
LES RAPPORIS ENIRE SCIENCES ET lECHNIQUES
DANS L'ORGANISAll0N DU SAVOIR

MILIEU xvme-MILIEU XIXe siECLE
Antoine PICON

RESUME : La question des rapports entre sciences et techniques commence Ii se
poser de maniere nouvelle Ii partir de la seconde moitie du XVlIf siecle. En meme
temps que se precisent des possibilites inedites d'application des sciences aux tech
niques, les elites eclairees, encyclopedistes, ingenieurs, Ideologues, rejtechissent Ii la
place que doivent occuper les savoirs techniques au sein de l'organisation generale
des connaissances. La reflexion s'approfondit au cours des premieres decennies du
XIJt steele. Certains caressent le projet d'une science des techniques, d'une « tech
nologie », qui permettrait d'ordonner la masse des savoirs et des savoir-faire.
D'autres se contentent de grouper les techniques en fonction de leurs applications.
Ce qui se fait jour en definitive au travers de ces differentes tentatives, c'est le statut
modeme d'une technique omnipresente en meme temps qu'elle echappe a toute
mise en ordre globale.

INIRODUCIlON

« L'utile circonscrit tout. Ce sera l'utile qui dans quelques siecles don
nera des bornes a la physique experimentale, comme il est sur le point
d'en donner ala geometric »1. Tiree des Pensees sur l'interpretation de la
nature de 1754, cette declaration de Diderot est loin d'epuiser la richesse
de ses conceptions touchant aux rapports entre la connaissance scienti
fique et la sphere de l'utile, en d'autres termes entre les sciences et les
techniques. Elle indique en tout cas que la question posee par ces rap
ports est al'ordre dujour des les annees 1750. En temoigne egalement la
place accordee par l'Encyclopedie a la description des arts et metiers a
cote d'articles consacres aux mathematiques, a la mecanique ou a
l'hydraulique.

I. Denis DIDEROT, Pensees sur l'interpretation de fa nature, 1754, Paris, Vrin, 1983, p. 23.
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Semblable question va prendre une importance grandissante au cours
de la seconde moitie du XVIII· siecle. Aux interrogations des philosophes
et des savants vont s'adjoindre les reflexions des ingenieurs qui pres
sentent l'imminence d'un bouleversement des cadres traditionnels de leur
pratique. Cette pratique accorde en attendant peu de place aux resultats
scientifiques les plus recents, aux progres du calcul infinitesimal notam
ment, meme si elle se reclame avec insistance du « flambeau des mathe
matiques » dont la lumiere doit faire progresser les arts 2. La situation va
changer toutefois sous la Revolution qui coincide avec l'apparition d'une
exigence d'articulation entre connaissances scientifiques et techniques
beaucoup plus prononcee que ce que l'on avait connu jusque-la. Dans
certains milieux d'ingenieurs, leur articulation se recherche en reference a
la pensee philosophique dominante, l'Ideologie, qui inspire par exemple
les ecrits d'un Gaspard Riche de Prony. Plus generalement, la creation
d'une institution comme l'Ecole polytechnique doit etre replacee dans Ie
cadre de l'optimisme qui caracterise les annees revolutionnaires concer
nant la possibilite d'enchainer sciences et techniques sans rupture.

En retrait d'un tel optimisme, les ingenieurs de la premiere moitie du
XIx" siecle vont etre progressivement amenes a rechercher de nouvelles
relations entre sciences et techniques, relations fondees cette fois sur la
reconnaissance de l'autonomie de la sphere des precedes et des filieres
techniques qu'il s'avere impossible de subordonner entierement aux don
nees foumies par la mecanique, l'hydraulique, la resistance des materiaux
ou la thermodynamique, en depit de leur developpement accelere. C'est a
la constitution d'une « technologie » de l'ingenieur qu'aspirent alors la
plupart de ceux qui reflechissent aux rapports entre sciences et tech
niques. Le projet d'une technologie generale permettant de classer
l'ensemble des savoirs utiles aux ingenieurs emerge toutefois au moment
ou la sphere des precedes et des filieres de production connait une
expansion sans precedent avec les debuts de la Revolution industrielle.
Cette expansion va vouer a l'echec les tentatives d'organisation unitaire
de la connaissance technique. Au lieu d'une technologie de l'ingenieur
vont se faire jour des « genies » plus specialises, genie civil tout d'abord,
bientot suivis par des genies mecanique, chimique puis electrique, Cepen
dant, l'impossibilite de constituer une technologie generale permettant de
rendre compte de la totalite des relations qui unissent les differents sec
teurs de l'activite technicienne va hanter longtemps encore les ingenieurs.

Des annees 1750 au milieu du XIX· sieele, les rapports entre sciences et
techniques et les problemes d'organisation du savoir qu'ils induisent

2. Nicolas AUBRY, Memoire sur differentes questions de La science des constructions
publiques et eamomiques, Lyon, Dombry, 1790, p. ij.
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enregistrent une serie de transformations sur lesquelles nous voudrions
nous etendre plus en detail apresent. Outre son interet historique, cette
evolution et l'echec relatif sur lequel elle debouche permet d'eclairer Ie
statut paradoxal de la technique dans nos societes contemporaines, une
technique tout a la fois omnipresente et difficilement pensable dans sa
globalite, une technique qui fait appel ades savoirs de plus en plus nom
breux et sophistiques sans que leur dispositif d'ensemble se laisse aise
ment decrire,

LA PLACE DES TECHNIQUES DANS L' ENCYCLOPEDlE

Les techniques occupent une place importante dans l'Encyclopedie qui
reflete en cela l'interet de Diderot pour les arts et metiers. Ces demiers se
parent a ses yeux d'une dignite equivalente a celIe des sciences et des
beaux-arts. « Le poete, Ie philosophe, l'orateur, Ie ministre, le guerrier, le
heros, seraient tout nus, et manqueraient de pain sans cet artisan l'objet
de son mepris cruel» 3, peut-on lire par exemple dans l'article « Metier»
qui veut rehabiliter l'activite des ateliers et des manufactures. La place des
arts mecaniques dans l'edifice de la connaissance n'en est pas pour autant
simple a determiner. Les techniques constituent en effet un univers foi
sonnant de gestes, d'operations et de processus, ainsi que Ie souligne
l'article « Encyclopedic », un univers dont la complexite possede quelque
chose de decourageant pour qui entreprend de le decrire,

