres
compliquee des rapports entre les debats sur les mecanismes de l'evolution et
ceux sur les lois de l'heredite, lei aussi, comme dans Ie cas du mythe de Mendel,
on court toujours le risque de projeter Ie present sur le passe et de croire que
toutes les recherches ayant produit des resultats aeceptes aujourd'hui ont ete
conduites selon les memes prineipes et dans un esprit de cooperation qui souvent
n'est qu'une illusion. Mais cette remarque ne diminue aucunement les merites de
cette anthologie.

Antonella LA VERGATA.

Jean GAYON, Darwin et l'apres-Darwin : une histoire de l'hypothese de selection
naturelle. Paris, Kime, 1992. 14,5 x 24, 464 p., bibliogr., index.

Avec cet ouvrage tire de sa these 14, Jean Gayon otTre un veritable instrument de
travail pour les historiens de la biologie. Bien loin des pamphlets theoriques ou
des livres d'opinion qui encombrent l'historiographie biologique, cette etude de
I'« hypothese de selection naturelle » evite les simplifications vulgarisatrices en
revelant toute la richesse conceptuelle de son histoire depuis son origine chez
Darwin et Wallace jusqu'aux subtils developpements mathematiques de la gene
tique des populations. Ce travail ne pretend pas partieiper directement aux
controverses modemes, I'analyse historique s'arrete avec la theorie synthetique
des annees 1940, done avant les discussions actuelles qui ouvrent une nouvelle
crise de la pensee darwinienne. n sera cependant aussi utile pour tout chercheur
qui rencontre l'emploi de la selection naturelle dans son domaine d'etude et est
conduit aune analyse de ses fondements theoriques ou de ses justifications empi
riques. D'ailleurs, I'auteur s'autorise quelques incursions sur des sujets actuels
comme la question de l'unite de selection, la theorie neutraliste, ou quelques-unes
des nouvelles questions apportees par les resultats de la biologie moleculaire.

Par le serieux des references et des analyses, ce livre s'inscrit dans la tradition,
essentiellement anglo-saxonne, des etudes sur l'eeuvre de Darwin et des theories
de l'evolution, Un domaine de recherche historique dont la production est telle
qu'on le qualifie parfois d'« Industrie darwinienne ». Mais cette appellation iro
nique recouvre en fait un domaine de travail de haute qualite, authentiquement

14. These de Doctorat, Universite de Paris I, 1989, sous 1adir. de Francois Dagognet.
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collectif, OU les auteurs se lisent mutuellement, se citent et se critiquent avec
rigueur. Par la profondeur des analyses conceptuelles, ce travail s'inscrit aussi
dans Ie cadre de 1'« histoire epistemologique » de l'ecole francaise dassique de
Bachelard et Canguilhem. En adoptant ce regard philosophique caraeteristique, il
propose une «reconstruction rationnelle» de l'histoire du principe de selection
qui donne un eclairage nouveau sur les concepts et hypotheses qui le composent
et sur les enjeux empiriques et theoriques qu'il recouvre. L'analyse est done preci
sement concentree sur Yhypothese de selection naturelle, en n'interrogeant les his
toires particulieres des differentes disciplines qui l'ont utilisee (paleontologie, sys
tematique, bio-geographie, embryologie, etc.) que si elles eclairent cette question.

Pour I'auteur, une telle analyse rationnelle, interne a la recherche scientifique,
n'est en rien exclusive d'une approche externaliste. n n'y a pas la pretention a un
epuisement exhaustif d'un sujet dont, au contraire, on montre les infinies ramifi
cations. II s'agit seulement d'eclairer le «noyau theorique central de la theorie
darwinienne de la modification des especes » (p. 3), de rester au niveau « des dif
ficultes theoriques ou experimentales qui se sont revelees susceptibles de recevoir
une solution rationnelle, c'est-a-dire non speeifiquement liee aux conditions histo
riques particulieres dans laquelle elles ont ete rencontrees » (p. 7). Bien sur, on
peut se demander si cette resistance « a l'epreuve de la profondeur temporelle »
(p. 7) designe un residu inalienable, proprement objectif au milieu des contin
gences contextuelles, ou s'il caracterise seulement des structures conceptuelles
stables parce que susceptibles de multiples reappropriations dans des contextes
sociaux, techniques ou ideologiques differents. Mais ici, la demarche de Jean
Gayon est d'abord celIe d'un historien. Elle ne pretend pas s'engager dans de
telles polemiques contre les approches extemalistes ou constructivistes de la
sociologie des sciences. n lui suffit de maintenir «I'egale legitimite historienne
d'une autre approche, plus sensible au destin experimental des hypotheses formu
lees par Darwin» (p.4). Au demeurant, il ne s'agit pas de poser un quelconque
determinisme historique sous-jacent, d'« aller au-dela de l'evidence historique et
suggerer que les choses devaientse passer ainsi » (p. 6), mais au contraire de faire
place aux « hesitations fondamentales » (p. 6), qui marquent les differentes etapes
de la construction de la rationalite du principe de selection naturelle. « Ainsi com
prise, une reconstruction rationnelle n'exclut aucunement par ailleurs une entre
prise de reconstruction sociale de l'histoire des sciences» (p. 7). Pour rna part, je
remarquerai au-dela de ces querelles epiatemologiques, que pour l'historien toute
approche est rigoureuse et riche d'enseignement tant que partout et sans cesse
I'anachronisme est combattu, c'est-a-dire tant que l'exploration des pratiques,
concepts et problemes du passe est menee avec un veritable respect pour leur alte
rite.

Une telle rigueur est poussee tres loin par Jean Gayon, des le debut de son
livre, par l'etude comparative des travaux de Darwin et Wallace ou il met en evi
dence les differences profondes et trop souvent negligees de leurs approches des
mecanismes de transformation des especes, L'analyse des significations diffe
rentes aceordees par ces auteurs aux termes de «variation», « variete » et
« type» permet de comprendre leurs emplois opposes de l'analogie de la selec
tion artificielle, soit une selection qui s'exercerait entre les varietes (Wallace), soit
une selection qui se reduirait a une competition entre individus (Darwin). Mais la
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aussi, il faut etre prudent avant de retrouver dans de telles discussions les termes
des controverses modernes entre selection individuelle et selection de groupe:
« la clarte de cette opposition moderne ne saurait servir de point d'appui a I'histo
rien des sciences si elle ne correspond qu'approximativement a la lettre des textes
dans lesquels s'est forme Ie concept de selection naturelle» (p.67). En fait, la
pensee de Wallace semble marquee d'un certain archai'sme en donnant aentendre
que les individus d'une meme variete partagent un meme « type ». Au contraire,
c'est la conception darwinienne d'une selection des variations individuelles qui
structurera la recherche en biologie.

En effet, la « theorie de la descendance avec modification par la variation et par
la selection naturelle » posait d'emblee de nombreux problemes, « A la difference
de la physique fondamentale, oil les "principes" sont d'authentiques axiomes, Ie
"principe de selection naturelle" est Ie resultat d'une deduction a partir d'un cer
tain nombre de premisses empiriques» (p. II). La selection naturelle n'est pas
seulement une « theorie generate de I'histoire de la vie », mais aussi une « hypo
these » qui devait affronter de multiples diffieultes, ala fois conceptuelles et empi
riques : sur quoi porte precisement la selection? Quelle est la nature de la varia
tion individuelle et suivant quelles lois est-elle transmise? Peut-on donner des
preuves empiriques de selection naturelle?

Pour ce dernier probleme, la strategie de Darwin, comme de beaucoup de ses
disciples etait plutOt de chercher des corroborations indirectes en montrant com
ment les phenomenes naturels les plus divers pouvaient recevoir une explication
rationnelle par le principe de selection. Un des cas les plus etudies des cette epo
que est celui du mimetisme chez les papillons. Jean Gayon nous donne ici une
etude remarquable sur les debuts de cette longue histoire d'observations sur le ter
rain et de controverses theoriques qui explique I'importance acquise par cette
question chez les naturalistes.

Mais pour qu'une preuve direae, un fait de selection naturelle, puisse etre
recherchee, il fallait tout d'abord donner un contenu operationnel a la notion
d'heredite des variations individuelles. On voit alors comment « la theorie de la
selection n'a cesse de s'approfondir comme l'etude de la variation hereditaire
intra-populationnelle». Une analyse tres complete des critiques qu'un ingenieur
anglais, Hemming Jenking, fit a Darwin en 1867, montre comment la question
des mecanismes de l'heredite des variations individuelles, qui etaient alors tout a
fait mysterieux, engageait toutes les conceptions possibles de la selection natu
relle.

