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Eltiments pour la Généalogie d'un Lieu Commun Français : « Vulgariser c'est Traduire )) 

by Michel Dufour 

Abstract 

There is a French saying to the effect that scientific popularization is a kind of translation. This is 
sometimes associated with the claim that popularization downgrades science. From a literary point of 
view it has even been said that popularization can be characterized by the mere production of metaphors 
in sharp contrast to science that ought to be a literal language. 
We cfaim that the statements about translation and downgrading appear around the first third of the 
nineteenth century and are connected with some dominant features of French philosophical thought about 
science and with the institutional organization of science in France. Our aim is to show the distinct 
threads that led to these ideas and how they got entangled. 
We first present examples to show that "popularization is a translation" really is a French cornmonplace. 
Journaiists, professors and scientists used and still use it. Even quite recent French schoIarship makes this 
assumption in its analyses of popularization. In fact, these approaches rely on the very metaphors about 
science that allowed the emergence of the translation thesis in the first place. 
So we proceed to a genealogy of the thesis in Part 11. 
In the eighteenth century enlightened minds - especially physiocrats - thought that a general education 
was needed to promote the common good. An optimistic philosopher Iike Condorcet thought that the 
public acknowledgment of the truths of the sciences would be similar to an election, a process itself 
similar to a trial. Then the *'votersm would agree to be led peacefully to a better world. If part of this 
program was new, it also kept close to some principles of the honourable Republic of Letters. However 
the academies, the most official bodies of this virtual republic, were not trustworthy allies. They claimed 
to promote progress but were accused by major philosophes like Turgot and d'Alembert, and soon by 
much more radical outsiders, to be first and forernost conservative corporations. 
In its will to accelerate a general enlightenment, the French Revolution remained faithful to academic 
ideas about science and language. Here, Condillac's writings offered a celebrated example of the way 
"analysis", a key concept of the time, could link an epistemology, a theory of the sciences, a theory of 
language and a political theory. So, the revolutionary assemblies decided that the people should talk one 
and the same anaIytical language. Even the moderate Idéologues favored this idea and still hesitated 
between aIgebra and French as the most perfect language. 
Later on science became specialized and took place in oficial institutions, apart both from the lay people 

and from the "distinguished" memben of the Republic of Letters. The unity and the political leadership 
of the sciences seemed doomed despite of the imaginative reforms suggested by the proto-socialist and 
positivist Saint-Simon. Then it became clear that only a translation of the sciences could prevent the 
betmyal of the ideal of the Enlightenment. This opened a path for the job of professional popularizer. In 
the meantime, more aristocratically minded people began to claim that the metaphors of popularization 
downgrades science. 
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Remarque préliminaire 

Ce travail îait partie d'un ensemble plus vaste mené de juiUet 94 B décembre 98, et consacré B des problbrnes 

philosophiques relatif3 h la disséminlltion des sciences. Une partie a fait l'objet de la these que j'ai soutenue k 

l'université Pierre Mendès-France (Grenoble) en Fevrier 1998, et intitdh Autoritd et Publicir6 dam les Sciences 

(Etudes sur la VuIgarisation Scientifque). Une autre partie de ces travaux a conduit au texte présenté ici. II y a 

entre ces deux publications des élements communs, outre leur orientation générale. Le thbme de la traduction a ainsi 

éte abordé de façon marginale dans Autorit6 et PublicitP. Sa vivacité dans la plupart des &bats hnçais consacrés & 

la vulgarisation scientifique - y compris à t'occasion de ma soutenance de février 98 - m'ont incité, d'un commun 

accord avec le P' Hacking, B en fàire le theme directeur de la thése présentée ici, B Toronto. Du point de vue du 

matériau historique, une partie est commune au deux textes, surtout dans les quatre premiers chapitres de la 

deuxibme partie. Néanmoins, tous ces elémtnts ont et6 entieretnent révises et remanids dans une perspective 

renouvellk ; l'ensemble constitue ainsi un document original. 
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11 hut avoir une grande autorit6 pour changer les mots d'une science. 

Destutt de Tracy, Mémoire sur la Facult& de Pemer. 

Pourquoi, en Fraace et depuis environ un siècle et demi, trouve-t-on si fi-êquemment affirme ou suggdré que la 

vulgarisation scientifique est une traduction de la science ? Nous condenserons ce rapprochement des termes 

(( vulgarisation )) et (t traduction 1) en une seule affirmation - vulgariser c'est traduire )) - même si certains auteurs 

ne font que s'interroger A son sujet. Souvent, la vulgarisation scientifique est tgdement qualifide de savoir 

« dtgradd » : il semblerait ainsi qu'elle ne puisse opérer sans dommage pour la science. « Traduction » et 

dégradation )) sont pdois  même associées, peutdtre en raison de la devise fameuse selon laquelle traduire c'est 

trahir. II y a plus : de nombreuses &tudes contemporaines se sont prévalues du théme de la traduction ou de celui de 

la degradation, pour tenter de qualifier la vulgarisation scientifique par l'étude de ses figures de rhétoriques, 

principalement la métaphore et l'analogie. En bref; la vulgarisation scientifique serait une métaphore de science. 

Pour qualifier et éventuellement justifier la thèse de la traduction, essayons de pr&iser les termes mis en jeu. 

La difficulté B définir aussi bien M vulgarisation )) que N traduction N peut inviter B une attitude résewée quant B la 

vtrité de la formule. Mais prendre le parti de la p~dence devrait redoubler l'étonnement devant le succès remportd 

par ce que nous qualifierons, sans nuance pejorative, de Lieu commun. En effet, tvoquer la malléabilité ou le vague 

du parler ordinaire pour conclure que la vulgarkation scientifique pourrait effectivement être un genre de 

traduction, n'éclaircit gutre le succès de l'usage de (t vulgariser c'est traduire )) comme explication ou description 

de ce qu'est h vulgarisation scientifique. De plus, pourquoi Ie suc& de cette formule serait-& comme nous le 

pensons, c i r c o d  B la France ? 

Bien sûr, il n'est pas certain que cette th& soit aussi 1ocaMc. Et ceh d'autant plus que, selon nous, n'importe 

qui peut comprendre en gros de quoi il retourne. Nous fcrons cependant l'hypothése qu'elle entretient des Liens 



privilégiés avec une manitre typiquement hça ise  de traitet des sciences, quitte & nous exposer B une réfiitation 

ayant au moins le mdrite &&re instructive. ï i  fiudra toutefois plus d'un contre-exemple pour contrebalancer 

l'impression produite sur nous par de m e n t e s  rencontres avec ce thème apparaissant, en gros, au milieu du XIX" 

siécle, et par la diversité des contextes et des registres dans lesquels on y a recoum. En un sens, notre rdflexion 

perpétue la tradition. On pourrait Cventuellement incriminer un biais de lecture. Auquel cas, il fiiudra alors expliquer 

le fâit que le rapprochement entre vulgarisation et traduction a h p p é  d'autres auteurs. Contre cet argument d'une 

lecture partiale, une large partie de ce travail montre les raisons de l'émergence et de l'enracinement de ce lieu 

commun dans la culture fiaaçaise. 

Implicite rians I ' M o n  K vulgariser c'est Muire D, il y a ce qui est traduit : la science. L'objection 

majeure que nous adressons B la prétendue valeur explicative de cette th& croyant saisir un caractère spécifique de 

la vulgarisation scientifique, est qu'elle n'a justement rien de spécifique : la plupart des m6tiers ont leur jargon, et 

on invite parfois aussi bien un juriste qu'un boucher i traduire ses propos, c'est4dire h expliciter son vocabulaire 

et ses raisonnements. (( Vulgariser c'est traduire )) ne serait donc qu'une platitude soulignant un trait depassant 

largement le seul domaine de I'activite proprement scientifique, dont il souligne cependant un caractbre que l'on 

peut dire corporatiste. Mais, encore une fois, pourquoi la tendance & cantonner ce probléme de traduction & la 

vulgarisation N scientifique 1) plutôt que le rapporter, plus g~néralernent, B n'importe quelle activitC technico- 

professionnelle 3 En quoi serait4 spécifique ? S'il y a quelque chose B apprendre de cette restriction h la science, 

nous prenons le pari que ce sera aussi bien sur la vulgarisation que sur celle-ci, ou du moins sur son statut public ou 

même national. Pour la philosophie, trivial ou non, le lieu commun « vulgariser c'est traduire D présente un intérêt 

manifeste. 

Provisoirement, contentons nous d'acceptions banaies et convenues des termes ((vulgariser» et 

(( vulgarisation », du genre de celles des dictionnaires du X I F  et du X r  siécle. « Vulgariser », y signifie 

a difFwer N, (t répandre N ou (( disséminer N des connaissances scientifiques dans (( le public D ou encore, (t rendre 

accessible au plus grand nombre » ou -selon la formule consacrée - B «tout le monde ». Aussi, en fbhnt 

abstraction de la foisonnante diversite des disciplines scientifiques, en négligeant que « le public » n'est 

certainement pas uniforme et indefini, et en faisant abtraction des multiples formes de vulgarisation, (t vulgariser 

c'est traduire )) ne peut sembler qu'une redondance, une espèce de tautologie rappelant qu'il existe quelque chose 

qu'on appelle (t science 1) et que vulgariser consiste & la fiire coMaftre au public. Il n'y a la rien de bien net& 

puisqu'en h @ s ,  t'une des acceptions de (( traduire », proche de l'étymologie, est (( fàire passer u ou (( amener 1). 

Dans ce cas, une traduction est une espèce de deplacement, comme traduire un suspect en justice c'est l'amener & 

comparaître. Dans un registre plus scientifique, on relbve l'usage banal dès avant la @riode qui nous intéresse, de la 

traduction d'un probléme de physique en équations ou de la traduction numerique d'une forme alg&rique. S.F 

Lacroix par exemple, dans ses &sais sur l'enseignement ( 1805), souligne qu' tt une pdcaution bien essentielle, 

c'est de montrer par de *entes traductions en nombre, le sens des signes algébriques qui pourraient etre 

confondus, comme, par exemple, les coefficients a les expo~~~lts.... »'. Ce  se^^ de a üaâuin » semble 

particulièrement intéressant du fâit que les mathématiques sont souvent promues au rang de paradigme de science, 

S.F Lacroix, Ersai$ sw 18emeignemenf, Pack, 1816, Dnaièmc Edition (Première édition 180s). Voir p 276. 
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voire de langage scientifique, en particulier chez certains critiques contemporains assimilant traduction et 

vulgarisation. 

L'acception hisant d'une traduction un simple déplacement s'avère vite une voie peu fdconde. Ouûe le risque 

de conduire ik une redondance de la plus baiule définition de la vuigarhtion scientifique, eile ne permet pas de 

qualifier n'importe quel type de déplacement et d'englober P cc titre celui que f h t  la vulgarisation scientifique. 

Ainsi, prétexter qu'en anglais une traduction est une « translation », n'autorise pas P faire jouer l'homophonie et 

l'équivoque de ce mot en traduisant a the phnets' translation around the sun )) par u la traduction des planttes 

autour du soleil ». Aussi, invité à se prononcer sur la validité de la thèse (( vuigariser c'est traduire n et pour autant 

qu'on s'en tienne P ce premier sens de (( traduire », on ne pourra qu'acquiescer, mais sous la seule contrainte d'une 

définition très généraIe : la vulgarisation scientifique traduit la science devant le public. « Quel public ? )) et 

« comment ? » seraient sans doute ici deux questions intéressantes. En revanche, elles impliquent des restrictions 

allant P l'encontre de la généralité de la définition et du slogan. Si l'on tient au point de vue génhl, on semble 

condamnt! ik une platitude réactivant Ia singularité du succès de ce lieu commun. 

Une voie plus sérieuse et plus prometteuse consiste ik se tourner vers l'autre acception courante de (( traduire n, 

celle qui spécifie que le ddplacement en question relie deux ternes aussi distincts que deux langues. Dans ce cas, 

a traduire N peut valoir comme synonyme de a convertir N, a représenter », (( exprimer n ou (( causer ». Par exemple, 

« en Francs, ces dégâts se traduisent combien ? », ou (( les mots traduisent nos pensées 1)' ou encore (( ses dCboires 

se sont traduits par une baisse de popdarite N. Maintenant, amené i se prononcer sur N vulgariser c'est traduire )) 

mais toujours dans la perspective d'une definition genërale de Ia vulgarisation scientifique, on conclura avec les 

partisans d'un laxisme du parler ordinaire, par un tolérant « Pourquoi pas 3 N. Mis ik part la bipoLarisation implicite i 

ce sens de (( traduire », on n'a toujours pas appris grand chose, ni sur « traduire )) ni sur a vulgariser 1). De plus, n'a 

rien de typiquement hçais I'opération consistant P dissocier la science - et ses agents - de cette entité vague qui 

en est ici le complement, ou le négatif3 et que l'on baptise (( le public »'. 

Diverses raisons peuvent être invoquées pour légitimer un tel clivage entre (( savant » et commun », et 

associer analogiquement me langue à chacun de ses tennes. Les difficultés de l'apprentissage, la multiplication des 

disciplines scientifiques, la cornplexit& des travaux qui y sont menés sont B compter parmi celles-ci. Les exigences 

propres ik chaque discipline, le vocabulaire a les normes qui leur sont propres, ont pu conforter l'impression que 

a savants » ou scientifiques )) parlent une langue étraiigtre. De plus, les clercs ont eu longtemps le privilége du 

latin. Peut-être cette bamtre Linguistique a-t-eIie pesée sur le jugement de Furetitre écrivaut, au XVF siècle, que 

K le peuple est l'ennemi mturel des savants u3 ? Comme on le vena, le thème du savoir confisque par de grands 

prêtres se retranchant demère une langue ayptée, connak par la suite un h c  succès parmi les philosophes des 

Lumiéres. De plus, les sciences &nt des activités transnationales et le terme de République des Sciences )) n'étant 

pas un vain mot, il est tentant de conclure de la cohésion de cette République B l'existence d'un liant échappant aux 

particularités nationales - dont les langues - mais valant cependant comme langue. 

Voir par exemple S. Hilgartnu, a 'Ibe Dominant View of Populuiniion : Consepaill Roblcms, Politicai Uses m. Sucid 
Mes OfScience, Vol 20, pp 519439, T. Shinn & R Whitley, Erpmittny Science : Forms and Ftua~tiom on Populorijcln'on, 
D. Reidcl, 1985. 



On est ainsi conduit B restreindre davantagt le sens de traduction 1) et A s'en tenir B son sens peut-être le plus 

banal de traduction entre deux langues. Dans ce cas, h th& de la vuigahtion traductrice pourrait devenir plus 

forte, bien que W de la science une langue ne soit pas une id& d'une grande nouveauté. Dans la tradition 

occidentale et depuis quelques vingt-cinq siècles, la science est logas et le logos est discours : le raccourci est donc 

assez surfiiit, Il nous semble cependant abusif de ne voir dans les sciences quc du discours. Et donc, m@me s'il y a 18 

un sous-entendu m e n t  de la thèse (( vulgariser c'est traduire », nous ne nous contenterons pas non plus de 

l'interprétation banale 00 vulgariser consisterait & baduire la langue des savants en langue vulgaire. On Mlerait la 

caricature. 

Les mots vulgaire n et commun N ne sont pas systhatiquement péjoratifs, leur concotztisn ddpréciative 

étant largement dependante du contexte. Rappelons en ainsi l'usage neutre dans les classifications botaniques. En 

revanche, dans le cas de la (( vulgarisation D, la connotation negative paraît plus maquée. Selon nous, chaque 

locuteur k ç a i s  peut en être ternoin B condition de tendre l'oreille au tout venant des propos sur ce sujet : il n'y a 

pas de mauvaise vuîgarisation car ne semblent exister que « vulgarisation N et c< b 0 ~ e  vulgarisation )). Il s'agit au 

pire d'une activité sans intérêt, au mieux d'un mal nécessaire, d'une tâche souvent accomplie B contrecoeur. En tout 

cas, on entrevoit ici un rapport entre cette nuance péjorative et le theme du savoir dègradC. Comme nous allons 

d'ailleurs Ie voir, la vulgarité de la vulgarisation est l'un de ses enjeux sociologiques dès le XMC si&le : le vulgaire 

&nt toujours l'autre dès lors qu'opêre la nuance péjorative, le vulgarisateur prend soin de se démarquer Iui-même 

d'une autre vulgarisation, entachée de médiocrité. L'espèce de dichotomie implicite dans la thése de la traduction a 

parfois un sous-entendu politique. Nous verrons ce théme aborde par divers auteurs. 

Meme si le mot (( traduire )) y est compris au sens de traduction enire deux langues, (( vulgariser c'est traduire » 

butte sur la diversité des modes de vulgarisation et sur l'ingéniositd deployée par les vulgarisateurs. Or on ne voit 

guére en quoi un article, un cours publique, une illustration graphique, une exwrience, ou même une piéce de 

a théâtre scientifique N f&on X W  sitcle, reltvent d'une traduction. La seule issue semble qu'ici, l'équivoque du 

terme (t traduction )) est de nouveau mise B contribution et que l'on en revienne findement A une maniére contournée 

de dire que la vulgarisation scientifique dissémine de la science. Et dors, pourquoi ne diraita pas, par exemple, 

que toute publication scientifique est de la vulgarhtion ? Deux voies, compab'bles, pourraient ici &e explorées 

dans la perspective d'une qualification plus précise d'un rapport entre science a vulgarisation. L'me consisterait B 

dtendre la notion de vulgarisation scientifique h l'ensemble des Cchanges scientifiques, et donc h ne plus en W une 

espèce de pièce rapportée, une sorte de surplus. L'autre, d6jA Cvoquée, serait de prétexter de l'apparente vacuité de 

(( vulgariser c'est traduire » pour chercher d'autres raisons à son succès. 

Essayons maintenant de préciser, non plus ce qu'est une traduction, mais ce qu'on entend par a vulgarisation ». 

La plupart des dictionnaires contemporains4 situent l'apparition du terme dans les anndes 1840 -1 850 : il serait donc 

contemporain de l'essor du thème de la traduction. Pour ce qui est de a vulgariser », il daterait de la fin des années 

1830, Le Trtbor de la Langue Franfabe en rehve une ocamence plus t8t, dans (a Ndologie de buis Sébden 

Mercier publiée h la fin de la Révolution Française. On trouve d'ailleurs dans cet ouvrage une sbie de d&nitions, 



ou de citaîions, censées illustrer des ternes nouveaux. En tout cas, la composante dCpréciative attachk A 

« Mtlgaire )) y est c l a h  : 

VULGAR~SER Parler comme le vulgah. Qu'il est difficile, & la suite des grands tourmentes politiques, de ne pas 
Vulgariser I 

VULOARISME. Façon de parler basse, comme borbrrrisme, etc. Ce mot emprunté de l'anglais, figurwait souvent 
dans le compte que nos journaux rendent des mille ct uns romans du jour. 

V m m  On lit avec plaisir ce fi.agmmt : cependant le style, peu soignt, contraste un peu trop vivement avec 
une sorte de nonchalance dans le choix des expressions, de Vulgarité dans les idtes, de mollcssc dans le style, qu'on 
ranarpve avec peine dans 1 0  contes qui L prtctdent" 

La manitre a basse D de parler n'est p e u t h  pas sans rapport avec la dimension linguistique de la thèse de fa 

traùuction et avec Ie c8té dCgradC de la Milgarbtion. Quant iî la date, elle attire l'attention sur la Révolution 

Française. De plus, ces définitions ne sont pas toutes de vdritables néologismes mais font peut-être plutôt le constat 

de la vogue de certains termes. En effet, existent dCja des occurrences de (4 vulgariser ». La plus ancienne que nous 

connaissions date du milieu du XVIIIC siècle et provient de la presse locale, alors en plein essor. Contemporaines de 

I'Enqclopédie de Diderot et d'Alembert, les Aflches de Toulouse se veulent ainsi une publication oti seront 

annoncés les maisons, livres, biens, offices et effets A vendre ou B louer, le départ et l'arrivée des vaisseau, enfin 

tout ce qui vuigatise les am, les sciences, l'agriculture. la navigation a le commerce n6. Notons, encore que 

(c vulgariser )) n'est pas ici associd aux seules sciences. Quant B a vulgarisation », rappelons que si le mot a p p d  

dans le contexte des institutions scientifiques fiançaises du XIX siècle, il a cependant pour synonyme 

(( popularisation », terme apparu au cours du premier quart du X V r  sitcle et homophone de la traduction anglaise 

de vulgarisation ». 

L'annonce des Afichtx pose implicitement la question du rapport entre vulgarisation et vulgarisation 

scientifique : en quoi l'adjectif qualifiet-il la vulgarisation ? Peut-on vulgariser de la science, comme on vulgarise 

la navigation et le commerce ? Associd B la science, vulgariser signifie-t-il davantage que f'aire connaftre, informer, 

expliquer, voire m&me enseigner ? Sinon, comme nous l'avons d6jA suggéré, pourquoi ne pas s'en tenir A I'usage 

technico-professionnel de N traduire », et en conclure tout simplement que vulgariser c'est expliquer? 

L'inconvénient de cette interprétation est, de nouveau, de ne rien apporter de spécifique, contrairement peut-être à 

la réciproque fàjsant de toute explication une traduction. De plus, comme on dit parfois que le but de la science est 

d'expliquer, il n'y aurait vraiment rien d'autre B glaner dans la th& de la traduction, que le pietre constat que la 

vulgarisation scientifique cherche expliquer les sciences. 

Il y a cependant une situation oii s'est accusé un rapprochement analogique entre, d'une part science et 

vulgarisation et, d'autre part, langue savante et mttaphore vulgarhîrice. II s'agit, justement vers le milieu du XIXC 

siècle, de l'apparition d'me quasi corporation de jouniaIistes, de confikenciers, ou d'krîvains, se consacrant il la 

dissémination des sciences. Le « vulgarkteur D, véritable professionnel de la m i o n  des sciences, est natZ Or, se 

présentant souvent comme médiateur entre les savants et le public, il revendique très tôt le terme de (c traduction » 

pour qiialifier son activi*. il y a quelques dtcennies, ce dispositif que l'on peut dire ternaire puisqu'il met en jeu 

' LS MmCrCler, NdoIqp2' Paris, t 801, Tome I& p 525-526. 



trois types d'agents - les scientifiques, le vulgarkaîeur et le public - a d'aiilem inspiré le modtle dit du « troisieme 

homme » dans diverses études fiançaises coasacrtes B la vulgarisation. 

Cherchant à se fiiite valoir comme trait d'union entre les savants et le public, le vulgarisateur fiançais trouve sa 

raison d'etre dans ses efforts pour rendre intelligiile « & tous N l'inaccessible discours scientifique. A cette Cpoque, 

le clivage que l'on voit s'accuser entre te la science )) et M le public N, clivage renforcé par la professionnaiisaîion des 

sciences, semble ainsi laisser place B une mission spécifique exigeant B la fois des compétences étrangères au 

commun des journalistes, et des talents censés manquer A des savants a c c q d s  par d'autrts a h e s .  Parfois, le 

divorce entre science et public est meme mis A contri'bution par le vulgarisateur pour conforter l'idée que les savants 

ne peuvent, et parfois ne veuient, se taite entendre. Il y a donc bien besom d'un intermédiaire. De surcroft, nouveau 

Sisyphe, le vulgarisateur tente de combler un fossC s'ouvrant d'autant plus que s'accélère le fiuneux progrès des 

sciences. La tache est donc ardue, mais présente encore l'avantage d'assurer la subsistance des praticiens d'un 

nouveau métier. Ainsi, les raisons ne manquent pas de rappeler I'inteUigiiiilitt de principe d'une Science devenue 

malheureusement cabalistique pour des motifS plus ou rnoins valables, et de montrer alors le vuigarhateur & l'œum 

contre ce travers. D'oh un rnodur vivendi acceptable : la notoridté de l'existence de jargons savants vient confirmer 

l'existence d'un fossé entre la Science et le public, fosse similaire B celui séparant deux langues, et nécessitant donc 

une traduction. 

Nous avons mentionne l'existence de travaux cherchant A caractdriser le discours de vuigarisation sur la base 

d'artifices rhétoriques. De f&on plus ou moins explicite, cette approche fhit écho aux probkmes de vuigarisateurs 

professionnels ddclarant devoir fàire quotidiennement appel B des figures de style - ou B des a images D, h tous les 

sens du terme - pour parvenir B leur objectif. Tropes et comparaisons leur foumiraient des substituts B certains 

termes ou raisonnements scientifiques dont l'explicitation serait, par principe, exclue. Cependant, si ce genre de 

pratique est lié à l'intervention d'un m4diateur, situation assez steréotypée pour fournir un modéle acceptable A 

l'ensemble du processus de vulgarisation scientifique, celui-ci demeure néanmoins sufîïsamment diversifie pour 

trouver des situations atypiques contrevenant au schéma ternaire et B ces procéd6s rhétoriques qu'on tend B lui 

associer. 

Par exemple, pour peu que l'on s'en ticme B dire que vulgariser c'est ec mettre B la portée de tout le monde », 

on ne voit pas en quoi cette définition implique que joudistcs, Ccrivains, ou confërenciers « scientifiques )) aient le 

monopole du genre. L'existence d'un vulgarisateur entre les savants et le public n'est qu'un produit de circonstance, 

et des scientifiques jouent souvent eux-memes ce rôle de vulgarisateur. Bien sûr, rien n'empêche de parler dors de 

traduction ou de métaphore pour qualifier ce que fhit quelqu'un qui te cherche des mots simples D ou débute une 

phrase par ee Autrement dit N ou C'est un peu comme si ... n. Y a-t-il pour autant une traduction ? Si L'on veut. 

L'usage est d'aiileurs dpertorié, puisque les mots, dit-on parfois, traduisent les idées. Mais il n'est pas sûr que le 

scientifique qui s'adonne B 1'« Autrement dit.. » se laisse sans résistance qualifier de rhéteur d€gradant la Science, 

voire de menteur. Plutôt que de parler de savoir Cdulcoré, peut-être vaudrait-il mieux recourir & une terminologie 

moins péjorative comme u mtcrprttation )B ou « simplification », terminologie d'autaut plus bi~~~venue que Part de la 

AJlches, unnotu!es et ovir &m. Toulourc, 17S4, cité m Hiaoirc Générait de in Presse, direction CL &Usager & al, Paris, 
1969, T 4 p 349. 



simplification et l'hermheutique font partie intégrante du travail scientifique. 

Par ailleurs, conclure de l'intervention d'un médiateur la th& de la traduction, n'a rien de nécessaire : ces 

deux aspects peuvent etre dissociés. Ainsi, le reptrage de ciifficuités d'ordre linguistique faisaat obstacle B la 

populansation des sciences, est bien antérieur h l'essor de l'industrie de la presse et au développement du 

journalisme professionnel. Dès le XVIP siècle, l'existence de sciences occultes ou cryptées - telle l'alchimie - fait 

injure au souci de clart& a c h e  par les « gens de lettres » et les « hometes hommes » et, a fortiori, au projet de 

n o d i t i o n  linguistique atcacht & la fondation de I'Acaàtmie Française et de l'Académie des Sciences, toutcs 

deux solidement assujetties A la tutelle royale. Si cultiver l'hermétisme devenait dors officiellement choquant, 

recourir aux termes attach6s aux objets ou aux problèmes propm & telle science ou B tel art demeurait en revanche 

licite bien que parfois problématique. Et donc, si l'on veut dtpasser les arguments liés A la profession de 

vulgarisateur, et fhire de la traduction un trait spécifique de la vulgarkation, il fgut, comme on l'a déjB souligné, 

montrer qu'il ne vaut pas pour les artinces verbaux propres & d'autres activités du meme genre, et en particulier B 

ceux de la plupart des métiers. Cette dernière exigence paraît particulihnent contraignante, car ceux-ci ont 

souvent un besoin vital de populariser produits ou rémltats de leur activité. La thèse de la traduction, tout comme 

celle du savoir dégrad&, semblent donc condamnées h être afhiblies, si l'on ne peut parvenir & montrer en quoi elles 

sont propres a la vulgarisation scientifique. En ce cas, toute analyse du discours de la vulgarisation en terme de 

traduction ou de tropes est, elle aussi, condamnée B ne rien dire de propre la vulgarisation scientifique, car bop 

locale ou trop g6ndrale. 

Seneux mais banal, le probléme de traduction tel que le conçoivent les journalistes vulgarisateurs peut devenir 

néanmoins plus spkifique si on lui adjoint deux suppositions. L'une est vraie par principe : la science cherche, 

sinon la verite, du moins ce qui en est sur tel ou tel sujet, La seconde est probI6matique : dans l'esprit du fiuneux 

a traduire c'est trahir », elle postule que toute traduction est biaisée. On peut alors etm tenter de penser que c'est du 

point de vue de la venté que la vulgarisation est fonciérement suspecte : faute de pouvoir restituer l'intégralité des 

thèses scientifiques ou des preuves qui les soutiennent, elle trahit. Parce que le message est tronqd, il est degradé, 

et cette évaluation est gh6ralisée par application & l'ensemble de la vulgarisation. Maintenant, le théme de 

l'altération précède celui de la traduction : on ne dbgrade pas parcc qu'on traduit, mais on parle de traduction parce 

qu'il y a dégradation. Si l'on recherche la généralitt, cet argument a l'avantage de ne pas avoir pour condition 

l'intervention d'un troisième homme. Ici, la distinction se joue seulement entre v&td scientifique et camct&e 

fonciérement partiel de la vulgarisation. 

Une autre solution pourrait être de recourir A l'id& de degrés de vdrite, ou B celle d'approximations 

successives, au sens oii l'on dit, par exemple, « Ce n'est pas tout i fàit ça, mais... ». M a l e  la banalité de ce genre 

de nuance rectificatricc, certains critiques préfèrent maintenir l'mf6mce du caractete prétendument approximatif de 

la vulgarisation, A son statut de traduction et B la n-tc d'une rhétorique compensatrice qui lui serait donc 

attachée. On retrouve dans ceüe attitude s'opposant B la tolérance de Ia voie des approximations successives, le 

primat du présupposé Pjoratif : parce qu'elle est distorsion de la vérité scientifique, la vulgarisation est ûaduction 

et L'étude de sa rhétorique peut la u m d r k .  F. Dagognct, par exemple, prend acte de @on explicite de cette 

distorsion origîatlle, lorsqu'il écrit que vers 1860, « Plus la science se développe [...] plus elle semble se &parer de 



ce qui la traduit dans le langage ordinaire. Le progrés dans l'abstraction et la fonilalisation va de pair avec le rejet 

d'une diffusion sans doute d é f o ~ t e  et dtnafurante r'. Ce qu'est ua a progrès daus l'absaanion N n'est pas 

forcément très clair ; en revanche le thème de la traduction et de son catacttre taJlaeieux découlent nettement ici de 

l'existence de fomakmes spécifiques. Meme si la raison d ' k  de la vulgaridon - comme ce fût souvent et 

explicitement le cas au dbbut du XlXC siècle - n'est que de donner une religion au peuple, le statut - y compris 

social - de la vulgarisation scientifique est ici bitement lié & une certaine conception de la venté. 

II y a un principe d'ordre et de subordination présent aussi bien dans le modtle de Milgmisation avec rnéâiaieur 

ou traduction, que dans une conception gradualiste de la vérité. Nous montrerons, A ce sujet, combien la &sure 

radicale entre science et vulgarisation se nourrit d'un trait marquant de la culture i?ançaisc en mafibre de 

classification des sciences et rejoint ainsi un domaine d'application - dtjh mentiornt - du mot << traduction » : la 

math&mtique, langue des calculs, est reine des sciences. Ce principe d'organisation s'est avéré particulitrernent 

efféctif dans I'institutionaahtion des sciences en France depuis Ir pCriode classique', mCme si, selon nous, ses 

racines plongent dans la science méâitvale, voire antique, en particulier en raison de ses rapports avec la théologie 

et de priorités dans l'ordre des vérites. Or, si la langue des calculs est celle que l'on rencontre dans les livres de 

mathdmfiques, la mathesi3 n'est pas aussi unNersaIb que pourrait le laisser croire son implantation dans certaines 

sciences : son univerdité a un dé- notoire qui est de passer plutôt mal aup& du grand public. A tel point que G. 

Canguilhem, reconnaissant la valeur morale de la vulgarisation, a cependant pu prétendre qu'on ne peut I'dtendre 

aux msthtmatiqucs9. U suffit pourtant de feuilleter une revue de nrlgarisation pour en douter. Pour que Canguiihem 

puisse avoir raison, il semble nécessaire de postuler qu'en mathematique il &ut tout dire, exposer toute la preuve, ou 

bien, renoncer A fhire des mathbatiques. Ce souci d'explicitation maximale, d'analyse poussée I'extr@me, objectif 

souvent associd A l'idée populaire qu'on peut se f&ke des mathématiques, est saas doute partie prenante dans 

I'amaigame parfois fbit entre résumé, ou raccourci, et traduction. D'oh, peutdtre, cette autre version du giissement 

allant du caractère partiel de la vulguisation vers l'idée de traduction, de savoir ddgrad6, de riietorique et autres 

simulacres. Face & uae prétendue pedection mathdmatique, la vulgarisation scientifique peut paraTtre un repère 

d'inexactitude. Son camctere dtfectuew est ici deduit. 

Une classincation très convenue des sciences contrir'bue ainsi & dbprécier la vulgaridon scientifique par 

contraste avec la clarté de la science suprtme dont L'assimilation B une langue conforte le thCrne de la traduction. Et 

l'ordre institutiomel de la disstmination du savoir vient encore d o r c e r  cet& dtqiialification. En effèt, les études 

consacrées il la vulgarisation excluent, le plus souvent, l'enscigaement scolaire des sciences. Les deux genres y sont 

alors nettement dissociés, la vulgarisation trouvant son lieu privilbgie dans l'univers de la presse ou des media 

audiovisuels dits « grand public ». Bien qu'elle soit en géndral présupposée ou vite passée sous silence, cette 

dissociation entre vulgarisation et enseignement ne devrait pas être occuitée. Tout d'abord parce qu'elle offie une 

7 F. Dagopa cr Histoite et Principes de la Vulprhrion w, Dictionnaire critique de la Communication, Editcur : L . Sfe Torne 
2, P.U.F, Paris, 1993, pp 1429-1443. 
a A ce sujet, voir ia distinction &ablie par T. Kuhn entre sciences r miméma!iqucs r et sciences a bronicnncs r, ainsi que la 
dSculté de aiid B se gagner r c c o ~ c e ,  et surtout prestige, dans l'univers académique fiançais Voir T.Kuhn, The 
Euuiliol Tensfon, Univdty of Chicago P m  Chicago, 1977, Traâuction hçaisc, Lu Tetuion E u e n t W i ~  Gallimard, Paris, 
1990. voir c h a p i i  III. ' O. ~ a a g u i i i ~ a  r ~ ~ f c s a t ~  de ia "~iffitsion scientinque" *, ~m ~~~ntci-rtt s*, 1% 1, pp EI S. 



définition de la vulgarisation scientifique en ntgaîif. Certams auteurs ont ainsi envisagt de distinguer entre 

formation scientifique formelie - les écoles - et formation infornelie - la vuigabtion, Si ce formalisme prttendu 

tend ramener vers la langue et le calcul, rapprocher en revanche vulgarhtion et école mcite B SC toraner vers 

l'Histoire pour voir si une condition de 1'6mergmce de la brouillo~e vulgwktion scientifique n'est pas celle de 

son alter ego officiel, l'instruction publique. Y: c 's t  peut-etrt lii qu'il peut y avoir un indice de la coloration 

nationale du discours sur ia vulgarisation et de la badisation locale du thème de la traductioa L'essor, au XW 

siècle, d'une vulgarisation scientifique parfois définie par contraste avec l'école, conicide ii peu près avec la mise en 

place progressive de l'enseignement primaire - bient8t obligatoire - et avec le rtnforccment de l'enseignement 

secondaire et supérieur. De quel nom qualifier alors les processus de popularisation antérieurs 4 cette distn'bution 

des dies : enseignement, v u i ~ o n ,  traduction ? Dès lors, pourquoi la vdgarkation serait-elie essentiellement 

dénaturaate et fiillacieuse, et l'éducation nationale i . l r % l e  ? Pourquoi l'une serait une traduction et l'autre pas 3 A 

ce sujet, on ne peut guère tirer parti du contraste que l'on peut voir entre le caracth progressif de l'instruction 

publique et l'urgence d'une Milgarhation scientifique soumise h la contrainte commerciale de vendre une science 

dernier cri B gnuid ttnfort d'images et de déclarations U t e s .  En effet, d'une part, le îhtme de la traduction est 

repérable bien avant que soit stabilisde cette e s p b  de division du travail de dissémination scientifique et le style 

qui lui serait associé. D'autre part, rien n'emwhe l'instruction publique d'etre partielle, imagée, voire tapageuse, et 

rien n'em@che la vulgarisation scientifique d'&e fornielle et progressive comme le montrent certaines tentatives 

d'éducation populaire para-scolaires. Exclure ces dernières du domaine de la vulgarisation scientifique reviendrait ti 

résoudre le problème en recourant h une ddnnition rtvis&, judicieusement ad hoc pour dlirniner problhes ou 

contradictions. Dans le meme registre, s'appuyer sur la date d'apparition du mot « vulgarisation » pour fixer l'acte 

de naissance de l'activite au milieu du XIXC sitcle, conduit A des difficultés, voire ii des inconsistances, si l'on en 

exclut l'éducation populaire du debut du sikle mais que l'on y incorpore le mouvement de l'Encyclopédie ou la 

science mondaine du XVIIIe siècle. Faire des Entretiens sur la Pluraiif& de Mondes de Fontenelle un fleuron de la 

vulgarisation n'este pas Uiisi laisser B chacun le droit d'appeler vulgarisation ce que bon lui 

sembIe ? 

En somme, le balai des équivoques esquissé ici, viendrait ttaycr le îhmeux vulgariser c'est traduire », lieu 

commun qui n'a pas grand chose B ofnir, ni pour éclairer ce qu'est la vulgarbîion scientifique, ni pour la mettre en 

pratique. Ce constat oriente et structure le dtveloppement ii venir qui comprend deux parties. La prernitre cherche A 

mettre en evidence qu'il y a bien un lieu commun couvrant un peu plus d'un siècie et demi a qu'on retrouve dans 

divers types de discours, y compris des travaux de recherche contemporains. La seconde partie en cherche le 

a Pourquoi ? » et le u Comment ? » de son enracinement. Elle comprend plusieurs chapitrts et consiste en une étude 

historique précisant les modalit& de l'émergence d'un ensemble de thw sur la science, sur la socitté, sur la 



politique, et sur le langage, thèses formant le moule dans lequel s'est -6 l'idée que vulgariser c'est iraduire. 

Plus précisément, dans la p d & e  partie, nous prenons acte de la banalitt du &&me de la traduction dès le 

XZX siècle, et cela chez des auteurs divers et dans des siaiations et des lieux variés. Ensuite, sachant ce thème 

fiequemment associé ii celui du savoir dégrad4 et B la th& d'une rhttoriquc caractéristique de la vui&atisatioa, 

m o n  qui fournit son tour un présupposé et l'outil analytique de certaines études contemporaines, nous 

montrerons comment coordonner les themes de la métaphore a de I 'dogie  avec celui de la traduction. Enfin, 

l'essentiel de cette partie sera consacré A quelques travaux récents, influents ou repdseniaîifb, et, sinon consaaés 

explicitement A la vulgarisation scientifique, accordant du moins un rble important aux procesms de disshination 

scientifique. Nous montrerons comment s'y perpétue ou s'y ramifie le thCrne de la traduction, qu'il soit aboràé dans 

un registre affirmatif ou problématique. 

La période couverte par la seconde partie s'étend approximativement du milieu du XVLllC siècle jusqu'au 

ddbut de la monarchie de Juillet (1830), quand s'afiïrme de nouveau le pmjet politique d'une large dissemination 

des sciences, projet B l'ordre du jour de la Révolution Française mais battu en brèche d&s l'Empire et plus encore 

sous la Restauration. Les années 1830 btn6ficient en effet d'un recul de la censure sur la presse, et le nouvel elan 

qui s'en suit profite aussi h celle @cialide dans les sciences, avec bient8t ses Mtlgarisateurs professioruieis. 

Nous avons cru bon de commencer cette partie dês le milieu du XVIIIe siècle pour plusieurs raisons. D'abord, 

la question de l'instruction publique y devient un enjeu urgent pour une raison conjoncturelles, ii savoir I'expulsion 

des Jdsuites. Ensuite, s'y élabore un discours sur les sciences et les arts qui leur attri'bue un statut systhatiquement 

explicité en terme de langage - et même de traàuction - et cela d'une &on  plus élaborée que par vague référence 

au b e u x  (dé)chifhge du Grand Livre de la Nature. C'est aussi B cette époque que dans la perspective de la 

direction politique est clairement posée la question du r81e que pourraient - ou devraient - y tenir les savants ou du 

moins les hommes éclairés, et qu'on envisage meme la possibilit6 d'une politique conduite scientifiquement. Le 

statut publique des sciences, et donc leur vulgarisation, deviennent des sujets de tout premier plan. Enfin, cette 

période s'avére particuli&rement dtkisive, car la Révolution Française prend le pari de l'insiruction du peuple, 

instruction qui se veut essentiellement scientinque et puise pour cela dans des thtses et des projets focmulés dès 

cette époque. 

La période envisagée est aussi particulitrement cruciale pour la distinction entre Cducation scientifique 

formelle et informelle, distinction selon nous peu optratoirc pour 6valucr la thèse de la traduction. En revanche, si 

les projets d"instnction publique et scientifique qui seront discutés dans les premiers chapitres n'abordent pas ce 

sujet en terme de traduction des sciences, ils en posent cependant certaines conditions prélllninaires. En effet, une 

thdorie géndrale de i'abstraction, le contexte de la « grammaire gtndrale », le projet d'un perfectionnement 

révolutionnaire de la langue, et enfin une classification des sciences oh La langue des calculs est science suprême, 

posent les jalons d'une diffUsion des sciences qui serait un genre de traduction. 

Nous verrons aussi que les moeurs acd6miq~e~,  avec leur amour du bien parler, sont la matrice dans laquelle 

s'inscrivent les projets révolutionnaires d'un enseignement g&éd des sciences. Nous montrerons a qu'ils doivent 

A la fois A l'organîsation mstiadionneiie des sciences sous l'Ancien Rtgime et A la violente temise en question par 

les révolutioMaires les plus radicaux des capacWs novatrices d'esprits qui se prétendent pourtant écbkés et 



progressistes. Cependant, toutes tendances confondues, les hommes de la jeune Révolution perpétuent une 

philosophie fondée sur les fhdtés de l'esprit humain et supposant une racine naturelle commune h la grammaire 

générale, B l'analyse, aux mathématiques - et donc aux sciences - et tl la langue. Aussi, les deux projets de 

perfectionnement de la langue et d'institution d'un ttat de droit, convergent daus celui d'me nonnalisation 

universelle commençant par celle des outils et accessoires de la pensée, k commencer par la langue. La R6publique 

une et indivisible n'a pas besoin de traduction. 

Mais dès la fin de la Terreur, A l'heure des tentatives laborieuses de mise en place de nouvelies institutions 

scientifiques et scolaires et alors que s'accél&re la professionnalisation des sciences, des dissensions s'accusent au 

sein de l'honorable Mpubiique des Lettres. Avec une nouvelle querelle des sciences et les letûes émerge le principe 

des « deux cultures », scientifique et Liüéraire. Maintenant, ce conflit aux profondes résonances politiques et 

religieuses est bien plus qu'une vague dispute de philosophes car il se trouve relayé aussi bien par des rivalités entre 

personnes que par des conflii entre CO* de métiers. Surtout, ces poltmiqucs trouvent dans la question de la 

dissémination des sciences, un champ de bataille majeur dont I'tcho se fait entendre aussi bien dans la guerre 

scolaire que dans des projets plus ponctuels &Mucation populaire9 souvent triiutaires des vicissitudes de la Iikrté 

de la presse. 

Si l'usage répertorié du mot (( traduction N entendu comme passage de l'me l'autre des branches de l'arbre 

des sciences, sort A peu près indemne de Ia période révolutio~aire, la revendication de particdarie propres aux 

sciences, aux arts, aux lettres, et k l'industrie, rend toujours plus chimérique une vision encydopddique du savoir, 

Le recul du point de vue synoptique qui était celui de la grammaire genéraie, confirme sur le plan théorique ce qui 

est désormais visible au niveau des institutions : sciences, lettres, et arts tendent h marcher sous des bannitres 

diffèrentes et h parler des langues spécifiques. Là dessus, la professionnalisation de t9activite scientifique rend 

toujours plus probltmatique ses rapports avec un public aux soucis et aux aspirations diversifiées, et A la 

composition toujours plus disparate. Il fht dodnavant tenir compte aussi bien de persornes « distingudes » 

perpétuant un go& mondain pour les sciences, que d'artisans ou d'industriels demandeurs d'une science utile, ou 

que d'un vulgaire inddfini dont on ne sait si un apport de iumikcs le pacifiera ou le poussera de nouveau dans la 

voie révolutionnaire. En somme, arguments politiques, sociologiques, et philosophiques convergent pour degager 

me entité exclusive, mais htttrociite, dénommée (( la Science N, et pour envisager un vaste projet de vulgarkation 

qui peut dès lors être appréhende comme traduction. 





Une histoire à succès 

Un lieu commun 

Si, dès les XVF et XVIIIC siècle le terme de (( traduction » est utilisé dans les sciences pour quaMer 

l'interp&ation ou l'application d'un formalisme scientifique dont les mathématiques sont le paradigme, son 

application & la vulgarisation scientifique s'affirme dès le XIXe si&le. Si cet usage de ((traduire » devient 

particuli&rement net quand un corps de professionnels de la vulgarisation tente de se démarquer 8 la fois dcs savants 

et du public, il apparaît cependant d& le premier t ien du sitcle, avant l'émergence de cette corporation. Pour les 

hommes soucieux d'Cducati011 populaire, projet Aans lequel on peut lire la ppétut ion d'un des soucis majeurs de 

la Revolution Française bien que h F m c e  n'ait alors pas l'exclusivité de ce genre de mouvement, l'époque est 

alors B la propagation d'un savoir utile. Commenîant les probltmes d'interprétation que peut poser la lecture de la 

Bibliothèque Utile, Henri fieneveux précise ainsi qu'elle est (c surtout destinée iî W des moniteurs qui, B leur tour, 

traduiront les leçons qu'üs auront reçues n", traduction qui se fm dans le cadre de (c lectures publiques ou de 

conversations ». Cette citation illustre d'ailleurs ctrtains points que nous avons souligne en introduction, en 

particulier la difficulté B produire des &&es sufEsaut B camct&kr la vulgarisation scientifique. On ne voit gutm, 

non plus, comment corc&lcr ie thème de la traduction et la ddcision de rtservcr le terme de vul&arisation A l'activité 

de ceux qui se revendiquent des pmfkssionueels du gemc. De plus, jouer de la distinction entre &lUCIlft*on formelle et 

" Cité par B. -6, u Lcsamr de Vul&arisetion scitntifiquc au XM. siècle m. in Lo Sk&nca PopJolrr diac h Presse et 
1 'Edition, dirigé par B BaisaudsVincent & A Rasmussen, CNRS Editions, Paris, 1997, p 66. 
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mformelle ne fàit pas I'afltiiire, suxtout B cette époque oh les formes institutionnelles de l'instruction publique sont 

fluctuantes et incertaines : ici, la nécessité de (( traduire )) ne dépend pas de la décision que l'on prendra oposteriori 

relativement B la question de savoir si la Bibliothèque Utile relève d'un mode formel ou non. Dans la perspective de 

Leneveux, il semble que tout u moniteur)), et saus doute tout pmftsscur, soit appel& B être un vulgarhteur 

traducteur. 

Ceci dit, ce genre de situation où un auditoire butte sur le lexique, voire sur le a langage », de sciences 

ésotériques, fournit un puissant argument de vente A toute la jeune presse fleurissant au milieu du siècle, dedi& & la 

vulgarisation scientifique. Ainsi, dts 185 1, la revue Lumière annonce dans son tout premier numCro que son objectif 

est de rendre le discours des savants de haut niveau intelligile au commun des mortels et donc que le vulgarisateur 

se doit d ' k  maeri.e dans l'art de la traduction. L'argument de la difficile accessibilité de la langue des savants, 

surtout en raison des néologismes et des formules, revient encore dans des revues comme La science contre le 

PrQugk, ou Carmar, la nevue fondée par l'abbé Moigno. Dans Science a Démocratie, le vulgarhateur Victor 

Meunier ddfinit en des termes assez lyriques l'art du vulgaRsattur : 

[...] telle chose qui a le plus de prix aux yeux du physicien, du chimiste, etc., doit être soigneusement exclue dc 
nom compte-rendu parce que celui-ci s'adresse B Tout-lamonde [sic] lequel n'est ni physicien ni chimiste, etc., 
Quetlcs sont donc les choses dignes d'être tlucs 7 [...] 

Autrefois, vuigariser la science, c'était exposer en langue commune ce qui pouvait être mis B h portée de tous. 
Aujourd'hui c'est quelque chose de plus quc cela 
Vulgariser la science, c'est raconter en langue de tout le monde les efforts de la science pour arriva B la 

constitution d'un ordre nouveau, c'est B dire d'un nouvel organisme rnatCnel et d'une doctrine nouvelle. 
La première méâhodc disa i t  A l'époque où l'on ne savait ni cc qu'est la science ni oQ elle tend La science 

satisfaisait plus ou moins B la passion de savoir, elle rcndsit de petits services ; c'était un noble passe-tcmps, une utile 
occupation. On ne pensait pas qu'elle pfit devenir autre chose, On ne savait pas qu'elle envahirait tout entier l'esprit 
dans lequel on lui huait une petite place, et la raiétt dans Iaquelk on lui permettait de creuser son lit" 

En insistant sur la spécificité de leur ûavail de traduction, les vuigarisateurç professionnels, ou aspirant le 

devenir, peuvent aussi se dtmarquer d'alliés qui peuvent devenir des rivaux, et même des ennemis, les savants. En 

effet, panni ceux-ci, certains prennent sur leur tcmps précieux pour contriiuer directement au progrès des sciences 

parmi ce que l'on appeile alors, selon son niveau de distinction, « le public N ou a les masses )B. Comme le montrent 

déjh les dtfinitions de L.S ~acia", la nùgarkation est comme entravée par ses afnnités avec la vulgarité. Mais, 

tout comme la littçranae, la métaphysique, la géomttric et h peu près tout en ce sibcle, elle admet parfois une forme 

(( haute N ou « distinguée n, évidemment plus prestigieuse que la forme « vulgaire ». Les leçons d'astronomie 

d'Arago, sont ainsi assez typiques de la perpétuation d'un style de Milgarhtion plutet mondain, car s'adressant B 

tout le monde, mais suriout A des auditeurs qui ne sont ni tout B fhit des ignorants, ni tout A fàit des savants. Le 

chimiste Marcellin Berthelot, muiistrc de 1'Instniction Publique sera lui aussi, la fin du siècle, un exemple de 

savant descendant dans l'arène pour defendre la noble cause de la populacisation. Si ccrtams savants renommés 

s'adonnent donc B la haute vuigarkîion, le thème de la traduction permet cependant d'assurer la sptcincite du 

travail des vulgarisateurs mais aussi d'avoir tventutllement le public avec soi en cas de conflit avec ces messieurs 

de la science. Et en effet, ce n'est pas seulement comme concurrents que les savants sont parfois source de dCbok 



pour les vulgarisateurs. Au milieu du si&le, l'anti-académii est devenu un lieu commun et l e  vul&arisatem 

peuvent, sans grand risque, s'en prendre B I'amgance des hommes de science. Le fondateur de La Nuhue, 

G. Tissandier, laisse même entendre, en 1873, qu'il s'agit d'une particularité bien Erançaise, car h l'ttranger, surtout 

en Angleterre, ces messieurs se montrent beaucoup plus coopératif5. Et leur responsabilité est d'autant plus grave 

apds la defâite de Sedan, que (( la grandeur d'une nation dépend du nombre d'esprits cultivés qu'elle peut 

compter d4. En 1864, dans Lu Science et les SOVUMS, V. Meunier avait lui aussi ddnoncé I'ot&anisation scientifique 

fiançaise, (( pays de I'oligmchie scientifique » et du « favoritisme », et Lu Prévision du Temp n'hésitait pas A 

dénoncer les sommets atteints par la discipline corporatiste et la rtgle du silence, B &té desquelles le comportement 

des troupes russes ou prussiennes ne pesait pas lourd. En somme, le public n'aurait le choix qu'entre Ic jargon ou la 

morgue du mutisme. A ce compte, éducation et moraiisation des masses n'&aient pas en bonne voie. 

Si le grief mti-acaâ&nique est ancien - et nous aurons occasion d'y revenir - l'animosité des vulprisateurs fitt 

parfois alimentée par des mésaventures pcnomeîies. Ainsi, Louis Figuier, pharmacien de formation, prit parti 

contre Claude Bernard ; ses torts reconnus a sa carri& brisée, il se consacra alors B la Milgaridon scientifique oii 

le succès l'attendait. V. Meunier ne se contenta pas de défendre le peuple contre les savants, mais ddfendit aussi la 

province contre Paris, en soutenant Pouchet, rival malheureux de Pasteur. Camille F l d o n ,  auteur de la 

toujours célébre Astronomie Populaire, fit d'abord apprenti graveur et béndficia des cours granUts de I'lirssociation 

Polytechnique. Employt A l'Observatoire et au Bureau des Longitudes, il fmit par se retirer, ne supportant plus 

l'arrogance de son suptneur, Le Verrier, astronome et homme politique très en vue sous le Second Empire. Dans 

ces conditions, il n'est pas surprenant de voir Meunier agrémenter sa dtnnition de l'acte de vulgariser d'un 

commentaire opposant la bonne volonté des prolétaires la trahison de l'établissement académique : 

[ ... Lu &ienceJ rdait de fond en comble, pièce & pièce, l'organisme mîériel de la socidté ; ses rapports avec le 
peuple, pour lequel elle est, et par lequel elle seta, deviennent de plus en plus intimes : aux efforts qu'clic fiiit pour se 
rapprocher d'am, tes prolétaires répondent cm lui apportant leur tnbut de découvertes [...] 

Le but auquel tend la science devient évident pour quiconque a des yeux. Et n'est-ce pas en vue du but que l'effort 
doit tire rédige 3 Il faudrait donc tracer Ia route, marquer les ttapes, donner l'impulsion. A nt voir que sa position au 
sommet du corps scientifique, ce grand rûle est a lu i  qui incombe A I'Acadtmie des sciences. 

Aiors cc sièclc se donnerait B elle. Tous les regards a toutes les espérances SC tomcraient de son &té. Lc 
retcntissemcnt de sa parole saait tel qu'on n'entendrait pas d'autres bruits [...] Mais I'AcadCmie, corps prîvilégit, 
compoDC de privilégiés, a'cnociid pas ainsi sa fonction [...] lS. 

Comme l'a montré S. ~heets-Pycbson" dms une étude mrnpara!ive sur la science populaire i Paris et 

Londres, le conflit n'est pas toujours de règle, mais il n'empêche que la (( haute science n - admitCe ou honnie - 
demeure un pôle de référence pour la vulgarisation & la bnÇaisc. Le théme de la traduction se trouve ainsi servi par 

un positio~ement et un fonctionnement instîtutionnels spécifiquement fiançais, tandis qu'au moins B ses ddbuts, la 

science populaire anglaise est nourrie d'appels baconiens l'union et A la collaboration de tous et se dtfie des 

mbtili* de thhriciens flutant avec le charlatanisme. En France, qu'elle s'adresse aux gens du monde ou vise les 

analphabètes, qu'elle publie des revues bon marche ou des ouvrages somptueux bien en vue dans les intérieurs 

l3 Cf citaiions domtes eu introduction. 
" G, T i d i a ,  Lu Nruwc, I, 1873, pp VI-VIL 

Victor Meunier, Sckltcc et D ( n i ~ ~ ,  Deuxième série, Chq XI(WS Ocwr Bailiïèrc, Pa& 1864 pp 367-368. 



bourgeois, qu'elle mvite B suivre des savants CthCrCs et de plus en plus d d s  dans l em spécialités ou se 

revendique de l'utile et de l'encyclopédique, la vulprktion est le plus souvent bipolarisée, jouant la distance entre 

i e ~  savants et le public, entre l'univers Clevt de La théorie et de i'abstraction et celui plus tem il terre, de la pratique 

et de I'utilité, La Science poiv T m ,  qui se targue d ' h  (( le moins cher de tous les jouniaw sciaitifiquw B de son 

temps, souligue cette distinction qui la fbit vivre et lui permet de dtlimiter son domaine d9mtmention : 

[...] La Science a ét& le principe et l'industrie l'application, et toutes dcux se sont trouvées indissolublement ü& 
dans un but commun de bien être &nérai [...] 

Aujourd'hui, ni la science ni l'industrie ne sont plus un monopole aux mains de personne. S'il restait aicort des 
secrets de métier, ils ont été divulgués par les diverses expositions, a principalement par notre brillante Exposition 
universelle [. ..] 

[...] nous nous effolccrons de faire de la science pour tuus, c'est d k  que, pour Ctre utiles, nous donnctons de la 
science ii la portée de toutes les intclligtncts, et, dans cc but, nous évitcrotls toute théorie tnnsccndantc qui, au lieu 
d ' h  un guide, est toujours un dtdale oh s'&ment les inhabiles. 

En revanche, nous rcchcrchc~oiis tout ce qui sera de science pratique et d'application immédiate [...] l7 

Plus spiritualiste qu'utilitariste, Camille Flammarion se revendique d'une science éthérée et édifiante plut& 

qu'utile. Comme ils prétendent souvent chercher dlever les he3, les vulgarkateurs affichent leur souci de se 

d&marquer de toute vuigaritt, La vulgarisation scientifique est unt lecture saine si on la compare aux feuilletons, 

aux almanachs OU a u  dernitres productions de la fameuse BibIioth2que bleue, vestige alors en d é c h  d'une 

üttetature populaire plurisçculairc". Mais on peut Clever l'esprit saiis sombrer dans les sécheresses de l'absûaction. 

Le spectre de la langue aride est alors tenu i distance, la concurrez~ce de vulgaires vulgarisateurs écart& et la 

distinction entre scientifique et populaire maintenue dans le projet même de l'estomper : 

Notre intention est de iraiter successivement ici tous les intCrrssants problhes de l'Astronomie, de la Physique 
du globe, de la Météorologie, sous une forme accessible ii tous ct en temies compréhensibles pour tout le monde. 
Autant que possible, nous ne nous savirons jamais d'expressions techniques dont l'usage ne soit pas habituel dans le 
langage scientifique o d i  et loin de firirt abus de formules niambiqutes, notre tendance sera, au contraire, de 
parler avec la plus grande simplicité. 

Notre journal sera donc "populaittm, mais il sera scie~iftque. Notre but n'est pas ici d'cnscignes B des cnfaats : 
nous venons nous entretenir avec des tgaux sur des questions qui nous intémscnt tous, et nous ne considérons pas 
nos auditeurs, nos Icctcuts, Comme &nt d'une intelligence infërieurt à la nbtre [Le mot "populloirea est 1 'occosion u'e 
fa note & bas de page suivante : Nous voulons populariser la Science, c'est-Mire la rendrc acccssiblt, sans la 
diminuer ni I'aItCrrr, à toutes les intclligenm qui en comprennent la valeur et veulent bien se donner la peine - 
d'apporter quelque attention aux Ctudes &ri- mais nous ne voulons pas la vulgariser, la fain descendre au niveau 
du vulgaire indicricnt, léger ou railleur. 11 y a IA une distinction que l'on ne fait pas asscz La sciaice ne doit jamais 
Ctrt a b a i e  ni travestie; elle doit être présentée dans sa sublimité et en pleine lumière, et c'est h nous de fâirc l'effort 
convdle  pour nous dever jwqu 'ù elfe. Ajoutons que la natue est belle et agdablc, et que la science, qui est son 
intuprttation, doit n'êârc ni npoussante ni pédantesque. Mais nous ne revendiquons point le titre de ocrtains - 
nvuiparistcw' qui parient de tout sans rien 

Si la lmgue ab- des savants les Iegitime, les vulgatisateurs se revendiquent donc de celle de tout le monde. 

Et si des esprits distingués dénoncent déj8 le demi-savoir de la science vulgarisee ou une science degradet par les 

approximations ou les effets de sensationnel que semblent privildgier les « publicistes )) scientifiques, ceux-ci se 

" S. Sh~Pyc t l son ,  Luw &&nt@c CvUwr th London Md Pe i r .  1820 - 1875, Ph D DisJstioioa. University ofPennsy1-i 
62032, 1976; voir aussi S. Sheets-prcnsOn, a Populrv Science Paiodicals m Paris and London : tbe Emmgmcc of a tow 
Sci~1tinc Cuihirc, 1820 - 1875 », A d  ofScfwe, Vol 42,1985, pp 549-572. 
l7 a Aux lecteurs B. Lu SCiM p w  t a s  (JOWllQI U*M(paraisJunt toyt lu id), 13 DtECmbrr 1855, pp 1-2 
" Voir GBolKmS La Bibüothèque Blcuc: liabmne populaire en F m œ  du XVP au XM. siècle, coiiectïon Archives, 
JulIiard, Paris, 19'71. " C. Flamrirnrion, 6 A nos Iectarrs m. L'As~onom&, mrr Bizmmmkpqndoin~ 1882. p 2 



piquent parfois de beau styie. Dans Les Nouvel10 Conquêtes de la Science, L. Figuier rrconaatt ainsi avoir puis& 

dans Jules Vmit, l'idée d'une narration conciliant romanesque et scientifique. Et qu'importe si l 'est  n'est pas 

dussi, car conquérir de nouvaux prosélytes il la science et à ses doctrines u est une juste causeA). Pirlmt me 

autre langue puisqu'ils sont traducteurs, les vul&arisatcurs envisagent dCj& que leur Mts constituent un genre 

liatraire iddit : comme nous le vemns certains critiqua du siècle reprendront a thbme & letir compte pour 

tenter de qualifier la vulgarisation. 

Si ?i sa fondation en 1857, le Cercle CIRF J d h t e s  Scfenfflqzm repmd & son compte i'anuenne de ia 

traduction vulgansatnce et de l'aristocratie académique, ce thème n'est cependant pas l'apanage des vulgarisateurs 

confirmés et dépasse le jeu des inmts corporatistes tout autant qu'il ne recoupe pas une probltmaîique division 

entre éducation formelle et irifomelle. C'est pour cela que nous avons par16 au sujet de cette thèse de vtritable lieu 

commun. 

Emest Renan la reprend B son compte, et d'un tout autre point de vue institutionnel. Certes entre les 

vuigarisateurs et le professeur au Coliège de France, il y a un commun inMt pour i'éducation du genre humain. 

Nous savons que les vulgarisateurs doivent concilier deux choses : d'une pmt se démarquer des savants pour assurer 

la spécificité de leur mission, d'autre part demontrer leurs accointances avec la Science défhut d'affinite 

perso~elles avec ses agents, parfois durement dtooncés. Comw l'a montré A. petit", les perspectives de Renan 

s'inscrivent elles aussi dans un souci de fâire publiquement reconnaCtre la spécificité de l'activité scientifique. En 

thoignent, tout particulièrement, l'ensemble de ses dflexions sur l'état de l'enseignement et de la recherche en 

France au milieu du X W  siècle? NCpmnoins, son approche ditRn de celle des vulgarisateurs, malgré des 

convergences ponctuelfes. 

Renan se fàit une haute id& de la science, et il est muent  de trouver sous sa plume une analogie entre un culte 

religieux et celui qu'il souhaite voir consacrée ?i celle-ci : (c Ma religion, c'est toujours le progrès de la raison, c'est- 

&dire de la science nP. Toutefois, c'est parce que s'y Uouvent d'obsairrs tr8ces & science que les religions ont pu, 

selon lui, avoir une inauence positive sur la marche de l'humanité. Comme la religion la science est esstnticllemcnt 

spintuelie, et Renan s'éltvc alors contre toute tentative d'Cvalutr le iravail scientifique k la seule aune de l'utilité ; il 

avoue préfkcr « Siméon Stylite mange des vers sur son éûange piédestal qu'un pfosBlrque mdustriel, capable de 

suivre pendant vingt ans une meme pensée de fortune nu. Si l'utilité est cependant un aspect qui ne doit pas non 

plus Ctre sous-cstimd ou méprisé, B toute vell6ité de censure utilitariste, I ce qu'il appelle le style anglais25, Renan 



oppose le projet d'une véritable asctse scientifique, d'une libre recherche de la vérité, d'un culte de ta raison 

exigeant souvent que r l'amant du beau Sacfifie il cc cher idéal tous las soins personnels de la vie Biftneure #! 
L'une des conséquences de la position selon laquelle « la haute culture est, bien des @ds, une chose tout & 

hiit ariaocniique ipn, a trait aux rapports catre science et earcignemcnt. Sur bien des points Rcnan s'hquitte d'un 

d@&isement de l'esprit scientifique en raison de la soumission institutio~eile de l'activité scientinque au rythme 

et aux contraintes administratives de la vie scolaire et universitaire. il condamne les mutines et 1'- d'autarcie 

dans lesquelies semble s'enliser l'enseignement supérieur fiançais qui ne semble avoir d'autre fin que sa pmpre 

reproduction : (4 ainsi par un étrange renversement, la science n'est chez nous que pour I 'b le ,  tandis que l ' h i e  ne 

devrait @tre que pour la science un. 

11 ne suffit donc pas d'être professeur pour &e savant, ni d'etre savant pour être professeur. Et Renan entend 

maintenir la distinction des genrts qu'il appelle <c fàbricant » et « ddbiîaut » de scicnce. Si ces deux rôles ont Ieur 

raison d'etre, lui aspire h êm fhbricant, pionnier du pro&, plut& que coflsccratcur d'un ordre iastitutio~el qui le 

pdoccupe et qu'il &que parfois avec quelques sarcasmes. D'ailleurs sa critique des conservatismes, et de tout ce 

qui relbve d'un comportement mécanique, s'adresse aussi b certains savants. Sont bien sûrs visés Ics savants « demi- 

CO-esques» du genre de ceux de la Restauration, mais aussi toutes les catégories de beaux-aprits et de 

temptraments superficiels. Routine et sectarisme dus la spécialisation ne sont pas, en effet, les seuls maux guettaot 

les professeurs : Renan s'mquiete tout autant des fiiux-semblants d'un humanisme de pacotille que de l'état d'un 

corps enseignarit scl&osé dans des rites Petri de militarisme et de centralisme napoléoniens. Et il dénonce tout aussi 

vigoureusement la banalisation d'un style qu'il juge très français, privildgiant le brillant, le trait frondeur, et surtout 

les sufnriges d'auditoires avides d'amusements a venant davantage écouter l'homme que I'exposé. 

Sans concession sur les exigence de la science, Renan exalte « l'instinct sourd et puissant » d'un peuple dont 

l'esprit est juste bien qu'« ignorant et inculte ». Optimiste, il espère que ce peuple saura ne pas se cantonner dans le 

go& du lucre qui n'est pourtant pas foncièrement répréhensible. En revanche, il stigmatise toute science amusante, 

en particulier mondaine. « Moins que personne, écrit-il, nous avons de sympathie pour cette science de salon 

dnervk drins sa forme, visant & etre intéressmte, science de revucs demi-scientifiques, demi-mondaines. La vraie 

science est celle qui n'appartient ni 1'&43k ni au salon, mais qui conespond directement b un besom de l'homme 

[...] d e ,  en UQ mot, qui rappelle de plus près les écoles de h Gréec antique [..] nB. 

Bien qu'ardent dCfcnseur de la difksion des sciences, Renan ne prise pas davantage la science popufaire. Mais 

là, le défiiut provient peut-êîre plus d'Mstituteurs plus ou moins improvisés que du peuple, toujours exposC aux trois 

risques de l'ignorance, d'me satisfaction bornée au matétiel, ou d'un amour du divertissement pouvant l'amener ii 

dénigrer d'austtm savants. D'où une mise au point, dans laquelle Renan coafcsse &aborcl que la science populaire 

lui est « profondement antipathique » car elle ne saurait être la cc vraie science ». Le thème linguistique sur 

arrière plan de science dégradée, mais agrémenté d'une indication sur la meilleure voie A suivre en m a t i h  de 

d k h h t i o n  scientifique : 



La science perd toute sa dipité quand elle s'abaisse ces cdrrs &tins et B ce langage qui n'est pas le sien. 
Pour tendre intcliigiblc au vulgaire les hautes thdorics philosophiques, on est obligC de I t s  dépouiller de leur forme 
vériEablç de les assujettir & I'éûoitt mesure du boa sens, de les fausScS. fl serait infiniment plus désirable que La masse 
du genre humain s'tlevât B l'intelligence & la science ; mais il ne fàut pas que la science s'abaisse pour se niUe 
amprcndrr" 

D'où la d b c i a t i o n  impitoyable d9Agricol Perdiguier, « original taat qu'il ne fut qu'ouvrier )) et dont on 

appr&iait « l'expression vraie de la façon de sentir d'une ciasse de la socii&té et le nalEf effort du demi-lettré pour 

créer un instrument & sa pensée u, mais devenu scandaleux quand il envisagea de produire une Hhtoke uniwersefIe & 

l'usage des ouvriers. Pour Renan, l'histoire est une, et une seule classe d'hommes est capable de l ' é a h  : « les 

savants brisés par une longue culture intellectuelle iî toutes les finesses de la critique b 3 ' .  

Une tl~vation du genre humaiu serait préfërable- Mais cette perspective MaisemblaMe ne satisféra pas le 

vulgarisateur qui travaille dans l'urgence et qui, tel Flammarion, se soucie de vulgariser en se démarquant d'une 

vulgarité toujours attniuée h d ' a m .  Renan cerne le probléme, tout en critiquant les voies usuelles de la 

Les hommcs d'exposition commettent d'ordinsirt la fiuitc, pour se me~trc au niveau de leur public, de se rabatEre 
sur les anecdotes, les auaiogies superficielles, les expériences voyante, les mesquines applications ; rnais on dussirait 
beaucoup mieux en atkquant les plus hauts sommtts, oii toutes les vérit6s se rencontrent comme ai un foyer et 
deviennent en quelque sorte de droit commun 

De ses sphéres &hérées la science ne descendra pas sous la forme d'une dMuction, mais par une traduction 

vérace qui rompra avec la science mondaine, rnais ne rompt peut-être pas encore avec l'6galitarisme galant d'un 

Fontenelle ou d'un Algarotti : 

Le travail par Icquel on rend populaires les résultats phiIosophiques est non pas un amoindrissement, mais une 
traduction. C'est une «rrur capitak que de traiter le peuple comme un enf8nt : il faut te traiter comme une femme, Un 
discours tenu devant des femmes est meilleur que celui qu'on tient en leur absence, car il est assujetti B plus de rtgles, 
il obéit A des exigences plus sévères. Ce qu'on M t  pour le peuple doit aussi se distinguer du reste en étant plus 
châtit. On peut tout lui d i  mais B la condition de ne rien dire qu'ü ne comprcnnc, et surtout de ne rien dire qui 
puisse ~m mai compris.'2 

Des autorités au service de la tradition 

Pour étayer davantage la vigueur du lieu commun de la vulgmktion traduction, il nous hdrait  montrer sa 

persistance dans îa premiCrc moiti6 du XX si&le. Nous nous contenterons de la supposer, et nous mtéresserons 

désormais aux decennies 1960 - 1990 oh on le retrouve sous un double aspect En effet, il perdure comme 

afnrmation, mais aussi comme méthode, car nombre de travaux critiques sur la vulgarisation le reprennent h leut 

compte pour en faire un outil ou un cadre d'analyse. En particulier, avec plus ou moins de prudence, divemes études 

linguistiques ont recouru au thème de la traduction - assimil6 des procédures rhdtoriques de type mttaphonque ou 

analogique -, pour catactériser un discours censé etre q6cifique B fa vulgarisation scientifique. Soulignons d'emblée 

ce qu'il peut y avoir de circulane daps une approche posant « vulgarisation donc traduction », puis étudiant des 

discours dits de Milgarhtion B travers le prisme de la traduction et de la rhétorique. 



Dans le registre on retrouve, en 1962, les deux thèmes de la traduction et de la science dégmd6e 

dans Savoir et ~ui~rniscrtio#. Mais soulignons que ces deux thèmes ne s'impliquent pas mutuellement, car on a VU, 

avec Renan, un exemple oQ la traduction n'est pas trahison mais, au contraire, vaut comme antidote sl toute 

ddvaluation de la science. 

A propos des rapports entre science et culture, E. Borne écrit : 

Le véritable vuigarhtcur doit avoir le don des langues, être capable de traduire une cuIturc dans Ic langage d'une 
autre culture. il assure cette communication entre tes culturcs dont on a assez dit qu'elle était la véritt et la vie de la 
culturt." 

Un grief sévère sera ensuite adresst toute vulgarisation par Cl. Soucy qui souligue aussi que le vulgarisateur 

n'est pas populaire parmi les hommes de science - afnnnation de la gtnéralité de laquelle on peut douter. Selon lui, 

ce -t mrtout par son caractère partiel et sa velléité d7autontt que toute vulgaridon trahit « la vtritable 

culture » : 

Qu'elle soit scicntitique, artistique, économique historique, la v u l ~ o n  est maihonnête en ceci quteiIe ptCtend 
essentiel l'acccssoirc, qu'elle fownit les résultats a non Ics moyens de I t s  obtenir, qu'elle donne le contestable pour 
certain, le provisoire pour établi, l'apparence pour la chose même. A voulou brûler I t s  &apcs et se d i i  de 
préliminaires, cllc fàit passer une psnido-sulture pour la véritable, remplaçant l'ignorance par l'illusion du savoir? 

On pourrait encore multiplier les occurrences, glanées ici ou Isr, de ce grand thème de la traduction, égaiement 

repéré - et critique - par Y. Jeameret, dès les premières pages de sa riche étude sur la vulgarisation et son CmhmM. 

Comme le montre la Hquence des références tiiites au fil des publications critiques consacréts A la 

vulgarisation, deux aidorités populaires pèsent lourd dans la perpeaiation du thème de la traduction. Il s'agit de 

Bachelard et de Bourdieu, dont Ies travaux, ou du moins une certaine interpréîaîion qui en est Mte7 consacrent un 

isolement de la science, que ce soit d'un point de vue mdthodologique ou social. Cette situation est alors propice B 

la perpétuation d'un dualisme opposant, grosso modo, les scientifiques et le commun, ou l'esprit scientifique et 

l'opinion commune. Ls bipolarisation induite pas ces deux couples, vaguement analogues, entretien un clivage qui 

s'exprime, par exemple' par les notions d'intérieur et d'ext6ricur de la science, et pcrpcaie la vitaiitd du thème dc la 

traduction, lui aussi binairc ". 
Rappelons b&vement les th- de Bachelard et de Bourdieu 

Dans sa célébre Formation de l'fiprir Scienîflgue, Bachelard développe la thèse des ((obstacles 

épist6mologiques» entraves aussi bien l'étude qu'b la pratique des sciences, et signes d'une rupture nette entre 

E. Raian, n L*Iasauction Supérieure en France », q. c&, p i l .  
33 Sinoir et Vulgmisdon, Recherches et Dtbats du Centre Ca&olique des Intcllcctuels Francais, n039, Juin 1962, 
Arthàn*Fayard, Paris. 
E. Borne, N Pour une Philosophie de la Culturc m. in h u ù  et V i d g ~ i o n ,  q x  ciL. pp 1 1-23 
Cl Soucy, « Cu i l l~ t  et IXmocratit ». in Savoir et Vulgarison'on, q. ci&, pp 86-96. 

" Y. Iaunerct, Eain lo Sktrnce. P.US. Paris, 1994. Parmi les textes signincatifb. voir R Buîhcau, a Vulgark pour un 
J o d i  c'est d'abord Traduire w, in Vulgwber : Un D@ ou w Whe ?, sous la direction âe S. AR EL Hadj & Ci. Bélislç 
Chronique Sociale, Colleaion Synthèse, Lyon, 1985. 

On peut en voir un exmipIt dar J. Authia, a La Micc en scène de In Conmiunication daru Ies Discours de ia Vui&arisation 
Scientifique B, Langue F-. 11'53,1982, pp 34-45. 



esprit scientifique et connaissance commune. ii illustre la pesanteur de ces entraves par des exemples quasiment 

tous emprunt& fi la science du siècle, sa thèse se trouvant en fiut justiadc par la superposition anaIo&ue de 

trois classifications comprenant chacune trois termes. II établit, en efIit, me ptriodisation de l'histoire des sciences 

débutant par 1 ' & t o t p r & c i e ~ ~ ~ e  qui s'tbie jusqu'fi la fin du XViW siècle, sumt par 1 'état scient@que couvrant le 

W et le tout debut du X p  siècle, jusqu'h l'apparition du n m d  esprit scienf@qrre, inau@ par la thCorie de la 

ReLativitd. Par ailleurs, une loi B trois états d-t le d6veloppem~11t de l'esprit scientifique dans la fo-on 

a individuelle nY. L 'Llm concref, O~ (d'esprit s'amuse des premières du phdnomène a s'appuie sur une 

littérature philosophique glorifiant la Naturem, prcctdt I'dtai concret-rrbstrait «05 l'esprit adjoint h I'exptrience 

physique des schdmas géométriques et s'appuie sur une philosophie de la simplicitén. Parvenu enfin h ID& 

abstrait, «l'esprit entreprend des mformations volontaires [...] volontairement d t tachk de l'expérience immédiate 

[...] n. A ces trois 6tapes sont encore essociCs trois stades comspondants B trois «intérdis difftrents qui en 

constituent en quelque sorte la base affective)). L'dme puérile ou mondahe qui (cjoue & la Physiqua, niche au plus 

bas niveau. Vient ensuite l'the professwa1e, u fière de son dogmatisme [...et] imposant ses démonstrations m. Au 

sommet, sou* I'dme en mal d'abstraire et de quintessencier, « livrée aux intédts inductif3 toujours imparfiuts [. ..] 

& tout moment derangée par les objections de la raison [...] mais si sQre que l'abstraction est un devou ». La 

Formaiion de 18Bprit Scient#Que se propose de montrer «le destin grandiose de la pensée scientifique abstraite)), 

Tenter de mettre en œuvrt ces trois catégories entratne une difficult6, inévitable dès lors qu'ontogenése et 

phylogenèse sont mises en paralléle. Tous les esprits du stade préscientifique sont n6cessairemment prtscientifiques, 

alors que les trois &ats pewmt coexister dans le régime du (( nouvel esprit scientifique fi qui n'est donc pas ghdral 

l'dchelle des individus. Faut-il en conclure que Newton, malgré ses penchants pour le concret alchimique, n'&ait 

pas en mal de quintessencier quand il dcrivait ses dogmatiques et dCmonstxatif3 Principia Mathematka? A 

l'inverse de quel droit ddcréter qu'un âge est repdsentatif du (( nouvel esprit scientifique )) alors que la masse du 

commun s'abandonne B des amusements préscientifiques ou, au mieux, scientifiques ? On a compris, le modèle de 

Bachelard est suggestif, mais peu optratoire. L'objectif est de toute manih  de souligner un contraste entre la 

normativité de I'activitt scientifique contemporaine et la spontan6ité brouillonne de cette opinion qui, selon la 

forxnuk fimeuse, ne pense pas mais (c traduit d a  besoins en c o ~ c c s  

Un inconvénient que peuvent avoir les th- de Bacheiard, est d'exposer le lecteur qui s'intçresse & la 

vulgarisation scientifique, aux dangers de iDobstacle unitarie et pragmafkpe. Acceptons, sans discernement, 

systémees A trois Ctats et coupure dpistémologique, et voila un outii pdt A faire abstraction de l'cmpirie foisonnimte 

de la vulgarktion scientifique et B -tuer le clivage sur lequel ifs reposent peut4tm 

Pour caractérîser une certaine firmeture du domaine d'activitt scientifique, certains auteurs font également 

appel h la notion de champ scientifique », avec me rCfCmw explicite & P. ~oiirdieu*. Or, celui-ci ne cherche pas 

tant & d6l.imiter un domaine, et a fortiori une langue, qu'h montrer les mécanismes sur lesquels repose le 

fonctionnement d'instiûxtioïbs scientifiques contemporaines, B commencer par la lutte pour I'autoritt qui constitue, 

Y L*cxpressïo~~ est de Bachelard, voir G.EachcIarcl, La F m - o n  & f'@rif ~~, Rrio. Vrh, 1986, p 8. 
Bachelard, La Fiwmahon & 1 *&pdr S c i c n r i ~ .  Paris Vrin, 1986. p 14. 



structure, et perpétue cc champ. Ce n'est que par le biais des enjeux politiques, économiques, et saciaux de l'ordre 

scientifique que Bourdieu Cvoque, brihement, la v u l ~ o n  scientifique et l'bducation scolaire, ramifications de 

l'ordre savant dans I'ensembIe du corps sacial, Si ces extensions sont ind&finits, en pratique b champ &di6 par 

Bourdieu se limite B l'univers des professionnels de la science, et m&ne plutôt celui des o r g m h c s  publics. La 

recherche industrielle ou privée n'est pas abordde. Pourquoi. 11 est vrai, en revanche, que tous ses exemples smt 

empruntés B des institutions notoirement estampilks comme cc scientifi~ucs m. Lieu d'une lutte concurrtltltieile, la 

scéne &di& est ainsi bornée et exclusive meme si, selon nous, ces Limites peuveat paralm assez arbitraires, Mais il 

les fua cependant pour que soit patinente la distinction hite aDhs « champ r et u hors champ N" et le type de 

concurrence qui en résuite. Ainsi, la mise en évidence du caracttn illusoire de l'irénisme et de la prttcndue 

apureté » scientifique (y compris celie de la nilgahtion scientifique) conforte k principe d'une coupure 

ddterminée par le lieu oh sévit un genre de conflit gtn6d et permanent. 11 &ut aussi noter, sous la plume de 

Bourdieu, la pmlif-on des champs au sein du champ scientifique : champ religieux, champ des mathématiques, 

champ de l'alchimie, champ de l'astronomie, etc. semblent pouvoù se superposer au moins partieliemeut : N Le 

champ de discussion, que dessinent, par leurs luttes, l'orthodoxie et 1'hCtérodoxie [scienrifu7ue], se découpe sur le 

fond du champ de la dcao, ensemble de présupposés que les protagonistes admettent amune allant de soi ... na. Si 

ces champs existent, leur -on n'est donc que très relative. Et donc, même si structure et contours du champ 

scientifique sont régis par des « invariants )) historiquement variables au gré du conflit des int&êts, l'ouverture sur 

d'autres champs et Ics ramifications du champ scientifique dans la société semblent parfois avoir été quelque peu 

oubli& par certains htntiers de Bourdieu qui semblent plut& retenir la distinction « champ » et « hors champ ». Le 

sociologue apporte ainsi, peut-être malgré lui, une conmiution au dualisme dissociant science et vulgaire et, de IA, 

au théme de la traduction. Probl&natiques, ses th- sont néanmoins parfois convoquées comme garanties de 

l'efficacitb critique du thème de la traduction dans l'étude de la vulgarisation. 

Méta~hore. analogie. traduction 

Les instinitions scientifiques, y compris mes formels ou linguistiques, peuvent fournir d'excellentes balises en 

vue d'une sociologie de la vulgahaîion. Encore faut-il parvenir B Ctablir des corrélations convaincantes entre usage 

de ces -mes et mœurs ou formes institutionnelles. II n'est donc pas sans risque de tirer profît d'institutions 

contingentes ou d'invariants historiquement variables du champ scientinque pour fixer un cadre a priori A 

d'analyses Linguistiques censées repérer ou c o ~ e r  des formes discursives propres B la vulgarhtion scientifique. 

Il nous semble que c'est surtout le présupposé schtmatique d'une dichotomie entre un extérieur et un intérieur de la 

science qui motive i'attniution de foimes linguistiques d6viaates ou indirectes au discours de vul&arisati011 

scientifique. Faire l'hypothèse d'une telle césure n'a rien de répréhensible. On peut cependant s'inquiéter du secours 

que la tradition 6ùsîmt de la rhetorique un discours par principe para-scientifique peut apporter B une telie 

hypothèse sur la base dc l'anaiogie établie entre ce que la vulgarisation est B la science et cc c p e  les tropes sont au 

'O p. Borirdiai, a L. SpCdficit& du Chvap Scientifique d la Conditions Sociales mi Progrès dc la Raison m. Socidogk et 
Soctciis, Vol 7. nO1, Mai 1975, pp 91-1 17. 
'' Ibiâ., p 109. 
" ibid 



discours littérai. Dire que puisque le discours scientifique échappe - par définition - B la vui&8t'isation, cellaci ne 

peut parler de science que de fkçon obiique a quelque chose de redondant Faire valoir, en hwur de ce 

mppcochement, qu'il y a eu de prestigieux et poétiques auteurs de vulgarhation scientifique, c'est aussi tenir pour 

peu la virtuosité rhétorique et poétique de savants pourtant réputés pour l'austérité & leurs travaux. On sait, par 

exemple, combien Newton a s8crinC au décorum d'usage p u r  fiiirc recevoir ses travaux d'optique i la Royal 

Society of ScienceU. 

Une fois Rdmis des liens privilégiés entre rhétorique et vulgarisation, plus rien n'empkhc alors de mobiliser tout 

I'arsend des tropes, traduction comprise. La métaphore sera ainsi l'althtion la plus bénigne du discours 

scientifique dans la mesure oh elle n'est qu'une altération lexicale. Avec l'analogie, le paralléüsme entre langue des 

savants et traduction vulgarisatrice s'accuse. Sous la schématisation traditionnelle d'une proportion symbolisée par 

lV6quation ah = c/d et lue a » est & « b u ce que c< c » est B « d N, 1e signe égal relie - tout en distinguant puisqu'il n'y 

a qu'analogie - deux ordres repFéseatés par la relation dyadique entre numérateur et dénombîeur, ordres formant 

une série minimale. En conservant le principe d'une âistinction entre deux ordres, mai.9 en les &offant en paralltfe, 

on aboutirait h des entités ou des proctssus comme le schéma, le modtle, voire le discours et meme la traduction. 

Celle-ci peut en effet, ea.t vue comme l'élaboration d'une vaste analogie entre les deux systèmes ordonnés que 

seraient deux langues. hi point de vue de Destutt de Tracy, auquel nous aurons bientôt A f'airc, cc Ies idées N sont 

l'équivalent, dans la traduction, de I'espéce de pont que constitue le signe d'égalité dans la proportion analogique. 

Remarquons au passage que la traduction, selon Dtstutî, s'applique en géneral h tout système de signe : 

Traduire est une opération par laquelle on unit aux signes d'un langage les id& qui éîaient jointes h ccw d'un 
autre langage ; A une prunitrt association elle cn substitue une seconde, et par conséquent elle nécessite de les avoir 
toutes dcwc présentes A la fois ik l'esprit. Cette opération a lieu toutes les fois que nous transportons nos idées d'unc de 
nos langues parlées dans une autre ; mais elle n'a pas moins lieu quand nous exprimons des signaux par des gcstts, 
des gestes par des hiérogiyphes ou autres figures, ces figures par des mots, ou seulement quand nous substituons un 
système de signes de chacune de ces tsptccs un autre système de la même espèce : en génhi ,  il y a traduction d& 
que nous mettons un langage la place d'un 

De la substitution lexicale A la traduction, en passant par l'anaiogie, il semble que I'on ait gravi les degrés d'une 

gamme allant du plus simple - la substitution lexicale - au plus composé - la traduction . On appellera cette gamme 

l'échelle métaphorique. Of, tous ses paliers peuvent, divers titres, etrc sollicités pour confirmer un parallélisme 

boiteux entre le clair discours scientifique et 1'icUne estompée qu'en serait la v u l ~ o n .  La dimension imagkt 

peut aussi y trouver sa place, ayant en plus pour elle les rspports privilégiés que, selon les clercs, le Milgain ne 

manque pas d'avoir avec les images. 

Le rapprochement entre les deux rapports science/vulgatiSation et langue savante/ rhétorique vulgarisatrice est 

encore particuliéremcnt bien scnri par les difiidtés et les int- des vulgansateurs professionnels AanlP l'exercice 

de leur prohion. Nous avons déjh souligné leur contri'bution active au thème de la traduction. Pour eux, la 

mttaphore sera sollicitée pour trouver un équivalent B un terme barbare, et de fbndes  d o g i c s  pourront Ctre 

trouvées pour illustrer le fonctionnement 6sotérique de I'ARN messager. Enfin, une présence assidue A cerîaines 

conférences scientifiques a pu convahm des journalistes comcic11cierg puis lem lecteurs, que les scientifiques 



s'expriment en une langue m g è r e  au commun. En somme, les p r o b l h  rencontrés par les vuigarhtcurs 

justifient un recours A tous les niveaux de l'échelle métaphorique, image et traduction comprises. Et pourtant, le 

rcp&age de difficultés linguistiques faisant obsîacle h la popularisation des sciences est bien antérieur B l'essor de 

l'industrie de la presse et h l'apparition du j o ~ i s m e .  Si l'exigence de publicité constitue, comme nous Ie pensons, 

un trait caractéristique de la pratique des sciences, il n'y a rien d'essentiel dans l'association de la rhétorique avec h 

vulgarisation. D'oh notre impression que la thèse de h traduction n'apprend pas grand chose sur la vulgahtion, et 

cela d'autant plus que la place du vuigarhteur entre les savants et le public n'est qu'un produit de circoastance et 

que des scientifiques jouent souvent eux-mêmes le &le du vulgarisaaur. 

Nous avons envisagd la traduction comme l'un des plus hauts niveaux de a que nous avons appel6 l'échelle 

métaphorique. Lorsque parlant d'un voisin qui, sous l'tcorcc, cache un cœur d'or, Lucien dit ac Cet ours est un 

ange » il y a là, littéraiement, une métaphore. Entendre dire que (t ange » est la traduction de a ours » dans la langue 

de Lucien suscite, pour nous, L sourire des happyjbv qui saisissent la métaphore, sachant comment entendre, ici, le 

mot « traduction ». 

Selon Aristote, la métaphore n'est pas un pur effet de discours, mais depend des conditions de I'tnonciation, dont 

les interlocuteurs en présence. Son lieu nanirel est la place publique. 

La théorie aristotélicienne de la mttaphore, c'a-&-dire du (( transport il une c h o ~  d'un nom qui lui est étranger w4' 

recense quatre motifk : de l'espèce au genre, du genre A I'espécc, de l'espèce il l'espèce et I'analogie, celle des 

métaphores cc qui se fàit k plus goûter ))M. Le t e m  englobe donc divers procédés, et ce qui sera dit des uns ne 

s'appliquera pas forcément aux autres. Le point est d'importance car il est plus fhcile de bâtir, ou de réfûter, une 

théorie de la metaphore partir d'exemples que d'expliciter le mystérieux «transfert » c d  en etre le ressort. 

Qu'est-ce qui est transféré 7 Qu'est ce qui transfert 3 Qui transfert 3 Le Philosophe nous Livre avec cette définition 

suggestive, mais vague' une énigme en forme de régression puisque le déplacement métaphorique est tout aussi 

métaphorique. Comme dans le cas de la traduction, pcut4trc est4 vani de f i r  mdéfinimcnt la métaphore. - 
Les trois premiers mo- empmtent un élément ponctuel - un mot - dam une collection ou un or& (par exemple 

l'espèce) pour l'implanter dans une autre collection ou un autre ordre (par exemple le genre). La quatrième figure, 

I'auaIogie, systématise ce pn>ctdé : h, c'est un ensemble d'objets et de relations qui sont donc transportés et 

incorporés. La métaphore fait comprendre en fiiisant voir: eue produit un effkt d'image, et m h e  d'image 

(t active »", 

Avec Aristote, le thème de la métaphore est placé sous le double auspice de la poétique et de la rhétorique, deux 

moments qui se trouvent Ctrc tgalement CSVBCtttiSfiques de l'activité s c i ~ q u e  qui exige, elle aussi, un pubtic. A 

prrmi&re vue, recherche, invention, heurîstique se trouvent plutdt apparentées au pôle poiétiquc, tandis que 



l'exposition, b compte tendu, l'explication, rclévent plutôt de la rhttorique, de l'art de persuader d'me véritC qui 

n'est peut-être que probable, comme Aristote ne manque pas de le souligner. Mais cette dichotomie n'est peut* 

pas aussi nette qu'il pan&, car daas les deux cas iI s'agit de trouver: dans l'un de trouver, dans l'autre de f à k  

muver. Dans les deux cas il s'agit aussi de comprendre. 

L'un des points les plus controversés A propos de la métaphore, est sa valeur cognitive. Selon Aristote, elle 

enseigne ; mais A sa @on, c'est-&dire par un détour caractéristique. Remarquons encore que si elle enseigne, son 

apport cognitif est au moins partiellement positif: il n'est ai Wé, ni le suddau6 d'autre chose, même en cas de 

substitution. Deux questions se posent encore ici : qu'appmd4le et comment appmd4le 3 Ces questions sont 

souvent confondues, peut-être & cause de la diversité des esptces de la mttaphore. Déjh, si la métaphore produit une 

image et si voir c'est apprendre - surtout si la vision s'opère sous une Perspective inhahiaielle -, la métaphore fait 

découvrir quelque chose et donc enseigne. Mais elle peut enseigner autrement. En effet, parallélement B sa 

description en terne de production d'images nouvelles, Aristote précise qu'elle est plus ou moins réussie car elie 

tente une comparaison. En cela, elle enseignerait en menant sur un terrain connu car les meiiieures d'entre elles 

sont non seulement filles d'un talent idi&mble, mais surtout ac créer de bonnes metaphores, c'est observer les 

ressemblances 

II fkut donc bien distinguer ici la manière de produire un effet, de I'iatensité et des conséquences de cet effet, Et 

c'est 18 que vient s'immiscer le soupçon sur l'honnêtetd de la metaphore : quitte B se contredire A l'occasion - en 

particulier quand il se fait p r o f t ~ ~ e u r ~ ~  -, Aristote invite. en effet, se defier de la metaphore en science. Ce qu'elle 

enseigne est sujet A caution. Ainsi, il fàut s'en dtfier quand on cherche A isoler l'élément commun permettant 

d'identifier et de définir la nature de quelque chose : attention aux fiusses ressemblances et donc, « on ne doit [...] 

se servir dans la définition ni de métaphores, ni d'expressions métaphoriques, sinon la dialectique devrait aussi 

employer d a  mCtaphores nM. Comme la &couverte de l'Clément commun passe par la recherche de la 

ressemblance substantielle, il suffît de trouver celle-ci. Point n'est alors besoin d'invention ou de création poétique. 

Les soupçons seraient donc fondés, car la metaphore fàit voir de façon spéciale, anormale, au lieu de faire voir la 

spécincitd naturelle. D'où, peutletre, l'importance d'une distinction nette entre sens littéral et sens fi@. En 

somme, sous réserve qu'enseigner une mur soit enseigner, la métaphore enseigne mais ce qu'elle fait voir n'est 

pas forcément vrai, même si l'auditeur croit voit des ressemblances. 

Mais cette vision n'a pas toujours lieu. Comprendre comment ceci est possible exige que l'on se place, non pas dans 

la perspective strictement linguistique de la figure de style, mais dans la singularité de l'action publique. Car dans ce 

contexte dialogique, ce qui compte comme métaphore aux yeux du locuteur peut &e interprété Littéralement, etre 

pris pour argent comptant par tel ou tel auditeur. Daris ce cas, ce ne sont pas les dissonauces et les consonances 

qu'elle est censée induire qui la font fiillacieuse, nuais bien l'absence d'effet métaphorique : elle trompe alors par 

défiut. Homme de conîrat, Hobbes s'acharnera ainsi & dénoncer ceux qui s'aventurent B deplacer insidieusement le 

sens des mots, & pervertir l'axiomaîique convenue du sens liüéral, troubler l'ordre public. Autrement, le jeu est 

saas h, car rien n'empêche de fSre indéfiniment déciver la m&aphorc, au risque de la confision et de la violence. 



Ce souci moral de pdvenir la h d e  et d'éviter I t s  heurts est un pPCtextc souvent avancé pour ddfindre me 
orthodoxie doctrinale ne tolérant ni glose, ni  traduction tnûûcsq et en particulier une Langue des sciences sans 

metaphore ni équivoque. Mais comme dans le souhait de Renan d'une Cldvation des masses vers les hautes sphères 

de la science, il s'agit lil, avant tout, d'un vœu 

De plus, wmme les sciences sont censées chercher la vent& concevoir celle-ci comme aâ6quation ou paralMlisme 

optimal entre ordre du discours et ordre des choses vient conforter l'assimilation que l'on rencontre parfois entre, 

d'une part sens IittCral a science, d'autre part sens métaphorique et poésie ou racontars. Ainsi, lomqu'cn s'appuyant 

sur l'autorité d'un co&he5', J. Cohen écrit les lignes suivantes, la science n'a pas grand chose du code chifW. 

ethdré, et prestigieux que induiraient les vulgmisatews de I'glge positiviste. Au contraire, elle semble rcvenuc au 

plus près du naturel, du trivial, lom de toute sophistication inventive ou W q u e  : 

On peut figurer le phénomène du style par une ligne droite dont les deux cxtrémït&s repdsmtent les deux pbles, 
pôle prosalque d'écart nul et @le poéîiqw d'écart mwimum. Entre les deux se disbltbucnt les Wits types de 
lairgagcs eMvemcsit prafiquCs Au plus près du pôle maximum se trouve le potme, au plus près & l'autre pôle se 
situe, a n'en pas douter, le langage des savants. L'éaut n'y est pas nui, mais il tend v a s  dm. Ce que Roland Barthes 
sppellc K degré zéro de l'écriture », c'est dans un tel langage qu'on en trouvera la meilleure approximation et c'est 
avec lui que nous confronterons le potmc, toutes 1s fois que le besoin s ' a  fera sentir. 

Situation clairement aux antipodes de celle rapprochant d'une part sens littéml et sisnification commune et, d'autre 

part, sens stylisé et langage Claboré des sciences. Avec Cohen, on est A l'opposé de Bachelard qui souligne k 

caractke foncikrement poétique d'un lexique scientifique au &ce de problémes spécifiques et se tenant ii distance 

- par traduction - des fkîlacieuses équivoques et confisions du parler ou du penser communs : 

Le langage scientifique est, par principe, un nblangagt. Pour être entendu dans la citt scientifique, il fiiut parler 
scientifiquement le langage scientifique, en traduisant les tmncs du langage commun en langage scientifique. Si l'on 
portait son attention sur cette activité de traduction souvent masquée, on s'ttpcrcevrait qu'il y a ainsi dans le 
langage de la r i c n a  wi gmd nombre de termes mûe guillcmd. 

Déjà en germe chez Aristote, la rupture entre langue scientifique, langue sp&ifique, et artehcts m&aphoriques peut 

&re trouvb Aans d'autres textes que ceux consacrés explicitement B la métaphore et quitte B ddlaisser le domaine du 

transfert lexical. Dans la thdorie de l'argumentation se joue, en effet, une distindioon radicale : parmi Ies divers types 

d'arguments, ceux baptisés didactiques 1) ont pour particularité de conclure (( A partir des principes propres h 

chaque discipline, et non des opinions de celui qui dpond (FP il f.Ut que le disciple soit convaincu))sJ). La 

discipline délimite ainsi un cadre en dehors duquel fi n'y a point de d u t .  Le Philosophe le laisse entendre aillem, 

par exemple lorsqu'il écrit : « On ne doit pas poser & tout savant n'importe quelle intemgation, ni le savant 

répondre toute interrogation, sur un sujet quelaonque : il faut que les intemgarions rentrent dans les limites de la 

science dont on s'occupe »Y. La possibilitt de toute vuigarhtion scientifique parait ainsi barrée, chaque discipline 

&nt maîtresse chez elle. Ot, le disciple doit être convaincu d'avance, ce qui n'est pas forcement le cas de l'étudiant 

" Aristote, Skcondr AMiytiques* ü, 13.97 b 3û-40 . 
51 Ican Cohen. Structure dir Lruiguge POçtûp, F~U&OII .  1966, p 23. En note de bas dc page, Cohen prkisc: a Rappelons 
que Bally considère lui aussi le langage scitlltifique comme le pôle oppasé du lanw de style M- Bally est autcur d'un Tm#& & 
srylhipe,  PParis, Klincksiecls 195 1, et de &gui~tfque C%n&de et ~~ F-sr, Paris, Lemux, 1962). 

Bachelard, Le Matirialisme Rca io~c î ,  r Connaisssnccs coaummc a scîeatilique m. PUP. Paris, 1953. Voir p 253 de L'Mon 
de 1990. 

Aristote, ~ ~ O I U  SophMques, ï, 2,165, b. flnb Tricot). 
1)) Aristote, ISccondr Anotyttquat, i, 12,77, b, 5-10. Urad Tricot) 



et, a fortiori, du néophyte. Comment passc-t-on d'un stade B l'autre ? Comment devient-on disciple ? Faut-il en 

appeler & l'autorité du maître 3 A la foi du disciple 3 

La métaphore fhppe juste si aile fàit voir la bonne ressemblance. Elle ûappe aussi de fâçon inhabituelle, ce qui 

suppose que l'on puisse juger de fàçon juste dans une sinration médite* Du point de vue Liaguistique elle est un 

écart, mais un écar& que la morale ne désapprouve pas car il est un juste milieu, m h e  si son déplacement est 

excentrique. En effet, selon Aristote la m6taphore n'est pu u pl.tenss, sort de l'onüasirs ou, en terme de 

déplacement, ne fàit pas de surplace. EUe reste cependant mesurte car elle doit aussi etn intcIligiile, Obangére B 

tout galimatias cherchant midi encore plus loin que quatorze h e m .  Enfin. elle est conviviale, car son effèt est 

piaisir r d'urbanité Si elle c~lstigne en ouvrant de n o u v ~  horimm a esquisse uu ps ds travers, le taw 

(( étrange » dont elle use est au commun du parler ce que le métèque est au citoyen : il n'a pas droit de Cité, mais 

c'est pourtant IA le lieu de ses afhhs. Commerçante, la métaphore ne brandit donc pas la menace du jargon 

barbare. 

La vie et la mort des métaphores, vie et mort citadmes, ont nourri bien des gloses, dont la plus radicale est sans 

doute ceUe de Nietzsche : en bref; le Iangage est un lit de m6taphom mortes, et nos vérités chéries sont des &ts 

naturelles, conséquences de l'usage des philtics ensorcelés de séduisantes m ~ t i i p h o d .  Mais quel genre de vie 

menent Ics mdtaphom, et quels rapports enîretiement-elles avec la vérité, si ch&c au cœur des sciences? 

D'Aristote nous retiendrons surtout qu'elles font non seulement voir, mais qu'elles sont vues en public : pas de 

m6taphore sans une forme d'assentiment, Les poètes narcissiques qui se sont délectés de voir Aristote célébrer le 

@nie du faiseur de métaphores semblent avoir négligd qu'elles se font B deux Et donc, si l'on a pu s'inquiéter de 

l'influence néfiste des mauvais poètes sur la jeunesse des villes, ou des vulgarisateurs sur les badauds, la 

coopéraîion qui est au principe de la métaphore devrait nuancer l'attriiution des responsabilitts. L'ahtence d'une 

métaphore n'est dors vraiment pas banale car, en fiiit, elle ne pcut mourir : elle est condamnée 8 CCSmSCiter ou du 

moins A sortir de sa Itthargie. L'tvoquer c'est lui donner le baiser du prince charmant. Aussi, rien n'est moins sûr 

que nous soyons condamnés B etre ind4finimcnt menés par le bout du nez par des spectres de mdtaphores, car 18 ob 

il y a métaphore, ou analogie, ou traduction, il y a ubiquie : le déplacement tropique est toujours réversible et n'est 

pas (( intrinstquement » fhuduieux, ï I  l'est tout au plus (( extrkèquement », c'tst-à..dirt a u p k  de ceux qui ne le 

voit pas. On pcut brompcr grâce B une métaphore, mais tl n'y a que les interprétations iiuéraîes, c'est-&-dire non 

m4taphonques, qui soient trompeuses. Sous résme que soit con&& le principe de coopération CCCO-t que 

la metaphore est A la fois œuvre du potte et du public, la seule possibitité permettant de justifier l'appellation de 

metaphore morte est l'existence de demi-métaphores, de métaphores aussi boiteuses qu'oedipe, car vues d'un seul 

des intedocuteurs et manquant ainsi de l'ubiquité évitant l'erreur. Si un vul&arisateur dtclare u Un photon est un 

grain de lumih » ct que son lecteur prend cette métaphore pour unt dtfinition, le vulgarisateur ment-il sous 

prétexte qu'il omettrait autour de (( grain », les guillemets de Bachelard ? 

L'irnpossiiiiité qu'une métaphore rompe définitivement avec son pays nataI est, selon nous, ce qui motive D. 

Davidson, lorsqu'il écrit - contrairiement B ce qui est monnaie courante - que la métaphore n'a pas un dcuxième 



sens, une espèce de signification dtviante venant se gre* sur le seas ütîérai : les métaphom signifient œ que les 

mots signifient dans leur interprétation h plus littérale, a rien de plus »? Par conséquent, la métaphore est 

susceptiile du vrai et du h m  et peut trouver sa place dans les sciences, comme partout ailleurs. Davidsm tient 

surtout B maintenir f m e  la distinction entre si@ca!ion et usage des mots ou, en d'autres termes, entre sémantique 

et pragmatique. Pour lui, la nouveauté mCîaphorique est une d & r e  inédite d'user d'un vieux mot : grain de 

lumière comme grain de folie d e n t  des usages nouveaux du meme bon vieux grain. De& et rCsurrection 

metaphoriques n'ont m h e  pas k u  d ' k ,  car a une metaphore demeure une métaphore après la centième audition, 

dors qu'un mot peut Ctrc appréci4 daus un nouveau rôle littéral au premier coup d'ail La m&phore serait 

suctout une invitation A chercher de nouvelles comparaisons. Davidson préserve, avec raison selon nous, la 

convivialité du travail métaphorique : juste une inviîation à un petit &art qui demeure, suivant notre terminologie, 

réversible : une paraphrase est capable d'en tCvCler les rouages. 

La th& de Davidson induit une question concernant l'interprétation oc la plus IittCraie )B. Supposons d'abord que le 

superlatif ne soit pas ici une hyperbole ne fiu'smt qu'amplifier la thèse centrale, A savoir que la signification d'une 

métaphore est Ctablie t~ partir de sa signification littéde. On savait déjh que la métaphore était un mouvement relatif 

par rapport h un sens dit littéral. Peut-on alors prétendre, avec Davidson, qu'il existe un extremum de la littéraiité 3 

En raisonnant en terme de degré de littéralit6, on retrouve aussi bien le t h h e  nietzschéen de I'accumul~on et de la 

superposition des métaphores, que celui, envisage par Cohen, d'une langue scientifique au plus près de la Nature car 

(< pôle p w q u e  d'tcart nul ». Et au sujet du statut du (< littéral N, il semble que dès Aristote aient Cté envisagées 

deux approches compatiiles pour l'aborder, l'une se focalisant plutôt sur le type ou la fome du discours, l'autre sur 

les acteurs en présence. 11 est vrai que I'tquivoque du terme N commun », appliqud la signification, permet de les 

concilier et meme de les confondre: le problème du sens le pius li#tral est estompé par 1'6quivoque du mot 

(( commun )), permettant de conforter le préjugé selon lequel le scns (le plus) üttéral est (le plus) commun. 

Une raison d'attribuer un sens spécial h la metaphore, de supposer qu'elle crée une signification nouvelle, plus ou 

moins marginale, est son -ce de duplicité en matih de véritd. Elle est la fois juste et fausse. La comprendre, 

c'est comprendre la manauvre qu'elle opère, mais ce n'est pas forcément adhérer B l'invitation qui est fkite. La 

refbser est admissible. En revanche, celui qui ne l'entend par et reste d'une fiddlit6 indtfectiile h son sens dit 

premier m, prend le risque de passer pour un lourdaud, pour un convive dépourvu d 'ubi té .  Certes, ce n'est pas 

le chemin qui va au viilage, mais les hommes. Et alors ? 

Si comprendre un langage, c'est maîtriser les conditions de vtrité de ses phrases, la diflticultd soulevée par la thèse 

de Davidson est de savoir de quelle langue releve le lexique (( le plus littéral N permeuant de comprendre la 

métaphore. En d'autre termes, dans quel ordre le sens premier, pour ne pas dire Iitth.al, e s t 4  premier 3 Imaginons 

ainsi un jardinier lyrique devant son parterre, et ddclamant un & Rose, tu vis de moi)) qui tombe 

malencontreusement dans I'omiiie de l'amoureux de @ Rose. Davidson dirait sans doute que ceüe situation n'est 

qu'apparemment embrouiike : on sait bien que (( rose )) désigne une csp&ce de fleurs, une gamme de couleur, et 

compte comme prénom f M  11 n'empeche que le risque d'un dmnatique h propos de la plus littéde 

' D. Davidson, r Wbu MCPiphon Maor. in Inpi<lriu iwo Tmth d Inluprcrolion, Clmndon Rm, ûxfbd, I N .  Voir 
chsp 17, p 245. 

Ibid., p 252 



des interpdtaîions du mot « m e  » n'est pas nul, a qu'aucun arbitre, ou dictioaaairt, ne pourra trancher même si 

l'un et l'autre des protagonistes voient l'ambiguïté. De mtme, la signification la plus litttrale de « Un photon est un 

grain de lurni&re » n'est peut-être claire pour p u u e .  

Ce qui ptche peut-être dans la th& de u l'interprétation la plus litttrale 1) est donc non pas l'existence d'une 

signification littérale des tennes, mais bien le superlatif. Davidson envisage en effet qu'une métaphore de &usse 

puisse devenir vraie - et donc ne plus être une mdtaphore - par suite d'un changement advenu dans le monde. C'est 

le cas de sa fcmme qui s'écrie (4 Quelle robe de rêve !N puis s'&eue. II n'mpê?che que son point de vue est, ou bien 

celui du particulier qui rêve et ne voit qu'une chose, ou bien celui du commun qui ne rêve pas dans la mesure où il 

voit les deux aspects du problhnea. Or, caractériser une métaphore demande de choisir. Mais choisir le commuu 

revient justement B constater qu'aux exceptions près, tout le monde est peu près au courant des m h c s  choses, et 

qu'un sens littérai est toujours notoimnent connu ou s'impose. C'est certainement souvent le cas, mais pas toujours, 

comme dans celui de la popularisation des sciences 09 le vulgaire n'cst jamais tout le monde. Ainsi, Davidson ne 

nous semble pas tenir sufnsarnment compte de la dynamique locale du langage, car il donne l'impression qu'une 

énumération exhaustive des significations est possible. Sa th& sur la littéralité de I'interprttation de la simiifidon 

d'une métaphore est forte, mais un peu trop. Selon nous, la consécration de l'écart métaphorique exige au moins 

deux agents, en gros l'orateur et le public, et un jargon de dférenct qu'ils interpfitcnt liüétalement. Mais rien 

n'impose que cette signification soit plus ou moins litthle qu'une autre : il d t  qu'elle le soit localement. Le 

risque est toujours de confondre lieral et commun, puis de qualifier comme plus litthde, la signification qui 

bénéficie, ou béndficierait, de la reconnaissance publique la plus genérale. En fàit, la signification la plus littérale 

peut erre locale, hautement spécialisée, et connue d'une poignée d'&lus. Pour parler comme Bachelard, disons qu'il 

y a des mots dont le sens littéral exige des guillemets. 

11 est vrai que tout jargon, surtout scientifique, est par dtfinition public, mais s'exprime aussi dans une langue dont 

les significations peuvent - surtout chronologiquement -, &e dites (( plus littérales N. En revanche, il n'est pas 

nécessaire de &ire le détour par les significations de cette langue plus littérale pour saisir un écart mttaphorique 

f~pporte l'usage courant du jargon. L'effet métaphorique varie et peut meme ne pas apparaîa.e selon que les 

interpdtes se dfèrent B tel ou tel lexique de base. Que signifie dors l'expression (( l'interprétation la plus 

littérale )) 3 Comment la ddtenniner 3 Qui peut la determiner 3 Si Davidson inclut parmi les signincations « les plus 

littdralcs N, toutes celles des jargons et argots d'expression ûançaise, sa th- est certainement vraie, m b e  si seuls 

quelques spécialistes peuvent apprécier telle ou telle métaphore. C'est meme la capacitt l'apprécier qui fait le 

locuteur spécialisé. 

Nous voilà donc d'accord sur la dimension foncitrement pragmatique de la mttaphore, ainsi que sur la réfhnce h 

une signification notoire qui n'est d'ailleurs pas forcément celle initialement pdvue par l'orateur : on peut hiire des 

m6taphores malgré soi a ne le ~ t ç ~ n n a î î  qu'ensuite. Mais quant l'interprétation N la plus LittCrale », comprise 

alors comme « la plus généralement remmue », il n'est pas sûr que I'interprCtation ait & aller jusque là. La 

signification de l'expression a sens le plus litteiral N demeure trop vague pour que l'on puisse trancher : si l'on exclut 

les jargons hors de la hpue académique, ce qui entraîne que d'un certain pomt de vue la science n'est pas vulgaire, 

il n'est pas sûr que ce soit dans ceae langue académique que Pon trouve les significations révélant le trait d'esprit. 



Du meme coup, il appadt que ce que nous avons appelé la réversiôilité de la mdtaphore n'est pas forcément 

univoque : il n'est pas sûr que son interprétation fasse ntcessairement rét%rcnce & la signification la plus li#trale, 

faute de signification plus littérale. 

Contrairement B l'approche de Davidson, que l'on pourrait dire réductrice, des auteurs comme M. Black, ou N. 

Goodman, ont proposé des explications plus favorables & la th& de la créativité métaphorique. ii n'y a apendant 

en aucun cas création ab nihilo : point de départ et point de chute sont bien encadrés. 

Selon M. Black, une altemative A la thèse faisant de la mCcaphore une compataison elliptique consiste B la voir 

comme un fiItre6'. Son efficacitt dépendrait tout autant du point de départ où s'opérerait une sélection de 

amdrhtiques littéraies, que du point de chute appelé « système de lieux communs associés N et dont l'auditeur ou 

le lecteur doivent avoir CO-=. Le terme source interagirait alors avec ccmbs lieux communs associb : 

L'homme est un loup » emprunte un peu B l'honune, et va épouser certaines caracttristiques du loup. Remarquons 

qu'avec les lieux communs )) et le transfert, non pas d'un mot mais d'un ensemble de relations, on se trouve dans 

un cas de figure qui trouve sa place sur ce que nous avons appelt l'échelle métaphorique, quelque part entre 

déplacement lexical et traduction. De plus, par le thème des (( lieux communs )), la tetminologie de Black taméne & 

un degré zéro de la langue, au commun. En un sens, l'approche de Black tient davantage compte d'effets locaux, 

nCgIigés dans l'approche plus globale de Davidson, et peut alors foutair un outil propice & ceux qui adoptent une 

perspective dissociant Citt Savante et Vulgaire. 

Dans la tradition anglo-saxonne divers auteurs ont puid dans un tegistre similaire, notoirement E. Nagel et 

M. n esse^ qui ont aussi envisagt un lien entre analogie et modéle scientifique. Le bt6rne d'Aristote demeure 

cependant derrkre Ie rideau dans la mesure oa est maintenue la âouble orientation poétique-uiventive et 

rhétorique-explicative de l'usage des mttaphom. N. Goodman systdrnatise encore plus le jeu, en Eaisant de la 

metaphore une « erreur calculée )) mais bien dculét. Lui aussi estime que l'exercice ne se situe pas au niveau d'un 

simple transfert lexical : le terme exporté emmènerait avec lui toute une m'bu de tennes solidaires et fonderait un 

nouveau M royaume )) en r é o r p h n t  les prédicats de son nouvel entourage, remaniement cependant (( guide par 

leur usage habituel dans le royaume qui est leur foyer ». La métaphore ne déchiflie donc pas des t c m  inco~ues 

mais, de fâçon moins romantique, se contente d'un colonialisme avisé tenant compte des mœurs indigènes : l'usage 

du terme métaphorique, du « label rn insolite, est largement régit par la topologie de son point de chute a par les 

mœurs adoptées lors d ' d e s  précédentes. Le modde de Goodman conduit lui aussi & concéder plus que Davidson 

aux mœurs locales ou B ce que nous avons appelt jargons. Les ~ ~ o n s  d'un terme peuvent etre d'une tcUe 

amplitude qu'il serait le plus souvent difficile de retracer les origines d'un terme jusqu'aux vicissitudes d'une 

&ce Le cas de a Rose » nous puat< exemplaire d'une telle dérive, et de I'impmbsbilité qu'a y a, 

parfiois, à trouver un sens &videmmtnt plus littéral. 

O O ~ o u s  n*uccîuons pas ic cas du rêveur qui rêve qu'il rêve- 
'' M. Biack, Mo&& m d M e r q h .  Corneil University Rag New York, 1962, Chap Il& a M~llphors #. ppW7.  ' E Na@, Tna S . m  of Scknce. Hulmg 1979. pp 106-1 17 ; U Hesse, M d t s  Md Anaiqgks I. &&me, U n i v d t y  of 
No-Damt Pnss, 1966 ; vou aussi, sur la rsppocts de l'adogk avec la d&iaisah'on, P. Roqutlo, Le Pprtoge 
Srrvoi~,  Editions du Seuil Psris, 1974. " N. Goodman, Longuqps o/Art, Hrkag 1% Ch 2, Section 7. Voir C Elgia, r Rclocating Aesthctics : Goodman's 
Episcmic twn », h. Int & Phiio, nSZ-3.1993, pp 1 7 1-1 86. 



Confrontée aux diverses variautes du slogan (t ta vulgarktion est une traduction w, la proli~ration goodmanienne 

des « version-mondes n a ptut-etre la vertu d'émietter la grande dichotomie séparant les scientifiques et le public. 