« Quelle diversite ne s'introduit pas tous les jours dans la langue des arts,
dans les machines et dans les maneeuvres? Qu'un homme consume une par
tie de sa vie ala description des arts; que degoute de cet ouvrage fatigant, il
se laisse entrainer a des occupations plus amusantes et moins utiles, et que
son premier ouvrage demeure renferme dans ses porte-feuilles : il ne s'ecou
lera pas vingt ans, qu'a la place de choses nouvelles et curieuses, piquantes
par leur singularite, interessantes par leurs usages, par Ie gout dominant, par
une importance momentanee, il ne retrouvera que des notions incorrectes,
des manceuvres surannees, des machines imparfaites ou abandonnees, Dans
les nombreux volumes qu'il aura composes, il n'y aura pas une page qu'il ne
faille retoucher; et dans la multitude des planches qu'il aura fait graver,

3. Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, par M. DIDE

ROT et M. D' ALEMBERT, Paris, Briasson, 1751-1772, 1.X, « Metier », p. 463. Sur la rehabilita
tion des arts et metiers rnenee par les eneyclopedistes, lire par ex. Georges FRIEDMANN,

« L'Encyclopedie et Ie travail humain », Annates. Economies, Societes, Civilisations, S' annee,
1, 1953, p. 53-61.
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presque pas une figure qu'il ne faille redessiner. Ce sont des portraits dont
les originaux ne subsistent plus. Le luxe, ce pere des arts, est comme le
Saturne de la fable, qui se plaisait Ii detruire ses enfants » 4.

Organiser le corpus des connaissances techniques est loin d'etre
evident dans ces conditions. Si leur utilite ne fait aucun doute pour Dide
rot et ses collaborateurs, leur structure d'ensemble se revele difficilement
apprehendable, Puisque le projet encyclopedique implique toutefois
l'etablissement d'un arbre genealogique rassemblant sous un meme point
de vue la totalite des connaissances humaines, les arts et metiers vont se
retrouver classes en fonction du type de materiau travaille : or et argent,
pierres fines et precieuses, fer, verre, peaux, pierre, platre et ardoise, soie,
laine, etc. 5. En se referant aux productions immuables de la nature, une
telle classification permet de stabiliser quelque peu le tableau mouvant
des dispositifs et des precedes techniques. Mais son caractere inteIlec
tuellement peu satisfaisant - elle conduit par exemple aregrouper sous
une meme rubrique les competences, pourtant tres differentes, du vitrier
et de l'opticien qui taille des lentilles - est revelateur des ambiguites qui
s'attachent au statut des savoirs techniques. Diderot a beau affirmer qu'il
n'y a pas de difference essentielle entre les sciences et les arts, que les
unes privilegient simplement la contemplation des objets tandis que les
autres se proposent de les executer", les liens entre ces deux ordres de
connaissances demeurent precaires. On retrouve les memes ambiguites
du cote des ingenieurs, on va le voir, en depit de leur reference constante
aux sciences physico-mathematiques qui fondent selon eux leur
demarche.

SCIENCES ET TECHNIQUES DANS LA PENSEE DES INGENIEURS DES LUMIERES

Pour les ingenieurs des Lumieres, les sciences constituent sans aucun
doute possible l'assise conceptuelle de leur art. La geometric et la meca
nique ne permettent-elles pas de determiner la forme des ouvrages et de
les dimensionner de maniere a ce qu'ils soient durablement resistants ?

4. cr. article « Eneyclopedie », in Encyclopedie, op. cit. supra n. 3, t. I, p. 636. Bien qu'il
soit avant tout destine a souligner les lenteurs apportees par Reaumur a la Description des
artset metiers de I'Academic des sciences, un tel passage est revelateur des difficultes eprou
vees par Diderot et ses collaborateurs dans leur propre entreprise de description des tech
niques.

5. Ibid., t. I, « Systeme figure des connoissances humaines »,
6. Ibid., t. I, « Art », p. 714.
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Aux yeux des constructeurs de fortifications, de ponts, de routes ou de
canaux, l'organisation des connaissances techniques affecte la forme
d'une pyramide au sommet de laquelle figurent les principes physico
mathematiques les plus generaux tandis que sa base est constituee des
mille et un details d'execution qui les occupent quotidiennement. Les
traites d'un Belidor, sa Science des ingenieurs de 1729 et son Architecture
hydraulique parue pour la premiere fois en 1737-1739, refletent cette
structure pyramidale. lIs commencent par l'expose des theoremes de geo
metrie et des resultats mecaniques qui en dependent, avant d'envisager
les differents types d'ouvrages qui peuvent etre confies aux ingenieurs. A
y regarder de plus pres, cependant, les rapports entre sciences et art de
l'ingenieur sont moins etroits qu'il pourrait y paraitre, lIs ne vont guere
au-dela de la revendication vitruvienne d'un lien entre mathematiques et
edification 7. Comme I'architecte, l'ingenieur doit connaitre l'arithmetique
et surtout la geometric. Les competences de I'architecte et de l'ingenieur
sont d'ailleurs encore assez peu differentes, comme en temoigne l'edition
de 1755 du Dictionnaire de Daviler dans laquelle I'art de l'ingenieur ne
constitue qu'une division de la discipline architecturale",

Profondement marques par la tradition vitruvienne, les ingenieurs sont
ala fois empreints d'un grand respect pour les sciences et mefiants quant
a leurs possibilites d'application directe. Les rapports entre theorie et
pratique, sciences et procedures de dimensionnement effectivement en
usage, ne sontjamais prescriptifs; ils relevent plutot d'une sorte de nego
ciation ou se revele toute l'habilete de I'homme de I'art. Lorsqu'il se
refere, par exemple, aux travaux de La Hire sur la stabilite des voutes en
maconnerie, un Perronet modifie arbitrairement certains parametres; il
en adapte d'autres a ce qu'il juge etre conforme aux enseignements de
l'experience, de maniere a dimensionner les ponts qu'il est charge de
construire", Concretement, les ingenieurs font la plupart du temps usage
de « maximes » et de proportions tres voisines de celles qu'emploient les

7. Dans son De architectura, Vitruve recommandait aI'architecte une connaissance appro
fondie des mathematiques, La tradition vitruvienne reprendra son conseil en faisant des
mathematiques, de la geometric en particulier, I'une des composantes essentielles de la theo
rie architecturale. Cf., sur ce point, Alberto PEREZ-GoMEZ, Architecture and the Crisis of
Modem Science, Cambridge, Mass., M.I.T. Press, 1983 et Antoine PiCON, Architectes et inge
nieurs au steele des Lumieres, Marseille, Parentheses, 1988.

8. Augustin Charles DAVILER, Dictionnaire des termes de l'architecturecivile et hydraulique
et des arts qui en dependent, 1691, Paris, C.-A. Jombert, 1755, « Systeme figure de I'archi
tecture », L'art de I'ingenieur est tout entier contenu sous la rubrique « architecture hydrau
Iique ».