Une des theses centrales de I'ouvrage est l'etonnant renversement par lequel
cette problematique, posee par Darwin, allait deboucher sur des theories qui sem
blerent pendant un temps condamner la theorie darwinienne elle-meme. En effet,
Jean Gayon montre comment la grave crise qui etait immediatement presente au
cceur de I'argument darwinien a debouche sur une pluralite de recherches, en par
ticulier sur l'heredite et la dynamique des populations, et comment, a son
paroxisme autour de 1900, on a pu croire qu'elle marquait la mort du dar
winisme... avant qu'au debut de notre siecle, une nouvelle synthese rendue pos
sible par la genetique des populations redonne toute sa pertinence a l'hypothese
de selection mais sous une forme largement remaniee par rapport a celie de Dar
win.
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On suit tout d'abord, dans toutes ses finesses, le developpement de la preble
matique biometrique a partir de Franeis Galton en Angleterre. Darwinien de la
premiere heure, et fondateur de l'ideologie eugeniste, Galton cherchait asaisir les
phenomenes de l'heredite al'aide de la theorie des probabilites et de la courbe en
cloche de la « loi des erreurs » qu'Adolphe Quetelet venait de faire connaitre et
qu'il traduisait en une loi de repartition des variations dans la population. Ce fai
santo il fut pourtant amene a des considerations sur le retour (Ia reversion) des
caracteres des enfants vers ceux des parents, la regression des variations vers la
moyenne de la population, ou mieux, vers le «centre du type », qui semblaient
contredire toute possibilite d'evolution par accumulation de petites variations
individuelles, Galton pensait devoir en conclure I'impuissance de la selection
naturelle achanger progressivement l'espece : l'evolution ne pourrait se faire que
par sauts brusques d'un type specifique a un autre. On pourrait peut-etre faire
quelques reserves sur les causes proposees pour rendre compte de cette opposi
tion a Darwin. L'altemative entre « une theorie physiologique et une theorie sta
tistique de l'heredite » decrite dans les divers moments de la pensee de Galton est
efTectivement crueiale, mais son abandon de l'hypothese de selection orthodoxe
avait peut-etre des causes theoriques plus directes (les mecanismes physiologiques
de l'heredite proposes) que les «speculations archaisantes » (p. 150), qui
semblent marquer sa «Ioi de l'heredite ancestrale »,

Jean Gayon decrit alors ce pessimisme qui a envahi l'evolutionnisme postdar
winien a la fin du XIX" siecle, n nous en montre une facette etonnante dans les
reflexions du biologiste allemand, Auguste Weismann, sur la regression, bien que
sa conception de ce terme soit toute differente de celIe de Galton. Pour refuter
toute necessite explicative de l'usage ou du defaut d'usage des neo-lamarckiens,
Weismann cherchait amontrer que les regressions anatomiques (degenerescence
d'organe au cours de l'evolution) pouvaient simplement s'expliquer par une sus
pension de la selection naturelle qu'il appela «panmixie »,

Cependant, reprise par W.F.R Weldon et Karl Pearson, l'approche statistique
et biometrique de Galton allait conduire ades developpements mathematiques de
grande importance, et aune formulation quantitative de l'evolution qui autorisait
de premieres tentatives d'observation directe de faits d'evolution par trans
formation progressive de la repartition des variations dans une population. lei
encore, I'analyse presentee penetre jusque dans toutes les subtilites des concepts
et des arguments mathematiques (on regrettera cependant la mauvaise qualite des
reproductions des schemes), Pendant un temps, cette traduction de la theorie de
Darwin en termes statistiques allait pourtant etre la plus forte opposition al'inte
gration des premiers resultats de la genetique, En effet, venant du Continent, par
l'intermediaire de William Bateson la genetique distinguait fortement les carae
teres discrets transmis suivant les lois de Mendel (parce que determines par le
genotype) et les variations individuelles sans efTet hereditaire (limitees au pheno
type). Les variations continues etudiees par les biometriciens seraient preeisement
celles qui ne se transmettent pas, et qui done ne seraient pas significatives pour
l'evolution. Ainsi, autour de 1900, la theorie darwinienne connut sa crise la plus
grave.

Reprenant et completant I'ensemble des travaux de I'historiographie anglo
saxonne, Jean Gayon precede al'analyse des multiples obstacles qui furent fran-
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chis pour conduire ala genetique des populations, synthese entre l'approche sta
tistique des biometriciens et les lois de Mendel qui pendant un temps semblaient
cautionner Ie saltationnisme. En depit de profonds developpements sur la theorie
de la pangenese intracellulaire de Hugo De Vries, ou sur les lignees pures de Wil
helm Johannsen, on pourrait regretter ici l'absence d'une analyse des articulations
entre la problematique darwinienne de la selection naturelle telle qu'elle fut rede
finie, sur le Continent, par Weismann dans les annees 1880, et la naissance de la
genetique a travers trente ans de recherches et de controverses. Elle aurait donne
encore plus de coherence ala reconstruction rationnelle proposee en retirant une
partie de la contingence de la rencontre entre biometriciens et mendeliens au
debut de notre siecle, Cependant, une telle histoire des theories de l'heredite
aurait detourne Ie lecteur d'une analyse qui est ici entierement centree sur Ie prin
cipe de selection naturelle.

La genetique des populations, par Ia synthese nouvelle qu'elle representait,
transformait radicalement la problematique darwinienne et redefinissait chacun
de ses termes : la variation devenait une mutation d'un gene donnant un nouvel
allele; l'heredite devenait un mecanisme de brassage de ces alleles par tirage au
hasard de combinaisons toujours nouvelles. De plus, si d'apres la loi de Hardy- 
Weinberg en l'absence de toute force perturbatrice les frequences des divers alleles
devaient rester constantes, l'evolution s'exprimerait simplement comme un chan
gement de ces frequences. Et la selection naturelle ne serait plus qu'une force
parmi d'autres (derive, migration, mutation, selection sexuelle, etc.) qui s'exercent
en faisant varier ces frequences.

La genetique des populations pouvait des lors servir de cadre formel et de Ian
gage commun pour la theorie synthetique de l'evolution developpee dans les
annees 40. Ce formalisme allait se montrer susceptible de raffinements mathema
tiques de grande richesse, souvent ignores de ceux qui stigmatisent une theorie de
la selection naturelle simpliste et archaique. Pour comprendre ces developpe
ments, on lira les derniers chapitres, celui sur le debar entre sir Ronald Fisher et
Sewall Wright qui structure toute la genetique des populations modeme, et celui
sur Ie formalisme et la theorie neutraliste de Motoo Kimura. Ils sont absolument
magnifiques. Jean Gayon y fait la preuve qu'une approche historique et un Ian
gage philosophique precis et simple peuvent donner acces a l'intelligibilite des
resultats mathematiques les plus abstrus.

Cette vaste synthese, unique en langue francaise, appelle et rend possible le
developpement en France d'une histoire de la biologie rigoureuse et constructive.
Nous ne pouvons qu'esperer que le bel ouvrage de Jean Gayon sera largement lu
et qu'il servira de point de depart pour de nombreuses recherches nouvelles.

Charles LENAY.
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Jean-Marc DROUIN, Reinventer fa nature. L'ecologie et son histoire. Pref de
Michel SERRES. Paris, Desclee de Brouwer, 1991. 13,5 x 21,5, 208 p., index.
(« eclats »).

Malgre un titre qui oscille entre slogan publicitaire et injonction politique, le
livre de Jean-Marc Drouin propose une reflexion acaractere philosophique sur la
constitution historique des concepts de I'ecologie et les archetypes recurrents dans
son exercice scientifique. L'etude est placee sous la banniere de 1'« epistemologic
historique », mais Jean-Marc Drouin ecarte adessein tous les stereotypes bache
lardiens, qu'ils aient nom rupture epistemologique, histoire sanctionnee ou fron
tiere epistemologique, L'histoire de l'ecologie doit prendre en compte l'etat de la
demande sociale, politique ou economique, et les effets en retour de l'ecologisme.
Cette demande, ainsi qu'il est rappele en particulier dans la derniere partie,
« n'est pas sans impact sur la demarche meme de la recherche et done la validite
des concepts ». L'opposition science/ideologie n'est done pas pertinente. Par ail
leurs, l'ecologie scientifique ne nait pas historiquement d'une coupure revolution
naire, d'un decrochage irreversible et critique attache a un nom d'auteur. Son
developpement temoigne d'un lent travail conceptuel d'affinement et d'approxi
mation, experimental et mathematique, On connait peu les grands theoriciens de
l'ecologie et Jean-Marc Drouin reconnait avec raison que ses racines profondes
plongent dans les postulats providentialistes de « I'economie de la nature ».
L'ecologie est « un tres vieux sujet », meme si Linne, au XVIII" siecle, semble bene
ficier chez les historiens d'un privilege peu conteste dans l'elaboration d'une pro
blematique riche d'avenir.