Au lieu de distinguer langue savante et langue commune, ce point de vue invite B recenser comptoirs et marchés 

locaux avec, en petspective, une banalisation de la thése de la traduction par prolifération des traductions ou des 

compromis locaux En revanche, si une mttaphore ouvre une fenêtre sur un monde nouveau et s'il y a de multiples 

mondes possibles dans les sciences, une théorie nominaliste B la Goodman ne nous dira pas s'il y a, et a f i o n  

comment s'opère, une sélection naturelle panni tous ces mondes possibles. C'est saos doute l'un des intérêts de la 

thèse de Davidson que de souligner, qu'en un sens, les mttaphores des sciences sont communes et doivent htrc 

interprétées littéralement, même si eUe ne sont pas banales. 

Trois critiques 

L'ouvrage de Ph. Roqueplo, Le Pmage L srnoira s'inscrit dians un ~WMS selon nous caractCrjstique des 

années 1960 - 1970, d'abord en raison de fk6quentts rtfércnces & des concepts empruntés au marxisme ou à la 

psychanalyse, ensuite par une attitude soupçonneuse B l'encontre d'une vulgarisation scientifique 

foncierement ideologique n. On retrouve d'ailleurs chez lui une approche similaire & celle d'auteurs comme 

Ackermann & hilongd> ou B. ~urdan t~~  dont la thèse est devenue une référence constante dans les écrits consacrés 

par la suite A ce sujet. 

Chez tous ces auteurs, le thème de la vulgarisation est explicitement envisa& en terme de traduction, la 

coupure tpistémologique bacheWenne etant mise & contriiution pour dtablir une profonde dissociation entre les 

savants et l'opinion. Radicale, cette coupute permet alors de dtmarquer aussi bien des modes de pensée et d'action 

que des agents. Toutefois, chez Roqueplo, et surtout chez Jurdant, le traitement de la vulgarisation mobilise des 

sources d'inspiration très diverses. DéjB, le thème est largement circonscrit, et inclut ainsi des classiques comme 

Fontenelle, Voltab ou Diderot. Ensuite, d'un point de vue critique, non seulement Bachelard, mais encore 

Althusser, Popper, Freud, Lacan ou Levi-Sûauss - pour ne citer que les plus célèbres - sont sollicitds pour en 

d6voiler les aspects sinon fallacieux, du moins ambigus et équivoques. Ainsi, adoptant un point de vue 

psycWytique, Jurdant y décèle (( un symptdrne D de la science6'I. De fhçon plus traditionne11e, il note u au niveau 

du style vulgarisateur [..] un usage privilCgiC de ces figures de rhétoriques guc   on ta nier^ dtfbit comme %s 

figures d'expression par réflexion", en particulier le paraâoxisw [mynare?] et I'hyperbole »? Or, selon 



Fonta.uk qui conçoit les tropes comme des écarts qui ec s'éloignent plus ou moins de ce qui en eût été l'expression 

simple a commune ces deux figures ont justement le pouvoir de u charmer l'esprit.. en i'exerpat )) et un c< air 

de mystère M. Bien que les figures de rhétorique de ia v u l ~ o n  scientifique s'écartent d'une langue qui, selon 

les exbgètes de la vulgarisation scientifique, n'est ni simple ni commune, ces artifices contri'buent aussitdt à 

confirmer les soupçons sur son caractère vaguement frauduleux. 

Un autre trait caractéristique des travaux précédemment cites est la mise B contn'bution de réflexions de 

journalistes scientifiques, dtnomination qui est peut4trc &jB un paradoxisme, vue l'espèce d'incompati'bilité qui 

existerait entre science et méâia. Ainsi, un tiers de l'ouvrage de Roqueplo s'appuie sur une enquete auprès de ce 

genre de vui&arisateurs pmfessio~els. 

Constats et commeneaires de cette enquetes sont l'occasion d'une tentative d'interprétation générale de la 

vulgarisation, et ii l'origine d'une impressionnante somme de questions ia son sujet. Mais tout d'abord, l'ouvrage se 

situe dans une perspective tCsolument politique et, plus précisément, dtmocratique. En effet, si daas l'abstrait il peut 

paraître sans importance que « la science constitue culturellement une "boite nok"», ce sont ses rapports 

privilégib avec pouvoir et contrdle politiques qui sont à l'origine de I'inquiCtude de Roqueplo. S'il est vrai que a le 

corps social a vitalement besoin d'hommes compétents », aux niveaux conjoints de la « techno-nature, c'estl&-dirt la 

science réalisée en technique » et de la techno-structure, on peut cependant craindre des dérives technocratiques. 

(( L'iddologie de la compétence conduit alors maints gestionnaires de notre sociétt, à quelque niveau qu'ils soient, & 

justifier leur position hitmhique au nom même du caractère "scientifique" de la fonction qu'ils exercent... u". 

Ce contexte mis en place, Roqueplo précise que dans l'expression « vulgarisation scientifique », l'adjectif se 

rapportera plutôt ta l'ensemble des sciences exactes. Quant a i  la « vulgarisation », elle est d'abord située par rapport B 

la dbfinition de F. Le Lionnais, &rivain et journaliste scientifique. Elle dtsigne : 

... toute activité d'explication d de d i o n  de connai-ces, de Ia culture et de la pensée scientifique et technique, 
sous deux conditions, sous deux réserves : la première est que ces explications et ccttc diaision de la pensée 
scientifique et technique soient fites en dehors de I*enscignmient officiel ou des enseigncmcnts équivalents ... Une 
deuxième réserve, c'est que ces explications ~ S C O I ~  n'aient pas pour but de fonner des spécialistes, ni mCme 
de la pdkct io~er  dans leur propre p d i t é ,  car nous nvendiquons au contraire de compléter Ii culturc dcs 
spéciiistcs cn dehors de leur spécialité. 

Cette ddfinition rend assez bien compte de ce que l'on entend habituellement par cc vulgarisation scientifique N, 

y compris dans sa marginalitt par rapport aux inStiaitions scolaires et dans son extcnorité par rapport aux spécialités 

et aux spécialistes. Néanmoias, malgré sa fiuniliarité, ces exigences ne vont pas de soi. Certes, elle delimitent aussi 

le cadre de l'exercice de la profession de joumaiiste. Mais comme nous l'avons dtjh noté, ta moins de rabattre la 

vulgarisatioa scientifique sur une activitt de type journalistique, le rapport entre son caractère « complémentaire N 

conjoncturel et la généralité prétendue du thème de la traduction ne parait pas tvident, Si l'on admet qu'il n'y a de 

traduction que compIète - traâuire quelques vers de l'Ckly&e n'est pas traduire l'Odyssée ; il parait alors assez 

déplace de fiire valoir des propriCtés relatives t l  la traduction ou aux tropes - B commencer par leur mipossiôle 

'O Fontanicr* op. ci&, p 64. 
'I Roqucplo, W. ci&. p 1 I 
F. Le Lioaniio, abat de l'Association des hivains Scientifiques de France (AESF), 26 Février 1958, p 7, CM in R~q@o, 

op. ci&. p 21. 



fiddlité - dans un exercice qui afnche son camctèm partiel et <c incomplet m. Au problème de la traduction, il 

vaudrait sans doute mieux substituer celui du résumt, et demander : Peut-on résumer la science 3 Selon nous, la 

thèse de la traduction opére ici un glissement abusif de apartiel N à ((partial », car ce n'est qu'h l'aune d'une 

prétention & l'exbaustivité et & la fidélité que l'on peut qualifier une traduction. Dans un autre cas, il paraft difEicile 

d ' m e r  que vulgariser c'est traduire. En revanche, d m  le cas d'un résun6 il est peut-être juste de parler de 

savoir ddgradd, meme si, en pratique, on s'en contente souvent, y compris dans les sciences. 

Commentant le point de vue de Le Lionnais, Roqueplo récuse la d i c t i o n  qu'il ttablit entre divers types de 

publics, A savoir le savant ouvert h des domaines qui lui sont étrangers, l'homme qui a déj8 une certaine formation 

scientifique, l'autodidacte amateur de science, le p r o b e  cultive, et enfin L'homme de la nie, grande majorité du 

public. Faire abstraction de la diversité de publics, le conduit alors & une cléfinition de la vulgarisation scientifique 

proche des définitions classiques, telles que cel1cs courantes au XDCC sikle. Selon Roqueplo, il faut ainsi réserver le 

tcrm (< aux activités qui s'admsent d'emblée au public le plus vaste nn. Notons, au passage* qut cc choix n'mauk 

cependant pas la clause sur le caractère extra-scolaire de la vulgarisation. Un peu paradoxalement, elle s'adresse 

donc au public le plus vaste tout en se situant dans le contexte d'un supplémeut de science. En brec elle s'adresse il 

des ignorants scolarisés, ce qui n'&ait pas toujours le cas, il importe de le rappeler, de la vulgarisation des années 

1830. La conception que Roqueplo s'en fàit est donc fortement marquée par la structure iastitutionnelle de la 

science du XXC siècle. 

Ces ambigultes sont partiellement dissipks par la condition supplémentaire exigée par Roqueplo : (( le recours 

aux mass media N. D'oh l'équation défhitionneile finale : la vulgarisation c'est « science .t mas media + "immense 

public" un. 

L'enquête menée auprés de journalistes permet de recenser parmi eux trois grandes catégories selon leur 

maniére de concevoir leur activité professionnelle, et compte non tenu de ceux qui en font un simple gagne-pain. La 

premitre ramène la vulgarisation scientifique B une conception assez banale du journalisme : il s'agit d'informer le 

public des fhits scientifiques, comme on l 'sonne de tout autre dvénement. Illustrée par les propos d'un professeur 

prétendant qu'en France on privildgie trop la théorie alors qu'il fàudrait s'adrcssm aux gens en des termes qui, 

pratiquement, leur parlent, une deuxième conception émerge, plus pragmatique. fl fiiut, selon elle, insister sur des 

termes comme culture technique », « usage » ou « a i t e  », car B trop insister sur le théorique et le discursif; on 

pourrait finir par développer dans le public des attitudes de justification quasi-magiques, confondant discours 

scientifique et discours sur la science. Enfin, troisiéme point de vue, certains professionnels ont parfois l'impression 

de participer A l'organisation d'un spectacle des sciences reposant sur un effet de distance. C'est surtout dans cette 

perspective scénographique que ccrtaMs auteurs ont envisagé la Milgarkation scientifique comme genre littéraire, en 

raison de la production d'« cfféts de réel m. Cc@ approche lrtteraire N a d'ailleurs étt l'occasion de réactiver le 

théme de la rhétorique ou de recenser certains ressorts d'une littérature d'inspiration scientinque, aliruit de la 



vulgarisation h la science fiction7? Quoiqu'il en soit, et c'est une des conclusionsi de I'aaquâs de Roqueplo, il y a 

chez la plupart des professionnels de la vuigarhtion, le vœu, ou la nostalgie, d'un idéai pécîagogique : les trois 

figures recensées précéâemment n'en serait au fond que des d6viations ou des succédanés. 

Toutefois, t'adhésion imanime & la th& de F. Russo afhnmt que « ... le scientinque et le technicien, h la 

diffenice de l'tcnvain et de l'homme politique, ne sachant pas s'exprimer, ont besoin de mBdiatr:urs ux, coafone 

tous les vulgarisateurs solticitCs dans l'avis qu'est indispensable l'intervention d'un (t troisiéme homme N, mddhteur 

mm les savants et le pubüc. Selon les créateurs de cette appellation comaden, et dans un rcgism simifairc & celui 

de V. Meunier, cet homme providentiel (< sait choisir, discriminer et, 4ventuellemenf apporter un public dont les 

connaissances sont régltes par la loi du moindrt effort ces 4léments de nouveauté du monde scientifique, 

économique, artistique, politique et industriel m. En retour, il sait aussi M transmettre au savant en les interprctant, les 

messages du public, B l'origine et sauf exception mal fonnulCs, inconsistants et vagues, de sorte que les savants ew- 

mêmes ne sauraient déchiffh les réactions des individus qui composent cc public 1). La ntcessitd de ce missionnaire 

permet iî Roqueplo de reprendre, en l'explicitant, le thème de la vulgarisation traductrice Cnoncé dès les premiéres 

pages de son ouwage : 

En effet, le ac troisième homme 3) se justifie précisément i partir de la distance qui stpare la science du p r o b e  ; 
c'est son métier de h c h i r  ccrtc d i a  et la difficulté qu'il éprouve A le fiiirt ne peut que le convaincre davantage 
de la nécessité de son rôle : la u rupture culturelle N exige la médiation d'un q c r t  ès-eaduction dont la compétence 
s'avère d'autant plus indispcnsablt que ia traduction s'avht plus difficile." 

La (( rupture culturelle )) entre détenteurs d'un puissant savoir et commun des mortels, vient ici se greffer sur 

une coupure épistémologique, explicitement empruntée B Bachelard Faire abstraction de la diversité des publics et 

des situations concrètes de vulgarisation hcilite, abusivement selon nous, la superposition entre coupure 

Qistémologique et rupture cuitureiie. Aussi, alors que chez Bachelard l'opinion n'a toujours tort qu'en droit, chez 

Roqueplo, le public est, de fit ,  toujours h d i i c e  du savoir scientifique, hors « champ scientifique », par 

ignorance, par erreur, ou en raison de soucis et d'activités autres. Alors qu'elle est recherche du vraie, et experte 

dans l'usage du doute, la ddrnarche scientifique serait donc proprement dévoyée par la vulgarhation. D'oh un 

véritable a terrorisme culturel », au les gens du commun « ne peuvent que s'en remettre au magbt&rc de ceux pour 

qui la conbovcrse est possible : il y a donc un rapport constitutif entre l'aspect 6pistCmologique du savoir 

scientifique (vérification), sa cldture sociologique ( ceux qui peuvent vMer), l'a- provisoirtgntidogmatique 

interne la science a son aspect dogmatique incontmversable externe »". 

D'oh le malaise que Roqueplo rel&ve chez ia plupart des vulgarhteurs professionnels conceniant le sens et 

l'efficacitd de leur activité. Malgré (t l'absence defeed back »jugée caract6ristique des mass media, grands et petits 

prêtres de la science souhaitent persévcier dans leur Uche, et donc traduire au risque de trahir 1) et même de 

N prostituer )B. La perpttuaîion de cet 6tat de fhit incite alors Roqueplo B chercher, et h trouver, un objectif de la 

Voir par acmpk R Chkc, Le Point & V u  dom Viuigorf~oteur, La Rcchache, n0!53. Fév 1975, pp 150-155 ; P.Caro, Lu 
Roue des Sciences : riir &vtm O la Sociëtd, iles I W r h  dc ka Connahame B, Aîbin Michel, Paris, 1993. " mi. 50. 
" A.A ~ o l a  & IM. OulZ a Le Tmirième Hommc : Vulgarisaion Scientinqut a Radio IB, Dioghe, nom 1967, pp 2P.40. 
71 Roqucplo, op. ce, p 5 2  
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vulgaridon, qui ne soit pas une mission impossible ou un échec constant, mais une autre fonction que celie 

affichée. D'oQ le soupçon : Ir nilgirbsiion scientifique ne füt que représenter la science, et c'est même là son b#. 

Ici, le terme de rcpdsmtaîion N doit ttre entendu avec me connotation fâlsiacaîricc : la représentation alth, 

donc biaise et trahit. Le travail du d@saîeur va justement dans ce sens : rétention sélective, dCcontexaialisation 

et refonte de I'information sont au caur de son ouvrage. Il lui Eaut, dans la même veine, donner une tournure 

concrète et imagée B son propos, le concentrer en quelque notions simples, quitte B neuualiser et même & oublier 

certains concepts u plus abstraits donc plus fondamentaux)). Malheureusement, on ne saura pas pourquoi plus 

abstrait implique plus fondamental, bien que ce genre d'afhmtion contriiue grandement, selon nous, & entretenir 

le thème de la traduction. Selon Roqueplo, serait alors for& un véritable « savoir non su N, et le vul@sateur serait 

un créateur, un poète, génhnt des mythes aussi séâuisants que trompeurs, une sorte de science spectacle, un 

simulacre de théorie, Un paradoxe de cette situation assez trouble est que, mal@ « aliénation )) et (( rupture 

culturelle » largement imputables B l'ignorance, perdure chez les v u l ~ u r s  « une certaitle 

idéologie "socratique" du salut par la connaissance, avec tout l'aspect "missionnaire" qu'une telle idéologie 

entraîne P. 

Pour en finir avec les représentations fiillacieuses et le cercle infernal des « minidominateurs et mtga 

domin& », Roqueplo suggère une vtritable « expropriation du savoir ». On retrouve, & cc propos, une tension qui 

nous semble permanente chez lui et oii s'afhntent un dirigisme étaye par sa propre prétention b pouvoir distinguer 

travers systématiques du sens commun et souplesse du savoir scientifique, et un souci dtmocratique de répondre 

a u  demandes au public. La solution nnalement proposée consistera d'ailleurs en un appel lancé au public, l'invitant 

il « cour&-circuiter u les mediaP et i exiger des detenteurs du savoir - quitte les contraindre - qu'ils partagent leur 

bien au lieu de demeurer complices (( d'effets de miroirs » ou de s vitrine un. Ainsi pounait tm htauféc « une 

coilaboration organique de toutes les instances pédagogiques et culturelles n, collaboration ouvrant la voie ce que 

nous nous permettrons d'appeler une démocratie directe de la cü&mination scientifique. Tous les acteurs impliqub 

dans la vulgarisation scientifique y trouveraient leur place. Le vulgarisateur promu, ou remplacé, par des animateurs 

scientifiques ne serait plus un intermédiaire entre «deux mondes suppos& incommunicables b) mais charge de 

l'organisation de (c la communication directe m. Les scientifiques, eux, ne pqétueraieat pas le (c spectacle w de la 

vulgarisation mais participeraient dllectement B celle-ci, par exemple à l'occasion de dCbats ou de joumtes portes- 

ouvertes qui n'élimincmnt pourtant pas un décalage <( inéluctable », mais non mrstifiant, entre l'appréhension du 

savoir par le public et leurs propres c o w c e s .  Soucieux de ne pas en rester B des gtnéralités a de promouvoir 

une animation scientifique quasi permanente, Roqueplo fiait quelques mggestions concrètes qu'il reconnaît 

volontiers un peu Melues, telles l'adjonction au pharmacien d'un (c préparateur vuigarhîeur » ou la vente 

d'essoreuses A salades assorties d'un mini-traite sur la force centrifige, Newton, et les planètes. 

L'idéal, pour Roqueplo, serait donc de parvenir B rompre avec une pratique de la vulgari&on scientifique qui 

soit surtout r e p ~ t a t i o ~ e l l e .  Il faudrait, en somme, assurer un mode de cîissémination scientifique plus direct, 

" ~ b i d ,  par exemple p 140. 
" &id, p 58 ' Ibid, voir p 1%. 
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tout en préservaat, ou en faisant reconnaître les spdcificité de l'activité scientifique, dont la dimension 

expérimeniale qui, seule, assure que la science n'est pas qu'un rCcit. 

En attendant, un &ment vient corroborer la thèse de la vulgarisation traduction et alimenter le soupçon sur sa 

qualité, et mCme sa nature. Il s'agit justement de la notion de (( modèle N telle que l'envisage E. Nagel dam LU 

Smctwe de fa scienceu. Selon lui : 

Ii sera utile [...] de d i i gucr  dans une théorie trois cornposantcs : 
a un calcul abstrait qui constitue le squelette logique du système explicatif et par lequcl les notions de base de ce 

systtmc se trouvent implicitcmcnt définies ; 
b. un ensemble de règles dont l'&ét est d'assigner un contenu empirique au calcul abstrait en le ratEachant aux 

Clémcats con- de I'obserration et de I'cxpkicna ; 
c. une btapc*nion ou modüc de a calcul abstrait qui mi un pu de chsir autour du s ~ ~ e l c t t t  que constitue la 

structure, et cela au moyen d'éléments conccptueis ou visuels plus ou moins fsmilitrs, 

Selon Roqueplo, il convient d'ajouter aux règles de correspondance (t une effectuation des observations et 

expdriences &mquées en (b)». Mais sur cc point, il semble O- la pensée de Nagel qui, lui, ne se soucie 

guérc de (( pratique théorique P mais se cantonne, ici, h la relation d'attri'bution d'une signification empirique aux 

symboles du calcul, par association aux « d6ments [materiah] concrets )> des observations et des expériences. Ch, 

c'est le modele qui va fâire les bis d'une analogie entre, d'une part théorie et pratique, d'autre part c a id  logique 

et expérience. En effet, Roqueplo souligne un double jeu de relations. La relation entre a et b assumait au calcul 

abstrait (( son statut objectif », alors que la relation entre a et c (ï la rev& d'une certaine apparence concrète [...) la 

rend plus familitre, plus intuitive, plus disponible h l'esprit, plus féconde ... ». Et il pdcise : (( il n'y a au- 

relation épistémologique directe entre le m a l e  (c) et les dltments concrets de l'observation ou de l'expérience 

évoqués en @) 1). Le modtle est donc en passe de devenir superflu, car seule (( la pratique N, régie par les règles de 

correspondance permettrait d'objectiver la thdone. Pourtant la position de Nagel tempère cette affirmation en 

soulignant que ces dgles (( ne donnent pas de définitions explicites des notions théoriques en termes d'idées 

exp&imentales i )  et sont « fluctuantes nu. Nui doute, l'empirisme logique se marie difficilement avec un 

rationalime d'inspiration bachelardienne et nomi de coupures Cp~ologiques .  D'autant plus que Nagel 

distingue clairement la spécificité de l'activité scientifique, mais déclare sussi i( Certainement, aucune ligne bien 

nette ne sépare les croyances gtnéralemcnt subsumtes sous la fàmüi4re mais vague rubrique de "sens commun" 

der pdtentions cognitives reconnues comme ''scientifiques"))". 11 ajoute, qu'impressionnés par leur « continuit6 

historique », des commentateurs ont pu afïïmer que (( les sciences sont sedement un sens commun "organisé" ou 

"classinC"». Le probl&me serait alors de savoir si procéder B des classifications autres que celles du sens commun 

est une traduction. On sait le terme d b m m e n t  équivoque pour pouvoir répondre par i'afhnative. Mais ce 

baptême n'apprend rien sur le pourquoi et le comment de cette traduction, ce qui aurait justement pour effet de 

rendre le jeu de la traduction moins spéculatif. 

Roqueplo souligne néanmoins, encore par référence h Bachelard, que les scientifiques é c h a p ~ e n t ,  en 

E Nagel, The S&mchvt of Science : Problems in the hgzk of &ienh$f~f Expianuiion, London, 1961, ici dédition de 1979. 
Hackat,Indianapolis. 
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principe, h l'emprise d'une interpdtation trop litttrale des W e s  de camspondanccs et des modtles. C e m i  

poianimt alors jouer h rdle d'outils de commtmication, ouils dont les pratiquants des sciences sauraient q b t  

tenir & distance les séductions trop immédiates. Les modèles auraient ainsi dtjh un rôle de vulgarisation, a interne 

aux tenant d'une discipline » : l'antidote au charme de la relation entre (a) et (c) serait la conmissancc de la h e u s c  

relation entre le calcul et l'expérience, dont on sait, par aillem, qu'elle aussi est souvent qualifiée de ttaduction. 

Jouant encore de la rupture entre la cornmunaut6 scientifique et les proîànes - rupture qui ne sera jamais remise 

w question -, Roqueplo peut d o n  fam du modble l'agent memiel d'me vulgarisation fallacieuse. Ici encore, la 

rupture tpistCmologique vient tpader la mphm wfiologique qui isole habitueliement l'ensemble des scientifiques 

mais qui, parfois, comme on vient de le voir, distingue plutôt les tenants d'une discipiinc particuii&rc. Et en effet, le 

modtle ne codorte que trop bien les fiualesses du sens commun, dont le repli vers des clichés nunilien ou la 

tendance B (( I'ontologisation N d'entités scientifiques dCpouiiICes de leur force opératoire. Ce pouvoir du mod& est 

d'ailleurs fcllforcé par la dissociation du lien enîre le calcul abstrait et l'cxp&knce qui, si elle est présent& au 

profime, n'est plus Uiforrnée par la composante logique, et ainsi a perd sa signification d'expérience scientifique 

pur prendre le statut banal de l'expérience QUMt au modcle qui perd lui aussi sa rtfkniçe 

theorique, il « se trouvera en quelque sorte "sunnodClisé" par le vulgarisateur qui le rendra assimilable en le 

plongeant, autant qu'il lui sera possible, daris le champ de l'expérience commune En somme, k public ne 

disposserait pas de cette ubiquité qui permet de laisser au modhle son statut métaphorique, et l'interpréterait donc 

« litthlement )) ou B l'aune des catégories - dtfiiillantcs - du sens commun. 

Comme le montre l'exemple de la vulgarisation interne B une discipline, la voie semble pourtant ouverte i une 

remise en question de la fermeture de la comrnunautd scientifique et mCme & son a ontologisation u, pour reprendre 

la denomination de Roqueplo. Mais cette fermeture est, on l'a vu, un présupposé soutenu par le principe de la 

coupure épistémologique et par la dtfinition mCme de la wlgarkation - science + mas media + "immense public" - 
qui n'autorise qu'B propos de nilprhtion inteme, la levée de l'ind6termination de l'«immense public m. De plus, 

l'absence de feed-back des mass media, écarte la possibilité de l'accès de l'immense public aux instruments d'étude 

expérimentale. Ainsi, selon Roqueplo, (( ii existe une connivence profonde entre la forme unilatérale de la 

communication des mas m d a  et la traasmission du savoir sous l'aspect de moddes #'. 
Une solution simpliste, s'appuyant sur les cat6gorics de Nagel, serait de dire : aux savants le caicui abstrait et 

la m"crise pratique et technique g W  par les règles de correspondances, et au commun des mortcls le M modtkle » 

avec tout au plus le vague écho d'un noyau théorique laissé dans l'ombre. Nhnmoins, Roqueplo ne s'engage pas de 

plein pied dans cette interprétation revenant tout de meme en toile de fond de sa réflexion ob prolifénnt aussi thèses 

et hypothèses, et fàisant de la vulgerisaiion scientifique un mythe qui se tient donc & distance de l'activité 

scientifique. 

Car caractdriser la communautë scientifique par un esprit scientifîque réforme - ou « riCCtifit N au scns de 

" Ibid.p 2 
Roqucpio, op. EU. p 109 
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Bachelard - soul&ve des dinicultés. Et c'est bien sûr a le modèle )) qui est source de diffide. Roq~oqueplo fauniit 

d'ailleurs luinieme le c o n ~ c m p l c  qui rompt la gtnCra1if.é de sa spéculation. On a vu que dans son usage savant, 

«L'ontologisation N du d l e  est tenue en bride par l'instrumentalitt de h pratique théorique B qui en dissipe 

ainsi les stductious. Or, & propos du i( h c u x  atome de Bohr », modtle (( concret » oh l'atome et ses tlectrons sont 

d a t s  par d o g i e  avec le soleil et son cortège de planétcs décrivant des trajectoires régulidres, a chacun sait qu'il 

s'agit d'une "manière de parler" et non d'une représentation adéquate de la "réalitt" m. Mais Rquepla, lucide, se 

doit de préciser : 

Chricun sait. .. et pourtant j'ai maintes fois entendu d'éminents physiciens envisager l'&1cctton commt a quelque 
chos P qui tomerait réellement autour dc cette auûc r chose u que serait le noyau [& 1 'utme]". 

Pour se sortir des difficuités posées par u constat disqiialifiant l'esprit scientifique, ou rétablissant une nuance 

perdue entre esprit scientifique et esprit des scientifiques, piusieurs solutions peuvent etre envisagées, D'abotd se 

demander si ces N éminents physiciens » - dont l'identité n'est pas révdlée et dont seule l'autorité a ici valeur 

d'argument - sont tout & fait drninents et s'ils n'appartiennent pas plutôt & un âge préscientifique ou mythique. 

L'inconvenient de cette méthode est de procéder h a que Lakatos appelait la a réfutation des monstres )bn : en 

éliminant tous les cas contrevenant & la norme, on peut s'assurer de la puret6 d'une classe. Ici, en éliminant tous les 

scientifiques hors nonne, on garantit la pur& de l'esprit scientifique et de la communauté du meme nom, s'il 

demeure toutefois quelques survivants. 

Une autre issue possible, irrCfiItable, est de dtnoncer les emurs nécessairement passées : en droiî, le présent a 

toujours raison et la communauté scientifique d'aujourd'hui peut toujours prétendre avoir raison contre les brumes 

d'hier. En droit peut&tre, mais est4 invraisemblable que nos descendant aient de quoi se gausser de nous ? Le 

scepticisme scientifique, justement souligné par Roqueplo, n'invite-t-il pas & la réserve ? Une autre solution, mettant 

en cause la distinction faite plus haut entre « maniére de parler » et (( réalité n serait de s'interroger sur un cas 

particulier : les planètes tournant autour du soleil, est-ce I& manikre de parler ou réal* ? Une traduction ou un 

&on& scientifique ? Et combien de scientifiques - éminents ou non -, et de pmfànes - obscurs ou non -, seront prêts 

h dénoncer le caractère fiillacieux de ce modele mythique dont la « pmtique théorique )) n'est pas & la portée de tout 

le monde faute de pouvoir, selon Roqueplo, (( tvacuer u qui hiit la vérité objective, & savoir la relation (a-b) », 

c'est-&dire la relation entre calcul abstrait et r&gles de correspondance ? 

La Milgarhtion scientifique est au centre des recherches de D. Jacobi qui compte parmi les auteurs les plus 

marquants sur ce sujet depuis le début des années 1980". D'emblée, il souligne la diversitt de cc qu'cnglok le 



terme de vulgarisation scientifique et son statut pour le moins incemin. Ses recherches illustrent d'ailleurs 

parfiritement le problème posé par ces contours iudtcis, puisque B l'encontre du modtle du troisième homme, elles 

illustrent parfiiitement une de ses remarques : « dès que l'on approfondit quelque peu ce domaine, les exceptions, les 

cas aberrants et atypiques deviennent si nombreux que le modtle rév&le ses hwffhnces N". 

Une distinction que Jacobi avance prudemment est ceile entre éducation formelle et éducation informelle. La 

vulgarisation scientifique rekverait de cette derniéte, au meme titre, que la formation permanente, souvent présente 

chez les auteurs écrivant dans les années 1970. Mais ce caractère informel n'est pas, pour lui, une raison sufnsaote 

pour ne pas tenter de la caractCriscr par des éléments formels linguistiques ou picturaux. Une large partie des 

t r a m  de Jacobi est d'ailleurs consacrte B des d'dtudes appdhendant la vulgarisation scientifique au travers 

d'~1éments strictement textuels ou graphiques. On ne trouvera pas dans le corpus qui nous sert de r é f h c e ,  

d'allusion B quelque chose comme la u pratique théorique 1) des scientifiques, notion essentielle chez Roqueplo car 

lui permettant de distinguer entre activité propment scientifique et vulgarisation mythique. 

L'approche de Jacobi est sous tendue par plusieurs problèmes caractéristiques, selon lui, de I'« école 

hça i se  N. Cette école qui inclut des auteurs comme J h t ,  Roqueplo ou Maldidier adopte, comme on l'a vu, une 

attitude essentiellement soupçonneuse I 1'C@ de la dgarisation scientifique : pour l'un elle est effet de 

vitrine », pour l'autre une science spectacle, pour le troisième une (t culture en simili D. Habmas, selon Jacobi, ne 

serait pas Ctranger A cette ddfiance B l'encontre d'un usage r idéologique » de la science? Quant I l'effet de vitrine 

dQ aux media et au troisiéme homme, ils auraient leur origine dans les travaux sociologiques de Lazarsfeld et de 

~ e r t o n ~ .  Sommairement, l'école 6ançaise se reco~81"trait par trois t h h W  : « la prédilection du discours de la 

vulgarisation pour des figures (au sens rhétorique) comme l'analogie et la comparaison », <{ une exacerbation de la 

dimension m&aiiiguistique N des fins didactiques, et enfin l'usage très visible de a substitutions synonymiques » 

ou autres pn>cessus censés Ctablir une équivalence entre les termes du discours, processus repérables par le jeu des 

signes de ponctuations ( guillemets, parenth-). Ces traits, Jacobi ne les conteste pas, mais doute qu'ils constituent 

des criteres suffisants pour caractériser la vuigarhîion scientifique : on le sait, les contre-exemples ne devraient pas 

manquer. 

Une première objection au md& du troisihme homme serait justement la Wquencc de l'intcrvcntion des 

scientifiques cw-memes dans les processus de vulgarisation. Au schéma en deux Ctapes imputé B Merton, l'une 

d'élaboration et d'invention, l'autre de difMon des résultats auprès des pairs, il fBudrait cn ajouter une troisitmc, 

N étape dite de médiation oh un comrn~cateu~ s'efforcerait de "traduire" ou reformuler les concepts spécialists de 

Fruttche-Comtd. Nous fmns directcmmt réfttcact B as articks, mais la pagination sua ceile de Dl-on et Vulgrvrjan'nn. 
Nous nous t t f h n s  aussi B trois autres articles qui n'en font pas partie, tous plus récents. " D. Sacobi, H Difhuion, Vul&arisation a Popularisation des C o w m  Scicatifqws n, Education Pmaanmte, n068, 1983, 

109-126. Ici p 56. 
"Voir m particulier, I. H.benau, TC- wd W5emchaft ok I'ologie, Francfifi 1968, mduaion française Lu Techniip 
et Irr Scicncc comme a I'oilogrc u, Gallimard, Paris, 1973. 
% D. Jacob& O Sémiotique du & Vuigarhtion Scientifique », SEMEN, 2, 1984. Ici p 16. Voir aussi, D. Jaa&i, 
a Quand les Chercheurs diffiisent les Résuiîats de Rahcrches dans une Rcvucs de VuigWSiition m. Les Cahiers du CRELEF, 
n014, Univ. de Fm- Besançon, 1982. Ici, p 32. 
D. Jrobî, r Sémiotique du discours dc Vulgahtïon Scientifique s, SEMEN, 2,1984. Ici p 18 



telle fàçon que les nouvelles connaissances deviennent accessibles B un plus grand nombre de destinataires N ~ .  D'oh 

l'existence de trois logiques distinctes : 

- une logique d'investigation [...] camt&& par I'tlaboration de connaissances et donc de nouveaux concepts. - une logique d'exposition qui ne peut Ctrt confondue avec la précédate puisque sa nnalité est fondaneataiemcnt 
autre. - une logique de vulgsrisation, relevant de la médiation, du cohsîat d'wc hpossl'bilité communiquer des 
~nccpt s  des non spécialistes et suggérant l'existmcc d'une technique appropriée ( rcfonnulation ? traduction ? 
simplification ?...)Y 

Jacobi note que Marx M t  l'existence des dew pfcmi- logiques, en particulier dans la pstfâcc rl une 

tdition du Capital, mais que la troisième lui await été m g h e  car il serait restt ((trop proche de la tradition 

humaniste classique qui faisait du savant, selon le mot de Fichte, "le pédagogue de l'humanité" N. Sans vouloir 

faire le pédagogue, rappelons toutefois que les deux premitres logiques ont des lettres de noblesse philosophique 

bien plus anciennes sous le nom d'analyse et de synthbe, ou encore de méthode - ou d'art - d'invention et 

d'exposition, et qu'au moins dépuis Cictron et Quintilien ce tandem constitue deux branches de l'art de l'orateur ou 

du rhdtew. Or c'est bien le statut rhdtorique de la vulgarisation scientfique qui est ici en question, Admettant le 

bien fondé des deux premitres logiques, la question est dors de savoir s'il est bien nécessak de fairt appel & une 

troisieme. Ne pourtait-elle pas se ramener, sans trop de dommages, h l'une des deux précédentes, probablement la 

seconde ? Selon nous, c'est précisément ce que montrent souvent les contre-exemples s'opposant B toute vision 

uniforme dc la vulgarisation : si certaines situaiions - dont le troisiéme homme - tendent rendre autonome cette 

troisiéme catégorie, certains contrezxemples viennent en brouiller la distinction. Cette catégorie est peut& 

fonctionnelle, mais en tout cas certainement nominale. 

L'objection soulevée par l'intervention directe de scientiaques dans les processus de vuigatisation et la 

question d'une troisiCme logique misent une autre difficultt entrevue par Jacobi. Il rekve, en effet, que l'une des 

cibles privi16giées des critiques soupçonneuses de la vulgarisation scientifique est Science di Vie, fleuron incontest6 

de la vuigarisation scientifique fiançaise depuis le debut du siècle. Son objection est alors mCthodologique, et 

s'apparente B ceiie déjh envisagée plus haut oh l'on répond au grief de trahison fàit B la traduction vulgarisatrice 

qu'il n'y a pas trahison parce qu'il n'y a pas traduction : par principe, la vulgarhtion est UicompIétude, partielle, et 

s'apparente pius & un césumt qu'& une traduction qui, pour ainsi dite, traduit tout ce qu'elle eaduit. La m&ode, 

selon Jacobi, serait fallacieuse en vertu de la definition de la vul&arisation par l'école hçaise, trop u restrictive » 

a a arbitraire »""', excluant, par avance, tout ClCrnent atypique a tmuvmt donc codîmd cc qu'elle veut voir 

confirmt. En bref, cette ddmarche ne serait pas ouverte A I'impdvu, &tant a posteriori et ad hm. Remarquons, 

cependant, que le vague initial de la notion de «vulgarisation » n'est pas pour rien dans ce problème: la 

signincaîion de ce terme semble aller a priori de soi, un peu comme celui de « traduction », mais les ttudes 

empiriques révélent vite du vague ou des malentendus. Et en effkt, une condition 8 satisfiiirt pour être un contre- 

exemple est d'abord â ' h  un exemple, ce qui exige cette definition prCalable, considérée ici comme acquise, mais 

sur laquelie il s'avère qu'on ne parvient pas B s'entendre. Dans la mesure ob la vulgarisation est <c scientinque N, le 

" D. Srobi, r Dinuron, Vul&arisation et Popitnisiion des Co-cts SsientXqucs B. op. ci&, ici p 58 
99 lbid 



problème peut être égaiement vu comme une variante de celui, h e m ,  la démamation de la science. Il n'est dom 

guke surprenant que ce soit en terme de rhétorique (hllaciew) ou d'occultation que se pose le problhiie de la 

traduction vul&arisatricc : la question du rapport entre science (ou non-science) et vdrité s'inscrit en filigrane de tous 

ces termes et probltmes associés. 

Jacobi doute aussi de la thèse du caractérc d é h i m e n t  mystificateur de l'usage du jargon scientifique h 

des publications grand public. L'objectif de la vul&arisation n'est pas ntcessairement de prCservm l'autoritt de 

spécialistes et d'experts balisant leur territoire : c'est lA a une hypoth&se qui apparaet plut& comme un m d l e  

théorique M car peu de preuves seraient en gdntnl fournies pour soutenir eeüe aflçgstiontO'. Pour rtfitter Ics 

alltgations de l'école fiançaise, la mdthode va d'ailleurs consister h produire un contre-exemple. Cependant, en 

accordant que la vulgahtion (f ne remplace pas le discours source ésotérique, ni ne le traduit dellement da, 
Jacobi conserve la rhdtorique un r8le central dans I'dtude de la vulgarisation scientifique qui conserve de ce fait 

une cecîaine spécificité. Le contre-exemple produit devra donc B la fois relever de la vulgatisation et dfiiter le 

modèle dominant. On se doute dors de l'importance cruciale que va avoir le sta!ut du contre-exemple : relève-t-il de 

la bonne cat6gorie ? N'importe quoi ne peut pas etre hors nome. 

Au fil des articles de Jacobi, reviennent un certain nombre de thtses. Tout d'abord, il y a affhaion d'un 

c< continuum » entre science et vulgarisation : la vulgarisation scientifique est « une composante du champ 

scientifique da, ou encore : 

11 n'y a pas d'un côté un discours scientifique source, discours incompréhensible par le public moyen ct de l'autre 
un discours secund, rdormulation et paraphrase du pmnicr destiné au plus grand nombre, mais un continuum, dans 
lcquel la saiptcuts, leurs textes et I n i n  divmcs intentions se mClcnt intimement'" 

Bien qu'il ne soit pas explicité en ces termes, ce point de vue se démarque des th& relevant de la coupure, 

6pistemologique ou culturelle, voire les deux à la fois. En particulier, on ne trouve pas, chez Jacobi, d'antagonisme 

entre sens commun et esprit scientifique : s'il y a du a dégrade D, il fàut plutôt l'entendre en un sens picairal et non 

pejoratif, tes raisons en seront exposées plus loin. De plus, Jacobi affiche un relatif optimisme quant A la réussite 

hic et nunc de la vuigarhuion scientifique : il y a bien une ciBusion effective et pas seulement un écran de b é e  & 

la gloire des savants. Contre tout modèle qui cl& sur elle-même la communauté scientifique, et contre tout modèle 

qui ne verrait de su& que dans une diffusion Universelle auph de tout le monde », la difltiision des scimccs 

s'optrerait A des échelles et des rythmes divers, @ois rapide et restreinte, parfois en une diniision large et, comme 

il l'écrit, « omni'bus ». 

Il a &té question plus haut de r< traduction réelle )) et de (( discours source ». Bien qu'il conteste, ou ternptrc, 

a coupures )) et effet de vitrine », Jacobi ne renonce pas i un modèle au moins analogue B une traduction. Ses 

€tudes sur la vulgarisation, essentiellement Imguistiques, s'inscrivent dans une perspective intertextuelle. Et, 

lm D. Irobi, a D i w o n ,  Vutgarisaa'on a Popularisation d a  Connaissaaces Scictltinpua B. op. cil. ici p 55' a a Quand les 
Chercheurs diaisent les Résultats de Recherches dans une Rentes de Vul&arisation n, op. ci&, ici p 45. 
Io' D. lacobi, r Quand les Chcrcbcu~ diniiscnt ks Résuitais de R a h a c h s  dans une Revua do Vul&ariseh'on IB, op. rit, ici 

49. 
Pa 0. l w b i ,  s Sémiotique du &cours de Vul&arisation Scientifique W. op. ci&, ici p 18 
'" Ibid, p 27 
'w Ibi& p 22. 



contrairement h celles inspirées par le &le du troisième homme, a sont les situations où les scientinques 

interviennent eux-memes dans le pn~essus  de v u l ~ o n ,  qui retiennent l'atîention. D'oh la méthode utiiiséc et la 

définition de son cara&re intertextuel : 

[...] au lieu de se centrer sur l'étude isolée d'articles de v. S. [vuIgorZsation sc&ntifiip], l'analyse est construite 
autour du principe de I'inmatc, c'est-àdirc qu'elle rapproche le discours ésotérique destint aux seuls pairs du 
chercheur et des ttxtes distincts, B la légitimité moins affirmée, tous rédigds cependant par le même destinateur. IW 

Si le d r e  intertextuel est qualifié ici par le fhit qu'un seul et meme scripteur est l'auteur d'articles de 

styles diffhents, Jacobi insiste, de @on gtnécaie, sur le caracttre relatif de tout texte de vulgariwion. Il n'y a donc 

plus A proprement parler de rupture bien que demeure un dualisme entre texte (( ésotérique 1) et texte vulgarisé, et 

que soit posé un principe de subordination que l'on retrouve dans les mCthodes d'analyses des textes : I'article de 

vuigarisstion dérive du texte primaire ou tsot&iquc1? Cette dtrivation est toutefois d'ordrc logique, car rien 

n'empêche une synchronie des textes. Jacobi n'envisage cependant pas le cas - vraisemblable - oh le texte grand 

public est chronologiquement premier. 

Quoiqu'il en soit, le clivage entre savant et vulgaire n'est donc pas dlimint mais seulement estompé : la 

a communauté des pairs N demeure en filigrane. Quelle est elle, et qui englobe-telle ? On n'en saura rien, seul 

l'u-e Ctant cc& éclairer ce point. Une tension demeure ainsi dans les travaux de Jacobi : la; vulgarisation 

demeure un donné multiforme mais B peu près bien circonscrit, alors que la methodologie d'&de repose mr le 

principe d'un continuum entre science et vulgarisation et d'un positionnement relatif de l'une par rapport A l'autre. 

De plus, Jacobi &inne qu'il n'y a pas de mécanismes spécifiques au discours vulgarisé, qu'il n'y a pas de 

hdtorique propre A la vulgarisati~n'~, qu'il n'y a pas surabondance de mttaphons, d'analogies, de comparakms 

et de proddés métaiinguistiques - au moins daas un article pris en exemple -la, alors que toutes ses études sont 

centrées sur des processus de refoxmulaîion, de paraphrase, ou de relevé de marqueurs linguistiques dont 

«l'utilisation est simplement plus muente et -que dans la VS. mais nullement absente daas les 

publications ésotériques ))lm. A quoi bon, s'il n'y a pas de rhdtorique spécifique, introduire alors la s troisième 

logique )> mentionnée plus haut, tvoquer (( ia cmksancc d'une catégorie particulière de médiation ul" et préciser, 

e m  que (c I'actiMtC decvulgarisation se merque dans I'interdiscours par toute une Strie de mécanismes textuels 

visant A fairr saisir le s k s  de cemina notions et concepts N ?"'. Pourquoi cet& troisième logique qusnd on afhme 

que (( le recours h l'analogie ou A ia comparaison [...sont d&J outils privüCgiQ du rcgatrc explicatif)) Un 

risque supplémentaire encouru du bit de l'appel au registre explicatif en général - et non plus A une propriété de 

los D. lacobi, r De la Recherche L la VulgrUioon n, Suci&? Frcançuk, nO1O, Janvier-Mars 19û4. ici p 70. 
Voir. par excmpk. D. Jacob4 r Une Méthode d'Analyse d a  Discours de V u I ~ o n  Scientifique : L'Indexation Lexicale 

des Termes-pivots et de leur Contexte w m A d e s  LirtdraUw & ImUniwrsitd & Fmk-ComrC, op. c i t ,  pp I 18-132, ici p 119. 
Voir ausi, D. Jacobi, Le Discours de Vulpridon Scientifique B in VdgorrSer & &rènce : le Procès & 1 'I'orance, D. 
lacobi & B.Schiek éd., Cbamp Vallon, 01420 Syssci, 1988, pp 87-1 17. 
l m  D. lacobi, r MWlrion, Vulgvisrion a Populariseb'm d a  C o ~ i s c s  ScicntiBqucs B. op. cit, ici p 62 ; 
la D. lacobi, r Excellente Vulgriprion ou VulgriPiion de L'Exullnct ? B, Actes du coîloquc DISCOST, Paris, mtn 1983 ; 
ici pp 174-175. 
'O9 fiid, p 175. 
Il0 D- Jacobi, r De la Recherche & ia V u i ~ o n  B. cp. &, ici p 71. 
" ' ~ . ~ r o b ~ ~ ~ n ~ x ~ ~ l e & ~ u l ~ ~ ~ ~ ~ k ~ m i i i ~ ~ - d i a l : ~ c ~ r r d u ~ o l u a i x ~ o r m o o o ~ , ~ ~ ~ ~ ~ t i o Q u ~ a l i t  
de la DtcouveRt (Paris), débat de I'AESF, novembre 1983, ici p 119. 



cette fluctuante vulgarisation -, est de d e r  la distinction entre éducation formelle et éducation Mfonnclle, Car il 

n'est pas sûr que ce genre d'étude de contenu, mais applique des ouvrages scolaires, ne donne pas des résuitats 

similaires. Et puisque le rtgistre scientifique primaire n'est pas dépourvu de proddCs de reformulation, pourquoi ne 

pas le soumettre lui aussi au cnile de 1'- et tenit seulement pour a< vulgarisation » ce qui a cette répumion 3 

Et encore, on verra que Jacobi s'écarte un peu des modèles du genre, les plus consacrés. 

Si la nilgarisation scientifique parvient, au moins partiellement, B ses fins, Jacobi n'en revient pas pour autant 

& la conception irénique d'une édification populaire fkite seulement de générosité au du bien de l'humanité. 

Si la vulgaridon scientifique f i t  partie du champ scientifique, cctui-ci demeure un champ de bataille. Le modéle 

developpé - entre autres - par Bourdieu demeure d'actuaîit6, avec ses luttes pour l'autorité et la constcration. C'est 

d'ailleurs ce contexte qui foumit 8 Jacabi l'occasion de souligner le caractb fonciércment dial~gique~'~ de la 

vuIgarisatioq et de caractériser le discours scientifique comme une r gÎ&aatesquc poldmique D' 14. 

Ayant remafquC que Science & Vie focalisait les soupçons des critiques de la vulgarisation, Jacobi se tome 

vers La Recherche' journal d'information scientifique béndficiant d'une réputation d'honorabilité que n'a pas 

toujours son co&re. Pour un partisan du continuum entre science et vuIgariSation, un tel choix ne pose pas de 

problème particulier. Pour les tenants de l'école hnçaise de « rhétorique de la vulgarisation 1) ou pour ceux qui 

voient dans la vulgarisation scientifique une illuseattion de la coupure tpisthologique &ou sociologique, le choix 

de La Recherche est malheureux. Jacobi reléve d'ailleurs des réticences à inclure ce mensuel sous le label 

a vulgarisation »"'. De ce point de vue, inclure Lu Recherche dans ce genre est prétexte & des objections que Jacobi 

avait lui-même formulé B propos du modéle du troisitme homme : l'dtude enireprise n'tstçlle pas ad hoc, n'y a-t-il 

pas abus du caractbre indéfini de la notion de vulgarhtion, ne fiiit-on pas passer une ligne de démarication 18 où il 

n'y a pas lieu 3 Si nous n'avions pas vu comment Jacobi prtsrrve un dualisme entre science et vulgarisation - sous 

la forme d'un continuum pondéré -, on serait en droit de s'inquiéter pour la traduction )) qu'il maintient cependant, 

parfois dans un registre probltmatique, parfois dans un registre plus aflbdfquanà, & l'occasion d'une étude sur le 

statut de t'image dans des revues de vulgahtion, il se demande dans quelle mesure « ces illustrations représentent- 

elles des cas de traduction de mots, et donc Q concepts, en images ? »"'. 

Les résultats de I'enquett consacrée B La Recherche mcitent 8 l'inclue nettement dans le champ polCmique 

scientifique. Les auteurs ayant une activitt scientifique principale s'y montrent soucieux de leur devoir de 

publication mais ftcounaksent aussi le ùéndfice qu'un article dans cette revue peut avoir pour leur notoriété d o u  le 

pro@ de leur car~itrr~'? Ces sfguments l'emportent donc en gdndral sur un aspect plus ntgaîif: s'adonna 8 la 

vuigarkation donne aux yeux des pairs une image  considérée comme indigne, [ est wi ] moyen qui rabaisse le 

"' D. lacobi, a Le Discours de Vul&ririsation Scientifique r in ViùganSer rCn Science : Ir Procès dr L'ignorance, op. ciî.. p 96. 
"3 D. Jacobi, u Un Roduit Probltmcs : le Diétûystilboestrol @ES) a, Note de recherche in Tmaux riu Ccm cde 
Recherches Smiofogiques, u047, Neuchatci, Suissc, 1984, ici p 107. 
'14 D. lacobi, a Une Mttbode dVAuaiysc des Diurs de VulgariPtioa Scientifique : L'Indexation Lexicale d o  Termes-pivots 
a & leur Contextt io, op. a, p 132 

Voir par cxanple J. AutiÛu, a La Mi cn sdoe de h Cornmitnication âans la Dtiours de ia Vulgwsatioa Scicntüïqut B, 
Langue Frtmçaise, n053, 1982, pp 34-46. 
'16 D. Iacobi, ac Fi- et Figurabiiité de la Science dans d a  ReM de V u l ~ o n  N, Longcrgw, 1984, ici p 145. 
'" D. lacobi, a De la Recherche l ia VulgiriPtion r, op ci&. ici p 76. 



sptcialiste au rang méüioae du public avec lequel il tente de communiquer », et peut même motiver le soupçon 

d'une « quête mtéressée, tentative d'acquérir de la popuiarie (et donc du prestige et de la r t c o ~ c c )  selon une 

autre voie que les moyens ICgitimes N"? Bien que, de I'avis des auteurs, l'article doive être r scientifiquement 

inattaquable », ils estiment se trouver dans « une situation plus pcnaissive pour oser des mdtaphom, des 

raccourcis, des images fortes ou encore des slogans qui contribueront utilement 4 la popuIarisation et 4 la wio-  

difbion liaguistique u119. Si La Recherche a sa place dans la vulgarisation scientifique - et selon nous elle l'a - il ne 

fait donc pas de doute, qu'en retour, elle mérite la place que Jacobi lui assigne dans le champ scientifique, avec ses 

grandes et ses petites manœuvres. 

Rompant avec le thtme de la nilgarisation destinée B tous, conception dmt on sait quteUe est propice B passer 

sous silence I'identitC du public, il ressort de cette enquete qu'au moins dans ces années lh, le lectorat de La 

Recherche est plutôt jeunt et appartient plutôt h des cattgories profcssio~eks « intellectuelles » ou h prétentions 

inte11ectuelles~? Nous inspirant de I'enquCte phrr ;inciam manée sur Sciuica & Vie par B o l W  a Maldidicr, 

nous entendons par « intellectuelles », des catégories oh « la hitrarchie des rémunérations ou le cursus hononun 

sont très rigomusement liés au niveau de dipidmes universitaks d21. Les deux études s'accordent d'ailleurs pour 

ttablir, selon ks propos d'une pasonne interviewde, que la lecture de Science & Vie a fait un peu "techni~ien"))~? 

Il n'est alors peut4tre pas &tonnant, conune le note Jacobi, que pour 1'Cltve ou l'étudiant, il y ait parfois passage de 

Science & Vie & La Recherche au fil du progrès dans le cursus scolaire. Ajoutons, que quelques vingt ans après la 

premihc de ces enquêtes, ces résultats demeurent conformes des commentaires plus récents, souvent entendus par 

l'auteur de ces lignes. Quoiqu'il en soit, ces ttudes nous semblent surtout conFumet que la distinction entre 

vulgarisation et « éducation formelle a sont pour le moins sujettes A caution, ainsi que les coupures 

épistémologiques et culturelles telles que les envisage Roqucplo. Cette impression est d'ailleurs confh6e par le 

fkit que médecins, chercheurs, ingénieurs et enseignants constituent environ les trois-quarts du lectorat de La 

Recherche. Mieux, lorsque la lecture est & des fins utilitaires, l'usage le plus m u e n t  des articles est en vue de leur 

réutilhiion dans un corn ou anri d'« informer d'autres personnes ))ln. Si l'on accorde que L a  Recherche a sa place 

dans la vulgmhtioa scientifique, il parai? pour le moins hasardeux de maintenir malgr4 tout la distinction - selon 

nous assez brumeuse - entre éducation formelle et éducation informelie. 

Si nous partageons le point de vue de Jacobi sur l'incorporation de la vuigarisation scientifique - y compris Lu 

Recherche - dans le champ scientifique, il n'empêche que le maintien du thbme de la « traduction N demeurt 

toujours aussi peu éclairant Ici, il hudrait en outre le situer dans son acception de « déplacement », plus conforme iî 

l'approche continuiste et intertextuelle. S'il dénie une rh6torique -que la vulgarisation, Jacobi reltve 

cependant des u exagérations » et n'hkite pas 4 recourir au concept bachelardien d'erreurs du sens commun, notant 

"' D. lacobi, a E x œ l l ~  Vul&erisation ou Vulgaridon de I'Exalknct ? N, op. ciL, p 175 
'" D. lacobi, a Ditfuson, Vulgristion a PopilrrLition des CoMBiSS(II1ccs Scientifiques r, 4p. CU, ici p 59 puis 60. 

Ibld ,  p 62- 
"' L Boltanski & P. Maldidier, Lu Vdgmftrrrion Scicntffiqrcc et son Public : wic Enqu2fe sur Sciène & Yic, Centre de 
Sociologie de I'Education a de ia Culture, Paris, 1977, p 86. " i b * ~ ,  p 123. 
'" D. Jacob& a Di&sion, Vulgarisaion et Popularisea'on des C o d œ s  Sci~1tinqws ID, W. cfz., ici p 65. 



encore que la « phrastologie vulgadsaûice [...] peut etre defendable quand elle n'est pas excessive u 12'. Si 

expliquer est essentiel B la science, si « le recours A l'analogie ou B la comparaison [,..sont des ] outils privilégiés du 

registre explicatif », et si aaaiogie et comparaison relhveut de la rhétorique, celle-ci a sa p h  dans la cit6 savante. 

Ce n'est pas le moindre mtrit. des Ctudcs de Jacobi que de le mettre aussi nettement en tvidence. 

Pour éclairer le concept de reformulation qui est au cœur de ses analyses intertextuelles, Jacobi fiait souvent 

réfëmcc aux travaux de J. Peytard sur fa refomulation, Apparemment assez explicite pour que l'on puisse juger 

inutile de définir, cc terme semble aussi suffisamment générique pour recouvrir toute la gamme des tropes associb B 

la vulgarisation scientifique, B savoir traduction, métaphore, paraphrase, ou analogie. C'est pourquoi il peut paraître 

tentant d'envisager une caracttrisation formelle des textes de vulgarisation par la recherche de u refomulations » et 

en ajoutant au baiisage des tropes employés -comparaison comprise - une explicitation des raisons suscepti'blcs 

d'avoir préside au choix de telle ou telle figure1". 

Un présupposé plus ou moins implicite de cette démarche est toutefois que ces figures de style sont, sinon 

spécifiques, du moins représentées de îapn particuiitrcment significative dans les textes de vulgarisation 

scientifique. Ce présupposé, contestable comme on l'a vu, peut être mis aussi bien au service de l'idée que le 

discours scientifique, voire la langue des sciences, est peu enclin aux figures de styles, que sur la thèse réciproque, A 

savoir que I'usage des tropes garantit que l'on a a f k k  B un discours extérieur ou en marge des sciences. 

Une définition explicite du concept de « reformulation » ainsi que la mise en place de coroliaires préalables a 

son usage rigoureux ont été proposées par I. peytard'? 

La reformulation est, selon lui, une espèce d'un genre plus vaste, « l'altération » qui permet « l'autrement 

dit/fait »12'. Elle désigne a l'ensemble dos ~ran@iormations qu'un dicnws (littéraire, scientij?que) arimet d'une 

même et unique source, pour devenir " autrement" 1). Le recours & la notion de parole est aussi considéré comme 

essentiel B l'exercice de refmulation, parole englobant ici les occurrences aussi bien écrites qu'orales de la langue. 

Ce qui importe alors, c'est le « mouvement d'un discours vers un autre [...] sous le sceau d'une "CQuivaIencc" N. 

Notons combien la refomulaîion s'apparente B la définition aristotélicienne de la métaphore, du moins par l'image 

du deplacement ou de la transport linguistique, et par un rapprochement possible entre « l'équivalenct » de Peytatd 

et « fa ressemblance » mCtaphorique d'Aristote. En revanche, l'approche essentiellement linguistique de Peytard, 

plus restrictive, passe sous sitcr~ct aussi bien l'urbanite de la transaction que son versant psychologique, même 

réduit au seul plaisir de la comprthension. Une liste, non Iimitative, regroupe ensuite sous le label « reformulation », 

ûaduction, réécriture, magie, discours relaté, paraphrase, etc. 

DJacobî, A Bergeron, T. Maivcsy, a Tbc populatization of phte ttctonics : frcscntiag the Concept of Dynamics rad 
T i i  N, Public Undenanding of &ferne, Vol 5, nSZ, pp 75- 100 " Voir aussi, MF Mo- a L. VulguInton Scientifique : Parok M é c h e  ou Dédoublée ID, in Viûgmlser & &utrce9 
Chrimps Vallon, 19û8, pp 118148, 
1.26 1 Pcytarâ a R o b l ~ * q u t  de I*Altbstion de Discours : Rcformulation et T '  n, Lqpe  Frru~çoijt~ 0'64, D&cmbrc 
1984, pp 17-28, 



Une sptcificité de la rcfomulation telie que la conçoit Peytard est de s'appliquer, non pas au coup par coup 

comme dans les métaphores oh une transposition est opérée mot pour mot ou proposition pour proposition, mais sur 

des ensembles de discom. Génhle, cette definition ne sera illustrte que sur deux discours, dits «de haute 

densité )) : les u documents scientifiques » et les (c textes littéraires ». Quant & la densité discursive, elie n'est pas 

définie mais seulement podelq ce qui n'empêchera pas de l'illustrer par le problhme meme que devra rOsoudre 

l'analyste du discours, h savoir parvenir B une (( typologie hidrarichiste des variantes ». 

Le mouvement de teformulation suppose une source unique : il n'y a donc pas de risque de conflit au sommet 

de la hiérarchie. L'unicité et I'irréductiiilité de la source est Ctablie, au moyen d'un raiso~ement qui peut paraftre 

un peu suspect. En effet, dans le cas du texte littéraire, une u altération N par réécriture produit un texte autre. De ce 

constat, assez banal, il est conclut B I'impassibilit4 de résumer ou de contracter un poème : ac De l'objet-source B 

l'objet-cible, une fktm s'est produite. La difftrence a opéré n. L'inconvénient est que la diffërcnce optre avec le 

poème, mais qu'on ne voit pas pourquoi elle n'opérerait pas aussi avec des textes moins prestigieux, par exemple la 

üste de conunissions qui est peut-être le plus trivial des textes. kvidemwnt, oser une telle comparaison c'est porter 

un coup bas au poème. Mais il n'empêche que ce qui permet de qualifier le poème - en générai - cornme discours 

de haute densité, ne reçoit pas d'autre justification que l'autorité et le respect des traditions. 

Ceci vaut dgalement pour le document scientifique dans lequel, selon Peyîard, tout n'est pas refonnulable. 

Remarquons ici qu'il suppose un irénisme scientifique fàisant peu de cas des controverses scientifiques qui 

malmènent, souvent et entre autres, textes et documents. Quoi qu'il en soit, seul ce qui peut être refonnulable serait 

livré au vulgarisateur, identiti& ici comme joudiste, professeur, ou savant. Peytard pose en outre que Ies discours 

scientifiques s'enracinent dans (( un noyau conceptuel », recteur des analyses, des ddmonstrations et des opérations. 

(( Nous avancerons que le discours du Document Scientifique est caract&isé, B un niveau stnicturel fondamentai, par 

une conceptualisation. Axiomes, thémkrnes, opérations du discours mathématique ne peuvent 6tre eux-memes que si 

le vocabulaire qui les constitue dans certains de ses termes pivots a été l'objet d'une ddfmition immuable, 

transférabk et universelle. De surcroît, tout calcul est explicitt ... »'y Notons surtout que cette concepnialisation 

opère un giissement subreptice vers les mathhatiques. Elle a pour dsuitat, ajoute Peytard, de permettre une 

(c monosémisation )) terminologique éliminant toute ind&mination ou oquivoque, et de régler les mouvements du 

texte qui, dans le cas du document scientifique, se succèdent u sous le calcul d'une logique essentielle n. Le lecteur 

est ainsi contraint (( B une seuie et ntctssaire interprétation N. Nous ne contesterons pas que ce genre de situation se 

rencontre dans les sciences. En revanche, sa gdntralité est plus discutable, et un tempérament sceptique ne 

manquera pas de demander comment Peyîard sait41 que ce trait est essentiel, Ce qui lui paraît plus vraisemblable est 

que l'immuabilité de la ddfînitîon dure ce que durent les dtfhitions, que hmivcrsel est ici relatif et la transftrabilitd 

conditionnelle. ï i  est vrai également que si l'on cherche un discours scientinque peu équivoque, le giissement vers 

les mathématiques est sans doute bien venu. Mais est-il ldgitime de conclure que ce qui vaut pour les mathématiques 

vaut pour l'ensemble des sciences? Que la haute densité est un trait général des documents scientifiques? 

L'allusion hite A un formalisme du type calcul syntaxique n'est peut-etre que fortuite, xnais le fgit est que le seul 



exemple cité par Peytard empnmte encore aux mathématiques, plus précistment l'algèbre de la théorie des 

ensembles, discipline O& ni le vulgak, ni pasonne n'aurait sa place, car c'est u 11 oh l'effawmc11t du sujet 

énonciateur est de type maximal 1). 

Face aux discours scientifiques de haute densité et aussi inaltérables que le poème qui, selon nous, ne l'est pas 

de la même bçon et pour les memes raisons, se tiennent des discours de a moyenne » et de u baise » densi* pius 

propices h la reformulaîion. Ces discours se tiennent dans un espace situé h égale distance de I'epistémd et de la 

piesis, espace oh est maintenant possible une anodine altération ou encore une a polysémie ouvrante B et non pas 

« cloturante ». Cet entredeux présente, selon nous, toutes les =adé&iques des lieux (communs) O& niche le 

vulgaire. L'existence doit y être pCni'ble, car «Science (aig&bre) et littérahire @otme), pareillement visent & 

hcturer les lieux communs de la doxa, les mots-notions flous qui, marqués du sceau de I'tvidence banale, sont 

lieux communs de l'idéologie majoritaire, dans tel groupe social ou telle communauté linguistique M ' ~ .  Quelques 

métaphores soutiennent ce tableau, le discours des sciences &nt « serré et dur » alors que l'univers doxastique de la 

notion se caractet.ise par des discours « flexibles et mous ». 

A travers le projet de Peytard, tmqamît surtout la perpétuation de certaines thèses relatives aux sciences et 

s'inscrivant dans une tradition discursive bien fiançaise. Parmi celles-ci vient tout d'abord la suprématie accord& à 

ce que, jusqu'au debut du XX siMe, on a baptisé du terne gtnérique de géométrie, discipline reine dont les 

serviteurs opéraient bien au del& des confins des mathématiques pures. Avec raison, Peytard prend d'ailleurs acte de 

la difficulté sérieuse qu'il y a vulgariser les rnathdmatiques. Cependant, le fond de son argumentaire s'enracine, 

selon nous, dans la survivance de l'identification métaphorique et globale, de la science B une langue, elle-meme 

plus ou moins identifiée B la h e u s e  langue des calculs, laugue chiffiée ou cabalistique censée décoder le Livre de 

la Nature. Profitant du &it que les lumitres de cette langue sont notoirement ésotériques, difficilement ûansftrables, 

et donc assez peu universelles, Peytard avance, on ne peut plus classiquement, que la vulgarisation est une 

« reformuîation », ce « mouvement d'un discours vcrs un autre [...] sous le sceau d'une 'équivalence' n qui O& une 

très acceptable définition de ce qu'est une traduction. 

L'usage du concept de rcformulaîion comme outil d'unalyse empmque des discours de Milgmidon est ainsi 

largement triiutaire d'un certain nombre de postulats, voire de clichés, dont la nccessitê et l'univocité ne s'imposent 

pas fordment au lecteur. Il en est ainsi de l'existence d'un noyau conceptuel, de l'tlevation des mathématiques au 

rang de paradigme de toute science, ou encore de la sttrtvaluation d'une monosémie qui, selon nous, est tout aussi 

insuflisante il caractCriser le prétendu discours scientifique que la présence de figures de rhétorique l'est pour 

qualifier un discours de vulgatisation. 

La traduction essence de ha vukarisafion ? 

B. Latour ne s'mtéresse pas particuli&rement ii la vulgarisation scientifique. Néanmoins, échanges et transferts 

scientinques sont au centre de ses travaux, nous donuant une premî&re raison d'y p&er attention. De plus, non 



seulement il adopte une attitude plus globale que celle dissociant science et vulgarhtion, main il effectue encore 

une espèce de retournement du thème de la traduction. Mais retournement n'est pas dlimination, et k traduction 

s'avère meme un concept central de son Systtme. Et au lieu d'être un terme explicatif permettant de c a m î é r h  ou 

de préciser le sens ou le jeu d'une notion - ici, la nilgaridon-, c'est au conaaire tout un ensemble de 

dissemination de sciences qui va illustrer un usage Ii'beral du mot « traduction D. 

Nous avons souligne l'importance et la muence des « coupures » et des <( niptures », que l'inspiration soit 

explicitement bachelardieme ou non, et cela dans des études d'orientation plutet sociologique ou linguistique. Dans 

le cas de Latour, il est imporîant de prendre acte de son souci de rompre avec ce qu'il appelle la stratégie du Grand 

Pattage. Celuilci optrerait daus plusieurs domaines - dont la dynamique des techno-sciencts - et a surtout ia 

al-que de polariser les deux moitib qu'il fhit surgir, en dbvaluant l'une d'elles. C'est là le ressort de toute 

les appraches dites « asymCtriques » qui vont, par exemple, opposer Eux et Nous (qui sommes les meilleurs) ou 

encore, 4ge ou cultures pré-scientifiques et scientifiques. D'un point de vue mCtbodologique, une forme d'asymétrie 

se caracterise par des explications privilégiées : ainsi le sociologue ne jurera que par la culture, dors que d'autres 

s'en remeftrons exclusivement d La nature. Face d cc genre de parti pris, et dans le sülage de D. ~loor"', Latour en 

appelle h des methodes syinetriques : pour ttudier les sciences il ne faut pas, par exemple, recourir B un certain type 

d'explication pour expliquer les progrès - dtveloppement interne ou « logique » des sciences - et A un autre type 

pur expliquer crises ou échec - par exemple des prétextes sociologiques. En somme, la methode symétrique se veut 

équitable et r e b  de d o ~ e r  d'ofice raison aux vainqueurs ou B celui qui parle cn dernier. Comme l'écrit Latour, 

en empruntant la terminologie bachelardienne, « le premier principe de symttrie o f h  l'incomparable avantage de 

nous debarrasser des coupures épistémologiques, des séparations a priori entre sciences "sanctionnées" et sciences 

"périmées" [...] ni)'. Un des b i e a t s  du principe de symCIlie serait de provoquer « une cure d'amaigrissement sur 

les explications »'33 puisqu'un seul type d'explication serait sollicit& Remarquons qu'en d'autres lieux a d'autres 

temps on aurait peut-être tvoqué le tàmew rasoir d'Ockham censé 6liminer les entites explicatives super0ues, ou 

encore les critiques de certains philosophes des sciences & l'encontre d'explications ad hoc, sur mesure. Mais s'il 

rompt avec coupures et niphites que I'on a vu trb propices A cultiver l'identification de la vuigarktion B une 

traduction, Latour n'tlimine pas pour autant ce d d e r  thtme qui sera néanmoins m m i é  puisque la division entre 

les savants et le public n'est décidément plus de saison. 

Selon Latour, la science n'est pas rationnelle en vertu de la force d'id- 6vanescentcs, mais en raison des 

rapports de force qu'eiie crée entre les hommes : avoir raison c'est constituer des places fortes en recrutant le plus 

grand nombre possible d'alliés fiables qui peuvent etre aussi bien des hommes que des objets ou des machines. Ici 

encore une division doit &tre abandornée - celle dissociant humains et non humains - au profit d'« hybrides » et de 

« quasi-objek ». Les meilleurs allies des bastions scientifiques sont les donjons que sont les « f h b  N, consûuctions 

qu'il fiut parvenir A tàire passer pour des entités naturelles, c'est-&-dire inddpendantes de la volonte des 

coasbnicteurs. Les adversaires les pIus récaicitrants ne seront dduits que si I'on parvient d leur f k h  rcc0LtLLBetfC des 

fiiits, « boîtes noires » qui deviennent dès lors incontournables et hors dispute. InauenCC par Hobbes, Latour estime 



que le Leviathau scientifique procède d'un jeu complexe de dClCgatiom et de transferts de pouvoir, et que, 

Mement, la meilleure raison est la raison du plus fort. La question du rapport entre science et vdrité est écüpsée 

par le tàit que les vainqueurs ont toujours raison. Ainsi se construit une dewitme entité cruciale : le réseau. Celui-ci 

obtient, c h  Latour, un statut plus complexe, phis ramifi4 et plus i n m d  que le c h i q u e  carnet d'adresse qui fiait 

le politique puissant, craint, et respect& car il incorpore en plus toutes sortes d'hybrides - quasi-objets, tàits &&lis, 

etc.- venant le renforcer. 

Latour est aussi un donneur de leçons de morale. En effet, bien que pourfidant des mots comme a t h M e  » 

ou « abstraction », il p d t  h son lecteur des u principes u et des a règles de méthode pour 6ier droit dans 

l'étude symétrique des techno-sciences. Et a n'est pas seulement par ce côté qu'il tappeile Auguste Comte. En 

effet, outre la dhonciation d'une métaphysique (peut-être) depassée - la coupure - existent encore des 

ressemblances plus anecdotiques, par exemple le proltwlcimiento sur l'avenir des sciences. Ainsi, le pape du 

positivisme ddnonçait les U i s ~ c e s  de l'ce abstrait et jugeait impossible I'astronooiic stellaire, seule 

l'astronomie de position ayant droit de cite positive. Latour dénonce, lui aussi, le culte de l'abstraction et, mal@ 

son souci de symdtrie, fustige les vaines recherches. Sans doute A l'encontre de «cogniticiens » de toutes 

obédiences, il déclare que bien que le travail d'abstraction puisse donner lieu A une dtude « compkte et detaillée N, 

il ne faudrait pas qu'il devienne ~c quelque caractéristique mystérieuse qui a lieu dans la tête)). inutile de perdre son 

temps B chercher ce qui se passe ULdedans, écrit-il, c< car personne n'y aura jamais accès »'? Wciaration 

Ctonnante, car s'il n'y a en science que des inventions et point de découvertes, comment préjuger de ce qu'un animal 

aussi inventif que l'homme est capable d'inventer et de faire croire, surtout en m a t h  de science 3 

Si l'on accepte l'analogie entre, d'unt part les deux axes traditionnels de la métaphore - poétique et rhétorique 

- et d'autre part la recherche et l'enseignement, ou encore selon Comte, méthode historique et methode dogmatique, 

la distinction établie par Latour entre « traduction » et « diffusion » s'éclaire. Mais pour saisir la nuance, il faut tout 

d'abord procéder A plusieurs rectifications en prenant, point par point, le contre-pied de ce que font ceux que Latour 

appelle les « Cpistémologua D. Ceux-ci auraient trois travers principa~x"~ : ils transmuent les adjectifs qualificatifk 

« abstrait » et « théorique » en une activité originelle et idéelle au lieu d'en f&e les pdui t s  d'activitds mobilisent 

objets, matiers, et machines ; ensuite ils privilégient les penseurs fondamentaux dans un geste souvent 

hagiographique ; enfin, ils appliquent le modble de « difhion » plut& que celui de « traduction ». Concernant les 

deux premiers points, contentons nous de remarquer que Latour accuse les a tpistémologues » d'être l'équivaient de 

certains vulgarisateurs Idnifiants d'un genre murant au XIXC siécle. Maintenant, voyons le troisième grief. 

La « traduction » est, selon Latour, une strattigie visant 51 recruter et contrôler des alliQ : « J'appeUcrai 

traduction l'interprétation domée, par ceux qui construisent les fàits, de leurs intérêts et de ceux des gens qu'ils 

recrutent ». L'dclaircissement suivant, hommage aux hybrides, lie aussi dtroitement traduction et réseau qu'art et 

outil du tissage : « Notre navette, c'est la notion de traduction ou de réseau. Plus souple que la notion de système, 

13' W. p 126. " B. Latour. Lo &&me en Action. La Découvctte, Paris, 1989. D.ar uac veine s b h k ,  voir B. Laîour, iVw n'mm j e  
étk modernes, La Lauv t r t t ,  Psris, 1989. 
lJS Lamur. op. eit. p 394. 
u6 Ibid, p 3%. 



plus historique que celle de structure, plus empirique que celle de complexitt, le réseau est le fi1 d'Ariane de ces 

histoires mdlangécs d3'. Traduisons : si (( mduirr N a, comme dirait Davidson, un sens plus littéral, et si ce sens a 
synonyme de u déplacer N et donc - proprement - de (( mobiliser », Latour n'abuse pas du sens second du mot 

(( traduction », pourtant plus conforme, selon nous, B l'usage courant. Pour lui, traduire est bien l'effort fbumi pour 

faire Faire un pas de travers h l'di6 occasionnel : «: traduction génCrale u peut valoir p u r  (( mobilisation g&Me ». 

La science n'est pas irénique. Le vocabulaire et les images de Latour s'accordent sur ce point avec Bachelard 

qui demandait de la polémique avant toute chose et estimait, lui aussi, que les fiiits sont fhits. Mais malgré le style 

vigoureux de Latour, séduire aurait peut4tre mieux fait l'aff8ire que traduire. Car ce sont bien des manœuvres de 

séducteur dont il est question ici, bien que personne n'ait sans doute jamais osé dire que Don Juan (c traduisait u ses 

alliées. Traduire c'est, selon Latour, l'une des quatre choses suivantes : prétendre vouloir ce que veux l ' a m  

l'inciter B vouloir ce qu'on veut, l'inviter B fain « un petit détour », ou enfin parvenir h faire converger 

astucieusement les intérêts et les buts des uas et des autres. Compte tenu de l'kterprttation somme toute peu banale 

- mais néanmoins suggestive - du mot (c traduction », on peut se demander pouquoi y recourir pour décrire des 

manœuvres dont la banalité a certainement le mdrite de dhythifier les sciences et de rappeler sa dynamique, mais 

aussi l'inconvénient de ne pas sufhmment les caractériser. Il est clair que nous sommes ici en présence d'un coup 

de force metaphorique. Ne jouons pas les censeurs au nom d'un prétendu usage normal des mots, supposons, 
avec Davidson, que la métaphore n'est qu'une invite B un nouvel usage de traduction N, vocable dejh répertorie. 

La question est alors : faut-il se rallier A Latour 3 Qu'a-t-on à gagner & recourir B cette espèce de néologisme qui, 

quoiqu'il en dise, n'est pas essentiel ses thèses 3 Ici, l'intérêt de recourir la notion de (( traduction N ne paraît pas 

plus manifcste que dans l'approche plus conventionnelle de la diffusion ou de la vulgarisation. Le plus intéressant 

dans le point de vue de Latour, comme dans celui de Bourdieu, est peut-être de rappeler que les scientifiques sont 

des gens o r d i s  : leurs intéi.ets les motivent souvent, et ils sont souvent pdts B des compromis pour parvenir B 

des fins qui ne sont pas toujours B la hauteur de la réputation que la science a auprés d'un certain public. Le 

monisme latourien contribue démythifier l'activité scientifique et, szurs aucun doute, B en rendre le dtploiernent 

plus riche par ses enjeux et ses conséquencts. En un sens, il confime l'idée que l'activitt et le jargon scientifique 

n'ont peutdût pas de traits nettement plus distinctifs que d'autres activitts et d'autres jargons humains. C'est 

peut-être pour cela que les sûatégies de (( traduction N stvissent dans les sciences comme dans d'autres domaines. Il 
5 t  en tout cas résister B la tentation de croire qu'elles sont caract&istiques de l'activitt scientifique. Sinon, ce 

terne de (( traduction )) non seulement n'apprendrait pas grand chose, mais pourrait bien Cgarer les innocents. 

A l'inverse de celui de traduction », le modele baptisé de (( diffiision 1) présuppose que les fitits ne sont pas 

construits et que, dans les sciences, les comportements sont causés par les fkits et les machines en vertu d'une force 

de conviction qui leur est propre. Latour dénonce ce point de vue qui htit passer B la trappe 6laborations et 

îractations, et avec lequel la science devient pure, coule de source, par la seule force de ses raisons. Les lieux oii se 

cultive le modèle de diffusion » d e n t  pour noms, cc histoire interne », c( histoire des idées » et 

tpisttmologie )B. Pour empnmter au lexique de Comte, Latour appciie B ne pas considérer que h dogmatique, mais 

B prêter une aticntion minutieuse aux déiaih, @ois sotdides, de I'histoire. Car c'est bien B ne pas céder aux si- 



de la science d6jB fiiite, de la science livresque, qu'il nous invite : toute l'attention doit porter sur la science en 

action et, en particulier, sur les poltmiquts. D'oii le rejet de tout M Grand Partage u, toujours a pasteriori, surtout 

celui entre a scientifique )) et non scientifique M. En corolfaire, soulignons qu'A ce clivage vient se rattacher la 

conception plus convenue de la vulgarisation comme traduction, avec comme présupposé et perspective, 

l'édincation - toujours après coup - d'un public toujours & la trahe de l'avancée des sciences. 

Latour a sans doute raison de souligner que l'activite scientifique est aussi chaotique que la plupart des afhircs 

humaines, et de ne pas croire en un cercle limitant un domaine proprement scientinque. Le champ scientifique n'est 

pas aussi cl& que peut le hisser entendre l'analyse de Bourdieu. Nhmoins, les exemples accumulés pour sortir les 

épistémologuts de leur sommeil dogmatique ou pour en fiair avec I'irénisme lénifiant d'une certaine Histoire des 

Sciences, ne sufkent pas pour fhire du lecteur de Latour un allié inconditionnel. Les deux temps démarqués par 

poétique et rtietorique, ou par invention et disposition, ou par historique et dogmatique, résistent au recrutement 

d'allies et & la a traduction N gdnhlisée : si la science n'est pas toujours dans un tepos mnromt, eue n'est pas 

toujours non plus dans le feu de l'action. Certes, la vulgarisation qu'a inventé le siècle passé peut être envisagée 

comme un recrutement: en gros, Victor Meunier recrute pour le socialisme a l'abbé Moigno pour I'E- 

catholique. Mais dire qu'apprendre B un enfiut & parler, A lire ou B compter, ou encore enseigner que la Terre n'a 

pas de bord, c'est opérer une « traduction )) ou un (( recrutement N, fera s'épanouir le sourire de ceux qui entendent 

la petite musique de la metaphore. 

En un sens, Latour demeure fidele la tradition de la science langage, mais au prix d'un retournement. La 

primauté des mathématiques, qui demeure en toile de fond chez la plupart des tenants de la thèse de la v u l ~ o n  

traductrice, n'est en rien remise en question. En effet, on ne tarde pas apprendre que les réseaux liant les alliés ont 

tendance A s'ttendre mais qu'ils ont cependant des centres, baptisés « centres de calcul » dans l'idiome latouriea. Ce 

sont les sanctuaires oh s'opèrent efficacement mobilisation et mutation des acteurs des techno-sciences. Encore une 

fois semblable B Auguste Comte qui hésitait entre la prépondérance politique des géomètres et celle des sociologues 

- pour laquelle il opte fjnaiernent -, Latour hhésite entre considerer comme (t têtes de réseaux )) des bureaucrates ou 

des géomttres. Mais comme il y a place pour les uns et les autres, la solution sera finalement un hybride justifiant 

l'annexion métaphorique du concept de « centre de calcul 1) au lexique latotrricn. Le fond de l'argumenîairc 

conduisant il l'éditïcaîion de ce monstre est m t w  on ne peut plus Cprowd. Si avec est répudi6 le fiiatdme 

de la théorie de la connahance classique, celle qui s'évertue B construire ce qui se passe dans la t&e et dont Latour 

sait qu'on ne le conaatîlra jamais, on retrouve cians son système une théorie de la CO-- très classique. 

Autrefois, en effet, dans le complexe corpslesprit les seas &aient les sc~teurs incertains d'une raison centrale 

calculatrice et moteur d'abstractions de plus en plus 6levées. Aujourd'hui, au sein du rtseau, les alliés convergent 

vers des i( centres de caicul )) qui, en retour les mobilisent par traduction. Finalement, le mouvement sera ré@ par 

une bureaucratie mathémaîicienne régnant sur ces centres : telles les fiuneuses domées des sens, les masses de 

chifbs des statistiques, que Latour qualine d'« inscnptioias )) de niveau n-1 N, sont « traduites D devant la t&e de 

réseau. Celle-ci les ûaàuit alors B son tour en une expression concise, une a » de niveau « n N, dont h 

domination et l'action & distance est assurée non par une force occulte a directe, mais par la soumission r n h  dts 

lu Latour, kt ScKnce en Action, op. al, p 364. 



di& qui permet la remontée des données vers le centre de calcul. 

Quel nom donner alors au symbole, la construction synthetique liant tous les phénomènes compilts par les 

sous-fi- d'dtage n-l mais dont l'avenir est lié infne I celui de la haute dirscoon ? a Équaton )P. Dans h mesure 

oii eue permet de tenir des alliés, l'équation est (( une des nombreuses catégories de traduction d3'. Ce n'est donc 

pas en vain que la tete de réseau est un centre de calcul et que seront traitées sur un pied d'tgalité, notes de servi- 

et équations, toutes promues inscriptions de aiveau n. Comme le Dieu de Pfaton, celui de Latour joue & la 

géomdtrie. Mais contrairement celui qui a pris des symboles pour faire le monde, celui de Latour, mndministrrrteiir 

géom&tre plutôt que I'bverse, a pris le monde pour en fIiire des inscriptions. 

Selon nous, Latour a raison de souligner tout l'intérêt que présente (( le joyeux fouilli qu'est la science en train 

de se f b h  )) et d'insister, en particulier, sur l'importance des poltdques. Il a peut* raison d'dm suspicieux 

envers des u épistémologues n qui se détournent de la pratique de la science, trop prCoccupés de sa défense a contre 

les pseuâa-sciences, contre la hude, contre l'irrationalité N. On peut encore abonder en son sens en se demandant 

s'il n'est pas curieux que, sous certains clhaîs, les défenseurs de la raison ont toujours tendance & se p h t e r  

comme plus aptes que quiconque A gouverner la Citt, comme si etle n'&ait pas assez grande pour se d4féndre seule, 

sans la tutclle d'hommes supérieurs. Il n'empeche qu'on peut aussi se demander si Latour ne combat pas des 

épouvantails et si, malgré des noms mentio~és en exemple, les épistémologues » forment un COQS aussi 

homoghne et caricatural qu'il le laisse entendre. 

Une autre question ramène plus directement la vulgarisation scientifique. Quelle est I'etendue des réseaux, et 

comment est4 possible que des sciences stabilisées puissent seduire des esprits avec aussi peu de moyens que 

quelques raisons ? Pourquoi l'équation a-t-elle, en général, un statut plus band que celle de Latour, et n'est elle pas 

l'apanage des seules tetes de réseaux ? Si les ptocessus d'argumentation, v o h  de manipulation, décrits par Latour 

ont leur place dans les activités techno-scientifiques, l'entit6 dont l'existence est cxtrapoIée partir de ce laborieux 

travail de conquête, B savoir le réseau, demeure indéfinie dans son extension et d'une malléabilité remarquable 

comme Latour lui-meme le souligne. D'oii des paradoxes. On apprend ainsi que le photographe amateur n'est pas 

un spectateur passif mais un dli6 recruté par le réseau ~affman-iCodakl? Soit Mais Limur rappeIIe aussi que N des 

miilions - ou des milliards- de gens sont extérieurs la science, [et] ne ta commissent qu'll travers la 

vulgarisation )) ou encore que a les îàiîs et les artefkîs que les sciences produisent, retombent sur leurs tetes comme 

un sort venu de l'extérie m... aussi étranger, aussi inhumain, aussi imptévisible que l'était Ie 6ami des Romains »"'. 

Mais peut-être, suprême mystère, traductions D et (( réseaux )) optrent-ils dans l'ombre, tels les anges, les thtories, 

ou la prose de W Jourdain, et les sciences se font-ek de la publicitt B l'insu du commun des mortels. Si Latour a 

raison de fâire contrepoids B une vision Idnifiante des sciences et d'insister sur le « fouilli 1) que l'on y croise 

*9 Ibid., pp 378 ct suivanta. Citation p 389. 
Ibid. p 183-184. 

"' Ibid., p 27. 



souvent, la République des Sciences n'est cependant pas constammemt &chi& de querelles intestines et n'est, ni 

toujours, ni jamais, exclusive, contrairement i ce qui, B première vue, peut sembler caracttristique d'un réseau 





L'amour des lois 

Si on prétend que les démonstrations [gdornérriques] de Newton sont rigoureuses, ce qui est vrai, 
pourquoi les traductions de ces d6rnoastrations en Iangage algdbrique ne sem*cnt-clles par 
rigoureuses aussi ? 

Article « Application » de I'EncyIopédie de Diderot et d'Alembert 

Le seul fondement de croyance dans les sciences naturcîles est cette iâée que les lois géntraîes, 
connues ou ignorées, qui règlent les phtnomtacs de l'univers, sont nétxsaim et constantes ; et par 
quelle raison ce principe serait4 moins vrai pour le développement des facultés intellectuelles et 
morales de i'homme que pour les autres ophtions de la nature ? 

Condorcet, Erquisse d'un Tableau HirtOnque des Progrès & f 'Esprit Humain, Dixtdme E;ooque, 

Pourquoi vulgariser, et que vulg8riscr ? L'ampleur de cette question peut derouter. Pourtant, quand on définit 

la vulgarisation scientifique en précisant qu'elle est « pour tous » ou « pour tout le monde », la vulgarisation 

scientifique on l'envisage au moins comme activité A grande échelle. Bien entendu, ceci n'a tout au plus qu'une 

incidence lointaine sur ses raisons ou son contenu Toutefois, la thèse qui en fbit une induction - tfiést dont 

l'émergence est l'objet de la seconde partie qui s'ouvre ici - prétend bien la amtérker en générai, 

indépendamment de ses 6x1~ et de ses contenus. C'est en raison du caractère disparate dts jugements port& sur la 

vulgarisation scientifique qu'il nous semble pius judicieux d'en rechercher ici non pas l'origine - sur laquelle on 

trouvera toujours B redire vu le vague de cette notion - mais comment eue s'inscrit dans un projet global de 

difiion des sciences qui, lui, va probablement éclairer cette disparité. 

Devant la gdndralité d'une telle approche on pourrait Cmettre l'objection qu'il faut distinguer entre 

enseignement scolaire et vuigarisation. ûr, nous la récusons dans la mesure ou cile présuppose ce qui est 8 montrer, 

& savoir qu'il y a deux projets et deux activités distinctes. Nous montrerons au fil des chapitres B venir que, 

justement, il n'y a pias lieu de séparer radicalement projet d'instruction publique et projet de vulgarisation, m h e  si, 

ultérieurement, I'un et l'autre trouvent Ies Lieux privilegiés, mais non excLusif5, qu'on leur aüriiut rtSpcctivernent, B 

savoir le monde scolaire d'un CM, le monde extra ou para scolaire de l'autre. 

On peut toutefois dissocia on partie projet magique et projet vul&srisateur du fait que nous ne nous 

U~&CSSOIB qu'i la nilgarisation scientinque. ï i  n'y a donc â'mccrx*ion emis cm que &ms k m*Ra oh 1 y at 

question d'instruction publique scientinque, et le projet de popularisaiion scientifique ne se démarque donc, pour 



nous, que de celui d'un enseignement des humanités. Mais comme nous le venons par la suite, séparer, selon 

l'usage, un domaine c< littéraire )I d'un domaine u scientifique » ne va pas de soi On devine ainsi quel genre de 

difficulte résulte justement de l'assimilation de la science A une langue, assimilation qui se trouve justement au cœur 

de l'identification de la vulgm5sation & une aaduction. 

Par ddfinition de la vulgarisation scientifique on a au moins une réponse géndrique h la question p o m t  sur son 

contenu Reste ceHe relative au pourquoi. Le chapitre qui s'ouvre ne va pas y apporter une réponse définitive, mais 

va néanmoins contntbuer B en délimiter le cadre. 

Il est tentant, comme certains k font, de situer l'origine de la vulgahtion scientifique l'tpaque de I'tpopée 

de l'Encyclopédie dite de Diderot et d'Alembert, en particulier sous prc'texte que celle-ci visait un public Si 

I'événement iinporte, il est cependant aisé, en se limitant il la F m c e ,  de trouver avant lui un projet et m h e  la mise 

en œuvre d'une assez large dissémination des sciences. L'ensemble du mouvement acadtmique qui s'tpanouit au 

X i 5  si&le peut ainsi largement fiiire office de prtcurseur. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir plus 

longuement sur le r61e particuliOrernent important de I9ddmisme dans l'tmergena d'une vulgarisation 

scientifique de masse. 

Ce chapitre vise surtout & montrer comment deux thèmes corrtlés délimitent un seul et meme projet g6nénil de 

dissémination des sciences. L'un concerne directement la possibilit6 de connaître la nature, et peut ainsi, à premiére 

vue, relever exclusivement de préoccupations philosophiques ou scientifiques. L'autre a une visCe plus proprement 

politique et permet d'ailleurs d'opérer un rappmhememt entre mouvement académique et projet encyclopMkte : il 

s'agit de la recherche de ce que l'on appelle alors « le bien public ». Une affirmation assure la convergence de ces 

axes et permet ainsi de traiter d'un seul et meme point de vue perspective philosophico-scientifique et pcisptctive 

politique, et d'envisager, en conséquence, une Mmination globale des sciences. II s'agit du caractère 

fonciérement legal de la Nature. Et c'est seulement dans la mesure oiî ce terme englobe Cgalement la raison et 

l'activité humaines, que cette kgaüté gknérale semble autoriser l'optimisme quant B la possibilité de conna& et de 

matitriser le monde, y compris humain. La popularisation des sciences est envisageable et même souhaiîable, parce 

que la profision des phénomènes est réductiik & des lois intelligiiles, ce processus de réduction h n t  d'ailleurs 

parfois envisage comme anaiogut B une traduction. 

Les lois de la nature 

Nécessité et contineence 

En 1758, le sujet de concours que I'Acadhie de ~aliu'" propose il la RCpubüque d a  Lettres a pna objet les 

lois de la statique et de la meCanique : sontleilcs necessairw ou contingentes ? il est vrai que le statut et le domaine 

de validité des lois du mouvement &ait de longue date, meme bien avant les succès de Newton, l'objet de 

Pour une m u e  da diverses positions adoptées par la philosophes du XV@ et du JMII! WC an a00 question, voir 
G. Toaelli, a La Ndctssitt des b i s  de ia Name tu X- Si&k a chez Kant en 1762 B, Rcv, d'HM& &L, Vol 2,1959, pp 
225-239. 



controverses. S'inspirant de la remarque de Jean Bernoulli sur 1'Ctonnante confonnit6 entre lois de la na!urc et de la 

« géométrie v - en particdia pour ce qui est de la consevation de la force vive -, d'Alembert avait déclaré que le 

débat devait @tre porté sur le seul terrain permettant d'y donner une réponse adtquate. Selon hi, « il ne s'agit pas de 

décider si I ' au tw de la nature unait pu lui domer d ' m  lois que celles que nous y observons ))lu, car & Io= 

qu'on admet un tel &re, il est clair qu'il peut fiiire ce que bon lui semble. Pour résoudre le probléme, seuls les 

ressorts de l'univers devraient être pris en compte. Aussi, le point crucial est de savoir si « les lois de l'aqwlïbre et 

du mouvement qu'on observe dans la nature, sont diffërentes de celles que la matiére abandom& elle-mhe 

aurait suivie ». Or, pour rbudre ce problème, il fiiut etre géomhbre et non point expérimentateur. En effet, &rît 

d'Alembert, « il faut découvrir par le raiso~ement quelles seraient les lois de la statique et de la mtcanique dans la 

matière abandounée iî elle-meme n. 

Apparaît ici, une position riche d'enseignements sur l'attitude ambivalente de d'Alembert vis-à-vis de 1' 

« expérience » et de son statut, en particulier public. 

Avec sa double exigcnce de certitude - double car portant sur la vénté du principe et sur la validité de 

I'infknce - le rationalisme déâuctif de Descartes hante la pensée de d'Alembert. En effet, bien que ce dernier se 

réclame explicitement de l'empirisme de Locke, il estime que la nécessité (( géométrique » des lois de nature est 

deductible, apriori, du concept de matière. Ainsi, dans l'article « Expérimentai » de l'Encyclopédie, il s'étonne que 

les hommes n'aient pas découvert plus t6t « la loi prCcise » des enets d'équilibre et d'impulsion. Cependant, son a 

priorisrne est tempéré, car il précise que pdtendre (( résoudre ce problème metaphysiquement et sans jeter aucun 

regard sur l'univers )) peut ne pas etre satisfaisant. Et i1 continue : « mais quand on fera attention que les lois du 

mouvement se réduisent B celles de l'éqdiire, et que par la nature seule des corps il y a antérieurement B toute 

expérience et h toute observation un cas d'équilibre dans la nature, on déterminera Mlement les lois de l'impulsion 

qui résultent de atte loi d'tquiiiire ))lu. Comment, alors, conciiier l'existence d'une idet pi.ealab1e h mute 

exp4ricnce avec le rejet des id- innées, rejet explicite car « c'est ik nos sensations que nous devons toutes nos 

idées »la? Cette question dClicate ne semble par préoccuper d'Alembert : l'appel aux potentialités de l'esprit 

permettant de résoudre, ou d'esquiver, le probltme. Ainsi, tvoquant les prodiges accomplis par des aveugles-nés ou 

des sourds-muets de naissance, l'encyclopédiste semble accorder A I'espriî, quelques capacitds, ou a< ressorts N, 

sinon innés, du moins a priori : « on verra ce que peuvent produire les ressorts de l'esprit, pour peu qu'ils soient 

vif3 et mis en action par des difllicultés B vaincre da. 

Pour éclaircir tout ceci, il fâut en revenir au statut de l'expérience chez d'~lembed''. En effet, s'il n'avait été 

" D'AlanW u Essai sur kf E l a i ~ i u  de Philosophkr, Chapitic XVI, in Mdlmges & Littérehue d'Hfrtoirc et & 
Philarophie* Amsterdam, 1759. Ici, édition sous le titre Euoi sur les Eletnent & Philouophie, Fayard, Paris, 1986. Citation p 
138. 
144 D'Alembert, Article a Expérimental » de l '~topicüe, Paris 1751, Vol II, p 90. Ici, la pagination renvoie I'cdition 
abrégée tirée de celle de 1763, et publiée par Fiammarion, Pitris, 1986. 
lU D'Aicmbcrt, r ~ irours  pré- B a ~ ~ 1 0 p é d ~ .  VOL 1, p 77 
'" Ibid., p P. 
'" Sur Ie rapport en* ratiodisme, cmpiiicmg et ~*o<Qc cies scimccr chez voir : y~ciavai, a L. crise de ia 
G ê o ~ o n  de IVnivcts dans fa Philosophie des Lumi*àcs » , Revue Inremuzionaie & Phii~fop(tk, Vol 6,19M, pp 337- 
355 ; M h t y ,  a Rapport des Madihatiques a de la Physiquc chez D'Alemba?, XW@ SiLele, Vol 16, 1984, pp 17-79 ; voir 
aussi, A propos de l'ouvrage de TL Hankhs, Jean D illembut. SèiusEe ond rhe EiJighîtnment* CClarendoa Pnss, OIâord, 1970 ; 



question que d'antériorité B toute expérience n, la tension entre dedudon a priori et semuahnt de principe 

aurait peut-être pu trouver une résolution dans une tventuelle distinction entre expérience et observation. Celle-ci, 

qu'il baptise «pSyskpe vulgaire et pdp46Ie )) car a moins recherchée a moins subtile, se borne aux iàb qu'elle a 

sous les yeux, i bien voir a il détailler les phénomènes de toute espèce pue le spectacle de la n a ~ a  prbscnte N". Si 

la physique a vulgaire )) se trouve ici valorisée du fDit de l'attention neassairr l'observation, l'djectif *plle 

aussi le clicht consistant & doter le peuple de d o n s  efficaces, voire envahissaates, mais A &me- de 

doutes sur l'acuité de sa raison, souvent embrumée de préjugés. 11 rappelle aussi la résewe de d'Akcmbert d e m t  

l'engouement de ce que I'on appelie alors K le public n, pour La physique expérimentaie. D'Alembert demeure ainsi 

fidele la subordination cartésienne de la physique h Ia géomdtrie et 4 ses lois immuables, subordination 

indispensable pour que la nature soit intelligible. Mais cette réserve n'empêche donc pas que des expénenas 

« vuigaircs » puissent d l k e  B dCduire les lois de la naaire, au sens oil Newton cc deduisait » les lois des 

phénorn&acs. A travers le vœu de rapporter les propriMs du mouvement A des propri&és 6videntes de la matière se 

retrouve peutCtre une ombre du grief jadis adressé aux expériences M trop recherchées )) des newtoniens par leurs 

adversaim continentaux : pourquoi, en effet, s'embarrasser de tels artifices quand les plus simples et les plus 

communes suffisent B découvrir les lois du mouvement. Mais, comme l'écrira plus tard Condorcet dans son EIoge : 

M. D'Alembert avait contracté l'habitude de n'Ctrc fmppt que des vérités susccptiibles de preuves rigoureuses ; il 
voyait la certitude ~'tloignet~ B mesure que I'on ajoutait des idées acccssoircs aux idtes simples sur lesquelles 
s'txefccnt la géométrie pwc a la mécanique ; et son goQt pour les sciences semblait suivre la même 
proportion. Il voulait que les sciaices physiques se boniasxnt B des fiiits a des explications c a l ~ u l k " ~  

Et Condorcet prend bien soin de souligner que la perfection d'une (z explication calculée P va de pair avec le 

plus haut degré de réalit6 qu'ont aux yeux de d'Alembert les verités mathématiques. D'où peut4tre sa 

condescendance occasionneile ii l'encontre de certains (( litt&ateurs )) trop complaisants pour l'approximatif: 

Le goQt t& vif qu'il avait eu pendant quelque temps pour la li- et pour la philosophie n'avait point a b l i  
sa première passion ; ses ouvrages Uiathtmatiqucs étaient les seuls auxquels il attachat une importance strieuse ; il 
disait, il répétait souvent, qu'il n'y avait de réel que ces v6rités ; et tandis que les savants lui reprochaient son goQt 
pour la liadmttm, et le prix qu'il mctîait B l'art d'éch ,  souvent il offensait Ies littérateurs, en laissant Ccbappcr son 
opinion air IC mérite ou ~'uti~ité de kin hivuam 

D'Alembert semble donc concilier rationalisme et empirisme. De plus, critiqu6 par les savants et I t s  

littérateurs, il l'est aussi par les physiciens, du moins par ceux qui ne jurent que par l'expérience. A sa décharge, 

Condorcet ajoute encore : 

4 propos de la jute répartition du ac cwMani.mie N et du « ncwtonimisme » de D'Alcmbaî, controverse encre E Cane a TL 
Hankins, voir u Notes & Correspondena », ISIS, no 237, Vol 67,1976, pp 274-278. 

D'Alanbcrt, Article r Expérimental r de SEncycI~d i e ,  Vol Ii, p 85. 
" Condo- EIoge de D'Rlembert. in Ocrrvm Cornpihm , Edition Arago - O'Connor, Paris, F. Didot, 1û47-1849, 12 Voi, 
(édition dorénavant noté 0.0, Vol 3, pp 77-78. Pour c o ~ c t  ce jugement, an peut citer D'Alembert lui-même qui d t c k  au 
chapitre XX de son Essai sw ics ffementt & Phifmophlc, 1759, (Ici Edition Fayard, Paris, 1986, p 180) : w les lois de 
lléquilibrt &oient faciles comoîtrq soit par It secours scui du misonnement, soit par l'observation la plus simple, Ainsi les 
phénomènes de la nature Ics plus commms, et si l'on ose dire les plus populaires, sunisoient pour constater les lois de la 
pmussi~a.,, De 1 il s'en suit que la Physique expCtiwnac nlcst nuliement dccsdrc pour dékrmher les lois du mounment 
a de l1équili'brc ; si elle s'en occupe, cc doit Cbt comme dime recherche de simple cItn051** pour réveiller d soutenit l'atmtion 
des Co mm~lçans...un véritable Physicien n'a pas plus b i n  du secours de I ' ~ * C I L C C  pour démontrer tes lois & la MCcaaique 
a dt la Statique quim Gtomtbre n'a b d m  de et de compas pour s'assurer qu'il a résolu un probltmt difn:cile B .  

UO~bid, p 98. 



On I'accusait de fhict pw de cas des sciences physiques, et cette accusation était injuste ; il ne mçprisait que as 
systémcs dont les preuves se réduisent B montrer que I'hpossibilité absolue n'est pas encore démontde ; cm aperçus 
incertains, qu'on annonce pour & grandes vues ; ces cqlications appuyées sur des raisonncmcllts vegucs, qui 
pounaicnt tout au plus conduire de ltgbes probabilités ; enfin, cet abus du langage scientifique, qui change quelque 
fois en une science de mots cc qui ne devrait être qu'une science de fits et de calcu~s."~ 

En somme, si I'on en mit Condorcet, la pdf-ce de d'Alemkn pour ce qu'il appelait sciences (( physico- 

physique vulgaire et palpable n qui est le lot de tout homme sensible, mais que tout le monde n'a pas le tdmt de 

dtpasser. D'ailleurs l'encyclopédiste fournit lui-meme une raison de tenir en estime ce niveau de c o b a  on 

ne peut plus modeste : u [...] l'avantage que les arts libéraux ont sur les arts mécaniques [...] est sufnsamment 

c o m w  par l'utiiité bien supérieure que le3 derniers nous pmawnt pour la pluput dS3. Le goût a l'utile peuvent 

ainsi etre conciliés, et l'on put, sans dommage pour l'un, se consacrer 8 l'autre. D'un point de vue 

(( encyclopédique n, les convenances sont donc sauves, chacun pouvant cultiver son jardin, selon sa name et son 

talent. 

En outre, ce que d'Alembert baptise (c physique vulgaire N s'oppose surtout B une autre physique, et non pas & 

ce qu'il appelle sciences (4 physico-mathhatiques N, dénomination rappelant la conciliation M e  après la querelle 

relative aux PTinc@iu Mathernatica de Newton, qui étaient une physique pour les uns, une géométrie pour Ics 

autres. Baptisée ((physique occulte », cette auûe physique consiste en un « recueil raisonné d'expériences et 

d'observations dY qui, P l'inverse de la vulgaire, r cherche h p6ndtrer (la nature] plus profonddment, P lui ddlobcr 

ce qu'elle cache ; B &r [...] par la diffdrente combinaison des corps, de nouveaw ph&omèncs pour les 

etudier d5? Mais que I'on ne s'y trompe pas, cette autre physique est aussi sans rapport avec les qualit& occultes de 

l'lhole ou avec les manipulations des bermétistes et des empiriques : pour elle, il s'agit de ddvoiler des $its cachés 

mais qui peuvent ette soumis 8 I'exp&knce la plus vulgaire qui soit, car (( on s'[en] assure en les voyant N. 

Il n'y aura pas non plus querelle de priorité entre certitude visuelle et certitude rnathtmatique, puisque 

d'Alembert souligne qu'elles sont, I'une P l'autre, a comme la suite et le compldment mU6. 

Qu'empirisme et déduction a priori soient pour lui compatiiles, condition de distinguer les sens du terme 

(( expérience N, msort encore de 19cmphase mise par d'Alembert sur I'impottanct morale de ne pas x atutomer 

exclusivement au domaine de I'abstracton. Comme on l'a vu, 1' utilitb a sa place et sa dignitb, mtme & un niveau 

moins éthéré que celui des v e t &  (< rteUes », de la gbmétrie : 

[cm] telle est la démmhc de l'esprit dans scs recherches, qu'aprts avoir généraiisf ses perceptions jusqu'au point de 
ne pouvoir plus les décomposer davantage, il &ent ensuite sut ses pas, recompose de nouveau ces pcrccptions 
même, et en forme peu B peu, par gradation, les êtres réels qui sont l'objet immédiat et direct de nos Ces 

1s1~6id.. p 78. 
' ~ 2  D'Alaribm, Aniclc r Expéhatal r de l'Encyc~p/<& Vol II, p 93. On tamuve en effét dam ces science, I'IP(IOnoMe la 
physique, l'acoustique ct l'optique. D'Alembert y adjoint même l'hydrostatique qui a n'a guae besoin de I'arpéncna r, et 
l'hydraulique qui est d c v c n u t ~  e t z t i h m e ~  mathématique : cr presque entiirement car quoique les lois du mouvanent des 
fluides SC Uuîscnt  des iois de leur 4uiîibrc, ii y a néaumoins des cas oh I'on ne pcut tbdiiire les unes aw ames qu'au moyen 
de cutaincs hypothèses, et 1 ' ~ e n a  est n é c e s d e  pour nous assurer que ces hypothèses sont cxacm et non a r b i i , ,  

D'Alcmbat, a Discours préiimmsite r l FEnqcIqAdic, Vol 1, p 107 
LU 1b&i, 91. 
*' D'Alembert, Article a B de l'Enqycfqddie, Vol Q p 85. 

ib* 86. 



ttrcs, immédiatunent nlatifi B nos besoins, sont aussi ceux qu'il nous importe le plus d'étudier; les abstrpcb'om 
mathanatiques mus ai halitcnt la connaisSancc ; mais ciles ne sont utiles qu'autant qu'on ne s'y b m c  

Pour illustrer encore combien importe in fine ce retour synthdtique sur terre, et pour montrer combien 

d'Alembert n'est pas un ufpa en matitte de géométrie, mentiornons sa dtfiance B l'encontre de aux qui ont 

tendance I u abuser »lY de la gtomttric. Tels Rameau avec sa thbric mathématique àe k musique, ils prennent 

leurs hypothèses pour la réalité, oubliant que (( toute dtduction qui a pour base des taits reconnus ou des v&it& 

m ~ u e s ,  est préfënble h ce qui n'est appuyé que sur des hypothèses, mtme inghieuses 

La question de la nécessité des lois de nature ne doit donc pas etre dkidée hypothétiquement, niais bien, 

comme le dit d'Alembert d'aprés ce dont on peut s'assurer en le voyant. D'oii l'appel h l'expérience pour trouver 

(t quelles sont ces lois [du rnouve~enf] dans I'univers da. Ensuite, si ces lois a s'accordent avec celles que le 

raisonnement seul a fàit trouver n, on peut conclure qu'elles sont de véritt nCcessaire N, non pas au sens oh Dieu 

n9eQt pas pu en établir d'aubns, mais parce qu'il ((n'a pas jugé B propos d'en établir d'autres que celles qui 

résuitaient de l'existence meme de la matière )) et que le raisonnement seul a peas de trouver. La bonté divine a 

donc été - si l'on ose dire - subjuguée par l'excellence de la natue de la matitre. 

La thèse de la nécessité des lois de la nature ne d6coule donc pas du seul constat empirique de Pordre du 

monde, au sens où l'on pourrait dire, par exemple, que l'homme est néccssallement mortel car personne n'en a 

jamais trouvd d'immortel. Mais elle n'est pas non plus une ndcessit4 de raison, au sens oh seraient logiquement 

impossibles d'autres lois que celles découlant de la nature de la matière et du mouvement. La nécessité des lois de la 

nature ne dépasse pas le COnStat, selon l'expression de J. Bemoulti, d'une « conformité n, entre lois de la gComWe 

et relevés empiriques. L'inspiration semble ici souffler d'avantage du monde germanique de L t i b e  que de 

l'Angleterre de Locke. 

La distinction entre expérience vulgaire et expérience occulte semble finalement la seule solution possible au 

paradoxe de fa déduction a priori façon d'Alembert. Comment aurait41 pu autrement conciIier sa conception de la 

nécessité des lois naturelles, et sa théorie de la connaissance, radicalement et intégralement empirique ? Il écrit en 

effet : (< dans cette éîude que nous Wons de la nature, en partie par nécessité, en partie par amusement, nous 

remarquons que les corps ont un gmd nombre de propriCt& D dont, avant tout, l'impéndtrabilitt, a propritté 

principale par laquelle nous distinguons les corps, des parties de l'espace indéfini où nous imaginons qu'il sont 

pl& d6'. -er les propriétés de l'étendue, (( simplement en tant que figurée N, c'est l'objet de la G60métrie, 

science empmque, abstraite en procédant iS un dépouillement des sensations et en adoptant a le point de vue le plus 

g6nérai et le plu  abstrait sous lequel nous puissions (...] envisager [les corps] ))la. En effectuant la démarche 

inverse, de l'abstrait au concret, on obtient enmite la mécanique, Iorsque qu'h cette &endue fi- «nous 

commençons par lui mdrt i'irn#n&abiIité, qui constitue le corps physique, et qui diait la demi& qualité sensible 

D'Alcmbcrt, r Discours prChiaah  n I l'Encyrfopidic, Vol 1, p 88. 
- ~ b i d ,  p 91. 
U9 D'AI& a Discours p r é l i .  B I P ~ f o p i d k ,  Vol 1. p 78. 
la D'Alembert, r Essai sur Ics Elcmau & P(iilosopbic n, op. ci!., Chapitre XVI. 
16' D'Alembert, r Diseours pr6fiminaih B I1'E.yrIoprcUc, Vol 1, p 85. 
le 16% p 86. 



dont nous l'avions dCpouillC d6? 

Par contraste avec l'inntisme mathdmatique d'un Leibniz ou d'un Malebranche, cette conception sur l'origine 

de la géomtûie a de la mécanique Climine le probkme de l'étrange u codonnité 1) entre Iois géométriques ct lois de 

nature : il n'y a pas de colhcidence supmmte. En effet, la concordance - dans laquelle d'Alembert voit la marque 

de la nCcessitt -, n'est que la convergence de deux approches empiriques, I'une opérant par déduction aprés 

abstraction, l'autre concluant immédiatement, en voyant 1). La necessite des lois de nature se réduirait donc & la 

seule cohérence des tccbniques humaina de preuve : par monstrattion et par raisonnement. Dieu pourrait mtme 

disparaître. Et la voie est en tout cas ouverte aux thèses mécréantes de Condorcet ou de Laplace. Mais la thborie de 

la CO-ce & d'Alembert ne se refwmcra pas sur l'homme. Une réflexion sur la nature et I'imperfiction du 

corps et de l'esprit humain I'bltve, en effet, A la contemplation d'une intelligence toute-puissante dont l'existence 

peut être reconnue a même si le témoignage universel des autres hommes, et celui de la nature entière ne s'y 

joindnmit pas du. 

En somme, la possibilité de la position de d'Alembert demande de distinguer entre at expérience » ou 

M observation n, et N sensation )) ou N perception ». A cette condition, il est possible de parcourir la chalne ahnt de 

la sensation A l'abstmtion, et de là, utiliser les propri6tCs natutelles remarquées dans les corps, pour déduire des 

lois, (( préalablement » A toute expériencc « rccherchte ». 

L'ordre caché du monde 

Nous sommes entourés de mystère : l'univers est comparable (( certains ouvrages d'une obscurité sublime », 

et (( la nature de l'homme, dont I'étude est si nécessaire, est un mystbre impénétrable it i'homme da. D'un point de 

vue méthodologique, la voie est Ctroite : 

[...] la seule vraie manière de philosopher en physique consiste ou daris I'application de l'analyse maxhémaîiquc aux 
expériences, ou dans l'obstrvation de, éclairée par l'esprit de méthode, aidée quelques fois par des conjcctms 
lorsqu~eilco peuvent fournir d a  nies, mais dvhment dCgagée dc toute hypothèse ubimirr " 

Toutefois, l'obscurite sublime de l'univers n'empêche pas d'Alembert d'avancer des thèses censtes éclairer 

cette obscur&9 et fondtes sur la solidarité des sciences. Ainsi, propos des maihcmatiques, il se demaade si elles ne 
*nt pas - elles aussi - de « l'abus des mots )), source d'erreur selon l'avis de u quelques philosophes m. Lm 

axiomes et, dans une moindre mesure, les théorèmes ne sont souvent que des radondances, car (< consid&& sans 

pdjugés, ils se réduisent B un assez petit nombre de vérités primitives 11. Iî en va de meme pour l'enchahiemcnt 

d'une ddmonstration dont la succession des propositions ne serait que (t la premiére proposition qui se dtforme ». 

D'oh t'analogie iînguistiqu~~ le fil de la démonstration étant comparable « aux diff'rents ttats par lesquels la langue 

a passé D. Entre étapes voisines la simiiiide peut etre reconnue, mais entre &ats tloignés elle n'est en rien évidente. 

Ainsi : 



On peut rcgarâet l'aichatn~llczlt de plusicu~ vérités géomcbiques comme des traducfiucfions plus ou moins 
d i f f ' t c s  et plus ou moins compIiqu&s de la m k  proposition, et sauvent de la mtnic hypoth&c. Ces traductions 
sont w reste fort avantageuse par les divas usages qu'elles nous mettent B portCe de fairt du thtoréme qu'elles 
expriment [...] Mais en convenant du mCrite del de la traduction mathématique d'unc proposition, il faut ~ c o o m d m  

nmi que cc mérite réside origiaiirrrrat dans i proposition rnCrnrl" 

Contrairement aux conceptions fihant sppel d la notion de « traduction )) pour démarquer la science de ses 

reformulations Milgsrisatrias, la traàuctiiilité est ici une garantie d'intelligi'bilité et de fidtlité. C'est d'ailleurs ce 

qui manque M o i s  aux sciences physiques. La corps électriques, par exemple, a sont peutdtre en un sens ks corps 

les moins cornus, parce qu'ils paFaissent l'être d'avantage n : ils ne sont COMUS que par des proprictts singulitres 

auxquelles manquent la déformation, la traduction, ou encore « la liaison u qui existent dans la géomdtrie. Mais la 

foi de d'Alembert dans la rationalit6 de Ia nature lui permet de passer outre et d'affirmer que a l'univers, pour qui 

s a d t  l'embrasser d'un seul point de vue, ne serait, s'il est permis de le dire, qu'un fait unique et une grande 

véntc »" ou encore que « L'univers n'est qu'un m e  OcCari, sur h mdâce duquel nous apercevom quelques tles 

plus ou moins grandes, dont la liaison avec k continent nous est cachée d .  

D'oh ces conséquences méthodologiques dtjk signalées pour l'investigation scientifique : s'en tenir strictement 

A l'observation et A la compilation des fhits, et rechercher des lois par analogie et analyse. Du firit de son inaptitude 

B déceler les causes que le taisonnement ne peut démêler, te physicien perd son temps s'il essaie d'en suivre b fil. II 

vaut donc mieux accumuler les observations, tenter d'y mettre un ordre raisonné bien que nécessallement incomplet, 

se dCfier de (t cette fÙreur d'expliquer tout, que Descartts a introduite dans la physique dm, et résister enfin, autant 

que fkire se put, B u la manie des explications NI". Mais il ne faut pas non plus céder A la compilation inaisorniCe 

de fâits oh se cantonnent le tout venant des (t observateurs 1) et des « expérimentateurs ». 