9. Jean-Rodolphe I'ERRONET, Description des projets et de la construction des ponts de
Neuilli, de Mantes, d'Orleans, de Louis XVI, etc... du projet du canal de Bourgogne [...j et de
celui de la conduite des eaux de I'Yvette et de Bievre aParis, Paris, 1782-1783, reed. Paris,
Didot fils aine, Jombert jeune, 1788.
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architectes. Leur science est ainsi tres en retrait de celle qui s'elabore au
sein des academies. La plupart ignorent jusqu'aux rudiments du calcul
infinitesimal. La geometric regne en maitre sur un art dont Ie caractere
empirique constitue la principale vertu.

Quelques indices de renouveau se font neanmoins jour au sein de ce
contexte intellectuel encore tres classique. En meme temps qu'ils se
referent a des « maximes » et a des proportions, les ingenieurs des
Lumieres ressentent la necessite de nouveaux outils physico-mathema
tiques qui leur permettraient d'apprehender de maniere plus fine la rea
lite, d'en modeliser les dynamiques et les flux devant lesquels la geome
trie se revele impuissante 10. La creation d'etablissements d'enseignement
specialises destines aux ingenieurs joue un role dans cette prise de
conscience des limites de la tradition. Au concours d'entree de l'Ecole du
genie de Mezieres, fondee en 1748, on reclame par exemple des candi
dats one connaissance assez poussee du calcul infinitesimal et de son
application a la mecanique ll. La scolarite ulterieure des futurs ingenieurs
des fortifications demeure toutefois centree sur la pratique du projet 12.

Une importante distance separe encore I'art de l'ingenieur des deve
loppements scientifiques les plus recents.

Creee Quant a elle en 1747 et placee sous la direction de Perronet,
I'Ecoie des ponts et chaussees est encore moins scientifique puisqu'il n'y
ani concours d'entree ni coors magistraux 13. Sous la conduite de Perro
net, les eleves s'initient en revanche aux projets de routes et d'ouvrages
d'art avec on realisme tout a fait remarquable. A I'Ecole des ponts, le
renouveau qu'escomptent a terme les ingenieurs se revele d'une autre
maniere, par l'exploration systematique des apories de la tradition
constructive. A defaut de disposer de nouveaux outils de dimensionne
ment, les eleves concoivent des projets dont la hardiesse s'ecarte des
canons en vigueur. Et puisqu'il faut bien tenter de rationaliser I'univers
technologique qui les entoure, on leur apprend adecrire minutieusement

10. Antoine PICON, L'Invention de l'ingenieur modeme. L'Ecole des pants et chaussees,
1747-1851, these de doctorat de I'Ealie des hautes etudes en sciences sociales, Paris, 1991.

II. Sur l'Ecole du genie de Mezieres, lire Rene TAlON, « L'Ecole Royale du Genie de
Mezieres », in Enseignement et diffusion des sciences en France au xmf siede, Paris, Her
mann, 1964, p.559-615 et Roger CHARTIER, « Un recrutement scolaire au XVIII· siecle,
L'Ecole Royale du Genie de Mezieres », Revue d'histoire modeme et contemporaine, t, xx,
1973, p. 353-375.

12. a. Bruno BELHosrH, Antoine PICON, Joel SAKAROvrn::H, « Les exercices dans les eccles
d'ingenieurs sous l'Ancien Regime et la Revolution», Histoire de l'education, 46, p. 1990,
p.53-109.

13. Sur I'Ecole des ponts et caaussees du XVIII' siecle, lire Ferdinand de DARTEIN, « Notice
sur Ie regime de I'ancienne Ecole des ponts et chaussees et sur sa transformation apartir de
la Revolution », Annales des ponts et chaussees, 2· trim. 1906, p. 5-143 et A. PICON, op. cit.
supra n. 10.
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les objets, les operations et les processus auxquels ils ont affaire, ales
decomposer en parties d'ouvrages et en sequences elementaires, avant de
les recomposer dans la perspective d'une plus grande efficacite, Sern
blable demarche fait songer a la definition tres generale de la methode
analytique que donne Condillac dans son Cours d'etudes de 1775:
« L'analyse est [...Jla decomposition entiere d'un objet, et la distribution
des parties dans l'ordre OU la generation devient facile» 14. Au lieu de
s'appliquer uniquement aux idees comme chez Condillac, ce type de
« decomposition entiere » suivie d'un rearrangement ne serait-il pas sus
ceptible de donner naissance a un cadre conceptuel inedit, un cadre dans
lequel viendraient tout naturellement prendre place les nouveaux outils
physico-mathematiques dont les ingenieurs pressentent, le plus souvent
confusement, la venue? Cet espoir va etre nourri par certains ingenieurs
au cours des annees revolutionnaires.

REVOLUTION ET IDEAL ANALYTIQUE

La Revolution est marquee, on le sait, par une intense reflexion sur
l'enseignement, reflexion qui se traduit par une multiplication de projets
et de mesures d'ordre legislatif et reglementaire. La formation technique,
celIe des ingenieurs en particulier, n'echappe pas ace mouvement 15. Cha
cun s'accorde a reconnaitre ses insuffisances et ses defauts. Deux objectifs
s'imposent a ceux qui tendent d'y remedier.

Meme si la plupart des anciennes eccles d'ingenieurs recevaient des
candidats ayant effectue des etudes au college, leurs liens avec l'enseigne
ment secondaire etaient des plus laches. One telle situation semble parti
culierement critiquable au moment ou tente de se mettre en place un sys
teme national d'instruction concu sous la forme d'une pyramide
d'institutions menant du primaire au superieur. Mieux articuler la forma
tion dispensee a l'ensemble de la nation et celIe que recoivent ses tech
niciens les plus eminents do it permettre de lutter contre les mefaits de
l'esprit de corps, contre les prejuges qui en decoulent et que les elites
revolutionnaires reprochent aux ingenieurs du genie ou des ponts et

14. Etienne BONNOT de CoNDlLJAC, « Cours d'etudes pour Ie prince de Parme », « V. De
I'art de penser », in (Euvres philosophiques de Condillac, Paris, Presses universitaires de
France, 1947-1951, t. I, p. 769, cite par Gilles-Gaston GRANGER, La Mathematique sociale du
marquis de Condorcet, Paris, 1956, reed. Paris, O. Jacob, 1989, p. 39.

15. Cf., par ex., Antoine LEON, La Revolution francaise et l'education technique, Paris,
Societe des etudes robespierristes, 1968.
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chaussees. Leur scolarite doit etre en outre rendue plus efficace et si pos
sible plus courte que sous I'Ancien Regime. Dans un etablissement
comme I'Ecole des ponts, les eleves sejournaient de cinq Ii sept ans en
moyenne; une telle duree n'est plus de mise au moment ou la guerre
accroit considerablement les besoins en ingenieurs.