L'approche historique qui constitue la premiere moitie de l'ouvrage est tres
interessante. Tributaire de la « theologie naturelle » de W. Derham, Linne a syste
matise tout un corps de propositions sur les interrelations entre les especes, la
regulation des proportions numeriques entre proies et predateurs et I'economie
generate des regnes de la nature. Jean-Marc Drouin en interroge l'heritage pour
mieux montrer I'eclatement de sa problematique en trois programmes de
recherche dont l'unite, des le debut du XIX" siecle, n'est plus percue, Ces grands
themes, l'interdependance des especes, la circulation des elements chimiques dans
une chaine qu'on nommera tardivement « ecologique », la geographie des plantes
et des animaux, ont acquis leur autonomie. TIs sont analyses dans leur prolonge
ment methodologique et surtout dans l'elaboration des concepts qui ponctuent
leur histoire. On regrettera dans cette partie I'absence de toute reference aux
contextes intellectuels d'elaboration des idees au profit des « contraintes inter
nes» du terrain et du champ d'etudes, Bgalement, et eu egard a ce choix,
qu'aucune allusion ne soit faite a la conception des « centres de creation », deve
loppee par les naturaHstes fixistes dans la continuite des travaux biogeogra
phiques de Alexandre de Humboldt et Augustin-Pyramus de Candolle. Cet oubli
est d'autant moins justifie que Jean-Marc Drouin montre bien que, dans son his
toire, l'ecologie a moins affaire al'unite du monde vivant, ala « biosphere» qui a
une haute charge symbolique mais peu de valeur operatoire, qu'a des commu
nantes et des systemes localises, « stations », « niches », « biocenoses» ou meme
« regions» botaniques ou zoologiques. Mais la brievete de cette retrospective
imposait sans nul doute des choix.
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La seconde partie de l'ouvrage se presente comme « une epistemologie ecolo
gique de l'ecologie elle-meme ». Malgre la division des ecoles, l'ecologie valorise
generalement certains biotopes qui sont autant de modeles heuristiques, ou
« d'archetypes » pour une psychologie de l'imaginaire ecologue. Les passages
consacres respectivement a la montagne, au lac ou a l'ile rappellent les propos
bachelardiens relatifs ala psychanalyse de la connaissance objective. Ni la rationa
lite intrinseque de la discipline, ni Ie fait que ces biotopes plus « naturels » que les
autres soient proteges des nuisances industrielles, n'expliquent en definitive
l'attrait singulier qu'ils exercent sur la communaute de recherche depuis deux sie
cles. Par ses etages de vegetation, la montagne apparait des Linne comme l'image
du microcosme, image force qui trouve ses doubles inverses dans les profondeurs
marines et dans les stations lacustres. Mais le lac evolue temporellement et il
deploie dans l'espace la succession des stades qui Ie verront marecage puis foret.
L'imaginaire se fait analogique. Si Ie monde devient ason tour un grand lac, les
ecologues n'hesitent pas acomparer Ie bosquet isole dans une plaine cultivee ou
Ie jardin urbain aune ile. Par symetrie, « l'"effet d'ile" est universel, y compris en
milieu continental» (J. Blondel). J.-M. Drouin s'attache aussi a quelques meta
phores iteratives ou percent les affects et les partis pris politiques : metaphores
sociales avec la stratification des classes et la division du travail dans des « com
munautes » vegetales ou animales, ou s'expriment des convictions individualistes
ou mutualistes; metaphores organicistes ou la formation naturelle etudiee est
identifiee aun etre vivant qui nait, se developpe, atteint son point d'equilibre (cli
max) et meurt ; metaphores artificialistes enfin, ou la nature elle-meme est percue
sur Ie modele de l'objet technique, du bricolage ingenieux, de la chaine (ali
mentaire) ou du circuit electrique. Toutes ces analogies, riches de sous-entendus,
convergent dans l'hypothese de James Lovelock selon quoi la terre elle-meme est
un etre vivant, Gaia.

A la lecture de ce texte suggestif, on a finalement l'impression que l'ecologie
scientifique a longtemps privilegie comme terrain d'etudes des biotopes proteges
de l'action humaine et caracterises par une cloture microcosmique presque ideali
see. La notion de climax, d'equilibre, semblait impliquer une capacite des sys
temes naturels a l'autoregulation, Seule l'espece humaine pouvait menaeer l'har
monie des milieux. Ainsi un partage des taches parait s'etre instaure entre
ecologues et ecologistes. Aux uns, l'etude scientifique des ecosystemes les moins
artifieialises, aux autres la denonciation d'une gestion technocratique de l'espace,
de l'urbanisation incontrolee et des pollutions chimiques.

Jean-Marc Drouin dresse en finesse, et sans caricaturer les positions, un tableau
de ces contradictions qui restent presentes dans le grand public ou dans la presen
tation vulgarisee des theses scientifiques. Trop invoquee, l'idee de « nature» ne va
pas de soi, non plus que l'exteriorite de l'homme au monde. Lucien Febvre avait
deja, en 1922, critique l'idee d'une « nature vierge independante de tout contact
humain », Les ecologues sont maintenant appeles comme experts aupres des
decideurs politiques. Meme « ouverte au reve [nostalgique?) des rivages loin
tains », I'ecologie sera amenee de plus en plus amesurer et prevoir l'impact des
activites humaines sur les phenomenes qu'elle etudie, Peut-etre « reinventer la
nature » revient-il, pour Jean-Marc Drouin, afaire prevaloir une histoire humaine
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de la nature, une morale de la production, autrement dit une politique. Et pour
quai pas, une sagesse?

Claude BLANCKAERT.

Jacques GELIS, Accoucheur de campagne sous le Roi-Soleil : le Traite des accou
chements de G. Mauquest de La Motte. Pref; d'Emmanuel LE Roy LADURIE.

Paris, Imago/ diff Presses universitaires de France, 1989. 14 x 23, 150 p.

Voici, aceompagnee d'une nouvelle preface d'Emmanuel Le Roy Ladurie, la
reedition d'un livre epuise, pam en 1979 aux editions Privat (dans la collection
« Resurgences », malheureusement disparue). Jacques Gelis nous redonne ici la
publication commentee d'un texte du XVIII

e siecle, extremement vivant, qui a servi
de source Ii ses nombreux travaux, depuis Entrer dans la vie (Paris, Gallimard,
« Archives », 1978, en collaboration avec Mireille Laget et Marie-France Morel)
jusqu'a La Sage-femme ou le medecin : une nouvelle conception de la vie (Paris,
Fayard, 1988), en passant par L'Arbre et le fruit. La naissance dans l'Occident
modeme (Paris, Fayard, 1984). Depuis quinze ans, ses recherches portent sur les
transformations de la naissance en Occident, entre la fin du Moyen Age et le
xIX" siecle. Enorme sujet qu'il entend traiter dans sa plenitude, par une approche
multidisciplinaire : histoire de la medecine (passage des couches traditionnelles,
aux mains des matrones empiriques, Ii un accouchement medicalise et plus sur,
grace Ii l'usage des instruments); histoire sociale (promotion de l'accoucheur);
histoire des mentalites (intervention des hommes dans l'univers traditionnelle
ment feminin de la naissance); histoire anthropologique enfin, car toutes ces evo
lutions changent la vision du monde et la place de chaque individu au sein de
l'univers.

Dans L 'Arbre et le fruit, J. Gelis etudie minutieusement les mythes, croyances,
rites et pratiques qui accompagnent la grossesse et l'accouchement dans les socie
tes paysannes anciennes. Avec les methodes de l'anthropologie historique, il
reconstitue l'ancienne maniere d'etre au monde qui a perdure dans nos cam
pagnes jusqu'au xIX" siecle : chaque enfant qui nait est un maillon dans la chaine
ininterrompue des generations et est destine Ii remplacer un ancetre decede ; dans
cette conception cyclique de la vie, l'individu compte peu et la mort frequente de
la femme en couches et de son enfant, quoique douloureuse, est aceeptee comme
etant dans l'ordre des choses.