Puisqu'il y a un ordre constjtutif du grand fàit du monde, il est possible de mettre de l'ordre dans nom 

connilissance meme si elle n'est souvent que partielle. Ainsi, « la maniere dont nos conmissances nous affectent et 

les differcnts jugements que notre âme porte de ces idées »ln, se rtpartit selon quatre degrés de certitude. II y a 

dvidence lorsque a l'esprit aperçoit la liaison des iddes tout d'un coup u. La certitude, elle, requiert des 

intermddiaires, « un circuit plus ou moius long » permettant d'dtablir une identitt avec un principe Cvident, Ce qui 

est évident pour quelqu'un peut donc n'etre que certain pour un autre. Ensuite vient la pmbabilitt, qui ac a 

principalement lieu pour les fillts historiques, et en g6nCral pour tous les événements passés, prCscnts, et d venir, cl= 

nous attn'buons d une sorte de hasard, parce que nous n'en démêlons pas les causes )). La probabilitt [...] peut 

cependant produire me persuasion aussi forte que celie qui naft des axiomes ». il y a enfin le sentiment qui est de 

deux genres. L'un s'appelle « conscience, [...] suite de la loi naturelle et de l'idée que nous avons du bien et du 

mal )) : c'est lil l'évidence du caur » qui subjugue autant que 1'6vidence speculative. L'autre, relatif aux « beautts 

d'expression N, est « affkcté & l'imitation de la hi le  Nature )) : nous lui devons K le goût et le génie, distingués i'un 

de l ' a m  en ce que le g M e  est le sentiment qui crée, et le goût, le sentiment qui juge ». 

Ibid, p 96. 
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A cette hiérarchie, reflet inversé de l'ordre d'acquisition des connaissances, répond aussi l'ordre des sciencts : 

les mathematiques y occupent le plus haut niveau, tandis que la physique et les arts (( palpables )) et (( collecteurs w - 
mais suprhement (i utiles » - sont au plus bas. 

Malgré tout I'inMt qu'il nowrit pour les sciences et des arts, d'Alembert ne leur accorde qu'une place 

remarquablement modeste dans son projet d'éducation des ennuitu. Dans les colléges oh l ' tdudon publique se 

réduit B cinq chefs - humanités, rhdtorique, philosophie, moeurs et religioa'" -, le résultat fhd est assez d6plonbIe. 

Inutile et propice & l'oubli, l'enseignement est d'une fiagilité qui ne résiste ai B u une conversation impie B ni & une 

(( lecture dangereuse 1). Et ce n'est pas tant aux enseignants qu'il %ut s'en prendre qu'8 (( l'autorité supCrieure du 

gouvernement, seule capable d'art.eter un si grand mal » et Cventuellement & l'obstruction que font divers u corps » 

au progrés de la (( vraie philosophie ». Proche des thèses de Voltaire auteur de l'article (( Educatioa )) qui met en 

avant la triple utilité de l'instruction pour l ' e t ,  sa famille et enfin l'état, d'Alembert suggère un recul du Iatin 

dont il lui semble d'aiHeurs àéjh percevoir des signes avantIcoureurs dans l'imiversit6 de Paris. Il invite aussi B une 

attitude plus critique vis-à-vis des auteurs anciens. Après la langue fiançaise, ce sont les langues étrangbre qui 

devraient être B i 'ho~eur, ahsi que l'Histoire, riche d'exemples Cdinants. Il demeure cependant mpccmux du 

cursus si ce n'est la proposition de fain passer la philosophie avant la rhttorique vu qu'il vaut mieux 

savoir penser avant d'&rire. La philosophie, eue, se divise en quatre branches qui gagneraient h &re abdgées : la 

logique h quelques lignes, la metaphysique A un résumé de Locke, la morale philosophique B SCnèque et Epidte, la 

morale chrétienne au sermon sur la montagne, et la physique aux expériences et B la gtométcit, qui est de toutes 

les logiques et physiques la meilleure ». 

Quant tt l'extension que doit avoir l'éducation dans le public enfantin, l'attitude de d'Alembert est ambivalente. 

Optimiste, il juge (( les enfiints plus capables d'application et d'intelligence qu'on ne le croit communément N et 

invite B l'expérience pour le constater. De plus un enseignement précoce de la géométrie domerait sans doute des 

résultats Ctonnants car (( il n'est gu&e de science dont on ne puisse instniire l'esprit le plus bomd avec beaucoup 

d'ordre de méthode M. Mais cet oprimisrne doit être un peu nuanct au vu des afnnnations du Discou~s Prdiminuire. 

Car s'il est possible B quiconque de suivre les diverses (( traductions N qu'opère le raisonnement, si la science du 

Faiso~emcnt c< clef de toutes nos c o d c e s  » est intelligible B tous, (( l'art de taisorner est un prCsent que la 

Nature [...] fàit aux bons esprits ; et on peut dire que les livres qui en traitent ne sont guéte utiles qu'a celui qui peut 

se passer d'eux d7? D'ailleurs, I'insmction gratuite paraft avoir surtout des inconvénients et a I'Cducation publique 

ne devrait &re la ressource que des e-ts dont les parents ne sont malheureusement pas en état de foumir B la 

ddpense d'une éducation domestiques N " ~ .  En tout dtat de cause, c'est bien cc public qui constitue la République 

des Lettres qui demeure, pour d'Alembert, le destinataire privildgié de toute information sur l'avancement des 

sciences et des arts. 

'" D'Alcmbcn, Article ct Collège N de 1'EncyciOpédic. Vol 1, p 299. 
17' Sm k cursus SCOW des JtSUitCS. voire F. De Dainville, L'Educaion d u . i ' e s ,  Les Editious de Minuit, Paris, 1978. Pour 
les sopeds concernant la rhétorique voir k chapitre 2 Sur I'aspcct plus s c i ~ q u c ,  voir E m e i m n t  et D@t,don uks 
&K~~CLS en Fmnm mr XYtd si)cle, sous la direction de R Taton, Hcrmana, Paris, 1964. 
17' ~ ~ i c m b a t ,  a iXscnws Préîiminaiit n, q. c&., p 97. 
" D'Alcmkn. Article a COU@ B, op cit., pp 305-306. 
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Les lois de la m o d e  et de la politique 

Des lois no~ulaires 

Avec le mouvement physiocratique, la popularisation des lois devient une urgence politique1". 

Mercier de la Rivière d m  la seule o rp imion  politique qu'il juge conforme h la raisan mtmlle. Il l'établit 

de la meme façon que d'Alembert montre la nécessité des lois de nature, & savoir par déduction B partir de principes 

jugb dvidents et dont b premier est I'appropriation des tems et la ntcessité de la préserver, garantie de stabilitC 

politique et de prospérité économique pour tous. L'une des plus remarquablts conséquences attendues par son 

@me est le dtveloppemcat et la gdnéralisation de la « fiaternite », gage suppl6rnentaire que le meilIeur choix 

poütique a Cté accompliLn. 

La forme de régime que Mercier appelle de ses voeux est la docbinc que Dupont de Nemours dans sa 

Physiocratie de 1767 baptise « despotisme Iègal» : le bon monarque agit confonnCmmt A la raison, oh du moins 

dVapl.ts les avis d'hommes Cclairés. Ii promulgue dors des fois naturelles, et donc nécessalleS. Le despotisme légal 

rejette tout système comportant une s6paration des pouvoirs, honnis judiciaire. En effet, une telle sCparation est 

nécessairement illusoire car te droit de légifërer doit etre assorti de celui de GUre exécuter la loi positive. L'autontt 

est donc nécessairement une. Mercier recourt d'ailleurs fiéquemment B l'adverbe G necessaire D, car il estime son 

systbme conforme aux exigences de la raison, exigences qu'il juge donc naturelles, uniformes, a inCluctables. C'est 

pourquoi le despotisme Idgai n'est pas une dictature insupportable mais, bien au contraire, garantit la h i  du 

commerce et des échanges. Son bien fond4 serait « &ident », et en cela il se distinguerait de tout autre ~ g i m e  

politique, dont l'arbitraire fâit injure aux citoyens : 

Il est dans la nahirt de l'autorité du despote arbitraire d*i?ûe toujours et n é a s a h n c n t  odieuse, parce qu'elle est 
destin& B tyranriiser les volontés, contraindre l'obéissance par la force physique : celle du despote I C g d  n'étant que 
la force intuitive a déterminante de l'tvidcnce, il lui est naturel d'assmrir leurs volont6 sans l e u  aucune 
vio~encc.'~ 

La puissance de 1'Cvidence est telie, que le raisonnement s'&tend saos peine au domaine des sciences. 

D'ailleurs, certains législateurs y ont de longue datc le statut de despote, régnant non pas mr des peuplades 

ignorants mais sur des esprits éclairés ayant abandonnt toute velléité de résistance, ce triste priviltge des 

ignorants : 

Euclide est un véritable dcspoic ; et les vérités géométriques qu'il nous a transmises sont des lois véhblanent 
despotiques : leur despotisme [égal et le despotisme personnel de ce législateur n'ai font qu'un, celui de la force 
hésisti'bk de l'évidence : par cc moyen, depuis des si&les, le despote Euclide m e  sans contradiction sur tous les 
peuples kiairés, tant qu'il n'y aura point de contradictions ii éprouver de ta part de i'ignoraact : la rCsistance 
opiniâtre de cette avcugie est la seule dont k despotisme persunne1 et légal ait il triompher ; aussi i'instniction et la 

" MC1 Laval-Revigiio. a Les conceptions Politiqua d a  Physiocratts r, RNV. Frmr@c & & k m  Pdühpe, n.2.1987, pp 
181-213. 
In Maciet de la Rivière, Le&& NoM.1 et ESIenh2f des Suciî?t& Pdiri;pues, 1767, rcpubliC in P&iioa<uu, textes D<rcsi& 

EDakParis, - 1846. 
KMcrcîa dc la Ri=, p MO. 



Ii'bcrtt de la contradiction sont-clles Ics anncs dont il doit se servir pour la combattn, parcc qu'il n'a besoin que de 
l'évideiice pour assurer sa d~mination.'~ 

La paix, la verhi et la fiaternie &tant assurée par la rationalisation du politique, la stabilit6 de I'Ccat est-elle 

garantie ? En gtnérai oui : le (< bouclier impénétrable de I'Cvidence » s'en portant garant. Mais comme I'iguoma 

peut Mc la principak force d'opposition h un régime rationne4 c'est contre elle qu'a importe de 1- grande 

tebelle. Aussi, les vus de Mercier de la Rivibre sur I'extemion de l'enseignement sontzlies bien plus radicales que 

celles de d'Alembert, C'est bien une éducation universelle qui est ici revendiquée : 

Pour que de tels hommes puissent se corrompre, il fâut qu'ils commencent par tomber dans une ignorance qu'on 
ne peut supposer, parce qu'il est contre nature de passer de l'évidence publique l'erreur; panx que chacun est 
attache par son inW personnel B la consmation dt cette Cvidcnce ; parce qu'enfin, il est facile ; et mûne confonne 
B l'ordre, de perpétuer CCae même évidence par l'instruction, en prenant les mesuns nCccssaircs pour que tous les 
membres du corps social puissent y piicipcr. 

N a o i n s ,  tous les membres du corps social n'ont besoin que de recoI1II8TtrC I'tvidence de la loi et donc de 

lui assurer cc que les physiocratts appellent pubkit4 D. Il n'est donc pas ntcessaire que chaque membre de la 

société ait une connaissance (( dgdcment explicite de tous les rapports que toutes les différentes branches de l'ordre 

ont entre eues ». ii suffit, en effet, que la publicité de la loi soit telle que (( la masse de volontés et des forces qu'elle 

réunit forme une force absolument dominante dans la société u. Peut-êûe est-ce d'ailleurs ce geme de force que la 

science acquiert par le biais de la vulgarisation, même si les fameuses (( traductions » permettent de fire l'économie 

du détail des différentes branches de l'ordre. 

L'abbé Baudeau se fit lui aussi le dtfenseur d'une instruction gdndrale. Dans sa Premiére Introrhrction cf la 

Philaophie Éronomiqtre ou An<llyse d a  h s  POI~CPE"', il degage les conditions requises la fioraison de tous les 

arts, tant productifh que stériles : 

Ces conditions, les voici en trois mots : instruction, protection, administration. C'cst ce qui fhit la pnmitrc 
essence des Etats poIi& 

Ces Etats se distinguent par l'existence de trois classes d'arts, ordodes selon leur effiatcite, c'est-à-dire par 

utilitb croissante : art stérile, art p d u t i f ,  et enfin art social. Celui-ci est le plus noble car il condense la première 

essence et gtre le deploiement des trois mots clef9 : 

L'-ui~buction O* que les hommes savent pratiquer ces arts utiles et agréables ; la protedon optre qu'ils le 
veulent; ta bonne administration qu'ils le peuvent Tous les trois sont proprement l'exercice de l'autorité. L'art 
d'exercer l'autorité, de la perféctionncr de plus en plus, est celui que j'appclle art social, le premier de tous, le 
principe et la cause de tous les autres. 

Pour Baudeau, l'instruction n'est donc pas un Iwe mais une condition de perpétuation des sociétés, condition 

qui n'a eue-même de sens qu'en rapport avec les deux autres termes essentiels. Cependant, ses projets d'tducation 

g6nerale - y compris les filles - prévoient la réputition de la nation en cinq ordres, ou classes de citoyens, ayant 

chacun une instruction spécifique. Ce que nous rangerions aujourd'hui sous le h l  (( scientinque 1, n'est guère 

représenté dans ces cursus, si cc n'est les mathcEmatiques, téduites, dans les très modestes tcoles des *es, & 

l'arithmétique vulgaire n et B quelques dldments de géométrie tenant compagnie B l'apprentissage de Ia lecture, de 



i'kimre, a des principes du dessin1'! 

L'art social se retrouve encore au centre des réflexions de Turgot dont I'avis pèse d'autant plus que s'ouvre B 

lui la possibititt de réformer k royaume lorsque Louis XVI l'appelle au gouvernement en 1774. Or Turgot, dms k 

sillage de Locke1" et comme Mercier ou HelvCtius, m i t  en la possibW d'une science de la morale et de la 

politique, science dont la certitude puisse confiner & celle des math&natiques. Ses opinions ne sont cepandant pss 

caractéristiques d'une école de pensée bien identifiée, car malgré sa contribution B l'Encyclopédie il r e k  

i'ttiqueîtc d'encyclopédiste au nom de sa croyance en Dieu. II se démarque aussi de l'orthodoxie physioctatique 

raison de l'importance qu'il accorde B l'industrie dans l'origine des richesses. 

Pour seuls principes des c o e c e s  humaines, Turgot n'admet que les sensations, combinées et rdravaillées 

par la mémoire. Et selon Condorcet, son premier biographe, c'est la seule (i supposition qu'il existe des lois 

constantes 8uxquelles tous les phénomènes observés sont assujettis de manière reparaîtrt dans tous les temps, dans 

toutes les circonstances, tels qu'ils sont d6tenninCes par ces lois, [qacr'] est le seul fondement de la certitude de ces 

c o ~ c e s  N'". Dans son Plan de Devr Discours sur 1 'Hbtoire NafzueIIe, il dénonce la conception de la science 

strictement déductiviste, consislant & chercher des principes indubitables B partir desquels on pourrait dériver toutes 

Ies vérités. L'erreur, selon lui, ne réside pas dans le principe d'une ddrivation des vérités, mais dans la croyance que 

la déduction est le seul mode de raisonnement acceptable en science et donc, que seuies peuvent fhbe office de 

principe les prémisses dont la &rit6 est indubitable. Moins dogmatique, il rappelie que si la courbe permet de 

t m e r  l'dquation, l'équation pcxmet aussi de trouver la courbelu : les voies de la science sont réversibles. Cette 

position va de pair avec le ~ C N  de I'immutabilité de tout ce qui touche aux afWres hiunairies : en témoignent son 

réformisme politique, comme ses confri"butions B l'Encycfop&die où, il l'atticle Fondation )), il affirme la 

révisabilité des institutions humaines, et I'articie Etymologie D, Ia plasticité de la langue. 

Turgot nourrissait, selon Condorcet, un profond amour pour l'humanité, et estimait que (( le plus grand bien 

que i'on puisse fiaire aux hommes est de leur dire la vent6 ))la. Il souscrivait aussi B la doctrine de la u perfectiiilitt 

indefinie » de I'espéce humaine, révdlée par les progrès des sciences et de 1'6ducation. Comme ses adversaires le lui 

reprocheront, Turgot connahait bien les hommes en gtnéxal, meme s'il s 'Mt  peu souci6 de les connaitrc en 

particulier : l'amour intellectuel du peuple est compatible avec le dtgollt de la popuIaccl". 

'O Voir B. Omaprrin, r Faut-il instniirc Ic Peuple? La Réponse d a  Physiocrates r, Cahiers d'Hi&&, Vol 21,1976, pp 157-176. 
'O Locke r, An EPoy concerning Hunr<ur UndmQndiw, 1690, Livre N. Chap W. P 7.8 -1 5, réédition Mord U. Press, 1975. 

Condorcet, Vie & A4 T v g o ~  1786, Orrrnw CornplPtes, Amgo10Tomor, Vol 5, p 170. 
lU Turgot, a Plan de DM discours sur l l l i i i n  Naîurclle n, 1750, i?hres, M Dupont de Nano- Park, 1844. T IL Tinga 
estirnt que la démarche des sciences, maîhhatiqucs comprises, va du particulier au génCraL Une fois trouvés les principe 
g é n h m ,  le pro- s'wcéltrt, De I1alg&btt a de l'analyse il écrit, page 652 : a Ccst une suite de vérités hypothétiques, 
certaines par IA m e  a en même temps vérifiées pat la nature parce que les prrmibes hypothèses n'étaient point arbitra;res 
mais fondtes sur les id& d'étendue que nous donnent nos sens, d quliIs ne nous d o ~ e n t  que parce qu'il y a réellement des ttrw 
étendus dans la nabrrc » - Sous la  brique a scicllccs physiques B, il i l r a n g e  la logique K CO-a des opaations de no- 
esprit a de la géncration de iâécs », la méîaphysique u qui s'occttpt de la nature a de l'origine des êtres », et enfin la physique 
r proprement dite, qui obscrvc l'wtio11 mutucIIc des corps les uns sur Ics autres, et les causcs et cachaîncwn~ des phénomtncs 
~cnsi%lcs » . 
lY con do^ Yi. & Y Twigot, 1786. Ckmu CompILfw, Amgd'Comor, Vol 5. p 6. 
ln ïbi& p 154, voir vmi AM Chouille& r Paipk ursrrr  Popilacc : Analyse de quelques Occumnccs daas IXEuvre de Diderot 
a dans celle de Condorce@, Rewe Frpnçake d'Histoùe dcr h. 59, no 66-67, 1990, pp 117436. Sur la mutation du seas du 



Dès les deux discours qu'il radigea pour l'obtention de sa licence en Sorbonne, il soutenait ces th- 

optimistes, en particulier fellc d'un progrès de I'humanit6, global ma* précaire, oh (< la masse totale du ganrr 

humain, par des alternatives de ahne  et d'agitation, de biens et de maux, marche toujours, quoique B pas lents, & 

une perfection plus grande du. Sa description du progrès est d'ailleurs scandée par ces innovations techniques 

majeures et très propices B l'expansion des lumières, que sont l'alphabet et l'imprimerie, 

Adepte résolu des doctrines du droit et de l'ordre naturel, Turgot y voit le signe d'un plan dv6lant unc 

puissance sctivc. Cet ordre entr'aperçu autorise de croire en sa g&néralité, y compris dans des domaines &happant 

nos regards et même si, comme l'écrit Condorcet avec des accenl d'Alembertiens, nous sommes dans 

« I'impossibiiité d'expliquer pour quelle cause il ne nous présente pas un ordre plus parfàit suivant nos i a  

ndwsahment trop bornées pour en saisir tout l'ensemble N ''9 C'est par application de cc principe que Twot 

juge que les M places N doivent etre atbiiuées conformement h la raison. Il est donc urgent d'agir car la perfi'bilite 

de l'espèce humaine n'implique pas l'h6luctabilité du progrès : un retour aux temps barbares est possible si la 

vigilance de ceux qui portent le flambeau des lumieres vient & fàire defaut : 

11 n'ignorait pas quc, si les gouvmements dc l'Europe pouvaient cesser d'&c éclairés ; s'ils pouvaient oublier 
quelques instants de veiller sur les entreprises du cl@ ; si tous Ics hommes qui ont reçu dc I'éducation, qui ont des 
lumitrts, qui peuvent pdtendre aux places, tous ceux ai un mot dont l'opinion gouvane rCtllcmtat le monde, 
pou~(~~*cnt cesser d'être Mis dans un esprit de tolérance et de raison, bitntdt les mtmcs causes reproduiraient 1s 
mêmes c f f i t g O  

En d'tducation, et dans un registre rappelant Mercier de la Rivih, a M.Turgot avait observt que 

l'obstacle qui s'opposait B ce que tous les hommes puissent aquerir ces connakances ne venait pas de la nature, 

mais de nos institutions arbitraires )>le'. Dc fi1 découle l'importance de simplifier, de clarifier, et d'adapter les 

messages aux capacitCs des destinataires. Un système d'orthographe phonétique, tel celui tnvisag6 par Turgot, serait 

profitable aux analphabètes. D'ailleurs, lorsqu'il sera Inspecteur des Monnaies sous le ministere Turgot, Condorcet 

aura lui-même la charge d'une réforme des poids et mesures afin de hcilitcr les échanges au sein du royaume. La 

chute du ministère arrivera eepcndant avant l'aboutissement de ce projet. '" 
L'éducation peut aussi etn hctueuse d'un point de vue moral car, dans une optique proche de celle des 

physiocrates, Turgot avait volonticts fhit sien l'argument selon lequel t( si les lois tcaient de simples conséquences 

des principes généraux du droit naturel presque tous les hommes en pourraient aqudrir une CO-ce d h n t e  

pour régler leur conduite P. 

Proiets de errinds travaux 

Concemant la fome institutionnelle ideale, [es préférences politiques de Turgot ne semblent pas clagCmnt 

mot u Peuple B et sa restriction aux deux classes de paysam et d'ouvriers, peut-être sous l'&d dc i ' i i o n  de a cotps 
intermédiaires B, voir i'articit a Peuple m de l'hcyciopici'ie. 
lu Turgot, Qkves, in Écommistes ~rtznp~is, Vol 4. Guillaumin, Paris, 1844, p 587. 
lm 16& p 171. 
lm h W ,  p 12-13. 
19' Co~~dorect, Vic & AU T ~ g ~ t s  op citq p 204. 
'" Ibtd, p 2û4-205. 



exprUnCcs : despotisme &laid, monarchie constitutionnelle" ? Domer une constituîion i la France n'est pas 

inwmpatiile avec le despotisme, et l'exercice politique est toujours pleinement justifid s'il d b u l e  de principes 

reposant sur la natun et l ' o r b  des choses. Et du moment oh ces derniers sont pleinement apprtciés par des 

hommes éclairés, l'avis du peuple importe peu, puisque si Ie peuple &tait éc1ait.e il suivrait ntcesSairement cet avis. 

Importent surtout une économie libn et une direction politique assurée par une ~ i i t e . ' ~  

11 n'y aura pas de prospérité économique sans une politique scientifique, univoque car naturelle. Pour avoir 

l'approbation de tous ceux qui sont en mesure de juger, celle-ci exige une clarté du jeu d'institutions dont le bon 

fonctio~ement et la bansparcnce sont garaotis par une adminisa.ation et une juridiction réformées seton la raison. 

En appliquant des principes scientifiques, on devlait parvenir h une veriîable république. Mais Turgot ne semble 

avoir afiicbt de telies ambitions que dans des cercles restreints : 

Une constitution rtpublicaine est la meilleure de toutes. C'est celle où tous les droits de l'homme sont cotlSCNtS, 
puisque celui d'exercer le pouvoit I@W, soit par lui-mtmç soit par ses représentants, est un & ces droits, 
MTurgot disait souvent : Je n'ai jumub c o r n  & constitution vraiment dPb~icaine1%, c'est-àdirc de pays où tous 
les propriéîaircs eussent un droit égal de concourir B ta formation des lois, de régler la constitution dts assemblées qui 
d igen t  et promulguent a s  lois, de leur donner la sanctian par leur suffrage, et de changer, par une d4ibCration 
régulière, la fome de toutes les institutions publiqua.l" 

Même si la forme nistitutiounelle est secondaire, Turgot envisage plut& une république de pmpriCtah 

éclairés. La monarchie conserve cependant l'avantage de ne pas être embarrassee par l'influence des corps, de 

pemetae d'agir d'après l'avis des hommes éciairés et donc sans attendre l'accord de l'opinion gh&ale, enfin 

d'éliminer les mauvaises lois (( sans ménagement N lm. 

En d'autres termes, tant qu'une république de citoyens suffisamment savants n'a pas vu le jour, il vaut mieux 

s'en remettre B un mode de gouveftlcmcnt oh le monarque peut agir vite et efficacement, saas avoir 8 rendre de 

compte A une opinion capricieuse, car victime de ses prtjugds ou des prestiges des charlatans1? Mais dtjà, la 

consultation des hommes éclairOs n'est pas sans poser quelques probkmes et sans mscitcr des objections, et cela 

ind6pendauunent do la spécincité de la démarche des savants : 

il [Turgor] ne craignait pas de consulter les savants, parce qu'il ne craignait pas h vérité. Lcs reproches qu'on leur 
fàit de mépriser les wnnnissanccs pratiques, d'ttrc jdoux des inventions dans les arts, de tenir aux opinions adoptées 
dans leurs compegnics, n'étaient i ses yeux éclairés par I'étudt et l'expérience, que les récriminations du 
charlatanisme, indignd qu'une classe d'hommcs osât échapper ii ses prestiges. Mais il savait en même tcmps que I t s  

'" Ibid, p 205. '" GJ Cavmaugbt, r Turgot : The R e j d o n  of Enlightcncd Dapotim,  French HrStorical Sm&, Vol 6,1969, pp 3 1-58. 
19' Voir D. Richet, w Autour d a  Chigines Idéologiques Lointaines de la Rtvolution Fmçaisc : Elita n Dapodanc r, Annales. 
24, no 1, 1969, pp 1-a ; F. Funt, a Le Cattchisme ~ o ~ u t i o m a i r e  », Amles, 26, n"2, 1971, pp 255-289- 
'" Condornt ajoute m note de kr de page : a MTurgot avait cessé de vivre avant la 6n de la guerre, et il as-gnant pour la 
Eîats-Unis d'Amérique l'infiuc~x de l'sprit mercantile et ceile des préjugés anglais, rclstivcment B la c o ~ t i o n  des Etats, A 
I ' i i  aux lois prohibitives, aux comm«#s exclusifâ, etc. Voya sa lettre B M. Pria. L'époque de la paix était pour ces Etats 
un moment de crise, ct il &ait difncile d'en prévoir les suites. Même aujourd'hui, il le saait encore de prononcer sur leur avenir, 
puisque Ic sort de la 11- &caine est atEacbC B I'cxistnict de l'aristocratie héréditaire et m i l a  que les officiers de 
l'am& ont essaye d'&&tir sous le nom d'ordre de Cimcmaatus » . 
"~ondoicyr  vie&^ ~ v g o ~  1786,ûC,~olS.~209. 
lm &id, p 212 
" Sur la dont x lient, dans k c0cltCJde âûne politique sciartifique et fhvorabk au h i  loi, science, monle n 
économie politique, voir UBandon, a Le M o w ~ l ~ l l t  Scientifique d la probitaratique dcs Droits de l'Homme B, Dk-HYMIIK 
Siécle, no 221990. pp 327- 345. 



savants, accoutumQ une marche dgul ih  et sQrc, portent quelque fois & I'cxCtS l'esprit de doute et d'incertitude ; 
que quand on les consulte, il fêut vouloir et savoir les entendre, afin de ne pas prendre leur inccrtimîe pour une 
condamnation, ou, ce qui est plus dangereux encore, pour une vCriîablt approbation. Une science éûan&rc peut aider 
aw connaissllllccs personnelles, inais elle n'y supplée jamais, et il n'existe point de moyen pour bien juger d'après 
autrui ce qu'on ne parnit juger pu soi-mCrne.'Oo 

Le projet de réforme institutionnelle de Turgot est abord6 dans le Mkmoire sur les Mirnicipafités, ob est expost 

au jeune Louis XVI, le modéie de la politique ra t io~el ie  h instaurer dans une monarchie moderne. 

Pour œuvrer au bonheur de ses sujets, le roi n'a pas plus besoin d'enîrer dans des déCails techniques que de se 

laisser &garer par ceux qui se retranchent demi& une 6mdition d'historien : puisque la simple raison doit suffire A 

éclairer quiconque sur la situation du royaume, le roi doit nécessairement comprendre. Or, la raison montre, dés 

l'ouverture du Mdmoiie, toute l'utilite d'une déclaration des droits et les bieafàits d'une réforme rationnelle des 

(( &ablissements M, car les droits des hommes réunis en socidté, ne sont point fondés sur leur histoire, mais sur leur 

nature ; il ne peut y avoir de raisons de perpétuer les ttablissements faits sans raison N~'. L'une des conditions 

d'une politique rationnelle est donc la maCtrise de l'administration du royaume. A commencer par une conmissance 

approfondie de sa situation : 

Cette nation est nombteuse ; cc n'est pas le tout qu'elle o b é i  il f i t  s'assurer de la pouvoir bien commander ; 
&, pour y parvenir, il semble qu'il faudrait connaltre sa situation, ses besoins, ses fàcult&, & mtme dans un assez 
grand détail : c'est cc qui d t  plus utile que l'historique dcs positions pa&cs." 

Le royaume souffre d'un défkut radical, il lui manque ce que Turgot appelle une (( forme N. II n'est qu'un 

conglomht d'intçdts et de forces contradictoires, alors qu'un code ldgal devrait assurer l'ordre et la cohésion : 

La cause du mal, SIRE, vient de ce que votre nation n'a point de constitution ; c'est une société composCt de 
diffërcnts orâres mai unis, d'un peuple dont fa membres n'ont entre nix que tr&s peu de liens sociaux, où par 
conséquent presque pcrsonne n'est occupé que de son intérêt particulier exclusif, oO presque personne ne 
s'cmbarrassc de mnplir ses devoirs, ni de connaître ses rapports avec les autres ; de sorte que dans cette gumt 
*elle de prétentions & d'cntrcprists que la raison & les lumitrcs réciproques n'ont jamais réglées, Votre 
Majesté m obligée de tout décider par elle-même ou par ses mandataire~.~ 

ûutre & cet ttat de désagrégation latente, Turgot essaye de sensibiliser te roi B un inconvenient majeur du mode 

d'administration actuel : le roi, ou ses proches mandataires, ont A décider de tout et arbitrer tous les Litiges et 

di£ncult&. S'en mit une charge de ûavaii superflue. Il conviendrait donc de trouver un moyen pour rationaliser les 

processus de décisions, afin de dégager le roi de ces taches fàstidieuses. Ayant fàit ttat de I'abscnce d'«esprit 

public », aôsencc impuEable au manque d'un (( intérêt commun visible et connu N et absence mal comblée par le jeu 

d'intédts particuliers et occultes, la pfcmjCre prescription de Turgot concerne l'instruction publique, premier terme 

de la triade de Baudeau - instruction, protection, administration - : 
Pour fairt disparaftre cet esprit de désunion qui décuple les travaux de vos serviteurs & de Votre Majesté, & qui 

diminue nécasahment & prodigieusement votre puissance; pour y substituer au contraire un esprit d'ordre & 
d'union qui frisse concourir Ics forces & les moyens de votre nation au bien commun, tes rassemble dans votre niriin & 

Lausannt 1787, p 3. " Ibid. p 4. 
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les rende faciles à conduire, il fâudiait imaginer un plan qui les liât par une erinstniction B laquelle on ne peut se tefuser* 
par un i n W  commun tits Mdcnt. par la nécessité de conaJhc cet intérêt, d*co dtlibtm, de s'y confonnia~ 

Le concours des forces, autrement dit la centi.alisation du pouvoir, passe donc par la généralisation & 

I'instniction, par l'apprentissage de la ddi'bcration, et par h reconnaissance d'un devoir de soumission h l'inter& 

commun. C'est cette seule condition que sera visible l'« intérêt public D. Si la nahue ne dresse pas d'obstacle 

insurmontable A ce projet, car on sait que le seul obstacle h ta réussite de l'éducation réside dans l'arbitraire des 

institutions, il faut encore se doter des moyens politiques d'un tel programme. Turgot s'en ouvre au roi, soulignant 

que la finalité de l'instruction publique doit être la citoyennete et qu'il est urgent de promouvoir la science des 

devoirs sociaux, elle-même condition de la réussite de l'art social : 

La première, & peutlCfre la plus importante de toutes les institutions, que je croirais ntcessaires, celle qui scmble 
la plus propre & immortaiisa le rtgnc de Votre Majesté, & qui doit infiucr mr la totalité du royaume, serait, SRE, la 
f o d o n  d'un Conseil dc I'Inssuction aationale, sous la direciion duquel seraient les Académies, Ics Universités, 1s 
Coll~cs, les petites écoles. Le prunier lien des nations est les mœurs ; la premitre k des mœurs est l'instruction 
prise dès l'tnfaacc, sut tous les devoirs de l'hoinmt en société. Il est étonnant que a ü c  science soit si peu avauck ï i  
y a des méthodes & des établissements pour former des Gtomêtrcs, des Physiciens, des Peintres ; il n'y en a pas pour 
fonncr des Citoyens ! Il y en aurait, si l'instruction nationale était dirigée par un de vos Conseils, dans des nies 

politiques, d'après d a  principes unifocmes [...] 

Monarchique et nationai, le systkme proposé par Turgot une tpoque oh l'expulsion des Jésuites (1762) 

stimulait les réflexions pédagogiques, comprenait quatre niveaux dans lesquels les Acadhies tiendraient un file de 

premier plan. Turgot continue : 

Ceüc instruction morale & sociale, exige des livres faits exprès au concours ; un mai@ d'école dans chaque 
paroisse, qui les enseigne awc cnfàr~ts avec l'art d'écrire, de compter, de toiser, & les pmniers principes de la 
mécanique. L'instruction plus savante, & qui embmssdt  progrcssivcmcnt les connaissances ntctssaires aux 
citoyens, dont I'état exige des lumières plus Ctenducs, se donnerait dans I t s  coll&gcs, mais toujours d'après les même 
principes plus d&efoppés, selon les fonctions que Ic m g  des & i h s  la met 1 portée de remplir dans h sxiC<C. 

Dans ces conditions, Turgot asmre le roi qu'avant dix ans, sa nation serait transformée, et infiniment au-dessus 

de tout autre peuple existant ou ayant exist6, parec que les citoyens seraient (( préparés pour l ' b t  », affectionués, 

soumis - non par crainte mais par l'autorité de h raison - et enfin secourables car respectueux de la justice, 

(< premier fondement des soci&és m. Il peut alors exposer ta dewiéme partie de son programme de réforme. 

n d'un m e  d'assemblées dont l'organisation hidrarchique s'tltve vers le souverain. Au plus bas 

niveau, les assembldes municipales regroupent plusieurs villages en une communauté. La fonction de cette premitre 

assemblée est d'élire des responsables chargés des affaires communes, ainsi qu'un représentant B la deuxième 

assemblée, l'Assemblée Cantonde. Celle-ci désigne à son tour des représentants formant l'Assemblée Provinciale. 

Enfin, k raison d'un deputé par assemblée provinciale, est constituée la Grande Municipalité, ou Municipalité 

Gdnerale du royaume, formant un « fiiisceau par lequel se réuniraient sans embarras, dans tes mains de Votre 

Majesté, tous les fiis correspo~~dants aux points les pius reculés & les plus petits de votm royaume #? 

Comment se concilient alors le projet d'une république limitées aux propriétaires et le respect des droits de 

?bta, p 9 
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cbaqw particulier ? La théorie du droit naturel harmonise sans encombre ces deux points : ie droit de pmprittt est 

naturel, et l'ordre naturel est celui dans lequel la jouissance de chacun ne nuit pas t'exercice de la propriéto des 

autres. Et donc, en vertu de l'interdépendance ainsi produite, la participation aux assemblées peut-être restreinte A la 

parsie essentielle de la nation. Turgot s'en ouvre au mi : 
@ 

Il semblerait au pnmicr coup d'oeil, que tout chef de famille, habitant dans un village, devrait avoir sa voix, su 
moins pour choisi ccux qui auraient se mCler des a f î a h  de la communauté. Mais inddpendammcnt de a que les 
assunblées trop nombreuses sont sujettes B btaucoup d'inconvénients, de tumultes, de querelles ; de œ qu'il est 
difiidte que la taison s'y fssse entendre, & que la pauvreté des votants tes rendrait fbcilcs B corrompre, & pourrait 
f h k  acheter les places d'une manière qui avilirait la nation [...] il n'y a de gens qui soient réellement d'une paroisse 
ou d'un village, que ceux qui y poss&icat da biens-fonds.'q 

Les autres, ramonem auverguats ou manœuvres limousins, présentent des inconvtnients peu propias & 

l'admission dans les assemblées. A commencer par une instabilité qui ne doit cependant pas etre un motif pour les 

priver de leurs droits fondamentaux : 

Ces gens ont aujourd'hui une habitation, demain une auîrc : ils sont au scrvice de la nation en générai ; ils doivent 
partout jouir de la douceur des loix, de la protection de votre autorite, & de la s ik t6  qu'elle procure : mais ils 
ahppartienncnt I aucun lieu." 

La société se divise en (( payeurs )) et en gagistes ». Les premiers étant les seuls a i  eire liés « indélébilement » 

& 19&at, ils se frouvent seuls dCtenteurs n du véritable droit de Cité »"O. Ceci n'empCche pas le sufhage d'Ctrt  

universel, car les personnes non attachées A un terroir sont le plus souvent dépendantes d'un propriétaire et se 

trouvent, selon Turgot, représentées par celui-ci. A l'inverse, la précarite de leur situation peut fiiire douter de la 

fiabilité de leur participation il un vote oh elles peuvent juger plus utile de vendre leur voix. En pratique, Turgot 

@oit un seuil de bien foncier au dessus duquel on est citoyen entier, et au-dessous, citoyen fiactionnaire, des 

citoyens fiactionnaires pouvant s'associer pour atteindre le seuil critique faisant le citoyen entier. 

Enfin, la politique de Turgot, se caractérise par son souci de réduire, et même de dissoudre ce qu'on l'on 

appelle alors les (( corps n ou les <c corps intermédiaires », car intercalés entre le souverain et son peuple. Un trait 

caractdristique de ceux-ci est un « esprit » fhhnt systsystématiquement obstruction au mouvement en fàisceau 

convergeant dans la main du dcspote légal. L'extension de ce concept de (( corps N n'est cependant pas toujours 

claire car si l'on se fie aux quelques dizaines d'entre eux Cnurnérés par Condorcet, il est clair qu'elle englobe 

n'importe quel opposant au hiraüsme économique de Turgot. Si jurandes et corporations comptent au prctnier 

chef parmi eux, il faut aussi leur adjoindre certains aristocrates et un vulgaire ignorant, tous foyers de division ct de 

résistance, havres de déni de l'intérêt général et obstacles au rayonnement des lumietes. Les gens de leares eux- 

mêmes ne sont pas épargnés. Ainsi, commentant le retrait de Turgot du projet des Encyclopédistes, eux-mhes 

accusés de former une secte, Condorcet témoigne implicitement de la b d t 6  des griefk adressés B l'encontre des 

sectes, des luttes d'influences au sein de 1'Ancien Régime fhkant,  et aussi d'un profond ressentiment lt l'encontre 

des esprits éclairés : 



fl [Turgot] rcgarddt toute secte comme nuisible. En effet, soit que l'ambition de dominer sur les esprits l'ait 
fomrte, soit que, comme d e  qui a reçu le nom d'cncyclopédiqut, elle doive son origine B la persécution qui force Ics 
hommes B se réunir ; du moment qu'une secte tous les individus qui la composent répondent des cmurs et des 
fiuitw de chacun d'eux. La nécessité, dc rester unis oblige de taire ou de dissimuler les vérités dont le sufbiagt ou 
l'adhésion est utile B la secte. On est oblige de former en quelque sorte un corps de doctrine ; a lcs opinions qui en 
font partie, adoptées sans cxamcn, deviennent B la longue de véritables préjugés. L'amitib s'arrttt sur les individus ; 
mais la haine et l'envie qu'excite chacun d 'eu  s'étendent sur la secte entière. Si cette stctt est formée par les hommes 
les plus éclairés d'une nation, si la dffcnsc des vérités les plus importantes au bonheur public est l'objet dc son &le, 
le mal est plus grand encon. Tout ce qui se propose de vrai et d'utile est rejet6 sans examen. Les abus, les meurs de 
toute esptcc ont pour dtftnseurs ce ramas d'hommes orgueilleux et médiocres, munis acharnés de tout cc qui a de 
l'éclat et de la célébrité. A peint une vCrité paraît-clle, que ceux B qui elle scrait nuisible ta f lé t rbn t  du nom d'une 
secte déjA odicusç et sont sûrs d'empêcher qu'elle ne soit mbnc butCr" '  

Tous ces privilégiés, prêts & trahir la raison et la vdritt, A s'opposer ouvertement, ou non, au pouvoir centrai et 

donc B miner toute teatative d'harmonisation des rapports entre la tête et les membres du royaume s'exposent aux 

foudres de Turgot et de Condorcet. 

L'aversion de cc dexnier ne se dementira pas au fil de sa carriére politique, y compris pendant la période 

révolutionnaire. C'est d'ailleurs le souci de venir h bout de ces corps intermédiaires qui va justifier la complexité de 

son Essai sur ka Comtitutiota et les Fonctions des Assembldes Provinciales de 1788, où tout est mis en œuvre pour 

prévenir toute obstruction B l'expression de la vente de l'intérêt general. Ces corps sont le despotisme. En effet, 

dans ses Idées mr Despotbme, ti  1 'Usage de ceux quiprononcent ce Mot sans l 'entenriie, Condorcet écrit : 

Le despotisme d'un seul homme tst un etrt de raison ; mais k despotisme du petit nombre sur le grand nombre est 
tdscommun, a il a deux causes : la fircilitt que le petit nombre a de se réunir, et ses richesses, avec les~uellts il peut 
acheter d'autres forces. 

Si on examine l'histoire des pays oh l'on s'est imagind avoir trouve le despotisme d'un seul, on verra toujours une 
classe d'hommes ou plusieurs corps qui partagent avec lui sa puissance [...] 

II y a deux sortes de despotisme [...] Le despotisme direct a lieu dans tous les pays OB Its représentants des 
citoyens n'exercent pas le droit ntgatif Ie plus étendu, et n'ont pas les moyens suffisants pour f h k  réfornitr les lois 
qu'ils trouvent contraires B la raison et A la justice. Le despotisme indirect existe, lorsquc malgré le vclcu de la loi, la 
représentation n'coi ni &gai+ ni réelle, ou looqu'on a assujetii B une autorit6 qui n'est pas ttablie par la loi?12 

Jusqu'au bout, Condorcet demeurera lui aussi un adepte du despotisme légal. 

En somme, leur foi dans l'univocité et le naturel de la raison laissent physiocrates et encyclopédistes espérer 

qu'un simple exposé devrait mffire B entranier les mfhges de tous et assuter ainsi prospérité et aaôilitt du 

royaume. Pourtant, dors que la plus large diffusion des lumières est B l'ordre du jour, se fait dtjh sentir une 

rtsistance contestant la gloire des hommes éclairés. Du coup, avant même que ne s'accuse le morcellement de la 

RCpubliquc des Learcs dans les cantons de ses disciplines, les sciences pounaient ddjB n'être plus le bien commun 

dont rêvait le public mondain en se divertissant d'exp&iences de physique. Il devient alors vraisemblable que la 

langue des sciences, devenant Ctrangere A celle des gens du monde puisse necessiter une traduction. 

21 1 IbCd, p 26. 
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Les promesses de l'analyse 

Vous aurez, plus d'une fois, occasion de remarquer que les idées gtzndrales abrégent le discours. 
C'est donc par elles qu'on doit commencer, quand on parle B des personnes instruites. II serait 
importun et superflu de remonter B l'origine des idées, puisqu'on ne leur dirait que ce qu'elles 
savent, ou sont censées savoir. 

Il n'en est pas de même quand on parle B des personnes qui ne savent rien, ou qui savent tout 
imparfaitement. Si je vous présentais mes idées dans l'ordre qu'elles ont dans mon esprit, je 
commencerais par des choses que vous ne pourriez pas entendre, parce qu'elies en supposeraient 
que vous ne savez pas. Je dois donc vous tes présenter dans l'ordre dans lequel vous auriez pu les 
acquérir tout seui. 

Condillac, C w s  d 'Ehrdes - Grammaire, 1,s. 

Canictéristiquc de la philosophie des ~umiens"~, le théme de l'analyse connaîlt un succès particuliéremcnt vif 

dans la second moitie du XVIIT siècle et au tout ddbut du suivant. Qu'elle soit mtthode de décomposition - comme 
va l'illustrer la chimie lavoisienne -, qu'elle soit P ~ S  inveniendi associd h des projets de langue universelle ou B la 

grammaire générale, qu'elle soit mCthode des géombtres stimulés par les succès de la mécanique newtonienne, son 

seul nom semble une garantie de succès et de verscité. On ne s'attardera pas ici sur ses filiations et ramifications 

passées, mais on se contentera de relever les perspectives qu'elle ouvre en matiére de dissdmination des sciences. 

Condillac est l'un des plus marquants hdrauts de l'analyse si l'on en juge par son infiuence profonde sur le 

d e u  savant de la fin du sitf1e2". Bien sûr, le m a î î  que se revendique l'auteur de l'Essai sur IbCMgne d u  

** Voir par exanpl+ E Cassirrr, Lu Pl ïhpph ic  dw Lwniém, Ed J.C.B Mohr, Tubingca, 1932, tnd îhaçaise, Fayarâ, Paris, 
1966. 
"' Sur Condiltac, voir J. Sgarô (sous La dirrnion de), Condüac et les Problhmes du h g a g e ,  Sllkinc, 1982, L. bkt,, LO 
'IrlPPoriw LogigYw rlt C ~ l l a c ,  1869, Ha;chettt ; W. Wojcicxhowska, ct Le Sensualie de Condillac», Rev. PWo. dc b 
France et & 1 'Eaonger, Vol CLVIII, 1968, pp 297-320 ; W. Ricse, a La méthode analytique de Condilac et ses ~~ avec 
l'œuvre de Philippe Pinel », Rov. PMo- rdc la France et & l ' h g w ,  Vol CLVIIL, 1968, pp 321336 ; D. B d m u ,  a Le Calcul 
Logique de Condillac », Rtv. Philo. & Irr France et & I ' h g c r ,  Vol CLVIII, 1968, pp 337-360. 



Connaissances Humaines est Lake, dont le nom est maintes fois cité pour sa contribution de prexnicr ordre & 

I'avCnement d'une philosophie cc éclairée )) ayant rompu avec c< h barbarie )) méditvale et l'ignorance. Malgré 

l'ampleur de cette dette qu'il reconm& Condillac se démarque de l'empirisme hctuel et de la méthode que Locke 

appelait u historique )), et se rapproche sauvent d'un rationalisme fiançais, et de réflexions typiquement bça ises  

sur la langue et sur la suprématie des mathématiques dans l'ordre des sciences. Ainsi, en rapport avec le caracttre 

national de notre (( vulgariser c'est traduire N et malgré la notorkte de l'apport de Galilée au thème du Livre de la 

Nature écrit en carectCres mathtm!iques, il fàut souligner que Condillac fâit de toute science un discours ou, cc qui 

pour lui revient au mhe ,  un système de signes2". Un pas est ainsi accompli dans l'association explicite entre 

science, traduction, et popularisation. De plus, nous aurons l'occasion de montrer que si le nom de Condillac est 

particulièrement représentatif de la suprématie accordée en France & la langue des calculs, il n'est pas seul & porter 

l'analyse au pinacle des sciences. Il y a donc dans les lignes qui suivent plus que le simple conscat du rapprochement 

qu'un auteur opère entre popularisation et traduction : il fiut en effet, y prendre également acte de la banalisation, 

souvent polémique, de cc rapprochement et de ses présupposés, et ainsi de son inscription dans un discours m e  
afbmant le caract&re essentieliement linguistique des sciences. 

L'analyse selon Condillac 

Anaivse. anatoeie, connaissance 

Le thème de I'anaiyse s'organise chez Condillac, mais aussi chez d'autres, autour de deux pôles principaux, 

genttique et scientifique. Ces deux thèmes sont liés, dans la mesure oh l'origine individuelle et l'ordre g6ndral des 

comaiss8nces de l'homme ne sont pas dissociables de l'organisation de son corps et de son esprit et conditionnent 

alors sa pensée q par conséquent, l'ordre général des sciences. 

Dans son principe, analyser est donc une opdration naturelle, connue de tous, bien qu'on la croit m o i s  le 

privilège des se& philosophes. Sa mise en œuvre est spontan6e et permanente, même si le talent de l'exercer est, 

comme l'écrit Condillac, un u heureux instinct N : 

Analyser n'est donc autre chose qu'obscrvct dans un ordte successif Ics qualités d'un objet, afin dc leur donner 
dans l'esprit l'ordre simultaut dans lequel elles existent C'est ce que la natue nous fiiit f h h  a tous. L ' d y s c ,  qu'on 
croit n'être connue que des philosophes, est donc connut de tout le mondq et je n'ai r i a  appris au lecteur ; je lui ai 
seulement f i t  remarquer a qu'il fait continuellement216 

L'anaiyse est ainsi un trésor partage. Facultt toujours en exercice, elle trouve sa place naturtlie dans le 

seasualhe condiliacien, doctrine de h sensation transformée, c'est elle qui transforme les sensations. Quand 

celles4 sont M considdrées comme représentant les objets sensibles, [elles] se nomment idées ; expression figut.ee, 



qui au propre signifie la même chose qu'huges N'". 

En quoi consiste dors l'analyse ? En une conversion - voire une traduction - de l'image en une &*e, ou une 

séquence de signes. De l'ordre sMulÉanC de l'image ou du tableau, on passe, par analyse, A l'ordre séquentiel et 

symbolique du langage. En un sens, l'analyse est un processus de décomposition ou de hgmentatioa Ce ptocessus 

est sponîand, comme le souligne Mquemment Condillac en rappelant que la nature y tient le r61e de guide, meme si 

son oeuvre passe parfois inaperçue : de toute façon, ce dont elle veut nous instruire, elle nous le fait f h h  *18. 

L'anaîyse est donc fiile naturelle du besoin, de l'attrait et de la répulsion, et c'est celui-ci qui constitue le fondement 

du nominalisme de Condillac. Affinmat qu'il n'y a que des individus dans la nature, que tout y est distinct, l'abbé 

peut en conclure que ce n'est pas d'après la nahite des choses que nous distinguons des classes, mais d'après nos 

besoins et donc notre manih de concevoir, autrement dit d'après notre manière de résoudre nos id& en brefS 

d'analyser. 

Si le jugement & Kant sur le caractère physiologique de la philosophie de l'entendement de Locke est sujet B 

caution2", il est en revanche clairement formuid par Condillac. A propos du premier langage humain, ce *. langage 

d'action » dont les signes, gestuels, ne sont ni articulés, ni tcrits, il dcrit : N Les cléments du langage d'action sont 

nts avec l'homme, et ces ClCments sont Ics organes que l'auteur de notre nature nous a donné na, ou enam c'est 

celui que la nature nous $it tenir en coliséquence de la codonnation qu'elle a donné h nos organes un'. Déjh 

manifeste dans le langage d'action qui effectue une mise en éI6ment.s de la sensation, le caractère nature1 de 

l'analyse permet & Condillac de résoudre, ou d'dliminer, le paradoxe logique de l'origine des langues. Si le Créateur 

a prévu en l'homme un (( heureux instinct », il est alors peutdtre possible d'échapper au paradoxe que Rousseau 

releve dans le Discours sur I'Orighe de l'inbgalitPt A savoir que l'apparition de l'art de la parole exige la pensée et 

qu'A l'inverse, la maîtrise de cet art conditionne l'exercice de la pensee. 

Les iddes ttant des images, il n'est don pas surprenant que leur apparition soit traitée par Condillac sur le 

mode de la simultantitt. C'est pourquoi, il proprement parler, l'observation est B la racine de sa théorie de la 

connaissance et de la science, La decornposition analytique est indissociable de l'observation et la qualité de celle-lii 

dtpend de l'acuitd de ce l le4  

La sensation étant occasionnde par les choses que nous rencontrons, et toute id& Ctant une sensation 

transformée, Condillac prend ainsi nettement position contre la doctrine des idées innées. Ce qu'il rtcormdt 

cependant d'inné c'est le langage, autrement dit un système de signes dot6 d'un pouvoir d'analyse : 

En cffct, il hilait que les dlhents d'un langage queIconquc préparés d'avance, p d c é d a s n t  nos id& ; parce que 
sans d a  signa de quelque espèce, il nous -t impossible d ' a n a i i  nos pensées, pour nous rendre compte de cc 
que nous pensons, c'est-&& pour le voir d'une mani& distincte. 

217 Condiiac, La Lqpipe, up. ci&., i.3. "' Voir Condillac, Lu Langue &r Cd&, Publiée m 1798, i, 1. On pourra w rrportcr l l'édition critique de S. Aumux & A-M 
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Puisque I ' d y s e  est domte & tous par la nature, et que (( toute langue cst une rndthode analytique et toute 

mdthode analytique est une iangue nm, Condiilac peut afficher un optimisme de principe quant h la possibilité de se 

f i a h  comprenàre. Compromis si l'observation initiale est insuffisante, l'ordre dy t ique  n'est cependant jamais 

complètement Nin& et tend h renaître de ses cendres car il est étroitement associd au besoin. il y a donc en chacun, 

(( quelque système d'id- exactes bien ordonnées ; si ce n'est pas sur des matières de spéculation, ce sera du moins 

sur des choses d'usage, relatives 8 nos besoins. Il n'en faut pas d'avantage. C'est 8 ces idées qu'il fàut prendre cew 

qu'on veut insûuire P. 

Le iangage d'action est l'un des points les plus névralgiques du systeme de Condillac .Comment, en effet, le 

dispositif prévu par le créateur en vient-il 8 etre mis en œuvre par l'homme 3 Comment la parole, ou du moins 

l'analyse - ressort de toute langue - bmerget-elle des organes ad hoc? Comment l'agrégat simultané qu'est en 

génCral I'idéc, est-il mis en ordre et séquencé par l'analyse ? Comme le note Condillac, le propre de l'action n'est 

pas d 'dyser .  fl faut donc que ce soit de la conjonction de l'action et bien sûr de l'observation, qu'emerge le 

langage. Parler le langage d'action est naturel, mais s'appliquer B se fàire comprendre ne l'est pas. Une prémisse 

suppl6mentaire du raisonnement de Condillac est alors que les hommes ont besoin de se donner des secours. Mais il 

y a encore loin du langage d'action h la langue la plus ordinaire car les premiéres idées ne peuvent etre que confiises 

puisque l'analyse n'est encore elle-m&me que très sommaire et qu'a ce stade, ceux qui parlent (( disent la fois tout 

ce qu'ils sentent ». 

L'observation, principe des sciences, va alors entrer en jeu sous la forme privilégiée par Condillac, la forme 

visuelle. Car K celui qui Ccoute des yeux PB dtcompose le langage d'action de son interlocuteur en un processus se 

ddrouiant h son insu puisqu'analyser est naturel et que la nature tient son r81e de guide. La d&omposition s'affine 

peu h peu, car le regarâ se portera d'abord sur les traits les plus voyants, puis sur des traits secondaires. C'est ainsi 

que s'tlabore progressivement le processus de distinction et d'ordonnancement caractéristique de l'analyse. 

L'individu est premier. Puis apparaR le genre lorsque, par une premih analogie, on remarque des diff5rences 18 oh 

auparavant on amaIgamait des individus : l'émergence du genre a lieu quand l'unité confùse se résout - donc 

s'anaiyse - en une pliaalité. Par observation plus fine, des distinctions sont étables au sein du genre : a p w t  

ainsi les espkesfu. Satisfit des bénefices de cette methode, I 'obse~~~teur s'en frra peu b peu une habitude. Dc 

surcrott, il remarquera que pour se fâire entendre, il a besoin de dtcomposer sa propre pensée, dbjh riche de tout ce 

qu'eue contient puisque (< si tout cela n'y ttait pas, l'analyse ne l'y saurait trouver ». 

Toutefois, le scénario imagink par Condillac n'est pas encore achevé. L'analyse n'a produit jusqu'h présent que 

des (( &lémonts )B, et il teste encore h montrer comment ceux-ci s'enchaînent. La situation est donc encore indtkise, 

ce qui est saas doute la raison pour laquelle ce langage d'action viole l'bquivalence ttablie ultérïeurcmemt entre 

langage et méthode dytique,  En effet, il s'agit bien d'un (t dit n, mais qui dit B la fois tout ce que nous sentons : 

ii n'est donc pas une methode analytique [...lnm. Pour résoudre cette tension inhérente h cette phase d'dmergence 

du langage, Condillac distingue deux langages d'action, a l'un naturel, dont les signes sont donnés par la 
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conformation des organes ; et l'autre artificiel dont les signes sont donnés par l'analogie nm. 

C'est justement l'analogie qui va permettre l'articulation et l'extension des éléments de ce langage et permettre 

le dtveloppement de toute autre forme de langage, qui n'en est donc qu'un suppltmed? Mgré leur diversité, les 

langues sont des médiodes car leur ordre ne saurait etre arbitraire, c'est-haire décidé sans raison. Toute langue est 

raisonnée. Conventionnelle, elle ne peut en aucun cas etre arbitraire, car elle est toujours réglée par des besoins et 

des circonstances qui, eux, peuvent varier suivant les temps et les lieux. Dans l'analogie se retrouve encore cet effet 

de réguiation qui n'empêche cependant pas diversification et m&me prolifhtion : 

[...) la convention suppose une raison qui fàit adopter chaque mot, et I'anaîogie, qui donne la loi, et sans iaquelle 
il serait impossible dc s'entendre, ne permet pas un choix absolument arbitraire. Mais, parce que diffërcntes analogies 
conduisent à des cxpTiCSSions dinitrrrites, nous croyons choisir, ct c'est une meur : car plus nous nous jugeons d t r c  
du choix, plus nous choisissons arbitrairement, et nous en choisissons plus mal. [.,.] 

L'analogie est proprement un rapport de ressemblance : donc une chose peut être exprirnk de bien des manikts, 
puiopu'il n'y en a point qui ne ressemble I beaucoup d ' a ~ m i . ~ ~  

Il n'est pas exagéré d'afnrnier que I 'dogie  n'est, chez Condillac, qu'un rapport de ressemblance : la notion 

ne sera pas plus explicitée, bien que ce soit B elle que se réduise tout l'art de raisonner, tout l'art de parler, tout l'art 

de dhuvrir  et tout l'art d'instniireUO. En conséquence, les possibilitts explicatives offertes par ce concept sont, 

elles aussi, indtfiniment variées. L'abbé le reco~lllitl? d'ailleurs lui-même : 

Lts conjectures sont entre l'évidence et I'anaiogic, qui n'est souvent ellclmûne qu'une fiiiblc conjecture. Il faut 
donc distinguer dans I'anaIogic d i f f h t s  degrés, suivant qu'elle est fond& sur des rapports de tesstrnblanct, sur des 
roppom à la BR ou sur d a  rapports des causes aux effeb, n d a  c f f '  aux muscs.')' 

L'analogie &tant une question de degré, elle O& aussi un moyen de qualifier non seulement les langues, 

comme on va le voir, mais encore tout discours. En particulier, on se fera d'autant mieux comprendre que l'on 

rendra htelligiile le passage d'une idée & une idCe ou, ce qui revient au même, de dénomination en dhomination. 

Pour cela il importe de rendre l'analogie plus précise ou plus explicite : dans la gamme offerte par l'analogie il vaut 

aiors mieux choisir des d o g i e s  qui confinent A t'identité que de recourir A une (( h i l e  conjecture ». Dans les 

premiers temps du langage d'action, i'obsewateur, qui n'est pas encore un interlocuteur, doit se livrer 2i un vtritable 

travail de décryptage de l'image ou du tableau qu'est l'idée. Dans une langue plus parfhite, le temps du ddc-e 

est révolu et la lisibilité est manifeste : si le thtme du tableau perdure, c'est maintenant la langue qui o f h  (( un 
tableau mouvant clans lequel on varait le développement successif de toutes nos connaissances mm. 

Dans l'épistemologie de Condillac, le thème de I'analogic vient encore soutenir un principe que l'abbé rappelle 

très réguiiCrement : dans le processus de découverte, nous n'allons que du connu B l'inconnu. Le principe en a d&j& 

tté illustré dans le décbifhge des premiCres images que nous procure la nature : iI y a dans ces idées premitres, 

confbs mais co~ues,  un contenu inconnu que déploie peu à peu I'observation analytique. Rise dans son plus haut 

Condiliac, La Logiqw, op. ci&. 1 2 
227 Condillac, Gmnmafn, op. ci&, 4 1 

CondilLc, Grawunairc, op. cü, 1, b " Con- Lu L<ulgu du Calculs, op. eir. r Objet dc cet Ouvrage a " voir kr Langue dw calcvls, cp cit. r objet de cet ûuwagc B. 
"' Coadiliac, Lo Langue <*I GaIcvlj, op a. II, 9. 

Condihc, fu Langue dir CrilciJs, op. cit. 1.3. 



degré, l'analogie est identité et l'on peut avoir un doute concernant i'inventivitc de I ' d y s e  : ne fkit-clle pas que 

révéler ce qui est w enveloppé N dans une id&, n'est elle alors pas stdrile au sens oG une tautologie peut-être dite 

&rilen3 7 C o n d i k  r sauve par l'extension indCfinK de son concept d'anaiogie, aussi vague que l'est peut+ 

aujourd'hui celui de traduction, en particulier appliqué B la vulgarisation scientifique. C'est d'ailleurs l'une des 

critiques qui lui sera fréquemment fhite : la rigueur de son argumentaire pêcherait par une tol6rance excessive sur 

l'usage du mot a analogie u, toléraace se soldant par une incapacité & metûe en relief les spécificitd de la pensée 

mathtmatiquc, en particulier son pouvoir de constnxction de conceptsZU. Néanmoins, un aspect & l'analyse de 

Condillac est parfois sous-estim6, & savoir la sociabilitt dans laquelle s'inscrit le processus d'analyse. En effet, si 

L'invention en est l'un des plus beaux fleuron, nous avons vu que l'analyse est motivée par le secours que 

s'apportent les hommes, le souci de se f bh  comprendre, ou encore celui d'instruire. Ainsi, indépendamment de la 

cooptration qui, seule, permet le passage du premier langage d'action au second, du plus confus it celui qui est d6jh 

analytique, Condillac souligne, par exemple, que c'est afin de se tàire comprendre qu'il faut essayer de mdre ses 

pensées dans un ordre le plus conforme possible h celui, natutel, de l'analyse. M a l e  sa génCralitt et son 

« individualisme résultant de l'approche génétique du langage et de la science, la thtorie linguistique de Condillac 

n'est en rien une doctrine abstraite au sens d'impersonnelle : l'ombre des interlocuteurs s'y inscrit toujours en toile 

de fond dès l'origine, et jusque dans l'objectif visé par la Grammaire, l'art de bien parler. Cette dimension 

polyphonique du discours, que l'on appellerait aujourd'hui pragmatique, se révèle encore dans le souci de trouver, 

sans sophisme, le langage ad hominem. C'est pourquoi Condillac reprend S son compte la perspective de la 

rhétorique ancienne, distinguant l'ordre d'acquisition des iddes - ordre analytique - et l'ordre de distrtiution de 

celles qui ont Ctt acquises. Ce dernier ordre - synthetique - part d'une idée gentrale qui, rappelons le, n'est pour 

Condillac qu'une dtnominaîion, et « descend de classe en classe jusqu'k l'individu naS. D'oh la leçon domde au 

jeune prince de Panne : 

Vous aurg plus d'une fois, occasion de remarquer que les idées génémlcs abrègent le discours. C'est donc par 
elles qu'on doit corrrmcnccr, quand on parle A des personnes instruites. II serait importun a superflu de monter B 
l'origine des idées, puisqu'oa nt leur dirait que ce qu'elles savent, ou sont censées savoir. 

Il n'en est pas de même quand on parle & des pcrsonncs qui nt savent rien, ou qui savent tout Mpadiittmcnt Si je 
vous présentais mes idées dans l'ordre qu'elles ont dans mon esprit, je commencerais par des choses que vous ne 
pourriez pas cntcndie, parce qu'cllcs en supposcr8icnt ut vous ne savez pas. Je dois donc vous les présenter dam 
l'ordrt dsns lequel vous auriez pu les acquérir tout seul. 2 6  

Malgr6 la distinction &ablie ici en prenant en compte le savoir de l'interlocuteur, tout discours prétention 

didactique a une norme permettant de le quaiifïer : l'analyse. Elle est le suprême bien du discours pédagogique, 

ttmt la seule et unique mtthode d'insîruction. Comme le montre encore une fois I'élaboration des langues, ce n'est 

pas celui qui parle le langage d'action qui pose les premiers élements du langage, mais celui qui observe. 

L ' w e n c e  est, chez Condillac, une a f h h  strictement perso~elle : elle peut cire provoquée par autrui mais seule 

la naturc fait fiiire des expériences. Ce n'est que par l'abrége d'une id& gCnMe que l'on peut prétendre instruire 
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autrui par l'exptricacc : on nt peut, en kit, que disposer la nature de telle sorte qu'elle soit susc~ptiile de 

pmvoquer observation et anaiyse chez autrui. C'est dans le même esprit que doit etre comprise la mise en garde de 

Condillac b l'encontre de la th& afhnant que les langues ne sont utiles qu'b une communication mutuelle de nos 

pe& respectives. Le pmnier objet du langage est l'analyse de la pensée, et le discours est avant tout 

dflexifma1gi.e la visibilité et l'extériorité du langage d'action : (( nous ne pouvons montrer, successivement aux 

autres, les iddes qui coexistent dans notre esprit, qu'autant que nous savons nous les montrer successivement nous- 

mtme ; c'est4dire que nous ne savons parler aux autres qu'autant que nous savons nous parla )?. 

Cet aspect didactique de l'analyse, tout comme le mouvement naturel allant du connu B l'inconnu, va de pair 

avec la sévère condamnation de la « téndbreuse )) synthèse, dite aussi méthode de doctrine D, et de toute mdthode 

dont les démonsnatons a priori rappellent les temps barbares de la scomquen'. L'erreur commise par ceux qui 

croient en la valeur instructive de la synthèse est d'oublier que les idées géndrales B partir desquelles ils déduisent, 

ils redescendent n vers des conclusions particulihes sont nécessairement des vérités d'expérience. La v&t6 

prétendue p d k e  et dont La gdnWté est supposée naturelle est en faite construite au sommet de l'échelle que 

l'observation analytique petmet de monter. Ainsi, le goQt des partisans de la methode synthdtique pour les 

ddfrnitions se solde souvent par des disputes : en effet, dés lors que la definition porte sur une idée complexe, ce qui 

est gCn6ralemcnt le cas puisque les idées simples ne seront pas définies, la richesse meme de ce type d'id& est 

source d'&pivoques et donc de discorde. C'est notoirement le cas du mot « esprit D selon Condillac. Ça pourrait 

IWre du mot M traduction )) selon nous. 

Toutefois, comme le montre l'adaptation discursive à &ablu en fonction du savoir de I'hterlocuteur, la 

synthèse n'est pas blâmable en soi mais seulement pour ses prétentions philosophiques. Se réferant la Logique de 

Port-Royal, Condillac rappelle qu'analyse et synthtse se compktent puisqu'elIes se distinguent seulement comme le 

chemin que l'on monte (andytiquement) ou que l'on descend (synthétiquement). Pour Condillac, on commence 

toujours par monter. Très exceptio~eilement, la complémentarité des deux mouvements ofl6rira B l'abbé l'occasion 

d'affirmer que dans la mesure oh elle concentre l'ensemble de l'art de raisonner, l'analyse ne f i t  pas que 

décomposer : son mouvement naturel, tel la promenade, l'améne aussi composer. 

Aussi n'est ce pas sur des considérations strictement logiques que porte la critique de Condillac, mais sur 

l'usage public de ces méthodes, en particulier sur leur prétention à produire du savoir. La distinction se joue 

d'emblée : (( I'adysc commence toujours bien et la synthése toujours mal ». Or, senmalisme oblige, bien 

commencer, c'est a voir les choses comme elles sont D. C'est ce qu'ont souvent oublie N les fiheurs d'&ments » 

dans leurs ouvrages didactiques : il n'est alors pas surprenant que si peu d'entre eux soient instnictifji. Dans le 

meilleur des cas, la definition ne fiiit rien connaître car son énonce suppose qu'on en connaisse d6j8 les termes. Au 

pire, la mdthode synthttique conduit B une mystification. Ainsi, la géométrie Ctant prestigieuse et les géométres 

assez port& sur les dtfinitioas, on a voulu les imiter et leur manie a et6 adoptée N des philosophes ou de ceux qui se 

doment comme tels n, alors m h e  que la définition de la ligne droite suppose connu le sens des mots de la 

&nnition. La synthèse est mtout l'apanage des sectes et de ceux qui veulent obscurcir h vérité : 



La vérité est rarcmcnt 
dans un ramas de notions 
~ c i e a ~ * ~  

rocohsable quand l'analyse ne la montre pas, et qu'au contraire la synthèse I'cnvcloppe 
vagues, d'opinions, d'murs, et se fait un jargon qu'on prend pour la langue des arts et des 

Un détour par d'autres vicissitudes de l'analyse permettra de mieux comprendre l'importance de bien 

l'engager, ct donc celle de la meilleure c o d o n  Linguistique dans le domaine des sciences. 

L'analyse est mCthode et n'est donc pas exacte par elle-même. Elle ne peut mener B la vérité que conjointe B dc 

b o m  observaîions : a il fht nous accoutumer B ne voir que ce que nous voyons rom. Par conséquent, si I'on perd 

l'habitude de bien observer, la meiUem analyse ne permettra pas de garantir l'exactitude de la langue et la vérité du 

rdsultat : la corruption est alors possible. On croit, par exemple, suivre une méthode et I'on s'égare cn prenant pour 

principe des notions vagues ou des mots vides de sens et en cédant au charme d'un jargon scientifique. Bilan : les 

erreurs s'enchaînent les unes aux autres. 

Valeur comoarée des hneues 

Malgré la diversite des langues et des peuples, l'analyse est A l'origine de toutes et leur dispersion résulte d'une 

diversitt dans l'observation. C'est le besoin qui a rendu ks hommes solidaires, et c'est encore lui, conjugué B 

l'instinct dont nous a dot6 le Créateur, qui est A l'origine des langues. La langue qui Cmerge du langage d'action est 

exacte, même si elle demeure pauvre et grossi&re en raison du peu de besoins des hommes primitifS. L'exactitude 

s'est perdue lorsque L'on a cherche B parier de choses qui n'étaient plus telatives aux besoins de premiére nécessité 

et que l'on s'est fhit des besoins moins nécessaires : peu h peu la necessith d'analyser a cédd le pas devant le désir 

de parler, a l'on a ainsi rompu avec les leçons de la Nature : l'art d'abuser des mots a Ctt pour nous l'art de 

raisonner : arbitraire, fivole, ridicuie, absurde' il a eu tous les vices des Unaginations ddrégldes )bal. Au lieu d'&c 

régie par Les plus hauts degrés de l'analogie, la langue qui dégénke en s'éloignant de la nature n'est alors plus 

menée que par des habitudes, des mutines, et des prbjugds. Pour se fâire une idde de cette corruption, il suffit de 

procéder avec mdthode et donc d'observer la diversité des langues et des opinions des peuples avec Ieurs idées 

fiusses, leurs absurdités, et leurs superstitions. Dês l'enfance, L'habitude de dépendre de l'avis des autres ne Et que 

p e e  les erreurs, quand bien même on se persuade de penser d'après soi-mhe. D'ailleurs l'un des signes qui 

tend h prouver que les langues sont imparE8itcs est la difncult6 qu'il y a A les apprendre et B les parler : l'analogie y 

manque mais n'en est cependant pas totalement absente : autrement, il serait impossible de la parler et d'y 

raisorne?? A l'inverse. la perfection d'une langue se révtle en ce qu'elle rend le plus grand nombre possible 

d'idées avec le plus petit nombre de modo. 

L'effet de dispersion est d'autant plus accentue que la langue perd de sa pureté analytique initiale, c'est-&& 

de son homogénéit6 : 



Une langue scrait bien suptneurc si le peuplc, qui la Kt, cultivait les arts et les sciences sans rien cmpnintcr 
d'aucun autre : car I'anaiogie dans cette langue, montrerait stnsiblcment le progrès des connaissances, et l'on n'aurait 
pas besoin de chercher l'histoire ailleurs. Ce serait lil une langue vraiment savante, et elle le serait seule. Mais, quand 
elles sont des ramas de plusieurs langues ttrangères les unes aux autres, elles confondent tout : l'analogie ne peut plus 
faim apercevoir. dans l a  diRëmtcs acceptions des mots, l'origine et la génération des connaissances [..JW 

L'état des langues, leur respect plus ou moins manifeste de l'analogie, permettent ii Condillac de les classer & 

l'aune de l'analyse. Si l'origine est toujours un moment de pureté de la pensée et donc du discours, aucune langue 

n'est définitivement condanin& : la redemption analytique est toujours possible, comme le montre la récente 

restauration des sciences, cons6cutive tl l'abandon des methodes synthétiques et & ce retour vers Ia nature fitvorisé 

par la règle de commencer par l'observation. D'ailleurs c'est ce mouvement de retour, conjoint au caractere n a m l  

et spontané de l'analyse, qui permet B CondiHac de preter attention aux petits de ce monde qui sont, sans le savoir, A 

I'écoute de la nature : alors que certains esprits faux ont tait de grandes études, des esprits simples raisonnent juste 

bien qu'ayant peu étudié. C'est le cas des « petites couturieres s24s. mais aussi des sauvages ou des ignorants : 

Nous qui nous croyons instruis, nous aurions donc souvent btsoin d'aller chez les peuples les plus ignorants, pour 
apprendre d'eux le commencement de nos dtcouverts : car c'est surtout [de] ce commencement dont nous aurions 
besoin ; nous l'ignorons, parce qu'il y a longtemps que nous ne sommes plus disciples de Io nature2M. 

Néanmoins la perfection de la Iangue ne dépend pas seulement de la justesse de ses analyses et de la lisibilitt! 

de ses analogies. Encore hut-il tenir compte de sa richesse qui depend de la somme des idées d'un peuple et mfltte 

ainsi I'ensemble de ses besoins. Parmi eux, ceux qui sont superflus - tel le désir de parler pour parler - ouvrent, 

comme nous l'avons vu, la voie de la dégénérescence linguistique. 

Les sauvages ont peu de besoins, donc ils observent peu ; donc ils ont peu d'idées. Ils n'ont aucun intW B étudier 
l'agriculture, le commerce, les arts, les sciences ; donc leurs langues ne sont pas propres B rendre les connaissances 
que nous avons sur ces d i f f h t s  O bjets. Assez parfaites pour eux, puisqu'cks suffisent & leurs besoins, elles seraient 
imparfaites pour nous, parce qu'elles manquent d'cxprcssions pour rendre le plus grand nombre de nos idées. II &ut 
donc conclure que les langues les plus riches sont ceIIes des peuples qui ont beaucoup cultivC les arts et les 
sciences. 247 

Pour illustrer ce point, Condillac recourt si une image où s'emboîtent des cercles de diamétres croissants afin de 

rendre compte de la proportion entre les besoins, les connaissances, et la richesse de la langue. Par o r th  croissant 

on aura donc le cercle des sauvages, suivi de celui des pasteurs, puis vient celui des cultivateurs, celui des créateurs 

d'arts, et ainsi de suite jusqu'aux peuples les plus civilisés. Ces cercles ne sont pas définitifs et tendent s'accroître 

et à se confondre avec le plus grand au fil de l'inflation des besoins, des sciences et des arts. 

Au sien d'un même peuple existe une répartition similaire, même si, parfois, les moins instruits raisonnent plus 

juste que certains savants. Au bas de l'échelle vient la populace : 

Je dis populace ; parce qu'il fbut mettre dans cette classe tous ceux ui ne savent pas dire avec précision cc qu'ils 
948 veulent dire fUsscnt-ils gens de bonne compagnie, ou meme philosophes. 

Au pinacle trhent les genies qui, contrairement il ce que l'on croit, ne s'abandonnent pas b leur imagination. 

2u Condillac, Lu Logique, op. cit., If, 4. 
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Au contraire, leur penchant pour une simplicité toute naturelle permet de restaurer l'analyse négligée, l'analogie 

oubliée, enfin les pensées ddfigurées : 

C'est la simplicitt qui donne du prix B tout Le génie même n'est qu'un esprit simple, fort simple, quoiqu'on ne 
s'en doute pas. Aussi est4 rare que nous cherchions la simplicité [...] L'ignorance complique tout. Or je distingue 
deux sortes d'ignorance, celles des siècles barbares et celles des siklcs polis [...] L'ignorance des si&lcs barbares est 
un état de stupidité, où l'homme, incapable de s'instniirc par sa propre expkfienct, sans règles, sans invention, sans 
arts, n'est mu que par ses préjugés, et nt  sait pas observer les causes qui le meuvent. [...] Enfin nous tn sommes sortis, 
et nous voih dans l'ignorance des siècle polis [...] En effec si nous avons des connaissances, nous ignorons comment 
nous les avons acquises [...] et nous aimons mieux nous croire des génies inspirés, que de bons esprits qui 
s'instruisent naturellement par l'observation et l'expérience. [...) Dans nos siècles de barbarie, rien ne nous dtonnait : 
dans nos si&!es polis, nous nous Ctonnons nous-mêmes, et nous voulons étonner les autres?49 

Le progrés des langues, des sciences et des peuples dépend alors d'un double mouvement : d'une part, retour 

vers la simplicité de l'analyse et de l'analogie, d'autre part, enrichissement de la langue régi par l'accroissement des 

besoins. 

Dans l'argumentaire de Condillac, le theme de l'analyse a permis jusqu'h présent de Lier par une transition 

continue la physiologie, la grammaire, et l'histoire des peuples. 11 ne manque plus désormais qu'A introduire la piéce 

maîîsse du puzzle : la langue des calculs. 

Une premiere prémisse est l'équivalence entre langue et methode analytique. Elle permet A l'abbé de reprendre 

à son compte la thése selon laquelle raisonner c'est calculer : N si ce sont là deux noms, ce ne sont pas deux 

opérations aUO. Comme chez d'Alembert - entre autres - le processus d'abstraction prend chez Condillac, la forme 

d'une arithmétique : abstraire c'est soustraire des qualités, et former des idées particuliéres c'est additionner. 

Ensuite, par son naturel et sa simplicitd, l'analyse est la seule et unique maniére de raisonner. C'est donc elle que 

l'on retrouve B l'œuvre dans les sciences, racine commune h toutes, qui sont donc autant de (( langues n puisqu'elles 

raisonnent et donc analysent. 

Nous savons aussi que, dans l'univers de Condillac, savant. et philosophes ne sont pas ndcessaircment les 

mieux lotis en science, faute de préserver la conjonction naturelle entre art de raisonner juste et art de bien observer. 

L'appartenance à un corps scientifique reconnu ne suffit pas : il importe surtout d'avoir beaucoup analysé. De ce 

point de vue, vulgariser consisterait bien davantage A montrer comment parler simplement, de hçon analytique, qu'& 

traduire des connaissances ou des systèmes de connaissances. De plus, oublier ce qui a été appris et reprendre ses 

iddes & leur origine n'est pas chose aisée, surtout pour les savants. D'OS une nostalgique dvocation des temps 

héroYques de la premiére analyse et des cœurs purs : 

Ce moyen est d'autant plus difficile B pratiquer qu'on se croit plus instruit. Aussi des ouvrages oh les sciences 
-ent traitées avec une grande netteté, une grande précision, un grand ordre, ne d e n t - i I s  pas A la portée de tout le 
monde, Ceux qui n'auraient rien étudit les entendraient bien mieux que ceux qui ont fàit de grandes études, tt surtout 
que ceux qui ont beaucoup écrit sur la sciencesz' 

Nous avons vu comment les ghnètres ont été tout particuIi&rement visés par les critiques de Condillac en 

raison de Ieur tendance s'adonner trop systématiquement à la synthèse. Et pourtant ils ont h leur disposition la 
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langue la plus simple, la mieux faite, le soubassement proprement analytique des mathématiques : l'algèbre. 

Méthode analytique, elle est donc une vraie langue, et non pas une (ï espèce de langue B comme le prétendent des 

mathématiciens ne sachant pas qu'elle (4 n'a point encore de grammaire et que la métaphysique peut seule lui en 

donner une »ln. Comme ce sera encore le cas chez ses émules, par métaphysique », Condillac entend (ï science 

des facultés humaines n ; c'est pourquoi analyse métaphysique et analyse mathématique se confondent en vertu de 

l'unité de l'analyseu3. L'algèbre n'est cependant pas identifiable B l'analyse bien qu'elle en soit la meillem 

illustration. Sur ce point Condillac rejoint en partie l'avis de d'Alembert qui, dans son projet éducatif, jugeait la 

géométrie la meilleure des logiques. 

La plus simple et la seule des langues B être vraiment bien fàite est l'algébre. En elle, l'analogie atteint son plus 

haut degré : (( Rien n'y paraît arbitraire. L'analogie qui n'échappe jamais, conduit sensiblement d'expression en 

expression nru. Nous savons que ce sont les peuples qui, en général, font la langues mais aussi que la langues 

vulgaires n ne sont toutes B bien des égards, que les débris de plusieurs langues qu'on ne parle plus »*'. Dans le cas 

de I'algébre, l'usage n'a aucune autorité et rien ne sert de parler comme les autres : chacun peut retrouver dans la 

simplicité de cette langue le mouvement réflexif originaire caractéristique de l'analyse. Les langues sont des 

systèmes de signes artificiels, mais la suprématie de I'algébre est qu'elle nous fera parler K comme la nature D, le 

choix des meilleurs signes faisant les Iangues les meilleures. Un critére de perfection étant de pouvoir f&ire 

beaucoup avec peu de moyens, I'algebre est sans rivale. Par la clarte de ses élements et la perfection de ses 

analogies, elle échappe aussi bien ii l'emprise de la populace irnprdcise qu'aux bavardages d'ignorants polis et, plus 

généralement, A tout effet rhttorique volontaire ou dQ aux préjugés. Aussi ne faut-il pas se leurrer sur le caractére 

N fnvole » des propositions de I'algebre - qualificatif emprunte B ~ o c k e ~ '  - car si, en un sens, elles sont 

N identiques », elles permettent ndmmoins la transition du connu B I'inco~u. 

11 en est des sciences comme des philosophes et des savants : il y en a de vraies et d'autres dont l'intégrité est 

douteuse, leurs artifices cherchant surtout A impressionner le public. Pourtant, même dans ce cas, l'analyse n'est pas 

absente mais seulement dévoyee. L'exactitude d'une science dépend de la maitrise que ses pratiquants auront de sa 

langue. En corollaire, s'afhne ici l'idée que le probleme majeur de toute popuhrisation scientifique est un 

problème de rectitude linguistique : 

S'il y a donc des science peu exactes, ce n'est pas parce qu'on n'y parle pas algCbrc c'est parce que les langues en 
sont mal faites, qu'on nt s'en aperçoit pas, ou que, si l'on s'en doute, on les rcfiit plus mal encore. Faut-il s'ttonncr 
qu'on ne sache pas m'sonner, quand la langue des scicnces n'est qu'un jargon composé de beaucoup trop dc mots, 
dont les uns sont des mots vulgaires qui n'ont pas de sens d&terminé, et les autres des mots &an ers ou barbares 
qu'on entend mal ? Toutes I t s  sciences seraient exactes, si nous savions parler la langue de chacune. d 

L'analyse est une, et pourtant chaque science a sa langue comme chaque peuple a la sienne. Comment 

s'agencent alors ces tangues, rameaux d'un même tronc, et comment peut-on parler I'algkbre ? Le type de 

cheminement qui pennet d'accéder B cette science suprême porte le même nom que celui qu'eHe pratique dans son 
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mouvement de proposition en proposition : il s'agit d'une a traduction n, analogue - au sens condillacien - aux 

diverses transformations que subit la sensation pour devenir l'entendement, Cette procédure est généde aux 

sciences : 

L'artifice du raisonnement est donc Ie meme dans toutes les sciences. Comme, en mathhatiqucs, on Ctablit la 
question en [a traduisant en algtbre ; dans les autres sciences on I'ttablit en ta traduisant dans l'expression la plus 
simple ; et, quand la question est btablic, le raisonnement qui la résout n'est encore lui-mhc qu'une suite de 
uaductions, ou une proposition qui traduit celle qui la précède est traduite par celle qui ta suit, C'est ainsi que 
I'tvidence pane avec l'identitt depuis I'tnonc6 de la question jusqu'h la conclusion du raisonne men^^' 

Bien entendu, en vertu de la metaphysique grammaticale de Condillac, l'analogie joue ici pleinement pour 

passer de l'ordre des sciences à celui de la pende. Le mouvement de simplification et d'abrégé qu'est la mise en 

equation a son corollaire dans l'ordre des idées puisque le raisonnement est simple quand la langue l'est : 

C'est ainsi que, dc traduction en traduction, nous arrivons A l'cxprcssion la plus simple de la prmitrc donnée. 
Or, plus vous abrégerez votre discours, plus vos idées se rapprocheront ; et plus elles seront rapprochées, plus il vous 
sera farik de les saisir sous tous la 

La philosophie de Condillac fait donc sien le théme, déj8 rencontré chez d'Alembert, de la traduction applique 

h la dtmonstration mathématique pour décrire l'enchaînement des identités. De plus, chez Condillac, la mise en 

équation du probl&ne est, elle aussi, une traduction. L'équivoque des termes analyse », (( éldments D, (( analogie », 

et bien sûr (( traduction »,joue donc ici de façon systématique, et assure I'uriitt proprement analogique des doctrines 

relatives iî l'origine des comaissances, à la grammaire, à l'histoire des langues des sciences et des arts, et enfin aux 

mathématiques. Une des difficultés que va faire surgir cette position philosophique dont, rappelons le, Condillac 

n'est pas le seul défenseur, est de placer en situation de rivalité les mathématiques analytiques ou (( algébrisées n et 

la langue parlée la plus u simple )) ou la plus parfaite », A savoir la langue académique que perfectionnent les 

genies. Or comme les langues du monde s'ordonnent en fonction de leur perfection et de leur richesse, la langue des 

pays les plus riches du monde sont candidates au plus haut degré de perfection, et se trouvent donc dtre celles qui 

sont les plus proches de I'algebre, et donc ses rivales les plus probables. Si, de plus, un des pays les plus riches du 

monde abrite bon nombre des plus grands mathematiciens du moment, la confusion entre langue nationale et langue 

algébrique peut sembler tentante. Or, comme nous le verrons, c'est bien 18 une tentation permanente de la France 

des Lurniéres, de la Révolution, et de l'Empire. 

Comme la Logique ou le Cours d'Étude, la Langue des Cafcuis est l'un des ouvrages pédagogiques de 

Condillac. Malheureusement inachevé, ses débuts reproduisent analogiquement le cours génétique de la pensée : 

l'objectif avoue de l'abbé est d'ailleurs de parvenir A Fdire de bons (c cléments ». Le langage d'action y trouve 

justement un analogue dans ce qui fut, selon Condillac, la premiére forme de calcul, le calcul avec les doigts. Cet 

ordre d'exposition est parfâitement logique puisque seule l'analyse instruit, et ne peut le &ire qu'en restaurant 

l'ordre naturel d'acquisition des idées. L'dléve commencera par ce calcul et (( l'on verra les mathématiques se 

former. d mesure que la langue se formera d'elle-même Malgré toutes les ressources du calcul digital - car il y a 
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plus d'une maniére de compter sur ses doigts - la diversification du besoin va naturellement demander une langue 

nouvelle, plus abrégée, et qui utilisera tout d'abord les chiffies, ces idées qui sont ddjà des noms gén6raux 

permettant, par analogie, de réduire le nombre de mots. Par la suite, une autre traduction simplificatrice 

perfectionnera la méthode en utilisant des lettres. 

Remarquons enfui, que la mise en place de l'une de ces étapes d'abréviation qui élimine des noms superflus, 

est t'occasion d'un nouvel hommage aux humbles, cette fois ci sous la rubrique des paysans. En effet, comme les 

petites couturieres, ils parlent parfois mieux que les savants et comptent, en tout cas très sfirement car leur langue 

révéle davantage l'analogie qui les guide en disant (( huit vingt )) au lieu de N cent soixante )B. Chez Condillac, le 

naturel et donc l'universalité de l'analyse fait que contrairement à un sous-entendu implicite de bien des réflexions 

courantes sur la vulgarisation scientifique, la dissémination du savoir ne suit pas nécessairement les voies officielles 

de la répartition du savoir, allant de (( scientifiques u notoires & ceux qui passent pour ignorants ». Et s'il y a 

N traduction » dans son univers où se multiplient les langues, il n'y a IB pas plus de trahison qu'il n'y a de 

(( dégradation )) du savoir quand il s'abrége. 

Divergences 

Mise au  oint 

A la suite du décés de Condillac, en 1780, Condorcet publie une notice critique, A titre d'éloge posthume, 

publiée dans te Journal de Paris du 25 Septembre. tes commentaires de Condorcet témoignent d'un contentieux 

entre les deux hommes malgré des convergences sur la théorie de l'origine des connaissances. Certes, &rit 

Condorcet, Condillac a du talent, et on trouverait chez lui « plus de vérités & moins d'erreurs D que chez bien des 

Philosophes ; mais il n'a fait que suivre la meilleure methode », ceIle de Locke qui, lui, a fait (( une révolution 

dans la philosophie de l'Europe entiere u"'. 

Demeurent deux sérieux griefk. D'une pan, dans son ouvrage sur Le Commerce et le Gouvernement cortsid&rés 

relativement l'un à l'autre, l'abbé a eu tort de se risquer à N une application de sa methode analytique B quelques 

principes d'administration w, car au lieu de tout tirer de son fond, il eiit (&] consulter les hommes dclairés n - ici 
les physiocrates - dont il avait parlé un peu la légére, alors qu'ils avaient dejh énoncé « toutes les vérites que son 

Livre renferme D. Outre cette inconvenance, Condillac s'était livré il des jugements expéditifs sur l'analyse, « seul 

moyen selon lui de reconnaître & de découvrir la véritd », et dont les géométres fiançais n'auraient pas fait usage. 

Le jugement se fait A la fois généreux et sévére : (( M. l'Abbe de C... n'avait pas étudié les Mathématiques, & c'est 

peut-être la seule occasion où il ait parle de ce qu'il n'entendait pas W. Condorcet accorde encore que Condillac n'a 

rien de ces insupportables charlatans » et (( phrasiers )) responsables du goilt efbéné pour (( l'amour des phrases » 

qu'il devient urgent d'éradiquer puisque a le public n'a d'idées justes sur rien, et [...] toute l'instruction se borne iî 

x'~ctndorcct, u Lcme A Mme Suard ir, Octobre 1780, Bibliothèque de Ndtut, ms 854 ; ff 428429. Cité, ainsi que le 
« Sur le sens du mot analyse en géomdtrie », dans K-M Baker, c< Un dloge n ofIlcieux de Condorcet : sa Notia Historique et 
Critique sur Condillac i), R m e  de S'mMse, 3' série, no 47-48, 1967, pp 227-251. Les doges de Locke sont fréquents chez 
Condorcet, on en trouvera un dernier, dans l'&quisse. 



retenir ou à savoir fiaire quelques maximes vagues, qui ne sont ni vraies ni bussesu ". L'accusation 

d'incompétence est donc particuliérement grave au vu du r6le que l'algébre joue dans la philosophie de Condillac. 

Belle occasion, en tout cas, pour une mise au point sur analyse et synthése: 

Dans l'acception la plus commune on entend par analyse la mtthode par laquelIt on chcrcho une véritk inconnue, 
et par syntfièse celle par laquelle on dtmontre une vtrité connue. En géndral les deux méthodes ne difRrcnt que par 
l'énoncé, et si dans les livres de Gtorndtrie au lieu de dire Théoréme : les trois ongles d'un triangle sont kgaux à deux 
droits, on menait en titre Problème : trouver la somme des trois ongles d'un tricmgle et C.Q.F.T au lieu de C.Q.F.D 
on aurait changt la synthèse en analyse. 

Plus que d'une simple question de présentation, il s'agit surtout d'une différence de style de travail, car on peut 

effectuer l'une ou l'autre selon que la forme du probleme ou du théoréme paraît plus précise ou plus (( piquante ». 

Ce sens des termes n analyse )) et « synthèse D, rappelle Condorcet, fut introduit par les m&qhysiciens, puis adopte 

par les géornétres, avant de gagner d'autres acceptions. 

Les Anciens donnaient ainsi des solutions de problémes dont il fallait montrer par décomposition (« analyse N) 

qu'elles étaient bonnes. Au contraire, c'est par combinaison (N synthtse ») des vtrités déjà connues que I'on pouvait 

essayer de démontrer un thdoréme. Une nouvelle inflexion sémantique eQt lieu lorsque les Modernes furent en 

mesure de produire (( des méthodes gknérales qui s'appliquent B des classes entiéres de problémes n ; ces méthodes 

constituent l'analyse, alors que la méthode ancienne ou l'on se contentait de prouver la justesse de la solution 

proposée bénéficie encore de l'appellation de synthèse. De plus, comme l'outil de l'analyse moderne est l'algébre, 

ces deux termes ont présenté une affuiité, alors que la synthése reste associée il la géométrie. Condorcet conclut : 

Voici donc quatre sens dans lesquels on a pris les noms d'analyse et de synthtst comme opposés 
Analyse en Cnonçant les questions seules dans le titre. Trouver la somme des trais angles d'un triangle. 
Synthcse. En Enonçant la solution dans le titre, l e s  trois angles d'un triangle sont Cgaw A deux droits. 

, Synthèse composition ou combinaison des vérités connues d'ou résulte une vérité qu'on voulait prouver 
Anaiyse. Décomposition exposition d'une construction de laquctte il résulte qu'on obtient une quantitt cherchée. 

, Anatyse moderne où la mtthodc de construire ou de résoudre un probléme est dtvelopptc. 
Synthèse ou analyse ancienne où I'on suppose la solution trouvtc et ou I'on prouve par ddrnonstration qu'elle est 
bonne. 

4" Analyse Algkbre 
Synthèse Gtomttrie. 

Contrairement à Condillac, Condorcet estime que l'analyse mathématique est, par excellence, le domaine des 

géométres bçais  car elle est due, essentiellement, à Descartes, Fermat, Roberval et Pascal. Inversement, dit-il, 

seuls Newton et les géométres anglais ont paru pdférer la synthèse. D'où, si I'on considére encore les travaux 

d'Euler et de La Grange, continentaux analytiques, le profond contresens de Condillac dont on ne sait pas trop dans 

quel sens il entend le mot « analyse D. Si on le crédite d'avoir entendu le mot, au sens des métaphysiciens, ce qui 

paraît le plus plausible, l'emur n'en est que plus flagrante. car la seconde partie des Dlénients d'Euler, 

chef-d'œuvre d'analyse selon Condillac, est au contraire, selon Condorcet, (( un des ouvrages de mathématiques les 

plus éloignb de la methode que l'auteur de la logique [CondiIIuc] appelle analytique N. Querelle de mots ? Peut- 

être, mais permettant de préciser la portée de l'analyse appliquée aux affaires humaines. II y a en effet, en ce 

domaine, comme dans toutes les sciences, une similitude méthodologique entre résolution d'un tout en ses parties et 

recherche de Ia vétite. Cette la similitude n'est cependant pas une identité : 
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Dans un grand nombre de questions de mttaphysique, dc morale de politique l'analyse des idées est la meme 
chose que la méthode de rechercher la vtnté parce que les vdrités sont si simples qu'elles n'ont besoin que d'tac 
exposées. Par exemple pour juger d'une opdration de finance sur les monnaies, d'une loi prohibitive de commerce, il 
suffira presque toujours d'avoir andyst les idées pour cn voir d'un seul coup d'oeil ou les avantages ou les 
inconvdnicnts. II est de m?mt de beaucoup de propositions de GtomCtrie &Idmentaires qui ne sont presque que des 
définitions ou les conséquences irnmtdiates de ces propositions. De mEme en chimie il y a un grand nombre de vtritCs 
que la décomposition des corps fait reconnaître, mais on ne peut pas dire en gdntral que la mdthode dc faire une 
dCcouverte et i'analyse dcs id& dans les sciences abstraites soit une seule et meme chose. 

Alors que dans les sciences non mathématiques, découvrir revient A trouver les vérités simples, en géomMe 

l'analyse est une combinatoire partant des idées contenues dans la question proposée, et censée trouver « l'objet que 

l'on cherche )) ou ramener (i une question proposée à des propositions déjA connues N. Il ne &ut toutefois pas se 

leurrer quant à un sens trop métaphysique, de l'analyse : 

Si par l'analyse compltte d'une idée on entend la suite méthodique de toutcs les combinaisons possibles des id& 
simples qu'elle renferme, [elle] ferait sans [doure ?] trouver infailliblement lcs vtrités cherchées mais dans ce sens 
une analyse compltte est impossible ou rigoureusement dans les probltmcs de combinaison. Mais c'est alors donner 
au mot analyse dans le sens qu'il signifie d&omposition d'idées, un sens plus Ctendu qu'il ne doit l'avoir, puisqu'il en 
&ulterait que personne n'a jamais fait et ne pourrait jamais faire I'analysc d'aucune id&. 

Si ce passage est clair, en matiére de théorie de la connaissance Condorcet peut se revendiquer de Locke, du 

moins dans la mesure oii les idées Cldmentaires, du moins pour la résolution d'un probkme donné, sont, en principe, 

& portée de la connaissance humaine. Peut-être est-il permis de r€ver comme Leibniz avec son projet de 

Caractéristique Géndrale, d'une analyse absolue, adoptant le point de vue de Dieu, et résolvant ainsi les idées 

complexes en idées absolument simples. Mais Condorcet semble signifier que cette conception est illusoire, aucune 

analyse humaine ne pouvant jamais être compléte. Au contraire, les succés de l'analyse humaine permettent de 

revendiquer la possibilité d'une connaissance humainement parfaite, bien que Iaissant ouverte la possibilité d'une 

analyse encore plus ttendue. En même temps on peut se demander comment Condorcet concilie cette modération 

épistémologique avec le postulat du grand fait ordonné du monde. On peut sans doute imputer cette difficulté i~ une 

modification de ses positions au fil du temps, le probabilisme plus systématique de sa maturité se démarquant des 

théses plus rationalistes de sa période de formation. 

Malgré distinctions et éclaircissements apportés précédemment, l'équivoque du concept d'analyse sous-tend la 

systématicité de la philosophie de Condorcet, ftdérant encyclopédisme, scientisme, et projet politique. L'analyse, 

tenne qui connaît d6jA un énorme succès qui va durer jusqu'à la Restauration, assute, comme chez Condillac, le lien 

entre théorie de la connaissance, organisation du savoir, et perspective d'action politique. On va la retrouver au 

coeur des projets de Condorcet en matière d'organisation scientifique et scolaire. 

L'avis du Secrétaire Pemétuel de l'Académie des Sciences 

S'il prend B l'occasion quelques distances par rapport aux théses de son mentor d'Alembert, Condorcet 

demeure d'accord avec lui sur l'essentiel, en particulier l'origine empirique de toute connaissance. Le 

développement de la connaissance est cependant conditionné par des dispositions naturelles, propices à la formation 

des idées relatives A la morale et B la justice. Globalement, cette orientation philosophique est explicitement 



redevable it l'anglophilie qui donne alors le ton dans la vie mondaine fiançaise, et révéle à travers ~ u m e ~ ~  et 

surtout Locke, ce que Condorcet estime être le peu de métaphysique exacte )) connue jusqu'alors. 

A partir du début des années 1770, s'affirme chez lui ce que i'on pourrait appeler un probabilisme 

systëmatique non sans rapport avec son engagement au service du bien public. En effet, l'idée de perfectibilité de 

l'homme et donc de la politique - idée dont I'fi4i(irse d'un Tableau Hbforique des Progrés de l'Esprit Humain 

attribue la paternité à Turgot, Priestley et Price - va se trouver étroitement corrélée A sa croyance en la possibilité de 

mettre analytiquement en évidence des ressorts et des lois pm5sidant la conduite humaine. 11 est alors permis de 

rêver d'une politique vraiment éclairée. De plus, divers travaux etendant l'analyse combinatoire b l'ensemble de la 

conduite humaine venaient déj8 conforter cette croyance que Condorcet adopte et qu'il va s'efforcer de c o n h e r  

toujours P ~ S ? ~  

Il convient de qualifier la philosophie de Condorcet de (( probabilisme )) pour rappeler ta distinction qu'il 

souligne lui-meme entre probabilisme et scepticisme. En effet, si l'on peut voir un scepticisme dans sa réserve sur ce 

qui est accessible B la connaissance humaine, sa foi et son goat indtfectibles pour l'analyse mathdmatique le 

compensent largement : ce puissant outil devrait permettre de faire reculer indéfmiment le rideau dérobant encore it 

la connaissance humaine, vérités et lois de la nature. En outre, ce type de calcul confirme la cohesion de l'arbre de 

la connaissance, comme le montre la fëcondité de son déploiement dans les diverses sciences. L'&tendue du champ 

de recherche qui s'ouvre alors, conciliant prudence probabiliste et audace analytique, transparaît dans l'optimisme 

de la conclusion du discours préliminaire A l'Essai sur 1 'applicarion a la Probabilité des Décisions rendues & la 

Pluralifé des VoU: : 

Ici, [a doris cette application des Sdences à la Philosophie w ]  comme dans les Sciences P hysiqucs, il y a peut-être 
une intinitt d'objets qui se rcfiiseront toujours au Calcul, mais on peut se répondre aussi que dans l'un et l'autre 
genre, le nombre de ceux auxquels k Calcul peut s'appliquer, est Cgalemmt in~~uisablc '~~ 

La remarque de G.G. Granger selon laquelle (( l'innovateur en science sociale ne peut-être compris et étudié 

qui& travers le mathematicien D'" est doublement bienvenue. D'abord parce que les dctits politiques les plus 

originaux de Condorcet s'articulent autour d'arguments de fonne mathdmatique, ensuite parce que développement 

chronologique et développement logique de sa pende reposent sur sa foi dans la puissance heuristique de l'analyse, 

NLanmoins, lorsqu'il a f f i e  que Condorcet est un temperament essentiellement sp~culati?~', un amoureux de 

l'analyse pure, voue un précurseur de l'axiomatique formelle, Granger n'a qu'à demi raison. Certes, la persistance 

de l'inspiration mathdmatique et le privilége accordé B la g&néralité théorique au detriment des besognes de la 

pratique, sont incontestable : Condorcet B l'orgueil de l'académicien géométre et du dirigeant politique. Mais il est 

excessif d'en faire un inconditionnel d'une pretendue (( pureté )) mathématique, ou un formaliste avant l'heure. En 

'a Pour une discussion comparative des positions de Hume et de Condorcet voir K Baker, Condorcet : Rniron et politique, op. 
cit., pp 1 82-204. 
2M Voir M.J taboullc, w La Mathématique Sociale : Condorcet et ses prédectsseun n. Revue d'Histoire LitsPraire de la France, 
46, 1939, pp 33-55. L. Daston, Classicul Probabifity in the Edightenment, Princeton University Press, 1 988 ; 1. Hacking, T k  
Emergence o/Probobifi~, Cambridge University Press, 1975. 
265 Condorcet. Essai sur l'opplicarion de f 'Analyse à fa Probabilité dm Décisions renchces à la Plwalié &s VOLT, ( 1  785), in Sw 
les Élections, Fayard, Paris, 1 986, p 175. 
264 G.G Grangcr, La Mathématique Sociale du Marquis de Condorcet, Par& PUF, 1956, p 40. 

[&id., 41. 



effet, comme Granger lui-même le souligne, l'Esprit encyclopédique du XVIIIC siecle se caractérise par une 

continuité entre domaines de la pensée et de l'action. Condorcet ne hit pas exception ii la régie, même s'il est un 

aristocrate de la science, adepte exclusif des hautes sciences. Cependant son goQt pour l'abstraction est 

contrebalancé par son souci politique d'« utilité », souci dans lequel les mathematiques sont engagdes. Il n'y a ici ni 

tension ni contradiction, car dans la lignée des thèses de d'Alembert et d'autres, les mathématiques ont leur origine 

dans I'experience sensible. La puret6 formelle de l'analyse résulte d'une purification : idées et raisonnements 

mathtmatiques ne résident ni dans un monde parallkle, ni dans l'entendement divin comme le prétendaient 

Malebranche ou, avec plus de reserve, Leibniz. Enfin. comme le remarque L.  ast ton'^, la recherche en 

mathematique est, au XVIIIC siMe, rarement « pure », mais reléve plut6t des mathématiques mixtes. D'ailleurs, la 

classification (c logique )) des sciences placte en exergue de l'Encyclopédie, classification explicitement inspirée de 

F. Bacon, met les mathématiques pures, mixtes, ou physico-mathématiques, dans fa rubrique N Science de la 

Nature ». Aussi, meme si Condorcet privildgie l'abstraction, il hut souligner la réversibilite de la formule de 

Granger : on ne peut comprendre le mathématicien en fàisant abstraction de l'innovateur en science sociale. Même 

si, chronologiquement, les mathématiques furent premières dans sa vie, il faut s'en tenir si la lettre des prescriptions 

de Condorcet lui-même : 

On pourrait craindre encore I'tspéce de rivalitt qui règne entre les sciences. 11 est de I'intkret de la véritk qu'elles 
se réunissent toutes, parce qu'il n'en est pas une seule qui nc tienne ti toutes les autres parties du systtme scientifique 
par une dtpcndance plus ou moins immtdiatc. II n'en est pas une oii I'on puisse rompre la chaîne sans nuire aux deux 
portions gus I'on aurait s ~ ~ a r 6 c s . ' ~ ~  

C'est pourquoi est aussi discutable la rupture que voit Granger entre la jeunesse mathématicienne et la science 

politique de la maturité, sous pretexte d'un cc passage d'une méthode ii une autre, d'une pensée analytique abstraite A 

une pmsée du fait psychosocial, qui se voudrait encore mathématique ))*'O. S'il y a deux epoques dans la vie de 

Condorcet, il n'y a dans sa tete qu'une et une seule methode : l'analyse. En fait de passage, il s'agit plutôt d'une 

genre de traduction, autorisée par l'interdépendance des sciences dont le lieu par excellence, comme l'affirmait 

d'Alembert dans ses prescriptions scolaires, est justement la mtthode analytique. Un changement de centre d'intdrêt 

ne doit donc pas faire illusion quant B la continuité m&hodologique liant les disciplines auxquelles s'est adonné 

Condorcet. Ce point, Granger le reconnaît d'ailleurs explicitement quelques pages plus loin lorsqu'il parle de 

(( systématisation généralisante 1)'". 

D'ailleurs, c'est peut-être le déclin de cet edectisme encycloptdique et l'émergence de clivages reflétant peut- 

être plus l'ordre des professions que celui des méthodes, qui expliquent la sévéritd du jugement de la postérité sur le 

mathématicien Condorcet. En effet, si on se limite A la mathématique pure, l'héritage est vide. En revanche, c'est 

bien dans le domaine des mathématiques « appliqudes n, en particulier de la fameuse (c mathematique sociale P), que 

se situe la partie la plus originale son œuvre. 

1 Dasîon, Cfassical Probabifiîy in the Enlightennretu, op.  ci^. pp 53-54. 
'@ Condorcet, Fragment sur IXtlantide. publit in &quisse d Ln Tabieau Hhtorique drr Progrès de 1 'Esprit Huwjtt, 1793, 
Mition Garnier-Flammarion, Paris, 1988, p 307. 
no G.G Grangtt, op. cd. , p 1 1. 
ni Ibid, p 13. 



La trame du monde 

Ce qui soutient I'applicabilité indéfmie de I'analyse est donc le fait que la nature, toute la nature, est somise A 

des lois. L'ordre règne, le despotisme est total, comme le rappclle un Discours à ~ ' ~ c a d d r n i e ~ ~  : 

Tout concourt B prouver que la nature crititrc est assujettie B des lois réguiitrcs ; tout dtsordre apparat nous 
cache un ordre que nos yeux n'ont pu apercevoir. II ne peut etrc connu que par l'obdon des bits, dont 
l'ensemble ou la suite sont nécessaires pour rendre u t  ordre sensible à notre h i l e  vue. II faut donc que ces faits 
puissent se réunir sous les yeux d'un observateur, ou que, par des cxpérirnas, il les force, pour ainsi dire, B se 
pdsmtcr au gré de sa volontC; il faut encore que les lois auxqueIIes ils sont assujettis, se marquent par des 
révolutions dont la du& n'cxctde point ce court espace que la nature a m q u 6  ii notre existence. Si cette hcureusc 
réunion de circonstances ne vient point au secours de notre fàiblcsst, tes efforts du génie peuvent rester longtemps 
inutiles. 

Parmi les lieux communs de ce manifeste, relevons le théme de la faiblesse des moyens humains, 

l'assujettissement général ik des lois, ou encore la distribution de l'observable entre, d'une part, I'obsenmtion qui 

« s ' o h  w, si les faits peuvent &tre « réunis » devant l'observateur - Kant dira « par » I'observateur -, et d'autre part, 

l'expérience, qui, selon la formule de Bacon, soumet la nature B la question. 

Cependant, la dichotomie convenue entre « observation », ptutdt passive, et « expérience provoquée », versant 

actif, est ici atténude par la nécessaire coopération des ((efforts du génie » et d'une « heureuse réunion de 

circonstances n. Borné par son appartenance au genre humain, le génie est encore entravé par les caprices de la 

nature : aussi puissant soit-il, il n'est ni tout puissant, ni infaillible. Banalité apparente, mais rappelant que la 

distinction - c h h  à Condorcet -, entre homme de génie et commun des mortels est aussi naturelle et relative que 

l'inégalité des talents. Commensurables, les talents humains sont donc susceph%ies du calcul. 

Un autre theme est appelé à jouer un r8le essentiel dans la meilleure façon d'organiser le travail scientifique : 

« la durée des r6volutions ». Si la découverte est, pour partie, redevable au @nie et aux génies, elle exige, en raison 

de cette durée, le concours de l'ensemble de la communauté des hommes. Cette condition doit &tre satisfkite pour 

fianchir tes limites que la nature impose B des observateurs isolés, donc incapables d'accéder & certaines des lois 

encore cachées. Dans son discours, Condorcet en appelle à l'un de ses exemples fàvoris, la météorologie. Dans ce 

domaine, seule la conjonction de la coordination effective des travaux, de la foi dans la légalit6 de la nature, ct de la 

foi dans la puissance de I'anaIyse, laisse un espoir devant le chaos apparent des phénomtnes climatiquesm. 

L 'aha t ion  est catégorique : « tout désordre apparent nous cache un ordre que nos yeux n'ont pu 

apercevoir N. Mais comment quelqu'un qui estime que toute la connaissance humaine s'élabore partir des 

sensations peut-il affirmer qu'il y a de l'ordre meme 1à où les regards n'ont pu s'aventurer ? II est vrai que h lettre 

de 1768, de Condorcet A d'Alembert, permet d'envisager une issue : les lois qui ne dtrivent pas de nos idées 

« paroissent l'effet de la volonté libre d'un Etre intelligent qui a vouIu que le Monde Alt comme il est ». Mais, par 

ailleurs, la réserve dont Condorcet fhit déjà preuve concernant l'hypothèse divine s'affirme au fil des ans. Ses 

Condorcet, r Diswun lu P I'Acaâémie d a  Sciences lorsque la Comtesse a le Comte du Nord (Depuis Paul l a )  y vinrent 
p m h  stanct, le 6 Juin 17=, OC, Vol 1, p 4 19420. 

Sur l'importance de cette discipline au XVUIC si&+ voir T. S Fcldman, a Late Enlightmmcnt M d m m l o ~ ,  in T. 
Fr&igsmyr, I.L Heilbmu, RE Rider, T k  Qiuutrfiing SpM in the l@h Cenn~y, UniversÏty o f  Caiifornia Pms, Balrdy 
(USA)- Oxford (England), 1990, pp 143-1 78. 



travaux sur les probabilith l'incitent aussi il remettre en cause tout argument physicethéologique et toute 

demonstration a priori de l'existence de ~ieu*? Aussi dans la proposition « Tout concourt à prouver que la nature 

entitre est assujettie à des lois réguliéres », la légalité du monde, son « déterminisme », pourrait n'être que la 

généralisation d'observations concourantes. Mais cette interprétation ne fait que renforcer l'acuité de la question : 

comment Condorcet peut-il affirmer qu'il y a de l'ordre sous ce qui a toujours été perçu comme phénomènes 

désordonnés ? Et t'affirmation paraît d'autant plus pdremptoire qu'au début des années 1770, il rejette explicitement 

tout hasard, au nom de lois « réguliéres », certes compliquées, mais néanmoins bien présentes : 

Les événements que l'on attribue au hasard sont dttcrminés par des lois invariables et nécessaires, mais 
l'expression de ces lois est trop compliquée pour que nous puissions les découvrir [...] ainsi un CvCnment contingent 
n ' a  pour nous qu'un évtnemait dont l'existence est inwnnue." 

Fidèle à la thése d'Alembertieruie du « grand fait du monde )) dg16 par des lois, Condorcet opte ainsi pour un 

déterminisme intégral du genre de celui notoirement associe au nom de son collègue ~ a ~ l a c e " ~  : mire au hasard 

est marque d'ignorance. C'est en conséquence du déni de toute spontanéitt! de la nature, que son interprétation de la 

notion de probabilité se trouve intégralement déportée vers le p81e épistémique. Par leur complexite, les processus 

causaux connus contribuent donc, eux aussi, à rdvéler l'incomplétude de la connaissance humaine, incomplétude 

qu' i 1 appartient cependant aux sciences de combler. 

Mener cette tâche & bien exige surtout de rksister h la vanité des « systémes » qui ont tendance B masquer la 

complexitd de causes dont le nombre et I'enchevetrement se révèlent tout particuliérement dans le domaine des 

sciences morales, 18 oQ il y a justement tant à faire : 

Nous avons créé des systtmcs ; mais & l'instant qu'on a fait un pas de plus sur la surface de la terre, qu'on s'est 
enfoncé quelques pieds plus avant dans son sein, tous ces fant6mes de l'imagination se sont dvanouis [...] 

Combien l'histoire de l'homme mtme est-elle encore ignorée ? La terre qu'il habite, sa temptraturc, son humidité, 
son Cldvation plus ou moins grande, les productions du wl, les travaux de la culture, les differentes esptces 
d'occupation, la manitre de vivre, de se vCtir, les usages, les gouvernements, les lois, toutes ces causes agissent sur la 
durée de la vie, sur la fécondité, sur la force de I'homrnc, sa santé, son activité, son industrie son caracttre, sa morde 
meme et son génie. Ces causes sont en même temps lites entre elles, ddpendent l'une de l'autre, et peuvent encore etre 
modifiées par l'effet des changements mêmes qu'elles ont produits. Nous n'avons sur ces objets que des observations 
générales, mais vagues. et dont la plupart sont même contestkm 

C'est le développement de l'analyse probabiliste qui n o h t  l'espoir de Condorcet de dépasser le handicap de 

« notre faible vue » et de démêler cet impressionnant entrelacs de causes et d'effets, sans pour autant tomber dans 

les vaines illusions d'un systéme. Les travaux de Laplace, venant étoffer ceux de l'anglais T. Bayes bien qu'une 

filiation directe n'ait pas été clairement établie, t'urent particuiiérement décisifs dans cette perspective. Au début des 

annees 1780, teur parenté était néanmoins fâmiliére à Condorcet, déji convaincu dés 1772, de l'utilité du « calcul 

des chances ». En temoigne encore l'Essai mr 1Xpplicarion de l'Analyse, qui retrace la généalogie du probléme de 

« la probabilité des événements fiiturs d'aprés la loi des événements passés », depuis J.Bernoul1i et Moivre, en 

passant Bayes et Price, jusqu'à « M- de la Place [..,] le premier qui ait trait6 cette question d'une manikre 

274 Voir Condorcet, r Sur la loi nautrelle w. OC, Vol IV. p 220-221. 
'" Condorcet, in Bibliothèque de SINtita~t, MS 875, ff 90, cite in K Baker, op. cir, p 235. 
'" Pour une Cwde conjointe de Condorcet, Laplace et Turgot, voir C-G Gillispic, a Pmbability and Politia : Laplace, 
Condorcet, and Turgob~, Pruceedirrgs o/rhe American Philosophicaf Sociew, Vol 1 16, no 1, Feb 1972 pp 1-20. 
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analytique n". Le « Mdmoire sur la probabilitd des causes par les dvtnements u, publié en 1774 par Laplace, est 

d'ailleurs précédé d'une préface de Condorcet vantant la haute utilité philosophique de cet aspect de ta doctrine des 

probabilités. L'Intendant Turgot fiit rapidement mis au courant. 

L' Analvse con testée 

Articuler clairement analyse probabiliste et psychologie de la croyance, n'est un exercice facile ni pour 

Condorcet, ni pour ses contemporains. Malgré le peu de métaphysique exacte légué par les penseurs anglais et le 

passé déjh ancien du calcul des chances, des esprits brillants, partageant parfois la m&me inspiration 

(( métaphysique », émettent des doutes sur la fëcondité du recours systématique h l'analyse. Or, pour Condorcet, 

restreindre l'usage de ce calcul serait renoncer à une politique scientifique, seule à même de créer un consensus 

paisible. Le bien public s'en ressentirait d'autant plus que cet outil devrait tout autant permettre des découvertes 

qu'entraîner l'assentiment des esprits. Malheureusement, on discute. Les réserves de d'Alembert, en particulier lors 

de l'affaire de l'inoculation sont acceptables et, selon Condorcet, peu constq~entes'~~. L'homme e n  fiable : c'est un 

géométre, et dans cette affaire, il a fmi par faire le bon choix. De plus, politiquement c'est un ami. Plus 

conséquentes sont les oppositions de Diderot et de Buffon. 