Ces deux ordres de preoccupations convergent vers la recherche d'une
meilleure articulation entre sciences et techniques. Articuler sciences et
techniques, determiner la nature exacte de leurs relations, exploiter au
mieux ces relations, c'est assigner aux arts leur juste place au sein.du pro
gramme general des connaissances qu'une nation doit cultiver. Articuler
sciences et techniques doit aussi permettre de faire l'economie des
longues annees d'apprentissage que comprenait la formation d'ingenieur
par suite de ses insuffisances theoriques, Cette double ambition est a
l'origine du projet d'Ecole centrale des travaux publics concu par Monge
et ses collaborateurs immediats 16. L'Ecole centrale des travaux publics de
1794, qui prendra le nom d'Ecole polytechnique l'annee suivante, est le
premier etablissement Ii s'organiser autour de la question des applica
tions des sciences aux techniques. Les Programmes de l'enseignement
polytechnique de l'Ecole centrale des travaux publics publies en pluviose
an III (janvier-fevrier 1795) ainsi que les Developpemens sur l'enseigne
ment adopte pour l'Ecole centrale des travaux publics du 21 vent6se sui
vant (11 mars 1795) sont Ii cet egard tout Ii fait eclairants 17. La division
entre mathematiques et physique Ii laquelle ces deux textes font appel,
puis, Ii I'interieur des mathematiques, la distinction entre I'analyse et la
description des objets Ii laquelle ils precedent, relevent Ii la fois de consi
derations scientifiques et d'une classification des problemes auxquels se
trouvent confrontes les ingenieurs lorsqu'ils concoivent des ouvrages.
Maitriser au moyen des mathematiques, du calcul analytique et de la geo
metrie descriptive, les formes et les mouvements, connaitre les proprietes
intimes des corps qu'enseigne la physique, constituent autant d'impera
tifs a la fois theoriques et pratiques. A la division entre preceptes gene
raux de la mecanique et objets concrets de I'art de l'ingenieur dont se
contentait un Belidor succede une partition plus subtile des connais-

16. Parmi les travaux recents consacres a la genese de !'Ecole polytechnique, on pourra
consulter, par ex., Janis LANGINS, The Ecole polytechnique (1794.1804) from Encyclopaedic
School to Military Institution, dact., these de doctorat de l'Universite de Toronto, Toronto,
1979, B. BELHoslE, « Les origines de !'Ecole polytechnique. Des anciennes eccles d'inge
nieurs a!'Ecole centrale des travaux 'publics », Histoire de l'education, 42, 1989, p. 13-53 et
J. LANGINS, « La prehistoire de l'Ecole polytechnique », Revue d'histoire des sciences,
t. XLIV, 1, 1991, p.61-89.

17. On trouvera une reproduction partielle de ces deux textes in J. LANGINS, La Repu
blique avait besoin de savants .. les debuts de l'Ecole polytechnique. l'Ecole centrale des tra
vaux publics et les cours revolutionnaires de l'an Ill, Paris, Belin, 1987, p. 126-198,227-269.
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sances, une partition censee pennettre une meilleure imbrication des
sciences et des techniques.

Qualifie d' « encyclopedique » par l'historien des sciences Janis Lan
gins dans la mesure ou it est porteur d'une organisation implicite du
savoir 18, Ie programme de l'Ecole centrale des travaux publics ne pose
pas de probleme particulier aux yeux de Monge qui tend ase desinteres
ser du cadre philosophique susceptible de justifier une telle organisation.
Cette indifference est loin d'etre partagee par certains ingenieurs, plus
sensibles peut-etre que le savant aux ambiguites que laissent subsister les
textes fondateurs de I'etablissement. Parmi ceux-ci, une mention speciale
doit etre faite de Gaspard Riche de Prony, ingenieur des ponts et chaus
sees et directeur du cadastre, qui devient professeur a l'Ecole polytech
nique en 1795 puis directeur de I'Ecole des ponts et chaussees apartir de
179819

• Anterieurement au projet d'Ecole centrale des travaux publics,
Prony reflechit aux transformations qu'il convient d'apporter ala forma
tion dispensee aux ingenieurs. Influence par l'Ideologie, it redige au
debut des annees 1790 des Reflexions sur l'organisation d'une academie
qui auroit pour objet la perfection et l'enseignement de la construction
dans lesquelles s'esquisse une conception tres globale des liens qui
doivent s'etablir entre les principes qui regissent l'acquisition des connais
sances et pennettent de rendre compte de leurs filiations reciproques et le
programme d'etude des futurs ingenieurs. Comme les Ideologues heritiers
de Locke et Condillac, Prony voit dans les sensations l'origine des sciences
et des arts. Plus precisement, sciences et arts ne sont jamais que des
« combinaisons d'idees et de signes », combinaisons dont l'Ideologie a
pour ambition d'etudier les mecanismes en analysant le developpement
des idees et leurs enchainements depuis la sensation elementaire vierge de
tout jugement jusqu'aux propositions les plus complexes. Une telle etude
offre egalement le tableau des progres de l'esprit humain qui s'est progres
sivement eleve des notions communes aux abstractions. L'enseignement
consiste afaire parcourir aux eleves cet itineraire en accelere, en le debar
rassant des errements du processus historique reel 20.

18. J. LANGlNS, The Ecole polytechnique, op. cit. supra n. 16.
19. Sur la vie et l'eeuvre de Prony, lire Yves CHICOlEAU, Antoine PiCON, Catherine

ROCHANT, « Gaspard Riche de Prony ou Ie genie" applique" », Culture technique, 12, 1984,
p. 171-183, et surtout Margaret BRADLEY, Prony the Bridge-Builder, these de doctorat de
l'Institut polytechnique de Coventry, Coventry, 1984.

20. Cf. Gaspard RiCHE de PRoNY, Reflexions sur l'organisation d'une academie qui auroit
pour objet 10 perfection et l'enseignement de la construction, E.N.P.C., Ms 1056: en effet,
selon lui, « un traite d'une science n'est Ii proprement parler qu'un tableau raisonne ou une
histoire philosophique de telle ou telle partie de I'esprit humain, dans laquelle on resserre
par l'espace des generations ou des series de raisonnements des longtemps recueillis, en sui
vant I'ordre qu'exige leur enchainement et leur filiation reciproque, supprimant les opera-
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Classification des connaissances en fonction de leurs filiations et for
mation des ingenieurs ont du meme coup partie liee, Mais l'analyse des
idees, cette « methode de l'esprit humain »21 chere aux Ideologues a sur
tout le merite de reduire les sciences et les arts a une meme origine en jus
tifiant ainsi les tentatives faites pour les rapprocher. Elle foumit, en outre,
un rneme cadre theorique au calcul infinitesimal et a la demarche de
decomposition/recomposition rationnelle dont se contentent encore la
plupart des techniciens. Tel est bien son interet premier aux yeux d'un
ingenieur comme Peony qui pressent probablement la difficulte que
constitue la presence au sein d'un meme programme d'enseignement de
matieres scientifiques abstraites et de disciplines concretes comme l'archi
tecture hydraulique.