La Sage-femme ou le medecin montre comment peu Ii peu les matrones tradi
tionnelles sont evincees et remplacees, aux XVIf et XVIII

e siecles, d'abord par des
sages-femmes pourvues d'une formation medicale, puis par des accoucheurs.
Mauquest de La Motte, dont il est question ici, est l'un des protagonistes les
mieux connus de ce changement decisif nest chirurgien dans la petite ville nor
mande de Valognes (4000 habitants environ), ou it exerce de 1683 aux annees
1720. Une presentation substantielle nous restitue les caracteristiques demo
graphiques, sociales et eccnomiques de ce Cotentin septentrional, ou vecut un sie
cle et demi plus tot Ie fameux sire de Gouberville, auteur de savoureux memoires.
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Dans cette ville, ou exercent deja deux medecins et trois chirurgiens et ou plu
sieurs sages-femmes et matrones se partagent traditionnellement la clientele des
femmes en couches, notre accoucheur a pu s'imposer en reussissant des ses
debuts, des accouchements reputes difficiles : en novembre 1683, i1 accouche avec
succes la femme d'un drapier, souffrant depuis longtemps d'une grosse hernie qui
n'avait jamais ete soignee. Sa reputation, des lors, gagne de proche en proche et
on fait appel a lui de plus en plus frequemment en ville, mais aussi a la campagne
et dans tous les milieux sociaux. La carte de son aire d'exercice, donnee a la
page 11, illustre bien I'etendue geographique de sa reputation et de sa pratique:
ce ne sont pas seulement les bourgeoises aisees qui lui font confiance, parce que
c'est devenu une mode dans leur milieu, mais aussi les paysannes les plus pauvres,
habitant les hameaux les plus recules, Extraordinaire modernite de la Norman
die : des la fin du XVII

e siecle, elle est deja gagnee aux idees nouvelles; les femmes
n'y ont plus peur d'etre accouchees par des hommes et Mauquest de La Motte
n'est pas le seul a accoucher dans la region. Dans d'autres provinces, la pudeur
des parturientes et le poids des habitudes seculaires retarderont plus longtemps
cette evolution. Remarquons au passage que l'accoucheur ne s'est pas impose ici
d'une maniere autoritaire; les femmes n'ont pas ete depossedees de leur corps,
comme a longtemps voulu nous le faire croire une historiographie inspiree par Ie
feminisme Ie plus radical. Ce sont elles qui ont fait appel aux hommes, parce
qu'ils accouchaient mieux que les vieilles matrones sans instruction ou meme que
les sages-femmes.

Le livre nous donne des extraits ordonnes et commentes d'un des ouvrages de
Mauquest, publie a Paris en 1715 et reedite (augmente) en 1765: Traite des
Accouchements naturels et contre nature, explique dans un grand nombre d'Obser
vations et de Reflexions, sur l'art d'accoucher. II s'agit d'une serie d'etudes de cas,
baptisees « Observations », suivies de « Reflexions » : l'ensemble permet a la fois
d'avoir une idee tres concrete de sa pratique sur Ie terrain et de comprendre aussi
comment il concevait l'ethique de son difficile metier. Les cinquante-sept extraits
presentes ici, selon un plan Iogique en quatre parties (conception, grossesse,
accouchement, ethique), nous montrent un homme dans le quotidien de son tra
vail, attachant, sincere, profondement humain. II est toujours dispose a faire de
longs trajets par tous les temps pour assister des parturientes en difficulte et est
souvent emu par la detresse et la souffrance des meres et des enfants. Modeste
aussi, il ne fait pas mystere de ses doutes et de ses echecs : par exemple, apres des
annees de pratique, il redoute encore les hemorragies souvent imprevisibles du
post partum, ou « la vie coule avec le sang », Contrairement a certains de ses col
legues parisiens qui aiment a se donner le beau role par de spectaculaires inter
ventions, il repugne aux violences inutiles ; en particulier, i1 n'aime guere proceder
a l'extraction avec les crochets du fcetus mort dans l'uterus maternel. Pourtant, il
sait aussi parfois se mettre en scene comme le sauveur a la main toujours sure, ter
minant heureusement les accouchements les plus delicats ou les plus mal engages
par des matrones ou des confreres ignorants, notamment quand l'enfant se pre
sente par un bras: les empiriques n'hesitent pas a tirer, au risque frequent de
detacher Ie membre du corps et de declencher une hemorragie ; lui, au contraire,
sait le faire rentrer dans la matrice, aller chercher les pieds et faire sortir douce
ment l'enfant, apres avoir pris la precaution de lui tourner la face vers le bas. S'il
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est certes modeste, genereux et experimente, il est aussi tres ambitieux et, en cela,
bien representatif de son milieu. En effet, grace a la pratique de l'obstetrique, les
chirurgiens des xvn" et XVIII

e siecles peuvent esperer atteindre leur vieille ambition
qui est de cesser d'etre des praticiens de seconde zone, pour acceder enfm a la
meme reconnaissance sociale que les medecins, leurs eternels rivaux.

Dans son remarquable Traite, presente ici dans une edition parfaitement acces
sible aux non-specialistes, Guillaume Mauquest de La Motte nous fait
comprendre comment peu a peu, au xvn" siecle, est nee une « nouvelle conscience
de la vie », C'est a partir de temoignages comme Ie sien que J. Gelis analyse et
explique cette mutation fondamentale a la fin de La Sage-femme ou le medecin :
desormais les femmes de plus en plus nombreuses n'acceptent plus dans la resi
gnation de mourir en couches. Comme leurs maris, elles veulent disposer pleine
ment de leur corps individuel, devenu autonome par rapport au grand corps col
lectif de la communaute, Corps a soi, mais aussi corps fragile qu'il faut proteger,
embellir, soigner, faire durer Ie plus possible. D'ou une demande sociale de soins
qui n'emane pas seulement des femmes en couches, mais de la societe tout entiere
et qui beneficie directement a I'accoucheur. C'est grace a ses interventions plus
frequentes (et a celles de sages-femmes de mieux en mieux instruites et formees)
que la mortalite des meres et des nouveau-nes recule dans la France du XVIII

e sie
cleo Conquete decisive qui a pour consequence une autre revolution mentale et
silencieuse : l'adoption de la contraception (timide encore avant 1789, mais reelle)
dans bon nombre de familles de ce « monde plein » de la France du Nord.

Mauquest de La Motte est done un des agents de cette nouvelle modernite et
un exemple parfait du bon accoucheur d'autrefois, a la fois proche de ses
patientes et ouvert aux progres de sa discipline: on ne s'etonne pas qu'il ait servi
de modele au cineaste Rene Allio pour son beau film Un Medecin des Lumieres,
et que quelques accouchees, tirees de I'anonymat grace a la publication de
1. Gelis, se trouvent etre les heroines d'un certain nombre de ses sequences. Voila
un accoucheur du Roi Soleil bien vivant parmi nous!

Marie-France MOREL.

Claudio MlLANESI, Mort apparente, mort imparjaite. Medecine et mentalites au
XVII! siecle. Trad. de I'ed. italienne, Istituto della Enciclopedia ltaliana, 1989.
Paris, Payot, 1991. 14 x 23, 268 p. (« Bibliotheque scientifique »).

En avril 1740, Jacques-Benigne Winslow fit soutenir a la faculte de medecine de
Paris la these : An mortis inceruesigna minus incerta a chirurgicis, quam ab aliis
experimentis? «( Les preuves chirurgicales sont-elles des signes de mort incertaine
moins incertains que les autres procedes ? »), Jean-Jacques Bruhier la traduisit en
francais et l'augmenta. Cette premiere edition donnee en 1742, Dissertation sur
l'incertitudedes signes de la mort et l'abus des enterremens et des embaumemens,
etait accompagnee d'un Memoire sur la necessite d'un reglementgeneral, au sujet
des enterremenset embaumemens, plaidoyer en faveur d'une reforme de la legisla-
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tion sur les sepultures. On y trouve, d'une part, une compilation de nombreux
recits, veridiques ou Iegendaires, des cas de personnes considerees comme mortes
et revenues Ii la vie (section enrichie dans l'edition definitive de 1749); d'autre
part, une argumentation sur l'incertitude de la mort. La these et sa traduction
francaise constituent le point de depart de l'etude de Claudio Milanesi.