Les goûts fluctuants du public 

Ardent partisan, non du a grand Fait N, mais du grand tout w organique de la nature!, Diderot prétend que son 

ami d'Alembert ne delaisse le monde de l'abstraction et ne reconnaît le primat de la vie qu'A l'occasion de rêves 

auprés de Julie de Lespinasse et du docteur Bordeu. Mais surtout, son De I'lnrerprétation de fa Name dédicacé 

K A u  jeunes gens qui se disposent ii l'étude de la philosophie naturelle » constate que le monde des sciences est 

divisé et que le goQt du public a changé. Les philosophes se divisent désormais en deux classes : N Les uns ont [...] 

beaucoup d'instruments et peu d'idées ; les autres ont beaucoup d'iddes et peu d'insmunents )lm. Émule de Bacon, 

Diderot en appelle il une étroite collaboration entre les deux factions. Quant au goût du jour, il ecrit voltaire2" : 

{( Le régne des mathdmatiques n'est plus. Le goOt a changé. C'est celui de l'histoire naturelle et des lettres qui 

domine P. II prend même Ie pari suivant : « Nous touchons au moment d'une grande révolution dans les sciences. 

Au penchant que les esprits me paraissent avoir A la morale, aux beUes-lettres, il l'histoire de la nature et ii la 

physique expérimentale, j'oserais presque assurer qu'avant qu'il soit cent ans, on ne comptera pas trois grands 

géométres en Europe »282. L'Histoire lui a donné raison pour la grande r&olution scientifique mais absolument ton 

pour ce qui est des géomhtres. Il brosse enfin un aperçu de la tournure que prend le gofit pour les sciences : 

Condorcet, r Discours lu A I'Acaddmic d a  Sciences lorsque la Comtaw et le Comte du Nord (Depuis Paul ler) y vinrent 
prgndre stance, le 6 Juin 178%). op. cir., p 42 1-422. 

Voir Condorcet, Essai sur lkppficalion de 1 !Analyse, op. cit. p 8 1 . 
" Sur la réflexions de d'Alernben sur le calcul des probabilités et son application aux affaires humaines, voir M. Path 
(( D'Alembert et les Probabilités n, Sciences à fDICpque de la Rëvofution, sous la direction de R Rashcd, Paris, Albert 
Blanchard, 1988, pp 203-265 ; L. Daston, Classicai Probabifity in the Enlightenment, op. cil. 

Diderot, De I'In~erprétation de fa Nature, 1. 
*"~iderot , Lettre A Voltaire du 19 F é v i e r  1758. 
202 Diderot, De I'Iitterprétation de h Nature, IV. 



Lorsqu'une science commence B naître, I'extrëmc considéraiion q 
désir dc connaitrt par soi-même une chose qui fait beaucoup dc 
d tcauvc~e ; l'ambition de partager un titre avec des hommts illumes, tournent tous les esprifs de a c b t ~ . - ~ n  un 
moment, clle est cultivtt par une i d h i e  de personnes de CBT&CttrtS difftrtnts, Ce sont, ou des gens du monde, &qui 
leur oisivee pèse ; ou des transfuges, qui s'imaginent acquérir dans la science B la mode une réputation qu'ils ont 
inutilement cherchée dans d'autres sciences, qu'ils abandonnent pour elle ; les uns s'en font un métier ; d'autres y 
sont entrain& par goQt Tant d'efforts réunis portent asscz rapidement la science jusqu'oii elle peut aller. Mais A 
mesure que ses limites s'étendent, celles de la considération se rtssmait On n'en a plus que pour ceux qui se 
distinguent par une grande supériontk. Alors la foule diminue ; on cesse de s'embarquer pour une contrtt oh les 
fortunes sont dtvcnucs rares et difficiles. Il  ne rtstc 9i la science que des mercenaires qui elle donne du pain, et que 
quelques hommes de génie qu'elIe continue d'illustrer longtemps après que le prestige est dissipé, et que tes yeux SC 
sont ouverts sur I'inutilitt de leurs travaux. On regarde toujours ces travaux comme des tours dc force qui font 
honneur B I'humanitC. Voila I'abrCgt de la géomttn'c, et celui de toutes tes sciences qui cesseront d'instruire ou de 
p l a h  ; jc n'en accepte par même l'histoire de la naturem 

Condorcet pourrait se sentir visé plus d'un titre par de tels propos. DéjB, son (4 pain » n'étant pas 

suffisamment garanti par sa naissance noble d s  pauvre, sa subsistance a été une préoccupation A ses débuts, 

jusqu'B ce que ses amis bienveillants et haut placés aient assuré ses ressources. Ses adversaires, eux, n'ont pas 

manqué de ddnoncer le (( mercenaire ». 

Surtout, plus prés de ses préoccupations politiques, l'évolution du goQt du public laisse planer un doute sur le 

pouvoir de persuasion de la mathématique sociale. Pourra-t-elle fournir des raisons suffisamment décisives pour 

entraîner les esprits dclairés, alors que le grand monde qui n'a peut-être qu'une estime de principe pour les 

mathdmatiques, boude ostensiblement la sublime geométrie ? Question d'autant plus pressante que Diderot semble 

mettre en doute le principe de la réversibilité des déplacements dans l'arbre de la connaissance, déplacements allant 

de la sensation aux mathématiques, ou du moins aux sciences physico-mathématiques, puis de celles-ci aux choses 

terrestres : 

[...] la rtgion des mathématiques est un monde intellectuel, ou cc que l'on prcnd pour des vérités rigourcuscs perd 
absolument cet avantage, quand on l'apporte sur notre tare. On a conclu que c'ttnit B la philosophie expérimentale à 
rectifier les calculs de la géomCtnc ; et cent consdquencc a &té avouée, meme par les ghnètres. 

Si Condorcet ne désavoue, en principe, ni le r61e régulateur accordé A I'expdrience, ni son utilité pratique, ni 

même les problémes posés par l'application des mathématiques A notre terre, les propos de Diderot pourraient bien 

taire écho B ceux de d'Alembert sur I'applicabilité de l'analyse aux idées plus compliquées », et donc sur la 

gén4ratité de sa puissance heuristique. Surtout, avec une surévaiuation de l'experience, il n'est pas exclu de voir se 

manifester K le préjugé et l'ignorance, qui élévent la pratique au dessus de la Théorie » comme il avait eu l'occasion 

de le dire Ion du conflit entre géomètres et hommes de l'art B propos du percement du canal de picardiem. Si la 

suprématie de l'analyse est contestée, l'avis des géométres politiciens pourrait alors avoir du mai & l'emporter. 

Mathématiques et bon sens 

Avec Buffon, la situation ne se présente guére sous un jour meilleur, même si en vertu de ~'assirnilation fàite 

par Condillac entre analogie et raisonnement analytique, on peut le placer parmi les amis de l'analyse. En effet, il 

ecnt : 

2s3 Ibid, v. 
'U Sur s*te a&fc opposant les gbomtas  de I'Acaûémie et les techniciens d a  Ponts a Ch- Vou P.Redondi, r Along 
the W a m  : The Gcnius and the Thtory n, History and Technology, Vol 2,1985, pp 77-1 10. 



Mais si l'expérience est la base de nos connaissances physiques et morales, l'analogie en est It p m i e r  
instrument : lorsque nous voyons qu'une chose arrive constamment d'une certaine façon, nous sommes assurés, par 
nom expérience, qu'elle constamment de la méme &on? 

Si (( physique )) signifie naturel n, Buffon est encore du même bord que Condillac lorsqu'il affirme que la 

(( certitude physique [... est] de toutes la plus certaine n. Toutefois, cette certitude est comme tempérée par une 

touche de scepticisme lorsque le naturaliste a f fme  qu'elle n'est néanmoins que la probabilité presque infinie, 

qu'un effet, un événement qui n'a jamais manqué d'arriver, arrivera encore une fois ». 

Leur goût commun pour le calcul des probabilités pourrait rapprocher Buffon et Condorcet. Mais celui-ci a 

bien des griefs h l'encontre du naturaliste, B commencer par certains relatifs h sa réputation de savant. En effet, 

Condorcet hérite de d'Alembert une profonde aversion pour ce grand aristocrate, toujours bien en vue, et dont tes 

goûts coïncident toujours remarquablement avec ceux du public. D'ailleurs, encore fidéle h son maître, Condorcet 

baptise « physicaiIle )) toute la fiaction du public qui, prenant exemple - entre autres - sur le naturaliste, ne semble 

avoir de goût que pour les expériences et semble ainsi condammie h une curiosité scientifique n'allant pas plus loin 

que les expériences curieuses des cabinets de curiosité mondains, ou que le Spectacle de la N~hcre de l'abbé Pluche. 

Condorcet avait déjii fait savoir ce qu'il pensait du ((galimatias physique )) du comte, et Voltaire avait 

suren~h6ri~~.  Comme dans le cas de Condillac, l'homme a du talent. Pourtant la rédaction de 19Eloge posthume de 

l'ancien Intendant du Jardin du Roi Fut un pensum pour le Secrdtaire Perpdtuel de l'Académie des   ci en ces" qui 

dut s'y reprendre à plusieurs fois pour composer un chef-d'œuvre d'équilibre, harmonisant à merveille pointes 

vénéneuses et tloges. Condorcet loue I'intelligence de Buffon qui avait parfaitement compris qu'il y a mieux que 

les p laces D pour sanctionner la réussite : 

[...] il savait que si In gloire littéraire est, après celle des armes, la plus durable et la plus brillante, elle est de toutes, 
celle qui pcut le moins etre contestée : if savait enfin que tout homme qui attire les regards du public, par ses ouvrages 
ou par ses actions, n'a plus besoin de place pour prétendre la considération, et pcut l'attendre de son caracttre et de 
sa cond~ite.~" 

Celui qui sera finalement sacré l'égal de Pline, serait un opportuniste dont l'intérêt le guide toujours vers la 

direction indiquée par a le goût du public n. Ainsi, son inté& pour Newton et la géométrie fut vite détr8né par 

l'Histoire Naturelle, nouvel enfant chéri des gens du monde. Bien qu'enclin aux systémes spéculatifs, il sut pourtant 

résister à des N erreurs vraiment nuisibles 1). Ses hypothêses sur la formation des planétes battues en bréche par les 

lois de la nature, son Histoire Nafuretle parvînt cependant A étonner 1'Europe en répandant de l'intérêt sur (( tant 

d'objets inanimés ou insipides ». il est vrai que l'auteur avait bien présenté I'afFaire et savait redoubler d'opiniâtreté 

quand ce qu'il avait deviné D tombait sous le coup des critiques. Au vu de ses travaux de nomenclature, on saura 

gré à ce travailleur acharne qui a parfois sacrifié l'exactitude à l'effet N, d'être parvenu, B l'occasion, tt imposer 

silence A son imagination » et à ne pas laisser derriére lui que (( des tableaux imposants ou agréables n. Le public 

l'apprdcie ? L'estime des savants, elle, ira surtout A Daubenton pour ses « dbtails exacts et précis, [...] des 

observations faites avec une rigueur scrupuleuse, [et] des vues nouvelles qu'eux seuls pouvaient apprécier ». 

" Buffon, « Arithmdtique Morale r, in Histoire NawelIe, in C&uvres dc BuDn, Delangle Frttes, Paris, 1827. Vol XUI, p 8. 
Bs Lem de Condorcet ii Voltaire du 6 Octobre 1776, et dponsc de Voltaire du 18 Octobre. 

Voir EQR Badinter, Condorcet. un f~effecruef en Politique, Paris, Fayard, 1988. p 243. La Lettre at d'AoDt 1788. 
'' condorcet, a Eloge de Bufliom, OC, Vol 3, p 327-371. Citation p 329. 



Buffon est aussi l'un de ces écrivains qui, tels Corneilte, Bossuet, Montesquieu et Rousseau, ont un style un peu 

enflé, tranchant sur celui d'auteurs plus classiques, car ils (( voilent moins leurs hardiesses ; parce qu'ils sacrifient 

moins au goQt et A la raison 1). Dificile à imiter, ce genre peut cependant constituer « un modéle dangereux N, bien 

que de l'originalité de ces &es enflammées ne subsistent que des imitateurs fàdes et verbeux. 11 ne faut donc pas 

plus reprocher Buffon ces idées vagues, cachées sous des expressions ampoulées )) qu'on ne doit rendre 

Rousseau responsable « de cette fàusse sensibilité, de cette habitude de se passionner de sang fioid ». Buffon n'eiit 

pas que le mérite d'enthousiasmer le public au point que (( l'histoire naturelle devint une connaissance presque 

vulgaire N, chacun voulant avoir son cabinet pour s'occuper ou s'amuser : retravaillant son style, il assurait ses effets, 

« méthode excellente pour les ouvrages de philosophie qu'on destine A devenir populaires ». Remarquable 

perspicacité de Condorcet, car L'Histoire Afuturelle demeurera, jusqu'au sein du X W  siécle, un best-seller de la 

littérature populaire ou de vulgarisation. 

Surtout, Buffon s'est prdoccupC (( d'arithm6tique morale n et a - lui aussi -, mis en garde contre toute extension 

des mathdmatiques qui ne serait pas nourrie d'expériences. En fait, le risque n'est pas tr&s grand, car il ne s'agit que 

de stérilité : croire que le calcul a par lui-même la vertu de découvrir, est une illusion dont les conséquences 

pratiques peuvent, elles, être néfastes : 

I I  y a plusieurs esptces de vérités, & on a coutume de mettre dans le premier ordre les vCritQ mathtrnatiqucs, ce 
nc sont cependant que des vtrités de définition [...f Nous avons fait les suppositions, nous I t s  avons combindes de 
toutes les façons, cc corps de combinaison est la science mathtmatique, i l  n'y a rien dans cene science que ce que nous 
avons mis [...] ainsi Ics vCrités mathtmatiqucs ne sont que les répttitions exactes des dtfinitions ou suppositions. 

Les vdrités physiques au contraire ne sont nullement arbitraires & ne dependent point de nous, au lieu d' th  
fondtes sur des suppositions, elles ne sont appuytes que sur des faits ; une suite de faits semblables ou, si I'on veut, 
une répttition frCqucnte & une succession non intcrrornpuc des mêmes tvtncments fait l'essence de la vCritt 
physique : ce qu'on appelle vtritt physique n'cst donc qu'une probabilitt, mais une probabilitt si grande qu'clle 
tquivaut B une c e ~ i t u d e . ~  

Par w respect pour les talents )) de son (( itlustre confière n, et poussé par son devoir a d'examen rigoureux », 

particuliérement exigeant dés lors que sont en jeu (( des opinions qui paraissent erronées [et qu!) se trouvent dans un 

livre fait pour séduire l'esprit, comme pour l'éclairer », Condorcet effectue une mise au point, occasion de préciser 

sa pensée sur les conditions d'applications des mathématiques. Buffon a raison si l'on s'en tient (( à la rigueur 

métaphysique n : les vérités mathématiques, comme toutes les vérités, sont de « pures vérités de définition D. Et dès 

qu'on veut appliquer de telles vCrités A la pratique, et donc (( les rendre individuelles », elles ne sont plus que (( des 

vérités approchées ». 

il n'existe réellement qu'une seule diffdrence : c'est que les iddes dont l'identité forme les vérités mathématiques ou 
physiques, sont plus abstraites dans les premitrts ; d'où i l  résulte que pour les vdntés physiques, nous avons un 
souvenir distinct des individus dont elles expriment les qualités communes, et que nous ne l'avons pas pour les autres ; 
mais la veritable réaiité, I'utilitt d'une proposition quelconque, est inddpcndante de cette difftrence ; car on doit 
regarder une vtrite comme réelle, toutes les fois que, si on L'applique 4 un objet réellement existant, elle reste une 
vtritt absolue, ou devient une véritk indéfiniment appmch&.m 

Absolue ou indéfiniment approchée,l importe que le résultat du calcul soit déterminé a la rigueur » - selon 

l'expression alors consacrée -, af?n de pouvoir juger de son application « A un objet rdellement existant ». Que 

Buffon, Histoire NofzueUlc, Editition de 1749, la discours, p 53. 
Condorcet, a Eloge de Buffon*, op. cit- p 346. 



l'application soit couronnée de succés est même le critére de réalité. Par conséquent, A l'inverse de ce que prétendait 

Buffon, les vérités mathématiques n'ont pas à être arrondies a priori, sous prétexte que I'tcart entre les valeurs 

qu'elles annoncent et une estimation plus ((physique », et en particulier plus « psychologique », seraient 

indiscernables. Au contraire, dit Condorcet, il faut déployer le calcul sans approximation, même dans le domaine 

moral, et n'examiner que finalement la (( réalité n de la vérité obtenue. Buffon, Iui, soucieux du (i réalisme n du 

calcul proposait des approximations ab inirio. 

Or une telle stratégie n'est pas sans incidence pour le développement d'une analytique morde et politique. 

Ainsi, s'opposant aux thèses de Condorcet et de Laplace, Buffon estime qu'il n'est guére possible d'accorder le 

calcul mathematique et le bon KM sans y faire entrer quelques considerations morales n2". Par exemple, il estime 

que (( la premiere est que la probabilité doit être regardée comme nulle lorsqu'elle est très petite »". Aussi va-t-il 

abondamment opposer l'homme sensè, c'est-A-dire moral, et le mathématicien dont l'insensibilité ne le rend pas 

toujours apte prendre la meilleure décision dans les problémes pratiques. Pour Buffon, le bon sens n'a jamais A 

s'éclipser face au calcul : 

L'avare est comme le mathtmaticien, tous deux estiment I'argent par sa quantitt nurntnque : l'homme sense n'en 
considére ni la masse ni le nombre, il n'y voit que les avantages qu'il peut en tirer ; i l  raisonne mieux que l'avare, et 
sent mieux que le mathtmati~ien.~ 

II est vrai que Buffon avait prdparé son lecteur à la possibilité d'un divorce entre raison et calcul, divorce qui ne 

met toutefois pas en question la fermeté des decisions rationnelles : 

Ce n'est point un discours de morale vague; cc sont des véritb de mdtaphysique que je soumets au calcul ou 
plutôt ii la force de la raison, des vtrités que je prttends dtmontrer mathdmatiquement B tous ceux qui ont l'esprit 
assez net et l'imagination assez forte pour combiner sans gComCtrie a calculer sans a~gibrc. '~ 

11 ne faut donc pas se laisser abuser par les a conventions )) des mathématiciens. Et donc, surtout dans le 

domaine moral, il faut savoir rejeter les démonstrations laissant entendre qu'une profùsion de détails négligeables 

est signe de véracité. II  faut d'emblée « réformer et abréger » les calculs. Selon Condorcet, qui se veut 

mathématicien sensible, Buffon abuse une fois de plus. Opérer une telle normalisation a priori, déprécie la richesse 

de l'analyse, qui niche non pas dans la confirmation de quelques truismes de bon sens, mais dans la perspective 

d'une soumission au calcul (( des lois que nous nommons irréguliéres, parce qu'elles nous sont inconnues D. Buffon a 

tort : surtout pas de censure du calcul au nom du sens commun : 

M. de Buffon proposait d'assigner une valeur précise A la probabilitt trts grande, que I'on peut regarder comme 
une certitude mode, et de n'avoir au delà de ce terme, aucun igard 8 la petite possibilitt d'un tvénemcnt contraire. Ce 
principe est vrai, lorsque I'on veut seulement appliquer ii l'usage commun le résultat d'un calcul [...] mais il cesse d'etre 
juste, si on l'introduit dans le caicul mtme ; et surtout si on veut l'employer à Ctablir des thtorics, B expliquer des 
paradoxes, prouver ou A c o m b e  des régles gtndrales. D'ailleurs cette probabilitd. qui peut s'appeler certitude 
mode, doit être plus ou moins grande, suivant la nature des objets que I'on considtre, et les principes qui doivent 
diriger notre conduite ; et il aurait fallu marquer pour chaque genre de vtrités et d'actions, le degr6 de probabilité où il 
commence A €Ve raisonnable de croire n permis 
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Dans le Discours sw les Sciences Mathématigues de 1786, Condorcet revient encore sur la fecondité de 

l'analyse qui, bien qu'abstraite des choses physiques, n'a pas A être normalisée a priori, mais doit suivre son cours. 

L'abstraction ne l'a pas rendue sttrile. Autant dire que la mécanique rationnelle de d'Alembert est stérile parce qu'a 

priori. Au contraire, comme l'illustre le cas de l'homme de génie, la puissance heuristique derive de la puissance 

combinatoire, qui est anticipation, a imagination » au sens du Discours Préliminaire de ItEncyciopédie. Cette 

richesse fait que les mathematiques « doivent €tre la premi&e base de l'instruction um. Leur pr6sence A tous les 

niveaux de l'éducation est donc justifiée par le naturel de l'analyse, processus naturel et fondateur de la 

connaissance. Reprenant encore une fois le théme de l'abstraction dépouillant i'objet de ses qualités sensibles, 

Condorcet en détaille l'effeuillage : 

[...) bientdt il n'est plus qu'un rapport abstrait de nombre ou de grandeur ; on désigne ce rapport par une lettre ou par 
une ligne ; l'objet lui-meme est alors oublié ; il cesse d'exister pour le mathématicien. Ccs signes arbitraires m 
apparence, sont l'unique objet de ses méditations ; c'est sur eux seuls qu'il opère, et ce n'cst qu'aprts etrc revenu au 
dernier résultat qu'il revient sur les prcmiérts opérations, et qu'il applique ce résultat B t'objet réel dont il avait cessé 
de s'occuper. Les vCritQ certaines trouvées par cette mthode paraissent au premier coup d'oeil n'&e que des vérités 
inteilectuetles et abstraites ; on a pu les prendre pour des propositions identiques en oubliant que les combinaisons 
diverses des memes tlCments ne sont pas une mEme chose. On serait encore plus tente de croire qu'elles 
n'appartiennent point & la nature physique. Mais ce serait une erreur, car elles sont des vérités réelles lorsque le 
phénoméne auquel vous les avez appliquées existe dans l'univers tel que vous l'avez suppost ; et si votre hypothèse 
n'est pas d'une exactitude rigoureuse, Itx memes méthodes vous feront encore connaître jusqu'ii quel point le dsultat 
de vos calculs peut s'écarter de la nature, entre quelles limites la vtritt réelle est rtsserrtc, et quel est le degré de 
probabilité qu'elle soit ou ne soit pas entre des limites plus rapprochées." 

Autrement dit, Buffon a tort d'opposer expérience physique et convention mathématique, combinaisons du bon 

sens et du calcul. L'enjeu de ce débat est d'autant plus important que Condorcet attend du calcul une avancee 

significative de t'art social, l'introduction de ses méthodes rigoureuses dans l'instruction publique devant, en 

particulier, permettre de résister aux prestiges des charlatans et des phrasiers ». 

Le contenu de la popularïsation est ainsi directement concerné par ce débat, car s'il est vrai que l'analyse, 

science ou methode, demeure toujours subordonne au bon sens, sa vulgarisation, contrairement ii ce que croit 

Condorcet, n'est pas determinante, et donc pas urgente, pour l'avenir et la réussite de l'art social. Quoiqu'il en soit, 

ni Condorcet ni Buffon ne remettent en cause le naturel de l'analyse et son enracinement dans l'entendement 

humain : langue savante et langue commune conservent ce point de jonction originaire entre toutes les branches du 

savoir humain, point de jonction permettant leur conversion mutuelle, et repoussant donc le spectre d'un aprés 

Babel exigeant des traductions autrement plus radicales. 

=condom M Discours sur les Sciences mathCrnatiques n, OC, Tome 1. p 453. 
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L'blection de la vérité 

C'est B l'influence de l'opinion de ceux que la multitude juge les plus instruits, et qui elle a 
coutume de donner sa confiance sur les plus importants objets de la vie, qu'est due la propagation de 
ces erreurs qui, dans les temps d'ignorance, ont couvert la face du monde. La Magie et l'Astrologie 
nous en offrent deux grands exemples. Ces erreurs inculquées dès l'enfance, adoptées sans examen, 
et n'ayant pour base que la croyance universelle, se sont maintenues pendant trés longtemps ; 
jusqu'ià ce qu'enfin, le progrès des sciences les ait détruites dans l'esprit des hommes &lairés dont 
ensuite I'opinion les a fait disparaître chez le peuple même, par le pouvoir de l'imitation et de 
l'habitude, qui les avait si généralement répandues. Ce pouvoir, le plus puissant ressort du monde 
moral etablit et conserve dans toute une nation des idées entièrement contraires celles qu'il 
maintient ailleurs avec le même empire. 

Laplace, Essai Philosophique sur les Probabilités. 

Nous avons vu comment le vaste projet de dissémination des sciences qui s'affirme au XVIIIe siécIe s'inscrit 

dans la perspective d'un art social naturalisant la politique et mobilisant l'analyse qui en est ià la fois la légitimation 

et la methode. A la fois omniprésente et couronnement de l'arbre des sciences, elle assure non seulement la jonction 

entre projet politique et scientifique, mais effectue un rapprochement explicite entre sciences et discours. Ce point, 

comme la suite va le confirmer davantage, est une ttape vers l'assimilation de la vulgarisation scientifique ii une 

traduction. 

Or, les controverses abordées dans le chapitre précédent - et encore développées dans celui qui s'ouvre - 

soulevent une question de fond sur l'analyse et, par consdquent, sur ce que les partisans de l'art social sont en droit 

d'en attendre. En effet, on a vu que sa nature et son statut sont sujets controverse pour peu qu'elle ne soit plus 

rapportée prioritairement à la théorie génétique de la connaissance mais ce summum de l'abstraction que seraient 

les mathématiques. En particulier, si elle est toujours soumise au contrôle du bon sens - comme Ie prétend Buffon 

en affîrmant que cenaines approximations sont avantageusement accomplies avant tout calcul - la maitrise publique 

de ce que Condorcet appelle (( mathematique sociale u n'est pas une condition necessaire du consensus qui doit aller 

de pair avec l'instauration de l'art social. En d'autres ternes, si les sciences sont des langues, si le bon sens parle la 



langue commune, et si l'analyse n'apporte rien qui ne puisse être exprimé dans la langue commune, les sciences et 

l'art social n'auront pas besoin d'un détour par des langues spécifiques qui, autrement, demient être soit largement 

connues, soit traduites. 

Condorcet est le personnage central de ce chapitre pour deux raison majeures. L'une est son statut au sein de la 

science hç i i i s e  A la veille de la Révolution. Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Sciences, véritable patron de 

la science française, ses réflexions et ses tentatives de réforme des institutions scientifiques vont contribuer il 

modeler l'image publique de la science. Et surtout, ses projets de réforme scolaire lors de la Révolution, vont 

donner 8 son action une influence encore sensibIe aujourd'hui dans les organismes scientifiques et scolaires 

fiançais. La dewiérne raison est que s'il admet, avec certains de ses adversaires, le principe de l'analogie entre 

ordre genétique de la connaissance individuelle et classification des sciences, il défend cependant l'idée que 

l'analyse mathématique permet, dans ce que l'on appelle alors les sciences momies et politiques, de produire un 

savoir inaccessible au seul bon sens. Outre l'incidence de cette thèse sur l'orientation de ses interventions 

politiques, elle est aussi au cœur de probltmes directement en rapport avec Ie statut public des sciences et avec les 

modalités de leur diffusion. 

Condorcet comprend que la spécificité de la langue des calculs est la cause de deux obstacles à son application 

A l'art social. Le premier concerne des aspects propres au calcul, alors que le second est la dificulte d'en faire 

reconnaître les pouvoirs et la valeur politique. Pour Condorcet, le fameux appel de Diderot à se hater (( de rendre la 

philosophie populaire 1) et, pour cela, à a approcher le peuple du point où en sont les philosophes nS8, est A I'ordre 

du jour. Malheureusement, pour ce qui est de la version mathématique de l'analyse, il est clair que le peuple est 8 la 

traîne et qu'il faut donc trouver une voie pour l'amener A la raison. La mathématique sociale a donc fort à faire car 

elle doit non seulement invalider les theses des partisans de la suprématie du sens commun mais encore venir à bout 

de l'ignorance populaire et de toutes les variantes du scepticisme, tache d'autant plus délicate qu'elle est elle-même 

un calcul de probabilité. Elle doit donc se faire comprendre, ce qui ne va pas de soi puisqu'elle se revendique 

comme langue distincte de la langue commune. 

Heureusement, un mddiateur, baptisé a philosophe )) ou « homme dclairé D, semble disposé h se faire connaître 

à ce peuple dont il se propose de dissiper les préjugés. Un problhe durable va cependant concerner son identité. 

Qui est-il ? Existe-t-il ? N'est-il pas qu'un « etre de raison D, ou pire, un charlatan ? C'est 8i la défense, par 

Condorcet, de l'analyse mathématique et de la dignité de l'homme éclairé qu'est principalement consacre ce 

chapitre. 

Fiabilité de l'analyse 

D'après R. Rashed, l'originalité de la pensée de Condorcet résiderait dans la distinction qu'il ferait entre la 

définition "abstraite" ou mathématique de la probabilité et son interprétation ; entre les deux sens que peut prendre 

cette interpretation, estimation subjective de la valeur d'un pari ou distribution des f iquaces  um. Il est vrai que 

Voir Diderot, inierprétafion de la  Nature, op. cit.. XL. 
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I'on peut voir une confirmation de cette distinction dans les deux préoccupations principales de Condorcet, son 

voeu de perfectionner l'art social et ses contributions aux résultats d4jh établis par le calcul des probabilités. 

Pour Condorcet, il existe sans aucun doute des hommes éclairés : êtres sensibles B la véritd, ils sont des 

modéles de ce qu'est la nature humaine, seule susceptible de produire ce qu'il appelle des (( normes vraies ». A ses 

yeux, ces deux termes relèvent d'ailleurs d'un même registre, et il n'y a pas chez lui, tout comme chez Condillac, la 

moindre dissonance entre 44 convention a et vérité naturelle des mathématiques. L  ast ton'^^ rejoint en partie le point 

de vue de RRasheâ, pour reconnaître que le glissement permanent, sensible dans la pensée classique, entre 

interprétation subjective et objective des probabilités, s'opére déjh avec plus de difficultés dans la pensée de 

Condorcet. I l  faudrait cependant, selon elle, attendre les premières décennies du XIX" siécle, en particulier Cournot 

et Poisson, pour voir explicitée la distinction entre modalité de re et de dicto appliquée au concept de probabi~itt'~'. 

Son absence ii l'époque classique serait liée A l'assimilation de la raison et du bon sens. D'où, une caractérisation de 

l'homme éclairé comme celui qui croit ce qu'il est naturel de croire, comme celui qui voit juste et juge bien. La 

thése selon laquelle l'homme sage proportionne ses croyances et ses actes A la probabilité qu'il en a ne devrait alors 

pas surprendre : on la trouve, entre autres, dans la Logique de Port-Royal, chez Locke - maitre revendiqué par 

Condorcet -, et chez Hume qui la mentionne ~ e r b a i i m ' ~ ~ .  De plus, en plaidant p o u  une source unique des idks 

rationnelles, les théories empiristes de la connaissance - telles celles de Locke ou de Condillac -, auraient contribué 

à une dlaboration univoque du concept de probabilite en vertu de la théorie du développement des idées par 

combinaison d'éléments. A t'inverse, les associations « imt io~el les  D, la « liaison non naturelle des iddes » selon le 

mot de ~eibnid" definissent le pr&jugé, lot du vulgaire, du peuple et des enfanu. 

Cependant, à notre connaissance, Condorcet n'a pas établi de distinction nette entre deux sens du mot 

probabilité, et cela malgré ses efforts pour expliciter le concept de probabilité, et pour situer quelque part, entre 

réalité et croyance, ce N fait unique n, ou « valeur moyenne » qu'évoque encore le Tableau Général de la Science. 

II est pourtant vrai que, chez Condorcet, la probabilité se trouve A la croisée de la psychologie et d'un effet de 

masse, « fréquentiste a si l'on veut. C'est là, en tout cas, que se joue non seulement la dispute sur les conditions 

d'applicabilité du calcul aux questions morales et politiques, mais la crédibilité même de ces hommes éclairés, 

censés drainer les sufüages des masses ignorantes. Condorcet escompte ainsi que les victimes des préjugés vont 

domer leur assentiment à l'homme éclairé dont le mode de connaissance est, par défmition, le plus propre à la 

nature humaine et le plus conforme la nature des choses. En effet, malgré leurs dissensions sur l'analyse, 

Condorcet s'accorde avec Condillac pour assimiler erreurs, préjugés, et passions, 21 des perturbations, parfois 

rectifiables, dans la formation et la combinaison des idées. Le préjugé, comme la routine dans le domaine de 

l'action, est une défaillance affectant un individu - c'est le biais des passions -, ou même une catégorie de 

'00 L. Daston, Classicai Probabiliiy in the Enlightenment, op. cit.. p XIV. 
'O' On verra aussi B ce sujet, M.Boudot, n Probabilite et Logique de l'Argumentation wlon Jacques Bcrnoullin, Lrr Dudes 
Philosophiques, 22, 1967, pp 263-288. 

Voir par exemple A. Arnauld, P. Nicolq La Logique ou l'Art de Pemer, Chapitre XIV h XVI ; Locke, An Essay connniing 
Human Understanding, Livre IV, Chapitre XIV A XVI ; Hume, Enquére sur I'Enrendement Humain, Chapitre X.  
'O3 Leibniz Normemu Essais nv 18Enrendement Humain, L im I I  Chapitre XXXUI. Cette association d'id& est pcut im 
i m ü i O ~ t k ,  mais il est remarquable que la psychanalyse par le principe de la a libre n association des idtes, semble perpttua 



personnes, par exemple les femmes ou les enfants. La diversité des affections de l'âme ne remet cependant pas plus 

en cause le naturel de la raison, et donc une égalité essentielle antérieure aux inégalités politiques, que la diversité 

des langues contredit l'origine naturelle et universelle des co~a i smces .  Mais égalité globale n'est pas égalité 

stricte. Par conséquent, si les inégalités positives devenaient conformes à L'Uiegalité des talents, l'utilité publique 

exige de respecter cette inégalité inscrite dans la nature. 

Rashed a donc raison d'affirmer que Condorcet a un programme D épistémologique dont la « mathématique 

sociale » est l'aspect le plus original. Cependant, comme pour Condillac, la cohésion de sa philosophie repose sur 

l'analogie établie entre analyse des sensations, analyse combinatoire, et analyse mathématique3M. D'oh I'importmce 

de récuser la thése de Buffon réduisant l'analyse mathématique il une répetition de vérités ({ hypothétiques », 

arbitraires plus que conventionnelles, these privant surtout de légitimité naturelle le projet d'un art social fondé sur 

le calcul. A l'inverse, Condorcet insiste sur l'origine empirique de l'analyse mathématique, sur son origine 

(( expérimentale D, ce genre d'expérience devant toutefois être distingut des amusements des collectionneurs et des 

physiciens de salon. Aussi naturel que le processus d'abstraction, le calcul des probabilites reléve bien de la même 

science que celle de la formation des croyances : respectabilité et fiabilité de l'analyse combinatoire sont légitimées 

par la nature même de l'home. Par conséquent, un calcul mene avec rigueur - donc sans approximation a priori - 
produira des résultats auxquels il est parfaitement rationnel d'accorder crédit, des sources de vérité, et cela dans tous 

les domaines oii l'homme (( expérimente N et combine, c'est-adire exerce ses facultés. 

Si l'autorité de analyse est confrontée il un nouveau probleme en raison de la mutation des goQts du public pour 

les sciences, la riposte de Condorcet n'innove donc gukre en faisant appel h la combinatoire de la formation des 

idées. En revanche, trés prometteuse semble l'application de ce principe A l'Histoire, du moins celle de l'Esquisse 

d'un Tableau Historique des Progrès de I'Espcit Humain. Aprés avoir rappeld que nous sommes redevables h Locke 

- et non ii Condillac - de savoir que toutes [nos idées] sont le résultat des opérations de notre intelligence sur les 

sensations que nous avons reçues, ou plus exactement des combinaisons de ces sensations que la mémoire nous 

présente simultanément P, Condorcet rappelle les promesses de L'analyse combinatoire et le vaste programme de 

recherche qu'elle inaugure : 

Enfin, Locke osa, le premier, fixer les bornes de I'intelligencc humaine, ou plutbt dtterminer la nature des vtrités 
qu'elle peut connaître, des objets qu'elle peut embrasser. 

Cene méthode [I'ancllyse des idées] devint bientdt celle de tous les philosophes, et c'est en l'appliquant il la 
morale, il la politique, A l'économie publique qu'ils sont parvenus A s u i m  dans ces sciences une marche prcsqu'aussi 
sûre que celle des sciences naturelles ; il n'y admcm que des vtritk prouvées, A séparer ces vçrités de tout cc qui 
peut encore rester dc douteux et d'incertain ; B savoir ignorer, enfin, ce qu'il est encore, u qu'il sera toujours 
impossible de connaître. 

Ainsi, l'analyse de nos sentiments nous fait découvrir, dans le d&eloppemcnt de noue facultk d'&prouver du 
plaisir et de la douleur, l'origine de nos idees morales, Ic fondement des vtritts gknérales qui, résultant de ces id- 
ddterminent lu lois immuables ntc-rts du juste et de l'injuste ; enfin, les motifs d'y conformer notre conduite, 
puisés dans la nature meme de notre sensibilité, dans [...] notre constitution mode. 

Cette mtme méthode devint en quelque sorte un instrument universel ; on apprit A Itmploy« pour perfectionner 
celle des sciences physiques, pour en tclaircir les principes, pour en apprécier les preuves ; on l'&tendit B L'examen des 
fiiits, aux règles du goût. 

cette tradition d'une irruption, peut-être pas du vulgaire, mais urtaintaicnt de I'enfantin et de I'archarquc, par delA la rationalitt 
manifeste de la trame du discours. 
304 R Rashcd Condorcet : Mathématique et Société, op. cil, p 32 



Ainsi cette métaphysique, s'appliquant B tous les objets de l'intelligence humaine, analysait les procédés de I'cspnt 
dans chaque genre de connaissances, faisait connaître la nature des vdrités qui en forme k système, celle de 1'espéc.e 
de certitude qu'on peut y atteindre, et [...] mis en quelque sorte une barri& Ctmelle entre le genre humain et les 
vieilles m u r s  de son enfance ; qui doit l'empecher d'etre jamais rament i son ancienne ignorance par des préju & 
nouveaux, comme il assure la chute de tous ceux que nous conservons. sans peut-être les connaître tous encore f...] L 

L'analyse en général, et la mathématique sociale en particulier, s'autorisent donc de la constance de la nature 

humaine qui en garantit la fiabilité. La certitude que peut produire le calcul est alors toujours supérieure ou egale & 

celle de nos croyances les mieux assurées ; de là son efficacité sans égale dans tous les domaines accessibles il notre 

savoir et son pouvoir de persuasion. Aussi, dénigrer les mathématiques, comme le font Diderot et Buffon, c'est aller 

à l'encontre de la nature humaine : de l'origine des connaissances A l'abstraction mathématique, en passant par la 

morale, penser c'est analyser et combiner. Signe caractéristique du progrés : l'interpénétration des sciences, révélée 

par le raccordement des liens causaux, résulte d'un processus de combinaison, de coordination. 

L'ancrage de l'analyse dans l'expérience sensorielle assure donc son efficacite, sa valeur heuristique en science, 

son haut niveau de certitude et de gendralité, et sa force naturelle de persuasion. Son usage politique est donc 

justifie, contrairement aux allégations réductrices de Buffon et de ses épigones. La distinction que décéle Rashed 

entre interprétation subjective )) et (( fréquentielle n de la probabilité chez Condorcet, n'a pas encore lieu d'etre : 

de l'homme sensible & la concordance des témoignages ou à la politique, n'est à l'œuvre que la puissance de la 

nature humaine, suprêmement manifeste chez l'homme éclairée. 

Probabilite et  motif de croire 

C'est dans l'Essai sur 1'Applicarion de l'Analyse que Condorcet déveIoppe ses théses les plus radicalement 

probabilistes, théses dont il partage les grandes lignes avec son confkére Laplace. Tout jugement n'étant désormais 

que probable, l'appel à la théorie du (( motif de croire D devient systématique. Le naturel de l'analyse combinatoire 

faisant droit, une politique scientifique audacieuse devrait venir à bout de toute interprétation sceptique et 

conservatrice de la probabifitt3& : croire ou ne pas croire n'est pas la question, car le principe réglant la croyance 

est graduel et relatif : 

[...) si on connaît le nombre de combinaisons qui adnent  un Cvhement, et te nombre de combinaisons qui ne 
I'arntncnt pas, et que le premier surpasse le second. il y a lieu de croire que I'évtnement arrivera plutdt que de croire 
qu'il n'arrivera pas.307 

Les croyances se confortant entre elles, I'accumulation d'expériences identiques renforce le N motif de croire ». 

Encore faut-il distinguer sa force de la vdrité de son objet : 

Il n'y a donc aucune liaison immédiate entre ce motif de croire et la vtritd du fait qui en est l'objet ; il n'y en a 
aucune entre la probabilité et la d i t 6  des tv~nemcnts?~  

L'ordre du monde n'est donc plus ici un postulat a priori plus ou moins inspire par un rationalisme déiste façon 

'Os Condorcet, fiquûse d'un Tableau Hlrrwque &s Progrès dr l'&prit Humain, IXC @que. 
'O6 Voir B. Bru, K Statistique et bonheur d a  hommes n, Revue <L Synthèse, Vol CIX, Janvier-Mars 1988 pp 69-95. 
" Condo- h a ï  sur l<rlpplicution & Mnaljîse à la Probabilité dcs Décisions rendues à la PIwalitt! du Vok (1789, in 
Sur les becriom. Fayard, Paris, 1 986, p 14, 

M d ,  p 17. 
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d'Alembert, mais une conséquence de la seule expérience humaine : 

Pour connaître la nature de ce motif, il nous suffira d'observer quc toutes nos connaissances sur Ics tvénements 
naturels qui n'ont pas frappe nos sens. sur les CvCncments fùturs, c'est A dire, sur toutes celles qui dirigent notre 
conduite et nos jugements dans le cours de notre vie, sont fonddes sur ces deux principes : que la Nahve mit  des l o k  
invariables, et que les phthomènes observés nous ont fait connaitre ces loù. L'expérience constante que les faits sont 
conformes à ces principes, est pour nous le seul motif de Ics croire. 

Si la dette à l'égard de l'empirisme de Locke et de Hume est manifeste, l'héritage rationaliste et mathématicien 

de Condorcet lui permet d'envisager qu'h défaut de liaison immédiate » entre probabilité et réalité des évdnements, 

on peut espérer en former une. Pour cela, la forme institutionnelle que va prendre la conjonction du calcul et de la 

collecte des faits va jouer un r6le déterminant dans la marche du progrès. En effet, lorsqu'il est question 

d'expérience constante, on ne sait qui fait l'expérience : glanée ici et 18 par les uns et les autres, peut-elle être dite 

constante ? Le probkme est de parvenir ii collecter des faits qui soient bien des faits. A cette condition, le calcul 

permet de trancher : 

Or, si on pouvait rassembler tous les faits, dont l'observation nous a conduits A croire ces deux propositions, le 
calcul nous apprendrait B dCtemincr avec précision quellc est la pmbabilitt qu'ella sont 

Qu'il soit vain d'espérer rassembler I'intkgralité des faits, ne peut cependant faire douter des deux principes 

énoncés plus haut et de la convergence du calcul et du M bon sens ». Un argument psychologique va suffire : le motif 

de croire n'a pas besoin d'une collection compléte de faits pour s'affermir ; bien au contraire, il est sufiisamrnent 

ferme pour anticiper, le plus souvent, l'apparition des phénoménes. Nourri de la constance d'une expérience, il peut 

devenir « involontaire, irrésistible N, à tel point que (( le jugement [...] se confonde absolument avec la sensation 

même D : qui hésiterait à conclure que deux hommes sont de tailles similaires sous prétexte que l'un est vu de près et 

l'autre de loin ? En cas de litige, c'est encore le jeu des degrés de probabilité, et donc de la constance des 

exptriences, qui entraîne la décision. La version la plus banale l'emporte. Exemple : je fais rouler une boule entre 

mes doigts croisés, et je sens deux boules, « [...] cependant malgré cene sensation, je juge qu'il n'y a qu'un corps en 

vertu d'une probabilité plus grande, et ce jugement l'emporte sur le premier, quoique l'habitude n'ait pas eu le 

pouvoir de le changer en sensation ». 

Ce type de croyance où le jugement se confond avec la sensation, a sa propre force de persuasion. II importe 

maintenant de le confronter aux croyances de type mathématique, pour déterminer lequel est le plus fort. Mais 

l'architecture même de l'arbre de la connaissance donne déjà la réponse : reconnaissance des propriétés des objets, 

certitude mathématique, force des lois, conduite des processus d'inférence sont tous des produit. de I'habitude : 

Si on demande maintenant quelle est la certitude d'une démonstration math&natique, je répondrai qu'elle est 
encore de la meme nature. 

En effet, je supposc, par exempte, que j'tmploie dans cette dtmonstration la formule du biname, il est clair qu'en 
supposant mime une certitude entitre de la vCrit6 de ma demonstration, je ne suis sQr de de la formule du 
binôme que par le souvenir d'en avoir entendu et suivi la dtmonstration. Or, si la bontt de utte démonstration est 
actuellement pour moi un motif de croire. c'est seulement parce que l'cxpérîcnct m'a montd que si je m'étais une fois 
ddmontré une vérité, je retrouverais constamment cette m h e  véritk toutes les fois que j'cn voudrais suivre la 
démonstration. Cest donc encore un motif de croire, fondé sur I'expdrience du passé, et par constquent sur la 
probabilité. 

'O9 Ibid., p 18. 



Nous n'avons donc la rigueur une véritable certitude que celle qui naît dl: t'évidence int~itive"~, c'est-Mire, 
celle de la proposition de la vtritt de laquelle nous avons ta conscience ; ou bien, dans un raisonnement suivi, de la 
légitimité de chaque condquenct, Ic principe Ctant supposé vrai, mais non celle de la conséquena elle-mhe, 
puisque la vtritt de ctne constquence dépend de propositions, de la vtritd desquelles nous avons d'avoir la 
conscience. Ainsi le motif de croire est fondé uniquement sur la probabilitk3i'. 

Face iî des jugements tellement décidés qu'ils se confondent avec les sensations elles-mêmes, les 

mathématiques - certaines mais dificiles -, peuvent paraître dans une mauvaise posture pour garantir la validité 

d'une science sociale et, du coup, assurer son autorité politique. Or, il n'en est rien, car Condorcet insiste sur la 

subtile distinction A remarquer entre le motif de croire et le sentiment qui s'y joint qui, lui, n'est pas susceptible 

d'être calcuIé. Mais pour cela, il importe de souligner d'abord deux points. 

En premier lieu, malgré leur commune origine sensorielle, la force de l'assentiment favorable à tel ou tel fait 

contingent n'est, au plus, que comparable A celle des évidences produites par I'analyse. On retrouve, en quelque 

sorte, la suprématie que Condillac attribuait A la clarté de I'algébre par rapport ii toutes les autres langues, même 

bien faites. Buffon aurait voulu, bien il tort, confondre certitudes produites par l'analyse ( la valeur de la probabilité 

est trés faible) et élans du bon sens ( une trés fàible probabilité doit être négligée ). Surtout, la force de l'assentiment 

est d'une fécondité moindre, car l'analyse n'a pas pour seule force de subjuguer i'assentiment, mais peut créer ou 

révéler de nouvelles combinaisons. Aussi, pour démarquer encore une fois son probabilisme généralisé de tout 

reliquat de pyrrhonisme, Condorcet insiste sur la diffërence A établir entre la probabilité du principe de probabilité, 

et celle des objets auquel il s'applique. II en vient ainsi a distinguer trois types de probabilité : 

Ainsi, nous donnons le nom de cenitude mathtmatique z l  la probabilité, lorsqu'elle se fonde sur la constance des 
loix observtts dans les operations de notre entendement. Nous appelons certitude physique la probabilitd qui suppose 
de plus la mCme constance dans un ordre de phénomtnts indtpendants de nous, et nous conservons le nom de 
probabilitt pour les jugements exposds de plus d'autres sources d'incenitude~.~'~ 

Confondre ces termes conduirait tî l'erreur, fhiquente, de croire que le calcul des probabilités n'est que probable 

car ayant trait au probable. Certes, il n'est que probable car tout jugement et toute évidence n'est que probable, mais 

sa certitude demeure cependant plus élevée que celle des objets qu'il combine, et cela en vertu de l'application A 

l'entendement du principe d'invariance des lois de la nature. La certitude de i'analyse ne résulte pas de l'expérience 

constante de te1 ou tel objet (( extérieur )) mais de ce que nous impose notre entendement, et donc de la constance de 

ses lois. Le despotisme légal s'étend donc aussi A l'esprit. 

En second Iieu, l'analyse combinatoire ne présente pas grand intérêt dans les cas où les croyances sont si fortes 

que la probabilité est (( inassignable, et presque toujours tellement grande qu'il serait superflu de la calculer ». Au 

"O Cette K Cvidence intuitive n est ddfinie de façon moins ambigtic dans a Sur la Persistance de l'Arne m. vtritable exercice 
d'application du calcul du motif dc croire. Condorcet spécifie alors : « II est dcs propositions tvidentcs par elles memes : les 
unes, parce qu'elles prononcent I'identitt de deux combinaisons difftrentes des mêmes idées : deux et de= font quatre : les 
autres expriment un fait dont nous avons la conscience : J'éprowe actuellement telle semution Si au Iieu d'une proposition 
tvidente, deux et deux font quatre, dont k p r i t  aperçoit la vtrité par une seule opération, je prends une proposition de même 
nature, comme celle-ci, le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la  somme du carrés des d m  autres c6tés, ii 
est clair que la vtrite n'en peut Ocre apcrçuc d'une seule opération, mais qu'elle se dtduit de propositions succtssivts, dont la 
vérité a tté aperçue k mesure qu'elies se sont présentées )B. Condorcet, « Sur la Persistance de l'Am )B. in Sur les &ectionr, op. 
cit., p 627. 
'" Condorcet, f isa i  sur 1Yppfication de 15(naiyse à la Probabilité des Décisions rendues à la Pfaualité du Voix, op. ci(., p 19- 
20. 

l2 Ibid., p 20-2 1. 



contraire, elle excelle quand le bon sens est en peine, c'est-à-dire lorsque (t nous arrêtons notre attention » et que le 

contexte échappe aux automatismes du jugement-sensation, à l'emprise des forces de l'habitude de pensée. LA, il 

importe d'analyser et de comparer les divers motifs en lice, afin de pouvoir agir avec circonspection. La 

quantification des rapports de probabilitd doit donc dtre suffisamment fine, d'abord pour les évaluer correctement - 
ce qui ouvre la voix au probléme de t'incertitude de mesure - ensuite pour les départager. La supérionte du calcul se 

révéle alors t( puisqu'il nous sert à mesurer avec prdcision les motifs de nos opinions dans tous les cas où cette 

mesure prdcise peut ttre utile d l 3 .  L'analyse devrait donc exceller dans l'univers particuliibement tou& des f3its 

sociaux. 

Comme il importe d'établir des ({ mesures précises u des motifs de croire et de catculer avec pdcision, on peut, 

une fois encore, juger des erreurs de Buffon sur le caractére conventionnel des mathématiques et sur le risque que 

constitue un arrondi a priori. La premiere d'entre elles dénie, en effet, le pouvoir heuristique et decisionnel - car 

discriminant - de l'analyse, la seconde sape ce pouvoir en émoussant par avance la précision du calcul quand le 

besoin s'en fait le plus sentir, A savoir dans les situations de faibles écarts de probabilités entre croyances rivales. 

Fiabilité 

Une convergence entre analyse et questions morales et politiques devenait manifeste avec les théorémes de 

Bayes et de Laplace qui petmettaient d'entreprendre l'étude de ces t( vérités d'un autre ordre, qui ont pour objet des 

idées plus compliquées dl4 et qui, selon d'Alembert, demeureraient rtfraftaires h l'analyse en raison de leur 

comptexitt. Grâce aux thdorémes dits (( d'inversion », l'analyse pouvait, en principe, remonter des effets aux causes : 

la complexité des nœuds causaux, dont celui redoutable, mais tellement utile, de « l'histoire de l'homme », allait 

enfin céder devant le progrès des lumikres. 

Malheureusement, le thdoreme de Bayes ne faisait pas toute la lumiere sur la question. Étant d o ~ C  un 

événement dont on cornait les causes et les probabilités a priori de celies-ci, c'est-à-dire préalablement sa 

réalisation, la relation de Bayes permet d'évaluer la probabilité a posteriori de chacune de ces causes, c'est-Mire 

sachant I'événement rdalisé. En d'autres termes, la formule de Bayes apporte une réponse de type analytique au 

probleme de l'inférence statistique. Les travaux désormais cekbres de Laplace, mais aussi ceux moins réputés de 

~ondorcer"', traitaient eux aussi de variantes et d'extensions de ce type de question, dans le cadre d'un tirage de 

boules de couleur hors d'une urne. Par exemple, partant d'une répartition de boules rouges et blanches telle que, sur 

p+q boules tirées, on en ait obtenu p rouges et q blanches, Laplace montre comment calculer la probabitite que le 

prochain tirage donne une boule de l'une ou de t'autre des deux couleurs. Et la démonstration peut même être 

étendue 8 la probabilitt? des diverses suites de couleurs obtenues au fil de tirages ultérieurs. 

L'application de ces théorémes qui enflammaient l'optimisme de Condorcet en vue d'applications tous azimuts, 

en particulier comme antidote au pyrrhonisme, n'était pas sans présenter des difficultds et occasionnait des 

'13 Ibid.. p 21. 
'" Voir Condorcet, « Eloge de D'Alembert n, op. cir "' Voir son r M h w i r e  sur la pmbabilitt da tvénernents haus d'après l'observation des Cvértcmaits pass& w, in Mimoins & 
1 %codémie Rayale &s Sciences. Année 1783, pp 539-553. 
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divergences d'appréciation. Laplace, pourtant convaincu de l'utilité et de ta subtilité de l'analyse combinatoire, était 

plus réservé quant A sa mise en œuvre dans les affaires humaines et à la détennination de leurs causes inextricables. 

Mais si la calculabilité de la contribution des causes permettait de couper court A ce que d'Alembert appelait la 

« manie d'expliquer D en lui substituant la certitude du calcu1, la solution de Bayes présentait deux inconvénients 

emb-ts. D'abord ceiui de requérir la connaissance des causes B prendre en compte. Ensuite, difficultd 

majeure, la probabilite a priori de ces causes est censée être connue. Or, la détermination de celle-ci est soit a 

priori, soit a posteriori. Une détermination a priori de la valeur de la probabilité a priori parait difficilement 

justifiable à des hommes h l'école de l'empirisme et ouvre la voie A une régression infinie sur la probabilite de la 

cause elle-même, de la cause de la cause, etc. Une dttennination a posteriori se heurte, eiIe aussi, il des difficultés, 

Le théoreme de J. Bernoulli baptisé N Loi des grands nombres » S m e  que lors d'une série d'essais dont le nombre 

d'itérations tend vers l'infini, le rapport du nombre d'essais jugés favorables au nombre total d'essais tend vers la 

probabilité d'obtenir un cas favorable. S'arrêter en chemin, ce qui doit Fatalement advenir en raison de la finitude 

humaine, se solde donc par une incertitude sur la probabilité, incertitude d'autant plus &levée que le nombre d'essais 

est, lui, peu élevé. Par conséquent, la probabilité a posteriori est nbcessairement approximative. L'éclaircissement 

que devrait apporter les thCodmes d'inversion sur le monde tou& des causes doit donc être sdrieusement tempéré. 

Or, peut-être en raison des problémes de type contractuel ou juridique qui alimentaient les réflexions des 

probabilistes, un principe avait force de loi : il s'agit du Principe d'Indifférence affirmant qu'on peut considérer 

comme Cgales les probabilités a priori lorsque, comme I'écnt Laplace, «on ne voit aucune raison qui rende l'un 

plus probable que l'autre, parce que, quand bien même il y aurait une inégale possibilitb entre eux, comme nous 

ignorons de quel coté est la plus grande, cette incertitude nous fait regarder l'un comme aussi probable que 

I'autre P. 

Ce principe qui effectue un arrondi apriori façon Buffon, a une fonction analogue A celle du principe juridique 

d'égalité entre individus. Son mtrite révolutionnaire est cependant de permettre la mise en évidence des inégalités 

vraiment naturelles entre élbments d'une population. Il est alors possible de distinguer ceux-ci et les classer 

rationnellement et non selon un ordre aussi arbitraire que I'est, par exemple, la division de la sociéte en trois Etats. 

Le calcul des causes est aussi largement tributaire de l'état de la connaissance humaine, dtat qui devrait &tre pris 

en compte lorsqu'il est question de découvrir ces lois de l'univers dont l'existence ne fàit pas de doute bien que nous 

ne les connaissions pas encore. Si l'hypothèse de l'ordonnancement Iégal de la nature est, en droit, dkfendable, il est 

néanmoins facile, ii l'inverse, de voir des lois Ih où il n'y en a pas ou de Les supposer accessibles qu'A un esprit autre 

que l'esprit humain. D'ou l'importance que va prendre la garantie que peut offrir le calcul : rien moins que la 

rationatite de la loi y est en jeu : 

M de Voltaire avait dit dans ses notes, que rien dans I'univers n'est assujeni des lois rigourcus~mcnt 
math&natiqucs, et qu'il peut y avoir des tvCnements indifférents ii l'ordre du monde. M. Rousseau combat ces 
assertions ; mais nous répondrons : 

Io) qu'il ne peut C û e  question que des lois mathématiques connues de nous ; car d i i  qu'il existe peut9tre dans 
i'univcrs un ordre que nous ne voyons pas, c'est apporter, non une preuve que cet ordre existe, mais un motif de ne pas 
en nier l'existence. 



2O) En supposant un ordre d'évdnements quelconques, ils suivront toujours entre eux une certaine loi gtntrale. 
Supposez deux mille boules placées sur une table, quel que soit leur ordre, vous pourrez toujours faire passer une 
courbe géomttrique par le centre de toutes ces boules ; en conclurez-vous qu'eiles ont étt arrangtes dans un certain 
ordre ? Ce mot d'ordre, appliqut A ta nature, est vide de sens, s'il ne signifie un anangement dont nous saisissons la 
régularite et le dessein. 

Quant Q i'existence des évtnements indifftrents, il est difficile d'en nier la possibiiité, parce que l'on peut supposa 
quc le pctit dtrangement qui résulte de cet Cvtncment soit irnperccptible pour la totalitC du systtmt général [...] 
L'ordre du monde peut-dtre change par la seule différence d'un mouvement que j'aurai fait A droite ou A gauche, mais 
il peut aussi ne pas I'cI~."~ 

Les affirmations de principe de Condorcet sur le déterminisme du monde et le déni du hasard ne sont donc plus 

ici catégoriques dans la mesure où i l  s'interroge sur le sens d'une distinction entre loi naturelle, loi naturelle 

« rigoureusement mathématique n, et c< évenements indiffërents m. Deux problémes vont ainsi persister au fil de sa 

réflexion sur la probabilité, mettant en balance légalité du monde et probabilité de la connaissance. D'une part, il 

faut pouvoir distinguer parmi les lois possibles celles qui sont les lois effectives, mais, d'autre part, il faut aussi 

pouvoir statuer sur le degré de certitude avec lequel on peut affirmer que telle ou telle loi est la b 0 ~ e .  Point crucial, 

car de lui dépend la véracité des résulm,de l'analyse, et donc la crtdibilit6 de ses extensions la politique. Est-il 

bien sûr que les dinerentes branches de l'arbre de la connaissance soient aussi solidaires qu'on le croit ? Rien moins 

que le bien public est ici en jeu. 

Pour ce qui est de discerner la loi réelle parmi les lois possibles, exercice qui présuppose une conception 

réaliste de la loi, c'est-bdire indépendante du mode de connaissance, des cléments de réponse se trouvent dans les 

principes d'organisation pratique des sciences. Seul le concours des observateurs peut permettre de rassembler, de 

synthétiser, les observations préalables la mise en œuvre de l'analyse mathématique. Lorsque Condorcet écrit 

(t Tout concourt à prouver que la nature entière est assujettie à des lois régulikres », il faut aussi entendre t( tous 

concourent )P. Ne reculons pas devant une apparence de pléonasme : la collecte des faits est un exercice collectif. 

Mais alors, les témoignages de nos observateurs, tels ceux de nos sens, sont-ils fiables ? Le sceptique pourrait 

immiscer son dard ici. Mais la foi en l'analyse mathématique permet d'échapper A ce problème en le situant 

résolument dans le domaine nuancé de la probabilité : €mis les excés de Pascal qui faute de: certitude éprouve le 

vertige du scepticisme. C'est en pensant en terme de degrés de probabilité qu'il faut tenter de répondre 8 une 

premiére question liant vtrité et véracité : « Quelle est la probabilité qu'un observateur se trompe ou mente ? )P. 

Ensuite, on s'inquiétera de l'incidence que peut avoir un écart sur le résultat d'ensemble des observations. Cette 

question relative à la précision d'une mesure, thkme récurrent dans les travaux de Condorcet et de Laplace, devrait 

pouvoir être rdsolue par l'analyse, en particulier par les théorémes d'inversion. Probkme : étant dom6 un Secrétaire 

Perpetuel centralisant ii lfAcaddmie des Sciences les observations faites dans les provinces - conune devraient, selon 

Turgot, converger dans la main du Roi les points les plw Cloignés du royaume - trouver la probabilité qu'il soit 

induit en erreur par des observateurs peu scrupuleux et que le progrés des lumitres s'en trouve retardé d'autant, 

Condorcet prend trés au sérieux ce genre de problème, comme en témoigne son Mémoire Sur la Probabilité 

des Fai6 ~xtraardinairer~'~ 05 il cherche non seulement à classer des temoins selon leur crédibilité, mais caicule 

aussi l'incidence sur celle-ci, de ce qu'il appelle la (t complication d'un fait PL Etant dom6 « qu'un fait simple est 

317 Condorcet, (c Sur la loi nahirclk n, OC, Vol IV, pp 2 19-225. 
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celui dont un homme d'une capacité ordinairc peut saisir l'ensemble et les détails d'un seul coup d'oeil sans un trop 

grand effort d'attention », la complication d'un fait est définie comme (( combinaison de deux faits d'où résulte une 

conséquence qui ne soit légitime que lorsque les deux faits sont vrais en m&me temps N. D'oh s'en suit le calcul de la 

probabilitd du témoignage. Problkrne crucial, car le Secrétaire Perpétuel n'ayant, ni par goût, ni par devoir, ik 

s'abaisser A I'experience, celle-ci résultera nécessairement de sa capacité à combiner des rapports émanant des yew 

et des oreilles d'observateurs disséminés dans le royaume. Elle sera comme un effet dont les témoignages seraient 

les causes. Pour se prémunir contre d'éventuelles erreurs, la méthode à suivre est indiquée par Condorcet dans un 

cas de figure un peu différent. Il  ne s'agit plus d'un détournement de la vérité, mais de sa production par ceux qui en 

sont les plus aptes, artistes, savants, poétes et hommes de génie. Comme les génies participent à la richesse des 

nations, il est Iégitime de se demander si certaines d'entre elles ne sont pas plus propres que d'autres B en produire et 

d'évaluer les causes de cette productivité. La pauvreté, la médiocrité, la supériorité de la forhine et du rang sont- 

elles favorables au développent des talents, se demande Condorcet '19? Pour résoudre de telles questions, il faut 

(( consulter l'expérience », et pour en tirer les conséquences, il faut avoir recours au calcul des probabilites qui 

permet, entre autre, d'éviter de se cantonner à des déclarations gdndrales peu convaincantes, et cela en raison de son 

caractére essentiellement relatif et de la possibilité qu'il offre d'un ch i f ige  des différences et des écarts. 

Une difficulté à laquelle Condorcet va s'attacher est le processus de décision sur la base du calcul, et en 

fonction de ce qui peut et doit être négligé. I l  se déroulerait en trois temps : calcul, détermination du motif de croire, 

et finalement action compte tenu de ce qui importe ou pas. Mais y a-t-il un seuil permettant de distinguer ce qui 

suffit B motiver une action ? On retrouve ici l'un des problémes posé par le conrinuunt probabiliste, et perceptible 

dans l'embarras de Condorcet devant un monde qui n'est phs que quasiment légal : (( L'ordre [...] peut être changé 

par la seule différence d'un mouvement que j'aurai fait A droite ou à gauche, mais il peut aussi ne pas l'être ». D'où 

l'importance de ce qui va être tenu comme fait. Afin d'agir raisonnablement, il importe de distinguer non plus les 

(( faits simples )) et Les « faits compliqués » de la théorie de la connaissance, mais entre N les réels donnes par 

l'observation, et les faits hypothétiques rtisultant des combinaisons faites I volonte »'". Les premiers permettent 

I't9aboration de ce que Condorcet appelle « valeur moyenne 1) ou « fait unique », qui est celui qui doit être pris en 

compte dans (( les raisonnements ou dans les calculs ». La démarche allant de la collecte des faits jusqu'à 

l'élaboration des faits hypothétiques du calcul, eux-mtmes prémisses d'autres calculs, est similaire celle de 

l'abstraction faite à partir du cumul des donnees des sens. La Rdpublique des Savants est comme un grand corps 

dont les observateurs seraient les sens et les géomètres, ta raison. 

L'édification de ce fait unique pose alors un probleme de type sceptique relatif à la divergence entre 

observations, probléme particuliérement grave car l'imputation d'une cause présuppose la fiabilité des faits observés 

et de ceux alors extrapolés. Ainsi, ne se pourrait-il pas que les observateurs au service du Secretaire Perpétuel se 

'" condorcet, r Cinquiéme partie : Sur la probabilitC d a  lai& extraordinaires r. Hirtoire et mémoires & I'acad&mie Royale der 
Sciences, 1 783 (Publie en 1 786), p 553. 
'19 Condorcet, M Elemms du Calcul dcs ProbabiIitéS Article 4 : de la nature des vérités auxquelles peut conduire le calcul des 
probabilités D, in Sw les Élections, op. cit., p 547-548. 

Condorcet, Tableau Géntral de la science qui a pour objet Papplication du calcul aux sciences politiques ct morale », 
publie dans le Joumai d'insmction Saciaie dts î2 Juin et 6 Juillet 1 795, in Guvres Cumpl&es, Vol 1, pp 539-573, ou S v  les 
Élections, op. cit., p 602. Pour le (( fait unique D voir p 604. 



soient donné le mot pour falsifier le décompte des génies, faussant d'office tout calcul des causes ? On verra, dans le 

prochain chapitre, que Condorcet va prendre ce probléme pratique trés au seriew. 

Vérité et vote 

Avec l'Essai sur IYpplication de IXna&yse a la Probabifift! des Décisions renûues à la Pluralité des Voir, 

anterieur de quelques années B l'Essai sur la Constitution et l a  Fonctions des Assemblées Provinciales, il ne s'agit 

plus seulement de décider mais de gouverner. 

Le but de cet ouvrage dédicacé à Turgot, est double. II prétend montrer sur un exemple, I'utilité génerale de la 

mathématique sociale et prouver ainsi qu'elle n'est pas une lubie de philosophe. La promotion d'une science totale 

de l'homme consomme le mariage de la Raison et du Calcul en prévenant de l'erreur ({ceux qui y sont le plus 

exposés ; les enfants et le peuple »'". 

Le projet de l'Essai sur I'Applicalion de &'Analyse est cependant en butte à deux types de résistances. 11 y a tout 

d'abord les détracteurs de l'analyse. Ensuite, reprenant le projet de Turgot d'assemblées rompant avec le systéme 

parlementaire en faillite et avec sa représentation par ordre, Condorcet perpétue encore l'œuvre de son maître en 

défendant le bien public contre l'emprise des « corps D crispés sur leurs intérêts particuliers. 

Demêlés avec Rousseau 

Un autre adversaire critique non seuiement I'applicabilité des mathématiques aux affaires sociales, mais remet 

en question l'ensemble du programme scientifico-politique de Condorcet. I l  s'agit bien sûr de Rousseau. Dans son 

Discours sur les Sciences et les Arts le genevois tmettait de sérieux doutes sur le principe de I'intluctabilité de 

bienfaits découlant du progrés des lumitres, et cela surtout en matitre de morale. Si, dans l'Esquisse, Condorcet fait 

Mloge du Rousseau pour avoir fermement anime les vérités mordes et politiques ttablies par ~ o c k e ~ ~ ,  sa rtponse 

aux critiques formulées dans le Discours sur les Sciences et les Arts est plus sévtre : 

Rousseau a prédit la destruction prochaine dc l'empire dc Russie : sa grande raison est que Pierre Iff a chcrcht B 
dpandrt les arts et les scicnccs dans son empire. Mais malheureustmcnt pour le prophète, Ics arts ct Ics sciences 
n'existent que dans la nouvelle capitale, et n'y sont presque cultivb que par des mains dtrangércs ; cependant ces 
lumi&res, quoique bornCts à la capitale. ont contribut B augmenter la puissance de la Russie, et jamais elle n'a tté 
moins exposte aux tvtnemcnts qui peuvent dttniire un grand empire que depuis le temps ou Rousseau a pro hdtisé. 
[,..] Le célébre J.J. avait pris le parti de soutenir, que plus on était ignorant, plus on avait de raison et de vertu. 3% 

Cette divergence ne se démentira jamais. Dans l'Esquisse Condorcet dénoncera vigoureusement les 

(( éloquentes dCclamations N conne les sciences et les arts, et affirmera, au contraire, le lien nécessaire entre progrés 

de la vertu et des lurnikres : les deux s'affirment, ou s'étiolent, toujours ensemblen4. Cependant, malgré cette 

divergence de fond le géomttre et le botaniste amateur ont quelques opinions communes relativement B 

"' Condorce& &saï sur I'Applicufion & I'Anaiyse à la Probabilité des Décisions rendues O la Pluralité du Vok op. eii, 
p 176. 

Condorcet, Esqubse d'lm Tableau Historique des Progrès & fiprit Humaitt, IXe epoquc. 
323 Condorcet, OS,  Vol IV, p 557-558. 
324~ondorc&, &quisse d'un Tableau HLzwique des Progrès de !'Esprit Humain ; voir la fin de la quatritme Cpoque. 



l'engouement du public pour les sciences. 

En effet, la réponse de Rousseau A la question du concours organisé par l'Académie de Dijon - « Si le 

rétabtissement des sciences et des arts B contribué B épurer les mœurs ? » - n'est pas que négative : elle accuse, et sa 

défiance A l'encontre des lumiéres a plus d'un motif. La science, écrit-il, est très bonne en soi, mais néfaste par ses 

conséquences modes et politiques. « C'est un des grands inconvénients que pour quelques hommes qu'elles 

éclairent, elles corrompent & pure perte toute une nation ». II &ut donc laisser le champ libre à ceux dont leur name 

en fit de m i s  maîtres « les Vtrulam, les Descartes, et les Newton, ces précepteurs du genre humain », et blâmer les 

beaux esprits oisifs et les littérateurs qui ont « brisé la porte des sciences et introduit dans leur sanctuaire une 

populace indigne d'en approcher )b3". 

Enclin B croire aux bienfaits du p r o e s  scientifique, Condorcet, surtout amateur des hautes sciences, partage 

en partie le point de vue de Rousseau sur la tournure que prend l'engouement pour les sciences. Ainsi à propos d'une 

demande de Trudaine pour fuiancer des expériences h l'académie, le mathtrnaticien Condorcet, qui ne dénie 

pourtant pas t'importance des expériences, écrit B Turgot : 

J'ai pris la liberte de dire B M de Trudaine que l'id& de donner 12 000 livres pour des expCriences me paraissait 
fort peu avantageuse aux sciences. Si on en excepte la gtomttrie, que le nom de M. D'Alembert dCfend dans 
I'Acadtrnie, on n'y lit aucun mémoire approfondi sur aucune science. Si quelqu'un veut approfondir I'objet qu'il traite, 
on ne I'tcoute point ; toutes les assemblCu et tous les volumes sont remplis par de la physicaille, dont toute l'Europe 
se moque ; et s'y on y ajoute un inttret de faire cette physicaille, il n'y aura plus de place pour les choses utiles. Ni 
Newton, ni Franklin, ni Galilée, ni Stahi, ne se sont fait payer lcun exptriencts. Il faut donner A un savant de quoi 
vivre, de quoi suivre son gtnic, et le laisser faire ce qu'il veut. Jamais un homme de genie n'ira soumettre B une 
academie un plan d'exp4riencc. Cela n'est bon que pour I t s  gens & vues, toujours gros de dtcouvcrtcs et qui 
n'accouchent jamais. Ces gens là disent qu'ils se sont ruinés en expdrienccs ; i l  faut les laisser dire ct leur demander ce 
qu'ils ont 

K. ~aker"' rapporte que Turgot destinait la moitie de cette somme i son jeune ami Condorcet, homme de 

génie soucieux d'utilité publique mais passablement désargenté. Outre de possibles manœuvres de coulisse contre 

les exptrimentalistes du clan Buffon - oppost au clan d'Alembert-Condorcet - argument est pris des abus et de la 

stérilité de la « physicaille » académique, soutenue par un large public. Dans sa Vie de Twgoor, Condorcet ne 

manque d'ailleurs pas de compter les gens de lettres comme « corps intermédiaire », au moins occasionnel. Sur ce 

point, il y a de nouveau accord avec Rousseau pour dénoncer certains abus du culte des sciences. Outre i'amour du 

peuple et le mépris de la populace, les deux hommes s'accordent encore pour prendre acte du fait que Ia vénérable 

République des Lettres souffre d'une crise de croissance portant préjudice à sa bonne tenue morale. Pour Condorcet, 

le problème est tout fait similaire à celui posé par tes élections : il faut trouver un moyen de concilier le respect de 

principe que l'on doit aux voix individuelles avec l'indispensable reconnaissance des vrais talents, nécessaire au bon 

fonctionnement du Royaume et de la République des Lettres. L'analyse étant Ia solution i la plupart des maux, la 

réussite de son apptication politique montrerait en retour que Rousseau a tort, et qu'en politique comme en science, 

« I'inégaiité introduite entre les hommes par la distinction des talents » n'est pas plus « fiineste » que n'est 

32s Rousseau, DiSCotcr~ SUT les Sciences et les Arts, Seconde Partie. 
" Lcm. de Condorcet L Turgot (1 772), Correspond0nCe.r Inédite & Condorcet et de Twgof. Publiée par Charles Henry, Pariq 
1882 pp 127-128. 
327 KBaker, Condorcet : RaUon et Poiifûpe, op. al., pp 6 M  1. Remarquons que la datation de la 1- de Condorcet par Baker 
(1 774) ne concorde pas avec celle de Ch. Henry, 



inéluctable le prétendu (( avilissement des vertus ». 

En outre, comme le souligne encore K. ~ake?", en envisageant un systéme de représentation nationale par 

assemblées étagées, Condorcet ferait écho A la thése rousseauiste selon laquelle la volonté générale peut déleguer 

une partie de son pouvoir, mais ne peut être représentée que par elle-même. Au travers de ses réflexions sur la 

nature de la volonté générale, sur les modalitds de son expression, et sur la justesse de ses choix, I'Ersai cherche A 

montrer l'absence de contradiction entre expression populaire de l'intérêt général et direction politique assurée par 

une élite talentueuse. La rationalité de la politique devrait se reconnaître tout autant dami la forme d'institutions 

accueillant, en bon ordre, tous les citoyens, que dans leur mode de fonctionnement, ou que dans les décisions prises. 

La raison dictant nécessairement le meilleur choix, des institutions vraiment rationnelles assurent nécessairement 

une convergence des jugements en faveur des positions les plus éclairées, même si celles-ci ne sont jamais que 

probables. Et comme, selon Condorcet, les hommes dclairés sont les plus aptes A trouver la vérité, un systéme 

électoral bien conçu doit nécessairement instituer, ou confirmer, le r61e dirigeant de l'élite éclairde. On retrouve ici 

un aspect du despotisme lrlgal: une décision vraiment rationnelle entraîne un consensus. Encore faut-il pouvoir 

prendre une telle décision. Le vote n'est donc au fond qu'un plébiscite de la raison par elle-même, une auto- 

confirmation, meme si eIle est amende 2i s'exprimer au travers de voix peu éclairées : globalement, la vérité émerge. 

La situation est analogue A la formation des N faits hypothétiques » il partir de témoignages peu fiables, D'où 

l'attention à accorder aussi bien aux conditions formelles des Clections qu'A la forme des enquêtes scientifiques. 

Toutefois, lorsqu'il rédige I'Gsai, Condorcet n'est pas encore explicitement républicain : ce qui importe est 

l'intérêt géneral, le bien public, l'utile, et non pas la volonte de tous, même si l'analyse probabiliste permet de faire 

émerger l'ordre naîurel de la confiision des suffiages. Un indice permettant de souligner l'analogie des 

préoccupations de Rousseau et de Condorcet est que la définition meme de la volonté générale est, chez Rousseau, 

fies exactement l'expression d'une moyenne, au sens de la diéorie des probabilit&329. Si, chez Rousseau et 

Condorcet, le vote par tête remplace déjh le vote par Ordre, une différence importante est que celui-ci essaie 

d'anticiper le résultat du vote en ponddrant les voix des votants par une qualification du jugement, dépendante du 

niveau de lumiére. Pour l'un l'élection fait connaître ce qu'il appelle « volonté générale », pour l'autre elle cherche 

la vérité. 

Un autre point d'accord entre eux, capital, est que l'expression d'une assemblée peut ttre erronée, en particdier 

par le biais induit par des « corps 1) assimilables à ce que Rousseau répertorie comme des brigues, des associations 

" K.Baker, r Scimtism, Elitisrn and Liberalisrn : the Case of Condorceo), Studies on Voltaire and the Eighteenth Cenfury, Vol 
55, 1967, pp 129- 165. 

Rousseau. Du Contm Social. 11.3. Pour mdmoire : r ... otez de ces mema volontés Iparticulibres] les plus et les moins qui 
s'entre-détruisent. reste pour somme des différences la volont& ghtrale » . Or, moyenner, dans la version la plus simple, revient 
& opérer ce nivellement. Si P est la vaieur moyenne des pi rtlativerncnt A une population de n Cltmcnts, on a n.P = Cpi ( Z : lire 
a somme des n ). Or, chaque pi peut tbt dcrit comme la somme de la valeur moyenne plus i'écart ti par rapport A cette moyenne 
(a les plus et les moins » de Rousseau), soit p,cP+t,. Par substitution, les plus et les moins s'annulent et la volontt générait et Ia 
moyenne des volonte particuIière multiplite par la force du pays, sa population. Pour compliquer un peu les choses, on pourrait 
poser par exemple la question de savoir cc qu'est la volonte gdn&de, compte tenu de l'espérance de vie des citoyc~ls. Nul doute 
que Condorcet se précipite alors sur ses tables de mortalite. Ainsi, malgré quelques dissensions sur Its rapports entre lumitrts et 
vertu, il y a bicn quelques convergences mtrc les prtoccupations politiques des deux hommes. Voir h cc sujet : B. G r o h  et 



partielles aux dépens de la grande Les deux philosophes s'accordent encore pour reconnaître l'importance de 

l'instruction comme antidote A l'erreur, le terme n'étant pas ici synonyme d'éducation, mais de « lumiere )) pour 

Condorce4 et d'information suf i~ante~~ '  pour Rousseau. Avoir plus de lumi&res peut-il s u h  ik conférer un droit 

naturellement supérieur à décider ou A diriger ? La question n'est pas explicitement posée. Elle le sera trh bientôt, 

dans le cadre des afiontements révolutionnaues B propos de L'instruction publique et du rôle dirigeant d'une élite. 

Les voix de la vérité 

Fidele aux projets d'un Turgot inquiet de la puissance du charlatanisme )) et en réponse a w  probkmes 

politiques des années 1780, Condorcet cherche un mode d'élection dont la forme institutionnelle optimise ce qu'il 

appelle la bonte du choix. Avec des institutions assainies, débarrassées des carences et des obstructions des corps, 

les votants n'auraient plus qu'A suim les prescriptions de leur bon sens pour que soit hautement probable une 

heureuse issue du vote, c'est-hdire, comme l'écrit Condorceh sa vérité. 

L'objet de L'Essai est, explicitement, la recherche de la vérité. II est motivé, encore une fois, par un appel h la 

nature : puisque l'idée de justice se forme naturellement dans l'homme et qu'un jugement vrai résulte d2ui processus, 

également naturel, de rationalisation analytique, le meilleur choix peut être déterminé et apprécié sans équivoque. 

D'où, par exemple, ses griefs contre le (( relativisme » de Montesquieu auquel il reproche de pas établir quelles lois 

sont conformes h la justice. A sa place, il affirme réaffirme les vertus du despotisme kgal et d'un absolutisme 

rationnel : 

Comme la v&itC, la raison, la justice, les droits des hommes, I'intérét de la proprittd, de la liberté, de la sQret6 
sont les memes partout, on ne voit pas pourquoi toutes Ics provinces d'un État, ou mtrne tous les h s ,  n'auraient pas 
les memes lois civiles, les memes lois de commerce, etc. Une bonne loi doit etrc vraie pour tous les hommes, comme 
une proposition vraie est vraie pour tous. Lcs lois qui paraissent devoir etre difftrentes suivant les difftrcnts pays [...] 
sont fondtes sur des préjugk, des habitudes, qu'il faut deraciner ; et un des meilleurs moyens de les dttruirc est de 
cesser de les soutenir par d a  lois?' 

Grâce h la précision que seule permet l'analyse dans les cas où le bon sens est inddcis, l'Essai cherche A calculer 

la probabilite que la décision rendue par une assemblée soit vraie. La possibilité de l'élection de la vérité repose 

elle-même sur le principe que tout individu est capable de se prononcer sur la vérité d'une proposition : sondé, le 

votant « prononce seulement qu'il croit cette proposition prowée )?13. Ceci étant, Condorcet distingue divers 

tléments prendre en compte : 

II y a quatre points à considérer relativement A la probabilitk des dtcisions. 
1°. La probabilité qu'une assemblée ne rendra pas de décision fausse. 
2O. La probabilitt qu'elle rendra une dtcision vraie. 
3O. La probabilité qu'elle rendra une décision vraie ou fausse. 
4O. La probabilitd de la décision, Iorsqu'on la suppose rendue, ou lorsque l'on suppose de plus que Son connaît la 

pluralitk B laquelle elle a Cté formCe. 

S.L Feld, (( La Volonté Gtnéraie de Rousseau : une perspective condorcttienne n in Condorcet : Mathématicien, Économkte, 
Philosophe, Homme Politique, op. cit., pp 10 1 - 106. 
''O  oun ne au. Convat s&, Livre II, ~ h a p  3. 
33 ' Ibid. 
'" Condorcet, 4 Observations sur le vingt-neuvihne Livre de l'Esprit d a  Lois n, O.C. Vol 1, p 378. 
333 Condorcet, Ersai sur l'Application & II'r(ruu''e à la  ProbabiIifé des Dkkionr rendues à la PIvmltt! âes Voix, op. cit., 
p 132. 



Les trois premiéres probabilitds permettent de qualifier une assemblée alors que la quatriéme concerne le statut 

d'une décision particuliére. Si la troisihe probabilité est déductible des deux premiéres, la quatriéme n'en dépend 

qu'indirectement. Ce point sera bientôt éclairci. De la fiabilité des décisions dépend aussi la crédibilité de 

l'assemblée, et donc la force de persuasion de ses jugements. Enfin, comme il s'agit de prendre des décisions, éviter 

l'erreur n'est pas un objectif suffisant car il est possible de I'atteindre par suspension de jugement, ou de séance. Le 

but est donc de parvenir au vrai. 

Dans la mesure oh des opinions diff'rentes sont initialement exprimées, il importe aussi de parvenir d un 

consensus le plus convaincant possible concernant les conditions de validité de la dtcision fmale. Quel est ainsi le 

prix à payer pour que l'on puisse espérer voir les minoritaires s'incliner devant la decision majoritaire ? La 

soumission de la minorité est en principe entrée dans nos mœurs en cette fin de XX' sitcle, et nous nous exc!cutons, 

en principe, sans discuter : Condorcet a raison, l'usage vaut souvent comme raison. Lui, bien sûr, cherche un motif 

de soumission : « Une très grande probabilité de cette décision est le seul motif raisonnable et juste d'après lequel on 

puisse exiger d'eux [!es minoritaires] une pareille soumission 

On trouve ici, clairement mis en œuvre, le souci de valider l'application de l'analyse à la vie politique par des 

raisons suffisantes pour entraîner aussi bien l'adhésion du lecteur que des minoritaires, et assurer ainsi la 

rectification des opinions enondes Le Tableuu Général de L recensera, tardivement mais de la façon la 

plus systematique, les bienfaits de ce pouvoir correcteur. Entre autres, le calcul des probabilités apprend tl« mesurer 

la véritable force du motif de croire », B «estimer les motifs de crédibilité [...] lorsqu'un fait improbable en lui- 

meme est cependant appuyé sur des témoignages imposants », b « porter le jour de la raison sur des objets [...] 

abandomCs aux influences séductrices de l'imagination, de l'intérêt ou des passions », A « [ne pas] céder 

machinalement à la force de certaines impressions [...qu'on saura] calculer et apprécier », à voir (( comment et 

pourquoi la force du sentiment qui nous porte à croire, s'affaiblit mesure que les motifs de crédibilité sont 

apprCciés avec pIus d'exactitude », b comprendre « pourquoi une sorte de defiance accompagne si souvent les 

grandes lumieres, tandis qu'une conviction intrépide est le partage de l'ignorance », enfin à reconnaître (( la véritable 

différence entre les jugements de l'instinct [...] et ces résultats de la raison, qui nous déterminent dans les actions 

importantes, ou qui fixent nos opinions spéculatives ». 

La mise en œuvre du calcuf exige la prise en compte de paramétres comme le nombre, la probabilité de la voix 

de chaque votant, la répartition des lumiéres parmi eux, leur influence réciproque, et la pluralité requise. A partir de 

là, les théorèmes du calcul des probabilités - la loi des grands nombres de Bernoulli et les formules d'inversion de 

Bayes-Laplace - sont utilisés pour déterminer et chiffrer contribution et incidence de ces paramttres, assimilés à des 

causes sur l'effet qu'est la décision finale. 

La dette de Condorcet envers ses prédécesseurs dans le calcul des probabilités se révéle dans les exemples qui 

illustrent ses raisonnements. En effet, tous les grands thémes classiques du genre sont présents dans i'fisai : jeux et 

ibid. p 23. 
"' Condorcet, a Tableau Général de la science qui a pour objet l'application du caicul aux sciences politiques a morales D, 
pubfi6 dans le Jwmf d'instniction Sociale des 22 Juin et 6 Juillet 1793, in Guvres Complètes, Vol 1, pp 555-556, ou Sur les 
&ections, op. cit.. p 602. Pour le « fait unique » voir p 609-6 10. 



loteries, tables de mortalités et, surtout, jugements des tribunaux, dont le type de décisions est sans doute l'un des 

motifs pour lesquels Condorcet envisage les élections comme une recherche de la vérité, Lors des deux plus 

célébres procés des décennies précédentes l'importance de la pluralité (majorité) requise avait été itlustrée de fiiçon 

dramatique. Dans La Vie de Voltaire, Condorcet souligne ainsi que dans l'affaire Calas comme dans celte du 

chevalier de La Barre, la décision injuste avait tté prise A une très faible pluralité des voix. Le lien entre bonté du 

jugement et élection de la vérité n'est peut-être nulle part plus visible que dans le modtle judiciaire : B propos des 

N anciens peuples », Condorcet déplore ainsi que la liaison de ces objets entre eux [vérité et justice] aperçue peut- 

être par quelques uns de leurs Philosophes, n'était pas assez distinctement connue pour servir de base à la 

politique »336. Meme son opposition A la peine de mort s'appuie sur la prémisse que tout jugement n'est que 

probable : une erreur étant toujours possible, mieux vaut s'abstenir de prendre une décision irréversible pouvant 

léser un suspect. 

L'analvse se compliaue 

Condorcet trouve une deuxiéme grande source d'exemples pour illustrer ses calculs sur les élections en 

assemblde dans le modele fournit par le tirage des boules contenues dans une ~'ume~~'.  Pour discuter du problème 

de l'extrapolation d'événements fiiturs B partir d'événements passés, il passe ainsi, sans transition, du probléme posé 

A ce genre d'analogie3". L'urne, encore aujourd'hui symbole de la démocratie et source indpuisable de problémes 

scolaires d'initiation au calcul des probabilités, fournit surtout un modéle de causalité. Comme le souligne 

L.  ast ton'^^, ce modele avait dejl acquis une solide réputation, mais avait aussi fait l'objet de quelques critiques. 

Bernoulli et Leibniz avaient déjà dbbattu de trois présuppositions attachées A ce modéle. D'abord celle assumant 

qu'un tirage équivaut la production d'un effet et que l'urne fournit donc un rnodéle, ou une metaphore, acceptable 

d'analyse de causes occultes. Ensuite, celle posant que les événements-effets résultent d'une combinaison de causes 

supposées indépendantes plut& que de la composition de l'urne, supposée connue. Enfin, en réponse Leibniz 

objectant qu'on n'a que l'embarras du choix pour trouver une loi coïncidant avec une suite d'événements et qu'on ne 

voit pas pourquoi s'en tenir II la plus simple, Bernoulli avait répondu que Dieu agit toujours selon tes voies les plus 

simples. A ces remarques critiques on peut encore ajouter que reposant sur des combinaisons possibles ou sur une 

distribution effective, le rnodéle causal de l 'me ne fait intervenir que des combinaisons d'objets élémentaires. On 

peut voir ici un parti pris, cette approche atomistique s'accordant remarquablement bien avec une philosophie de la 

connaissance reposant sur la combinaison d'iddes simples et avec un modéle de décision par combinaison de voix 

individuelles. Qui plus est, l'unie remplie de boules jugées identiques - la couleur prks -, rappelle que les hommes 

sont des citoyens égaux en droit et ne différant, en politique, que par leurs lumiéres ou leurs opinions. Enfin, 

remarquons que la loi recherchée est, svicto sensu, une loi de répartition, un tableau plutôt qu'une loi causale 

d'engendrement de l'effet, Le rapport initial entre boules de différentes couleurs vaut donc ici comme cause : le 

'" Condorcet, Essai nv FApplication de I'Anoyse, op. cit, p 1 1. 
3n Condorcet, a Histoire : Sur les Probabilités *, Hutoire et Mémoim dr LXecrdémie du Sciences, Année 1778, Paris 1781, pp 
43-46. 

Condorc*, Essai sur I'AppIication de lXnalyta, op. ci(. p 17. 
339 L Dasion, Clussicai Proboiliq in th Eniightenment, op cit, pp 230-24 1. 



tirage lui-mCme, producteur des phtnoménes-effets, n'est donc pas pris en compte, seule important la relation entre 

série tirée et composition de l'me. L'explication des phénoménes consiste alors ti tenter d'établir une coordination 

entre produit du tirage et composition initiale de l 'me, et non pas ii spécifier l'ensemble des conditions de 

production de celui-là. 

De ce point de vue, I'fisai pousse à l'extrême les ressources de ce modèle. 11 est néanmoins étoffe d'autres 

exemples puisant dans le monde judiciaire et le monde législatif pour ce qui concerne la formulation des lois. La vie 

civile est, elle aussi, mise à contribution, surtout par des emprunts aux modalités des échanges marchands, a u  

tables de mortalité, aux assurances contre les risques naturels ou, enfin, aux placements financiers. 

Des conclusions mitigées 

Le déroulement du long Discours f ré fi mina ire'^ B l'Essai, prélude au corps mathématique de l'ouvrage, suit un 

mouvement de complexite croissante. II se deroule en cinq temps elabords ià partir d'hypothéses volontairement 

simplificatrices, ensuite remises en question. 

Ayant supposé que les votants ont une justesse d'esprit et des lumiéres égales, qu'ils ne s'influencent pas 

mutuellement et opinent tous de bonne foi, Condorcet peut conclure la première partie de son fisai avec fermeté. Il 

y a une clause incontournable ii l'instauration d'une socidte démocratique : « il peut être dangereux de donner une 

constitution democratique à un peuple sans lumiéres : une démocratie pure ne pourrait même convenir qu'A un 

peuple beaucoup plus eclaire, beaucoup plus exempt de préjuges qu'aucun de ceux que nous connaissons par 

l'Histoire Cette conclusion s'inscrit dans la lignee de ce qui est ii la fois un cliche académique et l'une des 

thtses majeures de l'Esquisse : l'égalité des hommes, évaluée en terme de lumi&res, n'est envisageable qu'au tout 

début de I'Histoire ou à l'issue d'un progrts des sciences et des arts significatif et largement popularisé. En attendant, 

il faut trouver un compromis composant constitution des assemblées et degré d'éclairement des votants. D'où, divers 

cas de figure compliquant sérieusement le calcul. La décision, par exemple, peut-être différente si elle est prise lors 

d'une première réunion ou ià l'issue de plusieurs sessions susceptibles d'entraîner une variation de la probabilit6 de 

chaque voix. Ceci constitue cependant (( la seule différence qu'il y ait entre le calcul abstrait et celle qu'on doit 

trouver dans la rdalitt nY2. Lnd6pendamment du degré d'éclairement des votants, les ddcisions gagnent A concerner 

des propositions simples : juger de propositions complexes, par exemple classer des candidats selon Ieurs talents, 

peut produire des conclusions equivoques » malgré la fermeté des opinions émises. On peut ainsi aboutir iî des 

paradoxes. C'est lii le fameux w effet Condorcet nW ; en bref, ceux qui recueillent le plus de s u f i g e  ne sont pas 

340 Dorénavant nous désignerons par Essai ce discours préliminaire de 200 pages en cinq parties. 
Condorcet, h i  nu f 'App fication & I'Allc~fyse, op. cit, p 30. 
Ibid. p 39. 
Pour mCmoire, cet a effeb) qui a fait couler beaucoup d'encre, concerne une Clcction où le vote ne consiste pas A désigner un 

candidat, mais ii en classer plusieurs. On peut definir le meilleur candidat comme celui qui revient le plus frtquernmcat cn tett 
des listes. En revanche si l'on tient compte de la position relative de tel ou tel candidat par rapport a m  autres indépcndamrncnt 
de sa position sur une liste, il peut se faire que le candidat Ie mieux place dans ces conditions n'est pas celui qui apparaît le plus 
souvent en tete de liste. Dans son analyse de us effets cycliques, Condorcet reltve aussi des dsdtaîs qu'il dit 
u contradictoires n, comme par exemple un résultat qui, entre trois candidats 4 B, et C, aboutirait au triplet NB, WC, et U A  ( / 
: lire c i  est plus meritant que » ). Voir sur utte questions Particle de f'autcur de I'appelation d' (( effet Condorcet,), G. Th. 
Guilbaud, (t Les Théories de I'IntMt GdnCral et le Problème Logique de l'Agrégation», Économie Appliquée, Tome V, nO1, 
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forcément ceux qui sont les plus en vue et qui se trouvent donc souvent en tête de liste : le calcul peut montrer que 

le meilleur se tient dans une ombre relative. 

La conclusion générale de cette premiére partie c o n m e  le peu importance de la forme des institutions par 

rapport au degré d'éclairement des votants. Pour la justesse de la ddcision importe surtout la somme totale des 

lumiéres des votants : 

Ainsi la forme des assembltes qui décident du sort des hommes, est bien moins importante pour leur bonheur que 
les lumitres de ceux qui les composent : et les pro* de la raison contribueront bien pius au bien des Peuples que la 
f i e  des constitutions politiques." 

Le deuxierne mouvement de l'Essai, surtout critique, n'apporte pas de conclusion générale du fait de la diversité 

des problémes abordés en adoptant une démarche inverse du premier. Supposée connue l'une des trois probabilités 

retenues parmi les quatre déjà mentionnées, ainsi que deux des trois conditions suivantes - nombre des votants, 

probabilite de chaque voix, pluralité de la décision -, trouver la valeur des termes incornus. L'argument central est 

une réfirtation des theses de Buffon sur les méthodes d'approximation a priori. Comme il n'y a pas de lien 

nécessaire entre existence et probabilité d'un événement, celle-ci doit etre établie a posferiori, sur ta base du cours 

des affaires humaines. Or ceci n'empêche pas qu'un risque puisse ttre négligé. Mais attention, cette décision n'est 

pas a priori comme lc serait, par exemple, une application du principe fallacieux que le risque raisonnable est 

inversement proportionnel au danger encouru. Elle ne peut relever que de I'autoritti des lumiéres, c'est-Mire (c dans 

le cas où nous aurions observé que les hommes sages négligent pour eux-memes un risque de la même nature et de 

la même importance lonqu'il est aussi petit »". 

En cherchant les conditions où le niveau de probabilité est suffisamment éleve pour fournir une raison 

sufisante d'accepter la décision de l'assemblée, la troisiérne partie recourt aux formules d'inversion de 

Bayes-Laplace. Elle cherche B établir, sur la base de la probabilité de chaque voix, ou sur celle de la décision finale, 

et de la valeur de la (( pluralité D, à quel moment on peut estimer assurée ou du moins suffisamment élevée, la 

probabilité de cette decision. Question capitale, car c'est d'elle que dépend l'espoir de fédérer les opinions autour 

du jugement rendu et d'obtenir ainsi l'inclination de la minorité. 

Le modéle de I'urne est ici prétexte B introduire une nuance sur le concept de probabilite. Si le nombre et la 

distribution des boules dans l'urne sont connues, la probabilité de tirage de l'une des p boules blanches parmi les n 

boules serait de ph. En revanche, si cette distribution n'est pas connue et que le tirage est suivi d'une remise en 

place de la boule, l'estimation de la composition de l'me conduit, par les thdorémes d'inversion, à une probabilité 

concernant une distribution qui n'est jamais que supposde. D'où la distinction supplémentaire faite par Condorcet 

entre (c probabilité vraie n et (( probabilité moyenne ». En somme, trois niveaux de description, sans liaison 

nécessaire », devraient être distingués : la réalité des événements, leur probabilité, et enfin la probabilité moyenne 

ou probabilité calculée. I l  faudrait donc distinguer trois types de décisions : les unes portant sur des vérités ou des 

1952, pp 501- 584 ; L. Haddad, « &lections, Ultrafiltres, Infinitèsimaux, ou le Paradoxe de CondorccD> in Condorcet, 
Mathématicien, &onomiste, Philosophe, Homme Politiqtce, op. cit., pp 87-91 ; O.Arkhipoff; u Lc Paradoxe de Condorcet est-il 
un mythe?>), Ibid. . pp 92-100. 
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faits susceptibles de preuves permanentes, d'autres ayant trait au plus probable taute de preuves permanentes et 

N quoique la probabilité soit trés-petite », et enfin celles où l'on ne se prononce que si les faits sont seulement 

suffisamment prouvés. Ce dernier cas est évidemment le plus délicat. Comme Condorcet cherche un seuil iî partir 

duquel on ait une assurance suffisante de prendre la borne décision, il est amené à cumuler hypothèses et clauses 

restrictives. On peut alors être conduit à conclure que les votants sont insuffisamment éclairés - ce qui pose le 

probléme diplomatique d'annoncer à un tribunal que son incompétence est démontrée - ou qu'il faut introduire des 

contraintes supplémentaires comme ne faire entrer dans un m&me calcul que des questions du m€me genre D, ou 

encore rapprocher les sessions afin d'éviter l'effet d'une révolution dans les opinions » et prévenir la formation de 

préjugés, d'esprit de corps ou de parti". Toutes ces mesures peuvent permeme d'espérer obtenu une u vraie 

probabilité moyenne », et montrent en tout cas combien il s'avére risqué de trop miser sur la forme d'une assemblée 

pour garantir la « bonté » de ses décisions. En conclusion, cette partie confirme une fois de plus le r61e crucial de la 

répartition des lumitires. Aussi, mieux vaut laisser décider une petite assemblée d'hommes éclairés qu'une multitude 

ignorante. Concfusion modeste, dont on se doutait déjà : 

f...] il est aise de voir [...] qu'on n'a point prétendu donner ici les vCritables dtterminations de l'assurance qu'on doit 
chercher à se procurer pour Ics différents cas, mais seulement indiquer la rntthode qu'il faut suivre pour y parvenir, les 
conditions qu'on doit chercher 8 remplir, avec des exemples de dttcrminations assez approchCes pour donner une idte 
d a  résultats qu'on peut attendre du calcul"'. 

tl faut tout L'optimisme de Condorcet et sa foi en la puissance heuristique de l'analyse pour aborder, en 

quairitme partie, des situations où sont levées les hypothèses fixées en premi&re partie. Six points sont A traiter, puis 

A combiner les uns avec les autres : 

I o  Du moyen d'avoir égard aux différences de probabilitt que peuvent avoir les voix des memes Votants dans 
di fférentes dtcisions. 

2" De fa diffircnct de probabilitè entre Ics voix des Votants dans une meme dCcision. 
3 O  De I'influence qu'un ou plusieurs Votants, Rapporteurs, Prbidents ou Membres perpétuels d'une asscmbltc 

peuvent avoir sur la voix des autres. 
4 O  De la manitre d'tvaluer dans les jugements l'influence de la mauvaise foi des Votants. 
5 O  De la probabilitt dans le cas oii I'on oblige les Membres d'une assemblée de former un vœu unanime. 
6" De l'usage de compter pour une scule voix celle de la pluralitt prise entre plusieurs votants qui sont liés par ta 

parent&. 

Comme il le reconnaît luimeme, et malgré ses réserves sur l'usage d'approximations a priori, l'examen de ces 

diverses influences oblige B multiplier encore suppositions et hypothtses pour venir A bout des calculs. Et la 

situation empire encore lorsqu'entrent en ligne de compte fluctuations des probabilités des voix et diversité des 

formes institutionnelles des assemblées. 

Mais on atteint une première conclusion, encore modeste, surtout au vu de la lourdeur des moyens mis en 

œuvre. La complexité du sujet justifie que cette partie ne doive être regardée que comme un simple essai, dans 

lequel on ne trouvera ni les ddveloppements ni les ddtails que l'importance du sujet pourrait exiger N"'. S'en suit la 

conclusion principale de cette partie, qui réitére des observations déj8 faites. A une époque ou font rage les débats 

sur les conditions du vote parlementaire, par tête ou par ordre, souligner qu'importent surtout les Iwnières des 

Voir ibid, p 97-98. 
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votants n'est pas neutre : 

[...] l'égalité entre les Membres de l'assemblée qui doit prononcer, et la simplicitC dans la forme de la décision, sont les 
moyens les plus si3rs, et pcut-étrc les seuls, de remplir toutes les conditions qu'exige la Justice ; de manitte que les 
distinctions entre les Membres des assemblées et les formes compliquées qui ont Ctt employées si souvent et de tant 
de manière, ont peut-être quclqu'autrt utilité, mais n'ont pas celle de contribuer a i  remplir l'objet principal qu'il parait 
qu'on doive se proposer. c'est B dire, l'assurance d'obtenir des ddcisions vraies et celle B procurer de n'avoir pas 4 
craindre des décisions fausstsu9. 

La cinquième partie de I'fisai, consacrée à des exemples dont l'étude nécessite une attention soutenue et la 

prise en compte de multiples conditions, reprend des conclusions ddjh énoncées. Sont encore dénoncées les 

assemblées nombreuses et populaires. En effet : 

On sait trop aujourd'hui que l'homme ignorant n'a d'autre intérêt que celui de son inddpcndance. La force peut 
l'enchaîner, la servitude peut l'abrutir, la superstition peut le conduire ; mais s'il rompt ses chaînes, s'il sort de sa 
stupide indiffdrcnce, si son guide l'tgare, alors son instinct r c p d t  dans toute sa force, et il devient plus tcmblc que le 
sauvage meme ; semblable d ces animaux ftroces que l'homme a soumis, et qui Cchappés de ses fers, reprennent toute 
leur firrie, et n'ont perdu que l'espèce de géntrositt qu'ils devaient B leur indépendance. 

L'homme éclairt au contraire, m connaissant ses droits, apprend & m connaitre aussi les limites [...] ' 50  

En somme, la forme des assemblées importe peu en regard de l'importance des lumières ; et seule la présence 

d'hommes éclairés maximalise la probabilité de la dtcision prise : 

[...] la forme qu'on peut donner aux assembltes qui prononcent sur une loi ou sur quelques autres objets que ce soit, 
ne peut procurer aucun moyen d'avoir l'assurance quc I'on doit chercher B obtenir, B moins qu'on nc puisse s'assurer de 
former ces assemblt%s d'hommes f clairés. 

Nous trouvons de plus que si les hommes qui passent pour instruits, partagent les opinions populaires, on ne peut 
remplir cette dernière condition. Ainsi I'on n t  peut regarder les dbcisions h la pluralité des voix comme propres ii faire 
connaître ce qui est vrai et utile, que dans le cas où une grande partie de la socittd a des lumiCres, et oii les hommes 
qui sont instruits qui ont cuItivé leur raison, ne sont pas soumis ii des pdjugés. Alors, en effet, i l  suffit que la direction 
des affaires soit confiée A ceux qui, dans l'opinion commune, passent pour 2u.t capables et avoir des lumières, et l'on 
peut avoir l'assurance dans quelques constitutions, et une assez grande espérance dans presque  toute^.^" 

Deux types de conclusions s'imposent à l'issue de ce complexe Discours Préliminaire de i'Essai, les unes 

relatives A l'analyse, les autres & la diffision des lumitires. 

L'Analyse tient ses promesses, dans la mesure où Condorcet a produit un riche répertoire de problkmes relatifs 

une prise de décision collective et de paramétres influençant les résultats. La multiplicité des situations envisagees 

dans ce qu'il considére comme une a Cbauche », semble confirmer I'ttendue des situations pratiques dans lesquelles 

l'Analyse est prometteuse, (( le Calcul [ayant. ..] l'avantage de rendre la marche de la raison plus certaine, de lui 

offiir des armes plus fortes contre les subtilités et les sophismes n. A l'inverse, comme ses héritiers l'ont souvent 

juge, on peut voir un défaut dans cette prolifération, dans cette dispersion desservie par une dcriture qui n'est pas 

toujours très claire. Le recours ti une multitude d'hypothéses auxiliaires, en particulier concernant les valeurs 

num6riques des probabilités requises pour le calcul, pourrait être vu comme le signe d'une hcture entre l'Analyse 

et le a bon sens )) dont les jugements, on le sait, sont souvent expéditifs. Mais Condorcet avait prévenu : le terrain 

d'excellence de l'analyse est là où le bon sens n'est plus assez fin pour démêler les nuances. Quant aux raisons 

349 lbid , p 146. 
lbid., p 1 in. 

35 1 Ibid, p f 69- [?O. 



implacables que le calcu t devait produire relativement h des événements probables, elles laisseront les adversaires 

de Condorcet dubitatif3 quant A la portée universelle des lumiéres des hommes éclairés, et donc sur la constance de 

la haute probabilid de leurs jugements. Un suffrage censitaire, mais dont le cens serait la capacite intellectuelle, 

n'est pas encore instauré. 

La deuxiéme conclusion est un corollaire de la première : il est urgent d'œuvrer au progrès des lumiéres, car il 

va de pair avec la possibilité de prendre de bonnes decisions, et donc de parvenir zl une politique vraie, juste et utile. 

C'est pourquoi l'union de la Philosophie aux Sciences, a surtout aux Sciences de Calcul », doit être favorisée afin de 

ne pas avoir à (( craindre ni i'enthousiasme ni les écarts ». Inversement, progrès et bien public peuvent etre 

compromis N lorsque la Philosophie s'unit seulement B I'Eloquence et aux Lettres 3". Ces réflexions sur I'analyse 

autorisent un optimisme si, en attendant l'universalité des lumikres, la politique est aux mains d'hommes éclairés. 



Un modèle de République 

II existe une république, la plus ancienne de l'univers, et qui doit survivre h toutes les 
rdvolutions : c'est la republique des lettres. Par quelle fatalité les statuts de la plupart de nos corps 
académiques sont-ils en infkaction aux principes qu'eile révére ? Ils établissent une sorte de 
hiérarchie entre des hommes qui ne doivent reconnaître de pré6minence que celle des talents. 

L'abbé Grégoire, Rapport et projet de Décret, 8 Aotit 1 793 

En introduction gdndrale, nous avons fait allusion A la difficulté d'assigner un point d'émergence A la 

vulgarisation scientifique faute de critére unanimement partage pour la qualifier. Non sans de bonnes raisons, on a 

ainsi pu trouver un moment crucial dans l'épopée de l'Encyclopédie de d'Alembert et Diderot. Contre cette 

suggestion, nous avons cependant kit valoir !'ensemble du mouvement académique qui s'épanouit & visage 

decouvert à partir du XVII' sitc1e3". En effet, rnalgrt quelques variantes suivant les pays ou la religion dominante, 

figurent au premier rang parmi des valeurs officielles des nouvelles académies, la recherche de la vérité et sa 

« révélation )) aux hommes dans la perspective d'une glorification de Dieu et du souverain. La recherche du bien 

public et sa diffusion est ainsi, de longue date, attachée au discours académique. 

En France, au siécle des Lumiéres, l'allégeance au roi ne faiblit pas, même si se font sentir d'autres influences 

et d'autres justifications propices B la popularisation des sciences. II n'est cependant guére question de partager la 

science avec un N tout le monde » aussi exhaustif que le sera celui de la friture vulgarisation scientifique. Panni ces 

influences décisives, nous avons souligné celle des Clites liibérales et centralisatrices, encyciopédistes et 

"" A CC sujet. voir, par exemple, M.Omstein, The Role o/.Skientil;c Societies Ui the Seventeenth Cennuy, Univmiîy of Chicago 
Press, 1928. H. Brown. 5kienttfic Orgruitations in &venteenth Cenfzuy Frunce, The Williams & Wilkins Company, Baltimore, 
1934 ; W-Eamon, (ï From the Scmts on Nature 10 Public Knowlcdge : The Origins of the Concept of Opcnnncss in Science n, 
Minerva, Vol 23, n03, 1985, pp 321-347. 



physiocrates, dont les objectifs convergent parfois avec ceux du projet acaddmique orthodoxe. II n'y a donc pas lieu 

de dissocier excessivement celui-ci du mouvement des Lumitres avec ses N philosophes », aussi nubulents soient- 

ils. La figure de Condorcet - encore centrale dans ce chapitre - illustre de façon remarquable l'articulation de S'un à 

l'autre. En particulier, dans sa volont6 de faire converger le kisceau des sciences dans la main du pouvoir central - 
pour reprendre l'image de Turgot - s'affirme toujours plus le principe d'un corps scientifique unifié, fortement 

hiérarchist - sauf en son sommet - et toujours conseiller du prince. Pour parvenir cette espèce de compagnonnage 

politique, Condorcet cherche A obtenu de tous - puissants ou non, gens de lettres ou non - la recomaissqce d'une 

spécificitt de l'activité scientifique. En même temps, il prend le risque de renforcer les griefs de ceux qui redoutent 

une administration scientifique - ou académique - autonome, véritable empire dans l'empire, et insulte aw 

principes Cgalitaires de la République des Lettres. 

Fer de lance institutionnel de l'engouement du siécle pour les sciences, le mouvement académique mtrite ici 

une attention particuliére. En effet, il va justement être la cible de projets de réforme orchestrés par Condorcet et va 

bientôt se trouver au centre de débats révolutionnaires véhéments qui le remettent en cause au nom d'une politique 

scientifique et éducative se voulant radicalement nouvelle. Renaissant de leurs cendres aprés la Terreur, les 

academies vont reprendre à nouveau, et durablement, leur r61e de référence - en bien comme en mal - en particulier 

pour les hturs initiatives de vulgarisation scientifique. Si le lieu commun « vulgariser c'est traduire D sous entend 

deux langues ou deux mondes - l'un savant, l'autre commun - I'univers des académies incarne au XVIIIe siécle et 

au moins pour les premières décennies du suivant, le monde et la langue des savants. L'image n'est pas abusive car 

on sait que, pour partie, l'acaddmie décide de la langue. 

La Vie Académique 

Un style 

L'essor de la vie académique est particulikrement reprdsentatif de l'effervescence intellectuelle du XVIIIe 

s i & ~ l e ~ ~ .  Entamée au sitcle précedent, sa floraison devient suffisamment remarquable, et peut-être meme 

prdoccupante, pour qu'en 1755, l'Académie Française propose comme sujet de concours : (( Jusqu'à quel point 

convient4 de multiplier les sociétés littéraires ? » 

Contrairement A la cuIture des salons, plus privée et plus mondaine, les acaddmies revendiquent la double 

spdcificité de pôles savants et d'interlocutrices priviltgiées du pouvoir politique. Dans l'esprit présidant à 

l'institutio~alisation des premiéres académies parisiennes, l'académisme fiançais est explicitement et étroitement 

dépendant du pouvoir royal, même si l'objectif affiché peut en paraître A première vue doigné : l'Académie 

3 Y ~ o ~  un aperçu général voir PCtude classique de D-Morne& Les Origines IntelIectueks de ln Révofution, Armand Colin, 
Paris, 1933. Sur I t s  milieux provinciaux, voir i'enscmble des travaux de D. Roche : a Milieux académiques Pmvinciaux et 

Socidté des Lumitres », in G. Bolltme, J. Ehrard, F. Furet, D. Roche, J. Roger, Livre et sociéré daiis la F r m e  drc XYIIP SiPcle, 
Mouton & Co, Paris - La Haye, 1965, pp 93- 184 ; Le Siècle des Lwnit!ées en Provûtce : Acdrnies et Acadhrniciens 
Provinciaux, 1680- 1789, Mouton & Co, Park - La Haye, 1978 ; Les Républicains des Lettres, Fayard, Paris, 1978. 



Française est ainsi fondée pour perfectionner la langue, celle des Sciences adoptant pour devise invenif er perjicit. 

Mais malgré la diversité de leurs centres d'intérêts - les unes accordant plus de poids aux sciences et aux arts, les 

autres plus d'importance aux belles-lettres -, et malgré la relative diversité de leur recrutement, les socittés savantes 

doivent être agréées par patentes royales pour Mnéficier du titre d'académie. Pour ce faire, elles doivent démontrer 

leur excellence, en particulier par ce maître mot du discours académique : 1' « utilité D, sous entendue N publique », 

Ce terme a pour corollaires le (( zèle D et l'« émulation )) dont sont censés faire preuve les académiciens en vue du 

(( perfectionnement )) des sciences et des arts et du progrès des lumiéres D. Nous avons d'ailleurs déjh remarqué, 

tout A fait en introduction de ce travail, que le projet de « vulgariser » Fhit partie du discours académique. C'est peut- 

être cet utilitarisme, constamment rappel& qui motive dans les demiéres décennies de L'Ancien Régime, la 

prépondérance croissante des sciences et des arts sur les beIles-lettres. D'où, parfois, un equilibre ii trouver et h 

préserver entre le goQt ou le souci de servir les sciences et les arts, et le devoir d'épauler )a monarchie. 

Le mouvement académique est un facteur de coordination de la vie politique et culturelle h ç a i s e  qui 

demeure fidéle aux orientations politiques fixées par les pères fondateurs du sitcle précedent, Richelieu et Colbert, 

Les rangs du royaume se trouvent ainsi resserrés autour de la monarchie en conjoignant les (( grands », c'est-Adire 

noblesse, clerge et notables, les hommes de talents et les (( gens de lettres », catégories distinctes mais non 

exclusives. Corollaire de l'utilité, le theme du (( patriotisme », alors en plein essor, donne h cette union son 

expression la plus achevée. Toujours sous couvert de K bien public n, l'alliance du talent et de la couronne peut tt 

l'occasion autoriser, sans scandale, l'éloge d'un État placé sous le signe de la raison : conune en temoigne la 

doctrine du despotisme Idgal, l'unité du royaume, ou de la patrie, peut même prendre le pas sur la forme du 

gouvernement. L'éloge de la puissance royale est cependant suffisamment fréquent et convenu pour qu'un éventuel 

préjudice demeure invisible. Consacrée par la circulation des livres - processus decisif de l'essor des lumiéres selon, 

entre autres, Turgot et Condorcet - mais aussi par la correspondance et le dialogue, la cohésion des élites 

intellectuelles et sociales assure deux fonctions complémentaires, l'une ascendante, au service et à la gloire de la 

monarchie, l'autre descendante, propice au perfectionnement et à la difision des lurnieres dans le public. A 

plusieurs titres, les académies sont donc des lieux de rencontre et d'unification ob convergent et coexistent une 

pluralité de composantes et intérêts sociaux. 

La cohésion de l'ensemble est encore assurée par le respect de normes, explicites ou non. Ainsi, il convient 

d'éviter toute controverse politique ou religieuse. S'ils sont abordés, ces themes le sont soit dans un registre 

réiterant et confomt les lieux communs, soit à mots couverts et avec la modération requise pour le bon 

fonctionnement de l'institution. Se trouve ainsi conforté le rôle d'interlocuteur et de caution intellectuelle et morale 

attendu par le pouvoir royal. Toute activité academique étant censée être subordonnée A ce rôle, la diversité des 

thtmes de recherches s'estompe devant le devoir de présenter un corps uni dès qu'il s'agit d'être interlocuteur, 

justification, ou relais éclairé du pouvoir royal. En outre, cette exigence d'unité s'harmonise p d t e m e n t  avec les 

principes de collaboration, d'utilité, et d'égalité qui, par delà les spécificité fiançaises, sont caractéristiques de la 

République des Lettres qui situe son propre acte de naissance B l'occasion de ce que Condorcet appelle la 

renaissance des lumiéres. 

Toujours bienvenu lors de séances d'auto-cdlébration, ou en cas de divergences et de litige, le rappel des 



principes d'égalité, et mëme de fraternité, permet d'estomper les contrastes du monde académique. Des mises au 

point sont cependant parfois nécessaires. Avant que se manifeste l'indignation de Condorcet face à des membres 

(( honoraires )) n'ayant que leur rang A faire valoir pour prétendre au titre d'académicien, l'harmonie de la vie 

académique est un souci constant, justifiant la prescription de règles de bonnes conduites. Le temps n'étant pas 

encore à l'élimination des honoraires, on demeure préoccupé par la conciliation de tous. Ainsi, dans son Ersai sur ka 

Société des Gens de Lettres et des Grarrds, d'Alembert invite à une estime réciproque s'appuyant sur la 

complémentarité de rôles tous dévoués au service du roi et des lettres. Selon lui doivent s'équilibrer, dans un respect 

mutuel, la (( considération » légitimée par le rang - considération qu'il juge N conventionnelle )) - et son double 

inversé, la N réputation », propre à l'homme de lettres dont les armoiries sont le talent D dont l'origine est 

naturelle »355. 