En tant que professeur d'analyse et de mecanique a l'Ecole centrale
des travaux publics, Prony cherche a surmonter cette ditficulte en se refe
rant a la methode analytique des ses premieres lecons. Le Journal de
l'Ecole nous apprend ainsi qu'il a commence son cours en tracant « une
esquisse philosophique de l'histoire de l'esprit humain dans les sciences
physico-mathematiques » et en s'attachant « a developper la generation
naturelle des idees fondamentales de la mecanique »22. On retrouve les
memes orientations dans sa Mecanique philosophique de l'an VIII dans
laquelle it fait deriver les concepts fondamentaux de la science de « la
metaphysique ou Ideologie, qui elle-meme les a deduits des premiers
produits du sentiment» 23.

Grace au cadre methodologique foumi par I'Ideologie, Ies rapports
entre sciences et techniques sont censes relever d'une gradation continue
de l'abstrait au concret. Appele a reformer l'ancienne Ecole des ponts et
chaussees a partir de 1798, l'ingenieur se situe dans la meme perspective.
Aux termes de la loi du 30 vendemiaire an IV (22 octobre 1795), l'eta
blissement fonde par Perronet ne recoit plus comme auparavant des
jeunes gens instruits des seuls rudiments de l'arithmetique et de la geo
metrie, mais des polytechniciens ayant deja effectue deux ans de scolarite
au cours desquelles ils se sont inities au calcul infinitesimal, a la meca-

tions fausses et reduisant les vraies a un degre de simplicite que Ie plus souvent les auteurs
n'ont pas connu »,

21. Joseph GARAT, Seances des Ecoles normales recueillies par des stenographes et revues
par les professeurs, Paris, t. I, p. 148. Sur les conceptions des Ideologues, cf. Sergio MORAVIA,

II Pensiero degli Ideologues Scienza efilosofia in Francia (1780-1815), florence, La nuova
Italia, 1974 et Io., II Tramonto dell'Illuminismo filosofia e politica nella societe francese
(/770-1810), Bari/Rome, Laterza, 1986.

22. G. RICHE de I'RONY, « Cours d'analyse appliquee ala mecanique », Journal Polytech
nique ou bulletin du travail fait a l'Ecole centrale des travaux publics, cahier I, Paris, Impr.
de la Republique, an III, p. 92-119, en part. p.92.

23. In., Mecanique philosophique ou analyse raisonnee des diverses parties de la science de
l'equilibre et du mouvement, Paris, Irnpr. de la Republique, an VIII, p. 3.
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nique, a la geometric descriptive et a bien d'autres sciences encore.
Quelle formation complementaire leur delivrer afin de tenir compte de
leurs acquis? Recherchant toujours une gradation aussi complete que
possible entre theorie et pratique, Prony decide de creer trois cours, un de
mecanique appliquee, un de stereotomie appliquee aux arts du dessin, de
la coupe des pierres et des bois et de la charpente, un enfin de construc
tion 24. Concus dans le droit fil de l'enseignement de Polytechnique, ces
cours partent des principes scientifiques generaux pour s'impliquer gra
duellement dans les details propres al'exercice du metier d'ingenieur des
ponts et chaussees, La science et l'art de I'ingenieur s'organisent toujours
de maniere pyramidale, mais leur mise en coherence ne s'opere plus
desormais al'interieur du cadre vitruvien.

Au cours des annees revolutionnaires, Prony n'est pas le seul ingenieur
as'interesser al'Ideologie et aux potentialites d'articulation entre theorie
et pratique qu'elle recele, Dans la lignee du Rapport et projet de decret sur
l'organisation generaIe de l'instruction publique, son collegue des ponts
et chaussees Joseph Dutens publie en l'an VII un memoire sur « les
moyens de nationaliser l'instruction » fonde lui aussi sur l'analyse des
idees et l'etude de leurs filiations. Repondant au concours lance par l'Ins
titut sur l'influence des signes sur la formation des idees, l'ingenieur
constructeur de la Marine Lancelin fera paraitre l'annee suivante une
Introduction a l'analyse des sciences d'inspiration tout aussi ideolo
gique ".

Ces quelques exemples sont revelateurs d'une volonte assez generale
de fondement des sciences et des arts sur des bases plus satisfaisantes que
celles qu'on leur avait assignees jusque-la, en faisant appel a la philo
sophie sensualiste de Condillac et de ses successeurs et ala methode ana
lytique qui en decoule. Cette volonte s'exprime egalement chez des archi
tectes comme Le Camus de Mezieres, Ledoux et surtout Boullee dont
l'Essai sur l'art tente de mettre en correspondance directe le registre des
sensations et celui des formes elementaires que l'architecture a pour tache
de cornbinerj". Grace acette mise en correspondance, la discipline archi
tecturale doit elle aussi trouver sa juste place au sein du systeme general

24. ID., Plan d'instruction des eleves de l'Ecole nationale des ponts et chaussees pour
l'an 7, Paris, an VII.

25. Joseph DUIENs, Des moyens de nationaliser l'instruaion, Evreux, Impr. A. Lanoe,
an VIII; P.-F. lANCELIN, Introduction al'analyse des sciences, ou de la generation, des fonde
mens, et des instrumens de nos connaissances, Paris, Impr. de Bossange, Masson, Besson,
1801.

26. Nicolas LE CAMUS de MEzIl)RES, Le Guide de ceux qui veulent bdtir, Paris, 1781, reed.
Paris, I'auteur, B. Morin, 1786; Claude Nicolas LEDOUX, L 'Architecture consideree sous le
rapport de l'art, des moeurset de la legislation, Paris, l'auteur, 1804; Etienne-Louis BOULLEE,
Architecture. Essai sur l'art, pub!. Jean-Marie PEROUSE de MoN1Cws, Paris, Hermann, 1968.
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des sciences et des arts dont l'idee meme de methode analytique se revele
porteuse.