Bruhier s'appuyait sur la notion de mort apparente : le passage de la vie Ii la
mort n'est plus un evenement instantane et irreversible, tel que l'entendait
l'Eglise, mais un processus eventuellement reversible, dont seule la putrefaction
est un signe d'accomplissement certain. Milanesi en deduit fmement qu'« en pas
sant du registre du surnaturel Ii celui de la science, Ie modele populaire de super
position et de confusion entre vie et mort ne fournissait pas seulement des his
toires, it offrait aussi un nouveau modele scientifique, une structure conceptuelle.
Les deux conceptions, populaire et scientifique, avaient ceci en commun qu'elles
refusaient le dualisme platonicien et chretien entre l'ame et Ie corps, et l'opposi
tion entre vie et mort qui en decoulait » (p. 112). Le principe de mort apparente
ouvre ainsi la voie Ii une eventuelle intervention medicale, symbolique tout
d'abord, parfois meme therapeutique, Les nouveaux clercs de la mort vont depos
seder les anciens, vont la medicaliser, en s'armant de representations profanes.
Milanesi propose une synthese des travaux sur les representations de la mort, les
signes de deces et les pratiques d'inhumation de l'Antiquite jusqu'au XVIII

e siecle,
Le processus de laicisation, Ie passage d'un monde baroque Ii un monde materia
liste est accompagne, au XVIII

e siecle, d'un regain de la peur de l'inhumation pre
maturee ; crainte qui s'apaisera Ii la fin de ce meme siecle une fois accomplie la
medicalisation de la mort.

L'auteur reconstitue minutieusement les differentes etapes de l'annexion sym
bolique de la mort par les savants et les medecins. Le miroir des recensions des
cas d' Anne Green et d' Anne de Grez est eclairant. Anne de Grez, pendue pres de
Rouen en 1588, est miraculeusement ramenee Ii la vie par Notre-Dame-de-Liesse.
Soixante ans plus tard, Ii Oxford, Anne Green pendue egalement, sera sauvee par
quatre jeunes brillants experimentateurs en physiologie.

L'ouvrage presente I'interet de deployer, autour de la problematique de la laici
sation et du renouvellement des clercs, une serie d'approches souvent rigoureuses
(notamment en matiere de periodisation) qui integrent avec sucres histoire des
sciences et histoire des mentalites,

Marie JAISSON.

Serge JAGAILLOUX, La Medicalisation de l'Egypte au Xlr siede (1798-1918). Paris,
Ed. Recherche sur les civilisations, 1986, 21 x 29,7, 342 p., cartes, ill., index,
bibliogr. (« Synthese », n° 25.)

Issue d'une these de doctorat, l'etude de S. Jagailloux sur la medicalisation de
l'Egypte au xIX" siecle merite de retenir l'attention des historiens de la medeeine Ii
plusieurs titres, d'abord par la qualite et la richesse des sources utilisees : temoi-
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gnages de medecins et de voyageurs, rapports officiels, annuaires de statistiques,
Gazette egyptienne publiee en francais et en anglais, qui a joue le role de Journal
officiel. Tous ces materiaux de premiere main ont ete soigneusement examines et
critiques, pour parvenir Ii une reconstruction nuancee des progres de I'hygiene et
de la sante publique en Egypte au siecle passe. Mais au-dela de cette plongee
dans les pratiques foisonnantes de la medecine en Egypte, l'ouvrage explore un
dossier fondamental : en procedant Ii une enquete rigoureuse sur les efforts menes
pour implanter une medecine occidentale dans un milieu qui lui etait totalement
etranger, c'est l'histoire d'une acculturation, de ses difficultes et de ses obstacles
qui est ici retracee, Sans complaisance, ni pour les pretentious de la medecine
occidentale ni pour les insuffisances des elites locales, sans partialite - par
exemple dans l'examen des efforts sanitaires realises au moment de la construc
tion du canal de Suez -, l'ouvrage montre que les progres accomplis au cours du
siecle ont ete dus Ii « un fait unique en Orient : une infrastructure sanitaire, bien
rodee et dirigee par des Egyptiens ».

Pour etayer ce point de vue, S. Jagailloux a d'abord etudie la mise en place de
structures sanitaires et d'institutions de soins, avant et apres 1882, date de
l'occupation anglaise : des services quarantenaires aux etablissements pionniers
comme l'hopital Kasr el Aini du Caire ou le Servicede sante cree par le medecin
francais Clot Bey, de l'extension des services de sante des armees Ii la population
civile, des villes aux campagnes, l'auteur brosse un tableau minutieux, parfois un
peu aride, de ce lent avenement de la medecine savante, sans oublier Je role
majeur des institutions privees, souvent charitables, subventionnees grace Ii l'emu
lation des diverses communautes ethniques ou confessionnelles. n en degage les
enjeux, notamment Ii propos de la constitution d'un corps medical egyptien, oscil
lant entre deux risques, la formation de medeeins trop brusquement passes au
moule de la pensee occidentale, et fmalement incapables de faire oeuvre creatrice
sur le terrain, parce qu'ils sont « decultures », et, Ii l'oppose, une elite eoupee de
ses racines, devenue etrangere Ii I'immense majorite de la population.

La seconde partie est consacree Ii evaluer l'efficaeite de I'appareil sanitaire dont
on vient de suivre la mise en place : entreprise difficile, qui exige un jugement
nuance, jamais pris en defaut dans cet ouvrage riche en suggestions. On mesure
certes les sucres d'une telle medicalisation Ii la repartition geographique du corps
medical, au developpement et au controle des autres professions de sante, Ii la
« consommation medicale » des Egyptiens. Mais on le fait d'autant mieux quand,
comme S. Jagailloux, on s'interroge aussi sur la valeur des medecins occidentaux,
« la meilleure et la pire, mais dans l'ensemble assez mediocre », quand on salue la
qualite du Premier Congres egyptien de medecine (1902), ou qu'on essaie
d'apprecier la nature des relations entre medecins et malades, la coexistence d'une
auto-medication avec un recours Ii une medeeine savante, ou la famille assiste Ii la
consultation, donne son avis et consulte plusieurs praticiens. Chemin faisant,
l'auteur analyse les debuts de l'ere pastorienne en Egypte, souligne les decalages
entre les moyens de diagnostic et la therapeutique, paralleles d'ailleurs Ii la situa
tion en Europe.

Cemer la sante des Egyptiens au XIX" siecle et son evolution, telle est l'ambition
de la demiere partie. Bien que tous les vivants ne soient pas des bien portants, il
n'est guere possible d'aller au-dela de la connaissance des maladies les plus
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importantes par leur extension et leur gravite, essentiellement epidemics et parasi
toses. Dans cette section, S. Jagailloux montre l'interet pour l'historien du
concept de pathocenose, forge par M. D. Grmek pour designer l'ensemble des
conditions geographiques, biologiques et sociales dont sont tributaires des para
sites pathogenes et leurs vecteurs, qui. dependent aussi de leur propre moment
historique, c'est-a-dire de la distribution precedente des maladies. Si Ie declin de
la mortalite par variole est imputable surtout aux efforts de vaccination menes
assez tot en Egypte, en revanche les autres maladies requierent justement l'utilisa
tion d'un tel concept: la disparition de la peste n'est pas due aux seules mesures
d'isolement, mais plus vraisemblablement Ii de multiples facteurs (perte de viru
lence, mutation du bacille, etc.). La bilharziose, si repandue qu'un de ses signes
les plus frequents, l'hematurie, etait consideree par les Egyptiens comme le signe
de l'entree des jeunes garcons dans la puberte, augmente en meme temps que les
surfaces cultivables Ii cause du systeme d'irrigation perenne, Dans bien des cas,
l'ouvrage de S. Jagailloux combine l'analyse de la morbidite et de la letalite Ii des
donnees surla structure familiale, Ie regime alimentaire, les conditions de travail,
l'etat de l'urbanisme, etc.

L'ouvrage offre done un temoignage particulierement informe et vivant sur les
problemes sanitaires d'une population au siecle passe; il montre la necessite d'un
« pluralisme medical» qui laisse une large place aux principes elementaires
d'hygiene et Ii I'education, condition des progres dans la lutte contre la mortalite
infantile. Mais il se presente, en outre, comme une reflexion sur les conditions du
sucres de la medicalisation de l'Egypte au XIX" siecle et Ii ce titre, retrouve cer
taines des preoccupations des historiens de l'Ancien Regime et celles, actuelles,
des acteurs de processus analogues dans les pays en voie de developpement.