Les rituels sont caractéristiques de la liaison ambivalente des élites des trois Ordres au service de la plus haute 

utilité, Si l'on oublie le rang de naissance lors des sessions à huis clos, les académiciens se répartissant alors par 

ordre d9a&vée en séance, l'ordre traditionnel est en revanche remis en evidence lors des sessions B huis buvert. 

Condorcet avait ainsi sous les yeux de quoi alimenter ses reflexions sur la composition et les « combinaisons » 

possibles des assemblées, provinciales ou autres. 

L'égalité de principe rend ainsi possible un discours privilegiant un ordre qui ne soit pas celui du sang, mais 

celui du (( talent D et du M mérite n. Une pointe d'emphase, et les trois ordres se concilient dans le culte de 

l'aristocratie du talent utile avec, à son sommet, les paroxystiques (( génies » abondamment célebrés par le fleuron 

de la littérature académique, les Efoges. Tel Condorcet encensant Buffon A sa maniére, les habiles sauront laisser 

entendre une vérité suffisamment en demi-teinte pour assourdir des dissonances trop flagrantes : éloquence et 

modération doivent se concilier pour honorer convenablement le sujet méritant, et conforter en retour le bien-fondé 

des pratiques académiques. D'ou, sans doute, les appels de d'Alembert B ne pas trop forcer la note dans la 

flagornerie. Certains académiciens provinciaux excellent en effet dans un lyrisme qui, même s'il est parfois la raison 

d'être de telle ou telle acaddmie, conduit il des portraits exagérés, surtout lorsqu'ils laissent entendre que bien des 

provinciaux rivalisent en génie avec leurs confikres parisiens. Le régne de la civilité, de l 'ho~êteté et de la 

politesse, assurent le polissage de la vie académique, y compris par une autocensure discrbte, se traduisant par 

l'absence d'enregistrement dans la mémoire officielle de dissensions et de désaccords marqués. L'homo 

ucademicus, par son conformisme, devait et pouvait donner la preuve de sa maîtrise dans l'art de se montrer partout 

il l'aise. 

Une émulation systématique, aussi bien entre pairs qu'entre académies, reléve, elle aussi, de l'égalité de 

principe. Conformément A un principe de respect mutuel, les uns et les autres sont censes rivaliser dans 

l'accomplissement de leur mission littéraire et politique. L'émulation entre égaux se traduit encore par une 

collégialite excluant toute pratique didactique au sein même de l'académie. Le prestige de chaque académicien étant 

entérint lors de la cooptation, les quelques tentatives d'instauration d'une p&iagogie interne h e n t  nécessairement 

vouées A l'échec. Personne n'a de leçon à recevoir de personne. Autorité et publicité internes sont en palkit 

35s~*~lernbtrt, Essai sur la SociétC des Gens de Lettres et des Grands », 1753, voir in Mélanges de Littéruhue, d'Histoire et 
de Philosophie, Paris, 1764, p 365. 



équilibre : ü Une académie n'est point destinée si enseigner ou professer aucun art quel qu'il soit, mais A en procurer 

la perfection. Elle n'est point composée d'Ecoliet-s que de plus habiles qu'eux instruisent, mais de personnes de 

capacités distinguées qui se communiquent leurs lumiéres & se font part de leurs découvertes pour leur avantage 

mutuel »'". Le corps des hommes Cclair6s qui ont pour vocation d'instruire le peuple n'admet donc pour seule 

hiérarchie des talents en son sein, qu'une gamme s'élevant de 1'« éclairé n au (( génial D. Une pointe de tolerance 

bienveillante n'est cependant pas superfIue. En revanche, tout homme jugé en dessous du seuil minimal ne franchit 

pas les portes de cette cité savante : une telle intrusion reviendrait B recomaître la possibilité de la faillibilité du 

choix des académiciens. 

C'est encore le principe de l'égalité académique qui autorise le recours des procedures comme tirages au sort, 

ou votes, pour décider aussi bien des procédures internes que de l'admission des candidats. Accordant une même 

probabilité A des événements dont on ne sait rien si ce n'est leur possibilité, le Principe dVIndiffdrence se conjugue 

avec celui d'Egalit6 lors d'elections pour consacrer le meilleur. Encore une fois, on peut trouver dans la vie 

acadtmique un modéle aux préoccupations politiques de Condorcet. A Dijon, avec plus d'une dizaine d'années 

d'avance sur Condorcet, mais avec un profond respect de l'esprit de corps, Poncet de la Riviere commente ainsi les 

moeurs d'une société savante : 

La libertt des sufTragcs doit y produire la sliretd des ddcisions ; I'intér2t commun n'y est présent6 que comme Ic 
point de rdunion pour la int6rCts particuliers, n l'esprit du corps bannira tout esprit Cvangcr [...] '" 

L'unité académique se traduit enfin par le vœu de parler une même langue, au propre comme au figuré. Ce 

souci ne sert pas que le rayonnement de la France dans le monde, mais vaut aussi comme normalisation linguistique 

d'un monde dont patois et particularismes régionaux sont en principe bannis. L'autorité royale en ressort grandie, 

car toute langue locale trahit l'un de ces (( corps )) ou (( esprit ttranger N qui s'opposent A la politique centralisatrice 

vigoureusement défendue par Turgot et Condorcet. Du même coup est assuré l'ascendant de la capitale censde 

donner le bon ton A la province. Comme certaines académies, telle Nîmes, privilégient le culte humaniste de 

l'éloquence et du beau parler, la géntralisation du français permet de concilier bon goût littéraire et mission 

politique. 

Une culture 

fhlectisme et encyclopédisme sont de rigueur, non seulement en raison de la diversité des rangs, des 

appartenances professionnelles, ou des goûts des académiciens, mais aussi au nom d'une utilité venant ainsi justifier 

la diversité des champs d'investigation. Sont donc tout aussi bienvenus le culte des sciences que celui des arts ou 

des belles lettres, même si la tendance genérale est ;5 une prédominance des sciences. On peut, A la fois, se sentir 

hëritier de l'éloquence humaniste et au service des sciences et des arts, rhétorique et popularisation scientifique 

trouvant dans le theme du progrès un principe fëdérant l'ensemble des activités. Comme dans l'Esquisse de 

Condorcet, le bonheur a sa place aussi bien dans de bucoliques origines que dans un futur éclairé et savant : sans 

3" Article a A c a d W  n de I'i%cycIopPdie. 
357 AcadCmie de Dijon, « Discours d'ouverture de la séance du 13 novembre 1767», Regisae de dtlibtrations IV, citC in 
O. Roche, Les Républicains des Lettres, op. cit., p 166. 
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contradiction et 8 la guise des orateurs, iVHistoire peut être cyclique, indéfiniment ouverte, ou consenratrice. 

De plus, l'éclectisme est aussi bien institutionnel qu'individuel : au sein d'académies polyvalentes, les 

académiciens ne sont eux-mêmes pas attachés à une discipline particuliére et peuvent déployer leurs talents selon 

leurs inclinations, et donc dans les domaines les plus divers. La participation unanime au discours progressiste 

contribue à l'optimisme de rigueur en donnant l'impression que la pleine diffiision des lumiéres est à portée de la 

main : la science est une fête, la recherche à la fois sérieuse et gaie. Le conformisme ambiant conforte le désir, et la 

règle, de plaire au public, amabilité et bienséance générales hisant la preuve que l'académicien est à sa juste place, 

qu'il se sente conseiller des puissants ou promoteur des sciences auprès du public. L'aisance académique laisse 

augurer du meilleur quant au succés de l'œuvre commune et à l'avènement du bonheur dans une Atlantide dont 

l'universalité revêt souvent les couIeurs du royaume. 

Ce scientisme tranquille, mais prompt à exalter les génies, s'avère cependant plus embarrassé Iorsqu'il s'agit de 

s'&lever dans l'arbre de la comaissance. Si le Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Sciences de Paris est bien au 

fait de ses branches les plus abstraites, il n'en est pas de même pour le commun des académiciens. Car si le goQt de 

l'universel fait, en principe, bon ménage avec la curiosité encyclopédique et avec la prétention d'avoir des lumiéres 

sur tout, le champ de l'activité scientifique des académiciens n'est pas, de fait, indéfmi. Certes, l'intérêt dominant 

pour les sciences de la nature - relevé par Diderot - pourrait donner I'impression du contraire. Et c'est d'ailleurs ce 

que semblent voulou croire les académiciens. Les goQts les plus marqués vont à la médecine, à la physique 

expérimentale, et à l'Histoire Naturelle entendue au sens Iarge, c'est-Mire y compris zoologie, botanique, 

minéralogie et astronomie descriptive plut& que mathématique. h d i t  et collectionneur, k tout venant académique 

se hit volonté l'écho de la défiance générale A l'encontre de tout ce qui peut donner refuge à l'esprit de systeme. 

Privilégiant les inventaires raisonnés aux aridité mathématiques, l'académicien provincial incline plutôt vers Buffon 

que vers les géomtitres. Le bas de l'échelle du savoir, du moins celle du Discours Préliminaire de l'Encyclopédie, 

domaine de l'oeil et de la main, se trouve numériquement sur-représenté dans les académies de province, en 

contraste avec une élite mathématicienne concentrée A I'Academie des Sciences de Paris, surtout dans sa premiére 

classe, & proximité du fauteuil du Secrétaire Perpétuel. L'activité scientifique du tout venant académique se solde 

par une prolifération d'études « curieuses N, morcelées, et locales. Conjoint une pointe de scepticisme face aux 

prétentions des mathématiques, cet encyclopédisme émietté se distingue de celui plus systématique de D'Alembert 

et Condorcet, surtout enclin A réduire le divers des phénomènes par la découverte analytique des lois cachées. 

Des contraintes 

L'égalitarisme de principe du monde académique dissimule mal un milieu hétérogene, partagé par des intérêts 

divergents malgré une composition sociale où, seuls, sont représentés les ordres privilégiés et le sommet du Tiers- 

Etat. Parmi les antagonismes latents, la distinction entre grands et gens de lettres, distinction normalement sans 

heurts, se traduit par cette sur-représentation de la noblesse dans la catégorie des N membres honoraires )) que 

Condorcet dtnoncera avec de plus en plus de vigueur, y voyant un obstacle aux lurniéres et à I'intérêt gdndral. A 

l'inverse, c'est panni les a associés D et les N correspondants D, que se manifeste la pression d'un Tiers-Etat, de plus 

en plus représenté. 



Autre ligne de partage névralgique : l'opposition entre Paris et Province. La capitale est cité royale, et donc, 

par analogie, principe et fin du mouvement académique. Si la ville lumiére fascine les nouvelles académies 

provinciales, ce sont cependant celles-ci qui constituent la matiére de l'académisme régional sur laquelle s'étend 

l'autorité centrale. Ceci n'empêche, qu'h l'occasion, certains provinciaux rappellent que la gloire de Paris, hormis le 

pouvoir royal, est largement tributaire du drainage des élites provinciales, donc pourvoyeuses de talents confirmés. 

Une tension se fait ainsi parfois sentir entre l'assujettissement B la tutelle parisienne, condition de survie légale, et 

une éventuelle aspiration A l'indépendance des élites locales, qu'elles soient de vieille noblesse et làssent vatoù leur 

rang, ou qu'elles soient parvenues par leur taIent. La solidarités du sang peut même s'estomper au profit d'un 

patriotisme local : noblesse et mérite se rapprochent alors encore un peu plus pour prendre du meme coup quelques 

distances d'avec la capitale. Comme vont le montrer les réponses de certaines académies au projet d'association 

nationale proposé par Condorcet, la solidarité entre académiciens locaux fàit contrepoids au désavantage de la 

province face à Paris. n Bonnes filles qui n'ont jamais lait parler d'elles » selon voltaire3': la tenue irrtprochable 

des sociétés provinciales montrent cependant qu'elles ne déméritent pas de ta confiance paternelle. En contre partie, 

il serait malvenu de revenir sur leur emancipation et il faudra que quiconque veuille entrer n'oublie pas de fhpper à 

la porte et d'attendre qu'on lui ouvre. Solidaires et soumis au pouvoir royal dans l'exercice d'arbitrage savant et de 

supervision de la diffitsion des lumi&res, les académiciens se montrent jaloux de leur fief. Que t'on s'en prenne B 

leur utilité ou ii leurs prérogatives, ils savent aussi, B l'occasion, dissocier ces deux termes et faire valoir l'un pour 

défendre l'autre. Nul n'échappe aux procédures, pas même le Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Sciences. 

Enfin, même le théme de l'utilité, si souvent évoqué, masque mal de profondes dissensions. Les académiciens 

excellent, en effet, dans la promotion des arts, moyen de concilier patriotisme local et national, par exemple en 

œuvrant au développement des cités et campagnes avoisinantes. L'exercice profite au royaume, mais renforce aussi 

talents et pouvoirs locaux. Or, dans le domaine des arts, leur essor peut contrevenir aux exigences et procédures 

réclamtes par le pouvoir central. L'obstruction des corps provinciaux h la politique éclairée de Turgot, n'était pas 

un vain moP9. 

Malgré son vœu d'universalisme, Ie monde académique vit en vase clos. Alors qu'une à deux dizaines de 

milliers de personnes pouvaient se revendiquer de la Rèpublique des L e m s  dans les dernieres décennies du XVIIIe 

siécle, les acaddmies ne comptaient, en tout, qu'à peine 2500 membres. Et c'est sans doute l'dlargissement plus 

rapide du cercle des admissibles que celui des admis qui révéle la plus sérieuse menace planant sur la perpétuation 

de l'académisme d'Ancien Régime : le discours sur le progrés et ta généralisation des lurnieres contribue, lui aussi, 

A accuser le conservatisme des pratiques. 

 kit^ sans plus de r6fercnce que s A. Fdmn, N o m  sur les Académies Provinciales, Paris 1934 in D. Roche, I< Milieux 
AcadCmiques provinciam, Livre et Société dans la France du WIIP siècle, sous la direction de BollCme, Ehrard, Furet, 
Roche, Roger, Editions Mouton & Co, Paris, 1965. 
359 LCErguisse confirme encore cc point de vue, mais aprts les pkipkties rtvolutio~aircs où la rapports souvent conflictuels 
entre thtorie et pratique fiirtnr au cœur des dtbats sur les projets educatifs. Condorcet écrit ainsi : u Nous ferons voir que I t s  
déclamations contre l'inutilité des théories, meme pour les arts tes plus simples, n'ont jamais prouvk que l'ignorance des 
d&lamateurs. Nous montrerons que ce n'est point A la profondeur de ccs théories, mais au contraire A leur impcrfcction, qu'il 
faut artribuer i'inutilit6 ou les effets funestes de tant d'applications tnafheurtuses. Ces obscrvaîions conduiront & cette v&ité 
gtnMe que, dans tous les arts, les vtrités de la thCorie sont n t ~ r t m e n t  modifiées dans la pratîque..~) >, Condorcet, fiquisje, 
op. cit., Neuvi&me &oque, p 249. 



La question de l'ouverture est d'ailleurs une préoccupation centrale de la vie académique. Nous en verrons un 

exemple plus loin dans le cas de Lyon. Deux tendances souvent contradictoù.es doivent en effet être gérées. Il faut, 

d'une part, prévenir les recrutements malheureux par une sélection judicieuse des candidats, mais, d'autre part, 

veiller au rayonnement académique pour témoigner de la puissance royale, d i h e r  les lurniéres, et promouvoir 

aussi des intérets locaux. Qu'il s'agisse de recruter des membres ou des correspondants, de s'associer avec des 

académies ûançaises ou émgéres, il importe de concilier la généralité de la mission scientifique et politique avec 

les Mnéfices de tel ou tel choix particulier. 

L'égalité infra muros et le culte du petit nombre, themes centraux des réflexions de Condorcet sur les 

assemblées, vont de pair avec l'élitisme entretenu - malgré eux - par tous ceux qui tentent en vain d'être admis dans 

le sérail. Cette valorisation indirecte est largement tributaire de l'ampleur d'une demande qui va s'accroissant au fil 

du siècle. Les académies y répondent, mais n'ouvrent pas davantage leurs portes. La pratique des concours, dont le 

nombre fit plus que décupler entre le début du siécle et la Révolution, perpétue et fait mitre le prestige des 

académies en laissant miroiter ii des littérateurs amateurs l'espoir d'une promotion sociale par la plume et le savoir. 

Outre les préoccupations du jour, les concours sont censés révéler les talents éparpillés dans le royaume et 

contribuent confirmer que le (( naturel )) de la distribution des « talents )) est sans rapport avec la noblesse des 

naissances. Condorcet avait donc de bonnes raisons de se demander de quoi pouvait dépendre la production des 

génies dans tel ou tel pays. Et dans la perspective de ses recherches de correlations entre le @nie et divers facteurs 

sociaux, on peut imaginer combien significatif eût été le constat de la prolifëration de membres du fiers-État parmi 

les correspondants des académies, ainsi cantonnés B la pénombre des lumieres officielles. 

Des rivaux 

Si la relative fermeture du monde académique est un moyen jugé efficace pour préserver prestige et niveau des 

talents, le progrés des lumitres se traduit aussi par l'expansion de ce qui compte comme public N, de tous ceux qui 

s'estiment littérateurs )) et jugent avoir voix au chapitre écfairt. 

Ni confondues, ni strictement paralléles au mouvement académique, les toges maçonniques fleurissent, d'abord 

dans les grandes villes puis, ii partir de la deuxieme moitié du siecle, dans l'ensemble des villes du royaume, petites 

et moyennes. Comme le laisse deviner la rapide inflation des effectifs d'un mouvement parfois un peu anarchique, le 

recrutement s'appuie sur une assise sociale plus ouverte que celle des académies, le ~iers-État y &tant davantage 

représenté. Dans ses aspirations, la franc-maçonnerie partage la plupart des valeurs du monde académique : égalité 

de principe entre membres, attachement aux formes politiques et religieuses traditionnelles, aspiration A 

l'encyclopédisme et au perfectionnement des Lumières, élitisme. Néanmoins, son culte du progrès aspire i l  une 

généralisation de I'égalitd. Les deux mouvements se rejoignent donc dans leurs grandes lignes, ce qui facilite parfois 

la doubie appartenance. La différence majeure, outre l'ouverture sociale et l'orientation ésotérique, est toutefois la 

reconnaissance officielle dont bénéficie le mouvement académique, bien que la maçonnerie ait des adeptes dans les 

plus hautes sphéres de I'Etat et de la République des Lettres. 

Par ailleurs, par décision minist&ielle, sont créées les SociMs Royales d'Agricuiture et, fondée par Turgot, 

Lassonne et Vicq d'Azyr, la Société Royale de Médecine. Ces sociétés ne sont pas censées empieter sur les 
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prérogatives des académies dont elles partagent, elles aussi, le double souci de prospérité du royaume et de 

diffusion des lumieres. II n'empêche que l'apparition de telles sociétés spécialisées contribue à réduire tes 

prétentions encyclopédiques des académies. Situation sans grande conséquences car on retrouve souvent les memes 

personnalités dans les unes et les autres. 

En paralléle aux institutions officielles, ou du moins bénéficiant d'une notoriété relativement stable, cabarets et 

c a s  prolifèrent, offrant un asile à de jeunes littérateurs en mal de reconnaissance académique et procurant 

beaucoup de travail il la police. Les prétendants B la gloire ont fort A faire, tout d'abord parce que la dénonciation 

des demi-savoirs et des demi-esprits, hontes de la République des Lettres, fait depuis longtemps partie de la doxa 

académicienne. Et donc, pour toute une nouvelle génération de (< gens de lettres )) aspirant à la gloire du « grand 

monde », l'épreuve du talent est incontournable : ce mot magique, bon tout car expliquant aussi bien le succès que 

l'échec, est le sceptre de l'académicien tenant en respect le vulgaire avant de le hppe r  d'infamie. La (( bohdme 

litthire N, dtcrite par R.  amt ton^, coalise tous ces « auteurs )) et « philosophes » autoproclamés dont l'appétit de 

célébrité se heurte B un déni de reconnaissance officielle. Fasciné et aspiré par ses grands aînés, le (( Rousseau du 

ruisseau D, canaille de la littérature » selon Voltah, semble destine sl revivre les déboues de ses maitres il penser, 

dont l'illustre Jean-Jacques. Hors d'institutions qu'il juge (c privilégides », il s'efforce de faire revivre l'esprit 

authentique de la Republique des Lettres, trahie par une incarnation clinquante mais à la vertu douteuse. 

Philosophes et écrivains, petits, moyens et parfois grands, se côtoient encore dans les sociétés littéraires, clubs 

et cercles qui bourgeonnent dans les deux decemies pré-révolutionnaires. Leur nombre est même devenu 

suffisamment significatif pour commencer B porter ombrage aux sociétes savantes traditionnelles ou officielles. 

Moins exclusives et moins réglementtes, ces assemblées qui savent, elles aussi, joindre l'utile II l'agréable, ont 

encore le grand mérite d'œuvrer au progrés des lumiéres et d ' o f i  un exutoire il des littérateurs en mal de 

convivialité et de reconnaissance publique. 

Ainsi, alors que les Acadtrnies mettent un point d'honneur tî ne pas enseigner, le mouvement des mustes se 

declare explicitement voue A la popularisation des sciences et des arts. Ce courant prolifère i partir de la fondation à 

Paris, en 1780, de la Société des Neuf-Soeurs emanation de la loge du meme nom dont F d i n  est le v~5nérable'~~. 

Il s'inscrit ainsi dans la lignée des cours publics pour adultes, pratiqués depuis peut-être plus de dew siécles et dont 

I'archttype est peut-être le Burecm d'Adresse de Théophraste Renaudot où, dés le début du siécle précedent, étaient 

dispensées gratuitement et B grand renfort d'expériences, des conférences sur les sujets les plus variés, dont la 

« philosophie naturelle »3a. Ces cours se multiplient au fil du XVIIIe sitcle, tout particulitrement il partir de 1770, 

en vue de former des amateurs distingués w et d'apporter une contribution zélée » au service du (( bien public » et 

" R Darnton, a The High Enlightenmuit and the Low-life of  Litcrame in Premolutionary France n, Pust d Present, 
Vol 51, 1971, pp 81-1 15. Traduction hçaisc : (c Dans la France Prédvolutio~aice : des Philosophes dc Lumières aux 
a Rousseau des Ruisseaw) a. in R Darnton, Bohème Littéraire et Révolution, Gallimard, Paris, 1983. 
" Voir L. Amiable, r Les Origines Maçonniques du Musée de Park et du Lyde H, In Révoiution f r ~ q z k e ,  1896. pp 
484-500. 
362 Voir H.M Solomon, Public. Wer/rue* Skience* and Propagandà in Seventeenth Cenhvy France, Princeton University Press, 
New Jersey, 1972 ; E. Jellinek, a Les Savants aux ConfCrcncts du Bureau d'Adresse de Théophraste Renaudot », Popers on 
French Seventeenth Century, Vol XIII, n024, 1986, pp 329-346. 



de « la patrie 03". Issue de la Société dos Neuf Soeurs, ou Socikté Apollonienne, le Mwde de Paris dirige par Court 

de Gébelin, linguiste à ses heures, est censé répondre à une demande croissante de la part de personnes désireuses 

de s'instruire. Malgré la publication de Mémoires, cet dtablissement affume ne pas vouloir rivaliser avec les 

académies, bien qu'il dénonce en elles des « membres parasites qui avaient acquis le droit bizarre d'y hire asseoir 

un beau nom, 19autoritd d'une grande place, ou le crédit d'un courtisan nW. Louis Sebastien Mercier, chroniqueur 

de la vie parisienne, estime quant & lui que le Musde rivalise avec I'Acaddmie Française. A la séance hebdomadaire, 

croisant des abonnés payants inscrits à des cours réguliers, affluent des invités de l'un et l'autre sexe venus 

occasionnellement applaudir des conférenciers de renom. 

En parallele à cet &abtissement, Pilâtre de Rozier fonde un Musée Scienriïique, ofüant un cours physico- 

chimique en guise d'introduction aux arts et mttiers, un cours physico-mathématique expérimental )) consacré 

surtout aux arts mécaniques, un cours d'anatomie, et deux cours de langues. En 1785, après l'accident de 

montgolfitre fatal B son fondateur, le MusPe Scientifique est rebaptisé Lycée et deviendra en 1802 1'Athdnde de 

Paris où enseignera Auguste Comte. Parmi la Liste de messieurs les professeurs u on compte Mannontel, La 

Harpe et, pour les mathématiques, Condorcet. Grimm écrit : 

C'est une vtritablc acadCmie pour les femmes et les gens du monde, et qui pourrait conn?buer, cc semble, très 
hcurewment, B rtparcr les dCfauts sans nombre de nos dducations publiques et particuliércs [...] II n'y a point de 
colkge public qui puisse lui etre compas6 ; i l  n'en est point qui pût remplir le meme objet. On parte B des hommes 
faits avec plus de liberté qu'h des enfants ; et le dbir de rendre ses leçons agrCables aux femmes, aux gens du monde, 
inspire B l'instituteur des ressources qu'il n'eOt point trouvdes sans un pareil motif? 

Le mouvement s'&end encore avec, entre autres, le Musée de Monsieur, ou la Correspondance GénPrale pour 

les Sciences et les Ara de Pahin de La Blancherie. Les b i s  d'inscription varient du simple ( 12 livres) au dtcupie 

avec le Lycée de Bassi qui fait valoir qu'on peut se faire apporter son déjeuner et ses rahîchissements « à l'instar 

des clubs anglais L'exemple parisien sera suivi en province, avec la même orientation didactique, mondaine, et 

même musicale. Si, en pratique, on rencontre plutôt du beau linge dans Musées et Lycées, le discours officie1 se 

revendique de l'universalité des lumiéres, annonce un projet destiné à tous, et donc plus ouvert et plus 

encyclopédique que les activités académiques. 

A l'époque révolutionnaire, l'engouement pour les sciences ne se dément pas, bien au contraire. En témoigne 

l'apparition de fa Société Philomatique en 1788, de la Socitté Linnéeme en 1790 -d'abord déboutée par 

l'Académie des Sciences trois ans plus tôt - ainsi que de nombreuses societés vouées aux arts, dont le Lycée des 

Arts. Ami des techniques, celui-ci est ouvert à tous, fiateme], et garanti sans préséance; sa premiére session, en 

1793, fut suivie par cinq mille personnes367 et il fut dote de 60000 livres par la Convention à titre d'encouragement. 

L'essor de la sociabilitd savante est aussi prétexte à la multiplication de projets destinés à resserrer les liens du 

R Benhamou, r Cours publics : Elective Education in the Eighteenth Centuqw, Siudies on Voltaire and the Eighteenth 
Centauy, 11'24 1 ,  1986, pp 365-375. '" Citt par H. Gutnot in a Musées et Lyctcs Parisiens (1780-1830) ,B, Dùr-Huitième SiMe, no 18, 1986. pp 249-267. 
365 CitC sans autre dftrence dans L Amiable, op. cil. 
Mb Voir H. Gudnot, op. cit- 
'15' Voir H, GuCnot, N Une Nouvelles Sociabilitt Savante : le Lycée des Arts » in Lo Carmagnole des Muses, sous la direction de 
J-C Bonnet, AColin, Paris, 1988, pp 67-78 ; W.A. Smcaton, oc The Early Ycars of the L y d  and the Lycée des Arts. A Chaptcr 
in the Livcs of A L. Lavoisier and A.F. de Fourcroy», AM& of Science, Vol XI, 1955, pp 309-3 19. 



monde savant afin, selon l'expression consacrée, d'accélérer le progrés. Ainsi, en 1774, l'abbe Yart crée à Paris un 

« Bureau » devant favoriser la diffusion des travaux des académies provinciales, en particulier par un journal éditant 

les mémoires les plus significatifs : 

L'utilitt des acadtmies est si gdntralement reconnue que nous devons prendre tous les moyens de I'dtcndre et de 
I'augmmtcr. Il n'en est pas de plus assuré que celui d'une communication ghtrale entre ces membres savants ou 
littdraires. Leurs productions soit de la nature et de l'art, soit du gtnie ou de l'industrie ttant diversement utiles et 
agrtables, iIs ont un besoin extrême les uns de autres pour s'dclairer et sc perfectionner par des secours mutuels [...) 
Cependant nos academics sc connaissent B peine. Les succ& des unes sont perdus par Ics autres, et Iorsqu'ellcs 
devraient ne former qu'un corps de lumière A peine quelques dtincellcs s'en tchappent et rejaillissent sur Ics contrées 
voisines et tloignécs. La capitale jouit peu des connaissances dc ses provhces ct celles-ci de leurs travaux 
rtciproques.3q 

Le Lycée de Bassi aura lui aussi son Bureau destiné rapprocher les savants, à favoriser la réciprocité des 

informations et, comme tous les autres établissements de ce genre, :! lutter contre une tendance i l  la spécialisation 

d6jA visible. 

Le souci d'étendre les lurniéres trouve un allié puissant dans la presse, héritiére d'une invention prestigieuse 

dé@ louée par Turgot. Comme dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, le nombre des journaux accuse une 

augmentation marquée B partir de 1750. Un certain éclectisme est encore de mise, comme en témoignent des 

journaux aussi savants que le Journal des Savants et les Mémoires de Trévoux. En revanche, des jownaux moins 

explicitement dédiés aux sciences et aux arts, tels le Mercure de France ou la Gazette de France, se contentent 

d'une chronique d'événements et de parutions scientifiques, sans s'appesantir sur les détails. La Feuille 

~écessaire~" qui deviendra L 'Avant-Coureur puis la Gazette de Littérature, avant de se fondre avec le nouveau 

Journal de Politique et de Littérarure qui finira par rejoindre le Mercure de France, se veut ii ses débuts une 

chronique de la vie intellectuelle française. 

Mais commencent aussi A paraître des journaux ou s'amorce une délimitation plus stricte des champs d'intérêts. 

C'est avec les Observations sur la Physique, sur 1 'Histoire Naturelle, et sur les Arts, de l'abbé Rozier, que se 

dessine le profil d'une presse scientifique spécialisée, en attendant en 1789, les Annales de Chimie, revue éditée par 

des savants en vue, dont Lavoisier, Monge et Berthollet. 

Paraissant d&s 177 1, les Observations, connues aussi comme Journal de Physique ou Journal de Rozier, se 

proposent de répondre aux besoins nouveaux apparu avec la prolifération des progrès et dkouvertes. Face au 

mauvais exemple donné par l'Académie des Sciences dont les Mémoires paraissent avec plusieurs années de retard, 

ce journal déplore le manque général de communication ralentissant le progrès des sciences, déplore la duplication 

des travaux dans les diverses nations, et s'inquiète enfin de délais portant pejudice aux savants pour « acquérir une 

gloire qui devient A la fin problématique »"O. Dans son Avis de 1773, sa ligne editoriale est libellée dans les termes 

suivants : 

'45~ Archives de l'Académie de Rouen, Dtlibérsfion du 12 Janvier 1774, Reg I I  a dossier Yart in malle noire II, cite in D. 
Roche, Le Siècle des Lwnières en Province, op. cit., Vol 1, pp 70-7 1. 
3 6 9 ~ . ~ .  Smeaton, n L'Avant-Coureur. The Journal in which some of Lavoisier's Earliat Rcscarch was rcpoitcdn, A m &  of 
Science, Vol XIII, 1957, pp 2 19-234. 
370 « Avis » au premier vofumc des Observations, Paris 1773, pp 1-8, citt in D. Mc fie, (c The Scientific Ptn'odid h m  1665 to 
1 798», The Philosophtcul Magazine, Commcmoration Number, 1 948, pp 122- 132. 



Ces motifs ont fait désirer qu'un Ouvrage périodique, d'un dtbit sûr & animé, annonça les d&ouvertcs qui se font 
chaque jour dans les diffdrentts parties des Sciences [...] On a pensé que ce moyen, le plus prompt pour la publiaion 
des découvertes nouvelles, accélérerait également le progrès des Sciences, qui ne sont autre chose que la somme de 
ces découvertes. 

Telles ont tté les raisons qui nous ont engagés A entreprendre cc Recueil ; & nous les présentons avec d'autant 
plus de confiance, aux savans Etrangers. que ce sera leur ouvrage. II est écrit dans une Langue, aujourd'hui celle de 
tous ceux qui ont reçu quelqu'tducation m Europe [...] 

Les O b s e ~ i o m  accomplissent plusieurs petites révolut ions. D'abord, c'est un journal scientifique qui n'est 

pas, explicitement, l'émanation d'une institution officielle. Ensuite, sa Wquence de publication est élevée : parier d* 

accélération » n'est pas un vain mot pour un débit mensuel. En outre, le souci de se concilier les faveurs du 

N public )) n'est pas affiché : l'agréable commence A ctder le pas devant l'utile et le progrès, servis par une langue 

quasi universelle, le fiançais. Ensuite, afin de rendre ce journal plus (c digne )) des savants, son contenu est 

délibérément limité : pius question, comme l'exige la vie mondaine, de parler un peu de tout. Inutile de laisser des 

iHusions aux amateurs, aux érudits, et à tous ceux qui croient suffisant de ressasser quelques lieux communs ou 

généralités, pour avoir l'air savant : 

Nous rejetterons en constqucnce ce qui ne scroit que compilation indigeste, & dénube de vues neuves & utiles 
[...] Nous n'offrirons pas aux Amateurs oisifs, des Ouvrages purement agréables, ni la douce illusion de se croire 
initiés dans Ics Sciences qu'it ignorent. 

L'objectif est donc d'accélérer la marche vers le progrès par la dissémination des vtritts nouvelles. Ce n'est 

pas par de faux-semblants que l'on atteindra l'Atlantide scientifique rêvée par F. Bacon, ou que l'on retrouvera 

l'amicale émulation scientifique des savants du siécle passé : 

Les vrais Savants n'ont pas la manie dc faire des secrets de leurs découvertes ; amis de I'humanitt, leur gloire est 
de lui etre utile ; aussi, c'est B eux que nous ofions ce Recueil, comme un dtp8t où ils ont droit de prendre acte de 
lcurs découvertes. Nous les invitons regarder notre Cabinet, comme celui du Ptre Mersenne. 

Malgré la partition traditionnelle des académiciens en géornétres )) et (( physiciens », malgré la subdivision 

encyclopédique des (( sciences de la nature )) - elles-mêmes esptce du genre philosophie n - en (( mathématique )) 

et (( physique D, il n'existe pas au sein de I'AcadCmie, de classe dCnommée (( Physique »"'. En s'annonçant journal 

de physique, les Observafions sur la Physique entendent traiter de tout ce qu'englobe ce terme au XVIIIC siecle : 

physique expérimentale, histoire naturelle, chimie, météorologie, etc. Le journal est donc plutôt celui de la 

deuxiéme classe de l'Académie et, en général, des disciplines qui ne sont pas héritieres directes du qua&Nium 

mddiéval. La mécanique étant pour partie un art, et l'astronomie pour partie science d'observation, seule la 

g6ométrie est tenue ti l'kart : le journal évite donc le (( demi-savoir )> mais sans trop se bercer d'illusions sur les 

vertus de l'analyse ou de l'algébre comme langue universelle. Alors qu'A leur tout début les Obsentariom viserent 

un public plus large, la politique de l'Avis de 1773 est ainsi B la mesure de ce que l'on pourrait appeler une classe 

moyenne de la République des Lettres, soucieuse de se démarquer des amateurs oisifs. Cependant, selon 

~ c ~ l e l l d ~ ,  la nouvelle ligne éditoriale de la revue ne rdpondrait pas A une demande latente de spécialisation mais 

témoignerait d'une attitude plus conservatrice d'adaptation aux structures académiques de l'ancien régime. Après 

des débuts difficiles, Rozier était d'ailleurs entré en contact avec la plupart des acaâ6mies de France et de l'étranger 

"' Pour mémoire, l a  six clasws de I'Académie des Sciences Ctaimt, u 1785 : géomdtric, amonornie, mtfmiquc, 
anatomie, chimie, botanique. 



pour vanter son journal, et devînt même membre de plusieurs d'entre elles. Alors que les journalistes sont encore 

des parias de la République des ~etfres'", Ie versant academicien de Roder offte un crédit accru A son entreprise 

dont la prospérité n'est en rien incompatible, bien au contraire, avec l'accélération du progrès, et la défense du bien 

public. Aussi, quoi qu'il en soit de la politique de spécialisation du journal, il importe de relever que malgré le statut 

un peu hybride de son fondateur, son projet s'inscrit dans la droite ligne de la mission progressiste des académies, et 

que malgré un crime de lèse-géométrie, ou @ce à lui, le journal resserre les liens de la partie la plus aristocratique 

de la République des Lettres. 

En somme, celle-ci devient un enjeu disputt. Si tout le monde s'accorde, officiellement, pour reconnaître la 

valeur des principes de liberte, d'égalité, voire de fiatemité, de trés fortes tensions se manifestent dés qu'il faut les 

mettre en pratique. Le Fragile équilibre assurant la coexistence pacifique des gens de lettres et des grands est menacé 

de toutes parts. Au principe d'excellence, censé être assurt par un recrutement sevére, s'oppose la volonté genérale 

de s'embarquer dans l'aventure littéraire. Au primat théorique de la géométrie pratiquée par quelques uns, répond le 

goQt du plus grand nombre pour la compilation d'expériences et les observations curieuses. Enfm, sans remettre en 

question l'autorité royale ni celle de ses dites éclairées et citadines, les provinces aspirent une reconnaissance de 

la richesse, des vertus, et des talents de leurs terroirs. La boheme littéraire n'est donc pas seule A avoir quelques 

griefs contre l'académisme d'ancien régime. 

Du bon ordre des sciences 

Proiets de réforme 

Epaulé par l'influent D'Alembert et recommandé par le ministére, Condorcet acckde en 1773 au poste de 

secretaire adjoint de l'Académie des Sciences. Bien qu'en dernier lieu la décision dépende du vote des savants, le 

mécontentement d'une fraction de l'académie face à ce recours irrégulier d l'autorité royale se serait trahi par la 

faible pluralité )) de l'élection. Quoi qu'il en soit, la voie est désormais ouverte vers le poste de Secrétaire 

Perpétuel, malgré la concurrence de Bailly - soutenu par le clan de Buffon - et de Borda qui avait, selon Condorcet, 

« qui* comme d'Ani,  la gtométrie pour la physicaille n3". MalgrC tracasseries et obstacles, le nouveau secrCtaire 

adjoint prend sa tâche très à cœur, ne serait-ce que pour ne pas démériter du fauteuil suprême auquel il accédera 

fmalement en 1776. dès la chute de Turgot, et non sans quelques a cabales )) de part et d'autres3". 

Des le début des années 1770, la lutte contre les N corps )) et la perspective de l'Atlantide préoccupent le jeune 

secrétaire adjoint. A cette fm, il projette de resserrer les liens entre les académies dissdminées dans le royaume, et il 

œuvre ainsi sirnultantment au progrès des lumiéres et la généralisation du bien public. En effet, honnis une 

372 J .  E McClcllan, r The Scimtific P m  in Transition : Roziefs Journal and the Scientific Sociaies in the 177@), A-b of 
Science, Vof 36, 1979, pp 425-449. " M. Yardcni a Iournalisme a Histoire B l'époque de Bayle u, Histoty and Theory. Vol 12,1973. pp 208-209. 
374~omspondrvce Iddite & Condorcet et & Turgot, Publiée par Charies Hairy, Paris, 1882. pp 2 15. " Sur i ' f i i r c  dont il va Cm q u d o n  ici on verra, outre les sources primaires : D. Roehc, Le SiMe du Lwnières en Province, 
op. cit., pp 68-74 ; KM Baker. Condorcet : Raîson et Politique, op. cit., pp 66-75 ; KM Baker Les Ddbuts de Condorcet au 



minorité d'hommes éclairés, 

[...] accoutumés B ne regarder comme vrais quc les résultats de leurs observations et de leurs calculs, les autres ne 
jugent que sur I'autoritt d'autrui ; &, dociles B l'opinion populaire, ils n'échappent aux préjugés que lorsque le 
jugement des sociétts savantes leur dicte ce qu'ils doivent penser. C'est Ih peut-être le plus grand avantage des 
académi~s"~. 

Condorcet propose alors aux académies provinciales, un plan d'association avec l'Académie des sciences3". 

Les provinciaux sont mis devant le fait quasiment accompli car I'acadCrnie parisienne aurait déjA pris la décision de 

publier un recueil consacrts & leurs travaux. Les auteurs, précise Condorcet, se trouveraient ainsi stimulés et 

rétribués de leur peines, en voyant leurs mtmoires publiés au lieu de finir ensevelis dans des registres N, et en 

échappant aussi aux lenteurs de la communication entre les provinces et I'étranger N. Ceci peut aussi être entendu 

comme un rappel qu'être patriote en science requiert de ne pas succomber à la tentation de publier iî I'étranger, 

surtout sans l'avis des autorités nationales. Pour ce faire, le Secrétaire Perpétuel propose de donner (( la méme 

activitd et les mêmes ressources D aux académies provinciales qu'à l'académie parisienne. 

Une premitre condition de l'association stipule que les académies de province enverraient Leurs meilleurs 

mémoires B Paris qui les publiera (c ou tous ou en partie seulement », insérés (( dans une Collection très répandue 

même dans les pays Etrangers ». Deuxième condition d'association, toutes tes « observations )) provinciales 

convergeraient vers Paris, ou l'on se chargerait de les publier. En retour, les provinces seraient tenues au courant de 

ce que la capitale aurait appris par sa correspondance avec I'étranger. De plus, de passage à Paris, les membres 

(( ordinaires )) des académies de province auraient le droit d'assister aux sdances de l'Académie Royale. Autre 

avantage, les académies de province profiteraient (( d'une protection plus constante de la part du gouvernement ». 

Dans l'esprit des réformes de Turgot pour unifier, centraliser, et normaliser la vie du royaume, Condorcet précise 

que si le projet aboutissait, les acaddmies (( formeraient toutes ensemble une masse commune, deviendraient une 

partie de l'administration géndrale, et ne dépendraient pas du plus ou moins de goft que peuvent avoir pour les 

Sciences, L'intendant ou Le gouverneur d'une province D. En ce qui le concerne, te Secrétaire Perpétuel n'estime 

tirer aucun bénéfice de cette affaire mais envisage plutôt un surcroît de travail. Surtout, par dela les considérations 

politiques A court terme, il souligne que (( les Sciences et la Nation y gagneraient encore d'avantage [...] La France 

deviendrait semblable en quelque sorte à l'Atlantide de Bacon. La géographie physique, l'histoire naturelle de 

chaque province, les observations rnétdomlogiques faites partout sur un même plan, les observations multiptiées 

deviendraient le h i t  d'un projet auquel le gouvernement et les provinces ne pourraient manquer de concourir ». En 

somme, par cette fédération baconienne de savants, Condorcet réalise son rêve de parvenir à la maîtrise des 

phhomènes dont ks lois excédent le a court espace que la nature a marque B notre existence n3? 

L'ensemble des réponses diit être plutôt réservé si l'on en juge par l'ajournement provisoire du projet. Bien que 

le resserrement des liens entre centres savants et I'accélération de l'information scientifique soient B l'ordre du jour, 

Secrétariat de I'AcadCmie royale des Sciences (1 773-1776))>. Revue d'fiisr, des Sci, Tome XX, n03, Juillet Scptcmbrc 1967, pp 
229-280. 

Histoire de L'AcadCmie Royale des Sciences, 177 1. Editéc Paris en 1774, p 48. 
" Voir r< Lcme d t  Condorcet B M. De Latourenc D, 17 Juillet 1774. Bibliothèque de Lyon, Ms Costc 1033, pp 1 1-12 

'" Condorcet, « Discours lu B I'AcadCmie des Sciences l o q u e  la Comtesse et le Comte du Nord (Depuis Paul 19 y vinmit 
prmdre séance, le 6 Juin 1782>>, O.C. Vol 1, p 419-420. 



le renforcement de l'inféodation administrative de la science la tutelle parisienne ne suscita guére d'enthousiasme, 

même avec l'appel à la fraternité scientifique. D'autant plus que les relations inter-académiques sont florissantes, 

malgr6 les lenteurs des communications, des moyens parfois modestes, et l'absence de détour par Paris. 

Parmi les réponses conservées, il hut compter celle de Guyton, secrétaire de l'académie de Dijon, qui accepta 

et répondit sans réserve aux propositions de Condorcet. En revanche, les réponses des académies de Nîmes et de 

Lyon, moins proches, fiirent nettement plus nuancées. 

~ é ~ u i e ? ~  acquiesce en son nom. mais fait part des remarques et objections de ses amis académiciens nîmois. 

Fondée pour cultiver essentiellement les belles-lettres et l'éloquence, ce n'est que depuis 1752 que l'académie de 

Nimes a diversifié ses centres d'intérêts et s'est « attachée B la physique, A l'histoire naturelle, aux sciences utiles et 

aux arts M. C'est pourquoi, précise Séguier, son académie ne compte que de simples M imitateurs » de Paris, faiblesse 

qui ne devrait toutefois pas être un handicap à une hctueuse collaboration. En revanche, l'aveu d'un certain 

laxisme provincial ne peut que confirmer les inquiétudes de Condorcet sur le &le des acadtmies en m a t h  

d'accélération du progrth des sciences. Le secrétaire nimois ajoute qu'en province, surtout dans le midi, on montre 

beaucoup d'ardeur, on fait beaucoup de promesses de travailler, mais cette ardeur se ralentit [... et] c'est en vain 

que les plus zélés des Académiciens réclameront les engagements qu'on aura pris, et les promesses n'auront point 

leur effet n. Au mieux, il faut s'attendre B des contributions en pointillés. En outre, Condorcet devrait s'attendre ce 

que les académies n'envoient que les travaux qu'elles n'ont pas jugées dignes de publier par elles-memes. De plus, 

comme en tant que correspondants de Paris ils sont déjà édités dans le recueil des Mémoires de l'Académie des 

Sciences consacré aux étrangers, la perspective d'être publié à Paris stimule guére les académiciens niInois. Enfin, 

I'idbe de bénéficier d'une protection accrue du gouvernement ou de se compter dans (( l'administration genérale » 

laisse l'auditoire indifférent. Quant aux alIusions du secrétaire parisien à un manque de dynamisme des intendants 

ou des gouverneurs, elles sont franchement déplacées vu la présence de certains de leurs officiers B l'académie 

nîmoise. Dernier motif de réticence, pressé par les contraintes de ses devoirs et de son âge, Séguier avoue n'avoir 

plus guère de temps ii consacrer aux sciences et B la litthture. 

Lyon affiche une défiance polie devant l'égalité décrétée unilatéralement par Paris, alon que tout le monde sait 

déjà que les acadtmiciens sont égaux. Avec la discrétion requise par Condorcet, La Tourette, Secrétaire Perpétuel 

lyonnais, s'exécute et consulte ses c ~ l l ~ g u e s ' ~ .  L'avis de   or des'" semble particuliérement représentatif des 

tensions auxquelles est soumis le milieu académique dans les deux décennies précédant la Révolution. En effet, il se 

trouve pris entre l'enclume rousseauiste et le marteau condorcdtien. Le premier fiistige les lumiéres et donc les 

académies rongées par l'opportunisme mondain, alors que pour le même motif mais au nom des lumiéres, le second 

tente de ramener les brebis dgarées dans la main ferme d'un pouvoir éclairé. L'une des plus grandes gloires de 

379 N Lettre de Séguier de Nimes $t Condorceb, Revue des Sociétés Suvantes, 7e Stn'e, Tome II, 1880, p 145-148. Sur SCguicr et 
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Bordes, du moins pour la postérité, est d'ailleurs de s'être mesuré & Rousseau A l'occasion de son Discours sur les 

Sciences et les Arts : le lyonnais les avait défendus, ainsi que leurs instances académiques, contre les assauts du 

trublion. En revanche, avec Condorcet l'accord est parfait tant qu'on s'en tient à louer le progrès ou tl déclamer sur 

l'égalité tfatemelle entre savants. Les dissensions surgissent lors de la mise en pratique. 

Comme dans le cas de Nîmes, la défiance de Lyon transparaît plus dans l'esprit que dans la lettre. On y a mis 

les formes, les académiciens n'ayant pas de leçons à recevoir en matitre de bien parler. Cependant, la considdration 

d'autres dcrits de Bordes éléve tellement la probabilitb d'une suspicion lyonnaise à !'encontre de Paris, que le 

lecteur d'aujourd'hui voit son (< motif de croire )) s'élever jusqu'ii la certitude morale. Suivant l'expression de 

~ u ~ l i n ~ e ? * ,  le (( patriotisme local D de Bordes autorise A conclure il bien plus d'aversion que n'en laissent entrevoir 

les rdponses officielles des acaddmiciens lyonnais. En 1758, en effet, le barde IocaI célébre la renommée de 

N Lugdunum dejà étincelante (( Quand Lutéce, obscure, ignorée, Croupissait sur ses bords fangeux 1). En 1760, il 

récidive dans une piece intitulée L 'Empire de la mode sur les Français, oh il ironise sur (< Tous les pdjugds 

despotiques, Toutes les modes tyranniques Que Paris a vu s'illustrer 1) avant de denoncer « Et les partis 

Philosophiques, Et les brochures impudiques, Et les bouffons et les pantins N. II persiste en 1764, avec le Retour de 

Paris d'une Provinciale où les torts sont bien partages dans la passion à 6pisodes entre Paris et Province : 

Et ces talents chdris par les grands et les princes [...] 
Paris les produit-il ? II Its vole aux provinces. 
Mais cc mot de talent est souvent profand [...] 
C'est l'unique refrain ; I'Etat, dans leur jargon 
Du reste de la France a le modeste nom. 
Paris seul est donc tout ? La nation entière, 
N'est donc à leur avis qu'une foule vulgaire ? 
C'est une indignitt. Mais les provinciaux 
S'attirent ce mépris, cn insistant A faux 
Et copiant toujours Paris comme leur maître. 
On est homme panout, pourvu qu'on veuille 1'?treJu. 

La proposition de Condorcet va raviver le difficile dilemme académique entre obeissance due et originalité 

désirée. Alors qu'à Names, Seguier prdtendait - peut-être habilement - qu'en sciences son académie n'était 

composde que d'imitateurs n'ayant rien à offrir, à Lyon le souci manifeste est de ne pas (< copier toujours afin de 

ne pas mériter le mdpris parisien. Probléme qui n'est pas sans rapport avec la délicate question du rayonnement 

académique, et donc du recrutement. En 1774, Bordes écrit : M Toute acaddmie, en fait d'association, a sa gloire 

pour objet [...] ». Là est le problème, dénonce dans des registres divers par Rousseau et Condorcet : la Republique 

des Lettres traverse une crise de croissance qu'il est urgent de resoudre. Pour préserver leur gloire, les academiciens 

lyonnais doivent, comme les autres, se montrer exigeants en matiere de recrutement et d'association, surtout vu le 

nombre de littérateurs se pressant awc portes des temples des sciences et des arts. Or, Lyon a déjil pour elle un 

prestigieux réseau d'associations, y compris internationales du fait de la proximitd de fa Suisse et de l'Italie. Ce 

nombre doit cependant être élargi, car parmi ces associés N les uns, 6crivai.s éminents, font partager leur gloire au 

corps qui les adopte, les autres plus obscurs, conmibuent à faire connaître dans toutes les régions du royaume et B 

l'&ranger l'Académie qui les a honorés du titre d'associés N. Aux yeux de Bordes, croître est donc un bien. Pour 

Ibid, p 1 10. 
Ir, Ibid. p 112. 



cela, il faut faciliter, c'est-à-dire simplifier, le processus d'association avec des célébrités de passage. En revanche, à 

une époque où tous les esprits sont tournés vers les sciences utiles N, il fàut, pour dissuader les mddiocres, 

adroitement faire sentir aux confières des autres Académies de province qu'on ne désire pas s'associer n. Il faut 

aussi savoir refbser un associd doté d'un seul ouvrage ou, « 8 moins qu'il ne soit imprimé et muni de l'estime 

publique. anendm qu'un ouvrage commencé soit fini, [et] ne pas se hster de récompenser de faibles essais, etc. 

C'est dans ce contexte qu'arrive la proposition de Condorcet, B une époque oii il faut parvenir 8 concilier fraternité 

académique, projet de l'abbé Yart d'une M confédération vis-&-vis des Académies de la capitale N, et filtrage des 

admissions,. 

Les académiciens lyonnais s'avouent flattés. Néanmoins, Bollioud s'inquihte. La sélection des mdmoires par 

Paris ne va-t-elle pas susciter des jalousies néfastes? L'impression de fragments ne va-t-elle pas faire des 

mécontents ? Arguant que (( les savants sont fréres et associés de droit », et que les corps des gens de lettres 

doivent être libres et indépendants en quelque lieu qu'ils soient établis n, Bollioud conclut que 1'« engagement » 

proposé ressemble fort i une (( servitude ». 

Bordes reprend te thème de L'indépendance académique qui, manifestement, préoccupe les provinciaux : les 

secrétaires locaux ne vont-ils pas devenir des « substituts N du secrétaire parisien ? De plus, si jamais il était 

mecontent d'une production jugée insuffisante, ne pourrait4 advenir qu'il devienne trop vif ou trop peu 

circonspect )) au point de manquer d'égards ? Et ne s'en suivrait-il pas des heurts particuliérement fficheux, car 

(( ceux de corps 9i corps sont éternels et ineffaçables n ? Et, tout comme B Nîmes, se pose 8 Lyon le probléme 

inhérent & la structure de certaines académies provinciales, (( c1assCes )) en plusieurs sections. De par ses statuts 

I'académie de Lyon est, en effet, une et indivisible ; mais elle est aussi favorable 8 ce que ces membres puissent 

écrire ou discourir sur les sciences, arts, ou belles-lettres, au gré de leur choix. Dés lors, l'association exclusive avec 

l'Académie des Sciences ne risque-t-elle pas de contrevenir 8 I'unitd, 8 l'harmonie et A la liberte d'une I'académie 

provinciale plus polyvalente ? Quant A l'espoir de stimuler les recherches par une association avec Paris, Condorcet 

se méprend car c la gloire littéraire serait au comble » et les heureux élus alors bien peu zélés de mériter ce qu'ils 

ont déjii obtenu. Enfin, Bordes évoque l'inflation des effectifs, probablement pas pour faire valoir l'argument bien 

connu de l'excellence gâtée par le nombre, mais plut& pour inciter Condorcet B renoncer, ou il modifier, son projet. 

En effet, N une invasion des savants de province )) ne porterait-elle pas pdjudice la gloire de l'Académie 

parisienne car (( un honneur répandu sans choix [...] n'est plus une distinction ». Ceci dit, Bordes est d'accord pour 

œuvrer au progrès des sciences et à l'emuiation dont (t le vrai foyer est dans la capitale, [...] l'Académie des 

Sciences réfléchissant ses rayons par une communication exacte et intime ». 

t e  secrétaire La Tourette transmettra finalement B Condorcet remerciements et objections de ses confiéres, 

soulignant que, selon lui, l'association devrait trouver un modèle dans l'administration juridique où l'indépendance 

des tribunaux est de régle. Condorcet ne s'était alors pas encore illustré par des travaux sur les decisions à la 

pluralité des voix ; autrement, les objections de son correspondant auraient pu avoir quelque chose d'ironique : 



Une association d'un corps comme celui de I'acadCmic des sciences de Paris, avec les académies des provinces, ne 
peut gutrt etre cnvisagk que sous un rapport semblable il celui qui se trouve entre les juges d'appel, et les juges de 
première instance ; or quelle que soit la supériorité de la prtmitre, l'indépwidance est pour les autres d'un prix 
inestimable ; tout ce qui pourrait aiteret de près ou de loin. cette indtpendanct, effaroucherait les esprits. Sans doute 
on ne peut pas ménager leur délicatesse, plus que nous ne l'avez fait, Monsieur, dans l'expst du projet ; mais il est si 
naturel d'etre inquiet lorsqu'il s'agit de la liberté, d'ailleurs vous savez combien il est dificile de rtunir les voix, 
lorsque l'évidence n'est pas entidre ; or il faudrait ici l'unanimité des s ~ f l i a g e s . ~ ~  

Les préoccupations de La Tourette semblent bien pdfigurer celles de Condorcet sur la constitution des 

assemblées. L'arrivée d'un flot d'académiciens provinciaux A l'Académie des Sciences pose en effet le problème de 

l'incidence du nombre sur la (( bonté )) des décisions : (( N'en résultera-t-il pas plus de bruit que de profit ? u. La 

question a pour corollaire un autre probléme, endémique, qui est de reconnaître les lumiéres et le taient : (( un 

pnvikge indistinctement accorde à tous, excitera peu d'émulation, dans ceux qui en sont véritablement dignes ; 

l'objet sera manqué ». 

Outre la question des jalousies - A laquelle la plus stricte 6quité esf en principe, le seul antidote - et outre celle 

des (( classes N académiques, La Tourette aborde un point politique, susceptible d'atler droit au cœur de l'ennemi 

zélé des corporations qu'est Condorcet : 

C'est qu'il se peut que le gouvernement lui-mtme ne voit d'un oeil inquiet se former cette csptu de ligue 
générale, quoique purement litttraire, bien loin de s'assurer une nouvelle protection pour les acadtmits de la part de 
l'administration peutQtre lui donnerait-on de l'ombrage, en se rtunissant ainsi en un espdce de corps, dont les 
membres dispersés pourraient se rapprocher au besoin ? 

Reprenant une suggestion de Bordes, La Tourette invite enfin A réviser en profondeur le projet, en incluant des 

propositions plus conformes aux principes de liberté et d'égalité de la République des Lemes. La coordination entre 

académies devrait ainsi être assurée par la multiplication des (( correspondants n. A partir de id serait envisagée une 

association ayant pour base les individus et non pas 1'« administration générale N. Chaque académicien pourrait 

tenter de publier où bon lui semble, les correspondants parisiens pouvant aussi prendre l'initiative de proposer aux 

lyonnais la publication intégrale de leurs mémoires dans la rubrique (( savants étrangers n. Deux, ou trois, mémoires 

insérés dans les publications de l'Académie des Sciences donneraient droit à l'association. Dans ces conditions, on 

peut sérieusement escompter une stimulation. Et comme le lieu d'origine serait mentionne, le mérite rejaillirait donc 

non seulement sur l'auteur qui n'aurait pas lieu de craindre censure ou amputation de ses écrits, mais aussi sur son 

académie dont 1' indépendance serait ainsi préservée. 

L'intérêt de cette solution pour la gloire de Lyon est manifeste : Paris n'a pas plus pouvoir exclusif de decision, 

mais seulement de proposition et de transmission. En somme, Paris est invitée A un effort -et à un peu moins de 

mépris -, en recherchant une association équitable avec la province . Enfin, les lyonnais ne manquent pas de 

compatir à la surcharge de travail que Condorcet se déclare prêt h afionter en cas de réponse affirmative : 

Ce moyen me parait un des plus sûr pour le succb du projet; il est cependant encore une voie au moyen de 
laquelle I'academit de Paris peut exciter le z6le de celles des provinces, Quelques uns de ses membres n'ont pas 
daignés de prendre le titre d'associés dans Ics compagnies, elle peut en engager plusieurs à multiplier ces liens dans 
toutes celles qui cultivent les sciences ; les acadhiciens de Paris, associés aux acadCmits d e  provinces seront 
chargés d'entretenir des comspondanccs avec cllcs pour recueillir leurs productions [...], ainsi que les observations 
locales & c  11 en dsultera que le Secrétaire perpétuel de I'acad. de Paris sera moins surchargk de dttails, qui peuvent 
dans la suite se multiplier considkrabltmcnt 

3U Bibliothegue Municipale de Lyon, Ms Coste 1033, p 2. 
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Condorcet tente de rassurer ses correspondants provinciaux en répondant points par points B leurs objections. 11 

rappelle que, même à Paris, les publications sont soumises B un cornite de publication, que la multiplication des 

correspondants » n'implique pas nécessairement une dévalorisation du titre et que les préséances seraient 

respectées car il n'est pas question d'admettre tout le monde A I'Acaddmie des Sciences mais seulement les 

membres (( ordinaires )) des académies provinciales. Enfin, le gouvernement est « trop éclairé pour prendre ombrage 

d'une association littéraire ». 

Toute cette stratégie, outre ses objectifs scientifiques, est en tout cas particuliérement bienvenue dans le cadre 

de la lutte de Turgot contre les a corps )), obstacles à la promotion du bien public. D'autant plus que les académies, 

comme l'a monad D. ~ochel 'q  ont souvent, non seulement partie liée avec les dites locales, mais aussi avec les 

parlements en raison des membres ayant la double appartenance. Or ce point n'est pas sans incidence politique à 

une époque où les rapports entre parlementaires et pouvoir royal sont particuliérement tendus. En réponse B Bordes 

mentionnant les (t prétentions des parlements qui voulaient n'en composer qu'un seul )) ou à La Tourette évoquant la 

menace d'une (< ligue littéraire n, ce n'est peut-être pas sans arriere-pensées que Condorcet souligne que de telles 

perspectives sont tout à fait déplacées. A chacun ses prérogatives : l'association doit être (( comme celle des anciens 

parlements ; vous seriez maîtres chez vous, nous n'aurions jamais rien A vous prescrire, nous serons chez vous des 

étrangers admis à vos séances comme vous aux nôtres ; sans voix délibérative [...] D. 

Devant une telle obstruction, le projet est abandonné. Mais Condorcet ne renonce pas pour autant B ses projets 

de réorganisation scientifique. Un projet est déjà en cours en 1776, prévoyant une réforme en profondeur du régime 

acadtimique : uniformité et centralisme y sont les clefs d'une politique rationnelle, rompant avec la tradition des 

protectorats locaux et des distinctions honorifiques accordées selon la naissance ou par pure complaisance3". Mais 

la chute du ministkre Turgot ne lui permettra pas de voir le jour. Condorcet ne désarme pas, le projet verra le jour, 

sous forme littéraire dans le Fragment sur 1 'Atlantide et sous forme institutionnelle dans son vaste projet de réforme 

scientifique et pédagogique propos6 pendant la Révolution. 

Éclaircissements 

Dans un texte qui daterait de la fin des années 1770, et destine A Charles III d'Espagne en vue de la création 

d'une Académie des Sciences, Condorcet précise encore ses vues sur l'utilité des academies et le mode de 

fonctionnement qu'il leur faudrait adopte?''. 

Sans doute par respect pour son interlocuteur, mais aussi dans le plus pur style académique, Condorcet 

commence par démontrer tout l'intérêt que les conseils d'une société savante peuvent avoir pour le Prince : peu au 

fait du détail des sciences, celui-ci doit d'abord se prémunir contre les (c charlatans D. L'institution d'une academie 

Voir D. R o c h ~  N Milieux acadCmiques Provinciaux et Soçiéte d a  Lumi&s u, in G. Bollèmc J. Ehmd, F. Furet, D. Roche, 
I. Roger, Livre et société dans la France du XVIIF Siècie, Mouton & Co, Paris - La Haye, 1965, pp 93- 184 
'" Sur ce projek voir K.M Baker. Condorcet : Raison et Politique, op. cit, pp 66-75 ; K M  Baker r La Debuts de Condorcet 
au Secdtariat de I'Acaddmic royale des Sciences (1773-1 776)», Revue &Hisr. des Sci., Tome XX, n03, Juillet Septembre 1967, 

229-280. 
Condorce<. r Sur l'Utilité d a  Acadtrnics n, manuscrit publit in J.E McClellan, Un Manuscrit inédit de Condorcet : Sur 

1'Utilité des Académies n, Revue d'Histoire des Sciences, Vol XXX, n03, 1977, pp 24 1-253. 



est un contrat : en retour des lumiéres qu'elle lui prodigue le monarque se doit de la protéger. Dtployant son talent 

« analytique » qui se traduit, comme d'habitude, par une étude de cas et de sous-cas, Condorcet disserte sur le 

fonctionnement académique en rdgime monarchique et en régime républicain. 

Dans une monarchie, oii l'on peut juger utile de tromper le peuple et où l'on peut craindre des désordres, y 

compris ceux causés par des savants revendiquant des «places » politiques, il faut orienter les recherches 

académiques vers la physique. Habitués aux connaissances réelles indépendantes du caprice des hommes », 

meprisant les questions de métaphysique et de morale, les physiciens se montreront utiles et tiendront à l'kart les 

lumiéres (( nuisibles, si pourtant il est possible que jamais Ia vérité puisse nuire ». En somme, les découvertes seront 

acc616rées en physique, mais contenues en morale. 

En revanche, a dans une république tout citoyen a le droit de se rngler des affiires publiques, il y peut porter 

toute l'activité de son génie, toute l'énergie de son âme, et plus iI est né avec le sentiment de l'indépendance, plus il 

est entraîné vers la politique Dans ces conditions, la conclusion s'impose meme si Condorcet ne juge pas utile 

de l'expliciter : ce régime permet de cumuler les avantages d'une académie sous régime monarchique avec ceux 

offerts par la rdpublique. Car l'activité des savants leur of i ra  non seulement la possibilité d'envisager une 

carriére immense assez glorieuse pour contenter leur orgueil, [et] assez utile pour satisf'aire l'élévation de leur 

âme », mais leur permettra aussi d'exceller dans les sciences mordes, fécondes en vérités utiles. Brimés et tenus il 

l'écart -au point de devenir même (t nuisibles » - dans une monarchie peu soucieuse des sciences, les savants 

trouveront dans une république (( une place dans l'ordre politique, qui les expose il la vue du public, [et] qui les met 

A portée de développer ce qu'ils ont de forces D. Qu'un pouvoir doive revenir aux savants, dans une république, est 

affirmé ici de façon on ne peut plus nette. Condorcet ne revendiquera jamais tout le pouvoir pour les savants. 

II tient aussi à clarifier deux points qui sont déjà l'objet de débats loin d'être résolus. Les académies ne sont 

elles pas un frein à l'expression du &nie ? Ne dit-on pas avec raison « qu'une heure de méditation d'un homme de 

génie vaut mieux qu'un siécle de travaux d'une académie )) ? La réponse est nuancée. 11 faut, en effet, A la fois 

contenir les critiques de romantiques )) de plus en plus sévéres pour le vase clos des académies et débouter les 

tendances (( autonomistes N d'académies provinciales rétives face aux propositions du Secrétaire Perpétuel de 

l'Académie. Point de (( talent sans une passion qui entralne vers un genre de travail )) rétorque donc Condorcet, 

dénonçant le dilettantisme. Le genre du travail, c'est bien entendu ii l'académie d'en fixer le cadre et, serait-on tenté 

d'ajouter, d'en coordonner les activités. Essentiellement prolifique, le génie compense par une dtcouverte ses 

manquements aux devoirs académiques. 

Deuxieme point critique, la timiditè d'académies susceptibles de (( retarder le progrès des sciences ». Point 

d'inquiétude il avoir, car cette timidité trouve une compensation majeure dans l'avantage d'une défiance raisonnée. 

L'Academie des Sciences s'est dom& depuis longtemps la directive de n'adopter aucun systéme, ce qui lui permet 

de se prémunir contre faux systkmes et charlatanerie. N C'est l'autorité des gens qui affirment, qu'on peut craindre 

[...et ] non point celle des gens qui disent qu'il faut douter ». A condition, oublie de mentionner Condorcet, que t'on 

ait pu etablir qu'il y a quelques raisons de douter. Sinon, on pourrait objecter que, dans son système 6lectora1, les 



hommes moins eclairés po-ent avoir raison, meme sans motifs, de douter et de ne pas suivre l'avis des hommes 

plus &lairés. 

Pour ce qui est du mode de fonctionnement d'une académie, la régle d'or est l'égalité. Deux avantages insignes 

A ce principe : d'abord il révéle les savants aux yeux du public », ensuite, puisqu'il faut concilier la présence (( de 

grands qui aiment les sciences n et (( de savants qui contribuent B leur progrès 9, les uns doivent pouvoir se prendre 

pour les autres : les savants pour des hommes de cour » et ceux-ci pour des (( hommes d'esprit N. Le principe de 

d'Alembert, l'équilibre entre (( considération D accordée aux grands et (( réputation N reconnue aux gens de lettres, 

est encore la doctrine officielle de Condorcet, alors meme que la mise au rancart des (( inutiles n est déjA B I'ordre du 

jour. 

Pour ce qui est des instances dirigeantes, Condorcet est rassurant : le poste de Secrétaire Perpétuel exige 

suffisamment d'assiduité et de travail pour tenir ii l'écart les ambitions d'un N grand )) ou d'un (( opulent N. Quant 

aux autres (( officiers », il suffit, compte tenu de la multiplication des jeunes talents, de procéder par tirage au sort 

parmi la moitié formée par les membres les plus anciens. Les portes du cénacle académique ne doivent aussi 

s'entrouvrir qu'après un vote reconnaissant le plus haut mérite - hors critères religieux - et auquel ne doivent 

participer que des savants, seuls capables de décider du meilleur, sauf peut-être dans le cas de I'accés de Condorcet 

au siége de secrétaire adjoint. L'importance du principe de cooptation est essentielle : dans le cas contraire {( tous 

les réglements sur ces objets ne serviraient qu'A faire entrer des gens sans merite et d'écarter les hommes de génie ». 

Enfin, le nombre des membres doit être limité pour (( rendre le titre honorable D. L'égalité doit alors régner jusque 

dans les pensions : elles doivent être accordées d tous ou, à défaut, selon l'ancienneté. Condorcet ne précise pas, 

cependant, si l'égalité s'applique aussi au montant de la pension, détail qui fera l'objet d'un âpre debat sous la 

Révolution. L'égalité ne supporte qu'une seule exception : le directeur doit erre traité comme un grand, évitant ainsi 

A ses collégues « l'afiont f...] d'être protégés par des subalternes ». Quant aux jeunes, dont l'âme malléable est 

prompte A s'enflammer et à choquer, rien n'est plus btnéfique que de stimuler leur désir de gloire littéraire par les 

éloges de leurs aînés, lus a en fangue vulgaire N au cours de séances publiques. 

Une triple indépendance est souhaitable. D'abord vis-&-vis (( des caprices de ceux qui gouvernent ». Le 

gouvernement doit accorder sa confiance et ne pas censurer les décisions de l'acadtmie, dont la propre censure 

(( sera sévére jusqu'au scrupule ». On évitera ainsi le ridicule (( de voir un censeur ignorant refuser d'approuver des 

formules algébriques parce qu'il ne sait pas les lire ». Indépendance également, mais plus nuancée, vis-à-vis de 

l'université : les universités sont faites pour enseigner ce que les académies découvrent )) : l'enseignement ne fait 

pas partie de la mission des académies. En revanche, les professeurs de science doivent etre élus par I'academie car 

(( les professeurs doivent être des hommes consommés dans la science qu'ils professent et dont le nom donne de 

l'autoritk A leurs leçons n". Enfin, troisiéme point, il faut se tenir B I'kcart des « opinions populaires sur l'utilité des 

sciences N, d'où la nécessité d'une (c constitution forte et indépendante 1) . 

Au vu des règles en vigueur dans I'univers académique, les idées de Condorcet ne présentent donc gutre 

d'originalité, si ce n'est sur l'independance par rapport au pouvoir royal auquel il semble préferer le pouvoir des 



savants. Envers et contre tous, il ne variera pas d'un pouce sur les principes devant régir les mœurs d'une société 

savante. Ce qui fit courageux, mais peut-être maladroit. 

S'il est utile aux hommes d'être tromaés ? 

Condorcet a un penchant très fort pour ce que l'on pourrait appeler l'élévation encyclopédique. Le confinnent 

sa haute estime pour les branches supremes de l'arbre de la connaissance, son désir de voir le pouvoir et les 

(( places n attribués aux hommes éclairés, et son souhait d'une centralisation générale consacrant la suprématie de la 

capitale. L'homme a le sens de l'aristocratie du savoir. 

II faut néanmoins souligner une tendance inverse, disons descendante, où se manifeste un autre versant de son 

souci d'utilité. Viendraient se ranger là son projet de généralisation de l'analyse, son souci de défendre les droits de 

tout individu, et ses efforts en direction de la plus large diffbsion des lurnieres. Tendances élitistes et valorisation de 

l'individu se justifient mutuellement : la crédibilité du mérite de l'élite est plus forte s'il y a Cgalité de principe, car 

Ie génie est d'autant plus exceptionnel que le choix est large. L'égalitarisme a priori du Principe d'hdiffërence régit 

le vote, qu'il s'agisse de recruter des humains, de tirer des boules d'une m e ,  ou de choisir le meilleur des régimes 

politiques. 

C'est dans le cadre de ce mouvement descendant qu'il faut situer un texte publié en 1790, mais écrit dix ans 

plus 165 en réponse ii la question S'il e n  utile aux hommes d'Cm trompés ? nJ9'. Le probléme est posé dans le 

cadre d'un concours de I'Academie de Berlin par Frédéric II, auteur en 1740 d'un Anti-Machiavel vite regretté, et 

aprts suggestion de son conseiller d ' ~ 1 e m b e d ~ .  Condorcet reprend l'intitulé complet de la question : n On 

demande s'il peut jamais être utile au peuple d'être trompé, soit qu'on lui donne des erreurs nouveltes, soit qu'on 

l'entretienne dans celles qu'il a déjà W. La dissertation s'oriente vers les vérités morales, car la neutralité des vérités 

physiques est sans incidence morale : on se souvient qu'un monarque peut instituer sans craintes, une Académie des 

Sciences Physiques. 

Comme la plupart de ses contemporains, Condorcet traite du peuple à la troisiéme personne : le point de vue 

sera celui d'un observateur surplombant le royaume. Cependant les demiéres pages adoptent un point de vue 

différent : aux déclamations générales du Secrétaire Perpétuel revendiquant tout d'abord la vérité haut et fort, se 

substitue, un instant, la prudence tactique d'un homme luttant en sous-main contre l'obscurantisme. 

La méthode de rdsolution du probléme est redevable à l'analyse combinatoire, mais sans recours direct aux 

probabilités, même si la crédibilité est au caur du problérne de l'utilité publique de la vérité et du mensonge. 

Un premier point est vite éclairci. Si tous les homes,  à la suite d'une analyse c< des idées morales 

complexes n, ont su déduire - comme leur nature le leur permet - des régles de conduite propices au bonheur, alors 

les volontés ne peuvent qu'être « toujours d'accord avec la raison, c'est à dire l'utilité générale ». Force publique et 

justice coïncident, et quiconque s'éléverait contre elles serait remis à sa place. Ne connaître, ne serait-ce qu'une 

39'~ondorcet, cc Dissertation PhiIosophique et Politique ou RCfl exions sur cette question : S'il est utile aux Hommes 
trompés?», 0.C. Vol 5, pp 343-389. 

Voir I. Biou, r En-il Utile de Tromper le Peuple ? a, in Images du peuple n. XYI ï f  Siècle, A. Colin, Paris, 1973. 



partie de ce que Condorcet appelle « tes vérités », est ddj-jà un gain par rapport ih une obscuritd compléte, car, gi 

moins d'une faute de raisonnement, il n'est pas possible de dériver le faux du vrai. Dans le cas de lumi&res 

partielles, le domaine des erreurs possibles est donc ddji restreint. 

La question devient plus délicate, et reviendra d'ailleurs dans les textes sur les élections, s'il est de l'intérêt 

d'une majoritd d'opprimer une minoritt. Pour celle-ci, il est alors utile de c o ~ a i t r e  la vérité pour éviter 

l'oppression. Chaque groupe connaissant son interet véritable, le plus grand bien va-t-il en résulter ? Condorcet se 

fait Fort de régler cette question sur la base des seuls intérets, donc sans appel à une quelconque « règle morale de 

justice n, sens moral, sentiment naturel, ou volontd divine. Le probléme se réduit i l'affrontement de deux hommes. 

« Pour que I'oppression puisse être utile à l'oppresseur, il faut que l'opprimé soit livré à la superstition ou privé de 

la raison », comme dans le cas de certains peuples vis-A-vis de leurs prêtres, ou des bêtes de somme vis-&vis des 

hommes. On peut alors répondre B la question posée, car il est clair que le bien total, « I'utilite », n'est pas 

maximum. En revanche, si I'opprùnd est dclairé, l'oppresseur b6ndficiera moins de l'oppression qu'il ne pâtira de 

son effort pour maintenir I'oppression. D'où, encore une fois, l'avantage de I'égalitd des Iwniéres. Et si jarnais 

l'équilibrage ne se produit pas du plein gré de l'oppresseur, il adviendra malgré lui, car « les erreurs ntcessaires 

pour maintenir, dans une oppression tranquille, un peuple ou une classe esclave, sont contagieuses D'~'. L'Esquisse 

reprendra d'ailleurs ce thtrne, les pr€ues usurpateurs du savoir hissant par être eux-mêmes victimes de 

l'abrutissement dans lequel ils plongèrent leurs ouailles. La séparation provisoire de la vérité et de l'erreur ne 

saurait donc durer : une contamination se produira, entraînant soit une dkation des opprimés, soit un abrutissement 

des oppresseurs, soit des troubles @cheux pour tous. Une fois encore, l'erreur ne peut être utile au peuple. Comme 

c'est l'utilité pour le peuple qui est ici en question, le cas où la classe opprimante serait plus nombreuse ne sera pas 

traite, jugd hors-sujet. 

Vu la difficulté de la recherche de la vérité, n'est-il pas pdois  utile de recourir à l'erreur, comme adjuvant, 

pour inciter le peuple A se conduire selon « son intérêt réel et permanent » ? Non, car la fausseté des principes 

menera certainement à des abus qui, s'ils sont decouverts, risquent de détourner le peuple de son « interet de1 n. 

Aucune utilité ne peut donc découler de la fausseté des principes. Quant au recours à des motifs fallacieux, la 

possibilitd d'une révélation de la supercherie laisse de nouveau planer la menace d'une réaction dangereuse. 

L'usage régulier de motifs biais&, engendre « l'habitude de déraisonner » et serait aussi un constat implicite de 

l'insuffisance des motifs naturels, constat « avilissant pour I'espece humaine ». Or, comme de bonnes lois et des 

motifs naturels sufisent pour conduire le peuple, l'homme qui n'est pas soumis B l'emprise des passions ou « que 

les préjugés, l'habitude ou l'éducation n'ont pas dénaturé », agit correctement. Comme les motifs naturels ne font 

qu'opposer « l'enthousiasme de la peur ou de l'espérance, etc., à celui des passions », il faut donc veiller A les 

entretenir, leur force pouvant défier la mort, comme le montre le cas du duel. Conclusion : 

II suffira donc que l'éducation porte ces motifs [mturelsJ jusqu'g I'cnthousiasmt. L'enthousiasme consisterait 
alors à se représenter fermement, et & la fois, tous les maux qui naîtront pour nous et pour les autres d'une mauvaise 
action, ce ne serait pas une mur ,  mais une manitre plus forte, plus rapide, plus cntitrt de voir la vérité. Ainsi, cc ne 
serait pas tromper tes hommes que de les disposer B cet enthousiasme. Ch, de pareils motif5 fond& sur la constitution 
de l'homme, sur ses passions, seront moins oubliés, et agiront plus constamment que les motifs erronés ; d iis peuvent 

3" Ibid., p 35 1. 



agir sur un plus grand nombre d'hommes. On n t  perd point cet tnthousiasme, comme on perd celui qui est fonde sur 
I'emur. en d t c o u m t  la vCritt : on ne le r d  que lorsque la passions s'tteignent, et cc motif d'Ctrc vertueux ne 
s'affaiblit qu'avec 1'intCrEt de nc I'ttre pas? 

Contre les petits crimes, le rempart des motifs naturels suffit. Quant aux grands, l'histoire montre que ce sont 

surtout l'absence de lumiéres ou l'appel à des motifs surnaturels qui en sont le plus responsables. En somme, 

l'erreur est, en général, nuisible. 

N'y a-t-il pas cependant des cas où, du moins pour (( les ignorants, les sots, les hommes faibles D, il est 

avantageux de substituer l'erreur 8 des vérités difficiles? Condorcet rappelle quelques unes de ses prémisses 

favorites. (c Les vérités nécessaires au commun des hommes ne sont pas compliquées par elles-mêmes » et M Ces 

vérités sont simples : elles suffisent pour régler la conduite du peuple, dont les actions ne sont pas plus compliqu6es 

que ses idées 1,. Et comme a On ne nait point avec un esprit faux O, si le peuple s'égare ce n'est pas par ignorance, 

mais parce que « presque partout, on a tout fait pour rendre les hommes stupides et fous D~". D'où, la spirale 

menant de l'erreur ii la séduction, puis ii la férocité et il l'enthousiasme. (( Or, l'enthousiaste ignorant n'est plus un 

homme ; c'est la plus terrible des Mtes féroces n3%. Toutefois. ni la stupiditt ni la férocité ne sont naturelles. mais 

résultent d'institutions mauvaises, source des déviances modes comme le montrent l'exemple du plus grand 

nombre de coupables parmi N les hommes à préjugés », ou la tendance du peuple ii être (ï si souvent un peu voleur » 

et 8 ne pas respecter la propriété du riche qui est pourtant un droit naturel. 

Pas plus que l'ajout de propositions fausses ou leur substitution il des vérités, le recours 8 des erreurs, 

supposées moins funestes que d'autres, ne peut présenter d'utilité. Les arguments de Condorcet reprennent ici les 

précédents : on ne peut contrôler les consequences d'aucune erreur que ce soit. Aussi bien du point de vue des 

complices que de ceux qui ont été abusés, le pire est toujours à craindre : la coexistence de l'ignorant ne sachant que 

les sottises populaires qu'il a entendues u et de l'homme instruit, mais qui a adopté de fausses lumiéres, ne laisse 

présager rien de bon. Meme (( particuli&res n, les erreurs sont néfastes : les mystifications il renfort d'oracles ou de 

statues ne gagnent pas A être entretenues, et même dans le patriotisme, l'enthousiasme momentan6 et aveugle pour la 

patrie n'a rien voir avec ce sentiment naturel qui demeure (( éclairé et durable dans les grandes fimes ». 

Le point que Condorcet juge le plus intéressant concerne un éventuel rétablissement de la vdritk auprks du 

peuple : certaines erreurs influant sur la conduite privée ou publique des hommes, doivent en effet être détruites 

avec précaution. Comment, par exemple, hire connaître les droits sans s'exposer troubler la paix ? Il faut 

envisager l'action conjugude des trois moyens permettant d'influencer l'esprit des hommes : imprimés, législation, 

éducation. Le peuple lit peu ? Qu'importe. Mais aussi point de confërence sur les fondements de la morale et de la 

religion, plutôt des raisonnements populaires )) montrant absurdités et inconséquences des religions. En revanche, 

avec des Indiens ne vous en prenez pas directement il l'existence du dieu (c brama D, et ménagez, si elle existe, 

l'opinion prétendant que le dieu adoré (ï dkfend aux hommes les actions contraires au bien de leurs semblables, 

punit la mauvaises actions, et récompense les bonnes »'". Ne ruinez pas certaines fausses croyances du peuple, 

3W Ibid., pp 356-357. 
'* Ibid., p 359. 
3% Ibid, p 360. 
'* Ibid., p 374. 



consolations « jusqu'au moment où la terreur lui deviendra inutile pour fonder sa morale )) : I'éüange paradoxe que 

de garder la consolation quand il s'agit d'éradiquer le mal lui-même. 

Enfin, concernant les vérités utiles et peu dangereuses - du moins dans l'immédiat -, car indépendantes de la 

forme de la constitution politique, lutter en leur fàveur ne doit pas soulever de problémes. En revanche, dans les 

questions relatives la divulgation des droits et aux revendications afférentes, il peut y avoir quatre difficultés. 

Quelle limite doit avoir le pouvoir législatif? Jusqu'h quel point le peuple peut-il aliener sa souveraineté à un 

homme ou un corps, de maniére que celui-ci ait un véritable droit ? Quand a-t-il le droit de résister ?Quelles bornes 

y a-t-il au pouvoir supreme ? 

Autant Condorcet est intransigeant sur l'utilité de connaître ses droits, autant il s'avére prudent en matiére de 

tactique 

atteint : 

La 

politique : les réserves au principe d'utilité de la vérité se multiplient. Car, avec ces quatre questions on 

[...] la limite qui sépare la raison de l'esprit de faction, mais qui sépare aussi la vCritt des conséquences fausses qu'on 
en pcut tirer en raisonnant mal. En effet, s'il arrivait que des hommes instruits de lcun droits les fissent wioir d'une 
manitre fiineste A leurs concitoyens en troublant la paix de I'Etat sans rétablir dans leurs droits ceux qui en ont tté 
privés, ce ne serait pas la vtritt, c'est A dire la connaissance de ces droits et de leur violation qu'il en faudrait accuser, 
mais l'erreur que les hommes aurait commise, cn concluant faussement qu'il leur est pennis de faire valoir leur droits 
dans tous les temps ct par tous la moyens?9a 

modération tactique de Condorcet va encore se doubler de quelques réserves sur le bon usage de la 

divulgation de la vérité. Celui qu'il appelle N le défenseur de l'humanité n n'est déjà plus un observateur distant, 

mais se comporte comme un suspect qui doit être vigilant (( comme un général qui ne doit point publier ses plans de 

campagne 1). 

S'il est toujours utile de dùe la vérité au peuple, le silence s'impose parfois. Mais ceci ne devrait en aucun cas 

être consideré comme un travestissement de la vérité. Même une religion fausse ne doit être attaquée que si la 

situation est miire pour l'établissement d'une morale (( fondée sur la raison seule D. De plus, on ne doit discuter de la 

question de la résistance civile que (( dans les nations où la force publique appartient au peuple N et défendre trop 

ouvertement la vérité ne peut être hchement nuisible que dans deux cas : si les ennemis de I'humanité peuvent en 

profiter pour affermir leur pouvoir, et si les oppresseurs et le peuple peuvent, d'un commun accord, se decider ii 

lutter contre le progrès faute de sentir I'utilitd des vérités. En matitre de conduite personnelle, on peut également 

être amené il adopter une attitude réservée concernant une vérité. II ne faut cependant pas contrevenir il la régle 

exigeant qu'il ne faut ni dire qu'on admet [les erreurs], ni surtout les défendre ou vouloir les propager ». Par 

conséquent : 

[...] cette règle suat pour proscrire tout acte exttrieur qui, aux yeux des hommes qui réfltchissent, serait l'équivalent 
d'une admission réelle de ces errcun. Ainsi, toute action purement corporefle, dont le refus serait une manière 
imprudente et dangereuse d'annoncer une v&"té, pcut alors 5tre 

Ainsi, il n'est pas mensonger de faire quelques a simagrées » en entrant dans une mosquée, quand un refus, 

en avertissant les imams de ses opinions, pourrait, non pas exciter une persdcution contre lui [...] mais rendre les 

'9~ Ibid.. p 378. 
399 Ibid., p 383. 



imams plus attentifs ik s'opposer au progrès des lumieres N. En cas de doute sur l'ambigullé d'une telle conduite, on 

doit soumettre le cas (( non à sa conscience particuliére, mais B l'opinion des hommes éclairés et vertueux W. 

Dans le domaine public, la possibilité que le plus grand bien résulte de l'extension des lumiéres est largement 

tributaire de la généralisation de l'éducation. L'universalisation des lurniéres est en bonne voie, même si désormais 

le contexte du bien public est borné par l'État : 

L'dducation serait un moyen meilleur encore d'accékcr les progrts de la vdritt, si un ltgislatcur voulait 
l'employer. Qu'on forme l'esprit des jeunes gens II la justesse par Mude des sciences exactes et de la physique ; 
qu'on ne leur donne sur la morale que les idées qu'aucun homme de bon sens n'a jamais niées [...] ; qu'on leur inspire 
le mtpris de la mort ; dors on aura fermt toutes les pones & l'erreur, et la vtritt s'établira sans peine dans leur esprit, 
lorsqu'ils la chercheront. It n'y a pas de sotîises a d d i t t e s  dans quelque pays que ce soit, et crues par les hommes les 
plus raisonnables de ces pays, qu'ils ne trouvassent ridicules, s'ils n'en avaient entendu parler pour fa prcrni&rc fois 
qu'A l'8ge de dix-huit ans. Une éducation, ainsi dirigde vers la vérité, est encore utile au souverain comme aux 
peuples ; et c'est un de ces inttrêts communs entre Ic citoyen ct le chef de i ' f k ,  que les hommes qui les m e n t  aient 
un esprit juste, des lumiércs et du 

Condorcet n'est pas encore un Iégislateur utile, mais la mise au point est hite. « Un homme qui enseigne ce 

qu'il ne croit pas est un fourbe meprisable s'il croit l'erreur utile aux hommes ». Et donc, si découvrant son erreur 

un prêtre n'est pas oblige de renoncer à sa religion au pdril de sa vie, il ne doit cependant plus l'enseigner et doit 

s'abstenir de toutes fonctions religieuses. L'instituteur en butte B des parents qui exigeraient l'enseignement de ce 

que, lui, regarderait comme des erreurs, est, quant il lui, tenu de ne pas dénier la vérité, mais n'a pas, pour autant, 

des droits et des devoirs autres que ceux des parents. Par conséquent, il ne doit « ni tromper ses éléves ni les 

détromper ». 



Au nom de la Science 

J'ai entendu tels membres de ce comité [d'imtnrction publique] nous dire crûment que 
l'instruction publique était inutile ; qu'il fallait seulement enseigner aux enfants à lire dans le grand 
livre de la nature ; et quand je les pressais de développer cette sentence et d'en donner une 
traduction cornmentte, j'étais sûr d'entendre debiter des inepties, à moins qu'ils ne se fachassent 
pour se dispenser de déraisonner. 

Grégoire, MPmoires, Chapitre III. 

Lorsque la Rtholution éclate, la question de I'instniction des enfants a dtjà à son actif plusieurs décennies de 

réflexions et de débats actifs, en particulier à la suite de I'Edit royal de 1762, expulsant les Jésuites qui détenaient 

une quarantaine de colkges dans le pays. A partir de cette date, qui est aussi celle où Rousseau publie I'Emile, 

controverses et projets fleurissent en vue d'une éventuelle éducation nationale que les milieux éclair&, soucieux 

d'utilité et de patriotisme, appellent de leurs voeux. Quatre points apparaissent essentiels : les agents de l'éducation 

( Qui doit enseigner ? ), sa fmaiité (Le salut de l'âme ou le bien de la patrie ? ), son contenu ( Se limiter aux 

vérités ? Lesquelles ? Inclure une éducation morale ? Quelle place pour les techniques ? ) et enfin, son extension 

sociale ( Généraliser l'enseignement, comme le préconisent les physiocrates, ou tenir les pauwes A l'tcart et leur 

abandonner les arts comme l'envisage La Chalotais dans son Essai dJEducation Nationale ? )"'. 

La Revoiution reprend ii son compte l'ensemble de ces problémes qui vont même y tenir une place centrale. 

Nombreux seront tes projets - souvent avortés - et les débats. Et la lecture des textes disponiiles incite A donner 

40' Voir P. Gcrbod, Vers 1'Ecole Republicainc : Rolland d'Erccvillt et son projet d'Education Nationale », Revue du Nord 
Torne LXXVIII, n03 17, Oct-Dcc 1996, pp 679693 ; C. Kintzler, « Le Droit A I'lnstmctiom, Reclterches su Diderot et 
l'Encyclopédie, Vol 8, 1990, pp 89-97. Sur l'attitude des Physiocrates, prônant une généraiisation de l'instruction, voir 
B. Grospemn, « Faut-il instruire le Peuple? La RCponx des Physiocrates », Cuhien d'Histoire, Vol 21, 1976, pp 157-176. Sur 
les positions de Condorcet : C. Kirtaler, Condorcet : L 'Instruction Publique et la Natksollce du Citoyen, Gallimard, Paris, 1984. 



raison à B. ~aczko'~* lonqu'il souligne que mouvements, tendances et phases des projets dducatifs de la R6volution 

ne recoupent ni ses catégories politiques, ni les phases convenues de son histoire. 

Pourtant, un consensus semble se dessiner autour de plusieurs thtmes. Ainsi, la Constitution reposant sur la 

Déclaration des Droits, il importe que les citoyens connaissent ceux-ci et soient en mesure de comprendre les 

annonces faites par leurs représentants. Ces points vont contribuer à soulever la question du handicap politique et 

scientifique que semble représenter la multiplicité des patois, et à mettre en avant l'importance politique de la 

Lecture. Par ailleurs, pour échapper aux sirénes des tyrans et des charlatans, aux méfhits du fanatisme, à l'emprise 

des préjugés, et pour marcher enfin d'un pas décidé vers l'dgalité inscrite dans les droits, une éducation universelle 

paraît indispensable. Volonté politique et volonté didactique sont ici indissociables. Mais le dilemme entre 

instruction de l'esprit et éducation du cœur demeure une source de dissension, car les diverses exigences de la 

citoyenneté - et bientôt de la République - peuvent entrer en conflit ou requérir des priorités, surtout en temps de 

guerre et de crise fmanciére. Par exemple, s'il paraît nécessaire d'enseigner le calcul pour m c h i r  de l'aliénation 

consécutive B son ignorance, il peut néanmoins sembler plus important de former des patriotes que des savants. Ou 

encore, si gratuité et gtnéralité de l'instruction sont déjà inscrites dans la constitution de septembre 179 1, il reste B 

évaluer le prix de cette gratuité, à en dtterminer l'extension, et à se demander si l'obligation scolaire a sa place dans 

un pays libre. 

Si les problémes sont nombreux, un trait caractéristique de la politique révolutiomaire est la volonté d'y 

apporter une réponse globale. Instruction publique, charlatanisme, capacité des sciences A régler la vie publique, 

statut des académies, on veut croire qu'à toutes ces questions litigieuses, conviendra un seul et meme reméde. Bien 

que la portee du projet de popularisation des sciences ne se confine desormais plus au public plus ou moins 

mondain des gens de lettres mais vise tous les citoyens, avec le moment rt5voIutio~aire culmine le p ~ c i p e  d'un 

plan globale et unique. Les réformes, volontairement générales, tentent une intégration ordomde du peuple dans la 

République des Lettres, et dénient donc toute irréductibilité réciproque de la langue des savants et de celles du 

peuple. 

Charlatans et savants 

Même si leur rdle et leur reconnaissance n'est pas sans poser quelques problémes, le génie et l'homme éclairé 

sont des amis sûrs des lurniéres. Aux antipodes, on place souvent le prêtre et toujours le charlatan. Sa dénonciation 

et le projet d'arracher B ses manigances un peuple souverain mais ignorant, est une constante de la litt6rature 

pédagogique révolutionnaire. De meme que pour les M Rousseau du ruisseau N les génies ne sont pas toujours ceux 

pour qui sonnent les trompettes de la renommée, l'identification de cet ennemi publique qu'est le charlatan n'est pas 

toujours aisée, et ses victimes ne se recrutent pas ndcessairement parmi les couches les moins écIaVées de la société. 

'02 Voir son « In~oduction u & son ouvrage Une Education pour la DCniwaiie : Turcs et Projeu & f'E@que Rh,aIutionnaire, 
Pacis, Garnier, 1982. En matière de textes on pourra se réf&r aux précieux Pro&-Verbmrr du Comitd d ïnsau~~ ion  Publique 
de la Convention Nationale, Imprimerie Nationale, Paris, 1889, édités par 3. Guillaume, ainsi qu'awc Archives Parlementaires. 
De nombreux fragments de textes parfemtntairts sont aussi publiés dans Bosc Y, Whanich S, Vovelle M, « Lts voix de la 
Révolution ; Projets pour la Démode n, Notes et En<des Documentaires, Vol 4906-4908, 1990, pp 1 19-175. 



En cette fin de siécle, le fluide électrique semble plein de promesses thérapeutiques. Le médecin viennois 

F m  Anton Mesmer s'intéresse, lui, aux applications médicales des aiman?s4O3. La guérison, en 1774, d'une 

premiére patiente, l'incite persévérer dans cette voie. Que sa patiente ait sentie une espbce de (( marée artificielle » 

l'envahir, le pousse à élaborer une doctrine reposant sur le principe de la circulation d'un fluide et le conduit à la 

théorie du rr magnétisme animal )) mettant en jeu une substance répandue dans tout l'univers, et qu'il baptise 

gtavitatio universalis. L'époque est à trouver des Newton dans toutes les disciplines, y compris la morale et l'art 

social. 

Malgré l'accusation de charlatanisme que certains de ces collégues ne manquent pas de lui adresser, la 

demande de soins va croissante. Autour de son (( baquet D, concentrateur de fluide, ses patients se disposent en 

cercle, dans l'attente d'une guérison probable. Sa réputation l'a précédé, lorsqu'en 1778, il arrive B Paris. 

Pour remporter un succés décisif, la caution de l'Académie des Sciences est une condition cruciale. Contact est 

pris dés son arrivée en France et, comme tout inventeur, il est invité ii présenter un mémoire devant la docte 

assemblée. A leur h v t e  en séance, les académiciens tant attendus forment de petits groupes que Mesmer, étranger 

aux mœurs parisiennes, prend pour des commissions spécialisées. Les bavardages continuant malgré les rappels ii 

l'ordre du président de l'assemblée, et cela dans la plus grande indiffdrence aux mémoires qui viennent d'être lus 

avant le sien et immédiatement disqualifiés, il comprend enfin qu'il s'agit 18 d'un aspect de l'art de vivre local. II 

demande l'ajournement de la présentation de son texte, ayant mieux 8 faire que de perdre son temps il des 

mondanités. 

Un membre de l'Académie l'ayant par la suite invité ii faire une nouvelle tentative, il prend les devants, invite 

les académiciens, mais les attend en vain. La lecture de sa lettre d'invitation avait été interrompue ti la demande de 

Daubenton et de Vicq d'Azyr, secrétaire de la toute nouvelle Société Royale de Médecine dont la porte n'est donc 

pas prête iî s'ouvrir devant te magnétiseur. Dépité par l'arrogance d'académiciens rigides, plus prompts B brandir le 

spectre du charlatanisme qu'à constater les faits, et plus soucieux de leur gloire que du bien du genre humain, 

Mesmer tente d'explorer d'autres voies. L'année suivante, ses essais devant la Faculte de Médecine ne sont pas plus 

fnictuewt. 

Pour faire &ce au risque de plagiat par des disciples tentés de se mettre leur compte avec ses découvertes, il a 

l'idée de fonder, avec l'un de ses associés, une société qui divulguerait son savoir secret moyennant souscription. La 

Société de f 'Harmonie profite de la vague ascendante du mesmérisme. Mais si Mesmer est un charlatan, le talent 

naturel des hommes éclairés ne semble pas un antidote suffisant contre les charmes du magnétisme animal, car bien 

des noms prestigieux se passionnent ou prennent hit et cause pour lui. 11 a même I'oreille de la Cour. Sa notoriété 

s'étend, gagne les Parlements, les Académies provinciales, les loges maçonniques, le tout Paris, et même ta province 

'O3 Voir R Damton, MesmeriSm Md the end of the Enfightenment in France, Harvard University Press, 1968, traduction 
fiançaise, ta Fin des Lumières, Librairie Addmique Parin, Paris, 1984 ; H.F Ellcnbtrgcr, T k  discovery of the U11~011scious. 
The History curd Evolution of qyMmic Psychiatry, Basic Books, 1970, trad. fiançaise La Découverte & l'I~u:onscieru, Fayard, 
Paris, 1994, Chapitre II ; C.C Giflispic, Science and Poiity in France ut the End ofthe Oid Regime, Princeton University Press, 
1980, chapitre IV. 



oii s'ouvrent des succursales de la Société de I'Harmonie. De grands noms comme Noailles ou Montesquieu, des 

lurniéres comme le physiocrate Dupont de Nemours, se passionnent pour le mesmérisme. Frappé par la 

ressemblance entre la force du magnétisme et celle fédérant les citoyens d'une république, La Fayette en envisagea 

l'exportation en Amérique afin de présenter l'affaire A G. Washington. 

En 1784, à la demande du gouvernement, deux commissions entreprennent une expertise du mesmérisme 

devenu une affaire scientifique, littéraire et financiére de premier plan. L'une de ces commissions est mandatée par 

l'Académie des Sciences, l'autre par la Société de Médecine. L'investigation a lieu auprés de Deslon, disciple féion 

de Mesmer. L'enjeu n'est pas le constat de guérison mais l'existence du fluide magnétique dans lequel des esprits 

enthousiastes avaient vu non pas une gravitario universalis newtonienne, mais une réincarnation de la matiére 

subtile de Descartes. Aprés une série d'expdriences le verdict tombe : point de fluide, tout au plus « un effet de 

l'imagination ». Un rapport confidentiel révéle aussi au roi un trait remarquable : les effets érotiques du 

magndtisme. Les patients tes plus enclins à des débordements enthousiastes &tant des femmes, on craint des abus de 

la part du magnétiseur ou d'autres patients. Bien que partageant le point de vue de ses collégues, Jussieu, membre 

de la commission, émet un jugement moins sévére que ses collégues, et constatant, A défaut de la puissance de la 

cause fluidique celle des effets, il se lance avec succés dans le magnétisme. Les voix des hommes tclairés peuvent 

diverger. 

L'exercice du magnétisme animal est néanmoins interdit jusqu'h l'annulation de l'interdiction qui fait suite ii 

l'intervention d'un fidCle faisant observer que les rapports des commissions ne concernent pas la pratique du maître, 

mais celle d'un plagiaire. Le succés ne se dément pas, malgré la disparition discrete de Mesmer. Aux yeux de ses 

partisans la critique des académiciens n'est qu'une preuve de la jalousie et du despotisme du corps académique. 

Quant au Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Sciences, il exprime son point de vue dans un texte intitulé 

« Raisons qui m'ont empeché jusqu'ici de croire au magnétisme animal »4w. Il rappelk tout d'abord que le 

magnétisme animal a éte admiré et employé par des physiciens et des médecins, mais que cela ne constitue pas pour 

autant un motif de croire suffisant : pour faire valoir un avis, on ne peut se contenter de mettre en avant des titres 

universitaires ou d'avoir &rit des livres. Ce qui importe, c'est d'abord une réputation bien établie dans le domaine 

considéré, et cela dés avant l'apparition du « fait extraordinaire ». Mais m€me cette condition ne suffit pas, car il 

faut encore que la thése défendue puisse rdsister A un processus identique ii celui du vote, savoir qu'elle ne soit pas 

contrebahncée par des témoignages contraires « à égalitd de mérite et d'autorité ». Inutile de préciser que l'égalité 

de mérite et d'autoritb doit être satisfaite au plus haut niveau de lutnieres possible. Penchant pour la thése d'un effet 

de ['imagination, Condorcet conclut : 

S'il [Mesmer] veut convaincre les gens sans préjugés, que son cabinet soit ouvert aux physiciens, que 14 sans 
malades et n'ayant pour témoins que ceux qui ont bien voulu s'y rendre, il fasse des expCriences bien simples, bien 
convaincantes ; peu B peu il verra arriver successivement chez lui tous les hommes éclairés selon qu'ils sont plus ou 
moins disposés ii croire. II  entendra leurs objections, il trouvera les moyens de les d&truirt. 

Ne veut-il persuader que les malades ? 11 n'a rien ii faire que ce qu'il a fait 

Heureusement, ies gens sans préjugés ne sont malades ni simultanément, ni durablement 

On trouvera c c  texte dans R Damton, op. cd., pp 199-203. 
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Aridité scientifique et lareesses de la Nature 

S'il y a dans la France pré-rdvolutionnaire un fiont anti-charlatans, s'en dessine un autre s'opposant une sorte 

de science officielle représentée par les géométres. Cet aspect conflictuel de Ia science ftançaise a été relevé par 

divers auteursJo5, et malgr6 de divergences d'interprétation il semble difficile de contester qu'on récrimine contre les 

géom&tres sous des prétextes doctrinaux, esthétiques, voire sentimentaux. En témoignent les écrits de Diderot ou de 

Buffon. Mais on dénonce aussi, plus généralement, et souvent dans le sillage de Rousseau, une science mondaine et 

corrompue incamée par un corporatisme acaddmique. A des rigidités de mécaniciens, on oppose la fluidité d'une 

nature qui enchante les physiciens de salon. Dans cette veine, le Spectacle de la Nature de l'abbé P luche se voulait 

le promoteur d'une découverte de la nature facile et M sans hçon »'&. 

Mais si le bon abbé laissait A des @nies respectables le soin d'études plus relevées que les siennes, Bernardin 

de Saint Pierre, plus radical, trouve dans l'ensemble du systéme des sciences un defiut fondamental. Choqué par 

l'idée que des savants aient pu, A l'instar de Descartes, prendre les animaux pour des machines soumises 4 des 

instincts les faisant agir « sans passion, sans volonté, sans choix, et même sans sensibilitd », il rapporte s'en être 

ouvert à son ami J.J Rousseau qui lui aurait répondu : C'est que quand l 'homme commence à raisonner, il cesse de 

sentir40'. Cet antagonisme est ti l'origine de l'objection globale de Bernardin. La nature oppose des « difficultés » 

aux investigations humaines, et les hommes de science ne font rien paur améliorer la situation, chacun ayant 

tendance s'enfermer dans sons systéme alors qu'il faudrait s'en tenir à ce qu'elle ofiie généreusement et « aux 

notions les plus constantes & les plus accrCdit6es )) 408. 

Dans toutes les disciplines, on trouve beaucoup d'incertitude mais beaucoup d'aplomb ; et malgré Rousseau, 

on attend un nouveau Descartes pour, selon l'expression alors consacrée, secouer le joug de l'autorité : 

Les botanistes nous tgarent encore davantage. J'ai parlt des variations perpCtuelles de leur dictionnaire ; mais leur 
mtthodc n'est pas moins fautive. [...] Pour mc donner le caracttrc d'une fleur, ils me la font voir stche, dtcoloréc, & 
ttenduc dans un herbier. Est-ce dans cet ttat où je nconnaitrai un lis ?409 

Toute la création aurait donc été « dégradée » par de mauvaises maniéres de voir, h commencer par ces lois que 

nous lui appliquons « de force » quitte B en masquer de plus « admirables ». Comme Condorcet, Bernardin rapporte 

les lois naturelles aux lois régissant la connaissance humaine mais, contrairement au gdom&tre, il blâme l'ensemble 

des institutions scientifiques : 

Nous ajoutons au nuage dont elle [ka nature] voile sa divinité, celui de nos erreurs. Elles s ' a d i t c n t  par le 
temps, les chaires, les livres, Ics protecteurs, les corps, & surtout par les pensions, tandis que personne n'est payC pour 
chercher des vtrités qui ne tournent qu'au profit du genre humain- 

" Voir la sCnk d'articles : C.C Gillispic a The Encyclopédie and the Jacobin Philosophy of Science : A Study in Ideas and 
Consequenccs » ; L.P Williams, « The Politics of Science in the French nvolutiom ; H.B Hill, « Commenmy on the Papers of 
C.C Gillispie and L.P Williams », in Critical Problems in the Histoty of Science, M. Clagett Ed., University of Wisconsin Press, 
Madison, 1959, pp 255-320. Voir d'autres comrncntaircs plus récents dans P. Rcdondi, « La Rtvolution Française et l'Histoire 
des Sciences », La Recherche, Vol 20, Mars 1989, pp 320-33 t . 

AbM Pluchc, « Prtface ». Le Spectacle & la Nrzlure, Paris, 1 732, p V. 
40' Bernardin de Saint Pierre, Enu*s & la Nature, Paris, Didot, 1784, p 21. Les itaiiqua sont dans le tane original. 

Ibid, p 25. 
'Og Ibid, p 27-28. 



La critique se fait plus acerbe quand il s'agit de dénoncer ceux qui, entrés les premiers dans la carritre, 

forcent ceux qui viennent aprés eux de marcher sut leurs pas ou d'en sortir u4'*. En somme, In savants imposent 

une dictature et monopolisent la nature alors qu'elle est une mére généreuse laissant « de la place pour tout le 

monde ». 

Bernardin souligne aussi fa dette que les hommes éclairés devraient reconnaître aux « Barbares a et aux 

artisans. Car on doit aux premiers des bienfaits aussi indispensables que le pain ou les textiles, et les grands genies 

doivent aux seconds les conditions de leur succés : Galilée avait son fontainier, Newton son faiseur de Iwiettes 

hollandais, quant à la poudre et il l'artillerie, elles fiirent inventées par un moine oisif. La conclusion s'impose : 

Que les académies accumulent donc Ics machines, les systèmes, les livres & les tloges : les principales louanges 
en sont ducs B des ignorants, qui en ont fournit les pmim matériaux:" 

Bernardin œuvre ainsi en faveur de ceux qui Iuttent pour la liberté des arts, contre le contr6le de l'Académie, et 

pour la multiplication de sociétés scientifiques libres. Partisan d'une élection nationale des académiciens, il apporte 

donc sa contribution A la dénonciation d'un élitisme acaddmique bien peu justifie. Dans ses Vœux d'un Solitaire, il 

dénonce, comme le fera Condorcet dans I'fiqriisse, I'hermdtisme autoritaire des « brahmanes » qui défendent un 

savoir initiatique inaccessible à un large public. Mais A l'inverse du Secrétaire Perpétuel qui estime avoir un bon 

motif de croire en l'avénement d'une Atlantide baconienne, Bernardin voit dans I'acadtmisme un striew obstacle h 

la « communication réciproque des lumiéres ». La cooptation des hommes éclairés lui parait même shguliérement 

(t aristocratique », opposée A l'esprit dgalitaire de la République des Lettres et néfaste il la reconnaissance des génies 

incompris dont regorgent caf& et socidtes libres : 

Lorsque I t s  acadtmies élisent leurs propres membres, elles deviennent des aristocraties très-nuisibles ;2 la 
république des sciences et des Icttrts. Comme on ne peut y etre admis qu'en faisant la cour & ses chefs, il faut 
s'astreindre B leurs systkmes. Les erreurs se maintiennent par le credit des corps, tandis que la v&itC isolée ne trouve 
point de partisans."2 

Un génie méconnu 

II est également tentant d'opposer Condorcet et Marat, adversaires en science comme en politique. L'un 

accumule les succès, tr&ne au fait de la science et fiequente le sommet de l'État, alors que l'autre est, sinon I'exclu, 

du moins l'éternel recalé et le porte-parole potentiel du ressentiment des « Rousseau du ruisseau n contre ta superbe 

de l'a aristocratie littéraire » dont l'académisme est le flambeau. Au point de valoir au révolutionnaire Marat, qui a 

largement occulté le Marat savant dans l'imaginaire français, une gamme de qualifications à consonances nettement 

pathologiques413. Ddçu ou comblé, l'amour de la gloire litthire a cependant beaucoup comptt pour lez deux 

hommes. 

"O Ibid., p 34. 
*" Ibid, p 36. 
*12 Bernardin de Saint Pie- Vœux d'un Solitaire, p 208. Cite in R Hahn, T k  Anatomy of a &ientfc Instituriort : T k  P a r k  
Aca&my of Science, U. of California Ptess, LoslAngelts - London, 197 1, trad fiançaise, L ' Anatomie d kne Inrtiîution 
Scient~yque : L 'Académie des Sciences de Paris, Editions des Archives, p 260. 

Voir toute une palette de commentaires de grands esprits du XIXe sur Marat dans J. Fayn. la RévoIution Frrusça&e et Ia 
Science, Libraire Marcel Rivière, Paris, 1960, Chapitre III. 



Du meme tige que Condorcet, Marat quitte sa Suisse natale pour la France où il sejourne, de 1762 à 1765, 

étudiant la médecine il Paris. Après dix ans passés en Grande Bretagne, il revient en France diplbmé en médecine. Il 

a déj& publié un Essai sur les Ecoulements, ouvrage médical sur la purulence, et un Essai sur I 'Nomme, sous-titré 

Tentative d'Investigation des Principes et des Lois de I 'Influence récrproque du Corps et de l'Arne. Voyant dans les 

médecins les seuls experts de la machine humaine, il affirme que l'amour de soi est le principal mobile de la 

conduite humaine, mais ne voyant pas de quel sens peut découler l'amour de la gloire, il conteste la thése 

d'Helvetius selon laquerle les passions dérivent des besoins du corps. Selon lui, toutes les précédentes tentatives de 

localisation de la jonction entre le corps et l'esprit sont erronées, car ce sont les méninges qui sont le haut lieu de la 

rencontre ; cette anirmation lui vaudra d'ailleurs les sarcasmes de Voltaire. Par ailleurs, son intbrêt pour la politique 

I'améne A publier en 1774, Les Chaines de l'Esclavage, virulente critique du despotisme. 

A son retour d'Angleterre, il sympathise avec Brissot, compagnon d'infortune dans une quete commune de 

gloire littéraire, et qui avait, lui aussi, couvert le parcours requis pour devenir un parfait philosophe : lecture des 

maîtres du siécle, séjour en Hollande et en Angleterre, pamphlets raisonnablement rebelles. Malheureusement la 

faillite financiére se solde pour Brissot par un embastillement, suivi de quelques menus services d'information 

rendus la Mais surtout, la porte de l'univers académique demeure desespérément close. A defaut de 

République des Lettres, il faudra attendre la République une et indivisible. D'où, peut-être, le motif des jugements 

violemment anti-académiques de son De la Vérité publié en 1782. Une cible de Brissot est la prétendue nécessité de 

l'excellence académique : 

Les académies se regardent comme les dtpositaires infaillibles des vérités. En s'ktablissant, elles adoptent un 
certain corps de doctrine, elles le prechent partout et le gardent avec une constance rtligicuse, mal@ toutes les 
attaques des incrtdulcs. Si elles changeaient d'opinions, clles donneraient des doutes sur leur infaillibilité ; elles 
enseignent donc que leur doctrine est la seule vtritable, cricnt contre l'innovation, l'appellent une h~rtsie!'~ 

Brissot est donc aux côtts de Marat dans la désormais banale dénonciation des « corps » et des « préjugés D 

académiques. Quant leur association, eIle ne va pas durer puisqu'ils se retrouveront face B face, Marat dans la 

Montagne, Brissot aux côtés de Condorcet, dans la Gironde. 

Les rapports de police sur Marat datent au moins de 1785, comme le révele un fichage. Et bien qu'il ait 

dénoncd le docteur miracle Mesmer, le médecin Marat ne trouve pas grâce aux yeux du Secrétaire Perpétuel de la 

Société de Médecine si l'on en croit le répertoire policier : 

[Mmt  : ] Hardi charlatan, M. Vicq d'Azir demande, au nom de la Socidté Royale de Médecine, qu'il soit ch& 
de Paris. Il est de Neuchatel en Suisse. Beaucoup de malades sont morts dans ses mains, mais il a un brevet de 
médecin qu'on lui a achetP6 

A son retour en France, sa subsistance est assurée par ses compétences médicales qu'il exerce, avec succés, sur 

Voir RDamton, n The gmb-strtet style of revolution : J.P Brissot police spyw. J m ~ f  of Modern History, 40, 1968, pp 
301-327. Trad. française dans RDarnton, « Bohhe  litttraire et Rtvolution : Jacques P i e m  Brissot de Wrirvillc, Espion de 
Police M, in Bohème Littéraire et Révolution, Gallimard, Park, 1983, Chapitre II. 
"' Brissot, De la Vérité, Neuchfitel, 1782, citt in J. De Cock Murat et la Lumière, Ed P6k Nord, Bruxelles, 1991, p 35. 
"% Extraits de divers rsppom pneu faits B la police de Paris dans l a  a n n h  1781 a suivantes, jusque et y compris 1785, 
concernant des personnes de tout état et condition [ayant] donnt dans la RCvolutiom, Archives de Lenoir, Bibliothtqut 
Municipale d'Orléans, Ms 1423. Cité dans R Darnton u The High Enlightemmt and the Low-lifk of Litcraturt in 
Prcrcvolutionary France », op. cit. 



la marquise de l'Aubépine dont la maladie pulmonaire désespérait les médecins. La malade gutrit grâce à « l'Eau 

Anti-Puhonique )) de son nouveau médecin qui, du coup, en fait le commerce et s'attire ainsi une premiére 

suspicion de charlatanisme. Peu regardant sur d'autres épanchements du médecin, Mr. de L'Aubépine, auteur de la 

maladie de sa femme par contamination vénérienne - Brissot drjcit - plaide efficacement la cause de Marat auprès 

du comte d'Artois, qui l'engage comme médecin de ses gardes du corps. Autant de soucis matériels en moins quand 

on est attendu par la gloire littéraire. 