L'etablissement de ce systeme que l'Encyclopedie n'avait fait qu'esquis
ser est destine afluidifier la connaissance. II s'agit que les sciences et les
arts se fecondent mutuellement au moyen d'une circulation incessante
des intuitions, des concepts et des operations sur lesquels ils se fondent.
Mais pour pouvoir circuler et se feconder mutuellement, ces intuitions,
ces concepts et ces operations doivent etre identifies avec precision. A
I'analyse des idees doit repondre celIe des operations elementaires dont
se composent les processus de production. Telle est bien la demarche a
laquelle se livrent en l'an Illes savants appeles a injecter de la science
dans les fabrications revolutionnaires de poudre et d'armes afin d'en
ameliorer la productivite ", Dans les dernieres annees du XVlII

e siecle, la
pratique de la decomposition/recomposition a laquelle se livraient
depuis longtemps deja les technologues et les ingenieurs des Lumieres
renvoie a un ideal beaucoup plus ambitieux de mise en ordre du savoir et
de rationalisation des productions humaines.

VERS UNE TECHNOLOGIE DE L'INGENIEUR

Les premieres annees du XIX
e siecle voient Ie reflux de I'optimisme

revolutionnaire a l'egard de la science. Chateaubriand se fait l'echo de ce
desenchantement dans son Genie du christianisme lorsqu'il declare que
« nous attribuons faussement a nos sciences ce qui appartient au progres
naturel de la societe» 28. Dans les milieux d'ingenieurs, l'articulation
entre sciences et techniques n'en demeure pas moins al'ordre dujour. Le
dispositif forme par Polytechnique et ses etablissements d'application
conduit, en effet, a juxtaposer une formation scientifique abstraite et un
apprentissage du metier d'ingenieur beaucoup plus traditionnel. Entre les
exigences du cursus polytechnicien et celIe des ecoles d'application se
font jour de nombreuses tensions qui nuisent a l'efficacite du systeme".

Aux yeux de savants et d'ingenieurs comme Navier, Coriolis ou Ponce
let, de telles tensions sont appelees ase resorber au profit d'une science

27. Sur les fabrications revolutionnaires, cf. Camille RiCHARD, Le Comite de Salut Public
et les fabrications de guerre sous /a Terreur, Paris, F. Rieder et c-, 1922.

28. Francois Rene de CHAlEAUBRlAND, Le Genie du christianisme, Paris, 1802, reed. Paris,
Garnier-Flammarion, 1966, t. I, p. 412.

29. Ces tensions culminent avec I'enseignement d'un Cauchy Ii I'Ecoie polytechnique,
enseignement dont le caractere abstrait provoque de vives reactions de la part des eleves
comrne des responsables des eccles d'application, Cf. B. BELHoSlE, Cauchy 1789-1857. Un
mathematicien legitimiste au xtx' siecle, Paris, Belin, 1985.
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de l'ingenieur tout a la fois theorique et experimentale, une science qui
conduirait continument des premiers principes de la mecanique et de la
resistance des materiaux aux formules utiles en pratique aux concepts
d'ouvrages d'art et de machines. Un tel projet se heurte toutefois a la
diversite croissante des techniques. Dans les annees 1820-1830, l'art de
l'ingenieur semble exploser sous la pression des innovations. Les ponts
suspendus, les machines a vapeur, Ie chemin de fer constituent autant
d'objets etrangers a la tradition vitruvienne et aux competences de l'inge
nieur artiste d'antan. Dans un rapport date de 1831, l'inspecteur de
l'Ecole des ponts et chaussees Charles-Joseph Minard s'a1arme de cette
situation.

« La masse des connaissances s'augmente chaque jour des theories et des
faits decouverts Ia veille, chaque division de Ia science devient elle-meme une
science particuliere qui demande Ies forces intellectuelles de I'homme. C'est
ainsi qu'aujourd'hui en mecanique les machines Ii vapeur forment presque
exclusivement l'occupation d'une classe nombreuse de personnes instruites.
Que doit-on done penser d'une profession ou Ia connaissance de ces
machines ne serait qu'une subdivision; telle est cependant I'art de l'inge
nieur des Ponts et chaussees tel que Ie veulent Ies ordonnances actuelles.
Depuis peu d'annees cet art s'est complique par Ies applications de la fonte
aux voutes et aux canaux, et plus recemment encore par Ies ponts suspendus
et les chemins de fer qui Ii eux seuls peuvent absorber la capacite de l'inge
nieur. II faudrait done que Ie temps des etudes augmentat avec Ies connais
sances exigees, et nous avons Vll qu'il en etait autrement. Disons de plus que
l'art est dans un moment de turgescence qui rend I'enseignement bien diffi
cile, puisque Ies preceptes sont incertains. Qui oserait aujourd'hui donner
des regles pour etablir un chemin de fer ou une machine Ii vapeur? »30.

Le « moment de turgescence» evoque par Minard pourrait bien
condamner a l'avance les tentatives de constitution d'une science de
l'ingenieur unitaire conduisant de la theorie a la pratique. Une alternative
se dessine alors. Elle consiste a se laisser guider pour l'essentiel par 1es
applications, ales organiser en fonction de leurs parentes et de leurs
connexions, sans chercher forcement a remonter aux principes generaux
auxquels elles seraient susceptibles d'etre rattachees. Entre les determina
tions scientifiques pures et les details concrets de l'art, c'est le projet d'un
savoir specifique portant sur les operations, les processus et les filieres
techniques qui se fait jour chez certains ingenieurs en guise de reponse a
la difficulte d'articuler pleinement sciences et techniques, comme une
sorte de contrepoint a l'opacite de leur relation. Un tel savoir

30. Charles-Joseph MINARD, De quelques ameliorations dans l'enseignement de l'Ecole
des ponts et chaussees, 17juillet 1831, A.N. pl. 11057.
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peut etre baptise du nom de « technologie ». Importe d'Allemagne ou
Johann Beckmann l'avait employe pour la premiere fois dans ses instruc
tions pour la technologie, ou pour la connaissance des metiers, des
fabriques et des manufactures, Ie terme « technologie » apparait frequem
ment sous la Restauration et la monarchie de Juillet dans la litterature
technique francaise31.

Gerard-Joseph Christian qui devient directeur du Conservatoire royal
des arts et metiers en 1816 est l'un des premiers aen faire usage dans la
proposition de creation d'une chaire de technologie qu'il adresse la
meme annee a l'Ecole polytechnique. Constatant que « Ie savant qui
conceit est a une distance immense de l'artiste qui execute, et ils ne
peuvent ni se rapprocher, ni s'entendre, car its n'ont pas le rneme Iangage
et its manquent d'interpretes », Christian voit Ia solution dans Ia constitu
tion d'un « corps de doctrine technologique » enseignant comment
« toumer au profit de Ia fortune publique Ies decouvertes qu'on fait dans
Ies sciences» 32.