Roselyne REy.

Christiane SINDING, Le Cliniden et le chercheur. Des grandes maladies de carence
ala medecine moleculaire (1880-1980). Paris, Presses universitaires de France,
1991. 15 x 21,5, 284 p. (« Bibliotheque d'histoire des sciences »),

Le Cliniden et le chercheur est une histoire de la notion de rachitisme resistant
Ii la vitamine D et un ouvrage de reflexion sur la medecine modeme. Le noyau du
livre est une analyse au son tres canguilhemien des conditions de possibilite d'un
concept scientifique et des ideologies qui tout Ii la fois permettent et genent son
developpement. Le point de depart, je dirai meme le pretexte, est un article de
l'endocrinologue americain Fuller Albright (1931) sur des cas de resistance au
traitement ordinaire du rachitisme par la vitamine D, mais par elargissements sue
cessifs du theme initial, la lecture attentive de cet article amene l'auteur Ii une his
toire retrospective de l'endocrinologie et finalement Ii une reflexion sur l'histoire
de la medecine au cours des cent dernieres annees.

On s'eleve ainsi de la description du rachitisme Ii la decouverte du role de la
vitamine D, en passant par l'etude de la thyroide et les succes de l'opotherapie
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specifique (extraits thyroidiens), et les experiences fameuses de Brown-Sequard
qui, en s'injectant des extraits testiculaires, declenche le scandale mais aussi une
vague d'interet pour l'endocrinologie naissante. La recherche des concepts fonda
mentaux, physiopathologiques et therapeutiques, necessite les outils des autres
disciplines, la microbiologie, les maladies de la nutrition, l'immunologie et, enfin,
la genetique et la biologie moleculaire, L'experimentateur est guide par des
concepts aux multiples domaines d'application : reflexe chimique, erreurs innees
du metabolisme, organes centraux et peripheriques, messager et surtout recep
teur... C'est ainsi toute l'histoire de la medecine qui defile pour illustrer les rap
ports complexes de la biologie et de la pratique medicate, les definitions imbri
quees du normal et du pathologique et les etapes de la definition de I'individualite
biologique affrontee au statut personnel du malade dans la relation therapeutique,
Christiane Sinding a amplifie, dans cet ouvrage, les themes d'histoire de la physio
logie qu'elle avait abordes dans Une Utopie medica/e. La Sagesse du Corps
d'Emest Starling (Arles, Actes Sud, 1989) en un article du Journa/ ofthe History
ofBiology, et tenu et gagne le pari d'un ouvrage de synthese.

Sous une forme historique, le panorama d'un siecle de medecine, le livre est
fondamentalement une reflexion sur la formation du savoir medical. 11 decrit, a
travers le developpement progressif indeniable de l'experimentation, l'inlassable
oscillation qui renvoie le raisonnement sur la maladie d'un pole explicatif a un
autre: de l'accent mis sur les causes externes de la maladie aux causes internes, de
la quete d'une cause simple ala mise au jour d'un reseau de facteurs complexes,
une veritable combinatoire qui exerce la sagaeite du praticien au lit du malade.
Rehabilitant le travail du negatif selon les termes hegeliens, le livre developpe une
reflexion sans concession sur les etapes d'une histoire qui a sa propre logique. Les
transformations du concept de recepteur, largement esquissees, auraient peut-etre
justifie une analyse plus detaillee tirant parti des dernieres recherches sur ce
concept flou et fecond, interdisciplinaire, qui articule actuellement les neuro
sciences, l'endocrinologie et l'immunologie.

Christiane Sinding se revele membre apart entiere de l'ecole francaise d'episte
mologie, qui a favorise l'histoire des discontinuites mentales et intellectuelles en
histoire des sciences et impose la perception d'une logique historique partieuliere
irreduetible a la reconstruction rationnelle. C'est en meme temps son experience
personnelle de pediatre qui confere une remarquable unite et une authenticite evi
dente a son livre; la demarche clinique elle-meme est experimentale et souleve
par consequent des interrogations d'ordre ethique (on ne soigne, c'est-a-dire on
n'experimente, disait Canguilhem, qu'en tremblant).

Coherente avec la tonalite epistemologique de son propos, Christiane Sinding
n'aborde guere - et peut-on lui en faire grief? - les transformations sociales et
institutionnelles qui affecterent la medecine au cours de la periode choisie, pas
plus qu'elle ne s'attarde sur l'organisation des disciplines. Les portraits des gran
des figures de l'endocrinologie, Starling, Albright, Zondek..., sont hi pour donner
vie a son propos et illustrer la force convaincante d'un style de pensee plus per
sonnel que collectif. Plus que du clinicien et du chercheur, il s'agit ici de biologie
et de medecine, et de leur alliance a la fois instable et resistante, hierarehisee et
egalitaire, Christiane Sinding ne donne que des analyses rapides du mouvement
de reforme medicale ou des tensions qui existent entre les communautes profes-
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sionnelles, elle ne se refere pas au long debat qui, en France, a abouti a la celebre
reforme hospitalo-universitaire de Robert Debre et ne se prononce pas sur l'exis
tence d'une recherche clinique, niee par certains, consideree comme incontour
nable pour d'autres. Mais peut-etre s'agit-il d'un autre livre, incompatible dans sa
perspective avec celui deja ecrit, peut-etre Ie prochain projet de Christiane Sin
ding, afin de realiser la promesse contenue dans Ie titre.

Anne-Marie MOULIN.

Patrice PINELL, Naissance d'un fleau. Histoire de la lutte contrele canceren France
(1890-1940). Paris, Metailie, 1992. 14 x 21,5, 366 p., bibliogr., index.
(« Lecons de choses »),

Cette maladie tres ancienne est cependant la plus jeune dans l'histoire de la eli
nique. A l'horreur qui en accompagne les manifestations venait s'ajouter la nature
deroutante d'un mal semblant requerir une medecine nouvelle, differente : celIe
du laboratoire, pour laquelle longtemps les cliniciens ont marque la plus complete
fenneture d'esprit. On lira Ie recit tres vivant - et tres edifiant - des debats de
I'Association francaise pour l'etude du cancer (1906), la premiere a regrouper de
facon durable medecins et scientifiques de differentes specialites, Cette montee en
puissance de la medecine experimentale et des hommes du laboratoire, nul ne la
personnifie autant que Claudius Regaud, physiologiste lyonnais arrive a Paris en
1913 pour prendre la direction de la Section biologique de I'Institut du radium,
vraie cheville ouvriere de la lutte anticancereuse entre les deux guerres, par son
action a la Ligue contre Ie cancer (1918) et, surtout, a la tete de la Fondation
Curle (1921).

L'homme avait ete Ie collaborateur, de 1915 a 1918, de Justin Godart, autre
Lyonnais, au sons-secretariat d'Etat au Service de sante ou il allait mettre en place
les premiers centres anticancereux, Car c'est la guerre qui a revele, et aux autorites
gouvernementales en tout premier lieu, la gravite des maladies fleaux, tuberculose,
syphilis et cancer. Sans doute l'intervention de I'Etat dans Ie domaine de la sante
est-elle anterieure a la guerre de 1914. Elle remonte ala precedente, celIe de 1870,
la defaite etant apparue aux contemporains comme une consequence de la marche
victorieuse de la «science allemande ». D'ou la creation, en 1877, de la Societe de
medecine publique, brain trust de l'administration centrale, ou seront elaborees
toutes les reformes entre 1880 et 1902; la creation encore de I'Alliance d'hygiene
sociale en 1904 dont les debats, marques par la hantise de la « gennanisation » de
l'assistance et de l'hygiene (sanatoriums, assurances sociales), aboutiront en 1913
a la declaration de Leon Bourgeois: la sante «fonction d'Etat ». De meme, la
fievre experimentatrice de la guerre, qui fait une sorte de basse continue dans tout
Ie livre, est indeniable et importante. Mais n'est-ce pas un ilot de dynamisme dans
un ocean d'inertie? L'auteur - le sujet l'exigeait peut-etre - laisse transparaitre
un certain optimisme (on sent une fascination, a laquelle on adhere, pour cer
taines des personnalites decrites, et peut-etre aussi pour les effets puissants,
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inattendus, de certains combats d'intellectuels; et, d'ailleurs, comment s'empe
cher de « projeter » sur ces hommes une sorte d'ideal du chercheur?), et c'est en
quoi il passionne et intrigue, quand on connait le decouragement des hommes de
la sante publique de cette epoque. Nul doute que la lutte anticancereuse n'ait ete
un chapitre Ii part, tres particulier, de l'histoire de la sante publique.