Marat entreprend de forcer les portes des académies. En 1778, il soumet à l'Académie des Sciences ses 

Découvertes sur le Feu. I 'klectricité et la Lumière, série d'expériences mettant en auwe une de ses inventions, le 

microscope solaire, permettant de dévoiler un fluide igné s'échappant de corps préchauffés. Dans le courant de 

l'hiver 1778-1 779, il invite même le grand B. Franklin 8 assister aux expériences, lui avouant au passage craindre 

une cabale académique contre ses découvertes. Inutile, le rapport des commissaires de l'Académie, approuvé par 

Condorcet, est élogieux : le mémoire est a intéressant », les expériences sont (( nouvelles H, (< exactes f i  et ouvrent un 

vaste champ de recherche aux physiciens D. Riche de l'imprimatur académique, Marat dévoile le second volet de 

son travail, ses Découvertes sur la Lumière, remettant en question les théories de Newton. Il accomplit ses 

expériences devant les académiciens, mais la réponse tarde, et n'arrive meme qu'environ un an après les premiers 

pourparlers, le 10 mai 1780. Les acaderniciens reconnaissent que, malgr4 l'attention portée au mémoire, ils n'ont 

pas refait toutes les expériences. Mais surtout, elles ne sont pas probantes et sont contraires en général& ce qu'il y 

a de plus connu dans l'optique D. Le rapport est paraphe par Condorcet. S'estimant victime d'un déni de justice, 

Marat assure que le rapport officiel a eté supprimé par la cabale ». 11 prétend même qu'on lui a rapporté qu'8 

chaque expérience allant contre Newton, les géométres refusaient I'experience, déclarant « Cela est impossible, 

nous avons fait nos calculs B. Dans De la Vérité, Brissot semblait avoir anticipé la situation en décrivant un 

géométre cale dans un fauteuil et supportant patiemment les élucubrations d'un physicien. 11 est vrai que Marat 

visait haut en affirmant que Newton avait eu tort de croire paralléles les rayons tombant sur le prisme et en 

concluant : (( quand on pense que la connaissance d'un seul trait manquait B ce profond physicien, on regrette qu'un 

aussi beau génie ait perdu tant de temps B de si vaines recherches. » 

Powtant une partie de la presse fkit un &ho Clogieux aux Découvertes sur la Lumiére. Le Journal 

Encyclopédique déplore la tendance ii n'étudier que dans les livres, ce qui ne peut que perpétuer les erreurs d'tige en 

gge, jusqu'i ce que M quelque auteur original [...] ouvre les yeux la servile multitude »"'. Le Journal de 

~hysiqzie~" de Janvier 178 1 commence par rappeler que les faits sont nom unique source de connaissance, mais 

qu'il faut néanmoins se défier de ceux qui empilent « sans jugement », non plus les livres, mais les exptnences. II 

rapporte ensuite que « l'attraction de la lumiére [est] rendue visible dans tous les corps )) et qu'une loi d'Optique et 

une théorie nouvelles, attendues pour construire des lunettes, ont vu le jour et excitent la curiosité. Même le 

Mercure de ~ r ~ d ' ~  se fait l'écho des découvertes de Marat. Ayant rappel6 les trente anntes passées n ii disputer 

vainement contre la théorie de Newton » et le risque d'un « puissant pdjugd en faveur d'un syst&me adopté par 

toutes les compagnies savantes de l'Europe n, le journal revendique pour Marat le droit d'être écouté de tous ceux 

4'7 Cite sans autre précision que celle de la page (400) B dans J. Dc Cock, M m  et la Lumière, op. cit., p 29. 
418 ~ o u r n d  de Phyrique, Janvier 178 1, citC in J. De Co& Marar er &a Lumière, op. ci&., p 30. 



qui aiment le mi n. Une prudente réserve est cependant de mise : (< Newton parait avoir consacré son temps [...] », 

« la théorie de Marat (( n'aurait rien de commun [...] N avec Newton, il est indubitable, selon M. Marat [...] )). Mais 

il y a aussi de vigoureuses affirmations : il résulte d'une multitude d'expériences W., [...] il s'en suit que la théorie 

actuelle des lunettes porte sur de faux principes [...] ». Le Mercure conclut que tout ceci ne devrait pas manquer de 

piquer la curiosité de « tous ceux qui s'intéressent au progrès des sciences D, et ouvrir un nouveau champ aux 

recherches des physiciens ». Se faisant ici un ennemi mortel, Lavoisier dénonce à l'Académie un article du Journal 

de Pmb, où l'on dit approuvé par I'Academie que Marat a rendu visible l'élément du feu. Même la Month& Revim 

de Londres juge que ces expdriences « ont un titre particulier a dtre jugées avec justice n, et annonce que la premiére 

&dition des Découvertes sur la Lumière est déjà ~ ~ u i s d e ~ ~ ~ .  

Marat n'est donc pas seul face l'Académie des Sciences. Mais il n'a pas non plus accès aux leviers qui 

peuvent soulever le monde académique . Et même ses démarches auprès des autorités espagnoles en vue de prendre 

la direction de l'Académie des Sciences de Madrid, encore en projet, seront déçues. 

II tente sa chance aupres des académies provinciales, s'adressant aux plus fameuses, Bordeaux, Dijon, Lyon, 

Montpellier, Rouen, qu'il cornait, et dont certaines sont en relation avec la loge maçonnique où il a &té reçu maître. 

Les concours académiques étant anonymes, un sujet bien traité peut apporter le succès et ainsi un surcroît de 

notoriété. Or, le choix d'un sujet peut favoriser un candidat sans que soit violé le principe de l'anonymat des 

concurrents. Rouen, demande en 1782-1783, sur fond de mesmérisme, a Jusqu'si quel point et dans quelles 

conditions peut-on compter, dans le traitement des maladies, sur le magnétisme et sur l'électricité medicale, tant 

positive que négative ? )r. Marat triomphe. I I  triomphera encore deux ans plus tard. Mais malgré des appuis 

favorisant le choix des sujets, ses succks académiques demeurent mitigés en province. Par tempérament ou par 

choix politique, il ne supporte pas les contraridtés, et ses adversaires doivent atnonter son verbe cinglant42'. 

Et pourtant, ses travaux ne sont pas sans mérite. Sa traduction de l'Optique de Newton fait autorité encore 

aujourd'hui et, selon C.G Gillispie, ses productions scientifiques sont au moins dans la bonne moyenne des 

productions académiques, voire même novatrices. Si, comme le croit Condorcet, la crédibiIitt5 d'un homme 

augmente avec ses lurniéres, les critiques anti-academiques d'un lauréat de plusieurs concours académiques ne 

devraient alors pas être dépourvues de poids. 

Ses critiques atteignent leur paroxysme pendant la période révolutionnaire, au fil des articles de L'Ami du 

Peuple, et dans une petite brochure, Les Charfatans modernes ou lettres sur le charlatanisme a~adémique~~.  

Comme le Discours sur les Sciences er les Arts de Roussem, le pamphlet de ce fils spirituel de Jean Jacques 

qui se pdtend aussi « romancier de l'Atlantide »'=, est une critique mode  de ce qu'il appelle « le fietin 

encyclopddique n4". Le pamphlet s'ouvre, en effet, par un tableau de la dég6nCrescence induite par la vie en société. 

419 Mercure de France, 17 Man 178 1, cite in J. De Cock, Marat et la Lumière, op. cit., p 30. 
''O MontMy Review, Octobre 1782, citC in 3. De Cock, Marat a la Lumière, op. Cit, p 34. 
"' O.Coquar, a Marat et les Acaddmies dc Pmvinee a, in Marat. H o m e  de Science?, Sous la direction de LBcmard, 3-F 
Lemaire, J-P Poirier, Colfeçtion Les Ernpécheurs de Pcnser en Rond, Paris, 1993, pp 65- 93 
'=J.P Marat. Les Charlatans modernes ou lettres sur b charlatanisme acadPmque, De I'lmprimcrie de Marar, Park, 179 1. 

ibid., p 38. 
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Les philosophes se trompent, la raison ne progresse pas, le savoir ne sert qu'il subsister. Les objectifs ? Se tirer de la 

misére pour « les classes inférieures 1) ; « prendre quelques avantages avec adresse » pour la classe mitoyenne, celle 

des professions, des arts et des sciences ; « art de plaire, de parvenir, de jouir )) pour les classes supérieures. D'od un 

jugement sévbre sur l'instruction actuelle : (( dans toutes ces classes, l'éducation tend presqu'uniquement z i  exercer 

les organes, il cultiver la mémoire, il étouffer le naturel, ou A former l'âme A la dissimulation, à l'astuce, 

l'intrigue ». D'où le ridicule de ceux qui croient les luxnieres concentrées en eux et N s'érigent en précepteurs du 

genre humain CU. 

Sa critique, surtout morale, aborde tous les registres et aspects de la vie académique. Et s'il est d'accord avec 

ses adversaires politico-scientifiques sur ce que d e k t  €tre une société savante, il ne fait pas, comme Condorcet, 

une infdrence implicite du devoir ii l'être. La rhétorique académicienne est sans prise sur lui : 

Ce serait un beau spectacle, que celui d'une sociCtt de sages, unis par Ics licns de l'estime et de l'amitié, cultivant 
de concert Ics sciences, accueillant les vdrités nouvelles, propageant les ddcouvertcs utiles ; conservant le dépôt des 
connaissances certaines, consacrant la patrie le h i t  de leur travaux ; tous animés du meme zèle, tous heureux du 
bien qu'ils auraient faits ! 

On applique aux compagnies savantes cc touchant tableau, j'en cherche partout le modtlc ; et ne Ic trouve nulte 
part [...). 426 

Mais d'abord, qu'est-ce qu'une académie, quelle en est l'origine ? 

Les premilires [provinciales] sont des associations formees par la vanité de petits importants qui cherchaient A 
jouer un rdle, et par l'ennui de petits amateurs qui ne savaient comment tuer le temps. Mais les dernitres [parisiennes] 
sont des enfants de l'orgueil d a  ministres de nos rois?' 

Ce qui est l'exact contre-pied de ce que prétend Condorcet décrivant un regroupement savant, spontané, 

autordgulé, indépendant, et simplement adopté 1) par la puissance publique. 11 est vrai qu'à l'inverse de Marat qui 

ne vise que les académies nationales, Condorcet traite d'un point de vue plus global des rapports des sociétés 

savantes avec le pouvoir politique. Ceci présente le double avantage de rendre plus défendable la thése de 

l'adoption des académies par le pouvoir royal, ce qui fut le cas en Angleterre, et de ddtourner l'attention du cas des 

académies parisiennes dont l'histoire donne plutôt raison A Marat. 

Selon celui-ci, l'éthique de l'académicien n'est guére plus reluisante que le reste. Condorcet prétend qu'elle 

incite les hommes éclairés à se rechercher et il s'entre-élire. Marat ne dit pas le contraire : qui se ressemble 

s'assemble : 

Pris individuellement, ils se ressemblent tous. Faux amans de la vtrité, ap8trcs sincères du mensonge, adorateurs 
de la fortune ; peu appliqués, peu instruits, peu dociles : mais trts dissipés, trts prhmptuews, ttts enteth ils sont 
curieux de distinctions et passionnts pour l'or ; ils ont le meme ton, les memes principes ; la meme allure, les mêmes 
procdd&s. et tien au monde ne ressemble plus A un académicien qu'un autre acaddmicien?' 

L'égalité académique, la république des égaux, le code d'honneur de la République des Lettres ? On ne les 

trouve pas, ou on ne les trouve plus dans une Académie des Sciences rongée par les querelles intestines, en 

particulier entre ces classes dont Condorcet défend la spdcificité des méthodes, mais où Marat n'en voit toujours A 

425 Ibid, p 5. 
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l'oeuvre qu'une seuIe et meme : 

Dans leurs sèances publique et particuliéres, ces classes ne manquent jamais de se donner réciproquement des 
marques d'ennui et de mCpris. [I y a plaisir 9i voir les géomtues bailler, tousser, cracher, ricaner, lorsqu'on y lit un 
mémoire de chimie ; et les chimistes ricaner, cracher, tousser, bailler, lorqu'on y lit un mtmoirc de géombtrie. 

Si chaque classe en use de la sorte, les individus ne s'y traitent pas mieux ; et les conf?&es se prodiguent 
charitablement cent bpithttes 

Fraternité ? Le rapport des jugements des académiciens sur leurs propres confrères est I'occasion de quelques 

savoureux tableaux nominatifs, Pour mémoire : Condorcet ? Un « faquin littéraire », qui, lorsqu'il a débitd une de 

ces petites phrases précieuses dont il brillante ses discours, fait pause, dans l'attente des applaudissements ». Vit 

également des rentes de la beauté de sa femme. Laplace ? M [...]célébre pour sa jolie moitié et avoir vu ii travers une 

couche de 1 150000 lieues d'épaisseur que le noyau de la terre est d'une densité moyenne ». Lalande ? « [.,.] sapajou 

crotté, menant en laisse trois ou quatre jouvencelles de l'autre siécIe ». La seule firatemité qui semble satisfaire les 

académiciens est celle qui les réunit au spectacle, aux banquets, ou chez les filles. Liberté ? Indépendance ? Talent ? 

Utilité publique de l'Académie ? Néant : 

Prise collectivement, elle doit etrc regardCe comme une socittci d'hommes vains, t ~ é s  fiers de s'assembler deux 
fois par semaine, pour bavarder h leur aise sur les fleurs de lys : ou si tu l'aimes mieux, comme une confirie 
d'hommes médiocres, sachant peu de choses, et croyant tout savoir, IivrCe machinalement aux sciences, jugeant sur 
parole, hors d'état de rien approfondir, attachés par amour-propre aux anciennes opinions, et presque toujours 
brouillés avec le bon sens [...] 430 

On ne saurait être plus loin du theme cher i Condorcet et ti Laplace, de la convergence naturelle entre bon sens 

et analyse combinatoire, seul antidote contre les « jugements sur parole D. L'objectif de Marat est clair, il faut 

dénoncer la prétendue indépendance de jugement des hommes éclairés et révéler au grand jour leurs réflexes 

corporatistes. Ainsi, I'Cmergence de la vérité, prétendue assurée par le fonctionnement critique, collégial, égalitaire, 

et désintéressé de l'institution, est compromise dés le recrutement par cooptation : les maîtres ne cédent leur place 

qu'a des disciples obséquieux. En outre, s'appuyant sans doute sur sa propre expdrience, Marat concéde que les prix 

académiques sont offerts au mérite [...] mais [qu '] ils ne sont guére accordés qu'a l'intrigue D. Comme Condorcet 

lui-même le déplore, il fiistige encore le crédit accordé d'office a w  notables. Et surtout, alors que le Secrétaire 

Perpétuel de l'Académie voit dans une bonne rdputation une assez forte probabilité de lurniére, Marat y lit surtout 

un indice de perpétuation des préjugds, une preuve de l'incapacité à se comger. D'ailleurs, perversite suprême, 

pourquoi (( dans le temps même qu'ils [les ucadémiciem] déplorent la persécution exercée contre un grand homme, 

ils la renouvellent contre un autre »"'. En somme, l'inertie des académies - leur prudente lenteur selon Condorcet - 
n'est en rien un remparc contre le charlatanisme, mais la confirmation qu'elles sont le repére de « vils suppôts du 

despote, de laches prbneurs du despotisme »432. 

Comme Marat a pu lui même en faire l'expérience, et comme Condorcet le laisse fiéquernment entrevoir, 

l'Académie a, sinon un grief contre les artisans, du moins une attitude condescendante. Peut-être peu explicite, il y a 

certainement un contentieux entre les deux parties. On se souvient que dans son plan d'éducation La Chalotais 

429 Ibid, p 33. 
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laissait les arts mécaniques aux pauvres. En 1789, Laplace, excédé par le défilé d'inventeurs en quete d'un 

(( privilége royal » pour des trouvailles stériles, propose de faire passer un examen de géométrie aux candidats 

désireux d'obtenir l'approbation de I'Academie pour leurs œ u d .  Présumant de la qualitt de l'œuvre d'aprk les 

lumitres de l'ouvrier, cette décision ne va pas forcément dans le sens d'une accélération de la promotion du bien 

publique, mais fournit l'occasion de rancunes tenaces. Le theme du génie méconnu, douloureusement familier il 

Marat, autorise alors un renversement de la topologie des lumiéres. Car si (( l'ami du peuple )) et Condorcet prisent 

tous delm le génie et Lui accordent un caractére irréductiblement individuel, leur desaccord est net des qu'il s'agit de 

lui assigner un lieu de prédilection : attire par le milieu académique selon l'académicien, il est naturellement 

disperst, M isolé », pour I'anti-académicien. Le déni d'un quelconque talent au (( vulgaire académique », justifie la 

dénonciation de l'anarchie régnant dans la culture des sciences, et A laquelie il est urgent de remédier pour assurer 

ce fameux progrés, aussi vague que désiré : 

Qui en doute ? L a  sciences ne font des progrts que par les recherches de queIques hommes isolés, que le ciel 
daigne de temps en temps accorder A la terre ; car la multitude de ceux qui s'en mtlent leur nuit bien plus qu'elle ne 
ics sert [...] 

Tu le sais, il rtgne dans la culture des sciences un désordre trop peu senti, mais trop gtntral pour ne pas s'opposer 
A leur avancement commun ; celui d'étre presque toujours cultivtes stpartment ... 

[...] mais faut-il beaucoup de sagacit6 pour sentir que des hommes aussi bomts que le sont ceux du vulgaire 
académique, presque tous circonscrits B un petit cercle d'idtes, peu doués pour l'esprit d'observation, mdconnaissant 
l'art des expériences, et s'essayant sans cesse sur des sujets rebattus, ne peuvent rien pour I'avancement de nos 
connaissances ? 

Les sciences &nt censdes se soutenu mutuellement, leur réunion pratique est unanimement souhaitée. La 

divergence concerne bien slir le lieu le plus propre A [es rassembler. Pour Condorcet, l'unité des facultés 

intellectuelles et des méthodes mises en jeu, legitime le regroupement par classes, fédérées en un seul corps. Marat 

concéde la réunion, mais si une tête doit dominer, c'est parce qu'elle rassemble, et non parce qu'elle domine au nom 

d'un ordre prétendu naturel : 

[...] il n'est de vraie rtunion de lumitres qu'entrc hommes qui cultivent les memes branches ; et un chimiste, un 
géomtut, un m h i c i e n  seront toujours des êtres isolés, Ion mëme que leun têtes seraient rtunies sous un seul 
bonnet. 

[...] il n'est point de vraie rtunion de lumitres tant que les sciences qui sc prEtent de mutuels secours, sont 
cultivées séparément : pour les réunir il n'cst donc qu'un moyen, c'est d'Cm cultivées par la meme tete.'% 

Les Charfatarts Modernes use des concepts de (( vulgaire », de (( peuple n, et de (( public », selon une hitirarchie 

convenue que ne contesterait pas Condorcet, et conforme si Ia distinction faite par Marat entre classes infërieures, 

classe mitoyenne et classes supérieures. Si le vulgaire est défmitivement méprisable, si commencer par le vulgaire 

académique », le peuple rivalise desormais avec un « public N qui perd nettement son caractére implicitement 

mondain. Sous la plume de Marat, le peuple est tantôt arbitre comme dans la République des Lettres, tantôt ignorant 

ou demi-savant comme les masses que [a jeune République va prendre en charge. 

Et en effet, Marat a bien remarqué que face aux académies se dressent des (c littérateurs qui barbouillent du 

papier n, créateurs qui ne sont pas tout à fait inoffensi&, car (( leur manie est presque sans conséquence pour le gros 

des lecteurs, dont le bon sens et un certain goQt naturel, suffisent pour garantir de la sdduction : au lieu qu'en fait de 
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sciences tout lecteur qui n'est pas profondement instruit, est fait pour etre dupe »"'. Mais les vrais dpublicains des 

lettres ne sont pas sans pouvoir devant l'arrogance académique : en littérature, le charlatanisme ne dure pas bien 

longtemps puisque (c le public a toujours assez de lumitres pour [...] juger par lui-même, et c'est 18 un des grands 

avantages du littdratew sur le savant nU6. En revanche, dans les sciences il est d'autant plus facile d'abuser le public 

que l'on a affaire à des savants sectaires et dépravés. Contrairement à Condorcet qui suppose qu'il est facile de 

reconnaître les hommes éclairés - condition primordiale de la véracité d'un vote auquel prendraient part des 

hommes peu éclairés -, Marat aKme la très forte probabilite d'un charlatanisme des savants : 

Mais en fait de sciences, le public est aveugle, sourd et muet. Nt pouvant s'en rapporter B lui-meme, il n'est que 
I'tcho des faux oracles qu'on lui dicte ; car c'est le son du novateur de n'avoir pourjuge que ses adversaires?' 

D'où la thkse que Condorcet ne désavouerait certainement pas que tout lecteur qui n'est pas profondkment 

instruit, est fait pour Ctre dupe n"'. La duperie peut venu des savants dont les jugements n'ofüent aucune garantie 

morale comme en témoignent les décennies de résistance 8 Newton, mais elle peut également provenir de leurs 

agents ou porte-paroles. En somme, tous ces brillants spéculateurs non seulement se trompent, ou se tuent comme 

Pilâtre de Rozier, mais nuisent aussi à des innocents. Voyez, cette altercation (( au club », entre un jeune homme et 

un académicien : 

[...) encore si ces Messieurs se contentaient de revers mais malheureusement ils veulent agir ; et vous avez lil un bel 
Cchantillon de leur savoir faire. II  tenait à la main le journal de Paris ou l'on rend compte de la malhturcusc 
catastrophe arrivCe ii Essont [...) ce qui me confond, c'est qu'ifs trouvent toujours quelque bas valet pour donner le 
change au public, et tourner il leur gloire jusqu'h leur ineptie, koutez fc journaliste vanter leur courage hdrolque, et 
voyez tes fuir à l'approche du danger ; puis s'égayer B table ; tandis qu'un malheureux ouvrier victime de leur dtlirc 
est écrias& par une explosion terrible [...]. Aptts cela, vantez nous leur dCvouement à In patrie, B la gloire du monarque, 
et comblez de nouveaux bienfaits ces htros magnanimes qui s'exposent gtntreusemcnt B tant de périls. 

L'Ecole fille aînée de l'Académie 

Des nombreux éducatifs projets envisagés et discutés sous la Révolution, celui de Condorcet a acquis la 

notoriétt la plus durable, au point même d'occulter les autres et de devenir le symbole un peu mythique de l'œuvre 

révolutionnaire. En effet, même s'il ne devait pas voir le jour sous sa forme initiale, il ne resta pas letûe morte 

comme la plupart des autres. VioIernment critiqué lors de sa publication en raison de son parfiun d'aristocratie 

littéraire, il bénéficia dts Thermidor d'un deuxiéme souffle et devînt ainsi une référence en matitre d'instruction 

publique. On ne chercha pas à le reprendre tel quel, mais son influence, souvent explicite, se fit sentir dans l'esprit 

qui présida l'émergence de nouvelles institutions scolaires, quelles soient éphéméres comme les Ecoles Centrales 

ou la première Ecole Nomale, ou quelle perdurent comme I'Ecole ~ o l ~ t e c h n i ~ u e ~ ~ ~ .  

Sous I'Assemblde LCgislative, Condorcet est rapporteur du ComitC d'Instruction Publique. Est4 bour autant 

l'auteur du Rapport et Projet de Décret qu'il présente à I'AssembIde le 20 avril 1792 ? Pour ses contemporains, il 
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n'y a pas de doute. D'ailleurs ce texte est sufisamment apparenté B ses Mémoires sur 1 'Imtruction Publique pour 

que l'on puisse les attribuer A une même voix. Mais surtout, par dela l'identité de l'auteur, le point de vue exprimé 

presente pour nous l'intdrêt d'être celui d'un porte-parole du point de vue academique et de tenir compte de la 

vague de contestation fiistigeant les aristocraties littéraires. Dans Iew lutte pour la survie, les académiciens parisiens 

vont d'ailleurs essayer de faire valoir la spdcificité de leur institution, quitte A se désolidariser et à dcuser 

explicitement l'ancienne dgalité académique.* 

Plutôt que de s'attarder sur l'identité de la main qui a rédigé le Rapport et Projet de Décret, relevons les 

similitudes thématiques et argurnentatives existant entre ces textes et le Rapport sur 1 'Instruction Publique présente 

par Talleyrand en septembre 1791. Parmi celles-ci, et pour ne citer que les plus typiques, mentionnons la lutte 

contre le charlatanisme, l'étagement des degrés d'éducation, la répartition géographique des établissements, ou la 

supervision du systéme scolaire et scientifique par une société de savants. Certes, l'Assemblée avait déjà donné des 

consignes explicites exigeant un traitement global du probléme des institutions, de I'ecole aux sociétés savantes. Et 

comme de l'aveu même de son auteur, le projet de Talleyrand etait largement tributaire des avis de ses amis 

académiciens, il parait dificile d'attribuer une paternite sans équivoque ii chacun des deux textes. Aussi peutsn 

légitimement y retrouver l'expression de la mentalité académicienne d'Ancien Régime, voire la trace des projets 

centralisateurs de Turgot. 

Le projet proposé par Condorcet à l'Assemblée Législative résout d'un seul trait trois problkmes critiques : il 

apporte une solution révolutio~aire au probléme de l'enseignement, d6brouilIe la question de la forme 

administrative et intellectuelie du progrés des iurnieres - en particulier par une réorganisation de la vie 

académique - et assure enfin l'avenir dc l'Académie des Sciences, objet de virulents pamphlets. D'ailleurs, aux 

yeux de Condorcet le problhne de l'instruction publique rejoint celui de la reforme des sociétés savantes car tous 

deux conditionnent le progrés des lumi6res et la mise en place de la politique rationnelle, seule susceptible de 

garantir le bonheur de l'humanité. Toutefois, expressions de progressistes modérés, les deux projets s'avérent une 

inflation du système académique de l'Ancien Régime, système dont les principes et les rites sont en partie préservés 

meme s'ils reposent désormais sur des systémes électifs dont l'assise est élargie. 

Deux dans 

Un premier trait commun aux deux projets est le caractére de ((dette )) que revêt une instruction publique 

désormais placée sous le signe du respect des lois et de la nature. Comme pour leurs auteurs le droit est d'abord 

naturel, il n'y a pas d'antinomie entre ces deux termes. « L'instruction publique est un devoir de la societé à l'égard 

des citoyens n écrit Condorcet en ouverture du premier de ses Cinq Mémoires sw I'lnstmction ~ u b l i q u e ~ ' ,  

véritable prélude à son Projet. Le montant de cette dette, dont Talleyrand ne manque pas de souligner l'aspect un 

peu paradoxal puisque c'est une dette que la société se doit à elle-même, va d'ailleurs alimenter les débats relatifs il 
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son montant et A son paiement. L'instruction n'ttant pas sans coût, il importe d'abord de préciser en quel sens elle 

doit être (( gratuite », étant entendu que gratuité veut dire prise en charge par les recettes de l'impôt. Or, comme 

s'acquitter de l'impôt demande un effort, un compromis doit être trouvé entre ce qui doit être gratuit et ce que peut 

supporter le contriiuable. Comme on va le voir, résoudre ce dilemme politico-financier exige de prendre en compte 

d'autres aspects du nouveau systéme d'instruction. 

Dénonçant tous deux un enseignement « gothique )) et « barbare », Condorcet et Talleyrand appellent de leurs 

voeux un enseignement « utile » dont l'une des fonctions majeures est d'harmoniser dgalité naturelle des droits et 

inégalité naturelle des talents. La finalité de l'éducation est donc foncikment politique, l'ignorance étant une 

condition majeure de l'établissement des tyrannies. D'oh l'importance de préserver l'indépendance des individus 

dés lors qu'ils se veulent hommes fibres. Outre les « corps », parasites et entraves à une politique rationnelle, deux 

obstacles s'opposent à l'indépendance individuelle : les charlatans, bien sûr, mais aussi les hommes instruits dont le 

savoir ne doit pas devenir une entrave A la liberté : 

Ne saitsn pas que, meme sous la Constitution la plus libre, l'homme ignorant est la merci du charlatan, et 
beaucoup trop ddpendant de l'homme instruit ; et qu'une instruction gCnCralc, bien distribute, peut seule cmpecher, 
non pas la suptrioritt des espnts qui tst nécessaire, et qui meme concourt au bien de tous, mais le tro grand empire 
que cette supériorite donnerait si I'on condamnait B l'ignorance une classe quelconque de la sociCtC ? 4 . J  

Outre la divulgation de la connaissance des droits naturels et des devoirs publiques, l'instruction publique vise 

à l'utilité. Pour ce faire, le projet de Talleyrand compte quatre niveaux - primaire, école de district, école de 

département, Institut National - et celui de Condorcet cinq - primaire, secondaire, instituts, lycées, Société Nationale 

des Sciences et des Arts. Malgré cette disparité numérique les échelons des deux systémes se justifient par le jeu du 

droit, de la nature, et de l'utilité. 

Conformément aux directives de l'Assemblée, les écoles primaires, destinées tous, ont pour charge de foumir 

les éléments d'instruction dont la nécessité se fait sentir dans toutes les professions. A commencer par l'instruction 

morale, Les instituteurs enseigneront donc au citoyen ce qui lui est nécessaire « pour se conduire lui meme et jouir 

de la plkiitude de ses droits )bu3. On apprendra aussi B lire, B écrire, B utiliser les règles de I'arithm6tique. Pour 

Talleyrand, le premier objet intellectuel de l'instruction primaire sera « tes principes de la langue nationale N, 

indispensables pour la communication des idées et des sentiments et parce qu'il est grand temps qu'à un langage 

« obséquieux » et détourn6 » vienne s'en substituer un qui soit « simple, fier et rapide ». « Les régies élémentaires 

du caIcul seront placées presque en même rang, puisque le calcul est aussi une langue abrégée dont les rapports 

inéviables de la société rendent ii tous l'usage nécessaire nW. L'espéce de proximité que I'on a vue chez Condillac 

entre la langue académique et le plus haut degré de perfection detenu par l'algébre n'est donc pas une vaine 

spéculation philosophique : tous les petits français vont sentir - au sens de Condillac ! - les effets de ce 

rapprochement. Et c'est peut-être la foi dans la réussite de ce projet qui fàit qu'à propos de la popularisation des 
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connaissances élémentaires, personne ne parle encore de (( traduction )) au sens de conversion entre deux langues 

Ctranghres. 

Des Ie primaire, mais surtout B partir des niveaux intermédiaires entre ces extrêmes que sont l'école primaire et 

t'Institut de Talleyrand ou la Socidté Nationale des Sciences et des Arts (désormais S.N.S.A) de Condorcet, un 

concept joue un r61e primordial dans l'organisation de l'instruction publique : c'est la (( destination )) des personnes. 

11 s'agit, autrement dit, de ce quoi leur nature les destine. Ce thème est d'ailleurs étroitement apparenté ii celui du 

(( talent » que l'instruction doit révdler et faire hctifier : dans les deux cas il s'agit d'un don de la nature. La 

destination entre en ligne de compte dés que l'on quitte l'ordre de la nécessité politique qui justifie le primaire, 

l'universalité de son extension, et donc son éventuelle gratuité. 

C'est dans une perspective encore juridique que Talleyrand envisage le développement de la raison au niveau 

primaire : (( il est parfaitement constitutionnel de leur apprendre [a enfants] de bonne heure qu'ils sont destinés à 

obéir ii la raison, B la loi, mais A n'obéir qu'h elles naS. En revanche, c'est la nature - dont on sait qu'elle se tient au 

plus pr&s des lois - qui régit ta forme du stade suivant. Par exemple, Talleyrand accepte volontiers les filles en 

primaire mais ne leur ouvre pas en grand la carrikre des études. Comme (( le but des institutions doit être le bonheur 

du plus grand nombre D, comme la nature a fait « leur constitution delicate, leurs inclinations paisibles, les devoirs 

nombreux de la maternité n, une justification utilitariste peut être aisdment trouvée N si I'excIusion des emplois 

publics prononcde contre les femmes est pour les deux sexes un moyen d'augmenter la somme de leur bonheur 

mutuel n. Aussi faut-il les former de bonne heure (( pour remplir cette destination na. L'argument vaut aussi chez 

Condorcet B propos des enfants, du moins ceux a [...] dont les familles peuvent se passer plus longtemps de leur 

travail, et consacrer a leur education un plus grand nombre d'années, ou même quelques avances sQ. Puisque la 

société ne voue B l'ignorance que celui qui prklre volontairement d'y rester D~', l'instruction doit pouvoir 

permettre l'epanouissernent de tous, mais dans les limites fixées par la nature, limites que Condorcet envisage 

cependant de repousser par l'amélioration physique et morale de I'espéce humaineug. Ainsi, les enfants ayant 

((moins d'adresse, moins d'intelligence naturelle )) pourront atteindre un degré de médiocrité qui rendra leur 

travail suffisant pour leurs besoins N ; ceux nés dans une fortune defavorable et n'ayant donc pas pu développer 

leurs talents réels pourront désormais envisager une carriére (c utile et glorieuse )) ; enfui, ceux dont les dispositions 

naturelles n les appellent aux connaissances purement spéculatives D, pourront n remplir leur destinées 

Même prédestination avec TaIIeyrand : dés la fin du primaire, soumis à la loi du besoin 1) et devant prendre 

la direction vers un état promptement productif)), (( ceux qui sont appelés par la nature il des professions 

mécaniques, s'empresseront (sauf quelques exceptions) A retourner dans la maison paternelle n4". Et comme seule 

la nature distinguera désonais les individus, cette instruction ne peut pas être commune et ne doit donc plus être 
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gratuite. Telle est, selon Talleyrand, la solution natutelle du probléme de la gratuité scolaire. 

Sur ces points, Condorcet s'avére plus audacieux - peut-être sous l'effet de ta radicalisation politique gdntrale - 
car il prtvoit la gratuité à tous les niveaux et déclare, lui qui s'y co~aissai t  pourtant en matiére d'appel la nature, 

qu'il ne faut pas « abuser du nom de la nature pour consacrer les préjugés de l'ignorance et la tyrannie ». Et donc, 

les femmes doivent pouvoir accéder il tous les niveaux d'instruction et devenir ainsi des savantes si elles ne se 

contentent pas de remplir leur devoir d'« instituteurs domestiques » dont leur constitution physique leur « impose la 

nécessité et [fw] d o ~ e  le gofit nU2. Soucieux de parvenir il plus d'égalitt, Condorcet remarque aussi que les 

cultivateurs sont exclus du second niveau s'ils n'ont pas les moyens de se déplacer, aIors que les artisans « doivent 

naturellement achever leur apprentissage dans les villes voisines N"~. L'égalité est donc, en principe+ rompue. 

Cependant, comme les paysans ont dans l'année « des temps de repos » que les artisans n'ont pas, ils pourront se 

rendre en viIle pour s'instruire. L'&alité est ainsi restaurée. Bien sûr, les paysans pourraient être tentés de ne pas se 

déplacer, mais ce serait oublier que pour l'optimiste Condorcet « le repos seul est un plaisir, et une ltgére 

contention d'esprit, un véritable délassement PS. De meme que le savant se plaît B un peu d'exercice physique pour 

se dClasser de l'étude, le paysan appreciera un leger effort intellectuel, l'un comme l'autre trouvant ainsi « un moyen 

de ne pas laisser engourdir celles de ses facultés que ses occupations habituelles n'exercent pas assez ». 

L'exigence d'utilité publique s'affirme au fur et h mesure que l'on s'éléve dans les institutions scolaires. Déjtt, 

l'enseignement a largement dépasse le stade des élements et des principes pour s'épanouir, dans les deux projets, 

dans un registre proprement encyclopédique conjoignant les sciences, les lettres, les beaux-arts et même I'éducation 

physique et militaire. Comme l'écrit Condorcet. l'instruction devient « absolument compléte u4". La finalité de cet 

enseignement demeure explicitement politique : il faut, continue-t-il, se préparer « il remplir les fonctions publiques 

qui exigent le plus de lumiéres, ou de se livrer A des études plus approfondies ». A chaque stade - et sans 

« traduction » particuliére - on formera instituteurs ou professeurs du rang inférieur. Mais un enseignement dont 

l'objectif est fonciérement politique ne signifie pas que l'on forme des politiciens mais bien des ouvriers de la cité. 

Comme l'écrit Talleyrand, ancien évêque d'Autun : 

On doit consid&rer [...] la sociCtt comme un vaste atelier. Il  ne suffit pas que tous y travaillent ; il faut que tous y 
soient leur place, sans quoi il y a opposition de forces, au lieu du concours qui les multiplie. Qui nt  sait qu'un petit 
nombre, distribut avec intelligence, sait faire plus ou mieux qu'un plus grand, dout des memes moyens, mais 
diff6remmcnt placC ? La plus grande de toutes les économies, puisque c'est l'tconomie des hommes, consiste donc & 
les mettre dans leur véritable osition : or, iI est incontestable qu'un bon systtme d'instruction est le premier de tous 
les moyens pour y parvenir. 45! 

L'utilité publique exige donc que les degrés d'éducation soient adaptés et hiérarchisés selon les exigences des 

divers métiers. Condorcet les répartit d'ailleurs en deux grandes catégories dans le quatrième de ses Cinq MPmoires 

sur I'lnrtmction Publique : l'une consacrée aux travaux dont la fin est de satisfaire des besoins ou d'augmenter le 
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bien-être et ne servant par conséquent «qu'a ceux qui veulent profiter de leurs travaux l'autre ttant les 

« fonctions publiques » dont « l'utilité commune » est le premier objet. Et même si la plus haute finalité du systéme 

d'instruction est l'exercice de ces fonctions publiques que tous les citoyens doivent être « rendus capables de [...] 

remplir u4". il faudra toujours, comme dans les élections, s'en remettre aux « hommes plus éclairés $59. Aussi, le 

système educatif pyramidal doit opérer une distinction des talents et respecter la hiérarchie des professions, 

condition pour que « les arts se répandent partout d'apr6s le besoin seul, [et] que les professions s'unissent et se 

séparent librement » .  S'harmonisent donc dans ce vaste projet, les deux tendances caractéristique de la politique 

éclairée de Condorcet : élitisme national et libéralisme économique. La liberté doit être aussi préservée en matiéte 

de difiùsion des connaissances « car, écrit Talleyrand, c'est toujours du concours et de la rivalité des efforts 

individuels que naîtra toujours le plus grand bien »*'. Et pour que la sdlection soit naturelle, il importe de maintenir 

dans le panier humain une égalité de base, aussi complète que doit I'etre celle des boules dans l'urne ou aussi 

parfaite que doit l'être l'équilibre d'un dé : autrement, le vaste concours national ne fera que prëserver l'ordre 

arbitraire des priviltges au lieu de rdvéler le naturel des talents. 

Au stade primaire, l'enseignement se limite aux principes ; il se deploie ensuite en un arbre encyclopddique 

ascendant bien O ~ ~ O M &  Surtout chez Condorcet, mathématiques et physique se taillent la part du lion dés le niveau 

intermédiaire. L'unit6 des sciences et le soutien mutuel qu'elles s'apportent en fournit l'argument : « nous avons cm 

devoir distribuer les sciences d'après les méthodes qu'elles emploient, et par conséquent d'aprés la réunion de 

connaissances qui existe le plus ordinairement chez les hommes instruits, ou qu'il leur est plus facile de 

completer )?". A travers cette prise de position privildgiant les mëthodes. Condorcet reste fidbk B l'esprit animant 

la rdforme de l'Académie des Sciences de 1785 où Lavoisier et lui avaient obtempéré très mollement au vœu royal 

de multiplier les classes et leurs membres, préfërant s'en tenir au principe plus aristocratique de l'élection d'un petit 

nombre463. Et comme les méthodes s'ordonnent autour de n l'analyse » qui en est la quintessence, classer les 

sciences, selon celles-ci ou selon tes facultés humaines revient au meme. Ce que confme encore le Cinquième 

Mémoire, soulignant qu'il faut prendre pour base « non la diffërence des objets, mais celle des méthodes ; non la 

nature méme de la science, mais celle des qualités qu'elle exige de ceux qui s'y livrent wW. D'OP le primat des 

mathématiques dans l'ensemble de t'enseignement, car talentueux en mathématique implique talentueux en toute 

science et même en art social. 

Dans le même registre, Talleytand se demande comment fofiifier la raison, c'est-Mire renforcer ses deux 

attributs majeurs que sont « la force » et « la rectitude ». Pour ce qui est de la force, il l'&due d'aprés l'attention 

qu'un homme est capable d'appliquer A un 

"' Condorcet, r Quatrième MCrnoire)), Cinq 
Flammarion, Paris, 1994, p 227. 
458 Ibid., « Deuxitme Mémoire », op  citf* p 148. 
459 Ibid., p 228-229. 
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préciser davantage comment développer la maîtrise de l'attention, et recommande fmalement ce probléme sl ceux 

qui sont « dignes de concourir B l'avancement de la raison humaine B. En revanche, pour ce qui est de la rectitude de 

la raison, la voie est toute tracée, une fois acquis que l'on ne voit clairement que ce que l'on découvre soi-meme. 

Analyse, synthèse et mathematiques : 

Que faut-il donc? Recommander par dessus tout t'usage de l'analyse qui réduit un objet quelconque B ses 
~Ctitables élkments, et dc ta synthèse qui le recompose ensuite avec ewc Par cette double opération qui rccele pcut- 
eh-c tout le secret de l'csprit humain, 8 qui nous devons les plus savantes combinaisons de la m&aphysiqut, et par 18 
les principes dc toutes les sciences, on parvient voir tout ce qui est dans un objet, et B ne voir que ce qui y est : on ne 
reçoit point une idée ; on l'acquiert : on ne voit jamais trouble ; on voit juste, ou l'on ne voit ricn. Que faut-il encore ? 
L'application fréquente et presque habituelle de la mtthode rigide des mathhaticicns, de cette mtthode qui, tcartant 
tout ce qui ne sert qu'8 distraire l'esprit, marche droit et rapidement B son but [...] Ccnc mtthode est appIicable a plus 
d'objets qu'on ne pense, et c'est un grand service B rendre & l'esprit humain que de l'dtendre sur tous a u x  qui en sont 
susceptibles. 

Profession de foi en parfait accord avec le programme de Condorcet, bien que Talleyrand renvoie à l'ensemble 

de la nation la résolution de l'epineuse question : comment appliquer ces méthodes rigides aux diverses 

disciplinesw ? Quoiqu'il en soit, et comme on l'a ddjh vu avec d'Alembert, A tous les niveaux du systeme scolaire 

I'art de raisonner trouve dans les mathématiques son x plus parfait modCle »&. 

Outre la coordination en un véritable complexe de la morale et de la politique, outre la recherche d'une 

exhaustivité croissante des enseignements, les moyens pédagogiques sont, eux aussi, l'objet d'une attention 

particuliere. Les deux projets accordent en effet une importance particuliére aux cabinets de physique, aux 

bibliothéques - que Talleyrand envisage d'expurger du superflu - mais aussi aux effets bénéfiques des am, des 

spectacles, du théâtre et des défilés, et de toutes sortes de Etes, bienvenues pour divertir les esprits et consolider à la 

fois le goiit de l'humanité et du patriotisme. 

De plus, l'instruction publique n'est pas qu'une pédagogie, et tous les iiges doivent donc pouvoir profiter de ses 

bienfaits. C'est pourquoi, ies deux plans prévoient des cours publiques, c'est-&-dire ouverts ii tous. Il est exclu, par 

exemple, que les péres de familles puissent ne pas avoir l'occasion de ruiner leurs préjugés, de fortifier leur vertu, 

de cultiver leur esprit et, bien sûr, de connaître les lois fondant I'art social. De plus, Condorcet rappelle son aversion 

profonde, et largement partagée par tous ceux qui s'estiment éclairés, à l'encontre des routines et de tous ceux qui 

estiment que la pratique puisse passer avant la théorie'? Au niveau primaire comme dans l'enseignement 

technique, ce principe se manifeste par le souci d'expliciter la théorie qui est à la base d'un art particulier. Ainsi 

seront évités les pesanteurs de travaux que ne se soutient que l'habitude professio~elle. Même au niveau de 

l'arithmétique il faut insister, dés le plus jeune âge, sur les raisons des opérations « afin de les rendre 

habituelles car la facilite de calcul u ne se sdpare jamais de l'intelligence des principes ». Avec l'application de 

la théorie à tous les arts, Ia mathématique sociale pourra pénétrer B tous Ies niveaux de la societé et permettra de 

déjouer la tentation du charlatanisme auquel les artisans sont parfois tentés d'avoir recours : 

" Sur ce rapport entre analyse et rexherche de I'ordrr d a  sciences, voir E. Brian, r La Foi du Gdom&rc : Mttia et vocation de 
Savant pour Condorcet vers 1770>), Revue cle Synthése, Tome CiX, nO1, 1988, pp 39- 68. 
466 Tallcyrand, op. cit, p 455. 
" En voir un cxcmpk dans P. Rcdondi r Along the Waicr : The Genius and the Thay n, History and Technoiogy, Vol 2, 
1985, pp 77-1 10. 
a Ibid. , a Second Mémoire u, p 125. 



II faudrait tgalcmcnt s'attacher aux connaissances nécessaires pour n'ttre pas trompé par ccw qui o h n t  des 
machines. des projets de manufactura. des plans de canaux, et pour administrer les travaux publics sans ttrc 
condamnt B une confiancc aveugle dans les gens de l'art. Une sorte de charlatanerie accompagne presque toujours 
ceux qui se livrent uniquement A la pratique : ils ont besoin d'artifice, soit pour cacher aux yeux des hommes éclairés 
que leur mérite se borne prcsquc ii la patience, & la facilitk qui naît de l'habitude, aux connaissances de dttail qu'elle 
seule peut donner, soit pour placer la gloirc de leurs petites inventions B c8té de ccile qui récompense les véritables 
découvertes, et dissimuler leur inftriontk sous le masque d'une utilitt! qu'ils exagèrent. Les administrateurs ignorants 
devimnmt aisément la dupe de Ca artifi~e.'~ 

Aussi, non seulement dans les écoles primaires « les vérités ptemitres de la science sociale précéderont leurs 

applications D~'', mais des cours populaires, ouverts ii tous, permettront d'augmenter la somme des lwnieres utiles, 

de perfectionner l'espéce, d'assurer le progrès du bien-être général et de l'émulation industrielle, et même, détail 

important pour la suite, d'éliminer « cette foule de petits secrets dont la pratique de presque tous les arts est Uifectée, 

qui en arrêtent les progr&s, et offient un aliment éternel I la mauvaise foi et I la charlatanerie n"'. L'enseignement 

ne sera donc pas limité h la salle de classe, les instituteurs ayant la charge de conférences publiques dominicales 

perpétuant ces cours publics dont nous avons relevé le succès des avant la Révolution. 

Un autre outil pddagogique se retrouve non seulement dans les projets de Talleyrand et Condorcet, mais 

constitue une préoccupation majeure et récurrente de l'œuvre didactique de la Révolution : les livres élémentaires. 

En décembre 1792, Arbogast présente à la Convention un projet de décret demandant la composition de ce genre 

d'ouvrages pour « régénérer l'éducation », et avant même que soient fixé le cadre du nouveau systéme d'instruction 

publique4". Apds le remplacement du projet de Condorcet par celui de Sieyts - ne comptant plus qu'un seul degré 

d'instruction - la Convention décrbte un concours national de composition de livres élémentaires, concours ouvert 

tous mais jugé par « une commission d'hommes éclairés dans les sciences, les lettres et les arts n4? En fait, dbs le 

plan de La Chalotais, le manuel est perçu comme le meilleur vecteur possible de l'instruction : son enseignement est 

certainement plus fiable que celui de bien des maîtres dont la formation est au mieux lacunaire et qui auront ainsi un 

viatique auquel se référer. Mais le caractére « élémentaire » des livres doit aussi être situé dans le contexte de la 

popularité de l'analyse et de l'importance accordée aux « impressions premiéres ». L'enjeu que représentent ces 

manuels est d'autant plus important que les deux acceptions de l'expression « impressions premières N ne sont pas 

toujours distinctes dans la perspective du sensualisme alon dominant : premiéres selon l'ordre chronologique, il 

importera aIors de prévenir la formation des préjuges ; premiéres selon l'ordre de la connaissance, il fàudra veiller 

au bon mouvement de l'analyse vers les élements ultimes permettant de construire la synthèse et le jugement. Que la 

question de ces livres élémentaires condense à la fois les soucis pédagogiques et philosophiques de I'époque, on le 

voit encore dans la derniére rivalité, posthume, entre Condillac et Condorcet. En désaccord de leur vivant sur la 

question métaphysique de Ia nature de l'analyse, leurs derniers efforts furent consacrés des ouvrages pédagogiques 

la montrant à l'œuvre. Condillac meurt sans avoir achevé La Langue des Calculs, et Condorcet, traqué, écrit 

I'Esqukse et un manuel de calcul intitulé Moyens d'Apprenciie à Contprer sirentent avec Facilité. Quelques temps 

'W Ibid. . p 135. 
'70 Condorcet au nom du ComitC d'lnsminion Publique, u Rapport a Projet de Décret sur l'Organisation gCnéraIc de 
l'Instruction Pubtique D. Paris, Avril 1792 On se rcporte ici B l'édition qui en est fait dans: Condorcet, Écrits w I'lnstruction 
Publigue, sous la d i d o n  de C. Coutel, Editions Edilig, Paris, 1989, Ici, citation p 11. 
"' Condorcet. r Premier Manoir. r, op. eit.. p 67. " I. Guillaume, Procès-Verbaux du Comité d'Instnictiott Publique de la Comention Nationaie. op. cit., Vol 1, p 94. 
473 Ibid. Vol 1, p 492-494. 



anonyme, ce dernier ouvrage connaba vite une bonne fortune auprés du Conseil de l'Instruction Publique. Le 15 

Vendemiaire an VU, il le placera même sur la liste des livres élémentaires autorisés, celui de Condillac n'étant pas 

retenu. 

Talleyrand partage h i  aussi les critiques de Condorcet B l'encontre des mutines. Aussi, l'une des missions des 

livres élémentaires sera de mettre de l'ordre dans l'espéce de conflit existant entre théorie et pratique, de faire cesser 

le spectacle affligeant de la force et de l'activité sans lumiéres, de l'intelligence et des lumitres sans action D. Ces 

livres modestes seront la clef du succès, aussi bien dans l'agriculture où il fourniront des principes directeurs que 

ilans les ateliers où N ils éltveront l'industrie nationale A ce degd de perfection et de splendeur auquel la France a 

montre, meme dans son état d'imperféction, qu'elle Ctait digne de prétendre u474. 

Pour Condorcet, ces manuels doivent d'abord apporter un soutien aux matiéres enseignées en primaire. Ils 

seront design& par I'Etat pour ce niveau, et par les professeurs pour les niveaux suivants475. Mais ils peuvent €tre 

avantageusement complétés par d'autres ouvrages comme une petite encyclopédie expliquant le sens des mots et 

délivrant des comaissances usuelles et utiles. Elle serait avantageusement agrémentte d'un journal informant des 

nouvelIes lois, des découvertes scientifiques récentes, ou produisant des tables utiles. Ils poumient encore etre 

enrichis par des ouvrages historiques oQ les grands hommes seraient présentes en exemple ; ici, les éloges faits 

dans les acadtmies donneraient des modtles pour la vie des savants, des philosophes, des littérateurs cdltbres ndT6. 

S'il n'est pas necessaire qu'ils soient rédiges par des spécialistes ces livres devraient en tout cas être écrits dans un 

N style naturel Ces veritables ancetres des premiers journaux de vulgarisation du X I X  siefle, du moins si l'on 

en juge par le style et le contenu, nous semblent en tout cas fournir un bon exemple des limites historiques de la 

distinction entre éducation G formelle » et (( informelle D, distinction censée parfois permettre de qualifier la 

vulgarisation scientifique. 

Un dernier point commun rapproche les deux projets. Comme l'enseignement doit être universel, des écoles 

doivent être réparcies sur l'ensemble du territoire national. La diminution du nombre d'éléves au fil du cursus exige 

de plus des ddcisions concernant leur implantation. Tout au long de la Révolution cette question sera un objet de 

débat, les lieux respectifi de résidence des paysans et des artisans soulevant, par exemple et comme on l'a vu, de 

sérieux problémes d'égalité. Toutefois, il est clair dans les deux projets, que Le systéme éducatif doit établir un 

parallélisme entre ordre politique, ordre des lurnieres et de l'instruction, et ordre administratif. Comme I'dcrit 

TaIIeyrand : a de là une distribution graduelle, une hidrarchie instructive correspondant à la hiérarchie de 

l'administration n4". Si les &coles primaires doivent donc se trouver près des assembldes primaires, l'échelon 

supérieur de l'appareil éducatif sera prés du Corps legislatif, dans le « chef lieu de l'Empire », dans la capitale, 

a patrie naturelle des arts n4Z) 

L'existence d'établissements de bons niveaux en province assure cependant que toutes les lumitres 
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47s Condorcet, a Rapport a Projet de Dket  1). op. cit.. p 48. 

Condorceî, « Troisième MCmoirc ir. Cinq Mthoires sur 1 'Irzstuuciott Publique, op. ci l ,  p 203. 
4 n  Condorcet, (( Tmisitme Mémoire », Cinq Mémoires mr 1 'Instruction Publique, op. cit., p 20 1. 
4nTallcyrand, op. ci&. p 451. 

Ibr'cL 



provinciales ne seront pas drainées à Paris mais que seuls les talents les plus maqués s'y retrouveront, A 

l'exception de la capitale, des motifs économiques incitent il situer les lycées de Condorcet soit dans des villes déjà 

consacrées A l'enseignement, soit dans des villes de moindre importance oti l'esprit des sciences pourrait ainsi 

échapper A de (( grands intérêts », A l'emprise de l'opinion, ou au jeu des (t vues locales n. Ce type de ville aurait 

encore l'avantage d'être d'une cherté moindre et d'offrir à la jeunesse moins d'opportunité de « séductions n et de 

(( dépenses W. Bien choisies, elles pourraient meme attirer des jeunes étrangers. Surtout à Paris, une emphase 

particulière sera mise sur les langues afm qu'un homme de n'importe quel pays puisse trouver un traducteur et que 

les jeunes gens puissent (( analyser, comparer toutes les maniéres suivant lesquelles les hommes ont classé leurs 

idées )) et ainsi (( calculer les effets de la différence des mœurs, des gouvernements, des langages, du progrés des 

opinions ou des idées »". 

Les projets de Taileyrand et de Condorcet divergent ii propos de la fàmeuse distinction entre (( instruction )) et 

(( éducation ». En effet, apprécié des monarchistes constitutionnels, le rapport Talleyrand kit l'objet de critiques 

provenant des députés les plus radicaux qui lui reprochent le r61e central de 1'Etat - certains y devinent un nouveau 

despotisme - et ses concessions sur la question religieuse. En effet, des le primaire Talleyrand prévoit 

l'enseignement des « éléments de la religion D. Cette formation se renforce par la suite car A l'échelon 

départemental, outre les trois écoles spéciales consacrées A la médecine, au droit, et aux armes, est prévue une école 

religieuse enseignant (( les titres fondamentaux de la religion catholique n et promouvant (( le développement de la 

morale de l'évangile ». 

Avec Condorcet, l'éducation publique se borne ii l'instruction qui comprend deux parties, (( l'instruction 

positive, [...] enseignement des vérités de fait et de calcul )) et l'enseignement de (( toutes les opinions politiques, 

morales ou religieuses D"'. La présence d'un expose des doctrines morales ne signifie pas pour autam que 

I'dducation doive relever de la puissance publique. A cela il y a plusieurs raisons : d'abord (( une grande portion des 

enfants des citoyens sont destines & des occupations dures, dont l'apprentissage doit commencer de bonne 

heure nQ, ensuite le droit des parents serait Idse, enfin l'indépendance des opinions ne serait pas respectée. 

Si Talleyrand insiste sur l'importance de faire comprendre au plus t6t que l'homme [...] doit plier sous la loi, 

sous la nécessité, sous la raison, jamais sous une volonté particuliére n4=, il n'envisage cependant guere d'exposer 

aux eléves, qu'il est possible de réformer la loi. Le premier MPmorie de Condorcet rappelle quant ii lui que (( le but 

de l'instruction n'est pas de fâire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de 

l'apprécier et de la corriger ». Ce principe général de révisabilité s'inscrit d'ailleurs fon bien dans le sillage des 

theses réformistes de ~ u r ~ o t ~ &  et dans le cadre du probabilisme genéralise de son disciple : aucune vdrite n'étant 

absolument sûre, toutes sont révisables, y compris en matiére de lois et d'institutions, naturelles ou humaines. Et 

comme ce probabilisme n'est pas un scepticisme, il est possible de soutenir que seule la vérite peut €tre la base 

d'une prospdntd durable et qu'il importe donc de pouvoir se déprendre de ses propres erreurs pour éliminer certains 
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obstacles au progrès. En particulier, si les lumiéres de l'instruction devraient suffire A dissoudre bien des préjugés 

domestiques, des préjugés imposb par la puissance publique exerceraient, eux, de véritables tyrannies. Aussi, même 

la constitution du pays sera présentée aux enfants comme « un fait » rectifiable et non comme un dogme. Lutter 

contre la tyrannie dogmatique fournit une raison suffisante pour dissocier enseignement moral et religieux et pour 

que des procédures de surveillance soient mises en place afin d'bviter, au sein des enseignants, la formation de 

corps ou de castes. L'indépendance il l'égard de toute doctrine doit donc être totale, y compris relativement A la 

forme des institutions. Mais comme, selon Condorcet, la science n'est pas une doctrine, a la puissance publique n'a 

rien tl choisir; elle fait enseigner ce que les gens bclair6s regardent comme vrai, comme utile Son projet 

introduit donc une sorte de division des pouvoirs : Ies savants, seuls à même de legifdrer en ce domaine, dbcident 

des contenus de l'enseignement, la puissance publique n'ayant que la charge de hue  exécuter leurs décisions. 

L'Institut 

Au cœur de l'Empire, au faîte des deux projets, trône, pour l'un l'institut, pour l'autre la S.N.S.A. Talleyrand 

Nous proposons [...] I'ttablisstment d'un Institut national, où se trouve tout ce que la raison comprend, tout u 
que l'imagination sait embellir, tout ce que le ghic pcut atteindre ; qui puisse etre considdré, soit comme un tribunal 
où le bon goilt préside, soit comme un foyer où les vdritds se rassemblent; qui, lie, par des rapports utiles, les 
départements B la capitale et la capitale aux departements ; qui, par un commerce non interrompu d'essais et de 
recherches, donne rtçoive rCpande et recueille toujours ; qui [...] ofic B toutes les partics des sciences et des lettres, de 
l'économie et des arts, des perfectionnements journaliers ; qui, rtunissant tous les hommes d'un taient supérieur en 
une seule et respectable famille, [...] attache tous tes Ctablisscments IittCrairrs, tous les laboratoires, toutes les 
biblioth&ques publiques, toutes les collections [...] i un point centrai, [...) et forme un ensemble imposant, unique, 
pour faire connaître au monde et ce que la philosophie pcut pour la liberté, et cc que la libertt reconnaissante rend 
d'hommages il la philosophie.ub 

Cette imposante cathédrale des sciences réalisera le voeu de Condorcet d'une reprise en main de l'ensemble de 

la vie académique française. Le premier article consacré A l'Institut dans le projet de décret de Talleyrand ordonne 

même la suppression de toutes les acadbmies et sociétés savantes entretenues par le Trésor public, et leur refonte au 

sein de l'Institut. Tous les autres établissements scientifiques (Bibliothéques, collections, et academies provinciales) 

sont, au moins mis en rapport, au plus annexés ii l'Institut. La S.N.S.A de Condorcet n'est g u h  différente, et 

perp&ue largement le invenit et perjectit qui faisait la devise de l'Académie des Sciences. Son rU1e dirigeant et 

normatif est nettement annonce : 

[...] l'objet de ses travaux et de ses fonctions sont : I o  de surveiller et diriger l'instruction gCnCrale ; 2 O  de contribuer 
au perfectionnement et B la simplification de l'enseignement; 3" de reculer, par des dtcouvertes, les limites des 
sciences et des arts ; 4 O  de correspondre avec les sacittés savantes ttrangtns pour enrichir la France des dbuvertts 
des autres nations. Elle sera, suivant les circonstances, chargée par le Corps Idgislatif de difftrcnts travaux scientifique 
et littéraires qui auront pour objet l'utilitt publique et la gloire de la patrie.4m 

Le second articte du Projet de Décret stipule encore que la moitie des membres de la S.N.S.A seront à Paris et 

l'autre moitié disséminee dans les départements. 

48s Condorcet , « Quatrième Mémoire », p 25 1. 
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Talleyrand divise son Institut en deux sections : l'une groupe sciences philosophiques (morale, science des 

gouvernements, histoire), belles-lettres et beaux arts, l'autre rassemble les sciences mathématiques, physiques, et les 

arts. 

Condorcet, lui, reproduit l'ordre prétendu naturel des sciences, ordre qui structure déj8 le cursus des écoles 

intermédiaires : Sciences mathématiques et physiques - Sciences morales et politiques - Applications des sciences 

aux arts - Littérature et beaux-arts. En outre, les grands principes devant présider A la constitution des assemblees 

sont respectés, comme, par exemple, prtserver l'équilibre dans l'ensemble comme dans les classes, entre trop de 

membres - situation propice A la formation de corps - et trop peu de membres, ce qui rendrait difficile d'« exciter 

l'émulation N. Comme les membres de l'enseignement public, ceux de la S.N.S.A seront des « fonctionnaires 

publics ». L'assemblée nationale, pleine de gratitude pour les sciences et la philosophie « dont les lumitres ont 

produit la révolution fiançaise, et fond6 la liberte et I'dgalité », reconnaît ainsi que savants et enseignants exercent 

des fonctions qui sont « des plus importantes de la socidte n4". 

Ouestions académiciues 

Les mesures proposées dans le cadre du Rapport et Projet de Décret de Condorcet reprennent, et même 

renforcent certaines dispositions des Mémoires de 179 1 défendant les sociétés savantes en butte ii une « ligue 

formee contre les académies et aux attaques visant « l'aristocratie litthire 

Si certains aspects du projet peuvent sembler répondre A l'engouement général du public pour les sciences, 

l'ensemble met surtout en place restriction et contrôle parmi les sociétes littéraires officielles. Des établissements 

libres, concurrents du systeme national d'instruction publique, étant tolérés et même bienvenus, « les académies et 

sociétés littéraires, quelles que soient leur constitution et leur dénomination, ne pourront subsister que comme 

socidtds libres »"'. I l  n'y aura donc pas de societds savantes publiques hors S.N.S.A. 

Dans les Mémoires, Condorcet avait rappel6 nécessitt et bienfaits des compagnies savantes, répondant ainsi de 

nouveau il leurs d6tracteurs. 

Les avantages des académies sont bien connus. Outre ceux de dénoncer les charlatans et de refouler Ies 

médiocres, les ignorants présomptueux, les bavards et les hommes h leur intértt majeur est d'« accélérer 

la communication des lumieres » en particulier par la publication de « Mémoires »493. Elles jouent encore un r6le 

décisif, mais moins spectaculaire, par une réserve bénéfique. En effet, même si « l'analyse » est universelle et toute 

puissante, les disciplines scientifiques peuvent traverser des pdriodes de récession du fait que chaque methode n'a 

qu'une étendue limitde : comme l'Histoire dans i'Fsquisse, elles peuvent « osciller ». Il y a en effet des périodes de 

" Ibid.. p 165. 
483 Condorcet, « Troisième Mémoire », op. cir., p 2 12. 
490 Condorcet, <r Dtuxitme Mémoire », op. cif., p 166. 
491 Condorcet, r Rapport nu I'Organisaiion g h t d e  de 1'Instniction Publique a, op. cir., p 165. 
492 Voir Condorcet, a Deuxitme M b o h  », op. cit., p 161. 
493 Condorcet, « Cinquieme Mtmoirc u, op. ci&., p 263. 
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stagnation, comme dans le cas de l'astronomie « qui doit languir après une période de succès, si l'art de diviser les 

instruments et de construire des lunettes ne fait pas de progrès n4*. Meme l'analyse mathématique doit attendre de 

nouvelles méthodes pour résoudre de nouveaux problèmes. Par conséquent, associées A des disciplines plus 

dynamiques, les sciences en jachtre pourront profiter d'une nouvelle méthode dès son apparition. Si, au contraire, 

ce sont les faits qui font défaut, les académies sont les mieux placées pour les accumuler, en orchestrant et dirigeant 

des campagnes d'observations. Enfin, dans un registre similaire, elles jouent un rôle discret, mais efficace, en 

encourageant des talents ayant encore peu de juges, faute « de mérite ou d'éclat aux yeux vulgaires N~". C'est 18 le 

principe de « stimulation », devenant émuIation » quand on a affiire non pas à des débutants, mais tt des hommes 

de génie, devant être encouragés, reconnus, et justement enviés. 

Le point névralgique concernant l'admission au sein des sociétés savantes. Condorcet en appelle à son 

argument de prédilection : elles sont le lieu naturel des hommes éclairés. II peut ainsi acquiescer à l'objection que 

les académies abritent des médiocres, l'un des motifs de ses tentatives de réfonne ayant été justement, sinon 

d'éliminer, du moins d'affaiblir l'influence des membres « honoraires », admis en vertu de leur rang et non de leur 

talent. En revanche, si les académies abritent les hommes les plus éclairés, la conclusion s'impose et 

l'auto-justification devient aisée. Or, étendre le nombre des membres fiwonserait la médiocrité et ne pourrait que 

nuire à la vdrité des décisions co[lectives. Aussi, limiter A une par département le nombre des assemblées 

représentatives de la S.N.S.A présentera le double avantage d'éviter la prolifération anarchique « des petites 

sociétés vouées à la médiocrité »4%, tout comme celle des membres car « l'honneur d'etre admis serait une 

distinction D. 

Comme ce que Condorcet appelle « la bonté des choix » est proportionnelle au niveau des lumiéres, on a tort 

de croire que les académiciens privilégient des candidats moins talentueux. Si cela s'est produit dans le passe, la 

sûreté du choix doit néanmoins aller dans le sens général d'une diminution des erreurs. Condorcet ne kit tout de 

même pas de l'homo academimr l'équivalent du Dieu de Leibniz dont les choix sont infaillibles : le jugement de 

l'assemblée des académiciens n'est que le « plus probable » et s'il y a pdois des erreurs il faut cependant s'en 

remettre h son jugement car elle est la plus à meme de juger. D'où, comme le montre parfois la « lenteur h admettre 

les inventions », un processus de rectification qui ne doit pas provenir d'une dcole, d'un groupe, voire d'un corps 

rival, mais seulement d'une décision coliégiale. Comme à terme, et sous réserve que les votants soient eclairés, la 

prise de dkision à la pluralité des voix assure l'émergence de la vérité, il n'y a jamais eu de refk injustes 

d'admission, mais seulement des retards. Condorcet prétend même impossible de trouver un contre-exemple. Et 

inutile de citer le cas du newtonianisme puisque les académiciens fiançais ont eté les premiers le « professer 

hautement » maigre une « dispute de métaphysique d9'. 

Puisque les choix des académies, et a fortiori de l'Académie des Sciences, ne peuvent être que vrais - à plus ou 

moins long terme -, la cause qui met en branle tous ces ddtracteurs « qui traînent à leur suite une foule non moins 

494 ibid., p 265. 
495 ibid.. D 263. - .  
49s Condorcet, « Deuxième Mémoire n, op. cit., p f 59. 
497 Condorcet, « Cinquieme Mémoire », op. CL. p 162. 

170 



nombreuse »49', est facile A diagnostiquer : 

Elle est dans la rtunion trop commune d'une grande présomption 9, beaucoup d'ignorance ; d'une mauvaise tete B 
des connaissances Ctendues, mais mal digtrées ; d'une imagination dtsordonntt au talent de l'invention dans les 
petites choses. Tous ceux en qui on peut observa cette réunion sont les ennemis naturels des socidtés savantes, devant 
qui ni leurs prttentions, ni leurs emurs, n'ont pu trouver grâce. L'opiniBtrctC attachée ces dtfauts de l'esprit nc leur 
permet pas de comprendre qu'on puisse de bonne foi refiiser d'adopter leurs opinions, d'admirer leurs prétendues 
inventions, de reconnaître la supdrioritt de leurs talents ; ils ne voient que l'envie qui puisse expliquer un phénomtne 
si extraordinaire.499 

A l'inverse, la reconnaissance des académies par des monarques éclairés va de soi. D'oh une version un peu 

édulcorée du processus d'officialisation des académies, du moins en ce qui concerne la France. Le r61e de tendre 

père adoptif sied mal A un Richelieu ou ti un Colbert : 

L'Acadkmie des Sciences de Paris existait chez Carcavi ; la socidtC de Londres, chez Oldenbourg ; elles ttaient 
l'une et l'autre l'assemblée dts hommes I t s  plus cdltbrés de chaque nation, et elles le sont encore. Adoptées par les 
rois, elles ont continu6 d'&e ce qu'ellcs avaient Nt, ce qu'clics seraient rattes sans euxm 

Dans cette affirmation réside le fond de l'argumentaire de Condorcet en faveur de l'autonomie des sociétés 

savantes (c céltbres 1) : B moins d'etre destituées par la force, elles survivent, car seule ta médiocrité peut leur être 

fatale. Du coup, leur indépendance par rapport à un pouvoir politique non scientifique est assurée de fait, si elle ne 

l'est de droit. D'où encore, la close du Projet de Décret sur la reconnaissance de leur utilité, et la raison pour 

laquelle la S.N.S.A, transfùge de l'Académie des Sciences, supervise toutes les nominations aux postes du systerne 

dducatif. La pratique de cooptation en vigueur dans l'Académie sera donc maintenue, l'homo academims étant, 

comme le Dieu de Spinoza, c m a  sui. Une fois admise la prernisse que ce n'est pas le rang, mais le talent, qui est 

naturel, la conclusion est inéluctable : 

II est de la nature des compagnies savantcs de choisir elles seules leurs membres ; en effet, puisque leur objet 
essentiel est d'augmenter les lumitrcs, d'ajouter il la masse des vtrités connues, il est clair qu'elles doivent etre 
composées des hommes de qui on peut attendre ces progrès. Eh ! qui donc dtcidera si un individu doit etre placé dans 
cate classe, sinon ceux qui sont censés eux-mCma en faire partie ? Toute autre mtihode serait abs~rde.~ '  

Quant A ce que l'on pourrait appeler la substance des sociétés savantes, son principe naturel est dans sa finalite 

servie par un sens de I 'ho~eur  que Condorcet attribue sans hésitation aux académiciens, quitte B oublier que 

certaines académies de province ont pu passer pour des asiles de médiocrité : 

Le but de ces socittés est de dtcouvrir dcs vdrités, de perfèctionncr des théories, de multiplier les observations, 
d'ttendre les mtthodts [...] Il y a donc une cause toujours subsistante qui, agissant dans toutes leun tlcctions en 
faveur de la justice, fait qu'au milieu des passions qui se balancent, l'avantage doit etre pour elle. Cette force ne 
pourrait ttrc vaincue que par l'envie qui s'tlévemit pour un homme vraiment supérieur. Je ne nierai point l'existence 
de cc sentiment, ni sa honteuse influence ; mais admettre un savant dans une acadtmie, ce n'est pas nconnaî trc en lui 
une suptriorit~ humiliante pour ceux qui dé@ partagent cet honneur.)<" 

L'argument de la bonté du choix vaut donc non seulement pour la désignation des membres du corps 

enseignant, mais aussi pour l'auto-désignation de ceux de la S.N.SA, et encore pour l'ensemble des affaites traitees 

par des académiciens toujours exposés au regard de la République des Lettres : 

' 9 ~  Condorcet, a Deuxitme Mtmoirc n, op. ci&., p 166. 
'* Ibicf, p 156. 
roo Ibid, p 166. 
JO1 Ibid, p 160. 



II en est de mCme des jugements des socidtb savantes sur des dkouvertes, des projets [...]. Ici l'objet h jugcr est 
constant, il subsiste toujours ; on peut B tout instant prouver l'erreur d'une décision ; et le juge, placé entre le reproche 
de partialite ou d'ignorance, ne peut échapper A tous les deux. Quelque crédit qu'un acadtmicicn ait dans son corps, 
quelle que soit l'autorité du corps lui-mtme sur l'opinion, la voix des savants de toutes les nations aurait bientdt 
&touffe la sienne. Ce tribunal qu'on ne peut ni séduire, ni corrompre, garantit l'impartialité de tous les autres ; c'est lui 
qui distribue la honte ou la gloire. Le savant qui déclare son opinion sur une theorie, sur une invention, juge moins 
cette thtoric, cette invention, qu'il se soumet lui-mhe au jugement libre de ses pairs. Ainsi l'amour-propre, la crainte 
de se déshonorer. répond ici de I'intégritC d a  

La vie académique repose donc sur deux piliers : la recherche de la vérité et les qualités morales des savants, 

elles-mêmes soutenues par le talent, l'honneur, la gloire ou l'amour-propre, les incitant ii « s'associer les hommes 

qui ont le plus de talents ». Serait ainsi prévenue toute déviance corporatiste, les académies n'ayant aucun privilbge 

à défendre comme l'association est libre et que nulle doctrine ne doit être défendue envers et contre tous. C'est 

pourquoi leur contribution h I'instmction peut assumer un r81e de direction des opinions, étant entendu que 

l'inégalité des esprits, ou le temps absorbé par les professions, rend impossible une instruction parfaite. En effet, 

pour le commun des hommes, 

[...) il est utile d'avoir un signe auquel ils puissent rcconnaitre l'opinion des hommes éclairés, qui, lorsqu'elle est 
unanime, se trouve presque toujours d'accord avec la vCrite ; et voila ce qu'ils trouveront dans un systémc de sod tés  
qui embrasserait toutes les sciences et tous les arts. 

Ces guides n'&gareront que bien rarement tant que ces socidtés renfermeront I'tlite des hommes &clairCs ; et si 
e l la  cessaient de la renfermer elles perdraient leur autoritd avant qu'elle pfit devenir 

Mais comment savoir si l'élite est effectivement renfermée dans la société savante ? Condorcet connaît la 

réponse. On se souvient en effet que dans ses réflexions sur les procédures électorales, un point ddlicat etait de 

déterminer les conditions du vote des hommes les moins éclairés. La solution était qu'il suffisait cependant qu'ils 

soient capables de reconnaître des hommes pius éclairés. Pour un optimiste comme Condorcet, croyant que le gofit 

du vrai est un sentiment naturel et même une passion humaine, satisfaire A cette condition n'est pas problématique. 

11 y a bien eu des cas de déchéance d'élites. Les querelles du jansénisme, par exemple, ont montre que la Sorbonne 

n'était plus l'élite des théologiens. Et, continue-t-il, ni la puissance royale, ni le clerg6 ne sont parvenus à préserver 

l'autorité de ces savants « parmi les amateurs en théologie ». Mais est-ce aux amateurs de theoiogie à juger? 

Auquel cas, on ne voit pas pourquoi les amateurs de sciences et la « bohéme littéraire » ne jugeraient pas les 

Académiciens. Condorcet récidive pourtant son appel au public : les universités, écrit-il, ont perdu leur prestige 

lorsque « les académies ont offert au public un foyer de IumPres plus brillant et plus pur 1)". Seraitce donc, encore 

une fois, au public de juger des lumiém des savants ? Pourquoi cafés et clubs ne seraient-ils pas en mesure d'0fti-k 

des lumières plus éclatantes et plus pures ? QuelIe est la probabilité qu'un public assez large n'ait pas assez de 

lumiéres pour arbitrer un conflit de savant? Faut-il distinguer entre bon public et ceux qui n'ont pour eux, selon 

Condorcet, que la conjonction d'une grande présomption, de beaucoup d'ignorance, d'une mauvaise tête, etc. ? 

Deux points meritent encore d'être soulignés ti propos de la justification du projet éducatif de Condorcet. Le 

r61e d'arbitre et de direction que joue la S.N.S.A, n'implique nullement que les savants soient ew-memes des 

enseignants. Tdleyrand insiste, lui aussi, sur la necessité de séparer enseignement et recherche. La dgle académique 

Ibid. p 164. 
" Ibid, p 164. 
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en vigueur sous l'Ancien Régime perdure donc, bien que l'heure du savant-professeur soit proche : 

Le talent d'instruire n'est pas le meme que celui qui contribue au progr& des sciences : le premier exige surtout 
de la nettett et de la mtthode ; le second de la force et de la sagacite [...]. Les habitudes que ces deux genres 
d'occupations font contracter ne sont pas moins diffdrentcs : dans l'un on prend celle d'éclairer ce qui est autour de 
soi ; dans l'autre celle de se porter toujours en avant ; dans l'un, alle d'analyser, de dCvelopper des principes ; dans 
l'autre celle de les combiner ou d'en inventer de nouveaux ; dans l'un, de simplifier les méthodes ; dans l'autre, de les 
gCndraliscr ct de les dtendrem 

Si l'analyse est la méthode suprême, son statut, déj8 litigieux dans la controverse avec Condillac, est ici de 

nouveau en question. Méthode et analyse sont en effet présentées ici comme des vertus professorales bien distinctes 

des combinaisons, des extensions généralisantes, et des inventions qui sont l'habitude des savants. Dialectique de 

l'analyse et de la synthése ? Condorcet est peut-être prêt à accepter une complémentarité des travaux des uns et des 

autres, mais souligne cependant un écart suffisant pour maintenu une diffërence radicale dans leurs statuts. En effet, 

de cette diffdrence d'hcbihcs, il conclut que les compagnies savantes doivent se démarquer de l'enseignement. 

Obliger les savants A enseigner serait un début de comption, car : 

[. ..] i 1 ne faut pas que les compagnies savantes s'identifient avec l'enseignement, et fassent, en quelque sorte wi corps 
enseignant : aion l'esprit qui doit les animer s'affaiblirait ; on commencerait B y croire qu'il peut exister pour des 
hommes voues aux sciences, une gloire tgale ii celle d'inventer, de perfectionner les dtcouvertes ; l'adroite rnddiocritt 
profiterait de cette opinion pour usurper les honneurs de l'esprit, et ces socittés perdant tous leurs avantages, 
contracteraient les vices des corps voués & l'instruction. Mais il faut qu'elles influent sur l'enseignement par leurs 
lu rn ihp ,  par leurs travaux, par la confiance que mdritent leurs j~~erncnts.~' 

Heureusement que les professeurs sont désormais des fonctionnaires publiques sous surveillances0", sinon le 

rapporteur du Comité d' Instruction Publique ne revendiquerait pas autre chose que la recomaissance par 

I'AssembIée de l'utilité d'un corps vicieux ! 

Comme il ne faut à la France qu'une seule société des sciences et des arts, le Comité d'Instruction Publique 

avoue s'Ctre <( écarté davantage des idées communes » concernant sa troisieme classe, dédiée à « l'application des 

sciences mathtmatiques et physiques aux arts »,. Et en effet, les Mémoires de 1791 adoptaient une solution 

apparemment plus libérale, distinguant sociétés des arts et sociétés scientifiques. Mais il est vrai qu'une telle 

distinction n'exige pas nécessairement des l i eu  ou des Mtiments distincts, du moment qu'elle est, comme 

l'instruction publique façon Talleyrand, h l'image des divisions administratives. Il suffit donc de marquer d'emblée 

la subordination des societés des arts aux socidtés savantes, les tâches des unes et des autres se trouvant ainsi 

dissociées, et les artisans privés d'une autonomie dont ils pourraient abuser. Le principe est similaire à celui règlant 

la dépendance du corps enseignant par rapport aux socidtés savantes. L'utilitd publique ne doit pas être prétexte A 

promiscuité, et l'utilitarisme ne doit pas brider les savants : 

Si vous introduisez dans Ics socittés savantes I'idde de prdfdrer les connaissances immtdiatemcnt applicables ii la 
pratique, d'tcarter les thtories qui nc présentent aucune uti1itC prochaine, don vous énerva en elles la force avec 
laquelle elles doivent s'élancer dans ces régions immenses ou repose la foule des vdrités encore cachées A nos 
regardssm. 

sa Condorcet, N Deuxikmc Mémoire O, op. cit, p 168. 
507 Ibid, p 168. 
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Inversement, si les artistes avaient un penchant trop accusé pour la spéculation, les sociétés des arts ne 

rempliraient plus leur mission qui est d'œuvrer au progrés des techniques et ainsi à l'utilité publique. L'écart entre 

socidtés savantes et sociétés des arts sera justement comblé par une classe intermédiaire. C'est la distinction dans 

l'harmonie : 

C'est A remplir cet intervalle que les socidtés savanta sptcialemcnt appliquées aux arts seront surtout destin& ; elles 
sauront profiter également et des découvertes des savants et des observations de l'homme de l'art ; elles établiront une 
communication immédiate entrc les vérités abstraites et les rtglcs de la pratique ; elles rendront la thtorie utile et la 
pratique éclairtc. Le savant y trouvera des observations de détail que sts expériences n'auraient pu lui faire connaître ; 
l'homme de l'art y puisera des principes qui auraient tchappé h ses recherches. La chaîne de I'activitt humaine ne sera 
point intemmpue depuis les plus sublimes méditations du génie jusqu'aux opérations les plus vulgaires des arts 
mdcaniques. 

Une raison officielle du rassemblement des arts sous l'égide de la S.N.S.A, position en retrait par rapport aux 

thtses des Mémoires, est encore d'ordre encyclopédique. Tout comme les sciences, mais dépendants de celles-ci, les 

arts s'épaulent les uns les autres. C'est pourquoi on ne pouvait pas rompre cette chaîne sans briser une liaison 

utile 1). C'est aussi un prétexte pour ne pas créer des corps à part, tels des sociétés de médecine, d'agriculture ou 

navales, indépendantes de la S.N.S.A. De plus, comme des sociétés independantes feraient double emploi avec la 

S.N.S.A, elles seraient délaisstes par les savants qui trouveraient leur 6mulation bien plus excitée par M une place 

dans la société qui embrassera la généralité des sciences nao. Appartenir il plusieurs sociétés flatterait inutilement 

les vanités, nuirait donc B l'égalité, et pourrait cantonner dans un seul domaine des hommes utiles dont les lumiéres 

pourraient être bénéfiques 4 d'autres. Grand pourfendeur de ceux qui croient que la pratique, incarnée par les 

artisans, peut passer avant la théorie, incarnée par les savants, Condorcet, prolifique auteur d'Eloges académiques, 

sait de quoi il  parle quand il affirme : 

D'ailleurs, je demanderai combien, par exemple, on trouvera d'hommes qui, n'ttant ni assez grands géomttrcs, ni 
assez habiles mkcaniciens, pour etre placés comme tels dans une socitté savante, peuvent accéltrer les progrb de la 
science navale ; combien vous trouverez d'agriculteurs qui, sans avoir un nom dans la botanique auront récllement 
contribué à quelque grand progrès de l'agriculture ; combien de mtdecins ou de chirurgiens, céltbrts comme tels, et 
non pas par leurs découvertes dans les scicnccs. Le talent pour ces applications, en le séparant du génie des sciences, 
ne peut être le partage d'un assez grand nombre d'hommes, pour en former un corps B part ; et loin de nuire ces arts 
importants, c'est au contraire les servir que de les réunir dans une grande socittt, oii chacun d'eux obtienne un petit 
nombre de 

Debats parlementaires 

L'exigence, formulée par l'Assemblée Ldgislative, d'un traitement global des problémes relatifs à la difiùsion 

des lumieres se heurte à des attaques fusant de toutes parts et critiquant aussi bien le régime de l'instruction primaire 

que le principe de supervision par une Société Nationale des Sciences et des Arts. Le systéme de Condorcet est 

d'ailleurs tellement monolithique, dans sa stmcture institutionnelle comme dans sa justification, qu'il est délicat de 

séparer dans les argumentaires des opposants et des défenseurs ce qui reléve de l'un ou l'autre niveau. 

Malgré l'insistance marquée ailleurs sur la révisabilite des institutions, ce projet fbt perçu par ses détracteurs 

comme rigide, injuste, et portant atteinte à la liberté, ii l'égalité, et au droit B l'instruction. Fruit de réflexions 

'Io Condorcef N &ippon sur I'OrganisahOn généraie de l'Instruction Publique ». op. cit., p 52. 
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académiques sur l'organisation scientifique - donc supposée consensuelle - des uistituîions politiques, le systéme 

propos6 ne fait pas l'unanimité. On y devine, sinon la trace du despotisme, du moins les manauvres de la 

corporation savante. A cela s'ajoutent des objections inspides par les critiques de Rousseau B l'encontre de la 

société formée par les gens de lettres, peut-être savants mais pas nécessairement vertueux. Or la Rdpublique exige la 

vertu. 

Les critiques les plus vigoureuses furent sans doute celles du députd Durand-Maillane, pourtant d'accord avec 

quelques points du hojet de Décret Ainsi, il estimait juste de faire de l'instruction une dette de la société envers le 

citoyen, de démasquer les charlatans qui cherchent sl subjuguer te peuple, de séparer domaine civil et domaine 

religieux, et de stimuler la vertu. n amour de la patrie et respect des lois »"'. Le fond de sa critique était que le 

Projet ne faisait pas assez pour l'institution de la vertu, et concédait trop A des sciences outrepassant les bornes de la 

philosophie et portant ainsi atteinte i4 l'égalité. L'effort national devrait se concentrer sur les premiers niveaux, 

plutôt que de s'éparpiller dans les cinq degrés proposés. 

Le projet, disait Durand-Maillane, « a été conçu dans un autre temps que celui où nous sommes ». Lui, 

envisageait un plan plus conforme « aux mœurs austéres d'une république » soucieuse d'une tgalité politique « plus 

rigoureuse » et d'une liberté républicaine qui « ne soufie pas qu'on la blesse, meme en faveur du mérite quand il 

n'est que personnel ». D'où son opposition à une « gradation N du primaire qui devrait, au contraire, se contenter 

d'inculquer les notions « simples et uniformes » qui font le républicain travailleur et vertueux. Pour cela un seul 

livre devrait suffire, un (( catéchisme national » sl l'usage des enfants et de leurs pères. 

Estimant que « nous devons avoir en vue principalement d'améliorer nos moeurs par le travail, et, surtout par 

celui des campagnes, de tous le plus utile, de tous le plus innocent », Durand-Maillane déclare que la nation devrait 

donner (( du travail aux bras valides et des secours aux infirmes » et s'inquiéter des journaliers soumis à la 

dépendance des riches propriétaires. II lui paraît plus urgent d'honorer cette dette que d'assurer la gratuit6 de toute 

l'instruction publique, celle du primaire étant sufisante. 

(( Peut-être ne sommes nous si corrompus que parce que nous sommes trop savants, mais nous serions injustes 

et bien ingrats si nous ne faisions honneur de l'inestimable trésor de notre liberté A la philosophie qui dcrit peu et 

bon, aprés avoir médit6 beaucoup et longtemps n. Comme Condorcet, Durand-Maillane semble las des jacasseries 

des phrasiers, mais penche nettement vers les thbes les plus radicales de Rousseau pour ce qui est des bienfàits du 

savoir. D'où sa rtserve sur l'utilité des plus hauts niveaux d'étude : les Iurniéres d'un honnête homme Ctant 

suffisantes pour hire un bon administrateur, un bon juge et même un bon législateur, ii faut se méfier de ceux qui 

tentent d'éblouir par de « faux signes de talent », le vrai mérite étant discret et subordonne à la vertu. Et donc, à 

ceux qui prétendent mériter durablement « des places » en raison de l'inhérence de leur (( talent N, Durand-Maillane 

oppose l'idée d' « une république, où il ne doit point y avoir de places fmes et lucratives, que le peuple ne donne 

point, et il n'en veut donner que de temporaires, ii des hommes de son choix )B. 

La volonté de distinguer ces prétendus talents de la vertu suffisante h l'administration républicaine est la taison 



pour laquelle Durand-Maillane ne tient pas B ce que la nation s'engage dans i'ins~niction supérieure. Ce type 

d'enseignement devrait être abandonné à toute la liberté du génie, des goQts et des moyens u. Si le projet de 

Condorcet est jugé appartenir 21 un âge révolu, la politique prônée par son opposant porte, quant h elle, l'empreinte 

de l'amateurisme scientifique du siécle finissant. 

Indifférent 21 l'intérêt politique de hautes études, Durand-Maillane l'est beaucoup moins 21 la menace que la 

hiérarchie du Projet de Décret laisse planer sur l'égalité. Déjà, le probléme de la répartition des écoles, d'abord 

équitablement répartk puis concentrées dans les villes et enfin dans la capitale, annonce (( l'aristocratie des cites 

sur les campagnes )). L'ambition corporatiste est encore plus nette lorsque, conformément au vœu de Condorcet, il 

est question de professionnaliser le corps enseignant. Faire un Ctat particulier et permanent A une classe de 

citoyens », à savoir les plus aptes h dominer et A guider l'opinion c'est former « une corporation formidable ». il est 

donc temps de dénoncer N la superstition pour ce qu'on appelle savants », de savoir entendre les oracles 

académiques », de se défier d'hommes (( pétris des vieilles routines des colléges D. Et convient-il 21 une republique 

de favoriser (( la théorie des sciences N au détriment de (( la pratique des arts utiles N ? 

La diatribe de Durand-Maillane est surtout critiquée parce qu'elle vise non pas les savants, mais les sciences 

elles-mêmes : l'orateur est allé bien pllis loin que Rousseau. Mais le (( lacedémonisme D qui hante son discours est 

de saison : il revient dans les critiques les plus sévéres du Projet qui soulignent le déni de l'urgence de l'égalité qui, 

selon Condorcet, ne peut ttre que réduite, et encore, long terme. Rabaut Saint-Etieme et, plus tard, Lepeletier de 

Saint-Fargeau - soutenu par Robespierre - vont développer le théme d'une éducation tlémentaire égalitariste et 

intégralement prise en charge par la nation. 

Rabaut Saint-Etieme, pasteur et défenseur de la cause protestante, accepte la distinction entre l'instruction 

publique qui « éclaire et exerce l'esprit » et l'éducation nationale (( qui doit former le cœur ». Il concéde lycdes, 

colleges, et même académies, B l'instruction (( qui s'enferme dans des murs n, mais se soucie surtout de I'dducation 

pour laquelle il faut mobiliser cirques, gymnases, maniement des armes, jeux et fëtes nationales. Soucieux de 

communiquer (( à tous les français B la fois, des impressions uniformes et communes », il cherche à emprunter aux 

prêtres, £ïns connaisseurs du pouvoir des catt!chismes, l e m  processions, cérémonies, sermons, hymnes, missions, 

pélerinages, statues, tableaux, etc. Ainsi, éclairant le prestige de ce pouvoir par le jeu synthdtique des facultés 

humaines, il rappelle cet étrange phénoméne : 

[...j au même jour, au même instant, chez tous les citoyens, dans tous les âges et dans tous les lieux, tous recevaient 
les mZmes impressions, par les sens, par l'imagination, par la m&noirc, par le raisonnement, par tout ce que l'homme 
a de ficultés, et par cet enthousiasme que l'on pourrait appeler la magie de la raison?'3 

Partisan d'une education prenant l'homme au berceau, Rabaut Saint-Etienne invite B ta construction, dans 

chaque canton, d'un Temple National, (c enceinte ombragée )) pouvant contenir toute la population. LA, tous les 

dimanches, une leçon de morale serait administrée au peuple assemblé, après lecture de la déclaration des droits et 

des devoirs. Pour les enfants fautifs de moins de quinze ans, il prévoit que leurs parents puissent les traîner devant 

'12 J. Guillaume, Proch-Verb- du ComitP d'lmtmction Publkpe dc la Convention Nationale, imprimerie Nationale, Paris, 
1889. Voir i'inttrvcntion de Durand-MailIanc, Vol 1, pp 123- t 3 1. Les discours de Durand-Maillant et Rabaut Saint-Etime 
sont reproduits dans : Condorcet, &rifi stv 1 'Imtmction Publique, op. cit. 
'13 Ibid., p 232. 



un Sénat - mixte - de vieillards, afin d'être censurés. Les meilleurs, en revanche, recevraient des prix. L'organisation 

des Etes tient une part importante dans le projet de Rabaut Saint-Etienne, le corps législatif ayant déterminer 

jusqu'ii la coupe des uniformes. 

La critique de Masuyer reste plus proche du systéme de Condorcet. Ce qui reste de l'intervention de l'orateur 

est un discours publié l'été suivant, en 1793, probablement aprés quelques remaniements. Masuyer y fait part d'un 

certain désarroi devant le probleme de l'éducation : ainsi, c'est (( grâce A la discussion et réfiitation des projets du 

Comité et de Condorcet [que] nous commençons A avoir quelques idées de la théorie de I'éducation nationale »5'4. 

D'accord sur le principe de transformer en un fait n l'abstraction purement métaphysique »''' qu'est I'dgalitt 

proclamée par la déclaration des droits, « fidèle interpréte de la nature D, Masuyer invite ii veiller ii ce qu'elle ne 

reste pas M un mot peu prks vide de sens D. 11 partage la plupart des vues de Condorcet : le but de l'instruction est 

de rapprocher tous les hommes d'une condition &ale et commune )) et ainsi de (( réduire en pratique cette théorie 

sublime D qu'est I'égalité. Il accorde aussi que l'instruction doit être graduelle, respectueuse des &es des individus, 

et « combinée N de façon à harmoniser (( les intédts mutuels et respectifs des individus et de la société N. Comme le 

montrent ses allusions aux diverses interventions motivées par le rapport de Condorcet, les points centraux des 

débats, outre le conflit entre vertueux )) et (( éclairés », sont l'égalité et l'independance, et par suite, le nombre des 

degrés du systéme, leur répartition et leur interdépendance. Ces questions vont bientôt jouer un r6le décisif. 

Masuyer est aussi partisan de l'universalité, de la publicité, de la mixité et de la gratuité de l'ensemble de 

(( l'enseignement des sciences D, le contraire revenant, selon lui, A dire au pauvre Tu n'es pas l'égal du riche ». 

Aussi, un systeme payant aprés I'iige de douze serait évenif de l'égalité », tout juste bon pour (( ces petits 

messieurs qui ont assez de fortune pour payer des précepteurs )) : on tromperait ainsi le peuple en lui promettant 

une égalité chimérique, dont on l'exclut impitoyablement par des institutions antisociales n. La société devrait faire 

disparaître (( i'obstacle de la fortune privée autant que la situation de la fortune publique peut le permettre N, les 

seules limites acceptables dans l'exploration des branches de la connaissance par un citoyen étant celles fixees par 

N I'imp&ieuse nécessité ou la faiblesse de son organisation physique ou morale ». Refiisant de « vendre 

l'instruction au pauvre D, envisageant même de (( privilegier le pauvre sur le riche N et d'envoyer (( les riches 

ignorants aux ateliers )) quand (< les pauvres seront devenus savants n, Masuyer, fidéle au principe de la cooptation, 

envisage cependant un mode de sèlection différent de celui prévu par Condorcet : 

Que les Cltves sortants choisissent entre eux un nombre donne de candidats, et que ceux-ci désignent les plus 
rntritants ; donnez B cette double Clection une pompe, une solennitt religieuse ; que les vieillards la pdsident ; que les 
femmes i'embellissent ; que ce soit une fête nationale ; que les Cl&ves se jugent eux-mêmes : jugés par leurs pairs et 
leurs rivaux. la nation est assurée de la sainteté des  élection^?'^ 

Malgré cette divergence, Masuyer demeure fidéle au principe académique de la sdlection naturelle au service 

de la patrie : « ceux que la nature appelle aux grandes choses seront facilement distingués N, les meilleurs étant 

destinés à devenir (t l'orgueil de la nation ». Il récuse cependant la prise en charge intégrale des enfants par la 

république, solution praticable à Sparte )) mais a bien bizarre dans une nation de vingt sept millions d'individus » 

'" Ibid., p 136. 
'lS Pour la dklaration de Masuyer, voir la vmion partielle donnée par L Guillaume, dans op. cit, pp 133-149. 

Ibid., p 146. 



et qualifie de (( visigoth )) le raisonnement opposant aux partisans d'un degré unique que leur point de vue revient B 

refiiser de mettre les sciences et les arts à la portée du plus grand nombre. Soucieux de concilier « instruction 

publique )) et (( surveillance des maurs nationales », il accorde B Rabaut Saint-Etienne que l'on sert l'égalité 

politique et civile en obligeant tous les individus B acquérir (( un art ou un métier N pour assurer bur indépendance. 

En matière de religion, il est, lui aussi, partisan de tenir la religion ii l'écart de l'instruction publique, y compris celle 

de la secte athée, (c la ptus antisociale de toutes, [...] superfétation monstrueuse du philosophisme )). La position 

mitigée de Masuyer montre surtout combien N la théorie de l'éducation nationale )) est encore loin d'être stabilisée. 

En revanche, après lui avoir reconnu le bienfait d'exister, mais aussi ses erreurs (4 utiles combattre )), Masuyer 

critique le Projet de Condorcet, marqué du sceau du passé : 

[...] ce syst&me ne me parait point coordonnd avec l'esprit d'une république moderne, et sunout avec l'esprit dc la 
Rtpublique fiançaise ;je crois que je pourrai dtmontrer mathCrnatiquement, non pas $L un Cornite académique, mais à 
la nation elle-merne, que cc s y s t h e  est tvcrsif de tout principe de libcrt6 ct d'tgalité, qu'il n'aurait d'autre effet que 
de crder deux classes d'hommes : celle de ceux qui pensent et raisonnent, et celle de ceux qui croient et obéissent 
[...]"' 

Contre le député Dupont qui (( raisonne en arithmétique )) pour tenter de lui prouver qu'il n'a pas (( le sens 

commun D et qu'il n'est besoin que de 20000 écoles, Masuyer défend le p ~ c i p e  d'une école par municipalité, soit 

40000 écoles. L'enjeu est de taille, car moins d'écoles préserve les deniers publiques, mais menace de porter 

atteinte à la trés névralgique dgalité. 

C'est surtout au +veau du secondaire que s'accentue la critique du systéme de Condorcet. Contrairement $î 

celui-ci qui escompte que les paysans iront passer leurs periodes de moindre activité dans les écoles des villes, 

Masuyer voit dans ce favoritisme géographique le début de (( la republique des riches et I'ilotisme éternel des 

pauvres D. Citant Condorcet, il relCve que les cultivateurs, hommes les plus utiles h la socidte, seront exclus des 

moyens de se préparer aux fonctions publiques. Aucun cultivateur, prétend-il, ne serait assez riche pour deplacer ses 

enfants dans des villes qui (( engendrent la degradation physique de l'espece humaine [et] la denégation des mœurs 

publiques et privées » alors qu'une nation (c ne peut être grande, riche, forte et durable, que par la campagne, [...] 

pépiniére des hommes, conservatrice des mœurs et de l'égditd D. Masuyer propose donc de multiplier les écoles 

secondaires afin que chacun puisse étudier (( presque sans se déplacer et sans frais », condition pour que la nation 

échappe iî a l'ignorance et la nullité la plus absolue ». 

A l'inverse, dans le systéme de Condorcet, une injustice scandaleuse s'accuse avec tes troisiémes, quatriémes 

et cinquiémes degrés, ou déborde une (( hémorragie d'aristocratie pecuniaire 1) : 

Quoi donc ! parce que l'on ne peut niveIer toutes Ics fortunes, vous voulez ajouter aw richesses l'avantage 
exclusif et inappréciable dc l'instruction ! Vous 6tez impitoyablement aux pauvres ces m h t s  moyens d'instruction 
que vous prodiguez aux riches avec une si lâche complaisance ! 

Quant B la Société Nationale des Sciences et des Arts, l'affront à la liberté est Maiment trop manifeste : 

Une Sociétd nationale et unique des sciences et des arts, administratrice suprême des sciences et des arts ! Eh 
quoi ! sommes nous donc revenus au quatorzitme siècle, où il n'ttait permis de penser que d'après des autorités, où la 
persécution accompagnait toujours la contradiction des opinions reçues 3 [...] 



Loin donc d'accueillir, vous repousserez avec une juste indignation la conception monstrueuse de cette Société 
nationale, un gouvernement aristocratique pour les sciences et les arts, gouvernement qui aurait ses lois, ses usages, et 
ses sujets particutiers ; un &minaire, un sacerdoce littéraire, qui nous ram&ncrait le colltge des pretrcs de Memphis, 
qui n t  serait bientdt qu'un foyer d'intrigues et de conuption, et qui en un mot ne sembk avoir Ctt imaginée que pour 
favoriser de petits intMts particuliers, aux dépens de la chose publique, et pour avoir le plaisir de créer des places h 
distribuer zl sa volonté. des places dont je serais presque tentt de croire que la distribution est dCj8 faite in petto. 

A cette corporation, ce « tribunal supreme [...] véritable parlement aristocratico-académique », O& 

contrairement au vœu de d'Alembert, la réputation )) n'est plus gage de talent mais présomption de vanité, 

Masuyer oppose un nouveau type d'étabtissement. LA, il ne suffira pas de dire (( Nous sommes des savants )) mais, 

contrairement ii ce que prévoyait Condorcet, il faudra enseigner et accepter un renouvellement incessant des 

membres par des hommes utiles ayant parcouru avec le plus d'éclat la grande carrière de l'insîruction publique ». 

En réponse au thtme de la caste de prt?tres monopolisant et pervertissant le savoir, I'Esquzkse offilla la seule 

réponse que Condorcet ait jamais su donner: la diffusion des lumiéres par l'instruction et la généralisation de 

l'usage de l'analyse. 

L'académisme, dont la Société Nationale des Sciences et des Arts paraît l'apothéose a d'autres adversaires 

dont la contribution B la ruine du projet de Condorcet sera décisive. Outre motifs et mobiles des exclus de la 

République des Lettres, des littérateurs de café, des amoureux de la nature, des adeptes de ['Harmonie Universelle, 

des curieux de l'Histoire Naturelle, des faiseurs d'expériences, les artisans, comme la montré R Hahn, donnent le 

coup de grâce au Projet de Décret et, par delà, B l'aristocratie littéraire et A ses bastilles, les academies. 

Le contrôle de l'Académie des Sciences sur les inventions &ait considérée comme une entrave insupportable ii 

la liberté du commerce et des échanges, pourtant vaillamment défendue par Turgot et Condorcet. Toutefois, comme 

nous l'avons vu, les Mémoires sur I'lnstruction Publique étaient nets : les petits secrets », dont tous les arts font 

usage, sont des obstacles au progrès et offrent un rehge (( B la mauvaise foi et la charlatanerie ». La traque de 

l'inventeur caché, alchimiste, empirique, faiseur d'expdrience occulte et manipulateur de jargon, théme récurrent 

depuis deux sitcles": n'est décidement plus de saison alon que se multiplient des socidtés cultivant la physique et 

les arts à des fins utiles. 

Dès 1790, alors que Marat a dejà entrepris son travail de sape, les associations libres d'artisans, Académie des 

Arts, Société des Inventions et Découvertes, Société du Point Central des Arts et des Métiers, etc., manifestent leur 

mécontentement devant le déni opposé à la reconnaissance de leur talent. La concentration dans les mains de 

l'Académie de l'ancien systéme des (( privileges )) ne fait qu'accroître leur griefs. En 179 1, leur situation s'améliore 

par une loi sur les brevets reconnaissant aux inventeurs la propriétd de leurs inventions. Le Bureau de Consultation 

des Arts et Métiers et le Bureau des Brevets, nouvellement créés afin d'enregistrer et de récompenser les inventions, 

consacrent, de Fdit, l'érosion du pouvoir de I'Academie. Malgré ses denonciations de l'esprit de corps, Boufflers, 

l'acaddmicien qui a mis en place ces projets, a cependant favorisé la représentation de l'Académie au Bureau de 

Consultation. Les revendications sont donc loin d'être satisfaites. 

A l'occasion de la publication du Projet de Condorcet, un tract fit appel à tous les artisans pour lutter contre un 

"' Voir nom thèse Autorilé et Publicité d m  fa Sciences: Encdes sur fa Vufgarisation &iertl@que, Univcrsitt Pi- 
M«idbFtanct, Grenoble, Février 1998, sur l'importance de ce thème en pam'culicr chez chez Mersenne, Mdebtanctit, 
d' Aiembcrt. 
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projet despotique : 

A tous les artistes. 
Si l'asscmbl& nationaie [...] décrétait un pareil projet, les monstmositt5s qui sont jounicllcment l'objet de la 

rtdamation des artistes, se perpCtueraicnt et sous d'autres dtnominations iIs resteraient soumis au despotisme dont ils 
gCMsscnt depuis trop longtemps, et si nuisible au progr& d a  arts [...] 

Le tract demande encore si les académies ont été plus nuisibles que profitables aux progrès des sciences et des 

arts. La Convention a donc de bonnes raisons de se préoccuper de l'éducation mais aussi de la dissocier de la 

question brillante de la Société Nationale des Sciences et des Arts. 

Condorcet ne laisse pas sans réponse les objections qui lui furent opposées. Dans des notes ajoutées & son 

Rapport et Projet de Décret, il discute les critiques qui lui ont été adressées. Sur la question des sociétés savantes, 

aucun argument nouveau : le talent et l'éthique des savants sont les seules garanties d'indépendance des décisions et 

d'émergence finale de la vente. Il n'est plus fait allusion au cosmopolitisme de la Rtpublique des Lettres, question 

dont l'importance devient cwciale en période de guerre et de patriotisme exacew. En déclarant que cc la rtpublique 

des sciences est universelle et dispersée, et il est impossible qu'aucune sociCté puisse se soustraire ii l'autorité 

souvemine de la république entidre us20, il tue profit de l'ambivalence du terne a universel )) et justifie deux aspects 

du projet : d'abord le caract&re monolithique et hidrarchisé de son systeme dducatif - la volont6 d'indépendance 

d'une société savante étant inéluctablement suspecte -, ensuite l'indépendance national de la S.N.S.A. En revanche, 

il admet implicitement la possibilité de I'ingerence dans les affaires internes de la République Française d'un corps 

échappant à tout contrale populaire. 

Un dernier article paru en janvier 1793 dans La Chronique du Mois ou les Cahiers Patriotiques, revenait 

encore sur ces questions mêlant progrès des sciences, instruction publique et ce que Condorcet appelait, maintenant, 

(( corporations savantes ». Là, il n'est plus question de défendre le corps académique dans son ensemble mais, par 

un appel à l'expérience, d'insister sur la division entre spéculation et pratique, non pas pour rappeler l'utilité de la 

théorie pour la pratique - comme dans le Rapport - mais pour souligner combien vertu et indépendance sont 

concentrées chez les spéculatifs : 

Pour juger ces corporations, d'après l'expérience, il ne faut d'abord considèrcr que celles qui ont eu pour objet la 
culture des sciences mathèmatiqucs et physiques, considérées comme objet de sptculation, parce que ce sont les 
seules qui ont joui jusqu'ici de quelque indtpcndance, et si on parcourt les recueils publiés par cts corporations, on 
verra combien, en attachant aux sciences quelques hommes A qui la méâiocritC de leur fortune n'aurait pas permis de 
s'y livrer tout entier, combien, en hcilitant aux autres la publication prompte de leurs travaux, ces corporations ont 
servi aux progrés des lumiérts. 

Dans son discours sur l'éducation du 26 Juin 1793, Lakanal s'inquiéte du risque encouni par la République de 

voir croître en son sein une « association de savants afkmchie de la surveillance des pouvoirs constitués N ou d'une 

«jurande des beaux-esprits »"'. Mais malgré ses efforts et le compromis tente par Grégoire pour sauver I'AcadCmie 

des malgrri d a  savants qui se presentent maintenant comme u artistes », le sort des academies, « corps 

monstrueux qui prodiguaient l'encens aux rois, et le dégoût aux hommes de génie )) est scelld le 8 aoQt : toutes sont 

51' « A TOUS [CS Artistes et Autres Citoyens U. Reproduit in R Hahn, o p  cit., p 306. 
" Condorcet, &rifi nv IeInst~ction Publique, sous la direction de C. Coutel. Editions Edilig Paris, 1989. a Note Ir, p 191. 
'*' Voir J. Guillaumc, op. cir., Tome 5, p 654. 
'" J, Guillaume, op. cit.* Vol 2, pp 240-260. 



supprimées. 

Alon que les savants amis de la république sont déjà en train de redorer le blason des sciences en se mettant au 

service de la république en guerre, le Courrier Français du 9 aoQt commente la suppression des académies. Aucun 

doute ne subsiste quant la subordination totale de la République des Lettres il la République. L'égalité doit etre 

radicale : 

[...] Grégoire fait, au nom du comité d'instruction publique, un rapport sur les seules corporations qui aient 
échappé h la faux de I'Cgalitd. II semble que la ftodaiitt ait voulu ttendre son empire jusque dans Ic domaine du génie. 
Les castes priviltgites dans l ' l h t  chtrissaient la liberté pour elles, et la fondaient sur l'esclavage et l'avilissement de 
l em semblables ; les castes qui s'ttaient tlevtes dans la république des lettres, avaient pris pour maxime ces paroles 

523 d'un roi : Nul n'aura d'esprit que nous et nos amis [...] . 

" Le Courrier Français, n0221, 9 aoQt 1793, page 3 14. Citt in J. Fayet, La Révalulion Française et la Science, Libraire Marcel 
Rivière, Paris, 1960, p 13 1. 



Un peuple à l'unisson 

Le mot doit faire naître I'idee ; l'idée doit peindre le fait : ce sont trois empreintes d'un même cachet, 
& comme ce sont les mots qui conservent les idées & qui les transmettent, il en résulte qu'il serait 
impossible de perfectionner la science, si on n'en pedectiomait le langage, & que quelques vrais que 
fussent les faits, quelques justes que soient les idees qu'ils awaient fait naître, ils ne transmetiraient encore 
que des impressions fausses, si on n'avait pas des expressions exactes pour les rendte. 

Lavoisier, Mémoire s w  la nécessird de rPfomer & de per/ectionner la  nomenclature de la  Chimie. 

Ofions donc l'analyse partout, dans les ouvrages destinés l'instruction, dans les explications que les 
instituteurs donneront, et faisons-en contracter l'habitude aux jeunes gens [...] 

Une autre consideration non moins importante, sans laquelle la méthode d'enseigner ne peut pas 
atteindre B sa perfection, a pour objet le soin que l'on doit mettre à ce que la nomenclature soit exacte dans 
tous les livres démentaires ; car les langues sont des méthodes analytiques, et les raisonnements dépendent 
presque entierement du langage. [...] Déjà des essais heureux de réforme, dans la langue de la chimie et de 
la physique, ont constaté cette vérité à la hce de l'Europe. C'est un mérite qui est particulier h la France. 

La langue française, qui de toutes les langues usitees aujourd'hui, est la plus propre aux sciences, 
parce qu'elle est la plus précise et la plus analytique, acquerra par cette améIioration, un degré de 
peflection de plus, et de nouveaux droits B devenir la langue universelle. 

L.F.A Arbogast, Sur la Composition des Livres Elementuires Destinés à 1 'I~t~truction Publique, 1 792. 

Pour les Lumiéres, si les hommes parlaient une seule et mdme langue, la popularisation des sciences s'en 

trouverait grandement facilite. Et si de plus la langue venait à refleter clairement l'ordre des iddes, les préjugés 

auraient mollis d'emprise sur les esprits et la conduite des affaires publiques s'en trouverait grandement simplifiée et 

assainie. L'avénement et la réussite de t'art social étant tributaires d'une large dissémination des sciences, on 

comprend dès lors l'enjeu que doit représenter une uniformisation de la langue pour ceux qui attendent d'heureuses 

conséquences politiques du progrés des sciences et des arts. 

Mais est-il seulement possible que les hommes puissent parler la même langue ? Nous avons déjB explicité à ce 

sujet des élements de réponse dont nous avons aussi montré certaines des liens logiques. Pour le parti 

philosophique, en effet, l'optimisme était autorisé en raison de l'étroite relation supposee exister entre origine 

sensible de la connaissance, caractére naturel de l'analyse, ordre des sciences, et possibilité de l'extension des 

Iumiéres. A la fois base naturelle et modéle suprême de la raison, point originel et couronnement fédérant les 

sciences et les langues, l'analyse devait permettre de comprendre et de depasser les disparités individuelles, et ainsi 

de fédbrer les opinions en faveur de la vente et de la justice. 



S'il parait acquis que parler une m h e  langue est une condition ntcessaire pour se comprendre, est-ce pour 

autant une condition suffisante ? Ne peut-on pas être victime d'une illusion consistant à croire que l'on se comprend 

sous prdtexte que I'on parle la m&me langue ou que I'on utilise les mëmes mots ? Cette question, sur laquelle nous 

allons voir Condorcet s'exprimer, est loin d'etre purement sp4culative. En effet, si I'on y répond par la négative, il 

n'est pas sûr que 1'011 va obtenir, en pratique, le bénéfice théoriquement escompte de la généralisation d'une langue 

supposte respectueuse de l'ordre analytique de la pensée. Dans ce cas, la mise en discours des sciences, le bon 

traitement qu'elles reçoivent par une mise en forme analytique, pourraient ne pas garantir la réussite du déploiement 

d'un art social. 

S'il n'est pas possible de venu ii bout de l'argument sceptique jugeant que l'usage d'une même langue ne suffit 

pas pour assurer la compréhension mutuelle, en matihre de diffusion des sciences la situation pourrait etre 

catastrophique. Ne pas se comprendre n'est-ce pas l'analogue de parler des langues différentes, et ne se 

retrouve-t-on pas dans une situation comparable il celle que Condorcet dechiffre dans l'Histoire lorsque, selon lui, le 

savoir scientifique fut confisquC par des prêtres, camouflé par une langue ésotbrique, et mis au service de privilégiés 

au détriment du peuple ? A l'inverse, la langue universelle est peut-être une utopie. Toutefois, il semble clair qu'elle 

indique le cap que doit suivre une politique éclairée et son p r o g r m e  de diffusion des véritts des sciences. Surtout, 

se banalise ici une contribution essentielle I'émergencence de « vulgariser c'est traduire » : en matihre de 

popularkation de sciences, fa dimension linguistique tient désormais un rôle de premier plan, et non seulement du 

point de vue gdndral d'une thdorie de la connaissance, mais surtout dans ses conditions d'applications A la sociw. 

Le rapprochement entre langues et sciences permis par la rnediation de l'analyse fait que la question portant sur 

le caractére suffisant de l'usage d'une même langue se répercute dans ['ordre des sciences. N'y a-t-il pas en rnatiére 

de science, comme en matiére de langue, non pas subordination mais complémentarité et peut-être même 

indépendance mutuelle des sciences ? La question n'est encore qu'esquissée, et demeure de toute façon encore 

étrangére il la perspective des hommes des Lumieres : leur réponse à ce qui pourrait ressembler I un defaut 

d'explicitation anaipique va rester un appel B plus d'analyse. Ainsi, nous verrons que dans son projet de langue 

universelle, Condorcet va surtout chercher ii elaborer une fangue dédiée aux seules sciences, mais destinée h en 

faciliter les opérations et l'exposition publique. On verra même que cette langue est mise tout d'abord au service de 

I'algebre, comme si la perfection analytique de cette langue prdtendument parfaite, n'était déjh plus suffisante et 

nécessitait quelque chose comme une méta-analyse. 

On va retrouver ce type d'appel à un surcroît d'explicitation analytique au cœur des plans d'éducation élaborés 

par les révolutionnaires. Ainsi la priorité accordée par les assemblées ii la r6daction d'ouvrages élémentaires est 

assortie d'une demande d'un surcroît d'intelligibilité que les sciences n'auraient pas en elles-mêmes : en vue d'être 

accessibles à tous, ces livres devront impérativement être simples et clairs. II n'y a pas attitude plus hostile B l'idée 

d'une traduction des sciences qui les laisserait en état : il faut au contraire les rendre universellement intelligibles en 

choisissant ta meilleure voie pour les énoncer. Et même si pésent surtout des arguments plus immédiatement 

politiques et militaires sur le projet de révolutionner la langue - en particulier par l'anéantissement des patois - on 

va y retrouver le même vœu de réduire il l'extrême l'abus des mots qui fàit obstacle B une universalisation de la 

connaissance des vérités scientifiques et assure ainsi le succès du charlatan et du tyran. 



L'universalité de la langue 

Didactique 

Dans le deuxihe des Cinq Mémoires sur l'lnstmcfion ~ubl ique~~' ,  au cours d'une longue digression, 

Condorcet aborde la question de l'apprentissage de la lecture lors de la premikre année d'école. 

Après avoir vigoureusement dénoncé l'usage du latin - langue étrangere et langue de la superstition - il réitére 

quelques théses linguistiques jugées fondamentales : la langue est formée d'éldments simples, les mots sont associés 

B des idées qu'ils expriment, et les assembler en phrases permet d'élaborer ou d'éclaircir le sens de celles-ci par 

combinaison des significations atomiques des mots. Aussi, 

II est impossible de s'entendre en lisant les phrases memc les plus simples, si l'on n'est pas en ttat d'en pouvoir 
lire couramment les mots isolés ; autrement l'attention est absort& par celle dont on a besoin pour reconnaître les 
lettres ou les syllabes. La première partic de ce livre [de lecture] doit donc contenir une suite de mou qui ne forment 
pas un sens s u i ~ i . ' ~  

Comme il n'evoque pas ici la question du sens des premiers mots, on peut supposer que Condorcet admet que 

certains ont des significations plus (( simples N que d'autres. En tout cas, il suggere de ne présenter que ceux 

qu'un enfant peut entendre, et dont il est inutile de lui donner une intelligence plus précise ». Tout B fait dans 

l'esprit des théories linguistiques de Turgot sur le langage, l'éclaircissement des mots nouveaux se fera par un 

mouvement réciproque, allant de la phrase au mot. A la suite des mots nouveaux présentés B l'enfant, il faudrait 

donc placer des phrases ((extrêmement simples [...] et qui exprimeraient quelques-uns des jugements qu'il a pu 

porter ou quelques unes des observations qu'il a pu faire sur les objets qui se présentent habituellement A lui n. Ces 

phrases destinées tt lui faire reconnaître l'expression de ses propres pensées N seraient proposées i l'occasion 

d'une « explication de ces mots [pi..] deviendrait [...] un exercice amusant n. Se pose alors la question de 

l'évaluation de la rdussite de cet exercice d'application des mots à la pensée. Dans la perspective de la théorie 

linguistique de Condorcet dont l'ontologie met en jeu ces deux entités que sont les (( idées )) et les (( mots n, quelle 

garantie a-t-on que le mot est bien associé B l'idee qui lui convient ? Si l'intelligence des mots nouveaux est peu 

précise, l'expression verbale de la pensée n'est-elle pas condamnée il  être de plus en plus imprécise puisque les 

phrases sont des combinaisons de mots imprécis et que, dés lors, les erreurs risquent de s'accumuler ? Faut-il, 

comme Buffon avec le calcul des probabilités, faire des approximations a priori et négliger ainsi Ies 

indéterminations propres aux éléments que sont les mots ? Questions d'autant plus pertinentes que Condorcet, 

comme Condillac, Talleyrand, et bien d'autres, établit en permanence un parailéle entre langue et calcd, et qu'ii 

s'intéresse justement au probiéme du cumul des erreurs, aussi bien dans le cadre de la recherche des lois naturelles 

que dans l'art social, ii commencer par le probléme des dections. La réponse ne sera cependant pas apportée dans 

les Cinq Mémoires. 

Le sentiment de la pitie ayant été développé chez l'enfant, et le peuple étant lui-même censé devenir 

s u f f i e n t  sensible et doux )) pour qu'on (( ne s'effraye plus de voir la puissance résider entre ses mains », 

524 Condorcet, Cinq MémoYes nu 1 ' I~ tmcr ion Publique, Park, 179 1, réédition GF-Flammarion, Paris, 1994. 
'2~ Condorcet, r Dcuxitme Mémoire )>, Cinq MCinoirrr sur l 'Imtmctiion Publkpe, op. cit., p 1 12. 
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Condorcet revient alors au probléme de ce qu'il appelle « l'explication » des mots, un instant délaissée. Doit-on 

suivre Ie précepte selon lequel il ne faut employer avec les enfhnts que des mots qu'ils puissent comprendre ? 