En depit de sa reference a l'invention scientifique, Christian cherche
avant tout amettre en ordre Ies savoirs relatifs aux precedes et aux filieres
techniques sans Ies subordonner forcement a Ia theorie. Son dessein se
precise trois ans plus tard dans son Plan de technonomie. Le glissement
de vocabulaire, de Ia technologie a Ia technonomie, est destine a mettre
l'accent sur Ie contenu cognitif specifique dont son projet se revele por
teur. A I'ambition d'articuler sciences et techniques en remontant a la
« methode de I'esprit humain » dont Ies unes et Ies autres etaient censees
proceder succede une volonte organisatrice en apparence plus limitee.
Des reflexions du xvnr siecle, Christian ne retient guere que Ia notion
d'operation technique dont s'etaient servi Ies eneyclopedistes et les inge
nieurs pour analyser Ies processus techniques. II la depouille cependant
du psychologisme qui permettait a un Diderot de mettre implicitement
en parallele Ies operations mentales et Ies taches manufacturieres 33.

On retrouve le meme type de projet de constitution d'un ordre de
connaissances intermediaire entre sciences pures et details concrets de

31. Sur les origines de Ia notion de technologie et sur sa diffusion en France au cours de Ja
premiere moitie du xlx'siecle, cr. Jacques GUILLERME, Jan SEBESTIK, « Les commencements
de la technologie », Thales, XII. 1968, p. 1-72.

32. Gerard-Joseph CHRISTIAN, Notice sur l'etablissement d'une chaire de technologie,
22 avr, 1816, E.P. TItre III, Sect. 3, § b, carton 3. Sur les conceptions de Christian. cf.
J. SEBES11K, « De la technologie a la technonomie ; Gerard-Joseph Christian », Cahiers
S.T.s.. 2. 1984, p. 56-69, Jean-Pierre SMIS. Machine et communication. Paris, Vrin, 1987,
p. 402-407. En France, l'importance de Ia technologie avait deja ete soulignee par Ia pre
miere classe de I'Institut en 1808. Cf. Emmanuel CRETET. Rapport asa majeste l'empereur et
roi, 9 mars 1808, veeux de la premiere classe de I'Institut, A.N. FI1 1095.

33. Cf. A. PICON, « Gestes ouvriers, operations et processus techniques. La vision du tra
vail des encyclopedistes », Recherches sur Diderot et l'Encyclopedie, 13, 1992. p. 122-127.



A. PICON: RAPPORTS ENIRE SCIENCE ET TECHNIQUE 117

l'art de l'ingenieur lorsque les fondateurs de l'Ecole centrale des arts et
manufactures parlent de « science industrielle » ou lorsque certains pro
fesseurs de l'Ecole des ponts et chaussees envisagent la creation d'un
cours de « technologie du constructeur » dans les annees 1830-1840 34

•

L'ideal analytique des annees revolutionnaires s'etTace, definitivement
semble-toil, au profit d'un ideal technologique assez largement partage,

Reste a savoir comment doit s'organiser le « corps de doctrine tech
nologique » dont Christian et certains de ses contemporains tracent Ie
programme. Son efficacite depend directement de cette organisation. De
nombreuses incertitudes subsistent toutefois a son propos, incertitudes
auxquelles Christian lui-meme n'echappe pas.

Dans son Plan de technonomie, Christian prend ses distances avec les
auteurs de traites techniques auxquels il reproche de n'avoir precede qu'a
« un recueil de faits isoles, de documents pratiques qui, faute de liaison
entre eux, occupaient la memoire sans exercer la raison» 35. La raison
dont il se reclame entend Quantaelle parvenir aux « fondements memes
de la puissance et des ressources de la production », aux « principes dont
tous les modes de production ne sont en derniere analyse que des appli
cations variees »36. Pour cela, il convient de mettre en evidence les rela
tions et les analogies qui existent entre les differents precedes industriels
avant de les rapporter a des schemas generaux en nombre fini. La tech
nonomie doit reposer sur ce systeme et sur les generalisations auxquelles
il conduit. Christian trace du meme coup un programme d'une grande
rigueur conceptuelle, mais un programme d'une telle ambition que l'on
peut legitimement s'interroger sur sa faisabilite, A l'appui de ces doutes,
il faut bien admettre que l'organisation generale de la technonomie se
trouve tout juste esquissee sous sa plume.

La question de l'organisation de la technologie est abordee de maniere
beaucoup plus pragmatique par Charles Dupin dans les cours qu'il
donne au Conservatoire des arts et metiers. 11 se contente en etTet de clas
ser les precedes et les filieres techniques en sept grandes familles d'usage.
C'est ainsi qu'il distingue: 1° la preparation des matieres premieres,
2° tout ce qui a trait ala nourriture de l'homme et aux medicaments, 3°ce
qui conceme les vetements, 4° les techniques destinees achanger l'exte
rieur du globe pour le rendre conforme anos desseins, 5° la fabrication

34. cr. John Hubbe1 WEISS, The Making of Technological Man. The Social Origins of
French Engineering Education, Cambridge, Mass.lLondres, M.LT. Press, 1982; A. PICON,

op. cit. supra n. 10. On retrouve des orientations similaires a I'Ecole des mines ou acelie de
I'Artillerie et du genie.

35. G.-J. CHRISTIAN, Sur Ie systeme general des operations industrielles ou plan de tech
nonomie, Paris, Huzard, Courcier, 1819, p. 34.

36. Ibid., p.37.
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dumobilier, des ustensiles, des outils et des machines, 6° les modifications
dans 18 nature et l'apparence des objets pour les approprier adifferentes
destinations, 7° l'ensemble des instruments et des precedes employes
dans la pratique des sciences et des beaux-arts. Plus abstraite tout de
meme que celie de I'Encyclopedie de Diderot et D'Alembert, une telle
classification n'en souffre pas moins d'un manque de coherence concep
tuelle qui n'est peut-etre que la rancon de son efficacite pedagogique. Un
Leon Lalanne s'y refere en tout cas dans son article « Technologie » paru
en 1841 dans YBncydopedie nouvelle de Pierre Leroux et Jean Reynaud 37.

Elle releve seIon lui de la « methode empirique » qui consiste as'appuyer
sur des considerations exterieures a la nature des choses classees, les
grandes categories d'usage en l'occurrence. Empirique, une telle
demarche est sans doute plus accessible que la « methode naturelle » qui
consiste Ii prendre en compte tous les caracteres des choses aordonner
ou que la « methode artificielle » ou 1'0n se limite arbitrairement aun ou
plusieurs caraeteres 38. L'adopter, n'est-ce point toutefois faire aveu
d'impuissance devant le systeme foisonnant des precedes et des filieres
de production avec leurs multiples parentes ? Telle est bien l'opinion des
auteurs du Diaionnaire des arts et manufactures et de l'agriculture paru
pour la premiere fois en 1845 sous la direction de Charles Laboulaye.