Cette originalite de la politique du cancer par rapport Ii l'hygiene sociale, la
relative facilite avec laquelle elle se fait accepter, n'est-elle pas due Ii ce que, la
maladie n'etant pas contagieuse, elle ne pose pas de problemes d'ordre public
sanitaire (obligations de declarer, de soins, etc.)? N'est-ce pas la raison pour
laquelle la politique du cancer est demeuree « liberale » dans son essence, sinon
dans son economie et dans ses financements? Parallelement Ii la forte connota
tion technologique et scientifique de ce secteur, on peut voir ici la clef de cette
ambiance tonique OU baigne le livre, ambiance qui contraste si fort avec la melan
colie qui domine dans d'autres secteurs de la sante publique comme ceux des
maladies contagieuses stigmatisantes (tuberculose entre autres), malgre les
sommes considerables investies par la collectivite. La non-contagiosite du cancer
parait chose politiquement cruciale et interdit toute comparaison, comme on a ete
tente de le faire au debut de la pandemie, avec Ie sida. Et sans doute cet opti
misme latent est-il largement entame par le probleme des incurables (l'un des
plus beaux chapitres du livre). L'auteur donne ici les elements d'un dossier:
medecine et humanisme, sur lequel Paul Weindling s'est penche ", mais qui
demeure encore insuffisamment etudie, en prenant soin de peser avec exactitude
le poids respectif des facteurs administratifs, scientifiques ou ideologiques dans
cet epineux probleme des classifications socio-techniques de 1'« homme malade ».

Ceci nous amene Ii 1'essentiel, Ii 1'homo medicus, Ii ce « patient-sentinelle »,
veritable « auxiliaire medical » que la medecine et la propagande anticancereuses
ont d'emblee pretendu impliquer dans Ie diagnostic precoce de la maladie et,
pour ce faire, former au reperage des « symptomes suspects » 16. Patrice Pinell
s'interroge pertinemment sur Ie caractere illusoire de « ce sujet ideal de la mede
Cline capable de percevoir son corps comme un objet clinique », profane et pour
tant savant, soutTrant dans sa chair mais assez froid et lucide pour eonsiderer son
mal de maniere objective et impersonnelle! Peut-etre retiendra-t-on aussi de ce
concept qu'il retablit une certaine dose de contingence, de choix personnel, corre
lative de 1'individualisation du depistage (autre originalite, selon l'auteur, de la
lutte anticancereuse par rapport Ii la lutte antituberculeuse ou antivenerienne), et
pour tout dire de liberte dans un domaine ou la sociologie a coutume de les eva
cuer un peu vite. Cette lecture s'accorde-t-elle avec la philosophie d'Elias, 1'une
des grandes references de ce livre? La medecine ne s'impose pas en dehors de la
volonte du malade ; celui-ci fait des choix, tout comme son medecin, Choix dans
1'incertitude, que la science, au lieu d'attenuer, suscite au contraire. Il s'ensuit que

15. Paul WEINDLlNG, Health. Race and German Politics between National Unification and
Nazism. 1870-1945, Londres, Cambridge University Press, 1989.

16. Pour un point de vue medical actuel sur ce probleme, voir Maurice TUBIANA, La
Lumiere dans l'ombre. Le cancer hier et demain, Paris, Odile Jacob, 1992.
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cette liberte est parfois tragique, comme le montre aujourd'hui Ie drame des
hemophiles, homines media par excellence. n nous semble en tout cas que
l'auteur offre ici une solution elegante au probleme tant rebattu du controle social.
Nul doute qu'apres lui la plus grande prudence s'imposera dans Ie maniement de
cette notion tant galvaudee, surtout dans le domaine de la sociologie medicale.
Sur ce point, son livre nous parait d'ores et deja indispensable.

Reste a savoir si cette place que la medecine scientifique reserve au patient col
laborateur a ete reellement comprise et saisie par ledit patient, et a partir de
quando On nous permettra ici une petite critique. Tout ce qui est dit au sujet de la
propagande effectuee par la Ligue contre Ie cancer (l'elite avant la masse, les
groupes-relais, etc.), tout cela est constitutif, toutes choses egales par ailleurs, de la
propagande sanitaire en general. De meme le pedagogisme, si inefficace, critique
par les hommes de la Fondation Rockefeller qui ont tente (en vain a l'epoque)
d'introduire en France les methodes de la publicite et du marketing. L'on peut
enfin se demander si, du moins avant la Seconde Guerre mondiale, Ie tournant du
depistage de masse au diagnostic individualise etait bien entre dans les faits. Ya
t-iI, des cette epoque, originalite de la propagande anticancereuse par rapport Ii
l'ensemble de la propagande sanitaire? D'un point de vue general, les deux der
niers chapitres de l'ouvrage posent tout Ie probleme de l'articulation d'un modele
sociologique sur l'enquete historiographique. La notion d'homo medicus, c'est,
nous semble-toil, le passe vu a travers les lunettes d'aujourd'hui. Methode legi
time, car l'interet meme de la conceptualisation tient precisement dans Ie fait de
parler un langage qui n'est pas celui de l'epoque. Paul Veyne ajustement denonce
Ie prejuge selon lequell'analyse du passe exigeait de n'employer que le langage
propre a l'epoque consideree : il existe des anachronismes de fait (le peche des
peches selon Lucien Febvre), il n'existe pas d'anachronismes analytiques ou
methodologiques. Toutefois, si le concept d'homo medicus semble un acquis defi
nitif, sa genealogie en revanche reste a nos yeux matiere Ii discussion. Ce qui n'est
pas a dire que la reintroduction de l'« homme malade» dans l'univers de la
medecine 17 soit chose contestable: au contraire, l'auteur emporte sur ce point
pleine et entiere conviction.

n est impossible de rendre compte en si peu de place de toute la richesse d'un
livre a la fois limpide et attentif a tirer profit (mais sans les confusions auxquelles
cede aujourd'hui trop souvent la recherche) 18 de tous les divers niveaux d'analyse.
Les multiples dimensions d'un phenomene scientifique et social sont prises a
bras-Ie-corps. Point d'analyse des « representations sociales » sans histoire du
probleme scientifique; point d'histoire epistemologique sans une minutieuse
sociologie des rapports de forces internes et externes au milieu medical; bref,
point ici de cette historiographie incapable de retablir le « fait social total »,
notion toujours conseillee mais fort peu pratiquee, L'ouvrage referme, il semble

17. Norman JEWSON, « The Disappearance of the Sick-Man from Medical Cosmology,
1770-1870», Sociology, 10, 1976, p. 225-244.

18. Yves GINGRAS, « Following Scientists through Society? - Yes, but at Arm's
Lenght! », Cahiers d'epistemologie; n° 9203, Publication du Groupe de recherche en episte
mologie comparee, Universite du Quebec Ii Montreal, 1992.
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que desormais la sociologie historique de la sante publique ne soit plus en France
une «reserve d'Indiens » qui s'efforcerait de compenser ses faiblesses par le
recours pathetique Ii l'hagiographie ou au ricanement, Ii 1'« histoire sainte» des
heros ou des malades, quand ce n'est pas aux platitudes de la psychanalyse utili
see Ii tort et Ii travers. L'auteur a ose le «contact laborieux avec Ie reel» sous
toutes ses faces: en cela aussi, croyons-nous, son livre fera date.

Patrick ZYLBERMAN.

Anne-Marie MOULIN, Le Demier langage de la medecine. Histoire de l'immunolo
gie de Pasteur au Sida. Pref par Niels K. JERNE. Paris, Presses universitaires
de France, 1991. 15 x 21,7, 447 p. (« Pratiques theoriques »).