Quoiqu'il en soit, il conseille de commencer par des choses simples et de se souvenir que « découvrir la 

syntaxe » rdsulte G d'une sorte de routine ». II tient aussi à éviter la question « métaphysique » d'une possible 

diffdrence (( entre les idees que différents hommes attachent un mot, même quand, paraissant convenir entre eux 

du sens qu'il présente, ils adoptent également les propositions où ce mot est employé nu6. En sommeT s'il y a 

compréhension mutuelle, donc a posteriori, Condorcet invite à pratiquer l'amalgame ou l'approximation unifiant la 

relation multiple entre les diverses idées et le mot. En revanche, il lui pmnt difficile d'éviter un autre aspect du 

probléme, à savoir le fait bien établi que « les mots expriment évidemment des idees différentes suivant les divers 

degrés de science que les hommes ont acquis ». On retrouve ici une de ses thèses favorites : la richesse, la qualité et 

la précision de l'expression, en somme sa « vérité » est proportionnelle au degré d'éclairement. En d'autres termes, 

plus on est savant, plus on parle correctement, c'est-&-dire naturellement. 

L'association du mot et de l'idée n'est donc pas, en général, univoque et ceci peut avoir des conséquences 

fficheuses dans le processus de diffusion des lurniém. Ainsi. le mot « or d2', « réveille » des iddes différentes selon 

qu'il est perçu par un homme instruit, par un ignorant, par un physicien et même par un chimiste, ce dernier ayant le 

plus d'idées sur la question. Remarquons ici, en faisant appel au calcul des combinaisons et en acceptant l'ontologie 

des (( mots » et des <( iddes », que le probléme de la traduction se démultiplie si l'on ne traduit pas que les langues, 

mais dés que l'on accepte aussi que les mots « traduisent » les iddes. Pour peu qu'entre deux locuteurs ayant chacun 

son idée et son mot - les deux paires n'étant pas a priori identiques - il existe déjà quatre façons de combiner les 

deux paires de mots et d'idées. Si l'on représente par c et C l'idée et son expression verbale chez le premier 

locuteur, et par y et ï' celles du second, on peut avoir les échanges suivants : c - C A - c  s'ils associent les mtmes 

idées aux mêmes mots et parlent la même langue, c-C-C-y s'ils parlent la même langue mais n'associent pas les 

mêmes idées aux mêmes mots, c-C-r-c s'ils ne parlent pas la même langue mais pensent la même chose, et enfm 

c-C-ï'-y s'ils parlent deux langues différentes et pensent différemment. Le cas discuté ici par Condorcet est le 

deuxibme, celui où les mots sont les memes mais les idées différentes, alors que dans l'interprétation la plus banale 

de ce qu'est une traduction, on se place généralement dans le troisiéme scénario où l'accord des mots est censé être 

arbitre par la communauté de pensée. Le probkme abordé ici par Condorcet pourrait ainsi etre rapproché de celui 

du vulgarisateur. 

La définition d'un mot, écrit-il, permet surtout de le distinguer d'autres mots. Cependant cette distinction opére 

au sein d'un genre : ainsi les mots « or », « bélier » ou « avoine D n'ont pas le même sens dans la tête d'un paysan ou 

d'un naturaliste, mais leurs ddfmitions ne dépendent que de ce qui les distingue respectivement d'un autre métal, 

d'un autre animal, ou d'une autre plante. Les défmitions sont donc variables d'un homme A l'autre mais plutôt 

respectueuses du bon ordre de la nature. Ainsi, la dispersion des langues n'est pas totale. 

526 [bid., p 1 17. 
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Mais ne mélangeons pas ruraux - ou amateurs d'Histoire N a e l l e  - et géométres. Noblesse philosophique 

oblige, il y a exception à I'arnbiguTtC générale pour K les mots qui expriment des idées abstraites très simples, et 

dans un autre sens pour ceux qui sont susceptibles de véritables dtfmitions, tels que les mots des sciences 

mathématiques d2'. 

Dans la tradition qui était ddjh celle de la Logique de Port-Royal, une définition veritable D se caracterise par 

l'univocité. Un cercle est la courbe dont les point sont dquidistants d'un point dénommé centre, et cela vaut pour 

l'enfant comme pour le mathematicien. Mais l'idde réveillée par le mot cercle dans l'âme de l 'enht  et dans celle 

du savant n'est pas essentiellement la meme, sa compréhension varie : elle peut ainsi s'arreter il la définition, ou tout 

aussi bien à l'ensemble des propriétés du terme, ou encore à une partie d'entre eux . Néanmoins, G comme il serait 

possible de donner une autre définition du cercle [ ... à savoir] une autre propriété de laquelle toutes les autres 

dériveraient également N, lors de la prononciation et de l'audition du mot a cercle N deux hommes n'ont pas 

forcément la même id& en tete. Et pourtant il vont s'entendre, tout comme on s'entend avec des mots désignant des 

substances physiques w .  Qu'est ce qui rend alors possible la bonne entente mal@ cette disparité d'idées ? « C'est 

que les propositions formdes de ces idées diffdrentes et exprimées par les memes mou sont Cgalernent m ie s  N'". 

Qu'importe alors qu'un mathematicien adopte la définition standard du cercle et son interlocuteur une autre 

proprieté vraie : la vérité simultanée des deux propositions leur fournira un terrain d'entente. En revanche, dans le 

cas du vocabulaire relatif aux substances physiques )r, la situation est plus délicate en raison d'une possible 

ambiguïté des termes. C'est pourquoi il est clair que pour être consensuelle, une langue gagne à être univoque, donc 

de type gdornétrique. Que se passe-t-il, au contraire, avec le fameux métal jaune ? 

Celui qui dtsigne par le mot or une substance malléable, ductile, de couleur jaune et trts pesante, s'entendra avec 
un chimiste dans tout ce qu'il diront de I'or, quoique ce chimiste ait ajout6 4 cette idCe d'autres propriétés, pourvu que 
les propositions dans lesquelles ils emploient le mot or soient tgalement vraies pour ces deux idées difftrmtts : mais 
ils cessenient de s'entendre dans toutes les propositions qui seraient vraies pour une substance ayant toutes les 
proprittts que te prcmicr connaît dans ce qu'if appelle or, et qui ne Ic seraient pas pour une substance ayant toutes 
celles que le chimiste reconnaît dans I'or. Telle est la diffWnct entre la mots qui expriment des idées mathématiques 
et ceux qui désignent d a  objets  del^.'^^ 

Ainsi, contraVernent ik la situation rencontrée avec les mathématiques, il est particuIi&rement dtlicat de 

s'entendre sur des propositions incluant des termes dont les propridtés ne sont pas dérivables les unes des autres. La 

remarque vaut pour les substances physiques, et afortiori pour les idées morales car les mots du langage ordinaire 

les exprimant ne sont ni susceptibles d'une (< analyse rigoureuse n, ni affectés des (( qualités naturelles d'un objet 

réel ». Optimiste, Condorcet estime cependant qu'on peut tout de même s'entendre, même s'il est f ade  de (( cesser 

de le pouvoir D. II n'apportera maiheureusement pas de solution pour temps de crise. 

L'entente perdure donc tant qu'il y a assentiment des interlocuteurs sur la véritC des propositions énoncées, 

c'est-Mire aussi longtemps qu'aucune des qualités que l'un associe à l'objet en question, n'est contredite par les 

affumations de l'autre. Condorcet n'aborde pas ici la question de savoir quels rnoti£k le non-chimiste peut avoir de 

croire le chimiste qui prétend que ce que lui, t'ignorant, prend pour de I'or ne l'est pas. Cette situation arrive 

Condorcet, H Deuxième Mémoire r. Cinq Mérnokes w i*illstmctiion Ptlbiique, op. cit., p 1 17. 
529 Ibid., p 1 18. 



pourtant, par exemple, à l'occasion de la découverte, par le chimiste, d'une propriété nouvelle, propriété que ne 

satisfait pas un candidat habituel, pourtant malléable, ductile, jaune, pesant, et objet de convoitise. Pourquoi la 

question est-elle laissée en suspens ? Sans doute parce que Condorcet écrit pour l'avenir, pour une époque de large 

d i h i o n  des lurniéres, époque idéale mais possible, l'époque de l'Atlantide. Alors, en effet, l'ignorant en chimie 

sera suffisamment délivre de ses préjugés pour pouvoir s'en remettre à l'autorité du chimiste, tout comme les 

votants peu éclairés devraient, dés maintenant, faire confiance aux hommes éclairés. En attendant, surtout en un 

temps où l'arrogance académique est sévérement dénoncte, de tels malentendus linguistiques ne peuvent 

qu'accentuer un contentieux déjà lourd entre les savants et ce commun des mortels qui ne forme pas un bon public. 

Avec l 'enht, la stratégie à adopter est claire : il n'est pas n6cessaire de tout lui apprendre sur un sujet 

Qu'importe alors qu'il ne distingue pas entre les formes grammaticales du passé simple et du passé composé, car 

seule une nuance lui échappera et le h ç a i s  n'aura pas, à ses yeux, d'avantage sur une langue dtpourvue de cette 

distinction. L'enfant sera N comme ceux qui n'entendent de deux mots synonymes que ce qu'ils ont de communs et B 

qui leur difference échappe »"'. Pour qu'il emploie un mot avec justesse u, il suffit donc qu'il retienne un nombrr 

de propriétés suffisantes pour qu'il puisse distinguer un animal, une plante, ou une substance de tous ceux qu'il 

connaît lui-même ». Remarque décisive, car le mot juste ne garantit pas l'idée juste : si l'erreur de l'enfant qui 

appelle (( pie w un renard est manifeste, quelle certitude a-t-on que celui qui appelle renard n un renard pense bien 

renad, et non pie ? Si l'enfant est encore une de ces ((âmes pures et naSves »532, il en alors dificile d'imputer 

l'erreur, comme d'habitude, aux fameux prejugés de l'enfance. Peut-on soupçonner un vice dans la sensation, ou 

dans son l'analyse ? Impossible que ce soit dans l'analyse, puisque l'âme est vierge. Défaut de sensation ? Ce serait 

contredire la these affinnee, par exemple, dans les premieres lignes de I ' ~ ~ ~ s e ,  et selon laquelle l'homme naît 

avec la faculté d'apercevoir et de distinguer les sensations simples composant toutes les sensations. Si ni la pureté 

des âmes enfantines, ni la rectitude de l'analyse ne peuvent être remises en question, une autre solution est de 

supposer un peu lâche le lien entre les mots et les idées, mais néanmoins suffisamment ferme pour empêcher toute 

confusion avec les autres idées. 

Condorcet a prévenu qu'il ne s'aventurera pas dans ce genre de métaphysique ; aussi restons en, avec lui, B la 

justesse de l'usage. 11 met d'ailleurs en garde contre l'illusion d'une explicitation totale de la signification, jugeant 

absolument néfaste il t'intelligence humaine l'exigence de « n'apprendre les mots qu'après avoir rigoureusement 

analys6 les idées qu'ils expriment »a3, exigence aussi dhesurée que la prouesse inverse. Plus sagement, il vaut 

mieux commencer par : 

(...] des idées vagues et incomplétes, pour acquérir ensuite, par I'exptrience et par l'analyse, des iddes toujours de 
plus en plus précises et complttcs, sans pouvoir jamais atteindre Ics limites de cette précision et de cette connaissance 
entitre des objets?34 

AfErmation ou l'on retrouve l'analogue de ce qu'il appelle (< fàit hypothétique », construction seulement 

probable bien qu'élaborCe à partir des N fâits réels n. Précision et complétude n'exigent pas plus dans le cas des faits 

"' Ibid., p 120. 
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que dans celui des idées, une connaissance absolue de l'objet. Croire avoir accddd A une telle connaissance serait de 

toute façon illusoire. D'où, en matiere de connaissance comme d'action, l'importance que rev&t la ctédibilitd des 

hommes. D'ou, encore une fois, l'importance politique du jugement des hommes éclairés. 

Dans l'univers de l'enfance, se rencontrent des situations semblables ii celle produite par Ia confkontation entre 

chimistes et non chimistes. Un mot qu'un enfant peut comprendre est un mot exprimant une idée qui est (( à sa 

portée 1). Petits et grands peuvent donc s'entendent dans la mesure ou l'idée de l'enfant ((ne renferme rien de 

contradictoire )) avec celle de u l'homme fait ». Ainsi, point d'idées fausses chez les enfants, mais seulement des 

idées (( incomplétes et indéterminées, parce qu'il ne peuvent en avoir d'autres n, ce qui exigerait l'instauration d'une 

langue spéciale pour eux. Remarquant que les langues (( ne sont pas l'ouvrage des philosophes )) et donc qu'un mot 

n'est pas associé sans équivoque & une « idée commune et simple », Condorcet invite donc A savoir se contenter du 

vague. En effet, de ces langues : 

[...] jamais meme on ne peut espdrtr qu'elles atteignent cette perfection, puisque les mots ne se formant qu'après les 
idees a par la nécessitd de la exprimer, Io progrès de l'esprit pdddent nécessairement ceux du langage."' 

Une menace ne plane-t-elle pas sur l'Analyse dans la mesure où, pour faire connaître aux enfants des ({ objets 

physiques » ou attirer leur attention sur des (( idées morales », une analyse ({ exacte, quoiqu'incompléte )) est difficile 

à mettre en œuvre ? Et cela d'autant plus qu'il est (( impossible d'analyser avec le même scrupule les mots d'un 

usage vulgaire qu'on est oblige d'employer pour s'entendre avec eux »s36 ? La solution alors envisagée par 

Condorcet ressemble fort h quelque chose que l'on pourrait baptiser (( traduction 1) : 

I I  y aura donc pour eux [les enfants], comme pour nous, deux manitres de comprendre les mots : l'une plus vague 
pour Ics mots communs, l'autre plus précise pour ceux qui doivent eire l'expression d'idées plus réfléchies. A mesure 
que l'esprit humain se perfectionne, on emploiera moins dc mots de la première manière, mais jamais ils ne 
disparaîtront cntitrement du langage ; et, scmblablcmcnt, il faut, dans l'éducation, chercher B en diminuer le nombre, 
mais n'avoir pas la prttcntion de pouvoir s'en 

Étonnant constat de la part de celui qui condamne, dans l'Esquisse, le double langage des prt5tres, source de 

toutes les miséres de l'humanité. Mais l'usage d'une langue vague et flottante n'est envisagé ici qu'A titre 

provisoire : une mesure du perfectionnement de l'esprit humain est ici, comme chez Condillac, le plus petit nombre 

des appellations vagues. 

Comme le parler scientifique est plus parfait et tend donc, naturellement, il l'universalité, il ne faut pas hésiter ti 

recourir aux termes (( techniques D dans les ouvrages destinés aux enfants, car (( cette langue scientifique est toujours 

mieux faite que la langue vulgaire nS3*. Les conventions y sont, en effet, moins tacites, les mutations plus explicites, 

les idées plus a prdcises les objets désignés plus « réellement distincts n et les noms postérieurs » à l'analyse. 

Mais en revanche, conformdment aux canons du beau parler académique, il est de bon go& de bannir ces termes 

techniques (( des ouvrages purement littéraires N où ils pourraient surtout repandre de l'obscurité et blesser (( la 

délicatesse ou l'orgueil des lecteurs ». La Langue des savants ne sera pas impérialiste et ceux qui auront la charge de 

disséminer les sciences sauront trouver l'èquilibre entre l'usage du mot juste et I'dvitement des terminologies 



rebutantes. Les grands d o ~ e u r s  de leçons de physique expérimentale du XVIIIe siecle l'avaient déji compris, les 

Nollet, les s'Gravesande ou les Musschenbroek ayant déjB sacrifié au bon goût en reléguant les mathématiques en 

annexe de leurs ouvrages. 

Langue et histoire 

Jusqu'B présent nous n'avons pas entendu Condorcet proclamer langue la plus parfaite la langue de fa nation la 

plus éclairée, à savoir la langue hça i s e .  Pourtant, le perfectionnement de l'esprit semble aboutir, en cette fin de 

XVIIIe siécle, ti une sone d'universalisation de la langue des lumiéres. Ce point est d'autant plus important que 

l'éducation du genre humain, ainsi que nous l'avons vu, semble suivre des voies analogues B celle des enfants. 

Le lien entre diffusion des lumières et pratiques linguistiques est maintenant abordé d'un point de vue 

historique au fil des dix « Epoques » de l'ficpisse. En effet, comme l'avait déjA noté Turgot dans son (( Tableau 

Philosophique des Progrès Successifs de l'Esprit Humain », lors de certaines périodes de l'Histoire, usage et 

maîtrise du langage se sont révèlés étroitement associés au progrés des lumiéres. Au gré des diverses politiques du 

savoir, langue et science sont comme soumises A des alternances, que Condorcet baptise oscillations », entre 

phases de progrès et d'obscurantisme. Or, n'en déplaise A Rousseau, la somme algébrique de ces oscillations est, en 

moyenne, positive. Aussi, te tableau est bien celui des progrés de t'esprit humain. Mais, a s'il existe une science de 

prévoir les progrès de l'espéce humaine, de les diriger, de les accélérer, l'histoire de ceux qu'elle a fait en doit être 

la base premiére »539. Ainsi n'est que probable la fin heureuse de l'Histoire, l'avènement de cette Atlantide, cite 

savante empruntée 3i Bacon et demiére des tt Epoques D de l'Esquisse, extrapolée et esperée après l'âge 

contemporain, déj8 si éclairé. 

Dans le cas de la langue, il l'image de celui des lumiéres, ces heureuses phases fuiales, prolongent et 

perfectionnent les stades antérieurs, marqués surtout par la restauration des facultés originelles de I'entendement et 

par la reco~aissance des droits naturels des hommes. Or, forme originelle et perfectionnement supreme de la 

langue sont intimement liés, ne manifestant qu'une même a nature », cause commune du bon sens, de la justesse du 

calcul et de ce qui fait acquiescer ii la vtrité, au droit, et à la justice. Comme chez Condillac, l'universalisation de la 

langue va nécessairement de pair avec ce retour à la nature humaine, [es pdriodes intermédiaires étant caractérisées 

par l'occultation et la confscation du savoir par des castes charlatanesques dont les artifices obscurcissent le verbe. 

Comme on l'a vu avec Marat, la dénonciation d'un véritable comptot linguistique est encore au cœur de la 

ddnonciation de l'aristocratie littéraire et de son chef de file scientifique, il f'dcoute de l'effet produit par chacune de 

ses phrases. 

Tous les espoirs sont permis a partir de la huitiéme Epoque, avec l'invention ddcisive de l'imprimerie. Le 

progrès se confirme au fil des deux étapes suivantes et laisse espérer a la destruction de l'inégalité entre les nations ; 

les progr& de l'égalité dans un même peuple ; enfin, le perfectionnement réel de l'homme nYO. Cette courbe 

538~bid , p 12 1. 
n9~ondorcct, misse d'un Tableau Hutorkpe des Progrès & 1 'fiprit H-ir, DWtme &oque, Pa& 1793. Ici, Editions 
Garnier-Flammarion, Paris, 1988, a Intmductionn, p 88. 
" Ibid., n Dixième Époque n, p 266. 



ascendante est le plus sérieux (( motif de croire )) aux promesses de l'Atlantide : une rupture chaotique de la pente 

n'est pas impossible, mais sa probabilité est plus faible que celle d'une poursuite de la courbe ascendante. 

Concernant le langage, le premier stade recensé est l'invention de l'écriture. Son histoire, version Condorcet, 

exige quelques prbupposb implicites. Ainsi, au premier état de civilisation ayant été a observ6 uY1, des usages 

tenaient déj8 lieu de Ioi - tout comme dans la doctrine physiocrate - et les hommes avaient (c une forme grossitre 

de gouvernement ». Ils ont aussi une langue (( pour se communiquer leurs besoins D. Ce sont encore des besoins, 

mais cette fois-ci nouveaux, qui présideront à I'invention de l'écriture : fucer un fait plus précisément que par la 

tradition orale, laisser des messages aux absents, stabiliser les constatations, pallier aux insuffisances des souvenirs 

des temoins, convenir de conduitesY2. Quelle que soit la vérite de cette num&ation, elle reprend tous les grands 

domaines de l'art social où l'Analyse devrait trouver une application : besoin de précision, besoin de contrevenir 

aux fluctuations et au manque de fiabilitt des opinions et traditions populaires, consignation des décisions, 

législation. Faute d'un tableau complet de l'art déployé pour inventer l'écriture, il faut se contenter d'une 

formulation lapidaire et paradoxale, soulignant encore le rapprochement naturel entre calcul et langage : On sentit 

donc le besoin de l'écriture, et elle fut inventée ». Un signe, qui était (( une vdritable peinture », est i l'origine de 

l'invention de l'écriture. Puis, à cette reproduction vérace succéde, on ne sait comment, (( une peinture de 

convention qui ne conserva que les traits caractéristiques des objets ». Ici, on reconnaît le dépouillement 

caractéristique du processus d'abstraction tel que l'envisagent les philosophes des lumikres. S'y effectue ce que l'on 

pourrait appeler une (( conventionaIisation du naturel n, étant entendu que « conventionnel ), ne s'oppose pas A 

(( naturel », et n'implique ni steriiité heuristique, ni arbitraire, ni rupture avec le bon sens. Ici encore, Condorcet 

n'éclaircit pas cette phase critique, se contentant d'une hypothèse commode : (< L'origine de ces signes, comme celle 

des mots, dut s'oublier z i  la longue ». Bilan : l'homme avait deux langues, l'une écrite, l'autre parlée. 11 les apprenait 

toutes deux, ainsi que leur (( correspondance réciproque N. 

Les liens entre langue et analyse combinatoire se précisent lors de la phase suivante, quand l'un des premiers et 

décisifs succès de 1' ((observation » fbt accompli par des (( hommes de génies, des bienfaiteurs etemels de 

l'humanité Bien que leur identitt soit oubliee, Condorcet n'hésite pas à parler en leur nom : 

[... ces génies] obscrvtrent que tous les mots d'une langue n'&aient que les combinaisons d'une quantitd trts limitée 
d'articulations prcmiéres ; que le nombre de celles-ci, quoique très borné, sufisait pour former un nombre presque 
infini de combinaisons diverses. Ils imagintrent de désigner, par des signes visibles, non Ics idks  ou les mots qui y 
répondent, mais ces dldments simples dont les mots sont composés. 

Conséquence de l'invention de l'écriture alphabétique : peu de signes peuvent tout &rire, (( comme peu de sons 

sufisait pour tout dire D. On reconnaît 18 le'principe et la fin de ce qui, dans les théories linguistiques classiques, est 

tenu pour être le (( perfectionnement 1) de la langue. Autre conséquence capitale, la langue écrite s'identifie i la 

M l  Observé esscntiellemcnt au présentw, c'est A dire au travers de t( récits de voyageun » . Voir p 85. 
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langue parlée. Comme justification de ce processus d'identification - très relative car il faut apprendre les 

correspondances réciproques entre écrit alphabétique et langue parlée -, Condorcet en appelle surtout A un argument 

d'économie : (c on n'eut [désormais] besoin que de savoir reconnaître et former ces signes peu nombreux )P. Quoi 

qu'il en soit, l'alphabétisation de la langue « assura pour jamais les progrès de I'espéce humaine n, Bien que 

soucieux de (( la destruction de l'inégalité entre les nations », Condorcet ne semble guère préoccupt par le sort des 

membres attardés de I'espéce humaine qui n'utiliseraient pas d'alphabet. Mais qu'importe, car la possibilité d'une 

solution A ce contretemps ne va pas tarder il être mise en évidence en raison de la convergence entre origine de la 

connaissance - origine autant historique que psycho-physique - et illumination fuiale. En effet, immtdiatement à la 

suite de ses réflexions sur I'écriture, Condorcet annonce l'urgence de l'élaboration d'une langue universelle, 

universelle dans son principe comme dans ses destinataires, mais dont L'usage demeure spécialisé : 

Peut-être serait41 utile aujourd'hui d'instituer une langue écrite qui, réservte uniquement pow les sciences, 
n'exprimant que ces combinaisons d'idées simples qui se retrouvent exactement les memes dans tous les esprits, 
n'ttant employée que pour des raisonnements d'une rigueur logique, pour des opérations de I'entcndcment précises et 
calcultes, fUt entendue par les hommes de tous les pays, et SC traduisît dans tous leurs idiomes, sans pouvoir s'alttrtr 
comme eux en passant dans l'usage commun. 

Alors, par une révolution singulikrc, ce meme genre d'écriture, dont la conservation n'eQt servi qu'8 prolonger 
l'ignorance, deviendrait, entre les mains de la philosophie, un instrument utile B la prompte propagation des lumiércs, 
au perfectionnement de la mtthodc des sciencesw4. 

S'il y eût donc, dés l'origine de 1'6popte humaine, de remarquables dispositions pour l'élaboration d'une 

langue dotée de tous les traits caractéristiques de l'analyse combinatoire, I'hurnanite fut cependant victime d'une 

usurpation et d'une distorsion du savoir. L'homme a eté abusé. L'enfant, plutôt, a été abuse : 

Car l'homme n'adopte pas sans raison l'erreur que sa premiere Cducation ne lui a pas rendue en quelque sorte 
naturelle ; s'il en reçoit une nouvelle, c'est qu'elle est IiCe h des erreurs de l'enfance, c'est que ses inttrêts, ses 
passions, ses opinions, ou les tvtnemenu l'ont disposé A la recevoirn5. 

La formation d'une caste « dépositaire des principes des sciences ou des procedés des arts, des mystères ou des 

cérémonies de la religion, souvent même des secrets de la législation et de la politique )) est à l'origine de cette 

spoliation du savoir qui, profitant des passions de l'homme, maintient l'enfant peuple dans l'ignorance. A la fin du 

XVIIIc siécle, le prestige des prêtres témoigne encore de la survivance de l'emprise de cette caste parasite que l'on 

trouve déjil chez K les sauvages les moins civilisés D, victimes de leurs sorciers )P et de leurs <( charlatans ». On 

n'est pas ici trés loin des inquiétudes soupçonneuses de Ph. Roqueplo et du dualisme de ses (( minidominateurs et 

méga dominés )) que sépare la science". ConsCquence majeure de cette escroquerie, une espèce de coupure il la fois 

épistémologique et sociologique : 

[...] cette séparation de l'espèce humaine en deux portions ; I'une destinte A enseigner, l'autre faite pour croire ; I'une 
cachant orgueilleuscment ce qu'elle se vante de savoir, l'autre recevant avec respect ce qu'on daigne lui révtIer ; I'une 
voulant s'élever audessus de la raison, et l'autre renonçant humblement & la sienne, et se rabaissant au-dessous de 
I'humanitt, en reconnaissant dans d'autres hommes d a  prtrogativa supérieures a leur commune natureU7. 

Ce triste partage des tâches, conséquence de l'usurpation de la premiére Epoque, va perdurer alors même que 
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l'humanité progresse. L'art de tromper se perfectionne lui aussi : fondés sur des craintes et des espérances 

chimériques, les cuites s'affinent ; aucun espoir n'est laissé aux hommes de briser leurs fers. Et alors même que la 

langue et tes mœurs s'adoucissent, la superstition vient au secours de (< l'aversion naturelle de l'ignorance pour toute 

espéce de nouveauté nW. 

Cette situation va perdurer, avec cependant une inflexion significative. En effet, les arts progressent lentement 

mais les sciences sont mises z i  profit par les castes usurpatrices pour en faire a le premier fondement de leur gloire et 

de leur puissance Retranchés demere « une austérile apparente », méprisant les désirs des hommes vulgaires, 

les pretres profitent des sciences pour ((domer de l'autorité iî leurs prestiges » et obtenir d'autant plus de 

soumission que leurs victimes s'enlisent dans ['ignorance en adhérant leurs mensonges. Cette duplicité se retrouve 

jusque dans le savoir que les prêtres perfectionnent pour eux-mêmes mais travestissent pour leurs ouailles. Cette 

duplicitd doctrinale s'enrichit encore des rivalités entre les divers ordres : tout en veillant à ne pas (( communiquer 

au peuple toutes leurs connaissances D, ils veillaient ce que M chacun d'eux se réserva quelques mystéres N. La 

recherche des vérités n'étant ainsi destinte qu'a répandre des erreurs, Condorcet envisage même d'imputer 

l'tcriture hiéroglyphique aux pretres si elle n'a pas été découverte avant la formation des « castes enseignantes W. 

Par son merveilleux, ce remarquable perfectiomement technique leur permettait d'assurer leur pouvoir mensonger, 

et d'a enseigner non ce qu'ils croyaient vrai, mais ce qui leur Ctait utile Le passage A l'biture alphabCtique ne 

fit que renforcer cette sujétion : 

Rien ne favorisa plus I'ttablissement de cette double doctrine que les changements dans les langues qui furcnt 
l'ouvrage du temps, de In communication et du mflange des peuples. Les hommes B double doctrine, en conservant 
pour eux l'ancienne langue, ou celle d'un autre peuple, s'assurèrent aussi l'avantage de posséder un langage entendu 
par eux seuls"'. 

La ressemblance entre le signe et l'objet ayant disparu, le caractére conventionnel du langage favorise la 

supercherie dans ia mesure où, seule, une caste préside à son élaboration. Le double langage est encore conforté par 

une double dcriture. Mais comment l'abus se maintient41 au sein même de la langue ? Par un artifice métaphorique 

qui semble anticiper la thése de Nietzsche sur le rôle capital de la métaphore dans la dynamique du langage et de la 

vérité : 

Dans l'origine des langues, presque chaque mot est une rnttaphorr, et chaque phrase une alltgorie. L'esprit saisit 
h la fois le sens figuré et le sens propre ; le mot offie, en mçmc temps que I'idte, l'image analogue par Iaqucile on 
l'avait txprimtie. Mais par l'habitude d'employer un mot dans un sens figuré, l'esprit finit par s'y arrêter uniquement, 
par faire abstraction du premier sens ; et ce sens, d'abord figuré, devient peu B peu le sens ordinaire et propre du 
mtme mots52. 

On comprend ce que peuvent avoir de néfastes les conséquences d'une telle généalogie sur les (( motifs de 

croire », surtout apres que (( ces castes s'emparérent de l'éducation », et combien devra être vigoureux le 

déploiement de l'Analyse rectificatrice. 

Maîtres du terrain, les prêtres purent alors s'intéresser aux phénoménes astronomiques qui, le jeu métaphorique 
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aidant, prenaient aux yeux et aux oreilles populaires, des significations compliquées et extravagantes, monstrueuses 

et barbares. Telle est l'origine de presque toutes les religions. DégoQtés eux même de la recherche de la vdrité, les 

prêtres furent souvent victimes de leurs « allégories » et finirent même « par %tre la dupe de leurs propres fables n 

ainsi que l'illustre le cas de la Chine que Condorcet voit « condarnnde ii la médiocrité N. 

Malgré sa migration de la Chine hiéroglyphique vers la Grèce alphabétique, la philosophie n'est pas encore en 

bonne voie. Alors qu'une bonne philosophie exige que « chaque signe représente une idée bien déterminée D, les 

Grecs abusérent des mots en s'adonnant, non sans grâce parfois, & des exercices oii l'équivoque permit surtout de 

combler des vides et de combattre de chimériques difficultés. Toutefois, insiste Condorcet, ces exercices n'étaient 

pas en pure perte : ils preparaient indirectement les progrès de la raisonss3. 

Une faible lueur, dont l'un des miroitements est d'ordre linguistique, point sous l'empire romain avec le 

triomphe d'un christianisme fonciérement misologue en raison de son culte des miracles. Deux raisons à cette brève 

illumination : la réunion de nombreux peupIes sous une meme domination et l'usage de seulement deux langues. Les 

différences entre sectes se réduisirent alors et, comme le montre le cas de Sénèque, une tendance s'esquissa A 

n'écouter que la raison. Les conditions nécessaires à l'institution des lumiéres n'étaient pas réunies pour autant. Les 

livres, par exemple, sont encore rares et fiagiles, leur mode de reproduction trop propice l'erreur et, de toute 

façon, leur lectorat trop restreint. En outre, le perfectionnement de la langue n'est pas le miit du « génie national, 

mais de quelques hommes que la Grtce avait formCe )?" Triomphent alors savoir érudit et approximatif et cet art 

rhétorique auquel Condorcet avoue ne pas trouver que du ridicule. 

Malgré les efforts de certains hommes, malgré I'episode arabe et le temps de la scolastique, malgré l'essor des 

villes italiennes et hanséatiques, malgré la révolte des prêtres réformés et la ddclaration anglaise des droits, c'est un 

progres technique qui devait assurer une avancée décisive. II s'agit bien sûr de l'imprimerie qui permet 

« d'intéresser iî chaque question qui se discute dans un point unique l'universalité des hommes qui parlent une 

même langue »'". Condorcet peut alon Cnumtker longuement les avantages que chacun peut tirer de cette invention 

qui agence le savoir sous mille formes mais réunit les locuteurs d'une même tangue. 

L'essor des sciences et les avancées de la raison, en particulier par la gdnéralisation de la « langue 

algebrique », posent de nouveaux problemes. Faute d'une langue pleinement universelle, faut-il se contenter d'une 

universalitd bornée par des fiontiéres ? Et que faire justement de ce vieux latin, langue universelle des savants, 

quand s'aErme la tendance à recourir aux langues nationales ? Un dilemme surgit : ne se pourrait-il pas que la 

diffhion nationale des lumiéres contrevienne à leur progrès qui, lui, requiert la coopération internationale des 

savants ? Le problème est posé, car : 

f...] c'est ici le moment d'examiner quelle hi, sur tes pro* de l'esprit humain, l'influence de ce changement, qui 
rendit les sciences plus populaires, mais en diminuant pour les savants la facilite d'en suivre la marche générait ; qui 
fit qu'un Iivrc &tait lu dans un mime pays par plus d'hommes moins instruits, et l'était moins en Europe par des 
hommes plus éclairés ; qui dispense d'apprendre la langue latine [a ?] un grand nombre d'hommes avides de 
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s'instniirc, et n'ayant ni le temps, ni les moyens d'atteindre A une instruction ttendue et approfondie, mais qui force 
les savants B consumer plus de temps dans I'ttudc de plus de langues difftrcntas%. 

Condorcet tranche ce dilemme sans hésitation : inutile de multiplier les langues, luttons contre tout hermétisme 

nécessitant une prolifération des traductions, évitons de réitérer les erreurs du passé, à commencer par la sinistre 

duplicité doctrinale des prêtres : 

Nous montrerons que s'il Ctait possible de faire du latin une langue vulgaire, commune k L'Europe entitre, la 
conservation de l'usage d'&ire en latin sur les sciences n'e0t eu pour ceux qui les cultivent qu'une utilité passagtre ; 
que l'existence d'une sorte de langue scientifique, la mdme pour toutes les nations, tandis que le peuple de chacune 
d'elles en parlerait une difierente, y eut &part les hommes en deux classes, eût perpétué dans le peuple les préjugés et 
les erreurs, eût mis un Cternel obstacle ii la vtritable Cgalitt, A un usage égal de la meme raison, & une Cgalc 
connaissance des vtrit& ntcessaires ; et en arrêtant ainsi les progrès de la masse de I'esptce humaine, eût fini, comme 
dans l'orient, par mettre un terme k ceux des sciences elles-memes"'. 

Nous avons vu que dans I'introduction de l'Esquisse, Condorcet appelle de ses vœux l'élaboration d'une 

langue universelle dédiée aux sciences. Cependant, l'emphase qu'il met désormais sur l'instruction scientifique 

l'incite d'abord à éviter une coupure linguistique entre « Irr masse de l'espèce humaine )> et les savants. Désormais, 

l'espérance autorisde par une instruction de masse semble pourrait compenser une ~ventuelle baisse de fécondité des 

hommes éclairés. De ce point de vue, global, il peut ne plus etre préjudiciable aux progrés des luxnieres que les 

savants consacrent un peu de leur précieux temps A l'étude de (( plus de langues diffërentes ». On Cvite ainsi de 

former à nouveau une caste coupée du peuple. 

Cependant, l'édification des sciences est peut-être exposée A un ralentissement pour cause de repli national, par 

un nouveau Babel. Mais il est vrai que Condorcet écrit l'Esquisse, traqué et caché, à une heure 00 l'on ne plaisante 

pas avec le patriotisme. Aussi, iorsqu'il distingue et concilie, progrès des sciences et progres des nations dans les 

sciences, son optimisme ne fait pas oublier A l'ancien Secrétaire Perpdtuel de l'Académie des Sciences, l'accusation 

d'antipatriotisme adressée A son ami Voltaire lorsque celui-ci défendait Newton. Quelques pages plus loin, montrant 

son souci de concilier grandeur scientifique et grandeur nationale, il aborde un point rappelant les questions posées 

dans ses (( Elemens du Calcul des Probabilités 1)"' sur la probabilité de certaines nations il être plus propices que 

d'autres à l'apparition de génies. La mathematique sociale ne peut-elle pas se faire « scientornétrie )) et déterminer 

l'effet de la diffusion des lumieres sur la richesse des nations ? 

Nous distinguerons les progrès de la science meme, qui n'ont pour objet que la somme des vtrités qu'elle 
renferme, et ceux d'une nation dans chaque science, progrts qui se mesurent alors, sous un rappoc par le nombre des 
hommes qui en connaissent la vtrités les plus usuelles, les plus importantes, et, sous un autre, par le nombre et la 
nature de ces vérités généralement connues. 

En effet, nous sommes arrivés il un point de civilisation ou le peuple profite de lumiércs, non seulement par les 
services qu'il reçoit des hommes éclairés, mais parce qu'il a su s'en faire une sorte de patrimoine, et Ics employer 
immédiatement A se défendre contre I'emur, A prévenir ou satisfaire ses besoins, A se préserver des maux de la vie ou 
ii les adoucir par des jouissances nouvellesss9. 

En matiére de langage, s'il revient h Descartes d'avoir enseigné la mdthode pour trouver et reconnaître la 

venté, ce fut Locke qui, nous le savons, provoqua une avancde décisive de la méthode analytique, en particulier par 

la régle d'attacher M un mot à chaque idée ». Sont ainsi prévenus les risques de conhion car, comme on le sait, « si 
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les mots ne répondent point à une idée bien déterminée, ils peuvent successivement en réveiller de différentes dans 

un même esprit )?. 

Selon Condorcet, le progrès des sciences va de pair avec l'expansion géographique des langues qui les 

véhiculent le plus efficacement et le plus clairement. Ainsi, même si ce sont tous les hommes dclai& de l'Europe 

qui contriiuèrent au progrés et A la diffbsion de la science à travers un parcours semé d'embûches, <( l'inquisition 

des gouvernements et des pretres ne put ernpecher la langue française, devenue presque universelle, de la porter 

avec rapidité »"' . Toutefois. l'universalité est relative : la langue h ç a i s e  a une compagne, la langue anglaise. 

Mais qu'importe, car le succes de ces langues présente un avantage decisic comparable A celui de ['invention de 

l'imprimerie : le retour de l'obscurantisme paraît désormais peu probable. 

Et quelle crainte pourraita conserver encore, en voyant que les deux langues qui sont aussi les plus rtpanducs, 
sont aussi les langues des deux peuples qui jouissent de la libertt la plus tntitrc ; qui en ont le mieux connu les 
principes ; en sorte que, ni aucune ligue de tyrans ni aucune des combinaisons politiques possibles, ne peut crnptcher 
de défendre hautement dans ces deux langues, les droits de la raison comme ceux de la l i bc r t~~ '  ? 

Sans doute à t'intention des émules de Rousseau, Condorcet ne manque pas de rappeler, que les langues qui 

s'imposent en Europe et en Amérique sont aussi celles des peuples les plus éclairés, les plus libres, et les plus 

affranchis de préjugés. En outre, Ie règne d'une seule langue au sein d'un même pays est une condition de I'K tgalitt 

réelle » entre les hommes : aucun jargon ne les sépare plus, grâce A un choix heureux dans les matiéres et les 

méthodes enseignées « à la masse entiére d'un peuple », capable désormais de renoncer à ses « erreurs populaires )) 

et de résister au prestige des charlatans : 

Dts lors, les habitants d'un meme pays, n'ttant plus distingués entre eux par l'usage d'une langue plus grossiére 
ou plus pouvant tgalement se gouverner par leun propres lumiéres, n'étant plus bornés A la connaissance 
machinale d'un art et de la routine d'une profession, ne dépendant plus, ni pour les moindres affaires, ni pour se 
procurer la moindre instruction, d'hommes habiles qui les gouvernent par un ascendant nécessaire, il doit en résulter 
une CgalitC réelle, puisque la différence des lumi&cs ou des talents ne peut plus tlever une barritre entre des hommes 
B qui leun sentiments, leurs idtes, leur langage permettent de s'entendre, dont les uns peuvent avoir le d&ir d'€m 
instruits par les autres, mais n'ont pas besoin d'2trc conduits par eux ; dont tes uns peuvent vouloir confier aux plus 
éclairés le soin de les gouverner, mais non d'8tre forcés de le leur abandonner avec une aveugle confiance563. 

Quel rapport entre langue nationale et langue universelle ? N'y a-t-il pas d'antagonisme entre d'une part 

I'indéniable utilité d'une universalisation de la langue et, d'autre part, le vœu exprimé dans l'introduction de 

L'Esquisse, d'une langue universelle seulement dédiee aux sciences ? Non, car la langue de l'Analyse est, de par son 

naturel, en principe intelligible à tous et applicable partout moyennant des adaptations. Il n'y a donc pas de complot 

à craindre sous prétexte qu'une langue universelle serait « réservée uniquement pour les sciences » car elle s'appuie 

sur « ces combinaisons d'idées simples qui se retrouvent exactement les memes dans tous les esprits ». Une seule 

langue au sein d'un même pays permettra d'tviter toute nouvelle duplicité doctrinale, de généraliser l'art social, seul 

B même d'éliminer les « corps » et autres obstacles fantoches, et ainsi de « rapprocher et d'identifier l'inter& 

commun de chaque homme avec l'intérêt commun de tous ». Pour l'optimiste Condorcet, perfectionner une langue 

"9 Condorcet, Esquisse d'un Tableau Historique des Progrès de 1 'Esprit Humain, op. cit. , p 209. 
sa Ibid., « Ncuvitme Époque », p 222 
56 1 Ibid, p 227. 

Ibid., p 259. 
sa Ibid, u Dixième Époque n, p 275-276. 



dédiée aux sciences n'implique en rien une restriction de son auditoire potentiel sous pr6texte d'un surcroît de 

complexité, de spécialisation ou de technicité. Au contraire, et surtout dans les sciences morales et politiques, le 

perfectionnement de la langue facilite la popularisation. Une langue parfàite prévient les mèfaits, réversibles, d'une 

langue imparfaite : 

II est un autre prog* de ces sciences [morales et politiques] non moins important, c'es? le perfectionnemtnt de 
leur langue, si vague encore et si obscure. Or, c'est B cc perfectionnement qu'elles peuvent devoir l'avantage de 
devenir vtritablement populaires, meme dans leurs prcmicts éléments. Lc gtnie triomphe de ces incxactitudcs des 
langues scientifiques comme des autres obstacles ; il reconnaît la veritt malgré ce masque etranger qui la cache ou qui 
la dtguise ; mais celui qui ne peut donner il son instruction qu'un petit nombre d'instants pourra-t-il acqutrir, 
conserver ces notions Ics plus simples, si elles sont dtfigurdts par un langage inexact ? Moins il peut rassembler et 
combiner d'iddes, plus il a besoin qu'elles soient justes, qu'elles soient précises ; il ne peut trouver dans sa propre 
intelligence un systtmt de vCritCs qui le dtfcndent contre I'emur, et son esprit, qu'il n'a ni fortifie ni rafiinC par un 
long exercice, ne peut saisir les faibles lueurs qui s'dchappent h travers les obscurités, les équivoques d'une langue 
imparfaite et vicieuse". 

Par ailleurs, nous avons vu, au fil de I'Es~trisse, que le progres des lumières s'accompagne d'une extension de 

(( l'universalitt des hommes qui parlent une même langue D. Même s'il admet la thése que la langue reflete le 

(( génie national », I'espéce d'univetsalitt que les Iumiéres gagnent aux langues qui les véhicdent, empêche toute 

concession de Condorcet h un nationalisme romantique : si la voie semble ouverte à une langue universelle 

populaire, elle ne peut être l'émanation ou l'expression d'un génie populaire exclusif. Classiquement, la langue 

universelle sera savante, (< géométrique » ou (( algebrique N, et distincte de la langue effectivement commune. 

Vaillamment, Condorcet s'attelle ii son projet de langue à la fois spécialisée et conforme iî la raison naturelle. 

Elle sera aussi extensible, car les progrès des sciences assurent ceux de I'art d'instruire et ceux-ci agissent en retour 

sur ceux-18. La langue s'adaptera donc à l'amélioration indéfinie des destinees de I'espéce humaine, voire une 

amélioration de I'espke elle même5". 

Ce projet emprunte B ceux des savants du XVIIC sikcle son principe analytique et, en pratique, son style 

mathtmatiqueM. En fait, la Dixikme Epoque de I'Esgutsse, envisage la mise en œuvre de deux nouvelles classes 

d'outils. L'une est une langue universelle B proprement parler, l'autre une diversité de (( méthodes techniques » qui 

ne sont pas sans rappeler l'identification condiliacienne entre langue et (( méthode analytique » : 

J'entends par méthodes techniques l'art de reunir un grand nombre d'objets sous une disposition systématique, 
qui permette d'en voir d'un coup d'oeil les rapports, d'en saisit rapidement Ies combinaisons, d'en former plus 
facilement de nouvelles. 

Les méthodes techniques sont ainsi apparentées h ce que Condorcet appelle un (( tableau », Condillac nous 

ayant dejA appris que l'analyse s'exerce justement sur une image, un tableau qu'elle decompose en une séquence de 

signes. D'où l'explication suivante : 

%lbid.. p 284-285. 
" Voir lbid . p 295. 
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RE  Rider, 7 k  Spirit in the lk Cenfwy, University of California Press, Berkeley (USA)- Word  (England), 1990, 
pp 113-140. 



Une langue universelle est celle qui exprime par des signes, soit des objets réels, soit ces collections bien 
ddterminécs qui, composées d'idées simples et gtntralts, se trouvent les memes, ou peuvent se former également dans 
l'entendement de tous I t s  hommes ; soit enfin les rapports gtnéraux entre ces idées, les opérations de l'esprit humain, 
celles qui sont propres B chaque science, ou les prockits des arts. Ainsi les hommes qui connaitraient ces signes, la 
mtthode de les combiner, et les lois de leur formation, entendraient ce qui est écrit dans cette langue, et 
I'exptimeraient avec une tgale facilité dans la langue commune de leur pays. 

La parenté entre langue universelle et analyse combinatoire est ici patente, tout comme la similitude entre le 

projet de Condorcet et celui de Condillac, similitude qui se retrouve, bien entendu, jusque dans la forme algébrique 

de cette langue. Outre une traductibilité indéfinie et facile, les usages de cette langue sont eux-mêmes quasiment 

indefinis, et seront, bien sûr, accessibles B tout public : 

On voit que cette langue pourrait etre employée pour exposer, ou la théorie d'une science, ou les rkgies d'un art ; 
pour rendre compte d'une expérience ou d'une observation nouvelle; de l'invention d'un procédt ou d'une 
découverte, soit d'une vérité, soit d'une méthode; que comme I'algtbre, lorsqu'elle serait obligée de sc servir de 
signes nouveaux, ceux qui seraient dejA connus donneraient les moyens d'en expliquer la valeur. 

Une telle langue n'a pas I'inconvtnient d'un idiome scientifique, diffhnt du langage commun. Nous avons 
observé dCjii que l'usage de cet idiome partagerait néc-rcment les socittés en deux classes inégales mtrc elles [...] 
Ici, au contraire, la langue universelle s'y apprendrait avec la science meme, comme celle de I'algtbre ; on connaitrait 
le signe en meme temps que l'objet, I'idte, l'opération qu'il désigne [...] 

Nous indiquerons comment, se perfectionnant sans ctssc, acqutrant chaque jour plus d'ttendue, elle servirait ti 
porter sur tous les objets qu'embrasse l'intelligence humaine, une rigueur, une pdcision qui rendrait la connaissance 
de la vCritt facile, et I'cmur presque impossible. Alors la marche de chaque science aurait la sQrcté de celle des 
mathtmatiques, et les propositions qui en forment le syst&rnc, toute la certitude gdomCtrique, c'est B dire toute celle 
que permet la nature de leur objet et de leur méthodeJ6'. 

11 est remarquable qu'au moins dans ce bref descriptif, la langue universelle qui tient de l'analyse pour sa 

(( précision », est destinée plus à a rendre compte )) qu'A decouvrir. II n'y a pas non plus une ligne de partage nette 

entre langue universelle et méthodes techniques, faisant de celles-ci plut& un outil analytique de recherche, et de 

celles-liî plutôt un instrument de synthese ou d'exposition. 

Mise en forme 

Traqué, Condorcet écrit I'Esquisse et ebauche des projets de langue universelle et de «méthodes 

techniques 

En ce qui concerne la langue universetle, iI commence bien entendu par « la science pour laquelle il est le plus 

ai& de former une langue universelle. par l'algebre »'69. Il envisage ensuite son extension il d'autres branches des 

mathématiques et B certaines des sciences physiques. Puisque l'objectif de cette langue est de faire connaître des 

vérités n, trois éléments doivent être exprimés : les objets concernés, les rapports entre ces objets, et les moyens mis 

en œuvre par t'intelligence pour les découvrir. La structure de l'arbre encyclop6dique transparaît à nouveau it 

travers les deux methodes que suit l'esprit, (( les unes générales applicables il tous [es objets du raisonnement, les 

autres propres h la science même ». 

Sont introduits, tout d'abord, des symboles relatifs au statut de la proposition -en pratique une equation - qui 

%' Condorcet, Esquisse+ p 29 1-292. 
sa G.G Grangcr, « Langue Universelle et Formalisation des Sciences : Un Fragment inédit de C o m i o m ,  Rev. d * f f b ~  & 
Sciences, Tome VIL n044, 1954. pp 197-2 19 ; KM Baker, cc An Unpublishaî Essay of Condorcet on Technid Methods of 
Classificatiotm, A d  of Science, no 18, 1962, pp 99-123. 
569 G-G Grangcr, N Langue Universelle et Formalisation des Sciences : Un Fragment inédit de Condorcea, op. cit., p 202 



peut être « vraie u, i( A prouver », ou déjà prouvée ». Viennent ensuite des symboles ayant trait aux propositions 

intermédiaires, hypothétiques, puis d'autres, relatifs au mode d'expression des quantités et de leurs fonctions. 

L'exigence d'intelligibilité immédiate et donc la popularité attendue de la langue universelle, subit toutefois un 

léger contretemps, car Condorcet décide d'exprimer certaines conditions relatives aux quantités par des lettres 

latines. Mais (c la langue latine pouvant etre regardée comme géndrale en Europe N ~ ~ ~ ,  il n'y a pas grand mal si ce 

n'est que des millions de petits français ne comprennent pas la langue des pretres. 

La langue universelle doit en outre résoudre deux difficultés : être en mesure de désigner des objets qui ne sont 

pas encore répertoriés et bien sûr, contribuer (( au perfectionnement de la langue ». 

En réponse A la premiére dificulté, Condorcet envisage deux solutions qu'il rejettera finalement. Soit faire ce 

qui arrive dans la langue parlée, où quelquefois on est oblige de montrer l'objet même ou sa repdsentation, tàute 

d'avoir des expressions pour le décrire H, soit recourir ii une autre langue, « défaut qui ne se rencontrera que très 

rarement dans la langue de I'algébre universelle D. Préciser qu'il s'agit ici, non pas de la langue universelle, mais de 

la langue de I'algébre universelle est important, car I'aigebre ordinaire a déjà pour trait spécifique de défuiir tout 

nouveau terme employé. Il est donc inutile que la langue universelle explicite toutes les relations, car l'on passe du 

connu B l'inconnu soit par (i des opérations propres B la science N, c'est-&-dire par des regles specifiques, soit (( par 

des opérations générales de l'intelligence pour lesquelles il existe des signes )) déjà catalogués dans la langue B 

l'article des opérations gtnérales de l'esprit. Quant aux objets nouveaux, ce sont (( ou une généralisation de ceux 

que l'on considérait déjà, ou une restriction faite à la généralité de ceux-ci n. Dans le domaine des objets, I'impréw 

n'a donc pas plus sa place que dans celui des relations : la nouveauté est toujours combinaison d'éléments connus. 

Perfectionner ta langue n'est pas un problème : il suffit de recourir A une notation mettant en parallèle une 

expression dans la langue ancienne et son équivalent dans la langue perfectionnée. Par ce que l'on peut appeler une 

(( traduction )) bien que Condorcet n'utilise pas ce terme, l'adaptabilité de la langue est ainsi assurée, étant entendu, 

comme il l'a déjh signalé, que « l'objet de la langue universelle n'est pas d'exprimer toutes les nuances possibles, 

mais seulement celles qu'il est nécessaire de distinguer D. 11 n'est donc pas question de trouver un substitut à la 

langue naturelle ou 11 la langue nationale mais, rappelons le, d'élaborer une langue naturelle spdcialisee. 

L'essai est ensuite consacré au vocabulaire des sciences de la nature, et en particulier à un systéme de 

classification. Nous y reviendrons dans le contexte des méthodes techniques » dont il s'avére une variante. 

Concernant les méthodes générales de l'esprit, Condorcet reste fidele aux remarques de d'Alembert sur la 

logique, car (( ces opérations générales sont les mêmes essentiellement que dans les sciences mathématiques ». Et 

dans les opérations propres aux mathématiques et B la physique, on retrouve encore la théorie progressive de 

l'abstraction chere aux Encyclopédistes et donc les distinctions, dejB rencontrées, entre (c faits réels n et (c fiiits 

hypothétiques n ou encore entre (( les opérations des sciences mathématiques [...] purement intellectuelles ; [et] 

celles des sciences physiques [...] intellectuelles et réelles )bn1. Il est donc nécessaire 

appropriés, permettant de distinguer les (< hypothéses intellectuelles des hypothéses de 

d'introduire des symboles 

fait, et meme celles-ci des 

Ibid., p 207. 
"' Ibid, p 2 16. 



hypothéses d'opérations n. II en est de même pour les types de preuve : un résultat obtenu par raisonnement doit 

pouvoir etre distingué d'un résultat expérimental. Objets et relations peuvent, eux aussi, exiger nuances et 

adaptations en fonction des sciences envisagées. Ainsi l'identité a, en physique, une signification plus équivoque 

qu'en mathématique. Condorcet en envisage trois nuances, selon la grandeur, selon la position et selon la forme, 

pour ne rien dire d'autres relations comme le rapport du genre A l'espèce, le lien causal ou les rapports temporels. 

Outre wi symbole pour l'impossibilité, il prévoit également des signes distinctifs pour trois N natures des vérités », 

selon qu'elles sont connues par expérience ou observation, par témoignage, ou « par conjecture, par analogie ». Ces 

signes devraient eux memes être subdivisés en deux rubriques, selon que la vdrité concernée est plus ou moins 

assurée. 

L'essai s'achéve sur une tentative de connaissance des objets a métaphysiques )) de la linguistique, de la morale 

et de la politique. Malheureusement ce projet dont dépend la partie la plus originale du systéme philosophique de 

Condorcet restera une promesse non tenue, un brouillon. 11 est nécessaire, conclut t'essai, de former ces premiéres 

combinaisons d'idées, et de chercher A les désigner ». 

Nous avons montré A propos des reformes éducatives que, dans ses grandes lignes, le systCme éducatif de 

Condorcet ne lui est pas propre et peut être considéré comme représentatif de tout un courant de pensée. On peut de 

même mettre en parallèle bon nombre de ses réflexions sur l'éducation des enfants avec les théses développées en 

1787 par Lavoisier dans son a Mémoire sur la nécessité de réformer & de perfectionner la nomenclature de la 

Chimie », prtlface il sa Méthode de Nomencla~ure Chimique, dont Guyton de Morveau, Berthollet et Fourcroy sont 

cosignataires. 

Lavoisier rend nommément hommage B Condillac, et précise : (( les langues n'ont pas seulement pour objet 

[...] d'exprimer par des signes, des idées & des images : ce sont, de plus, de véritables méthodes analytiques pas 

lesquelles nous procédons du connu & I'incomu, & jusqu'h un certain point h la manihre des mathématiciens n". La 

profession de foi aurait dificilement pu être plus complete, d'autant que Lavoisier insiste par la suite sur la 

suprématie de I'algébre et l'tiquivalence entre langue et méthode analytique. II va même jusqu'h prétendre que la 

Logique de Condillac fait voir ((comment on pouvait traduire le langage algdbrique en langage vulgaire & 

réciproquement ; comment la marche de la pensée était la même dans les deux cas ; comment l'art de raisonner était 

l'art d'analyser d". On peut douter que Condillac soit allé jusque la; mais en revanche on remarquera 

l'équivalence entre les deux langues, algébrique et vulgaire, légitimée par l'unité de l'analyse. Si cette équivalence 

est inscrite dans la nature, il est encore possible de faire l'économie de vulgarisateurs experts en traduction. 

Comme Condorcet le fera dans ses Mémoires mr I 'Imrruction Publique, Lavoisier etablit alors un parallélisme 

entre (( ceux qui commencent B se livrer ik l'étude des sciences )) et les enfants. En effet, dans les dew cas, il y a 

" Lavoisier: a M t m o k  sur la nécessitC de réformer & de perféctionna la nornemlahuc de ia Chimie*, in Guyton de 
Morveau, Lavoisier, Berthollet, de Fourcroy, Méthode de Nomenciahue Chimique, Cuchcî, Paris, 17ûï. Citation p 6. 
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apprentissage d'une langue et acquisition de connaissances selon un ordre jugé naturel, celui des sensations 

transformées et enchaînées selon un fil qui échappe peut-être même à un observateur attentif : 

De meme que dans l'enfant, I'idte est une suite, un effet de la sensation ; que c'est la sensation qui fait naître 
I'idCe ; de mtme aussi, pour celui qui commence A se livrer fi 1'Ctude des sciences physiques, les idtes ne doivent &m 
qu'une consdquence immtdiaic d'une expkrisnce ou d'une obse~ation.'~ 

II y a cependant une différence significative entre l'enfant et le debutant, diff'rence au désavantage de celui-ci. 

Comme Condillac, Lavoisier estime en effet que la nature tient un r61e de guide : l'erreur est sanctionnée par la 

peine et le jugement juste bdnéficie d'un plaisir. C'est ainsi que l'on devient conséquent. A l'inverse, dans Ic cas de 

l'apprentissage des sciences, aucune sanction de ce genre ne permet d'évaluer un jugement. C'est pourquoi ceux qui 

ttudient les sciences sont tout particulierement exposés aux séductions de l'imagination et de l'amour propre. Ce fut 

le cas (( dans des temps très voisins du berceau de la chimie ». 11 arriva alors aux savants ce qui arrive aux enfants : 

ils ont a supposé au lieu de conclure n et ces hypothéses sont devenues de véritables préjugés auxquels cddérent 

même de trés bons esprit. ». La bonne mdthode A suivre est déjA esquissée et ce sont les mathématiciens qui en 

donnent l'exemple : il faut supprimer (( le raisonnement qui est de nous B, s'appuyer sur des vdrités bien etablies et 

ne chercher la vérité (( que dans l'enchaînement des exptriences & des observations, surtout dans l'ordre dans lequel 

elles sont pr&entées» : 

Cette mtthode qu'il est si important d'introduire dans I'Ctude & dans l'enseignement de la chimie, est Ctroitement 
1iCc i une réforme de sa nomenclature : une langue bien faite, une langue dans laquelle on aura saisi l'ordre successif 
& naturel des idées, entrainera une rtvolution nCccssaire & m h e  prompte dans la manikre d'enseigner; elle ne 
permettra pas fi ceux qui professeront la chimie de s'tcarter de la marche de la nature ; il faudra ou rejeter la 
nornenclaturc, ou suivre irrésistiblement la route qu'elle aura marquée. C'est ainsi que la logique des sciences tient 
essentiellement B leur langue, & quoique cette vente ne soit pas neuve [...] nous avons cru nécessaire de la retracer ici. 

Condorcet a ses prêtres, Lavoisier ses alchimistes. La démarche de ces derniers était la partaite antithèse de la 

bonne méthode. D'abord, leurs idées n'étaient ni justes, ni vraies. Ensuite, ils ne se souciaient pas de se faire 

entendre, leur langage ne prétendait il aucune universalité et, tout comme celui des prêtres de Condorcet, présentait 

(( un sens pour les adeptes, un autre sens pour le vulgaire 1). Enfin, aucun de ces deux sens n'&ait clair pour 

personne. Pris au piége de leur pende systématique, les chimistes ont oublié les fitits et ont échafaude une science 

d'imagination. 

Enfin, Guyton de Morveau illustre par l'exemple en quoi la nouvelle nomenclature effectue un 

perfectionnement de la langue par une simplification qui montre aussi comment sont formés les complexes que sont 

les noms composés575. L'analogie est la règle. Par exemple : oxygène : « j'engendre l'acide w, hydrogtne : 

(( j'engendre l'eau D. Dans ses Moyens d'Apprendre à Compter Sûrement et avec Faciliité* Condorcet prockde 

comme Condillac dans sa Langue des CaIcufs* et perfectionne lui aussi la langue, par exemple en faisant quadrer » 

numération parlée et numération chifiée, ou en changeant N ceux des nombres qui rompent l'analogie », ce qui 

revient à dire « duante D ou (< diante D au lieu de a vingt D, et (< dillion » ou (< dullion n au lieu de milliard D''~. Les 

"' Ibid, p 9. 
''' Guyton de Morveau, N Mémoire sur le Dtveloppmicnt des Princip de la Nommclaauc MCthodiquc, lu I'Acadtmie, le 2 
Mai 1787 N, in Guyton de Morveau, Lavoisier, Berthollet, de Fourcroy, Mithde de NontencIahue Chùnique, op. ci&. 
IM Condorcet, Moyens d'Apprendre à Compter Sûrement et mec FacifitP* 1794, Pmnièrc édition 1799, ici rCéûition ACLC 
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e n h t s  ne devraient pas y trouver plus d'inconvénients que les fiançais avec le nouveau calendrier decirnal. 

Les Patois et la Ré~ubliaue 

Les projets de réforme linguistique de la Rdvolution s'inscrivent dans le vaste mouvement qui va faire succéder 

au traditionnel un roi, une foi, une loi )> le principe de la République (î une et indivisible ». La dynamique de cette 

marche vers l'unit&, de ce processus d'« adunation 0, selon le mot de sieyesm, est largement justifiec par appel au 

rôle de tuteur qu'est censée assumer la nature. Comme dans la philosophie de Condillac, le mouvement de 

convention n'est pas arbitraire mais révele, pour certains, ['effet d'une main invisible dont ib tentent de déchifier la 

trace et le dessein dans l'Histoire. 

Voulant avant tout représenter et servir le peuple législateur qui demeure malgré tout dissocie entre gens de 

l'Assemblée et gens des campagnes, les réformes tévolutionnaires, unificatrices, normatives, et égalisatrices, 

affectent l'ensemble du monde de la mesure, du commerce, des sciences et des convenances humaines. Le systbme 

métrique, le calendrier décimal auquel échappe l'influence naturelle - duodécimale - de la lune, la chimie et la 

pharmacopde, l'espace temtorial, la langue, et m%me le nom des nies, témoignent du succes de l'analyse, de 

t'analogie, et de la force de la volonté d'un peuple bien decidé, avant comme aprés la Terreur, à tout répertorier et à 

tout classer. 

La fraiicisation ou, comme on dit alors, la K francilisation », de la langue a dejh kit l'objet de nombreuses 

&des d'orientation surtout historique ou linguistiquesn. Si nous revenons ici sur cet épisode fameux, ce n'est pas 

pour contester l'étroitesse du rapport maintenu par les lettrés du XVIII' siécle entre politique et langage, mais pour 

adjoindre un troisieme terme souvent negiigé ou traité séparément bien qu'il joue, selon nous, un r81e de médiateur 

essentiel entre les composantes du couple préctdent : il s'agit de la science. Celle-ci joue en effet un r61e de tout 

premier plan dans la justification révolutionnaire d'une vaste dissémination du français national que l'on sait par 

ailteun au plus proche de la langue parfaite ou quasi universelle. Enseigner le calcul et le français au niveau 

primaire, ou élémentaire n'est pas une innovation révolutionnaire ; mais il n'empêche que c'est depuis une 

perspective (î scientifique )) que seront justifiées reformes scolaires et linguistiques, étant entendu que bien parler 

demeure le premier pas dans la voie de la science. 

Premières directives 

Pour ce qui est de l'adunation linguistique, on peut suivre la tripartition établie par FI Brunot dans sa 

monumentale Histoire de la Langue Française, distinguant d'abord la pdriode des traductions, puis la Terreur 

linguistique et enfin la restauration thermidorienne, plus tolérante sur certains points, mais toujours soucieuse de 

normalisation. Toutefois, dans ce domaine comme dans celui de I'Cducation, il n'y a pas de clivage net entre 

Sur I'adunation, voir G. Gusdofi La Conscience Rivoiutionnuire : LU Idéologues, Payot, Paris, 1978, Deuxième section, 
chapitre 1, p 175. 

Voir. par a m p +  F. Brunof H W e  & lu LMgw Françaire dcs Orignes c i  nar Jours, Annand Colin, Paris, 1967, 
Tome tX ; M de Ccrtcau, D Julia, J. Revel Une Politiipe de fa Langue, Gallimard, Paris, 1975 ; R BaIibar, D. Laportc, fi 



périodes dans la mesure où l'on peut relever des thémes communs B toutes trois, ou des divergences au sein d'une 

même phase, tempérant ainsi toute analogie systématique entre orientation des r6fomes linguistiques et grandes 

phases de la Rdvolution. De surcroît, si les débats parlementaires sont parfois suivis de décisions juridiques, leur 

mise en œuvre fiit souvent chaotique ou partielle, sans oublier l'impact de quelques revirements inattendus. 

Rappelons briévement quelques jalons marquants des deux premiéres phases des réformes linguistiques, ou 

projet de réformes, révolutionnaires. Nous reviendrons sur la période thermidorienne dans le chapitre suivant. Dés 

1790, l'obstacle politique constitué par l'incompréhension par la masse du peuple des décisions prises par 

l'Assemblée Constituante est souligné par Grégoire et Mirabeau : le premier rapporte ainsi que des troubles sont 

imputables B des erreurs grossières sur le sens des mots, ai quoi le second répond en invitant h rendre les lois 

intelligibles par une rédaction en un style « pur et vulgaire » rompant avec le style « gothique » des hommes de lois. 

Le 14 Janvier 1790, A l'initiative du député Bouchette, décision est prise par l'Assemblée de faire traduire ses 

decisions dans les divers cc idiomes » du pays. Une pnmikre difficulté surgit : sont-ils seulement dénombrables ? 

Outre les dventueiles infidélités qui sont censées être le lot de toute traduction, leur varidté et leurs variations 

- sensibles parfois d'un village ai l'autre - lancent un prodigieux défi A la volonté classificatrice et régulatrice des 

législateurs. D'une maniére qui peut évoquer Ia distinction abrupte faite par ceux qui opposent aujourd'hui science 

et sens commun, les rdvolutionnaires vont être contraints de faire des classifications oQ la convention ne respecte 

pas toujours les voies de la nature. 

La politique des traductions est tout d'abord I'occasion d'une activité éditoriale fébrile tranchant avec le 

modéle pré-révolutionnaire du curé orateur éclairant l'esprit de ses ouailles sur la bonté des lois divines. Mais des 

problémes redoutables ne tardent pas A se faire jour. Ainsi, le député Dugas parvient ii se faire charger de la 

traduction des dkcrets dans les divers « idiomes méridionaux » d'un bon tiers des departements et B se faire 

rdmunérer par departement traduit. Or, la distribution des patois est loin d'épouser les limites départementales. 

Certains parviennent à les regrouper par zones, tel Bemadau optant pour « un gascon mitoyen entre tous !es 

jargons »'". Comme le souligne B. Schlieben-Lange, les SOUPÇO~S qui pésent sur le travail de Dugas en raison de la 

similitude entre l'écriture du traducteur et celle de la personne chargée de qualifier ce travail, contribuent it mettre 

en dvidence tes dificultés soulevées par Ia politique des traductions et par la myriade de langues orales des 

campagnes. 

Au fil des premiéres années de la Révolution, la question linguistique prend une ampleur particuliérement 

cruciale, indépendamment du probléme des traductions. Si la dénonciation de la « logomachie )) et de « l'abus des 

mots w est monnaie courante, la tendance inverse s'affirme également mais non sans équivoque : l'éloquence est 

signe de libertd et la liberte républicaine productrice de tribuns i n ~ ~ i r & ~ ' ~ .  De même, l'épineuse question de la 

néologie, objet d'un ddbat déjh ancien, hésite entre valorisation et dénonciation de la prohion de vocables 

Fraqais National, Paris, Hachette, 1974 ; J, Guilhaumou, Lu Langue Polirique et la Rarolurion Française, Mcridicns- 
Klincksicck, Paris, 1989 ; B. Schlicbcn-Langue, idéologie, Rkvolution et Uniformird de la Langue, Matdaga, B~xcllts, 1996. 

Voir F. Brunot, op. cit., Tome IX, p 3 1. 
UO J. Starobinsky, (c Eloquence and Liberty a, Jown of the HUr o r n a s ,  Vol XXXViIi, April-Jum 1977, n9, pp 195210. 
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nouveauxY'. L'enjeu qu'est devenu la maitrise de la langue se révéle, entre autres, par une profusion de lexiques 

publiés dans les années 1789-1792, tout particuliérement en provenance de milieux monarchistes mais pas 

exclusivement : ainsi, panni ses objectifs déclarés, le Journal d'Imtmction Sociale de Condorcet affiche 

i'dlaboration de « la langue politique n5=. Mais, Y encore, la orientations politiques ne cohcident pas toujours 

avec les orientations linguistiques. Ainsi, plus radical, Domergue défend un programme politique anti-académique 

mais pourtant tout fait académique quant aux principes de son projet. Ce grammairien provençal installé à Paris et 

soucieux de fonder la véritable republique des lettres, propose avec son Journal de la Langue Française et avec la 

constitution d'une Sociéfé Libre des Amateurs de la Langue Française, d'élaborer une grammaire et un dictionnaire 

raisonnés, L'un de ses objectifs explicites, perpétué dans d'autres projets ultérieurs, est d'expliquer le sens exact de 

certains vocables, de prévenir « l'abus des mots », de rectifier divers points d'orthographe et de faire respecter 

l'analogie des chosessg3. C'est A cette condition, estime-t-il, qu'un peuple libre pourra pretendre à un idiome B sa 

hauteur. 

La question de la diffusion du h ç a i s  et donc de la rectification des écarts linguistiques se radicalise avec la 

Terreur. Dkj& en aoQt 1790, l'enquête de Grégoire, somme de questions a relatives au patois et aux moeurs des 

gens de la campagne » s'inquiéte de « l'universalité » de la langue française dans les diverses contrdessu. 

Cependant, ce questionnaire révéle aussi un inter& certain pour les lectures des paysans, pour les préjuges - 
assimilés B la superstition -, ainsi que pour la grammaire et le vocabulaire des patois, autant de « maux » que 

Grégoire envisage d6jA de « detruire entiérement ». Le souci d'utilitt publique l'emporte donc ici sur un intérêt 

manifeste pour les études historiques, dtymologiques, et pour la conservation du patrimoine. En témoigneront 

encore les efforts de l'abbé pour prtserver les richesses nationales, que ce soit par l'institution du Conservatoire 

National des Arts et Metiers « rdservoir dont les canaux fertiliseront toute l'étendue de la France » parce qu'il y a 

« des découvertes qu'il importe de vulgariser », ou encore en luttant contre le vandalisme par une recension du 

patrimoine de la républiquesm. 

Les deux épisodes les plus cklébres de la phase la plus radicale de la lutte contre les patois furent la 

présentation des rapports de Barère, puis de Grégoire, B l'Assemblée. Ils n'ont pourtant pas le monopole de la lutte 

pour l'uniformisation de la langue, ni de la remise en question de la politique des traductions : Bmot  rapporte ainsi 

'13' S. Auroux, « te Sujet de la Langue : la Conception Politique de la Langue sous l'Ancien U6gimc et la Révolution », in Les 
Idéologues, sous la direction de W. Busse & J. Trabant, Benjamins, Amsterdam / Philadelphia, 1986, pp 259-278.; 3.R 
Armogathe, « Ntologic et Idtologie dans la Langue Française au 1st Sitcle », Dix-huitième Siècle, Vol 5, 1973, pp 17-28. 
s82 P. Roger, a Le DCbat sur "la Langue Révolutionnaire" m. in La Curm~gnole des Muses, sous la direction de J.C Bonnet, 
A. Colin, Paris, 1988, pp 157- 184 ; Condorcet, « Prospectus » du Journal d'~mtmction Sociale, O.C, vol 12, pp 605-613. 
U3 Voir les Piospeetus de Domergue dans F. Dougnaç w Les SocittCs Linguistiques fondées par F-U Domergue A Paris de 1791 
b 18 1 1 », in Les Idéologues, sous la direction de W. Busse & J. Trabant, op. cit., Benjamins, Amsterdam I Philadelphia, 1986, 
pp pp 299-322; voir aussi J. Guilhaumou, D. Maldidiet, « La Langue Française A l'Ordre du jour », Mors, n016, 1988, pp 13 1- 
54 ; J. Guilhaumou, « Antoine Tournon et la grammaire des sans-culottes (1794) », dans J. Guilhaumou, B. Schlieben-Lange , 
Langue et Révolution, LiNX, no 15, 1986, pp 42-75. 
* On trouvera le questionnaire de Gdgoirc dans M de Certcau, D Julia, l. Revel, op. cit.. pp 12-14. Voir aussi, h propos d*une 
moditication du mode et du rythme de Ircnire paysan dQ B la Révolution, R Chartier, (< Lectures paysannes. La Bibliothèque de 
l'Enquête Grégoire », Du-Huitième Siècle, no 18, 1986, pp 45-64. 

Grégoire, « Rapport sur I'EtabIissemcnt d'un Conxrvatoirc des Arts et MCticrs )a, 8 VendCrniaire an III, in Procès-Verbaux 
du Comité d'Instrt(crion Publique de fa Convention Narionole, op. cit, vol 5, pp 61-64 ; Grégoisc a Premier Rapport sur le 
Vandaiisme », 14 Fructidor an II, Arch. Parlement., 96, p 150-157 ; Grégoire, a Second Rapport sur le vandalisme », 8 Brumaire 
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le témoignage d'un corr&den estimant que c'est rendre un mauvais service aux citoyens que de leç laisser ii l'usage 

d'un (( baragouin barbare N au lieu de les encourager A recourir au n langage national 

Le rapport de Bartire du 8 Pluviose an 11'" est, selon nous, moins riche que celui de ~régoin)u qui &&le 

plus explicitement la continuité existant entre thèmes et préoccupations linguistiques hérités de ['Ancien Rkgimc et 

la politique linguistique la plus radicale de la Révolution. Néanmoins, on trouve dans le rapport de Barére des 

éltments ddjh recensés ici chez Condillac et Condorcet concernant le statut de la langue fiançaise et des idiomes 

nationaux. Précisons A ce sujet ce qu'est un patois. 

Le dictionnaire de l'Académie Française de 1798 en donne la définition suivante : 

Patois : On apptllc ainsi le langage du peuple et des paysans, particulier A chaque Province. [...] On donne aussi 
quelquefois par extension le nom dc Patois, il d n c s  façon de parler qui &happent aux gens de Province, souvent 
meme, quelque soin qu'ils prennent pour s'en ddfaire. 

A premiére vue, cette definition peut passer pour relativement neutre, si ce n'est qu'elle révde que ce genre de 

parler d i t  le locuteur provincial. 11 n'y a donc pas de patois de la capitale, tout comme certaines personnes ont pu 

croire qu'il n'y avait pas de rhétorique dans les sciences. Comme on le verra, la comparaison s'impose. Daas la 

définition de l'Encyclopédie, le statut strictement provincial du patois était encore plus explicite puisqu'y est établi 

un critére gbographique de distinction entre langue et patois : 

Patois : Gramm., langage corrompu tel qu'il se parlc presque dans toutes Ics provinces : chacune a son patois ; ainsi 
nous avons le parois bourguignon, le parois normand, le patois champenois, le putois gascon, lc parois provençal &c. 
On nc parle la langue que dans la capitale. Je ne doute point qu'il n'en soit ainsi de toutes les langues vivantes, & 
qu'il n'en fi t  ainsi de toutes les langues mortes. Qu'est ce quc les difftrents dialectes de la langue grecque, sinon les 
patois de d i f fhn ta  contrtes de la Grtce 

A ce sujet, rappelons que pour  augel las^^, le bon usage de la langue est celui de la partie da plus saine de la 

cour » s'exprimant elle-même conformément h la manière de (( la plus saine partie des auteurs D. En 1729, le 

grammairien Du Marsais qualifie de (( langue )) ce qui est (4 le langage [...] usité parmi les personnes du premier 

rang », celui du bas-peuple se nommant a jargon W. De surcroît, nous avons vu h propos de la vie académique, que la 

capitale entretient des liens privilégiés non seulement avec la langue, mais encore avec les plus distingués des 

savants. Toujours dans l'Encyclopédie, un ddtour par la Chine - dktour dont le lecteur ne sera pas forcement dupe - 
réveie revient sut 1'6troitesse des liens constituant la triade langue supérieure, capitale, et savants. A l'article 

(( lettrés » on apprend ainsi que (( seul le lettré peut devenir mandarin, secte qui se distingue pur ses sentiments sur  

la Religion, la Philosophie, la Politique )lS9' et qu'un monarque chinois eclaire « choisit quarante-deuxsn des plus 

habiles docteurs qu'il chargea de composer un corps de doctrine conforme à celle des anciens pour servir désormais 

de règle du savoir, & de marque pour reconnaître les gens de lettres D. A l'article a Mandarin N on découvre que 

5"6 F. Brunot, op. Ot.. p 26. 
Voit dans J. Guillaume. op. cit., vol 3, pp 348-355. 
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(( outre le langage propre et particulier de chaque province, il y en a un commun A tous les savants de l'empire, qui 

est ce qu'on appelle le mandarin, c'est la langue de la cour : les officiers publics, comme les notaires ou greffiers 

[etc] écrivent et parlent le mandarin ». 

Le centralisme jacobin trouve ainsi dans le centralisme linguistique et savant hérité de l'Ancien Regime un 

argumentaire tout pr€t pour hire face aussi bien & ta tentation fedéraliste, déjh vigoureusement dhoncte par 

Condorcet, qu'h l'émiettement indéfini des patois, résume par le « &c » de la définition précédente, La 

« régtnhtion » de la langue, ardemment souhaitée par les révolutionnaires, fait donc bon ménage avec la 

dénonciation d'idiomes autrefois déjh (( corrompus v et maintenant carrément gothiques D. Le point délicat est que 

la dénonciation des patois ne doit pas etre comprise comme signe d'anhositd contre le peuple. Il peut ainsi paraître 

difficile de ne pas trouver quelque chose d'aristocratique et de dépréciatif dans un jugement comme celui de 

Condillac caractérisant la populace par l'incapacité parler avec précision, r n h e  si l'on est de bonne compagnie ou 

philosophe5m. Mais il est également vrai que ce jugement n'identifie pas peuple et mal parler : des gens de borne 

compagnie peuvent être ravalés dans la populace tout comme les paysans peuvent être affranchis de leur ignorance. 

Dans son Rapport sw 1 'lmtmction Publique le moderé Talleyrand avait, lui aussi, pointé l'ampleur du paradoxe de 

la situation française : 

Une singulatitC frappante de I'ttat dont nous nous sommes affranchis est sans doute que la langue nationale, qui 
chaque jour Ctendait ses conquetes audc1h des limites de la France, soit restée au milieu de nous comme inaccessible 
A un si grand nombre de ses habitants, et que le premier lien de communication ait pu paraître, pour plusieurs de nos 
contrées, une barritrc insurmontable. [...] Les tcoles primai= vont mettrc fin A cette dtrange inc'galitd : la langue de la 
Constitution ct des lois y sera enseignée B tous ; et cette foule de dialectes corrompus, derniers restes de la ffodalitk 
sera contrainte de disparaître ; la force des choses le commande.'" 

Réformes convenues ou révolution ? 

Bartre ne fait donc pas preuve d'originalité lonqu'il ouvre son rappod9', aprés une vigoureuse dénonciation 

de l'ignorance, par l'éloge de la plus belle langue de I'Europe n, expression des droits et vehicule des a plus 

sublimes pensees de la liberte ». On retrouve encore chez lui le thtme du perfectionnement linguistique assuré non 

pas par l'usage vulgaire mais par des (( orateurs n et des (( auteurs ». 

Malgré son caractére radical, on peut qualifier la position de Barére de médiane dans la mesure où elle cherche 

un point d'équilibre entre deux maux : d'une part les idiomes populaires corrompus, d'autre parc la conception 

aristocratique de Io langue, point de vue difficilement défendable dans un rapport la Convention. Son 

argumentaire s'en prend donc vigoureusement au monde des courtisans ridicules » et d'une (( cour perverse » qui 

parlent une langue a esclave n, et adopte, 4 l'inverse, le point de vue d'un peuple qui n'est cependant pas celui des 

quelques 90 % de paysans qui constituent la nation. Surtout, il a l'impression a qu'il y avait plusieurs nations dans 

une seule )) et dénonce la monarchie «où il fallait un certain ramage pour être de ce qu'on appelait la bonne 

compagnie, et où il fallait siffler la langue d'une maniére particuliére pour être un homme comme il fm D. C'est 

" Condillac, La LMgw dw Cala&, op. cita. r Obja de cet Ouvrage *. 
594 Talltyrand, « Rapport sur l'instruction Publique N, op. cit 



ainsi la personnification d'une langue enchaînée et amoureuse de la liberté qui permet ce revirement tenant à 

distance aussi bien Ies paysans incultes car aliénés, que les aristocrates dégénerés. En effet, B l'image du peuple 

souverain d'avant la Révolution, la langue est dépossédée de ses droits car (( longtemps elle fût esclave, elle flatta 

les rois, corrompit les cours et asservit les peuples ; longtemps elle fut déshonorée dans les écoles et mensong&res 

dans les livres de l'éducation publique ; astucieuse dans les tribunaux, hatique dans les tempIes, barbare dans les 

diplômes, amollie par les poètes, corruptrice sur les théâtres, elle semblait attendre, ou plutôt ddsirer, une plus belle 

destinée ». 

Surtout, l'état actuel de ta langue de la liberté n'est pas tgalitaire, constat que Grégoire reprendra lui aussi, en 

s'appuyant sur une observation qu'il confesse emprunter un aristocrate qu'il ne nomme pas - mais qui est 

Rivarol5% - et qui a relevC dans la langue une hitrarchie de styles (( parce que les mots sont classés comme des 

sujets dans une monarchie ». 

Le nivellement égalitaire se fera donc par le haut et par le bas ; seule demeurera une ligne moyenne qui est 

peut-être celle des Rousseaux du ruisseau n, du petit peuple de la seule république que Grégoire juge digne d'etre 

préservée malgré la suppression des académies, la République des lettres. 

La langue n'est parlée que dans la capitale, et c'est bien le tableau d'une capitale doublement encerclée que 

dresse Barère. Le premier encerclement est celui de la France en guerre avec les pays voisins. Le second, plus 

concentré, prolonge le premier surtout dans des régions limitrophes de la Republique, la multiplicité des idiomes 

étant censee être au service de la contre-revolution. Ainsi, Barére prétend que dans neufs départements les idiomes 

ont (( perpétué le règne du fanatisme et de la superstition, assuré la domination des pretres, des nobles et des 

praticiens D, empêchant ainsi la pénétration de la Révolution A tel point que (( les paysans [...] confondent le mot foi 

et celui de religion 1). Malgré l'évocation de la perspective du fiançais devenu langue universelle, le fond de 

l'argumentaire est surtout politique et à court terme : 600000 personnes contribuent 'd entretenir des foyers de 

résistance parce que leur idiome est exclusif. Pourtant, maigre l'avis systématique de ce grand tribun, les idiomes 

nationaux n'&aient pas un indice fiable de contre-révolution : bien des révolutionnaires zélés et des sociétés 

populaires parlaient patois5". En repose au plaidoyer de Barhre, le dtcret de la Convention Ctablit, dans chacun 

des departernenu névralgiques, un instituteur charge d'enseigner le fiançais, la déclaration des droits, et de traduire 

les lois de la République une fois par semaine. 

Alors que le rapport Barére puise dans certains arguments convenus pour répondre surtout à une urgence, celui 

de Grégoire fait appel A un ensemble de raisons plus complexe et plus nuancé malgré la radicalité de 

'* Barère, n Rapport ct projet de Décret présentés, au nom du Comitt de Salut Public, sur Io Idiomes Etrsagcrr et 
t'Enseignement de la Langue Française », Procès Verboun du Comité d'Imtnrction Publique de la Cotnwntion Nutiode, 
Mition de f. Guillaume, op. ci&, vol III, pp 348-355. 
'% Voir Rivarol, (< De I'Univcrsalitt de la Langue Française », 1784, réédition Atléa, Paris, 1998. 
" Voir P. Martei, r La RCvolution en Occitan, ou quand la Lumitres s'encanaillent n, Lcngng n016 1984, pp 33-49. 



(( l'anéantissement n annoncé dans son intitult5*. Nous avons ainsi déjh mentiomd I'inttrêt dont ttmoigne son 

enquête pour l'histoire et les moeurs des campagnes. Plus que celle de Barère, l'attitude de l'évêque jureur est 

manifestement celle d'un savant, d'un (( mandarin )) au sens où l'entend l'Encyclopédie : contre ceux qui en 

appellent à la (( popularisation 1) de la tangue - suivant le mot alors en vigueur et dont « vulgarisation N sera bient6t 

synonyme - il défend la tradition, ravalée par la Révolution, du bon usage dicté par les savants. En revanche, les 

gens du monde n'ont plus leur mot A dire en la matitre. Et bien que l'usage doive être élargi et même universalisé, 

Grégoire souligne cependant le caractére chimérique d'une langue unique étendue A l'Europe, voire au-delti ; pour 

cela il trace une analogie entre ce type de langue universelle et (( ce que la pierre philosophale est en chimie ». 

La ligne sociologique (( moyenne » que nous avons soulignée dans l'intervention de Barère se retrouve encore 

plus nettement chez Grégoire et s'inscrit encore plus clairement dans la perspective de cette science qu'est la 

grammaire géntrale, corps de doctrine dont nous avons vu les ramifications theoriques s'étendre vers I'algébre et les 

doctrines sensualistes de la connaissance. La politique (( d'anéantissement des patois u qui fait l'intitulé du rapport 

de Grégoire, reléve de la tension nettement soulignée S. Auroux entre la langue dont le sujet est la nation et la 

grammaire géndrale dont le sujet est l'esprit humain". Outre les questions du n a m l  de la langue et de la 

communication universelle des esprits, le probléme ravivé par la forme de gouvernement républicaine et par 

l'urgence de mesures tnergiques à l'encontre des patois est celui - déjà fort controversé - de la maîtrise du langage. 

Une chose semble déjà acquise : ce partage doit se décider au sein de la nation. On se souvient d'ailleurs de l'avis 

de CondiIlac estimant qu'une langue serait supérieure si le peuple qui la fait cultivait les arts et les sciences sans rien 

emprunter à aucun autre : l'analogie y serait ainsi plus claire et donc, la langue plus savante. 

Depuis les origines de l'Académie Française, plusieurs voies ont eté envisagées pour résoudre le probléme de 

la maîtrise linguistique. Certains estiment qu'elle revient à la cour ou aux auteurs, ou du moins que c'est à eux 

qu'elle devrait revenir. D'autres, tels Du Marsais, ont affirmé que l'usage est le tyran des langues. Il est son 

souverain répliquera Beauzée. La question est au fond de savoir qui fait l'usage, qui doit être pris en compte dans la 

ddtermination des usagers, et qui peut être usagerm. Dans une rtpublique, le peuple est souverain. Si I'on croit de 

plus que la nation est le sujet de la langue, c'est à elle que semble tout naturellement revenir invention et arbitrage 

linguistiques. Mais dans une situation aussi paradoxale que celle de la France, ce raisonnement est mis en défhut car 

le peuple n'est pas en mesure de régler l'usage ; il peut, tout au plus, imposer ce que Condorcet appelle un 

a despotisme indirect », c'est-Mire une autorité établie sans loi. Et, conformément à l'image employée par Turgot, 

c'est bien une obstruction de (( corps )) qu'exercent les patois, le faisceau du pouvoir central ne pouvant, par leur 

faute, s'enraciner dans chaque parcelle 

sujet, relevons entre Barére et Grégoire 

associée aux patois. Grégoire dresse en 

du temtoire national et venir converger dans la main du souverain. A ce 

une remarquable différence d'appréciation quant à I'etendue de la menace 

effet un tableau de l'ennemi intérieur encore plus pessimiste que celui de 

Comme la question de la vulgarisation traductrice, celle des patois est toujours d'actualitC. Voir, par a e m p l ç  B propos du 
sens des rapports Barère et Grégoire, S. Vccchio, a Langue de la Liberte5 et Liberte des Langues n, Le Françaiv Moderne, Vol 
57, pp 99-108. 
599 S. Aumux, « Le Suja de la h g u c  : la Conception Politique dc la Langue sous l'Ancien Régime et la Révolution n, op. cit.. 

Sur ce dernier p i n 6  voir S. Vecchio, u "La Languc sont pour le Peuple". Matériaux pour une Eîudc de la linguistique 
Militante sous la R6votution Française », dans J. Guilhaumou, B. Schlitbcn-Lange , tangue et Révofuiion, LMX, no15, 1986, 
pp 98- 127. 



Barère : ce ne sont pas les neuf départements oh l'on ne parle pas fiançais qui inquiétent, mais plutôt le fhit que la 

langue fiançaise ne soit exclusivement parlee que dans seulement quinze d'entre eux ; ce ne sont plus six cent mille 

ignorants qui menacent la république, mais six millions de français ( soit un peu plus de 20 % de la population) 

ignorant la langue nationale alors que trois millions, dans le meilleur des cas, « la parlent purement ». I l  ne saurait 

donc être question de laisser le peuple dkider de la langue alors qu'il est incapable de se comprendre lui-même et 

que, numériquement, le seul idiome représentatif demeure mal@ tout la langue nationale. Les faits contredisent 

donc de façon flagrante la théorie selon laquelle l'ensemble de la nation est le sujet de la langue puisqu'en voila une 

qui n'est pas parlée dans le pays mais qui est parlée par les étrangers, ennemis de I'égaiitb et de l'unit6 de la nation. 

Le patriote Grégoire ira jusqu'à se faire l'écho de voyageurs étrangers qui ont eu le désagrément de ne pouvoir se 

faire comprendre dans certaines parties de la France dont le peuple ne parle pas h ç a i s  ! 

Puisque le pôle populaire ne peut régler l'usage, la tentation est grande de se tourner vers l'autre autorité en 

matiére de langue, le monde de la capitale, des gens de lettres, voue de l'Académie Française. Cette hésitation entre 

p61e populaire et pôle savant se retrouve dans l'attitude ambivalente face A la néologie, la Révolution ayant tté 

travaillée aussi bien par des courants prolifiques en terminologies nouvelles que par d'autres, profondément défiants 

& l'encontre de l'abus des mots, des appellations fallacieuses et des significations flottantes. Concernant les patois, 

la pression politique et militaire est peut-être bien determinante ; mais il n'empêche que la solution de Grégoire 

perpétue les régies traditionnelles : I'Acadhie est l'arbitre du bon ton - regle encore valide dans l'Institut prévu par 

Talleyrand - ou du moins, comme l'écrit d'Alembert dans son fisai sur la Société des Gens de Lettres et des 

Grands, il revient aux gens de lettres de « donner la loi au reste de la nation sur les matieres de gofit et de 

philosophie »? De plus, si l'on assimile patois et jargon, la politique prBnCe par les partisans de leur 

antantissernent peut être interprétée comme la perpétuation de la règle académique enjoignant d'eviter de jargonner 

et invitant sl s'exprimer dans une langue claire et convenable. 

Donner la loi, c'est esperer uniformiser les pratiques. Ceci vaut aussi bien pour l'imposition d'un idiome 

universel éliminant tout vestige de la Babel corrompue des patois, que pour les manuels scolaires nationaux dont la 

raison kcrite guide les paroles d'instituteurs pas toujours fiables6? Cela vaut encore pour a les vieilles routines N 

universellement dénoncées. Pour Grégoire, cette adunation s'applique encore B la préservation du patrimoine, aux 

costumes des législateurs et des fonctionnaires, ou aux anciennes denominations topographiques dont le caractére 

u barbare », « ridicule » ou n insignifiant » forme « un contraste avec la décence républicaine 

II n'est donc pas étonnant de retrouver bon nombre d'arguments juridiques dans le rapport présenté B 

l'Assemblée, et cela au nom du peuple qui doit connaître les [ois « pour les sanctionner et leur obéir D, en faveur de 

I'accessibilitd de tous aux « pIaces », ou à ['encontre de ceux qui abusent les citoyens en les laissant leur babil : 

D'Alembert, « Essai sur la Sacidte de Gcns de L e m  et des Grands ». 1753, in MPfangcs de Littdrahue, dBHistoh et & 
Philosophie, Paris, 1 764, p 4 10. 

Sur Ic problème du recrutentent d a  enseignants, voir D. Julia, Lrr Trok CouIetvs du TobIem Nok. L4 Révofutiotr, Paris, 
Belin, 1981, pp 125-171. 
#a Gftgoin H, « Systtme de Dénominations Topographiques a reproduit dans La culture &s Sàns-CuIotfes, sous la direction 
de B. Deloche et J-M Lmiaud, Presses du tsngucdoc / Editions de Paris, 1989, pp f 19-133. 



Tous [es membres du souverain sont admissibles A toutes les places [...] Si ces places sont occupées par des 
hommes incapables de s'énoncer, d'écrire correctement la langue nationale, les droits des citoyens seront-ils bien 
garantis par des actes dont la rtdaction présentera l'improprittd des termes, la confusion dcs idées, en un mot tous les 
syrnptbmes de I'ignoranct ? Si, au contraire cette ignorance exclut des places, bientôt mah cette aristocratie qui 
jadis employait le patois pour montrer son affinitt protcctrïce il ceux qu'on appelait insolemment les petites gens. 
Bientdt la société sera réinftctte de gens comme il faut [...] Ainsi l'ignorance de la langue compromettrait le bonheur 
social ou dé mirait ~ ' ~ g a l i t é . ~  

Les grands étant éliminés avec les gens comme il hut ,  ne reste plus dans l'univers académique que les gens de 

lettres, ce qui simplifie d'autant la question du (( bon ton » à donner. Cette orientation « mandarinale » du 

programme linguistique de Grégoire transparaît déjà dans le style de son enquête, effectuée auprès de personnes 

de capacités distinguées )) ou de sociétés d'amis de la ~onstihition'~ en bref, auprCs de personnes parlant la langue. 

11 est vrai qu'il eût été difficile de faire autrement et d'approcher directement la masse souveraine. En tout cas, 

comme l'ont justement relevé De Certeau, Julia et Revel, les correspondants de Grégoire semblent embarrassés par 

leur double compdtence de locuteur du fiançais et de connaisseur du patois606. Peutdtre est-ce la raison pour 

laquelle on peut aussi remarquer que dans un style très académique, plusieurs semblent vouloir marquer leur 

distinction par un étalage d'érudition. De plus, l'ambivalence de leur statut n'est pas sans rappeler celle des 

académiciens provinciaux, particuliérement névralgique et visible lorsqu'ils se trouvent confiontés au projet 

centralisateur de Condorcet. 

Dans I'enqutte, une tventuelle cohcidence entre langue nationale et idiomes locaux n'est abordée que sur le 

mode interrogatif. C'est seulement du point de vue Iexicat que le probléme est envisagé, aucune question ne portant 

sur des aspects strictement syntaxiques. Grégoire envisage ainsi qu'il puisse y avoir aussi bien excédent que ddficit 

de mots entre les divers idiomes. Question 12 : (( Trouve-t-on dans ce patois des termes, des locutions e s  

énergiques, et m€me qui manquent iî l'idiome b ç a i s  ? N Les mots dtant censés être étroitement solidaires des idées 

et des choses, le souci de Grégoire est double : moral quand il s'inquitte de l'abondance des termes contraires B la 

pudeur N ou du vocabulaire des passions et des injures, philosophique quand il s'informe « de mots pour exprimer 

les nuances des idtes et les objets intellecîuels nm7. 

Dans son Rapport, le ton est nettement plus catégorique quant la langue la plus avantageuse. Et ce qui a &té 

recherché comme inadéquation des langues, comme défauts de collicidence, est maintenant clairement identifié 

comme obstacle à la traduction : (< la majeure partie des dialectes vulgaires résistent & la traduction ou n'en 

permettent que d'infidtles ». Aussi, la politique des traductions est non seulement ontreuse, mais vouée l'echec. 

En effet, Grégoire affirme l'irrémédiable déficience des idiomes paysans, bien que par ailleurs ait été prouvée 

« d'une maniére irréfutable l'unité primitive de la famille humaine et de son langage )P. Et surtout, ce qui caractérise 

le paysan, c'est un défaut de ces idées générales qui font l'homme instruit. Condillac l'avait déjA dit, et Grégoire le 

rep*tem : 

" Grdgoire ii, a Rapport sur la NCccssitC n la Moyens d'anéantir la Patois et d'univedixr l'Usage de la Langue 
Française n, op. cit., p 320. 

Voir M d e  Ccncau, D Julia, J. Revel Une Polittique & la Langue, op. cit., p 22. 
Ibid, p 43. 
Voir Questions 8- 1 2. 
Voir l'exergue B notre chapitre 3. 
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Les mots ne croissent qu'avec la progression des idées et des besoins. Leibnitz avait raison, les mots sont les 
lettres de change de I'entendement ; si donc il acquiert de nouvelles idées, il lui faut des tennes nouveaux [...] 
d'ailleurs l'homme des campagnes, peu accoutumC & généraliser ses i d t g  manquera toujours de termes abstraits, et 
cette inévitable pauvreté du langage, qui rtssem l'esprit, mutilera vos Adrcsses et vos décrets, si même cite ne les 
rend inttaduisi b ~ c s . ~ ' ~  

Obstacle B la propagation de la loi et à la cormaissiince des droits, l'idiome est aussi uu handicap pour la 

propagation des lumiéres et donc de la vérité. En effet, Grégoire conclut sa dénonciation des méfaits des préjugés 

par le constat suivant : (( C'est surtout l'ignorance de l'idiome national qui tient tant d'individus h une grande 

distance de la vérité ». La répercussion dans le domaine scientifique est immédiate puisqu'il n'est pas encore 

question de traduire la science mais de faire parler tout le monde la langue la plus propre à la science. 

L'agriculture pdtit de la méco~aissance de Ia langue nationale, indispensable )) i son perfectionnement, tout 

comme pour « l'art nautique M, la médecine et l'extraction des minéraux D. Un botaniste a fait une recherche, 

rapporte Grégoire, (( (...] et sur les dénominations vulgaires des végétaux n'en a trouvé qu'une centaine bien 

nommés. II en résulte que les livres les plus usuels sont souvent inintelligibles pour les citoyens des campagnes)). 

Or, le salut viendra du livre. Grégoire invite iS submerger les campagnes « non de gros livres [qud épouvantent 

le go& et la raison, mais d'une foule d'opuscules patriotiques qui contiendront des notions simples et lumineuses 

que puisse saisir l'homme B conception lente, et dont les idées sont obtuses n. Et le premier acte de patriotisme sera 

d'uniformiser la nomencIature, a la ci-devant Académie Française » n'ayant jamais juge à propos d'entreprendre 

une tâche aussi utile, 

Des manuels patriotiques, ce seront, par exemple, des opuscules sur la météorologie pour en fmir avec 

l'astrologie et les sottises de l'Almanach, ou encore des opuscules de physique élémentaire, moyen le plus propre à 

fletrir une foule de préjugés. Montrant combien vulgariser ne sera pas l'apanage exclusif des écoles, Grégoire invite 

les journalistes à contribuer à l'effort gdnéral devant (( fondre tous les citoyens dans la masse nationale n car ils 

exercent K une sorte de magistrature d'opinion, propre ii seconder nos vues, en les reproduisant sous les yeux des 

lecteurs ». Des chansons, du théke, et surtout des dialogues émaillés d'anecdotes et de détails historiques, tous les 

moyens seront bons pour propager les lumières et assurer la présidence du goGt et de la philosophie. 

Le grand projet de Grdgoire, présenté B la fin de son rapport, N revolutio~er notre langue », porte lui aussi la 

marque de la thCorie académique du langage. Révolution prend ici son double sens de depart et de retour au point 

de depart : if y aura abandon des scories accumulées en cours de route et renaissance du projet originel et naturel. 

En effet, le but déclart5 de perfectionner la langue est I'objectif des acad6mies des premiers temps, mais maintenant 

clairement associé avec l'actualisation de la perfectibilité humaine. Condillac est d'ailleurs imm&iiatement évoqué 

aprés le dévoilement de ce projet, mais avec une petite réserve : il voulait « qu'on ne pût faire un raisonnement fawc 

sans &ire un solecisrne, et réciproquement ; c'est peut-être exiger trop ». 

Le respect de l'analogie demeure le fil directeur du projet linguistique de Grégoire. Mais ce fil a deux brins. Si 

le guide qu'est (( l'analogie des choses 1) est encore évoque ici, référence étant fiiite aux travaux exemplaires de 

l'abbé de I'Epée et de I'abbé Sicart avec les sourds-muets, c'est surtout l'analogie de la tangue avec elle-meme qui 

M9 Grégoire, r Rapport sur la Nécessite et les Moyens d'anéantir la Patois et d 'un ivdmsl  l'Usage de la Langue Française D, 

op. cil., p 320. 
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est la voie la plus explicitement explorée par Grégoire. L'utilité exige de réduire déviances et variantes. C'est ce que 

feront, par exemple, Condillac et Condorcet dans leurs manuels de calcul. Sous le coup d'une loi uniforme, 

équivoques, incertitudes et anomalies seront proscrites, le sens des mots fmé, le nombre des synonymes du i t .  En 

revanche les exigences lexicales des arts et des sciences sont aussi - classiquement - reconnues : a ce sont les 

inventions nouvelles qui déterminent la création de mots », ou encore, a Ia physique et l'art social, en se 

perfectio~ant, perfectionnent la langue ». L'intérêt de Grégoire pour les études historiques et l'étymologie, son 

souci d'enrichir la langue et la nation, lui permettent d'ailleurs d'envisager des emprunts à des idiomes &rangers, 

(t sans toutefois se livrer aux exces d'un néologisme ridicule ». 

Ainsi, l'enrichissement de la langue par l'égalité et la cohésion nationale interdit que les sciences parlent une 

autre langue que la langue nationale perfectionnée et diversifide : contrairement aux patois, leurs domaines ne 

constituent pas des espaces séparés, des îlots épistémologiques nécessitant la navette d'une asiduction. Ce sont, tout 

au plus, des excroissances, des péninsules, sous contrôle de la république. Parler h ç a i s  c'est pouvoir tout 

concevoir, même malgré soi : « II faut, écrit Grégoire, qu'on ne puisse apprendre notre langue sans pomper nos 

principes N. Sans nul doute, dans la question controversée sur les rapports entre science et sens commun - et dont 

nous avons contestt le dualisme de principe -, la République et ses hommes dclairés inclinent nettement en faveur 

de la possibilité d'une continuité. Quitte ti forcer la politique d'intégration par un nivellement, double par raison 

d'Etat : l'aristocratie littéraire sera (ou devrait être) décapitée et les bas-fonds des patois anéantis. Quant à la 

science, elle ne sera pas traduite mais parlée par tous. Dans une République qui se veut A l'image de la plus noble 

qui soit, celle des Lettres, il ne saurait y avoir ni coupure épistémologique ni coupure sociologique. 

Finalement, 1' M Adresse de la Convention » incitant les Français 8 ne parler que la langue nationale reprend les 

grands mouvements de l'argumentaire de Grégoire. II est vrai que la plupart des thémes développés sont comme 

celui de l'analyse r en ce qu'ils remportent un succts s'étendant bien au-deth de l'univers a~adfrnique~'~. A w i  

retrouve-t-on dans le message de la Convention, des themes comme ta question de I'accés aux places, la 

denonciation a d'aveugles routines », ou la critique de la politique des traductions avec, entre autres, l'argument de 

l'indigence lexicale des patois rendant les traductions ntkessairement infidéles. 

Finalement, I'AssernbIde adopte elle aussi ce que nous avons qualifié de position mixte. Elle apprécie le 

tutoiement mais condamne la grossiéreté, dénonce les extrêmes et a les gens du bon ton N, et précise même la voie à 

suivre pour concilier l'utile et l'agréable dans la perspective d'une vulgarisation réussie : 

Les charmes des f i c t ions  douces sympathisent avec la mle  austéritC de la démocratie, et c'est l'heureuse 
alliance de ces qualités qui doit fomer le caracth distinctif du peuple français. Dans les commencements de la 
Rdvolution, i l  pouvait Etrc permis, pour en vuigarîscr les principes, d'employer, quel qu'il fut, un langage très 
familier ; mais la familiarit6 exclut-tk la décence ? 

Dont acte. Le rapport de Grégoire et l'Adresse de la Convention 

6" Voir un exemple dans E. Fomer, r Un discours en Rtvolution : k Projet des " 
Historiques de la Rtholution Française, 1992, no 1, pp 47-6 1. 

seront largement diffusées dans la 

Publicistes Patriotes" (1793) u, A d e s  



République. Ce qui n'empêcha pas un député zélé de frapper de stupeur I'AssembMe en demandant leur traduction 

en patois. On crût d'abord à de l'ironie. Mais comme il fit la preuve de son sérieux, son avis fiit finalement rejeté. 



Science populaire et idéologie 

Je crois mëme que c'est une espke d'obligation pour le savant de se conduire [...] comme le doit 
faire chaque particulier dans l'Empire du langage : ce n'est pas à lui à donner la loi, ni & proscrire 
les expressions qui sont en vogue : s'il le hasarde, il est sifflé et il mérite de l'être ; c'est le châtiment 
dQ à son ambition et il I'infkaction qu'il fait des droits du peuple. Le langage est un Etat 
Démocratique : le Citoyen savant n'est point autorisé B abolir un usage reçu avant qu'il ait 
convaincu toute la nation que cet usage est un abus, et s'il substitue un nouveau terme A celui dont 
on s'est toujours servi pour designer un certain objet, comment peut4 exiger qu'on l'entende ? 

Michaelis, De l 'Influence des opinions sur le langage et du langage sur les opinions, t 759. 

[...] bien faire la langue d'une science, c'est créer cette science ; [...] créer une science, n'est 
autre chose qu'en bien faire la langue. 

Destutt de Tracy, Eléments d'Idéologie : Grammaire, 1803 

Dés avant la Révolution, la classification encyclopédique des sciences fondée sur une théorie de l'abstraction, 

utilise le terne de « traduction » pour qualifier les diverses &tapes du mouvement allant de l'abstrait au concret, et 

réciproquement. De plus, la mise en équations mathématiques de certains phénoménes physiques ou moraux est, elle 

aussi, déjà répertoriée comme « traduction ». Avec Condillac, un argumentaire tendant à confondre alghbre, analyse, 

raisonnement, méthode et langue recourt encore A ce terme pour décrire aussi bien I'enchaînement d'un 

raisonnement que les rapports entre diverses branches des sciences. Enfin, le théme de la confiscation du savoir par 

des prêtres occultant le savoir - en particulier par l'usage d'une langue ésotérique - ouvre Ia voie à une autre 

variation sur le théme de la traduction, reposant cette fois sur une dichotomie globale entre langue savante et langue 

vulgaire. 

En revanche, au nom du patriotisme et de l'égalité, mais aussi dans le sillage de la grammaire genéraie et des 

bienséances d'une vie mondaine ou académique appartenant à un âge en principe révolu, les révolutionnaires 

perpétuent et renforcent m€me une attitude qui s'oppose la multiplication des idiomes et élude ainsi un certain 
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genre de traduction des sciences. De plus, un lien substantiel unirait celles-ci sous l'égide de la plus haute d'entre 

elles - les mathématiques - et exclurait donc toute traduction sous-entendant une altérité linguistique radicale. 

L'ordre du jour est l'intégration, en bon ordre, de l'ensemble du peuple dans la meilleure des langues, langue déjh 

quasiment universelle et semblant la plus propre au progrès des sciences et des arts. 

Le déficit relatif d'études consacrées aux Idéologues, philosophes souvent oublies, voire méprisés, a sans doute 

contribué A maintenir, du moins auprès des non-spécialistes, un traitement global de ce courant de penstie. En partie 

justifiée, cette attitude prend aussi le risque d'amalgames et de schématisations Mtives. En effet, bien que 

volumineuses et riches études de Picavet, Moravia et Gusdorf montrent la diversité de ce courant de penstie, elles 

consolident malgré tout, ne serait-ce que par leur aspect monolithique, l'effet d'école ou de secte6". Les études 

ponctuelles ou nominatives dtant encore assez rares, l'importance multiforme de 1'Iddologie n'est pas, encore, selon 

nous, appréciée sa juste valeur, en particulier pour ce qui est de son empreinte sur les institutions scientifiques 

françaises et la philosophie des sciences. 

Or, les Idéologues vont perpétuer les multiples aspects théoriques du programme politique révolutionnaire, tout 

en contribuant sl faire advenir un ordre politique, institutionnel, administratif, et scientifique prenant en compte des 

spécificitds négligées par la jeune Révolution. Et ils vont ainsi permettre au slogan (( vulgariser c'est traduire )) de 

prendre corps, aussi bien d'un point de vue théorique que pratique. 

L' Idéologie. science méthode et Drogramme 

Délimiter un cercle des Idéologues n'est pas un exercice facile : d'un biographe à l'autre la tribu est plus ou 

moins accueillante, principalement en raison d'une influence qui se tait sentir et se trouve relayée dans de multiples 

domaines. L'une des voies les plus tentantes est de s'appuyer sur ce que font les Idéologues, & savoir de l'idéologie, 

même si tous ne s'en revendiquent pas explicitement. 

Le mot (t ideologie » est forge par Destutt de Tracy dans son Mémoire sur la Faculté de penser6'? où il 

envisage de « créer la théorie des sciences morales et politiques 1). Proclamant que l'unique science est celle de 

l'entendement humain et que toutes les autres en sont des applications, évacuant l'appellation (< psychologie N qui 

pourrait suggérer (( la recherche vague des causes premibres », rejetant enfui le mot « métaphysique » car 

(( cruellement discredité N, il baptise finalement (( iddologie )) la premiere des sciences, celle qui dtudie les effets de 

nos sensations. Le praticien en sera d'abord appelé (t idéologiste )B. L'inconvhient de cette dtiquette est cependant 

de ne pas suffire A caractériser l'Idéologue : Picavet est ainsi particuliérement tolérant, car outre ceux qui se 

revendiquent explicitement de ce programme de recherche - les plus notoires étant Destutt de Tracy et Cabanis - il 

' Sur les idtologua voir la Chides géntrala de F. Picavet, Les Idéologues, Paris, Aiam, 1891 ; S .  Moravia, II Tramonto &ll ' 
IIIuminismo, Latcrza, Bari, 1968 ; S. Moraviq If  Penriero &gIi Idéologues, Florence, 1974 ; G. Gusdorc La Conscience 
Revolutionnaire : Les Idéologues, Payot, Paris, 1978 ; sous la direction de F. Azouvi, L 'fmtihrtion & fa hison, Vin-EHESS, 
Paris 1992. Plus brcfk, voir S. Moravia, (t Les IdCologua n l'Âge des Lumières r, Studies on Voftuire and the Eighreenfh 
Cennvy, vol CLW, 1976, pp 1465-1486 ; B. Plongeron, Nature, Métaphysique et Histoire chez les Idéologuts M, Dix-huitième 
Siècle, Vol 5, 1973, pp 375-412 ;Des tartes sont réédités dans L. C l d e ,  LïciPologè ou fa Rhrolution & lXnaljse, 
Gallimard, Paris, 1998. 
'" Destutt de Tracy, u MCmoire sur la FaailtC de Penser a, 17%. in MCmoire nu la Fadtri & Pemie - De fa Mitaphysique da 
K m ,  Fayard, Paris, 1992, pp 35-1 77. 



leur adjoint des personnalités qui ne se sont pas explicitement impliquées dans une théorie gdnérale de 

l'entendement, comme par exemple Laplace ou Grégoire. Des liens personnels ou professionnels avec des 

Idéologues, ou bien ce que l'on appellera plus tard (( sensualisme f i ,  valent parfais comme différences spécifiques 

faisant l'Idéologue. Quoi qu'il en soit, démarquons l'Idéologie des savants ûançais du sens pris par ce terme dans le 

sillage du mmisme : fût-elle idéologique, l'Idéologie des Idéologues n'est pas une idéologie unanimement 

partagée ! 

Le programme de Destutt met en relief un point important : I'ideologue croit en une science générale. Par cela 

il se rattache tout autant à l'Encyclopédie qu'à la tradition de l'arbre des sciences dont toutes les branches sont 

subordonnées A la faculté et à la science reine, l'analyse. Incrustée dans toutes les disciplines, celle-ci demeure 

encore dtroitement associée au processus d'épuration et de dépouillement A l'œuvre dans tout mouvement 

d'abstraction et de coordination de la pensée. EncycIopédistes, les Idéologues le sont encore par l'intérêt qu'ils 

portent 11 l'ensemble et h la cohésion des sciences. En raison de ce caractére interdisciplinaire, il n'est pas surprenant 

de trouver parmi les Ideologues, ce que l'on n'appelle pas encore des ((spécialistes )) des diverses branches 

scientifique, même si des spécificités sont ddjà à la fois marquées, reconnues, et respectdes. 

Du fait de cette perspective systématique et arborescente de l'ensemble des sciences, l'Idéologie tente donc de 

concilier la méthode analytique et les méthodes propres aux diverses sciences par un appel ii l'unité des facultés de 

l'homme. D'où un partage de tâches annoncé par Destun, dans le respect des compétences de chacun : 

En parlant de la sensibilit6 et des facultCs qui en dérivent, je n'ai point osé rechercher lcurs causes 
physiologiques [,..] je laisse ces profondes et utiles recherches tl ceux de nos colléguts qui sont plus capables que moi 
de sonder de pareils rnystéres. C'cst ainsi que l'idéologie me semble se partager en physiologique et rationnelle : la 
prcrniére [...] ne pouvant guére se promettre d'autres rbultats [...] que la destruction de beaucoup d'emurs et 
l'ftablissemtnt de quelques vdrités précieuses, mais encon éparses et peu IiCcs entre efles ; la seconde, l'id4ologie 
rationnelle, exigeant moins de science [...] mais possddant des faits suffisamment liés, et ne songeant qu'A leur 
conséquences, a l'avantage d'eue susceptible d'applications plus directes, et de former ddjA un systbme complet C'est 
l celle-Il que je me borne. k pmd nos facultés telles qu'elles sont, et ne m'occupe que de leurs effét~.6'~ 

Aprb Thermidor, une nouvelle pratique et un nouveau mode d'enseignement de la médecine se mettent en 

place sous contrôle de I'Etat ; les publications médicafes se multiplient dans les mémoires de l'institut. La Décade 

Philosophique Littéraire et Philosophique, journal fondé en avril 1794, animé par Ginguené et étroitement Iid aux 

Idéologues, confirmera les noces de la philosophie et de la médecine, et ainsi la complémentarité des deux versants 

de 1'1déolo~ie~~~. 

Dans ses Rapports du Physique et du Moral de f 'Homme, Cabanis adopte le point de vue symétrique de celui 

de Destutt. Aftirmant vigoureusement I'interdependance de ces deux aspects de l'homme, excluant toute ligne de 

separation ne fluctuant qu'au gr6 des s hypothéses mdtaphysiques n615, Cabanis se l i m  h des considérations morales 

seulement en raison « des lurnieres qu'elles peuvent emprunter de l'étude des phénomknes physique, 

15'' Danin de Tracy, « Memoire sur la FacuItC de Penser N, op. cir, 14 4, p 89. 
"' Voit J. Kitchin, Un j o m f  r Phifmophige N : La Décade (1 WÇf807). Minard, Paris, 1965 ; M. Regaldo, r La Décade et 
les Philosophes du XViIle Siklt », X w  Siècfe, Vol 2, 1970, pp 1 13-130. 
15" Cabanis, Rapports du Physique et ùu M d  de I'ffomme~ 1802, in Onmrs Phiiosophiqes & Cabunir, Tome XIV du 
Corpus Génenerai des Phihsophes Françarir, PP,U.F, Paris, 1956, Vol 1. 



[...) uniquement parte qu'elles sont une partie essentielle de l'histoire naturelle de l'homme »6'6. Abord6 sous 

l'angle de l'analyse des iddes, de la physiologie, ou de la morale, l'objectif demeure le mbme, les réunir en (( une 

seule et même science, qui peut s'appeler. à juste titre. la science de 1 'homme n6". 

Destutt n'ose donc pas rechercher les causes physiologiques et Cabanis assure que son ouvrage n'essaie pas de 

renverser certaines doctrines, et d'en établir d'autres relativement il la nature de causes premieres '%. Fréquent 

dans l'univers des Idéologues, ce genre de déctaration admet plusieurs directions d'interprétation. On peut y voir la 

perpétuation d'une tradition d'inspiration newtonienne, mais en tout cas déjA bien enracinée chez les 

Encyclopédistes, que ce soit avec d'Alembert déplorant la manie de explications n ou avec Diderot qui, dans son 

De l 'Interprétation de la Nature, invite à ne pas chercher le (c pourquoi )) mais le « comment ». On peut aussi y voir 

un avant-go0t de positivisme. Plus en rapport avec la sociabilité savante d'une époque peu encline aux systhmes, 

surtout au sortir de la Terreur, on peut encore y lue la trace d'une modération académique évitant de s'exposer aux 

remontrances de collégues plus compétents et d'attiser la braise de la question religieuse. D'où une réserve, pouvant 

valoir comme appel A la tolérance, et permettant de préserver l'interdisciplinarité du projet idéologique. S'il n'y a 

pas de dualisme décisif entre N physique n et (( moral », il y en a un prudent entre l'idéologie et des théses 

rndtaphysiques relevant d'une toute autre sphere. Ici encore, l'unité du programme de recherche n'est pas 

incompatible avec la disparité des opinions et opte pour un agnosticisme raisonne : 

Le lecteur verra souvent [...) que nous regardons ces causes comme placées hors de la sphére de la nos recherches, 
et comme dérobtts, pour toujours, aux moyens d'investigation que l'homme a reçus avec la vie. [...Et ] rien ne serait 
plus facile que de prouver qu'elles ne peuvent etre ni un objet d'examen ni meme un sujet de doute, et que l'ignorance 
la plus invincible est le seul résultat auquel nous conduise, A leur égard, le sage emploi de la raison. Nous laisserons 
donc B des esprits plus confiants, ou si l'on veuS plus éclairés, le soin de rechercher, par des routes que nous 
reconnaissons impraticables pour nous, qudie est la naturc du principe qui anime les corps vivants. 