Dans l'introduction de leur dictionnaire, Laboulaye et ses collabora
teurs critiquent aussi bien la classification des arts et metiers don nee par
l'Encyc/opedie que celie dont s'est contente Dupin. Definissant la tech
nologie comme « la science des precedes suivant lesquels l'homme
emploie les forces et agit sur les matieres premieres foumies par la nature
pour utiliser ces forces et obtenir de ces matieres premieres ce qui
convient ala satisfaction de ses besoins et de ses desirs »39, ils insistent a
la suite de I'Essai sur la philosophie des sciences d'Ampere sur la neces
site de calquer ses principales divisions sur celles des sciences. II s'agit de
donner une « classification faite sur la base des precedes industriels,
consideres comme application des sciences », Ce choix les conduit adis
tinguer en pratique une « physique industrielle », une « chirnie indus
trielle », une « biologie industrielle » a laquelle se rattache l'agriculture,
une «mecanique industrielle », une « geometrie industrielle », un «art
industriel » et une « economie industrielle » enfin. Mais suffit-il de faire
un usage intensif de l'adjectif industriel pour parvenir aune organisation

37. Leon LALANNE, « Technologie », in Encyclopedie nouvelle, Paris, C. Gosselin, 1836
1841, t. VIII, p. 570-584.

38. La distinction operee par Lalanne est empruntee en realite a I'Essai sur la philosophie
des sciences d'Ampere,

39. Dictionnaire des arts et manufactures et de l'agriculture, Paris, 1845-1861, reed. Paris
Librairie du Dictionnaire des arts et manufactures, 1874-1875, introd.
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satisfaisante de la technologie? Rien n'est moins sur Ii en juger par la
structure d'ensemble du Dictionnaire de Laboulaye qui se contente de
juxtaposer resultats theoriques et donnees empiriques indispensables Ii la
maitrise des differents precedes qu'ils passent en revue. On assiste du
meme coup ala disparition definitive de l'organisation pyramidale de la
science et de l'art de l'ingenieur qui avait longtemps prevalu parmi les
techniciens. A la pyramide des savoirs et des savoir-faire se substitue un
systeme plus « horizontal» que vertical, fonde sur des effets de proximite
plutot que sur des enchainements logiques et des filiations. On retrouve
des systemes de ce type dans de nombreux autres dictionnaires du siecle
dernier.

Bien qu'il constitue l'une des references du Dictionnaire de Laboulaye,
l'Essai sur la philosophie des sciences fait figure de production isolee, Le
savant y definit la technologie comme la science des « precedes par les
quels nous transformons les corps de la maniere la plus convenable a
l'utilite que nous nous proposons d'en retirer» 40. Elle se range selon lui
sous la rubrique des « sciences physiques proprement dites », par oppo
sition aux sciences geologiques. Elle se distingue de la physique generale
et se divise en « technographie» ou science des precedes de trans
formation, « cerdoristique industrielle» ou science de la determination
des couts et des benefices, « economie industrielle» ou science de la
comparaison des differents processus de production, « physique indus
trielle » enfin, ou application des theories scientifiquesIi la pratique. A la
difference de la plupart des auteurs de dictionnaires, Ampere exclut
l'agriculture du champ de la technologie pour se concentrer sur la pro
duction manufacturiere. L'imbrication etroite entre aspects techniques et
gestionnaires dont precede sa « cerdoristique » prefigure quant a elle le
genie industriel moderne.

Des ecrits de Christian aux dictionnaires generaux consacres aux arts et
metiers, du cours de Dupin Ii l'Essai d'Ampere, le projet de constitution
d'une technologie se trouve en definitive confronte a des alternatives dif
ficiles Ii trancher, alternatives directement liees Ii la multiplication des
innovations et Ii la complexite eroissante des relations entre sciences et
techniques qui en resulte, La technologie doit-elle se conformer ou non
aux divisions etablies dans les sciences? Les auteurs du Dictionnaire de
Laboulaye penchent pour 1'affirmative, Ampere egalement, tandis que
Christian ou Dupin se determinent en faveur de l'option opposee. Si la

40. Andre-Marie AMPERE, Essai sur fa philosophie des sciences, Paris, Bachelier, 1834,
p. 83. Sur la classification d' Ampere, cf. Patrick TORT, La Raison classificatoire, Paris, Aubier,
1989, p. 291-337.
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technologie doit affirmer son autonomie, reste a savoir si son organisa
tion doit etre « empirique », conforme aux usages comme dans Ie cours
de Dupin, ou si elle doit plutot exhiber la logique sous-jacente des opera
tions techniques, mettre en scene leurs filiations et leurs parentes comme
Ie souhaite Christian. II faut enfin s'interroger sur les methodes d'ensei
gnement qu'elle est susceptible d'induire. De quelles reformes pedago
giques doivent s'accompagner la «science industrielle » ou la « tech
nologie du constructeur » dont revent certains professeurs de I'Ecoie
centrale ou de l'Ecole des ponts et chaussees ?

Les preoccupations technologiques de la premiere moitie du XIX" sieele
ne deboucheront pas sur une mutation en profondeur de l'enseignement
dispense aux futurs ingenieurs, meme si la conception implicite du savoir
sur laquelle se fonde cet enseignement devient plus horizontale que verti
cale par-dela l'atlirmation inlassablement reprise du role eminent de la
science. Plus generalement, la classification generale des precedes indus
triels dont avaient reve aussi bien Christian, Dupin, Lalanne, que les
auteurs de dictionnaires comme celui de Laboulaye ne verra jamais le
jour. Des disciplines moins ambitieuses comme le genie civil, Ie genie
electrique ou le genie industriel vont tout de meme s'installer sur Ie terri
toire qui lui avait ete attribue au depart, entre sciences pures et details
techniques concrets 41. Dans un champ plus etroit que la technologie ou
la technonomie, certaines d'entre elles parviendront as'organiser confor
mement aux orientations que souhaitait lui donner Christian, en se fon
dant sur les parentes et les analogies qui se tissent entre les differents pro
cedes techniques. L'echec du projet technologique n'en demeure pas
moins patent. II renvoie probablement ala difficultede dresser un pano
rama d'ensemble des connaissances techniques et de definir leur statut
exact par rapport aux sciences dans le monde industriel dans lequel nous
vivons depuis le XIX" siecle.
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41. Sur la notion de genie, cr. Georges RiBEILL, Antoine PICON, Contribution a l'histoire
des genies techniques, rapport de recherche Delegation a la Recherche et a I'Innovation,
M.E.L.T., Paris, Ecole nationale des ponts et chaussees, 1989.