En cette fin de xx" siecle, les categories et images de l'immunologie ont envahi
le discours medical, et suscite une comprehension nouvelle de la maladie et de ses
causes. L'ambition du livre d'Anne-Marie Moulin est double. En premiere
approximation, il s'agit de proposer une interpretation globale de l'histoire de
l'immunologie, integrant de maniere aussi exhaustive que possible l'ensemble des
dimensions medicales et biologiques de celle-ci. Cet objectif est toutefois subor
donne Ii un autre: l'auteur, philosophe et medecin, a voulu montrer comment
l'immunologie s'est imposee depuis trois decennies environ comme «Je nouveau
langage de la medecine », et a determine la derniere « revolution medicale » en
date. Cette these est essentielle au livre; elle est intimement presente dans le
genre et le ton tres particuliers de narration historique choisi par l'auteur.

L'ouvrage comporte deux parties. La premiere, intitulee « De l'immunisation Ii
l'immunite », decrit les decouvertes, les pratiques medicales et les debats fonda
teurs du paradigme de l'immunite, Un tres beau chapitre sur Pasteur inaugure
l'analyse : A.-M. Moulin montre comment l'immunite fut Ii la fois le fer de lance
du programme pastorien d'eradication des maladies par la vaccination, et son
point faible theorique, car l'idee d'attenuation des germes venait destabiliser le
nouvel ordre des especes bacteriologiques Ii peine inaugure, et par Iiimeme mena
cait la toute nouvelle theorie infectieuse des maladies. Six chapitres examinent
ensuite les celebres controverses sur l'immunite cellulaire (Metchnikofl) et sur
l'immunite humorale (Ehrlich), sur la nature des anticoprs, et sur les paradoxes
multiples qui ont peu Ii peu envahi et constitue la theorie immunologique (ana
phylaxie, allergie, auto-immunite, et les lois naturelles etranges qui limitent les
pratiques artificielles de la transfusion et de la transplantation). L'ensemble de
cette partie se tient pour l'essentiel dans des tranches chronologiques anterieures
aux annees 1960, mais s'aventure dans certains cas jusqu'a la periode contempo
raine, en particulier dans les analyses consacrees Ii la transplantation. L'intention
de l'auteur a manifestement ete de montrer comment l'immunologie s'est peu Ii
peu constituee, non comme une specialite medicale particuliere, ni au demeurant
comme une discipline biologique homogene et autonome, mais comme un
ensemble de decouvertes medicales majeures appelant une theorie biologique qui
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sans cesse se derobait, Qu'il s'agisse de la vaccination, des groupes erythrocy
taires, de la transplantation, ou des bizarreries de l'immunite (vaccins toxiques,
anaphylaxie, allergie, auto-immunite...), l'histoire de l'immunologie a longtemps
consiste dans la decouverte de phenomenes qui lui ont confere une legitimite
medicale, mais dont la signification biologique demeurait enigmatique,

La seconde partie du livre est tout entiere consacree au « systeme immuni
taire », expression apparue ala fin des annees soixante, et dans laquelle l'immu
nologie, desormais institutionnellement organisee, a trouve le ferment d'une
vision unitaire de ses problemes. En contraste avec la premiere moitie de
l'ouvrage, celle-ci presente une grande homogeneite, Envisage comme un « reseau
idiotypique », dans lequel tout anticorps est en meme temps un antigene pour
lequel il existe un (ou des) anticorps capables de le reconnaitre, l'appareil immu
nitaire merite desormais d'etre pense, non plus comme un ensemble de reponses
atomisees a des agressions externes, mais comme un systeme complexe dont la
comprehension exige de prendre en compte les contingences de l'histoire indivi
diuelle. Dans ce nouvel univers theorique, le concept de maladie se modifie de
fond en comble. A la vieille theorie infectieuse de la maladie succede, en effet, une
autre interpretation, formulee dans « le langage ecologique du systeme immuni
taire », Cette nouvelle vision n'est pas moins unitaire que la precedente, mais elle
inverse la comprehension causale de la maladie : l'explication par des causes
infectieuses externes (explication pastorienne par excellence) fait place al'idee de
responsabilite de l'organisme lui-memo.

C'est sans doute dans l'analyse de ce « nouveau langage de la medecine »
qu'Anne-Marie Moulin trouve les accents les plus convaincants, et donne une
exemplaire lecon de philosophie medicale, Dans la conception systemique de
l'immunite, les immunologistes n'ont pas seulement trouve une expression biolo
gique plausible des paradoxes traditionnels qui oberaient leur discipline, ils ont
aussi retabli le mythe de l'unite de la medecine, au moment meme oil celle-ei
s'eparpillait en pratique de plus en plus, dans toutes sortes de « specialites ».
Comme le note avec pertinence l'auteur, l'immunologie n'est pas devenue une
specialite supplementaire, elle « est restee a la disposition de tous ceux qui sou
haitaient y trouver les elements d'un nouveau langage, d'une nouvelle comprehen
sion de la causalite », Dans le systeme immunitaire, les medecins ont trouve occa
sion de donner une respectabilite nouvelle a ce que l'on appelait jadis le
« terrain» ou 1'« idiosyncrasie », autrement dit a ce qui distingue leur art - si
impregne de science soit-il - des ambitions propres de la biologie experimentale.

A lire ces reflexions terminales d'A.-M. Moulin, l'on comprend mieux pour
quoi son livre est traverse par de multiples developpements sur « l'individualite
biologique », que l'immunologie, plus que toute autre discipline biologique expe
rimentale, a contribue amettre en avant. On ne s'etonnera done point que, par
dela la seduction du philosophe-medecin par le nouveau paradigme, le doute
l'emporte en fin de compte. Le nouveau langage est une ideologie,

Le Demier langage de la medecine est un livre admirable, oil l'on ne sait que
trop louer, de l'erudition vaste et dominee, ou de la penetration philosophique.
Cette ceuvre meditee ne manquera pas cependant de soulever des objections ala
mesure de l'ambition philosophique de I'auteur, La methodologie historique est
en particulier questionnable. Amultiplier les angles d'analyse et les gloses sur la
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philosophie implicite (une philosophie peut-elle etre implicite?) de tel ou tel sec
teur de recherche, l'auteur egare parfois le lecteur. Sans doute, l'histoire de
l'immunologie ne pouvait-elle etre un recit lineaire de part en part, mais on
regrette que le traitement de certains problemes experimentaux majeurs, tels que
celui de la formation des anticorps ou de la classification des cellules impliquees
dans l'immunite, soit eparpille en plusieurs endroits de l'ouvrage. Par ailleurs, le
contraste entre les deux parties du recit historique laisse songeur. Autant la pre
miere laisse une impression de dispersion et d'heterogeneite de l'objet historique
avant 1960, autant celIe consacree au « systeme immunitaire » donne Ii voir I'unite
aveuglante d'un consensus theorique qui, de l'aveu propre de l'auteur, a les allures
d'une ideologie medicale, L'ensemble du recit n'a-t-il pas ete trop ordonne Ii cette
these, somme toute assez relativiste?

Quoi qu'il en soit, Le Demier fangage de fa medecine est un des plus beaux
livres d'histoire des sciences et des techniques qui ait ete publie depuis des
annees, II est admirablement ecrit, ce qui n'est pas si frequent dans une discipline
qui tend Ii devenir de plus en plus esoterique. Niels Jerne est peut-etre exagere
ment optimiste lorsqu'il declare dans sa preface que « l'auteur s'adresse au grand
public ». Le niveau d'information historiographique et scientifique de l'ouvrage
n'est guere compatible avec un tel objectif. Le livre d'Anne-Marie Moulin
demande effort au lecteur, qui ne peut sortir indemne dans la vision qu'il a de la
medecine scientifique.

Jean GAYON.

IDSlOIRE DES SCIENCES DE L'HOMME

John DUNN, Histoire de fa theorie politique. Trad. de l'anglais par Anne PRoST et
Philippe BEAUDOIN. Paris, Mentha, 1992. 12 x 20, 63 p., bibliogr. (~( Biblio
theque d'orientation », 6).

Ce petit ouvrage aurait gagne Ii etre intitule, en francais, « l'histoire de la theo
rie politique », II ne contient pas en effet, comme son titre pourrait Ie laisser
croire, une presentation abregee des divers ouvrages de theorie politique du passe
et ne constitue pas lui-meme une histoire de la theorie politique. II s'emploie bien
plutot Ii definir la discipline scientifique qui a pour objet l'etude des ceuvres poli
tiques du passe.

Cette discipline est en un sens aujourd'hui largement pratiquee, II existe dans
diverses langues des etudes portant sur les theories politiques du passe et il existe
dans un grand nombre d'universites des professeurs, des chercheurs qui se livrent
Ii diverses investigations Ii caractere historique Ii propos des ceuvres de theorie