On nc trouvera point encore ici, cc qu'on avait longtemps appel4 de Ia métaphysique : ce seront de simples 
recherches de physiologie, mais dirigees vers I'ttude particulitre d'un certain ordre de fon~tions.~'~ 

Ceci permet encore de débouter les adversaires des Idéologues dans une assimilation hative entre sensualisme, 

matérialisme, et athéisme. Contre la suspicion morale pianant parfois sur les tenant d'un empirisme radical, le jeune 

De Gérando demande s'il est nbcessaire que les idées soit innées N pour les rapporter à l'être suprême comme A leur 

cause D ou s'il y a moins de gloire pour l'âme ti recevoir ses pensées toutes formdes, qu'à recevoù le pouvoir de 

les produire elle-meme ? » 

Peu enclins B la recherche des causes, ce que visent les Idéologues est plutôt la constitution de (( tableaux n. En 

cela perdure le souci de classification hérité du siécle finissant, particulii?rement exacerbé par la volonté de la 

Révolution de tout soumettre la loi et donc de tout normaliser. 

D'un point de vue méthodologique, comme on l'a vu, toutes les relations entre des faits jugés « bien avérés » 

doivent être manifestes et explicites : il taut voir pour apprendre et faùe voir pour instruire. L'analyse de Condillac 

'16 Cabanis, M Préface n aux Rapports .... pp 109- 12 1. 
6"lbid, p II5 
618 lbid 
'19 Ibid 
De Gérando, De fa Génération du Colyu~iss(utces Hainruines, 1802, réédition Fayard, Paris, 1990, Première partie, chp. 14, 
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en donne l'exemple avec la décomposition d'une idee qui est d'abord image, et avec la recomposition synthétique 

de ce tableau, possible si l'analyse n'a pas été entravée par des préjugés. Ce n'est donc pas la seule origine sensible 

de toute connaissance, mais bien tout son ordre logique qui étaye l'importance primordiale de l'observation et de la 

comparaison, indispensables pour jucher faits ou éldments des sciences, au dessus de tout soupçon métaphysique. 

Ce dernier adjectif n'a d'ailleurs plus de sens autre que relativement il la science des idées et des méthodes qui 

constitue la seule métaphysique admissible. En somme, fonciérement relative, la science des idéologues vise A 

établir des relations et, B défaut de tableau, à décrire les liens existant entre des choses observées. Selon Cabanis, 

ces rapports sont les éléments de la science : « dans chaque genre, leur connaissance et leur exposition systématique 

constituent ce qu'on appelle la science )bal. Partant de choses obsewée, la science doit aboutir B une chose exposée. 

Comme l'explique Volney, grand voyageur et historien, l'exhibition est la condition incontournable du 

perfectionnement de l'analyse, le seul moyen de purifier la langue en fixant le sens des mots : 

(...] examinons ce que l'on doit entendre par ce mot histoire : car les mots Ctant I t s  signes dts idées, ils ont plus 
d'importance qu'on nt veut croire. Cc sont des dtiquettes apposées sur des boites qui ne contiennent pas les mtmes 
objets pour chacun ; il est toujours sage de les ouvrir pour s'en 

Un héritage multiple 

L'idéologie est tî la fois une science de la methode et l'application de la méthode de la science. La 

permutabilité de ces deux termes est cautionnée par la suprématie incontestée de l'analyse, supposée modele de 

rigueur, et ceci malgré toutes les équivoques d'un terme dont le succés dépasse l'univers des Idéologues. 

Néanmoins, Ie primat de l'analyse dans l'Idéologie peut domer prétexte A une recherche de filiation inteilectuelle. 

Le nom de Condillac vient le premier il l'esprit, et non sans raison. Et en effet, le programme idéologique s'inscrit 

dans la perpétuation des trois orientations majeures de sa philosophie : empirisme, nominalisme, et logicisme, étant 

entendu que ce dernier tenne condensera ici trois théses, A savoir, l'équivalence entre méthode analytique et langue, 

la réductibilite de toute science A une langue bien faite et subordonnée à la théorie de l'entendement, et enfin, dans 

le cadre de la perfectibilité humaine, la perfectibilite des langues, perfectibilité extensible, par analogie, aux 

sciences et aux arts. 

La dette envers Condillac doit toutefois être nuancée, les Idéologues ne formant pas une secte prenant au mot 

la doctrine du maître. Certes, souligne Destutt, Locke a été trop préoccupé par « l'origine et la destination du 

monde », et c'est bien Condillac qui a « réellement créé l'idéologie r". En lui, Destutt se reconnaît un maître car il 

fut « le plus lumineux et le plus exact des mdtaphysiciens », celui qui a poussé la nouvelle science le plus loin. 

Cependant, il s'est « arrêté D et à commis des erreurs624 ; en particulier, il a « fait sa Grammaire et sa Logique avant 

d'avoir invariablement fixé son ideologie »6u. On peut des lors comprendre l'irritation de l'Idéologue quand il 

dènonce, à propos de Kant et de ses zélateurs, le tour d'esprit de certains Allemands qui ne semblent guére pouvoir 

"' Cabanis, Rapports, op. cit, Vol i, p 3 16. 
6z Volney, n Seconde Séance a d a  (c Leçons d'Histoire r (A I'Ecole Normale), 1795, &dition Garnier, Paris, 1980. p 91. 
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se situer autrement qu'appartenant il une secte. A ceux qui « nous croient tous, en métaphysique, disciples de 

Condillac, comme ils sont disciples de Kant ou de Leibniz », il répond dans l'esprit de Voltaire qui, dans sa préfkce 

aux Principia de Newton, avait souligné (i le privilége [qu 'a] l'erreur de donner son nom à une secte D. Une telle 

attitude, écrit Destutt : 

[...] prouve que l'on reçoit tgalement d'une meme main, et ce qui est prouvé, et ce qui n'est que vraisemblable ; que 
I'autorite de l'homme est encore beaucoup, et que celle de la dtmonstration ne régne pas seule. En effet, on n'appelle 
pas euclidiens ceux qui adoptent les dt5monstration d'Euclide ; on n'appelle pas non plus newtoniens cewc qui ont Ics 
memes idées que Newton sur le systéme du monde [...] En un mot, pour reconnaître une vtntt dtmontçt, on n'est de 
l'école de personne, pas mtme de cetui qui l'ri découverte le premier. On n'est de la secte de qudqu'un que pour 
adopter celles de ses opinions qui sont contestables. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous autres Français, dans les 
sciences idtologiques, modes et politiques, OU peu de choses sont rigoureusement prouvtes, nous n'avons aucun 
chef de secte, nous ne suivons la bannidrc de qui que ce soit!26 

Au vu des thtmes focalisant la pensée idéologique, Condorcet pourrait lui aussi faire office de figure de 

référence dans la mesure où ses théses s'accordent dans l'ensemble avec celles du noyau dur des IdWogues. 

L'analyse peut encore être citée comme prétexte, tout comme la perspective d'une science incluant le moral, la 

morale, et l'ensemble de l'art social. Dans la DPcade, comme chez tel ou tel Idéologue, l'ancien Secrdtaire 

Perpétuel de I'Academie des Sciences est évoque avec respect et admiration. Selon Picavet, il serait d'ailleurs le 

représentant le plus caractéristique d'une transition des Lurnikres à l'Idéologie. 

En accordant maintenant moins d'importance A l'orthodoxie doctrinale qu'aux personnes, une autre voie est de 

chercher non pas un pere mais une mCre. Mme Helvétius est toute designée en raison de son salon, déjà fàmew du 

vivant de son mari, et dont ta notoriété perdure aprts la mort de celui-ci. Dks 1772, elle reçoit, 2i Auteuil, tout ce que 

la France compte d'esprits philosophiques et distingués. Autour de ce p61e d'attraction vont se croiser plusieurs 

générations de philosophes : d'Alembert, Turgot, Diderot, Condillac, pour ne citer que les plus célébres de la vieille 

garde ; Destutt, Cabanis, Volney, Condorcet, Talleyrand qui s'illustrent des les débuts de la Révolution ; Daunou, 

Ginguené, Bonaparte, Laromiguiére, Biran, De Gérando pour ne citer que quelques recrues plus tardives. Sous la 

protection de (c Notre Dame d'Auteuil n, tous ces messieurs vont compter pour l'avenir et l'identitt de l'Idéologie. 

Outre l'appartenance de nombre d'entre eux au mouvement maçonnique, et en particulier à la loge des Neuf 

Soeurs, la loge des muses, leurs rapports houleux avec le fiitur Napoléon offient une autre perspective sur les 

Ideologues. 

En 1797, avec l'admission B l'Institut du général Bonaparte qui, jusqu'g Brumaire, se declara (( de la religion 

de l'Institut les Iddologues pouvaient escompter un collégue respectueux de 1'CgalitC savante et un allié 

puissant. L'association paraît prometteuse, il tel point que certains des Idéologues, dont Cabanis, Siéyés et Voiney, 

ont joué un r6le primordial dans I'avénement du Consulat. Estimant que les journées de Brumaire, n'ont pas eu pour 

but d'établir la domination de quelques uns mais de mettre en place un gouvernement capable de protéger 

efficacement les citoyens, Cabanis évaiue avantages et inconvénients des divers régimes politiques. De la 

démocratie il retient comme aspects négatif3, « la populace B remuer au forum ou dans Ies clubs », (( 1'6tat continuel 

Destutt de Tracy, r De la MCtaphysique de Kant m. Floréal an X, in Mdmok sur la F d é  & Pensée - DC IO Mi?raphpip 
& Kani' Fayard, Paris, 1992, pp 243-293 ; cimeon p 245-246. 
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d'agitation et d'inquiétude où elle tient tous les citoyens » et « les persécutions contre les talents et les vertus qui 

semblent étre de son essence na. Soucieux de concilier « un pouvoir exécutif vigoureux » et un gouvernement 

repdsentatif du peuple - ou plut& de la classe moyenne - il précise ce qu'il attend du nouveau système 

constitutionnel « concerté entre deux hommes de génie » : 

Dans le vtritable systtme représentatif, tout se fait donc au nom du peuple et pour le peuple ; rien ne se fait 
directement par lui : il est la source sac* de tous les pouvoirs ; mais il n'en exerce aucun : nul fonctionnaire n'est 
choisi que parmi les noms portés sur les listes populaires, mais ces listes n'appellent point les &lus & telle ou telle 
fonction en particulier ; le peuple est souverain, mais tous les pouvoirs dont sa souverainet6 se compose sont 
dtltgués ; il prend part & tout par sa surveillance, mais sa passions ne peuvent jamais ette &garées par les agitateurs et 
troubler la paix de I'Etat ; en un mot, il est libre, mais il est calme. 

Le progrès des sciences et des arts est le vtritable thennomthr, comme le plus pur garant, de ccwc de la socittd 
civiles [... Ce sont les progrès des lumières] qui ont c e  cette force inconnue dans les États anciens, cette force de la 
classe moyennc où se trouvent presque toujours, et la grands dents, et les solides vertus.6B 

Si les Idéologues misent sur le nouvel homme fort pour voir leur talents reconnus et leurs conseils écoutés, le 

Premier Consul va peu iî peu fàire entendre qu'il n'a pas l'intention de laisser croître ses côtés un pouvoir, ne fit-il 

que spirituel. Dès 1800, il kit savoir tout le bien qu'il pense de ceux que Talleyrand, en 1797, a baptise les 

« Idéologues : « déraisonneurs intarissables u, ces « esprits déréglés » s'adonnent B une a mttaphysique 

abstraite » et defendent « les systbmes les plus opposés En bref, tout le contraire de l'erhos idéologique. La 

situation se dégrade, alors qu'il devient de plus en plus manifeste que le Premier Consul va se passer de l'appui et 

du talent des plus prestigieux philosophes. Le pouvoir exécutif se faisant toujours plus vigoureux - pour reprendre le 

terme de Cabanis -, et de moins en moins repdsentatif, le parti philosophique sort de l'expectative et tente de 

réorganiser ses rangs, en particulier dans le salon de Mme de Staël. Mais Bonaparte saura maîtriser l'agacement de 

l'aiguillon idéologique. La réorganisation de ['Institut de 1803 sera ainsi l'occasion de l'élimination de la deuxiéme 

classe, rep4re d'1d~olo~ues~~'. La Décade, avec son p a r f h  de philosophie, de r4publique et de curiosité 

encyclopédique qui n'est plus guére de saison, va subir les tracasseries d'une censure de plus en plus prononcee, 

avant de devenir, en 1804, la Revue Philosophique, et d'etre finalement contrainte de se fondre, en 1807, avec le 

Mercure des ultra, L'Empereur espérait une neutralisation mutuelle de deux partis embarrassants mais pouvant être 

utiles à l'occasion et dont l'élimination serait trés mat perçue vu le prestige national et international des savants et 

philosophes fiançais. Au lieu de la maniére forte, gratifications et nominations avantageuses fiirent le lot de savants 

et d'Idéologues méritants. Volney, Cabanis et Gant seront comtes d'Empire, Daunou et De Gérando gratifiés de 

postes honorifiques dans la nouvelle administration. 

Positions ~olitiaues 

Politiquement, Les Idéologues sont en géndral des modérés. Dans les années précédant la Terreur, leurs faveurs 

" Cabanis, a Quelques Considtrations sur l'organisation Sociale en Générai et particulihmmt sur la nouvelle Constitution M. 
25 Frimaire an VIII, in Oeuvres Philosophiques de Cabanis. op. cit., Seconde Partit, pp 460-490, citation p 475. 
6m Ibid. p 475. 
"O Voir Lu Décade, 30 Nivosc an V, pp 137-138. 

Merczue de France, 16 Pluviosc an IX p 3 19. 
652 Sur ccttc cl- de l'Institut, voir M.S Staum, K Individual Rights and Social Control : Political Science in the French 
Institute », Journ of the Hisr of I&Qs, 1987, pp 4 1 1430 ; M. Staum, u The Enlightmmcnt Trandonnai, The Institut Pr& 
Contests », Eighreetuh Cennvy Studies, vol 19, 1985- 1986, pp37 1-397, 



vont aimi plutôt il la Gironde où, d'aprts Lu Décade, brillaient « talents et vertus na3, et dont Condorcet fût un 

meneur. 

L'un des points de litige avec Robespierre concerne la représentation politique et plus particuliérement ce qu'il 

faut accorder comme pouvoir politique à un peuple particu1iérement peu instniit. Pour l'Incorruptible, la sagesse 

populaire est insurpassable. Heritier de Rousseau et proche des ennemis des acaddmies, il estime que l'univers des 

philosophes et des savants n'ofie pas de garantie morale sufisante. A l'inverse, pour les héritiers du parti 

philosophique, la science est l'atout indispensable d'un gouvernement rationalisé visant au déploiement de l'art 

social, instrument du bonheur public. Dans la ligne des théses de Condorcet, tes Idéologues envisagent de confier le 

pouvoir au peuple, mais seulement quand il sera instruit ; d'oh une attitude paternelle envers l'enfant terrible, un 

penchant pour le despotisme Iëgal, et le souci d'une popularisation des sciences en bon ordre. Daunou, Garat, 

Destutt, Volney, auront, entre autres, l'occasion de méditer sur le meilleur ordre politique lors de leur 

emprisonnement sous la Terreur. La réaction thermidorienne, le Directoire, le Consulat et, pour certains, l'Empire, 

seront plus cltments pour ces savants pondétés. 

Si l'on entend par scientisme la thése selon laquelle les savants ont leur mot B dire dans la conduite de la 

politique nationale, les Id6ologues sont scientistes A la maniére dont le fut Condorcet. Cependant, cette 

revendication politique n'est pas explicite, lew moderation les incitant plutbt A des concessions et à la patience, 

jugées bien prefërables aux excés de la Terreur. 11 y a, selon nous, une continuite entre la d o c t ~ e  du despotisme 

éclairé - ou légal - du milieu du XVIII' siécle et les aspirations politiques des Iddologues. On se souvient du souci 

de Condorcet de préserver le rôle de conseiller d'un systéme académique néanmoins autonome de par son mode 

d'élection. Chez les Idéologues perdure la perspective d'une politique scientifiquement inspiree : pour emprunter B 

la distinction entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, distinction dont on parle beaucoup depuis 1789- et 

bientôt largement exploitée par Saint-Simon et Auguste Comte, c'est le premier de ces deux pouvoirs que 

revendiquent les Iddologues. Aspirants à réformer l'homme, les sciences, et la société, & l'aide de la science 

suprême des idées, leur ambition politique était, comme l'écrit justement G. Gusdorf, d'être reconnus comme les 

penseurs officiels de la rtpubliquea'. 

Proiets ~édaeoeiques 

Comme l'indique l'objectif annonce par Destutt, l'idéologie a pour fin l'homme, dans sa diversité. DéjA 

étroitement interdépendantes dans les projets politiques de Condorcet, l'association de la morale et de la politique 

oriente « l'art social » en ce qu'il est A la fois art de gouverner les hommes selon les exigences de la Raison, et art de 

leur apprendre à se gouverner eux-mêmes, en particulier l'occasion d'élections. Ici encore, le projet idéologique 

est fédhteur : la société ttant conçue comme un organisme dont les membres ne sont pas antagonistes mais liés par 

un jeu d'intérêts communs ou réciproques. 

633 Voir ta D é c d *  30 Nivos  III. 
6Y H. GoUhier, La Jeirnesse d . A u p f e  Cornle et In Formation du Positivisme, Tome Ii, Vrin, Paris, 1964, p 61. 

G. Oudo& La Conscience Rév~fufi~nnaire : Les Idéafogzies, op. cit, p 35. 



Orientation eénérale 

Dot& de l'analyse, les Id~ologues perpétuent l'optimisme des Lumiéres : avec la bonne methode tout est 

possible en matiére d'instruction p ~ b l i q u e ~ .  Particuliérement brûlante sous l'ensemble de la Rtvolution cette 

question est le domaine pratique dans lequel leur engagement est sans doute le plus soutenu. Peut-être est-ce meme 

Id un motif majeur de la versatilité politique de certains d'entre eux, versatilite que certains biographes expliquent 

néanmoins en terme d'inter& personnel. Quoi qu'il en soit, s'il est une république avec laquelle les Idéologues, dans 

leur ensemble, ont rarement transige, c'est celle des Lettres, mais avec la perspective du (( tout pour le peuple, rien 

par lui )) de Cabanis. Le despotisme kgal et académique de Condorcet survivent dans la meilleure hçon d'élire la 

vérité selon Cabanis : 

Le gouvernement reprtsentatif est le meilleur de tous parce qu'il est fond6 sur l'opinion, parce qu'il en tire sa 
force : mais il faut que l'opinion soit bonne, c'est-&-dire que le peuple ait assez de jugement pour que l'opinion des 
hommes édairés y devienne bientdt celle du corps entier de la n a t i ~ n . ~ '  

L'attachement des idéologues A la popularisation des lumiCres souleve un problème d'interprétation historique 

concernant le statut public des sciences et, en particulier, de leur Cventuelle traduction vulgarisatrice. Suivant des 

perspectives compatibles, ces philosophes et hommes de pouvoir et d'action ont été décrits comme les derniers 

représentant d'un courant de pensée, ou comme les pionniers d'un autre. 

Un des points de vue les cékbres les rattachant ii un monde en déclin est celui de M. Foucault dans Les mots et 

les choses. Selon Foucault, les Idéologues seraient les derniers représentants de l'épistémé classique, soubassement 

unique conditio~ant et unifiant les modes d'organisation de l'ensemble des savoirs. Parler, classer, Cchanger, et 

donc la grammaire générale, l'histoire naturelle, et l'analyse des richesses seraient fédérées autour du theme 

fondamental de la représentation avec, en perspective, un (( rapport constant et fondamental du savoir [...] d une 

mathesis universelle [qull justifiait le projet, sans cesse repris sous des formes diverses, d'un corpus enfui unifie des 

co~aissances »638. Un problème est alors de situer le moment de ce n dtcalage infime mais absolument essentiel et 

qui a fait basculer toute la pensée occidentale N en dépouillant la representation de son pouvoir fondateur. Foucault 

évoque parfois le dtbut du XIX sitcle, parfois une période plus large dont (( les points extremes sont les années 

1775 et 1825 n mais focalisée autour de la période 1795-1800. A l'échelle de l'archéologie foucaldienne, un 

basculement nécessitant un demi-siécle peut être vu comme une rupture. Mais le probléme n'est pas tellement une 

banale question de périodisation. La thése majeure est plutdt que (< la positivité nouvelle des sciences de la vie, du 

langage et de l'économie est en correspondance avec l'instauration d'une philosophie transcendantale D avec N des 

transcendantaux loges du ceté de l'objet D au lieu d'une philosophie enraciné dans une metaphysique du sujet, et 

dont une consequence est que (( le langage qui se replie sur soi, acquiert son épaisseur propre, déploie une histoire, 

des lois et une objectivité qui n'appartiennent qu'A lui D. Si l'annonce est fiacassante en raison de termes comme 

(( rupture 1) ou (( basculement D, Foucault demeure prudent sur les ddtails. Dans le cas du mot, il précise ainsi que 

" Pour un aperçu g h b a l ,  en rapport avec la question de la grammaire générale, voir T. Hordt, (c Les Id&logucs : Théorie du 
si c, Sciences et Enseignement n, Lungages, no 45, 1977, pp 42-66. s'Cabanis, n Lemc sur un Passage de la "Décade Philosophique u a en générai nu ln Paféctibilitt de l'Esprit Humain B. 
publit dans La DPcu&, 30 Germinai an VI& no 21, pp 149-159, reproduit in Oeuvres de Cobmir, op. tif., vol 2, pp 512-519. 
"' M. Foucault, Les Mort cr tes Choses, Gallimard, Paris, 1966, p 259. 



(4 bien sQr, il ne cesse pas d'avoir un sens et de pouvoir " représenter " quelque chose dans l'esprit de qui l'utilise 

ou l'entend ; mais ce rôle n'est plus constitutif du mot dans son €tre même, dans son architecture essentielle, dans ce 

qui lui permet de prendre place à I'inttirieur d'une phrase et de s'y lier avec d'autres mots plus ou moins 

diffbmts f9. II y a donc rupture mais, est4 fréquemment préci* elle est infime ou encore passe inaperçue. Une 

chose, en tout cas, ne doit pas passer inaperçue, c'est qu'en matiére de grammaire, les sources citées par Foucault 

changent de nationalité à l'occasion de cette rupture : d'auteurs en majorité fiançais on passe à des auteurs 

germaniques, tels Bopp ou Schlegel. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point oh se jouent, en enet, deux 

façons de définir une langue. 

A l'inverse de la thtse de la rupture épistémologique et du rattachement des Idéologues à l'é'pistémé classique, 

il y a celle qui en kit les pères fondateurs de l'école républicaine et, plus explicitement, de I'Education Nationale 

Française. Condorcet trouve alors une place méritée parmi les Idéologues. Cette longue filiation est d'ailleurs plus 

qu'une analogie dans la mesure oh elle est explicitement revendiquk par les pionniers de la Troisieme République, 

et qu'elle revendique encore la Révolution, de préfërence modérée et girondine, et annexe un « rationalisme » pr&é 

aux encyclop~istesm. La vocation pCdagogique des IdCologues et leur stature professorale est ainsi relevée par 

G. Gusdorf voyant en eux (( les fondateurs de la Rdpublique des Professeurs ». Ardents défenseurs de l'extension de 

l'instruction et de la mtritocratie, partisans acharnés de la reconnaissance du seul talent, ils ne remettent jamais en 

cause ni le leur - car chose naturelle -, ni la place qu'ils estiment devoir leur revenir dans la société. Sans doute est- 

ce la raison pour laquelle M. Regaldo a pu parler d'« aristocrates des talents », qualifier leur projet d'éducation 

universelle de « totalitarisme éducatif », et finalement les classer dans une « catégorie comparable aux clercs de 

jadis ; [...] l'intellectuel est le clerc du monde moderne lalcisé »"'. Evoquant la Socidte! des Observatezus de 

1 'Homme fondee en 1799 et dont les Idéologues sont partie prenante, J. Jamin profite malicieusement de l'intérêt 

des ldéologues pour les langues et peuples étrangers, en particulier chinois, pour parler de « mandarins ». Heureux 

mélange des langues, car l'argot scolaire éclaire sans doute aussi bien les Idéologues que les subtilités de 

l'Encyclopédie : nul doute, l'Idéologue est, ou aspire B être un mandarin au sens de 1'Encydopédie : il vit dans la 

capitale - sinon géographique du moins intellectuelle , se préoccupe de politique, de morale, et de philosophie, et 

surtout, parle la langue la plus prdcise et la plus propre aux sciences. 

Peut-on alors concilier les deux points de vue de la rupture de I'épisfémé et de la filiation, sinon républicaine, 

du moins scolaire ? Oui, mais avec des réserves de part et d'autre. 11 faut d'abord prendre en compte les precautions 

de Foucault sur la durée et la radidité, somme toute ambigut!, de la rupture. Ensuite, on peut douter que « l'être 

même des mots » ait étC affecté par un basculernent transcendantal : plus modestement, comme Foucault le 

reconnaît parfois, et davantage dans la perspective Idéologique, ce serait surtout en raison d'une autonomie 

méthodologique, d'une division du travail académique, qu'il y aurait eu une mutation. Or cette autonomie, 

659 Ibid, p 293. 
Voir par exemple, C. Coutei, N La Tmisiéme République lit Condorcet M. Revue du Nord, vol WO(VIlI, no 317, 1996, 

pp 967-974 ; Cl. Carpentier, L'Ecole de la Troisi&me RCpublique fait sa Généalogie : I'Exemple de la Revue Pédagogique M, 
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problématique, fàvorise, et peut-être même conditionne, le succès du théme de Ia vulgarisation traductrice, 

« traduction » présupposant ici une distinction, une discontinuitd, inexistante dans son sens de glissement. La suite 

de ce chapitre tente de montrer que les Idéologues, conune le prétendait Destutt, sont à la fois ciassiqua et 

modernes, classiques dans la mesure où ils se revendiquent de la représentation et de la grammaire genérale - 
surtout il travers Condillac -, et modernes par des critiques qui, pour leur emprunter le mot, « régénérent » une 

vision marquée par la mathesis - ou l'analyse - et l'encyciopédisme. Comme nous l'avons vu, une reconnaissance - 
moderne - de la dispersion des méthodes est déjh à l'œuvre avec Condorcet, mais sous la tutelle - classique - de 

l'analyse. Foucault a donc raison de souligner l'importance et la perpdtuation du r81e fddératew de la 

« représentation » qui autorise un glissement analogique, une traduction si l'on veut, de I'idéologie ii la physiologie 

et à la grammaire générale. 

S'il y a une continuité revendiquée entre les Idéologues et la troisiéme république des professeurs, il taut 

cependant reconnaître que I'hdn'tage n'est que partiel. Sw ce point, une rupture, ou plut& une dissolution, de 

I'épistPme classique paraît une hypothése plausible : son caractére systdmatique s'estompe, comme le c o n h e n t ,  

par exemple, des &tudes negligeant la dimension probabiliste et dlectoraliste dans l'argumentaire pddagogique de 

Condorcet. On en trouve une illustration dans les commentaires de G. Compayré, dans son édition de 1883 du 

fameux Rapport et Projet de Décret. En notes de bas de page, cet apôtre de l'école républicaine et admirateur 

critique de Condorcet, oppose ce qu'il appelle les « beaux>) passages » à des jugements « faux» . Son appréciation de 

la classification condorcetienne des sciences révéle surtout combien le théme de I'Andyse est devenu contingent, 

quitte à priver les vues du géométre - y compris pédagogiques - de leur plus puissant ressort de justification. Dans 

cette classification, ~ o m ~ a y r é ~ '  voit sunout l'expression d'une simple « préférence », et meme d'une n prédilection 

» du mathématicien. Negligeant aussi Condillac - autre partisan de l'excellence de l'analyse algébrique -, 

n'attribuant qu'une seule langue aux sciences, mais reprenant B son compte le théme classique de la langue 

perfectionnée par les grands écrivains, i l  écrit méme : « II est faux de dire que les sciences ont une langue plus 

parfaite que les lemes. Les chefs d'œuvre de la littérature sont aussi pour l'expression des idées mordes des modtles 

de langue exacte et parfaite ». Dans son « Introduction 1) au Rapport, il juge enfin le privilége accorde a w  sciences 

« une réaction, d'ailleurs naturelle, contre ces longs siécles ou l'on avait abusé de la culture littéraire ». Par ces mises 

au point, ce professeur en chef parait perpétuer le souci des révolutionnaires du siécle précédent, inquiets de livrer B 

des instituteurs peut-être insuffisamment éclairés la charge de défendre devant les écoliers une conception 

orthodoxe des sciences et des arts. Scrupules ou suspicion, il y aurait là encore une continuité courant de Condorcet 

à ses héritiers republicains via les Ideologues, l'analyse s'&nt perdue en chemin. 

En conclusion, avec les Idéologues s'accentue une profonde mutation dans la répartition et la distribution de 

I'ensemble des savoir acadkmiques, et c'est avec justesse que bon nombre d'études soulignent Ies perspectives 

qu'ils ouvrent et la marque qu'ils ont imprime à I'ordre des sciences et de l'enseignement en France. Mais ils 

contribuent aussi à perpétuer et à légitimer un centralisme institutionnel et théorique en matiére de science, 

ordonnan~ ou plutôt subordomant en un seul corps production et ciiffision du savoir. Aussi, même si la profusion 



journalistique prt-révolutio~aire semble présenter les signes avant-coureur d'une vulgarisation scientifique 

afftanchie des directives de I'Etat, le voeu d'unité encyclopédique affiché par les Idéologues interdit encore de 

parler de traduction de science. Telle la kpublique, la science est encore une et indivisible, méme si les patois de 

ses divers départements posent des probltmcs que l'on va voir clairement à l'ordre du jour. 

L'Institut 

Comme nous l'avons vu, dans son Rapport sur I'Instniction Publique, Tdleyrand avait envisagé au sommet de 

son systéme un Institut National. Voué au perfectionnement des sciences et 41 l'enseignement, il aurait présenté 

« une sone d'encyclopddie toujoun &tudiante et toujoun enseignante u."' La formule va faire mouche : avant que 

Cabanis la reprenne dans ses Rapports, elle revient déj8 dans te texte préliminaire la loi du 3 Brumaire an IV 

rdorganisant I'instruction publique et fondant l'Institut de ~rana". L'héritage est clair, car dans son Rapport sur 

f 'hsmction ~ub l ique~ '  du 23 Vendémiaire, Daunou cite nominativement ses sources d'inspiration : « nous nous 

honorons de recommander ce projet des noms de Talleyrand, de Condorcet, et de plusieurs autres &rivains », trois 

noms qui ont parti lié à l'Idéologie. Si la doctrine n'est pas monolithique, l'Institut permet en revanche de trouver à 

l'Idéologie, un élément commun susceptible de fédérer le concept. Bonaparte ne s'y est pas trompé quand il s'est 

agît de mettre une sourdine aux imprécations idéologiques. 

On pourrait disserter longuement sur fa question de savoir si l'unité académique a inspiré le programme des 

ideologues ou si, au contraire, I'idtologie - ou son ancetre encycloptdique - a fourni le modtle du nouvel Institut. 

L'Institut et I'Idéologie sont en tout cas le reflet I'un de l'autre, ni I'un ni l'autre n'étant proprement révolutionnaire. 

Comme nous l'avons montré, les projets de Talleyrand et de Condorcet sont tres largement inspirés par 

l'académisme d'Ancien Régime, et l'Institut peut sans encombre etre apparenté B l'ancien corps académique. Seules 

sa vocation enseignante et son incorporation à un systeme global d'instruction publique portent la marque de la 

Révolution. Daunou se plie la rhétorique révolutio~aire minimale : une fois dénoncés les méfaits des rois en 

matiére d'éducation, les écrivains aliénds par tes despotes, la raison insultée par une éducation ne tablant que sur la 

mtmoire, il ne manque pas de fiistiger les barritres délimitant « des castes où s'isolait la science et d'oh elle ne 

pouvait descendre ». Mais il n'empêche qu'en 1789 « l'éducation était vicieuse sans doute ; mais elle &tait 

organisée )) et que la gratuité de l'enseignement primaire n'est plus de saison. La modération idéologique s'inscrit 

ici dans une réaction thermidorienne plus conservatrice que ses héros. 

Si Talleyrand et Condorcet en sont les péres spiritueb, i'lnstitut ne leur doit pas tout. Et s'il est digne de figurer 

aux côtés du Discours Préfiminaire de I'Encydopèdie, le projet de dtcret de Talleyrand avait, selon Daunou, le 

u"oir t'édition de Compayré dans Condorcet, &ri& sur lïnstmction Publique. sous la direction de C. Coutei, Editions 
Edilig, Paris, 1989. Lire les commentaires de Compayrk en particulier dans les deux notes dc la page 102 (page 23 du 
simile). 
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défaut de manifester « trop de respect pour les anciennes formes », de mettre des entraves aux instituteurs, de 

multiplier places et bureaux « ministériellement littéraires ». Si Condorcet, ce héros, semblait développer dans son 

plan « l'honorable sys the  de la perfectibilité humaine », acte est pris que « l'ennemi des corporations » en 

consacrait une et instituait en quelque sorte, une « église académique ». Et l'enjeu est bien l'ombre faite au pouvoir 

temporel par un pouvoir spirituel car, dans la balance des pouvoirs publics, le savant voulait ((ajouter wi 

contrepoids de plus au pouvoir royal ». Or, ni la monarchie, ni t'anarchie, ne convenaient A un tel projet car (( un 

systéme d'instruction publique ne pouvait se placer qu'i c6té d'une constitution républicaine n. Ici encore, 

Bonaparte prendra au mot ce discours de circonstance. 

Déjà en retrait par rapport au projet de Condorcet sur la question de la gratuité, le plan de Daunou en conserve 

ce qui avait fait scandale, son monolithisme et sa structure pyrami&le. Echelon primaire et dcoles centrales sont 

déj8 sinon en place, du moins esquissés, et ne nécessitent que des perfectionnements. Daunou plaide cependant la 

cause des « écoles spéciales », consacrées B une seule science, et qui présenteront, entre autres, l'intérêt que les 

sciences y seront « plus raisonnablement et moins fanatiquement révbrées )B. 

« Abregé du monde savant D, « corps représentatif de la république des lettres », « temple national dont les 

portes toujours fermées A l'intrigue ne s'ouvriront qu'au bruit d'une juste renommee », l'Institut de France, éclipsant 

les académies des rois, (( raccordera toutes les branches de l'instruction ». Sur ce sujet, l'éloquence révolutionnaire 

de Daunou n'a rien ii envier A celle de ses prédécesseurs et, dans le premier article du décret consacré ii l'Institut, on 

retrouve les missions dévolues A l'ancienne Académie : perfectionner et inventer au service de l'utilité et de la 

gloire, non plus du royaume, mais de la république. Tout comme les sciences se soutiennent les unes les autres dans 

l'arbre encyclopédique, les Idéologues soutiennent l'Institut qui accueille l'Idéologie dans sa classe de sciences 

morales et politiques dont la premiére section est dédiée A l'analyse des sensations et des idées. Cohésion et unité 

dans la diversité sont partout de mise. L'Institut est une encyclopédie vivante, comme le confirme le projet de 

Cabanis d'inciter l'Institut créer un journal universel, le Magasin de la République des Lettres, dont l'objet serait 

de « résumer ou d'extraire tous les autres journaux » de tous les pays, de « suivre les travaux de toutes les sociétés 

savantes » afin de pouvoir « présenter le tableau journalier du monde savant na. 

L'Ecole Normale de t'an III. 

Des Idéologues sont présents dans la plupart des institutions dirigeantes en rapport avec le perfectionnement 

des sciences ou leur enseignement. Outre l'Institut, on peut encore mentionner le ConseiI d'Instruction Publique de 

la Convention, puis du Directoire. Ils seront aussi nombreux enseigner que ce soit à 1'Ecole Normale ou dans les 

Ecoles Centrales. C'est au cours de la vague de creation d'écoles nationales de l'automne 1794, que Lakanal 

présente le plan de la future Ecole Normale, plan rédigé par Garat qui y enseignera la discipline reine, l'analyse de 

l'entendement 

" Daunou, n Rapport sur I'Immiction Publique », 23 Vendémiaire an IV. in I. Guillaume, Proch-Verbuux du Coniili 
d 'Insmction Publique & la Cornenfion Nationale, op. cit., vol VI, pp 786-800. 
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Thermidorien, le discours de Lakanal s'ouvre par un appel & créer ce systtme d'instruction public pour lequel 

la Révolution n'aurait rien fait depuis cinq ans. L'orage passé, il convient maintenant de soumettre la démocratie & 

la raison D'un point de vue méthodologique, l'analyse sera le guide. L'optimisme sur ses vertus et sur leur 

extension indéfinie n'est pas encore remis en question : en effet, (( instrument indispensable dans une grande 

démocratie ; la lumiére qu'elle répand a tant de facilité à pénétrer partout, que, comme tous les fluides, elle tend 

sans cesse à se mettre au niveau ». Elle permettra d'étendre h tous les citoyens la plus parfaite égalité car &panchde 

de rbervoir en réservoir N ; la (( recréation » ou la (( régénération )) de l'entendement humain seront ainsi assurées et 

garanties car ce sont (( les hommes les plus éminents en tous genre de science et de talents [...] les homes  de &nies 

[tptl vont donc etre les maîtres d'écoles d'un peuple ». Flatteur, Lakanal souligne le génie de la Convention qui, 

pour une fois, n'a pas procédé en suivant (( l'ordre essentiel et naturel de choses n. On aurait pu croire, en effet, qu'il 

aurait fallu commencer l'édification du systéme d'instruction par l'institution de ces h e u s e s  ecoles primaires oh 

les enfants de six ans vont apprendre ii lire. Clairvoyante, la Convention a choisi de commencer a ce grand édifice 

par le fàîte N, commençant donc par former les instituteurs, ((jeunesse savante et philosophique >) dont la mission 

sera ensuite de se rendre dans les écoles normales qu*« elle ouvrira partout D, et de (( répéter D les leçons apprises 

« dans toutes les parties de la République d'où elle aura éte appelée D. L'unité linguistique sera elle aussi gagnante, 

sans avoir 55 procéder B de lourdes traductions, car : 

Les sciences morales, si nécessaires aux peuples qui se gouvernent par leurs propres vertus, vont etre soumises A 
des démonstrations aussi rigoureuses que les sciences exactes et physiques ; [ f  'analyse ...] deviendra l'organe universel 
de toutes les connaissances humaines, et le langage de tous les profcsscurs, ces sciences qu'on appelait hautes, par ce 
que ceux mtmcs qui les enseignaient Ctaient au dessous d'elles, seront mises & la portée dc tous les hommes A qui la 
nature n'a pas refusé une intelligence 

Instruit probablement par l'expérience des cours accélérés de I'Ecole de Mars - la fameuse méthode 

révol~tionnaire~~ - Lakanal prévoit que les futurs éltvcs seront ravis d'entendre parler de ce qu'ils aiment le plus 

des hommes dont ils regardent la gloire comme le dernier terme de l'ambition humaine )) et qu'ainsi stimulés a leurs 

progrès dans l'art qu'ils étudieront auront une rapidité qui ne peut être ni prévue ni calculée D. Le temps pouvant 

jouer contre la Révolution, la durée des cours ne devrait pas excéder quatre mois, aussi bien dans I'Ecole Normale 

de Paris que dans celles devant la relayer dans les départements. Mais seule celle de Paris verra finalement le jour. 

L'ensemble des cours forme un ensemble encyclopédique à forte coloration scientifique dans la mesuc où il 

s'agit de donner des démonstrations : c'est d'ailleurs à ce titre que la morale y trouve sa place, l'analyse de 

l'entendement devant être la discipline fedtrant les autres. C'est pour prévenir les récriminations des gens de lettres 

qui se seraient sentis lésés que Garat demande aussi l'adjonction d'un cours de littérature, cens6 ({répandre du 

charme sur la sdvérît6 des sciences exactes et physiques N et enseigner le bon gofit dans l'ensemble du paysw. 

Les résultats de cette école qui fut inspirée par tes écoles normales allemandes et qui devait être, selon Lakanal, 

647 Lakanal, (( Rapport sur 1'Etablisstment des Ecolcs Normaies », Procès-Verbaux du Comité d'Instruction Publique de la 
Convention Nationale. op. cit., vol V ,  pp 15 1-1 58, 
û48 Lakanal, op. ci&, p 156- 
649 Sur cette méthode, voir J. Dhombics, a Enseignement Modcmc ou Enseignement R & v o ~ ~ o M ~ ~  do Sciaices B. Hùrok 
de f8Eüucation, n042, Mai 1989, pp 55-78. 
" Cl Désirat, T. Hordé, u Les Eeola Normales : Une Liquidation de la Rhétorique ? n, Lit~éranue~ 18, Mai 1975, pp 3 1-50. 



« le type et la règle de toutes les autres )) ne &nt pas B la hauteur des espCrances@'. L'CgalitC appliqude au 

recrutement se traduisit par un mode de reprdsentation de type électoral : chaque district devait envoyer un 

représentant adulte pour vingt mille habitant, sélectionne parmi des candidats qui « unissent & des moeurs pures un 

patriotisme éprouvé et les dispositions necessaires pour recevoir et rCpandre l'instruction )ba2. D'aprés le plan de 

Lakanal, il aurait aussi fallu renoncer B recruter les ékves parmi I ~ s  anciens instituteurs, impropres A enseigner (( d e  

doctrines si nouvelles avec une méthode si nouvelle ». En pratique le recrutement fut laborieux, le vague des critéres 

de recrutement embarrassant le choix des districts et des défections ayant finalement lieu parmi les candidats 

s6lectionnés. De surcroît, le voeu de Lakanal ne fut pas exaucé, car plus de la moitit des éléves appartenaient déjh 9i 

l'enseignement, et le clergé, toutes catégories confondues, fut sur-représenté. Outre des conditions matérielles 

difficiles pour les éléves - le voyage, la cherté de la vie, et le fioid de l'hiver 95 fournissant autant de motifs pour 

déserter les cours - le probléme majeur de I'Ecole Normale fut la disparité du niveau des éltves et le manque de 

préparation des professeurs. 

Malgré des innovations révolutionnaires comme les ddbats entre professeurs et éléves ou des groupes de travail 

autour des cours de mathkmatiques, le délai de quatre mois parut vite irréaliste malgré tout le &le patriotique 

imaginable. Bien qu'elle eut contribué B disséminer ou & donner des modéles pour des cours tiiturs en province, 

l'expérience de I'EcoIe Normale apporta un démenti flagrant aux voeux de Lakanal : débordés et désorientes les 

éléves ne parlaient pas couramment la langue de l'analyse et les « réservoirs », manifestement pas de même 

capacité, ne parvinrent pas & se mettre au même niveau. Dans un constat sévére établi devant la Convention, Romme 

reconnaît la disparité du niveau des CIéves, le caractkre « acadtmique )) de l'enseignement, un rythme scolaire trop 

élevé même pour l'attention d'un professeur. Ne voyant dans l'institution que « charlatanisme organise », il en 

demande la suppression. 

Les Ecoles Centrales 

Les écoles primaires, « vestibule du grand édifice », ne sufisent pas. Surtout dans une republique qui veut 

«jouir de tous les trésors que lui promet le génie de ses habitants et qui est appelée régénérer l'univers moral aussi 

bien que l'univers politique ». C'est en ces mots que s'ouvre le Rapportm propos6 par Lakanal le 20 Frimaire an 

III, et devant aboutir B la création des Ecoles Centrales. 

Tout d'abord, un systéme d'Ecoles Secondaires - devenues « inutiles » en raison de l'étendue donnée aux 

écoles primaires - présenterait une situation paradoxale trahissant une c< institution aristocratique ». En effet, ou bien 

des jeunes gens y seraient simplement entretenus aux frais de la nation et donc au prix d'une injustice insupportable 

pour les contribuables, ou bien la « munificence nationale » ne reconnaîtrait pas le mérite et rendrait ces 

Voir D. J u l i ~  Lu Trois C o h  du Tableau Noir. La Révoiution, op. cit ; D. Julia, .a SClection d a  Eliteo et Egalitt des 
Citoyens. Les Procédures d'Examen et de Concours de L'Ancien Rtgime à L'Empire », Mélanges & i'Ecole Française & Rome, 
Tome 10 1, 1989, no 1, pp 339-381. Sur les conditions matérielles du fonctionnement de l'Ecole, D. Julia, « L'Ecole Normale de 
L'An III: Bilan d'une Expérience R&volutionnairt», Revue dtc Nord, Tome LXXVIII, n0317, 1996. pp 853-886 ; J-R 
Armogathe, ~ ' i h o ~ e  Normale de l'An III et le Cours de Garat n, Corpus, no 14- 15, 1990, pp 143- 154. 

D C C ~  du 9 ~nimairt an UI. 
Lakanal, Rapport n Projet de DCa* sur les Ecoles Centtales, 20 Frimaire an III, in J. Guillaume, Procès-Verburu th Comitt? 

d'Inrtntccion Publique de la Convention hrafio~ie, op. cit., vol V, pp 299-309. 



établissements inaccessibles aux éltves méritants m i s  peu fortunés. De plus, laisser « traîner [...] dans de nouvelles 

écoles des esprits vulgaires que la nature n'a pas prédestinés au génie » setait lüneste à la chose publique. Il est 

donc « bon et nécessaire » que les jeunes citoyens quittent l'école primaire pour remplir leur devoir de citoyens h 

des postes de travail leur convenant. 

En revanche, aussi bien « la gloire de la patrie » que « t'avancement de l'esprit humain » exigent que « les 

jeunes citoyens exceptés par la nature de la classe ordinaire trouvent une sphére oh leurs talents puissent prendre 

l'essor », et cela quelle que soit leur fortune initiale. Alors, 

la nation s'empare de leur génie ; elle les façonne pour elle bien plus que pour eux, elle en fait A ses frais un Euclide 
ou un Dalcmbert [sic), un Quintillien ou un Rollin, un Locke ou un Condillac, un Drake ou un La Peyrousc; elle 
rassemble pour ce grand ouvrage tout cc qu'elle a de rtssourcts parce que les employer de la sorte, c'est moins les 
consommer que 1s rnultiplier~~ 

Apres un premier décret dans le courant de l'hiver 95, les Ecoles Centrale sont définitivement créées par la loi 

Daunou de Brumaire an IV, Les deux grandes innovations des Ecoles Centrales sont la liberté des enseignants dans 

la délimitation d'enseignements dont le cadre est néanmoins fucé par la loi, et surtout la liberté laissée aux éleves 

dans le choix de cours ii leur convenance. 

Le cursus est divisé en trois sections. La premiére comprend dessin, histoire naturelle et langues ; la seconde, 

mathématique physique et chimie ; la troisième grammaire générale, belles-lettres, histoire et ldgislation. Ici encore, 

l'analogie oriente l'ordre. En effet, dès le plan de Condorcet, les divisions des établissements d'enseignement public 

sont à l'image de celles de la S.N.S.A, maintenant incarnée dans l'Institut, et « donc » analogues A l'ordre 

encyclopédique, reflétant lui-même la stnicture de l'entendement humain. En pratique, les classements 

institutionnels vont être souvent remaniés, parfois pour des motifs savants, parfois en raison des avatars de la vie 

politique. Dans le cas des Ecoles Centrales, l'ordre académique est respect&, si ce n'est l'élévation des disciplines 

de la seconde classe de l'Institut au premier rang car l'âge minimum pour être admis dans la premiére section est de 

douze ans, quatorze pour la seconde, seize pour la troisiéme. L'organisation des Ecoles est censee concilier deux 

dimensions d'une rationalité supposée naturelle : l'ordre de l'acquisition individuelle des connaissances et I'utilite 

croissante, car l'enseignement se veut de plus en plus générai - donc abstrait car l'abstraction idéologique est le 

résultat d'un processus de généralisation -, et cela tant au sein des trois sections que dans leur succession 

chronologique et hiérarchique. C'est 18 une conséquence d'une morale et d'une politique fonddes exclusivement sur 

une physique, comme l'a déjA illustré l'ouvrage de Volney intitulé La Loi Naturelle ou Catéchisme du citoyen 

Francair, et sous titré Principes Physiques de la Morde déduiu de i 'Organisation de 1 'homme et de ~ ' ( l n i v e r s ~ ~ .  

Quant aux enseignants, des études récentes ont montré que, tout comme pour 1'Ecole Normale, la volonté de rupture 

avec l'enseignement de L'Ancien Régime ne fÙt pas toujours suivie des effets escomptés : environ un tiers des 

enseignants ont un passé clérical, et presque la moitid des enseignants sont d'anciens 

Ibid, p 303. 
Volney, La Loi Naturelle, 1793, réédition Garnier, Paris, 1980. 

6~ SUT les Eeola Cmvalcs, voir M. Stawn, r L'ldhlogic dans Ics Ewlo Cenûala D in L 'Institution & la Rabon, ou.  ci^. 
pp 163-196 ; C. Dtsirat & T Hordé, « LA Fabrique aux dites : ïhéorics et Pratiques de la Grammaire GCntrale dans l& &l& 
Centrales », Amales Hist. de la Révo. Française, vol 53, 198 1, pp 6 1-91 ; Y Weil, « Le Curriculum des Ecolcs Centraits de l'an 
IV », A n d e s  Hi% de fa Révo. Française, na 4, 1995, pp 539-553 ; C. Désirat, T. Hordé, « Les Belles-Lettres aux Ecolcs 



Malgré les contours flous de la nébuleuse idéologique, l'engagement de 1'IdhIogie sous la banniére des Ecoles 

Centrales est manifeste si l'on en juge par la présence de figures représentatives la direction de l'instruction 

publique. Sous la convention thermidorienne Grégoire, Lakanal et Daunou sont membres du Comité d'Instruction 

Publique, Ginguené est directeur général de l'Instruction Publique sous la direction du ministre de l'intérieur 

François de Neufchateau, et le nouveau Conseil d'instruction Publique de l'an VII, divise en trois sections - comme 

l'Institut - compte en son sein savants et Idéologues dont Destutt, Garat, Domergue, Lagrange, Darcet. Par ailleurs, 

La Décade révéle tout son interet pour les expériences pédagogiques révolutionnaires, dont les Ecoles Centraies, au 

travers d'articles parfois critiques mais en gdndral bienveillantsu7. En même temps, le risque pris est graiid du fhit 

de la liberté de choix accordée aux élèves : l'expérience va constituer un plébiscite et une rude épreuve pour la thèse 

selon laquelle le peuple enfin tclairé ne devrait pas manquer de reco~aitre les hommes éclairés et leur accorder foi 

et assentiment. 

En Floréal an VII, Neufchateau ordonne une enquête pour juger de la réussite des nouvelles écoles. En 

contrepartie, il enverra des consignes pour soutenir ou rectifier les enseignements déjh dispenses. Le dsultat de 

l'enquête montre une prédilection des éléves pour le dessin et les mathématiques, la grammaire générale ne venant 

qu'en cinquiéme position parmi les neuf matieres enseignbes. La tégislation, enseignement investi d'une forte valeur 

républicaine et idéologique est le cours le moins suivi, seule la partie droit civil semble attirer les éléves qui, par 

ailleurs, boudent le droit naturel si important aux yeux de ~ e s h i t t ~ ~ .  Plusieurs raisons compatibles ont été avancées 

pour expiiquer ce relatif échec : choix des dleves - ou des parents -, fàible motivation et dificultés rencontrées par 

les professeurs, nouveauté d'une discipline d'avant-garde que te public n'est pas pr€t B recevoir. 

Comme l'a relevC F. ~runot~~' ,  les elèves sont tout particuliérement réticents A la gnunmaire gtnérale. Des 

plaintes s'&lèvent contre le caractere trop abstrait de cet enseignement : un instructeur de la Creuse rapporte ainsi 

que ses étudiants sont « peu ddsireux d'entendre parler de génération des idées, du développement des facultts ». A 

l'utilité publique chkre aux Idéologues, bien des familles préfèrent des objectifs A plus court terme, dont celui de 

permettre à leurs rejetons de trouver une place. La maîtrise du h ç a i s  national paraît aussi beaucoup plus urgente 

que le perfectionnement de la métaphysique, fùt-elte celle, toute physique, des lois de l'entendement. De plus, le 

contenu des programmes est parfois révolutionnaire comme le montre encore l'introduction de l'Histoire, discipline 

ii part entière et non plus subordonnée il la littérature et émiettée en chroniques, et dont l'objectif est l'histoire 

philosophique des peuples et de Leurs éventuels progrés. Enfin, la laircité de l'enseignement a pu désorienter des 

parents et susciter, indépendamment de la seule question religieuse, des réticences. Mais plaintes et désaveux ne 

sanctionnent pas l'Idéologie, bien que des enseignants, parfois réticents A enseigner une philosophie dont 

l'inspiration souvent jugde « matérialiste » heurte leurs conviction religieuses, rapportent les difficultés qu'ils ont 

Centraies, An IV- An VI1 » Revue Française de Pédagogie, no 66, Jan-Mars 1984, pp 29-38 ; P. Lamande, u La mutation de 
l'Enseignement Scientifique en France (1750-1810) et It rôle des Ecolcs Centrales : l'Exemple de Nantes), Sciences et 
Techniques en Perspective, Vol 15, Centre d'Histoire dcs Sciences et des Techniques, UnivcrsitC de Nantes, ISSN 02944264. " Voir, par exemple, Io: a Vues sur l a  kola centrales n rédigées par un professeur dans Ln Décade du 20 M d d o r  an VIII, 

73-8 1. 
PI: Voir la r Pièces relaiiva I * l ~ c t i o n  Publique il, m fin des Uements d'ldtoogie, vol IV, Paris, 1825. Voir p 270. 
" F. Brunot, Hbtoire de fa Langue Françoite drr Origines u n o s l o w ,  op. cit, Tome iX, 1, pp 327-348. 



avec cette discipline. Dans La ~ é c o d e ~ .  un professeur plein de bonne volont6 note a la liaison u existant dans 

l'enseignement des sciences Physiques et Exactes pour en déplorer le manque dans celui des « sciences de Mémoire 

ou de Réflexion ». II se demande également s'il est bien judicieux d'entreprendre l'étude de Condillac avant d'avoir 

« une certaine provision de mots n. 

Comme l'enseignement de la grammaire générale se trouve associé & celui de la grammaire de la langue, 

certains professeurs sont tentes de s'en tenir A des analyses logiques ou grammaticales, voire A des explications de 

texte, plutôt que de se lancer sur les voies de l'idéologie. Ici encore, la question des manuels se révèle cruciale, et 

c'est pourquoi les premiers volumes des Eléments d'Idc?ofogie de Destutt se présentent comme un manuel à l'usage 

des écoliers, et s'adressent A eux comme Condillac le fit autrefois avec le jeune prince de Parme. En attendant, le 

Conseil d'Instruction Publique, trés soucieux d'uniformité des programmes, demande aux professeurs de lui 

envoyer leurs cahiers de cours, non pas A des fins de surveillance s'empresse-t-il de préciser, mais en vue de la 

rédaction de 

Malgrti son naturaIisme propre à alimenter des soupçons, la philosophie de Condillac ne prônait pas une 

philosophie athée, et les professeurs pouvaient donc se risquer A des spéculations plus ou moins audacieuses entre 

sensualisme et morale transcendante. Le Comité d'Instruction Publique eut donc A batailler sur plusieurs fronts, car 

certains enseignants atténuaient le caractere révolutionnaire d'une idéologie exclusivement ratio~elIe et physique, 

tandis que d'autres entretenaient un déisme superfiu ou, à l'inverse, adhéraient trop dogmatiquement A Condillac et, 

ainsi, illustraient plutôt mal les vertus d'une pensée critique et critiquée aussi bien par les Idéologues que par leurs 

adversaires. Pour ce qui est de la grammaire générale qui, selon la définition donnée dans les Hautes-Alpes, 

« analyse les opérations de l'esprit et des différents parties du discours nM2, le Rapport du 16 Pluviose an VI11 - 
probablement rédigé par ~ e s t u t t ~ ~  -' puis les circulaires minist&ielles, mettent les choses au point. Négliger ce qui 

fait la généralité de la grammaire constituerait un véritable camouflet au projet ideologique, car c'est justement par 

sa généralité que la grammaire doit éclairer non seulement les grammaires particuliéres, mais encore l'histoire et la 

législation, et même l'ensemble des sciences, car il s'agit là de langues. Au nom du ministre de I'intdrieur, Quinette 

s'adresse aux professeurs de grammaire géndrale : 

[...] vous n'ignorez pas que dans le nouveau systtme d'instruction, auquet prkide exclusivement la rntthode d'aller 
toujours du connu 9: l'inconnu, les Professeurs de langues anciennes doivent avant d'entrer en matitre, faire observer 
aux enfants, comment, depuis leur naissance, ils ont appris le peu qu'il savent ; lcur faire remarquer ce qu'ils font 
quand ils pensent et quand ils parlent; c'est-&dire leur donner les ~ b l c s  notions d'idtologic et de la grammaire 
gtndraie qui sont ii leur portée de cet fige, et qui sont n&cessaires pour bien apprendre les &@es d'une langue 
quelconque et pour en abréger l * é t ~ d e . ~ ~  

En tchouant, ou en résistant, A placer la grammaire nationale sous L'égide de la grammaire géndrale, les 

professeurs contribuaient, parfois malgré eux, la perpétuation d'un enseignement dépassé, marque par le cuite des 

Voir article cite ci-dessus. 
"' Voir (c Pikcs relatives à I'lnstruction Publique i>, op. cit pp 289-291. 
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pp 121-123. 
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dc la Grammaire », in Histoire, &istémologie. Langage, tome 4, fascicule 1, 1982, pp 133- 135. 



anciens, par l'immobilisme plutôt que le progrès, et surtout par le spectre d'une religion qui devrait êbe tenue hors 

champ. En cela, ce ne sont pas seulement les guerres scolaires du XIXe et du XXC siécle qui s'annoncent, mais aussi 

les heuses  deux cultures n, « scientifiques )) et littéraires », largement incarnées dans un clivage administratif 

et par une décomposition du monisme analytico-sensualiste en domaine de la raison - plutôt scientifique - et 

domaine du sentiment - plutôt littéraire'? 

Trois ans avant que Napoléon s'occupe des Idéologues à plus grande échelle en supprimant la deuxitme classe 

de l'Institut, son frére Lucien, ministre de I'lntérieur, adopte il l'automne 1800, un nouveau plan instituant non plus 

trois mais quatre sections dans les Ecoles Centrales. Dans les trois premières, la grammaire genérale est encore 

abordée en fin de cursus et en prélude aux Belles-Lettres, à l'Histoire et il la Législation, alors qu'est maintenu, en 

paralléle, l'enseignement des sciences physico-mathtmatiques. Dans la quatriéme section, plus courte et plus 

utilitaire, la grammaire géntrale a disparu. La création des lycées, en 1802, en sonnera défmitivement le glas, du 

moins A I'tchelle scolaire, et en attendant un cours de a philosophie )) nettement moins révolutionnaire, et sans 

grandes prétentions scientifiques. 

Bilan scolaire 

Lakanal avait raison, le génie de la Convention, et plus encore celui du Directoire, fut de commencer le N grand 

édifice par le faite ». Et d'ailleurs seul le faîte de l'édifice scolaire, à savoir I'Ecole Polytechnique, émergera A peu 

prés indemne de la Rtvolution, mais menacd puis réfomt. A condition de ne pas tlargir indéfiniment l'extension de 

la famille des Idéologues, cette institution ne reltve pas de ce mouvement, malgré l'importance qu'y prend 

~ ' a n a l ~ s e ~ .  Plutôt apparentde A la premiére classe de l'Institut, et donc placée sous I'egide d'un académisme plus 

géométrique, physique et chimique, qu'ideologique et médical. Pour reprendre ta typologie esquissée par J. 

~ h o r n b r e s ~ ~ ,  1'Ecole Polytechnique s'apparenterait plut& au courant « newtonien », plut& B I'heritage de 

d'Alembert qu'h celui de Diderot. On peut d'ailleurs retrouver dans ces deux courants l'ombre du conflit entre 

géométres et amateurs de sciences naturelles, entre le noyau de l'Académie des Sciences et un public moins porté 

sur les rigueurs de l'algébre. Toutes les nouve1les institution scientifiques sont placées sous le signe de l'utilite 

publique, du recrutement de cadres au service de la nation, d'une patrie en danger exigeant des fonctionnaires vites 

formés. Cependant, les institutions où sont particulierement implantés les Idéologues, 1'Ecole Normale et les Ecoles 

Centrales semblent plus concernées par un investissement politique A long terme, par un entraînement de l'ensemble 

du peuple, alors que I'EcoIe Centrale des Travaux Publiques, la future Ecole Polytechnique, doit être 

immédiatement productive et se trouve, dès ses débuts, peu orientée vers la popularisation des sciences. 

Ce qui permet d'associer ici l'ensemble de ces Ccoles est un trait commun touchant tout particuliérement celles 

où se sont investis les Idéologues : la dif i ion des Iumiéres n'est pas un exercice facile, et le plébiscite de la raison 

par le peuple assemblé ne va pas être aussi prompt que pouvait l'espérer Condorcet, peut-être instruit par le succés 

" Voir nu cc point C. Désir* T. Horde, r La Fabrique aux Élites n, op. et., pp78-79 ; Na. Dhombrcs, Nahsam d*m 
Nouveau Pouvoir : ISclences et Savants en France, I 793-1824, Payot, Paris, 1989, pp 609-6 15. 
ea Voir un d-ptif d a  cours dans J. Langîns, La Repubikpe avait besoin a2 h a n &  Belin, Park, 1987- 

1. Dhombres, op. cif.. chapitre IV. 



des socittés et des conférences publiques qui fleurirent avant et pendant la Révolution. L'éducation du genre 

humain, si elle n'était pas simplement abandonnée ou différée pour des raisons politiques, allait être une tâche de 

longue haIeine : la méthode révolutionnaire 1)' même pour un peuple porte par les ailes de la liberté et de l'égalité, 

ne permettait pas de présager de l'avenir. Outre la disparité des niveaux et le manque de préparation des 

professeurs, l'absenttisme invitait h une révision ii la baisse. Du coup le programme idéologique recevait un premier 

démenti : l'analyse ne ferait pas de miracle et te voeu - exprimé dans le Rapport de Condorcet - d'enseigner les 

sciences (( dans toute leur étendue )) ne serait pas exaucé. De Condorcet, ce qu'il allait falloir surtout retenir c'était 

surtout que (< le talent d'instruire n'est pas le même que celui qui contriiue au progrès des sciences »-. 

En l'an VII, la question de L'Instruction Publique est toujours en suspens. Que faire ? Suivre les préceptes 

d'Adam Smith, c'est-à-dire ne pas faire d'effort particulier pour promouvoir I'enseignement des sciences et des arts, 

abandonner les encouragements nationaux, laisser agir le seul inter& de ceux qui cultivent les sciences et, enfin, en 

réservant places et distinctions aux hommes éclairés ? Ou, B l'inverse, tout sacrifier au besoin pressant d'arracher 

la classe manouwiére cette ignorance genérale et profonde qui la tient dans la dépendance des classes plus 

tclairées u~~~ ? Cabanis avoue avoir aàhéré aux idées de Smith, mais les juge finalement peu adaptées h la situation 

fhnçaise : le spectre du charlatanisme et celui des aristocraties litteraires lui paraissent trop menaçants, le besoin 

d'arracher (( la race qui débute dans la vie n à ses préjugés et B l'emprise des routines montre que l'éducation, sans 

être (( forcée )) - puisque la nouvelle constitution l'interdit - ne peut être N particuliére » mais relever de la puissance 

publique. En revanche, il sembIe important de commencer par les moyens et d'avoir un (( institut normal )) devant 

imguer des écoles centrales formant des instituteurs. Rien ne sert de commencer par le bas, et il vaudrait mieux 

parler d'ecoles (( dernitres » que d'écoles « primaires D, d'autant plus que nous avons sans doute moins besoin 

journeHement de savants sublimes ou de philosophes profonds, que d'artisans industrieux, d'ouvriers intelligents, de 

sages et bons citoyens N. Et pour faire naitre ceux-ci en foule, il est besoin d'intermediaires entre les savants et eux. 

Assistons nous ici à la naissance du (( troisieme homme n des études sur la vulgarisation scientifique mendes dans 

les années 1960, B celle du vulgarisateur, à celle de l'instituteur ? Cabanis se contente de parler d'une N assez grande 

quantité d'hommes instruits ». Maintenant que les (( sciences transcendantes de calcul s'appliquent B presque tous 

les grands travaux publics )) il est clair qu'il nous faut « des Lagrange, des Laplace, des Monge [...] des Fourcroy, 

des Bertholet [sic], des Chaptal D. 

Mais ceci ne sufit pas, car il faut - bien avant le réseau Iatourien centré sur un laboratoire et son centre de 

calcul - un téseau national centré sur Paris et son Institut. Pour cela, Cabanis accomplit un acte vraiment 

révolutionnaire : la réCvaluation du (( demi-savant D, cattgorie traditionnellement aussi décriée que le charlatan et 

que, bientôt, le futur vulgarisateur : 

Qu'on se garde bien surtout de craindre en multipliant les grands foyers de lumitre, de faire naitre, comme 
s'exprime souvent I'irrtficxion, une foule inutile ou dangereuse de demi-savants : ces dani-savants dont on semble si 
désireux de se garantir. sont partout la véritabte force des nations : ce sont eux qui pcrfecu'onncnt l'industrie, qui 

a Condorcet, K Deuxihnc mémoire sur l'instruction Publique W. op. rit. , voir citation cornpl& dans notre chapitre VI. 
669 Cabanis, a Opinion sur le Projet d'Organisation des Eu>les Primaires, et en générai w t'instruction Publique N, ventUr ou 
gmninal an VII, in Oeuvres de Cabanis, op. cit., Seconde Partie (vol 2), pp 425-450. 



vivifient les ateliers, qui rendent les flottes formidables, qui souvent mCmc, placés b la tete des a r m h  I t s  conduisent 
ii la victoire. Eh ! bon Dieu ! Les hommes complbtemtnt savants, oh sont-ils donc ?670 

Cabanis ne parle pas ici de traduction. En revanche, ce qui transparait ici est un autre attribut de la 

vulgarisation scientifique, le caracté~ .et dégradé )) - sans nuance nécessairement péjorative - attaché A la mission des 

demi-savants. Comme instruction publique et institutions républicaines n'ont pas été (( tractes dans le même cadre », 

comme les instituteurs (( seront en général de très mauvais moralistes » faute N d'instructions toutes prdparées pour 

leurs éléves et des livres qui puissent les diriger eux-mêmes )> - directives M rédigées par des hommes supérieurs )) - 
la question des manuels se pose encore dans toute son acuité. Evoquant Condorcet qui avait entrepris (< un grand 

travail en vue d'élérnenter et de simplifier ces notions [ de géométrie, de physique et de chimie] » Cabanis souligne 

l'intervalle inunense D existant entre écoles primaires et centrales. Mais l'objectif n'est plus d'enseigner A tous 

toute l'étendue des sciences ; ce n'est pas, non plus, « pIusieurs sciences qu'il s'agit d'enseigner ; ce sont quelques 

uns de leurs résultats les plus applicables, qu'il suffit de rendre populaire D. 

Destutt de Tracy prend lui aussi la mesure de la situation, et envisage un nouvel ordre social. Contrairement B 

Lakanal, il ne tient pas les écoles primaire pour les (( les vestibules )) des écoles centrales, car il existe une profonde 

rupture sociale, naturelle, et que doit reproduire l'administration. Pour lui, la société est divisee en deux classes, la 

classe N ouvrière >) et la classe a savante ». A chacune revient l'instruction qui lui est propre. Il ne s'agit là, ni d'une 

distinction nominale, ni d'une déduction arbitraire car l'ordre est ceIui de la nature : 

Les tcolcs dites primaires et les apprentissages des diffdrents métiers, voila l'éducation dc la classe ouvribre : les 
tcoles centrales et sptciaies, voila celle de la classe savante ; et je ne conseillerai pas plus de donner celle-ci B un 
enfant destiné B etre artisan, que de donner la premih B celui qui doit devenir homme d'ttat ou homme de lettres, 
dot-on abrdger l'une ou prolonger l'autre ; encore une fois, elles sont tssentielIement distinctes ar l'autorité 
invincible de la ndcessitB. Moeurs, besoins, moyens, tout est diffdrcnt entre ces deux espkcs d'hommes. R 1 

Destutt doit alors approuver la politique amorcée par Ia Convention thermidorienne et perpétute sous le 

Directoire, d'une dissémination des Lumiéres commençant par le faite. II faut tout d'abord former le formateur, car 

c'est la classe savante qui N met l'autre en pleine activité ». L'invincible nécessité est d'ailleurs renforcée par une 

situation politique et économique marquée par un manque de moyens et de personnel : la patrie est en danger et le 

modele militaire s' impose : 

[...] quand on veut rendre gtntrales dcs idées saines et de bonnes methodes, il faut commencer par réunir et employer 
ceux qui les connaissent et qui les goQtent, et s'en servir pour les faire entrer dans un plus grand nombre de tetes, d'ou 
ensuite etles se propagent et se dpandent de proche en proche, et ptnttrcnt bientôt dans les demitrcs classes de la 
sociétt Quand on veut enseigner un nouvel exercice un régiment, il faut d'abord que Ics chefs l'apprennent [...] 

11 n'est alors pas étonnant que Destutt accorde plus d'intérêt au cursus des Ecoles Centrales qu'A celui du 

primaire. Le précepte quasi condillacien ouvrant les Elements d'idéologie demeure valable : « moins une science est 

avancde, moins elle a étt bien traitde, et plus elle a besoin d'€m enseignée N~*. L, éléves des Ecoles Centrales ont 

donc droit un cursus susceptible d'ouvrir sur l'ensemble de toutes les sciences, « solidaires » entre elles. D'ou le 

caractére exhaustif de I'ense ignement dont les trois sections embrassent l'ordre encyclopédique. Vu les tâches qui 

6m Ibid. p 437. 
"' Desiutt de Tracy, r Obsavations sur le systhc actuel d'instruction publique)), in n P i t e a  datives il I'Insmifüon 
Publique », op. cir., pp 33 1-382, citation p 334. 



vont leur être confiées, il ne saurait être question de négliger tel ou tel aspect de la science, et l'intérêt de la 

grammaire générale pour la totalité des langues, dont celle des calculs, doit se révéler au fil des années. En effet, 

l'enseignement devient plus abstrait et plus raisonné à partir de la troisiéme année, et donc moins directement 

sensible. D'où l'importance d'une bonne coordination : heureusement, « Ies observations du professeur de 

grammaire générale sur l'intelligence humaine, jettent bien du jour sur la theorie de la langue latine et de la langue 

mathématique et les rendent bien plus faciles il saisir n". L'enseignement des Ecoles Centrales forme donc des 

polyglottes, des esprits universels, des généralistes, étant entendu que toutes les langues ne font logiquement qu'une. 

La classe ouvrikre, elle, doit faire face h un double déficit. Son retard, ses erreurs, ses préjugés s'expliquent 

selon les ordres analogues de la connaissance et de l'histoire. En effet, les impressions qu'elle reçoit, voilh ses 

cours : les almanachs, voilà ses livres n. Son assujettissement aux faiseurs d'almanachs Iégitime la mission de classe 

savante de détrdner les imposteurs et de surveiller l'instruction et les instituteurs. La dimension historique du retard 

de fa classe ouvriére est, elle aussi, dae h sa dépendance : comme la vérité succéde il l'erreur, il n'y a pas d'erreur 

populaire qui n'ait dtC celle de la classe supérieure dans des temps anciens. Le peuple « en est toujours B la vieille 

mode : voilh son seul tort : et le soin de ceux qui veillent B son instniction doit être continuellement et uniquement 

de lui faire part des iddes qui ont remplacé celles dont il est imbu sur tous les points, tant de théorie que de 

pratique»674. 

Comme l'enseignement dispensé il la classe savante est essentiellement linguistique, du moins dans sa partie la 

plus relevee, le temps est peut-être venu de parler de traduction pour fianchir la barriére épistémologique et 

sociologique separant les deux classes. Mais Destutt n'en n'est pas encore IA, car il cultive lui aussi la vieille mode 

de la cutture encyclopédique et de N l'abrégé » : comparé ii I'dducation dispensée dans les Ecoles Centrale, il estime 

que celle de la classe ouvrière ne doit pas en être une partie, mais le résume ; qu'elle en est une conséquence ; 

qu'elle ne peut que la suivre de loin N. Mais rien n'empêche de voir un résumé ou un abrégé comme une espéce de 

traduction. 

Science et rhétorique 

La plupart des Idéologues dénoncent de fâçon nuancée les effets pervers d'une rhétorique dont la figure 

caractéristique est un abus des mots permis par une indétermination de leur signification. Cette critique n'est pas 

novatrice dans la mesure où elle perpétue thèmes et problémes qui ont alimenté les controverses du siécie passé, en 

particulier sur l'origine du langage, sur son statut social, sur la néologie, et sur ses rapports avec l'origine de la 

connaissance. En revanche, la question de l'unité linguistique est renouvelde par l'attention prêtée, aussi bien d'un 

point de vue savant que politique, à la pluralité et il I'enchevêtrement des langues, enchevêtrement qui demeure 

cependant hiérarchisé au nom d'une théorie de la connaissance, d'une métaphysique. La question de la rhétorique 

6n Dstua de Tracy, Elernents d *I&oIogie, Seconde Partie, 180 1. On se réftrwa pour les deux prani&rcs parties Ii rtCdition 
Vrin, Paris, 1970. Citation in « Préface » p XXVIII. 
673 Destutt de Tracy, «Observations sur le systht actuel d'instruction publique », in c< Pièces relatives B l'instruction 
Publique », op.  ci^, p 347. 



s'inscrit cette perspective de classification ordonnatrice des langues et des idiomes. D'un c6tè, politique et 

enseignement plaident en faveur d'une langue unifiée, de l'autre la vitalité scientifique alimente une tendance B 

l'autonomie des divers patois savants. Les Idéologues n'ont pas tort de se méfier de l'indétermination de la 

signification des mots et d'en redouter les consèquences politiques, car tout le débat s'articule autour du sens des 

mots (( langue )) ou « langage », et du statut - littéral ou, métaphorique - accordé A une langue comme (( la langue des 

calculs », l'algkbre ou la très équivoque analyse. L'usage même du mot a traduction )) appliqué aux idiomes 

scientifiques et B leur popularisation dépend, selon nous, de l'issue de cette controverse larvée. Or, avec les 

Iddologues, l'extension du mot langue )) est particuliérement large en raison de la rigueur de sa defuihion, 

definition reposant cependant sur une entité problématique, l'idée. C'est au nom de la rigueur d'une definition dont 

la complexité ne sera que très laborieusement temise en question qu'il est possible de rendre compte de certaines 

équivoques apparemment mineures. Destutt écrit ainsi : 

Le mot langue ou langage a deux acceptions. Dans le sens le plus dtcndu, on appelle langue ou langage tout 
systtme de signes qui exprime nos idtes, quel que soit celui de nos sens auquel ces signes s'adressent. [...] Dans un 
sens plus restreint, une langue ou langage est un systtme de signes partant de l'organe vocal qui afféctc l'organe de 
I'ouk. C'a le langage par excellence [...I~~' 

C'est parce que les Idéologues travaillent dans la perspective de l'acception la plus étendue que se perpétuent 

plusieurs thémes relatifs à la langue et la rhétorique. Mais c'est aussi cette généreuse tolérance qui leur permet 

d'&branler l'épistémé classique, sans rompre définitivement avec elle, mais aussi sans attendre l'essor de la 

littérature comparée des peuples : les tribus savantes ont dé@ une belle et respectable diversité d'idiomes. 

D'emblée, la question de la rhétorique et des usages linguistiques spécifiques est placée dans la perspective de 

la réflexion sur les méthodes et leur science, l'Idéologie. 

Le premier theme - proprement fondamental - de la réflexion des Idéologues est celui de la hiérarchie des 

langues. Pour faire valoir que ce sont bien les grammairiens romantiques allemands qui ont renouvelé la pensée 

linguistique et non pas ies Idéologues injustement negligés et tout aussi injustement surdvatués, Oesterreicher 

souligne, apres Auroux, Désirat et Hordé, combien les travaux de Volney sur les langues s'inscrivent dans cette 

perspective hitrarchique, progressiste, et mtme adrnini~trative~~~. Les langues ne sont pas pour lui des entités 

&udiées de façon autonome, a transcendantale » dirait Foucault, mais sont rapportées B un peuple, envisagé ii son 

tour dans la perspective historique d'un progrés des lumiéres. Or, la question controversée de l'attitude, innovante 

ou non, des Idéologues est elle-même tributaire de cette définition de la langue. Car si le fait que leurs langues de 

prddilection - les langues savantes, dont les classifications - s'inscrivent dans l'ordre des sciences et des iddes peut 

valoir comme argument en faveur de leur incapacité A innover, l'inverse, prendre en compte la latitude de leur 

définition d'une langue montre où peut se situer leurs éventuelles innovations. Avec eux, il faut moins se tourner 

" Ibid, p 375. 
" Demn de Tracy, M RCflexion sur les Projets de Pasigraphie v, 27 F l o w  an VIIi, reproduit in Mémoire rur [a Facu[tP & 
Pensée - De ka Métaphysique de Kant* op.  ci^, pp 225 - 237. 

W. Oestcmicher, a Erc française a Dcutsche Bmgung : Les Idéologues, I'HistoricitC de la Langue n la Naissance de la 
Linguistique )pi in Les fdéofogzies : Sëmiotque. Théories et Politiques linguistiques pendolu la Révolution Française, sous la 
direction de W. Busse & J. Trabant, Benjamins, Amsterdam/ Philadelphie, 1986, pp 97-143 ; S. Auroux, CI. Désir* T. Ho&, 
(t La Question de l'Histoire des Langues et du Comparatisrne in Histoire, &istémologie. Langage, Tome 4' fiiscicuk 1, 1982, 
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vers les langues des peuples, vers les langues vulgaires, que ven celles des savants. Et cela même si, conune le 

montre déjà l'enquête de Grégoire sur les patois, leur intérêt pour toute forme de langue n'est pas contestable. En un 

sens, leur souci la fois politique et scientifique est plus la traductibilité des langues savantes que celle des langues 

vulgaires. 

La possibilité de ramener l'histoire de toute langue B une théorie ghétique de la connaissance individuelle 

permet d'ailleurs de glisser, analogiquement, de l'apprentissage des peuples B celui des classes sociales et des 

enfants. II n'est donc pas étonnant de trouver Cabanis faire l'éloge de la poésie, langue imagée donc primordiale et 

archaTque, car proche de la sensation, et donc plus rhétorique quand il s'agit d'émouvoir des âmes simples et 

primitives : 

La nature voulait que l'homme commençât par sentir, et par s'occuper directement de ce qu'il avait senti. Ces 
prcmitrcs images, Çtaient les plus distinctes, ttaient les plus faciles B retracer, les plus susceptiblcs de se rtvetir de 
formes animées et comtes [...] Les arts d'agréments, qui sont le langage du sentiment et de l'imagination, devaient 
naître avant les scicnces et la hilosophie. La poésie surtout, qui, pcut-&e, a seule formée toutes les langues, devait 
préparer le règne de ta raison. 87 

Surtout, la hiérarchie des langues B l'image de l'ordre génétique des idees favorise une conception graduelle, 

ou progressive, de la traduction », au sens rencontré chez d'Alembert ou Condillac, oh l'on traduit, par 

abstraction, un problérne sensible, un probléme de physique, dans la langue supdrieurernent abstraite de I'algkbre. 

Réfërence suprême, la langue des calculs, qu'on l'appelle analyse ou algèbre, permet d'évaluer le degr6 de 

perfectionnement d'un langue quelconque. Plus elle sera perfectionnée, plus elle sera, à la fois, moins naturelle car 

moins sensible mais aussi plus naturelle car plus rationnelle et plus conforme à la plus abstraite et A la plus 

conventiomelle des sciences, les mathématiques. Dans son cours d'Analyse de l'Entendement professé A 1'Ecole 

Normale, Garat insiste, lui aussi, sur l'étroitesse des rapports entre idéologie et arithmétique. Outre son utilité 

didactique manifeste puisqu'elle est (( l'art de diriger, dans tous les genres, tous les esprits B la vCritC »6n, 

l'arithmétique présente encore l'avantage de traquer aisément l'erreur : en effet, (( connaissant partkitetnent l'artifice 

de toutes les parties [... du calcul ou du langage, les arithméliciens] repassent rapidement, et de plusieurs manitres, 

sur toutes ses parties ». ici encore, l'analogie entre analyse de l'entendement, analyse du discours, et science 

mathématique est autorisée en raison de l'extension du concept de langue. En critiquant Condillac, Destutt maintient 

B son tour l'équivalence entre langue, méthode analytique, et confirme le statut paradigrnatique de I'algebre : 

[...] une langue est rttllement une collection de formules trouvées, qui ensuite facilitent et simplifient 
merveilleusement les calculs ou analyses qu'on veut faire ultérieurement. C'est bien 18 ce qu'est I'alg&bre : aussi 
l'algèbre est-elle une langue, et les langues ne sont elles-méma que des csptca d'al@b~s:~~ 

L'analogie entre genése individuelle des co~aissances et progrés historique des peuples permet de rapprocher 

deux modes de dissemination des lumiéres : expansion spatiale par uniformisation de la langue sur le temtoire 

nationale, et extension quantitative par augmentation du nombre des locuteurs. De ce point de vue, la politique de 

6n Cabanis, Travail sur I'insuuction Publique, in Oeuvres Compl&tts, Ii, Bossange et Didot, 1823, citC in J.P Smnah, sr Raison 
et Rtvolution : le Probltrne de 1'Eloquence Politique n in Les Idéologues : Smiotique, TMories et Politiques linguistulyes 
penâànt la R&olution Française* op. ci&, p 150. 
" Garat, r Analyse de l'Entendement r. in Séances dcs EcoIes Nomdes, Paris, 1800. pp 138-1 69, citation p 151. 
67g Destutt de Tracy* EïPmen~s d 'Idéologie : IdPoogie proprement dite, Oiap XVI, p 323. 
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l'abbé Grégoire - Idéologue en tant que membre de la section (< morale b j  de la dewciéme classe de l'Institut - est 

toujours à l'ordre du jour. Ainsi, en l'an V, 1' Institut propose pour sujet « Déterminer l'influence des signes sur la 

formation des idtes ». Lancelin remporte le second prix avec son Introciuction à f 'Analyse des Sciences confumant 

ce double mouvement de popularisation des lumiéres et ses relations étroites avec le programme ideologique : 

[...] la division uniforme du territoire, l'uniformité de Itgidation et d'administration pour tous les départements, enfin 
la fixation et I'ttablisscment d'un syst&me uniforme de poids et mesure pour toute la Rtpublique sont de nouveaux 
pas vers ce but [ 1 'a~lyse des i d é e s ~ . ~  

Tout comme le processus d'abstraction, le projet de perfectionnement et de généralisation de la langue va dans 

le sens d'une simplification. Ici encore, la pensée classique se perpétue dans ce souci d'éliminer les éléments 

irréguliers par lesquels la langue foisonne. La règle de I'analogie, déjà illustrée par les rectifications lexicaies de 

Condorcet appliquées & la langue de l'arithmétique, vaut aussi comme principe d'économie : la perfection d'une 

langue se constate aussi dans sa capacité z l  réduire l'ind6termination, à éliminer le superflu, tl permettre l'expression 

dc toute idte claire avec te moins de moyens possibles. Par exemple, on devrait éviter d'attribuer un genre B des 

mots pour lesquels la question ne se pose pas. Dans le domaine des langues savantes, Lancelin a f f i e  qu'une 

réforme de la langue est possible, et qu'il incombe aux savants de s'occuper de domaines clos mais en gardant une 

perspective encyclopédique. En même temps, mesure est prise du caractére utopique d'une maniére optimale de 

mener à bien cette tâche. Le travail sera donc collégial et ordonné : 

Sans doute il serait A désirer qu'un seul homme put approfondir et régulariser toutes les sciences, en imprimant B 
toutes le cachet de la meme force pensante et d'une meme mtthode analytique; mais comme la chose est bien 
difficile, pour ne pas dire impossible, les savants doivent se partager le domaine de l'analyse universelle, et former 
chacun la philosophie de la science qu'il cultive avec prtftrcnce. Pour cela, il doit dessiner trts nettement la carte, en 
dttennincr avec pdcision la nomenclature, et placer tl côtt du tabIeau des questions résoluts la liste des problèmes B 
résoudre. En un mot, de la rtunion des hommes suptricun dans tous les genres doit se former en Europe cc sublime 
aréopage des ltgislatcurs de l'esprit humain, charger de reviset tous les sitclcs, et plus souvent s'il le faut Ic 
dictionnaire et le tableau encycloptdique de nos connaissances [...] C'est IB l'unique moyen, ou du moins le meilleur, 
de conserver, de pcrféctionner a d'accroître la raison humaine [...] "' 

Éclaircir les significations, Cviter l'abus des mots et les indéterminations, en bref geométriser la langue est ainsi 

un des objectifs majeurs des Idéologues. Face tl eux se dressent des contestataires : ceux qui contestent le natutcl de 

la tangue, ceux qui dénoncent le projet de la régenter, parfois les deux tl la fois. Louis Sébastien Mercier, membre 

de la section a morale n de la seconde classe de l'Institut, revendique plus de liberte. Partisan d'une autonomie de 

l'âme, bien décidé à contrecarrer ceux qu'il appellent les idiologues » et qu'il voit agenouillés devant (( la madone 

de Condillac », mais persuadé comme la plupart d'entre eux que toutes tes langues ont un solide fond commun, 

Mercier dénonce les academies qui s'évertuent, en vain, B étouffer une vitalité linguistique qui vient du peuple et & 

ne tokrer qu'un seul mode d'evaluation, la reconnaissance mutuellem. 

Dans un registre similaire, mais plus mesuré, Saint Martin afFronte Garat à 1'Ecole Normale. Avec beaucoup de 

respect pour le citoyen-professeur, cet ékve quinquagénaire met lui aussi en question la doxa idéologique en 

revendiquant trois amendements : la reconnaissance d'un sens moral autonome, l'incapacité de la matière à penser, 

am Laocclin, I~roduction Ù f * A ~ f ' e  des Sciences, citk in S. Branca, a Changer I I  Langue ir. in Hhtok.  E@ist&mdogk, 
tangage, Tome 4, fascicule 1, 1985 p 59. 
" ' Lancelin, /niraiucfion à 1 5ldyse des Sciences, 1 80 1. Perroneau, P W. 1 803, vol 3, p 64. 
6a L.S Macicr, Néologie, Paris, 1 80 1 . p XLiX or sq. 



et enfin, dans le sillage de Rousseau, la reconnaissance qu'une parole a t t t  nécessaire zi l'institution de la 

Au nom des « spiritualistes », Saint-Martin concéde l'équivalence entre langue et systéme de signes, mais récuse le 

principe de la sensation transformée et la naturalisation du langage qui va de pair : la sensation ne permet pas de 

former une idée mais seulement de la transmettre. La divergence se précise encore avec une hiérarchie des langues 

excluant toute transition continue de l'une tl l'autre, contrairement au paradigme condillacien oh le langage d'action 

se transforme par convention et par un guidage émanant de la nature, en une langue perfectionnde, artificielle et 

conventionnelle. Saint-Martin distingue ainsi trois niveaux de langues : le premier, silencieux, où chaque chose 

manifeste les propriétès qui lui appartiennent ; le second, similaire au premier, si ce n'est l'intervention d'autres 

expressions telles les cris et les actes instinctifs de l'animal ; la troisième, enfi, est la parole humainem. Or, selon 

Saint-Martin, les deux premieres formes partagent une caract6nstique commune absente de la troisieme : 

l'uniformité. Comme chez Mercier, l'inventivité est ici te trait le plus distinctif de la parole humaine : l'homme 

apprend cette troisiéme langue qui, dans le lexique de Saint-Martin « se tient prés de lui », attendant sa 

a révelation ». Et c'est en cela que la thèse de Rousseau serait juste, et seraient donc fausses les transformations et 

derivations chéres aux Idéologues. Comme chez Mercier, c'est le gdnie individuel et non pas un effort collectif 

dirige par des hommes éclairés qui est la plus sQre source de perfectionnement des langues. 

Malgr6 ces dissensions, un point semble faire l'unanimité : la supériorité du fiançais sur les autres langues, 

surtout en raison de ses possibilités analytiques, particuliérement propices tt l'investigation philosophique ou 

sentimentale. « La France, tcrit Cabanis, est en droit de s'attribuer une grande parc dans les progrès de la raison 

pendant le dix-huitiérne siécle. Sa langue, plutôt claire, précise et élégante, qu'harmonieuse, abondante et poétique, 

semble plus propre aux discussions de la philosophie, ou A l'expression des sentiments doux et de leurs nuances les 

plus délicates, que capable d'agiter fortement et profondement les imaginations, et de produire tout zi coup sur les 

grandes assemblées, ces impressions violentes dont les exemples n'étaient pas rares chez les anciens uW. La langue 

qui convient 51 la sensibitité des Idéologues est l'image de leur modération politique, plus conforme aux 

convenances académiques qu'aux tourmentes oratoires qui ont récemment Cbranlé les assemblées : seul est 

exemplaire! le ûançais national par16 par les personnes éclairées686. Garat le rappelle encore en 1798, dans son 

Discours Préliminaire il la cinquiéme édition du Dictionnaire de 1 'Acadéntie, lorsqu'il écrit que « la vraie langue 

d'un peuple 6clairé n'existe réellement que dans la bouche et les écrits de ce petit nombre de personnes qui pensent 

et parlent avec justesse ; qui attachent constamment les même idées aux mêmes mots N. 

Un voeu d'indé~endance 

Si parmi les IdCologues existe un consensus sur les vertus de l'analyse et un voeu partage de maintenir la 

6U Voir Séances de 1 E m I e  Norrnuie, Park 1801. Dtbats, Tome 3. pp 5-64 ; N. JaqucvChaquin, u Illuminimic n Idkologie. Le 
DCbat Garat J Saint-Martin aux Ecoles Normales » in Les Idéologues : Sémiotique, Théories et Poliiigues linguistiques penhnt 
la Révolution Française, op. cit., pp 45-58. 
rm Voir la réponse dc Saint-Martin dans les Sdances de 1 '&de N o d e ,  op. cit pp 61-168. Sur Ic langage, voir p 13 1-132. 
6115 Cabanis, citt dans W. Ostemicher, op.  ci^, p 126. 
" Sur la perpétuation d'un acadhBismc poiitiquc au fil des réformes et projets linguistiques dvolutio~aks, voir aussi P L R  
Higonnct, « The Politics of Linguistic Tmrism and Grammatical Hegmiony during the French Rcvolution », Social Hirfoq,  
vol 5.1980, pp 4 1-69 ; D. Teysscire, « Des Id~ologucs contre l'excès des Mots », Mors, n016, 1988, pp 1 SS-l73. 



cohésion de l'arbre des sciences au nom de l'unité de la raison humaine, des forces centrifiges se font aussi sentir 

au sein des disciplines scientifiques. Contre le jacobinisme scientifique des géométres s'exprime une tentation 

fédéraliste un peu paradoxale. La France académique et savante refuse en effet aux jargons nationaux la 

reconnaissance que certains de ses e n h t s  revendiquent pour la discipline qu'ils servent. Dans les deux cas, il est 

fait appel au despotisme de la loi et au service il rendre dans l'un et l'autre cas aux progrés des lumitres. Outre la 

question militaire, l'argument majeur de la Convention en faveur de l'anéantissement des patois etait en effet que le 

peuple souverain doit etre en mesure de comprendre la loi qu'il s'est donnée. Bien sk,  on peut douter que le peuple 

paysan se soit donné quelque loi que ce soit, et penser plutôt que des hommes éclairés, cens& le représenter, ont 

décidé pour lui. Remarquons surtout la dissymétrie avec le monde savant où, pour parler comme Condillac, chaque 

science bien traitée mérite - et va revendiquer - sa langue propre. 

Un premier exemple d'une telle revendication d'autonomie - encore modeste - est donnt par Volney dans ses 

Leçons d'Histoire à I'Ecole Normale de l'an III. D'emblee, il annonce que (( l'histoire, si l'on veut la considdrer 

comme une science, diffêre absolument des sciences physiques et mathtmatiques am. Plus loin, il précise que 

« dans les autres sciences qui se traitent dans cet arnphithéatre, la route est tracée, soit par l'ordre naturel des kits, 

soit pas les méthodes savantes des auteurs. Dans l'histoire telle que nous l'envisageons, la route est neuve et sans 

modéle »-. La revendication est toutefois modeste, car Volney va surtout montrer que l'Histoire. comprise comme 

science, ne se distingue guére des sciences physiques et mathématiques. En effet, ses traits caractéristiques la 

rapprochent de l'analyse façon Condorcet, en particulier par son caractkre fonciérement probabiliste et par sa 

perspective essentiellement politique. La spécificité démarquant 1' Histoire des sciences physiques et mathématiques 

est que dans les sciences physiques ( Volney oublie déjh les mathématiques) (< les faits subsistent » alors que dans 

l'Histoire « les faits n'existent plus ». Autrement dit : 

Les faits physiques portent avec eux I'6vidence et la certitude, parce qu'il sont sensibles et se montrent en 
personne sur la &ne immuabte de l'univers : les faits historiques au conusire, parce qu'ils n'apparaissent qu'en 
fantdrnes dans la glace irrégulitrt de l'entendement humain [...] ne peuvent arriver qu'8 la vraisemblance et A la 
probobifité.689 

II n'est donc pas surprenant que l'ensemble des leçons de Volney soit centré sur la question de la crédibilité de 

ttrnoignages. De plus, l'importance mise sur le calcul des probabilitts A I'Ecole Normale, calcul particuliérement 

« utile » aux cadres de la nation, confirme qu'il est désormais clair que la vraisemblance de l'objet ne suffit pas A 

remettre en cause le statut scientifique de la discipline qui l'étudie. Cependant, pour situer l'enjeu et la 

revendication d'autonomie de l'Histoire, il faut alors en revenir question initiale : veutsn la considérer comme une 

science ? Si Volney a une idée trés claire de la spécificité de sa discipline, son statut demeure encore incertain car 

elle ne cherche pas tant A se detacher de l'arbre de la co~aissance qu'a se situer par rapport B lui. Et c'est au niveau 

de l'analyticité de la méthode et des contenus historiques que se joue k probltme : peut-on résoudre cette prritendue 

science en éléments simples, du genre de ceux qui font les livres élémentaires que la Révolution cherche 

désespérément h établir et il populariser ? 

L" Volney, K P m i h  Séance )) d a  n Lqons d'Histoire » (A l'Ede Nonnale). op. c k ,  p 87. 
Ibid, p 90 
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C'est encore un inconvtnient de l'histoire de n'ttrt utile que par des résultats dont les tltrncnts sont si 
compliqués, si mobiles, si capable d'induire cn erreur, que I'on n'a presque jamais une certitude compltte de s'en 
trouver exempt Aussi persistais-je A regarder l'histoire, non point comme une science, parce que c e  nom ne mc parait 
applicable qu'A des connaissances démontrables, telles que celles des mathématiques, de la physique, de la 
gto phie, mais comme un art systématique de calculs qui ne sont que probables, tel qu'est l'art de la médecine 
[... 1 F 

La parenté avec la médecine, et meme avec la physiologie qui est au cœur de l'Idéologie est pourtant patente. 

En effet, Volney envisage quatre méthodes pour étudier L'Histoire. D'emblée, cette multiplicité méthodologique 

pourrait faire douter du caractére scientifique d'une discipline qui parle une diversité de langues. Ces quatre 

méthodes sont la méthode chronologique - simple classement des événements - , la methode dramatique qui ajoute 

des narrations accessoires au fait central, la méthode par ordre des matiéres, suivant donc un sujet depuis son 

origine, et enfin la méthode « analytique ou philosophique » qui ne se limite pas à un seul sujet, mais « embrasse un 

corps politique dans toutes ses parties ». Volney privilégie cette quatrierne méthode parce qu'elle suit « l'existence 

physique et morale H d'un peuple ou d'une nation pour « déduire » de tous les faits de son existence les effets et les 

causes de son origine, de ses progrés, et de sa décadence. En bref, cette science qui n'en est pas une, est « la science 

physiologique des gouvernements ))69', ou encore « l'étude physiologique des lois d'accroissement et de 

décroissement de son corps social )16? Et soulignons que ce n'est pas la seule métaphore physiologique employée 

par Volney pour évoquer une étude du corps social. 

Si l'approche « analytique ou philosophique », et son arriére plan physiologique, semblent placer l'histoire sur 

la voie de la science, ce serait bien la probabilité de ses objets qui, finalement, serait source de problémes, et surtout 

B I'Ecole Normale, investie d'une mission de popularisation des sciences par la médiation de « troisibmes 

hommes », pour reprendre l'expression des spécialistes de la vulgarisation scientifique. Volney noue, en effet, 

scrupuleusement le probléme du statut probable de I'histoire B celui de son enseignement. Concernant la 

vraisemblance de l'Histoire, les normaliens sont prêts à pouvoir faire face à cette situation oii la vérité est figace 

grâce aux calculs des probabilités « qu% juste titre, précise le professeur, I'on a classé au rang des sciences les plus 

importantes qui vous seront démontrées dans l'&oie normale ». L'optimisme de Condorcet conceniant 

l'assentiment que les hommes peu éclairés vont accorder aux hommes plus éclairés, sera-t-il avérd ? Du point de vue 

de Volney, semble déjil acquise une coupure sociologique - car ~pistémologique - similaire à celle marquée par 

Destutt de Tracy entre classe ouvrière et classe savante. II précise, en effet, que « t'utilité sociale >) de l'Histoire, 

moteur de son enseignement, n'est pas accessible aux enhts ,  car il leur manque la capacité et la maîtrise de « la 

partie transcendante » de l'Histoire, de l'art de la composition des causes mobilisant « la machine morale » qu'est 

un peuple, art qui est A l'Histoire ses « hautes mathématiques ». Puisqu'ils sont inaptes iî juger les kits de l'ordre 

social, l'enseignement de l'histoire « n'est propre qu'il leur domer des prdjugés, des idées fausses et erronées, qu'il 

en faire des babillards et des perroquets, ainsi que l'a prouvé depuis deux siécles, le systéme vicieux de l'éducation 

dans toute l'Europe 

Pour les hommes de la Révolution, la popularisation des sciences ne peut se contenter de I'espéce de demi- 

.. 
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mesun que sra i t  une traduction u de science, car les enjeux politiques de la diutmination des lumitm sont hop 

importants. Malgre I'afiknation de leur caracth linguistique, les sciences ne semblent pas encore pouvoir 

admettre d'autres traductions qu'au sens de d'Alembert ou CondilIac. Mais du méme coup, l'attachement A une 

certaine inttgrite des sciences permet dtijii de justifier le rapport de deux aspects dont nous avons souligne la 

fféquente association B la notion de vulgarisation scientifique : (( traduction N et (c savoir dégrade B. Les *ves deçw 

de la Révolution ouvrent la voie ii un rapport analogue, mais diffirent, de la traduction comprise comme 

déplacement dans l'arbre de la connaissance : on (( traduit u de la science quand on ne peut pas l'enseigner d m  sa 

totalitti, il y a donc ddgradation. Le lien entre traduction et ddvaluation devient nécessaire. D'autres probkmes vont, 

comme on va le voir, confumer ce lien. 

Pow ce qui est des manuels, Condorcet envisageait d'adapter les doges acaddmiques ti l'usage de enfants. 

Volney s'engage sur une voie similaire lorsqu'il précise que le genre d'histoire leur convenant le mieux est la 

biographie. (( L'experience a prouvé, &rit-il, que cette sorte de lecture [...] produisait un effet puissant sur ces 

jeunes cerveaux. et excitait en eux ce dtsir d'imitation, qui est un attribut physique de notre nature et qui détemine 

le plus nos actions n6%. 

Deuxiéme discipline au statut scientifique indécis : la mtdecine. Etroitement liée d l'Idéologie par le biais de la 

physiologie, Cabanis la qualifie de (( science surchargée N dans son Coup d'ail sur les Révolurions et sur fa Réjorme 

de [a ~édecine"'. Pour la rCgCnérer, la methode est dprouv6e : s'en remettre B l'analyse, au primat de la 

conjonction de l'observation et du raisonnement, et ainsi, situer tout autant sa place (( entre la physique et la 

morale » que la position et le r61e de ses diverses parties. 

Dans une situation comparable A celle des sciences morales - dont l'Histoire - sa complexité y rend plus 

délicate et laborieuse l'application de l'analyse. D'oh le développement plus lent de toutes ces sciences que celui de 

celles s'appuyant sur des idées simples et des identités ou des rapports faciles à reconnaître. D'où, encore, un retard 

dans leur réforme et dans I'&abIissement de principes évidents sans lesquels (( les esprits séveres ont de la peine ii 

les regarder comme formant des corps de sciences véritables m. Comme dans le cas des patois, la surcharge 

linguistique va de pair avec l'emprise de systemes de pensées falIacieux : d'où des nomenclatures - dont des 

ciassifications de remtdes - susceptibles d'induire en erreur et de favoriser un charlatanisme particulièrement 

redoutable en médecine. Dts lors, on comprend l'importance que prend dans ses sciences N la nécessite de ramener 

les idées gdndrales A leurs dléments, c'est-à-dire aux objets, ou aux faits individuels dont elles ont été tirées n6%. Par 

conséquent, l'une des plus décisives réformes dans les sciences morale et médicaies sera l'établissement d'une 

694 Ibid, p 114. 
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langue assurant l'exactitude et le bon emploi des mots, ou plus genéralement des signes, qu'il faut considerer 

comme le critérium de la verité )>601. 

Si l'analyse est, en gdnéral, la voie ii suivre, Cabanis la demultiplie sans cependant remettre en cause sa 

puissance m&hodologique. II est vrai que l'Idéologie admet dtjii dans ses versions rationnelles et physiologiques, 

une double analyse de l'homme : I'encyclopédisme, idéologique ou non, est fonciérement interdisciplinaire et donc, 

en pratique, collégial. Cabanis decline donc I'analyse selon quatre modes : elle est description dans I'assigaation de 

la place des objets les uns par rapport aux autres, décomposition et recomposition lorsqu'elle procbde comme les 

chimistes, histoire quand elle suit l'ordre naturel de succession des faits, ddduction quand elle enchaîne avec 

certitude les id&*. Entend-t-on ici sonner le glas de l'analyse, la fui des modulations analogiques permettant de 

glisser de la théorie génétique de la connaissance aux mathdmatiques, de la langue des calculs à l'art social ? Non, 

car Cabanis prend soin de souligner, et d'illustrer par des exemples, qu'une seule et meme méthode philosophique 

est à l'œuvre dans ces diverses analyses qui, en pratique, empmntent constamment l'une B l'autre. II n'empêche que 

c'est l'analyse « de ddduction » qui revient constamment dans les langues bien faites, et que c'est de celle-ci que 

I'algébre « n'est qu'une application particulibre »'? En somme, I'algCbn demeure exemplaire pour la simplicitC et 

l'univocité de son langage, mais n'est plus explicitement consacrCe comme la langue la plus conforme à la nature. 

On va retrouver ce genre de critique implicite de Condillac, chez Destutt et chez Degérando. 

La médecine est un vaste chantier et Cabanis y appelle de ses vœux le régne des principes. II émet toutefois une 

réserve - rare dans le discours idéologique - quant A I'usage de la théorie, qui pourtant, selon l'expression consacrée, 

est seule censée venir B bout des « vieilles routines n. Mais en mddecine, c'est en vies humaines qu'il faut payer 

« les folies des théoriciens n7"" que Cabanis identifie souvent A des faiseurs de systbnes. La complexitk de l'objet et 

de l'héritage de la médecine invite il la modération. Ainsi, pour ce qui est de l'application de la méthode, « un 

instinct heureux, plutôt que le savoir, en trouve les premieres rrigles »'O1. Et c'est bien, comme dans le cas de 

l'analyse, a un éclatement des méthodes et de leurs modes d'application que procéde Cabanis. Fille du talent et du 

talent, la méthode apparaît de plus en plus l'œuvre des praticiens, mtme si la généralité en demeure un trait 

caractéristique: 

Enrichie par des observations constantes, dirigees de jour en jour par des vues, tout B la fois plus générales et plus 
sûres, cette mtthodc pratique parvient A rectifier avec le temps ce que les autres mtthodes trop exclusivement 
renfcrmks dans la théorie, présentent de trop absolu, de trop rigoureux : et soumis elle-meme A certaines 
modifications qu'indiquent et nécessitent les circonstances, ette se confond, en quelque sonc, avec le talent, dont elle 
a l'ouvrage, mais que cependant elle ne remplace jamai~?~ 

Cette analyse medicale peut-elle s'enseigner? Les médecins, &rit Cabanis, auront du mal parfois il f&e 

partager « certaines sensations fuies et fugitives » car « il est des raisonnements inexprimables en termes précis, des 

jugements qui paraissent se confondre avec les impressions directes ». Et ce n'est qu'aux hommes « également bien 

organisés » que l'on peut transmettre « par une vraie sympathie, infiniment rapide » certaines sensations et certains 
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jugements dont la maîtrise u est l'attribut exclusif du talent )bm3. Particuliérement raffinée, l'analyse médicale - ou 

du moins une certaine analyse - semble échapper à la clarté explicite de l'analyse vue par Condorcet ou Condillac. 

Un point commun dmerge cependant : les hommes supdrieurs s'y retrouvent. 

C'est au moins à Diderot et d'Alembert qu'il faut faire remonter une profonde divergence d'appréciation quant 

aux mérites respectifs de la médecine et de la gt5ornétrie. Si Cabanis accorde l'applicabilité de I'analyse & la 

médecine, il résiste à l'identification de l'analyse et de l'algèbre. Comme Bichat l'avait lui aussi souligném, les 

tentatives « pour appliquer la géométrie et l'algèbre aux parties les plus importantes de la médecine avaient été 

infructueuses [car] les phénoménes vitaux dépendent de tant de ressorts inconnus, tiennent à tant de circonstances 

[...] que les problémes ne pouvant Btre posés avec toutes l e m  données, se refiisent absolument au calcul am'. ûr, 

dans ce cas on ne peut guére incriminer l'indétermination de la langue, car les termes étaient « exacts » et les formes 

du raisonnement « sûres ». La faute qui a engendré « les systemes les plus ridicules, les plus faux et les plus divers N 

ne vient pas de l'emploi des procédés « uniformes et rigoureux de la verité » mais de leur emploi « hors de saison D. 

Selon nous, si l'usage du mot « analyse » n'avait pas btntficié d'une équivoque - procéde pourtant tellement décrie 

par les Idéologues -, son succès aurait pu @.tir des récriminations de Cabanis et de ses conîkéres contre les 

prétentions des géombtres. Le jugement du médecin est sévére, car faute d'une évaluation préliminaire de 

I'applicabilité du calcul, « l'emploi de ces précieux instruments [mathématigues] devient dangereux, et quand il 

n'est pas immédiatement utile, il devient presque toujours nuisible ». Cabanis n'incrimine d'ailleurs pas le caIcul, et 

n'exclut pas la possibilité de l'appliquer à certaine parties de (( la physique animale », mais s'adresse A ses plus 

médiocres serviteurs tentés « d'&taler un savoir peu familier au commun des tecteurs en mddecine ». D'ailleurs : 

Quel avantage trouvcraitsn A traduire dans une langue inconnue, cc que la langue vulgaire exprime clairement, et 
de transformer en doctrine scientifique audessus de la port& du plus grand nombre des ifléves, cc qu'une simple 
Cnonciotion peut faire passer sans obscurité, dans tous Ics esprits ? Aussi les vrais g&omètrts sont peu jaloux de ce 
genre de su~cts '~ .  

L'honneur des savants et des sciences est donc sauf, s'il y a déviance, elle est nécessairement le a i t  

d'imposteurs. Un point positif, en matiére d'éducation, est que la langue vulgaire - mais encore faut-il qu'elle soit 

parlée par tous - est compatible avec une analyse bien comprise : une explication &nt censde aller du connu à 

l'inconnu, c'est cette langue qui sera celle de toute mise au clair. En revanche, si Cabanis à raison, on peut douter de 

I'applicabilité du calcul au « corps » social. Et, par consdquent, la perspective d'un « art social » fonde sur le calcul 

est remise en question. Car, selon Condorcet, l'importance de l'enseignement du calcul était étayée, d'abord par le 

souci d'assurer I'independance de tout citoyen, mais aussi par celui de faciliter l'assentiment de tous B une direction 

politique mettant en œuvre la mathematique sociale. A défhut d'une popularisation de l'analyse mathematique par 

son explicitation en langue vulgaire, il faudra donc renoncer au projet d'une politique scientifique et populaire, ou 

bien abandonner la direction aux locuteurs d'une « langue i n c o ~ u e  n. Qu'importe, dans la mesure où s'applique la 

devise de Cabanis : tout pour le peuple, rien par Iui. 

'O2 Ibid. p 160 
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Fidélités et réserves de Destutt de Tracy 

Avec I'Histoire et la Médecine, nous avons vu des Idéologues remettre localement en cause l'unité des sciences 

en les démarquant tout particuliérement de la science modtle, la langue des calculs. Condillac n'a donc pas raison 

de façon inconditionnee, car des sciences - donc des langues - peuvent être bien traitées en ne ressemblant que de 

loin ii l'algébre. Pourtant, personne ne remet en cause l'unit& encyclopédique et academiquc. 

Voyons maintenant avec Destutt et Degérando, deux réflexions plus systématiques reconsidérant le statut 

général des sciences et de leurs rapports mutuels. Avec eux, s'affirme une plus grande autonomie des méthodes et 

des patois savants, une prise de distance réciproque de toutes les langues - dont la langue vulgaire - rendant ainsi 

possible, et même indispensable, une (( traduction » qui ne soit pas un glissement analogique mais un saut. 

Destutt de Tracy s'est défendu de faire un systéme du genre de ceux des métaphysiciens sectaires, mais s'est 

neanmoins attache B présenter sa penste de façon Au fil de ses raisonnements, il remet en question 

diverses théses de son maître Condillac, certaines ayant directement trait aux conditions de dissémination des 

sciences, conditions explicitement aborddes en terme de traduction. 

On se souvient que chez Condillac, l'idée est une image ou un tableau, et que l'analyse procéde sa 

decomposition en dlérnent~'~~. Destutt demeure fidtle ii cette orientation en maintenant le caractére complexe - au 

sens de composé - de toute sensation, elle-même modification de l'ensemble de notre &e. Par ailleurs, toute 

opération de l'entendement est sensation, Si les sens opérent de façon spécifique, la perception est cependant un 

processus global, et le terme (( entendement )) désigne l'ensemble des facultés humaines qui sont elles-mêmes des 

aspects de la sensibilité. Destutt reproche d'ailleurs A Kant de croire qu'il puisse exister des facultés (( pures n, c'est- 

àdire indépendantes de la sensibilité. La faculte de penser, c'est-&dire de percevoir se nipartit, selon lui, en quatre 

facultés : la sensibilité proprement dite, la mdmok, le jugement et ta volonté. Une cinquieme ficulté le préoccupe 

beaucoup jusque vers 1801, celle qu'il appelle la (< motilité n. A Condillac qui faisait du toucher la sensation 

sufisant à révéler les corps extérieurs, il oppose cette motilité, faculté de percevoir le mouvement, et dont L'exercice 

montre que la notion de (( résistance » n'est pas une idée simple, mais se distribue en deux sensations - mouvement 

et solidité - permettant d'établir Ie rapport qui nous assure de l'existence des corps dits extérieurs ». L'affirmation 

de l'existence de corps causant nos sensations est (< le premier jugement que nous puissions porter u'~, et permet 

" Ibid. p 244. 
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PhiIosophicai Society, Philadelphie, 1978 ; de E. Kennedy, voir encore Aux origines de 1' « Iddologie » », Corpus, n026-27, 
1994, pp 1 1-32 et « Destutt de Tracy and the Unity of Sciences n, Smiies on Volfaue anà the Eighreeenrh Cenhuy, Vol CLXXL 
1977, pp 223-239. 

Voir noire chapiîre 3 sur l'analyse. 
'O9 Destutt est revenu plusieurs fois sur ccat question de la tactile, sur sa dynamique et sur son rapport à l'exinmct 
des corps. II y a donc des nuances B établir en fonction de ces divcrs textes. Nous nous réfétons ici au a Mémoire sur la tacultt 



surtout, selon Destutt, de réfiter l'idéalisme de Berkeley. 

Juger est l'exercice de l'une des espèces de la sensibilité, et consiste B sentir des rapports entre diverses 

perceptions. Mais encore fàut-il pouvoir éprouver cette diversité. Dans le cas de la motilité c'est le contraste, le 

conflit, entre résistance et volonté qui permet d'établir l'existence des corps, de faire la différence entre pdsence et 

absence. Par la suite. un jugement consistera, en général, à rapprocher deux sensations et à y observer rapports, 

similitudes et différences. 

La formation des idées met en jeu deux processus fondamentaux, celui consistant ii (( contraire », selon le 

néologisme forgé par Destutt, et l'autre il abstraire. Contraire consiste à amalgamer en une seule idée l'ensemble de 

sensations qui va constituer pour nous tel ou tel corps. A l'inverse, abstraire c'est noter des différences entre divers 

corps, puis négliger ces différences et former ainsi une coIlection en étendant ii tous une idee ne préservant que des 

traits communs : de ce fait, l'idée est générale. Ici, encore, l'approche de Destutt préserve les grandes lignes de 

l'empirisme et du nominalisme de Condillac et de Locke. Dans la concrétion et l'abstraction sont & l'œuvre deux 

processus combinatoires apparentés à l'addition pour l'une, et A la soustraction pour l'autre. 

Juger est une optration fondamentale de la pensée. Aussi, contrairement à ceux qui, tels Saint Martin, 

defendent une autonomie du sens moral, Destutt estime que la volonté est entiérement subordonnée A des jugements 

préalables. C'est de cette priorité du jugement qu'il tire un premier argument pour contester le primat accordé par 

Condillac ii l'algèbre, et le modéle que serait l'équation pour le raisonnement : (( On ne peut pas dire qu'un 

jugement est une esptce d'équation : mais on peut et on doit dire au contraire qu'une équation est une espéce 

particuliere de jugement, qui consiste toujours à sentir, à percevoir [...] ))"O. 

Un autre motif rend fallacieuse la tentative d'ériger l'équation en modéle du jugement. Posant que l'identité 

exige une égalité « sous tous les rapports », réduire le jugement sl une telle identité reviendrait à nier la distinction 

qui est la condition de possibilité d'un jugement. Tenter d'échapper & cette conclusion en affirmant que l'identitd 

des termes comparés par le jugement n'est que partielle serait contradictoire : autant dire que le jugement est une 

dquation qui n'est pas vraiment une équation. En conséquence, la thése de Condillac voulant que l'analyse procede 

par équation en allant du connu A I 'inco~u, est également erronée. En effet, elle reviendrait & dire que le connu est 

inconnu, ou it défendre le paradoxe que celui qui pense a des idées qui lui sont inconnues. Cette derniére voie est 

exclue car dans un hommage à Descartes, ou à un Descartes réconcilit5 avec Gassendi, Destutt aflüme que le 

premier fait dont nous soyons certains est que n nous sommes sûrs de ce que nous sentons n711 : exister c'est sentir. 

Et même dans le cas d'une équation, il est faux de due que nous sentons que les deux termes d'un jugement sont 

dquivalents l'un à l'autre. Contre d'Alembert, et d'autres, croyant que la géomdtrie est la meilleure des logiques, 

Destutt affme la subordination des mathématiques à l'art de raisonner. II dénonce I'illusion des géomètres, et 

de pensée » ainsi qu'& sa Dissertation sur quelques Questions d7Id&logit » dont est extrait la citation suivante. Voir pour ces 
deux textes, Mémoire mr la Faculté de Pende - De la Métaplysique de Kani, op. cit. La citation dc la « Dissertation » est p 
199. Dans ce texte, Destutt tvoque une édition récente de Condillac, dans laquelle celui-ci il aurait nuancé ses jugements 
ant6rieurs et ofnlrait ainsi moins le flanc aux critiques de son disciple scnipu1eux dont l'avis se trouverait du coup conforté. 
Laissons cela d I'orégtse, rappelons que tous ces thémes sont de nouveau abordés dans les klétnents d'Idéologie, mais insistons 
sur i'emphasc mise par Destutt sur la complexité, la composition, de tout jugement 
7'0 Destutt de Tracy' &érnem d 'I&oIugie, Troisiéme Partie : Logique (1 805). Paris, 1822, p 183. 
' I L J ~ L ,  voir I't~ogc de Descartes p 201 et sq. 
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affirme le primat de l'idéologie, seule métaphysique et seule logique : 

Parce que les vtritb de la science des nombres et de celle de l'étendue sont d'une certitude compléte, on croyait, 
et les gens peu instruits croient encore, que c'est aux sciences mathématiques h guider la Logique et nous apprendre 

raisonner. Cependant c'est tout le contraire. On peut bien chercher dans I'Algebn et dans la Géom&ric, des 
exemples de bons raisonnements, parce que [...] c'est dans ces matières qu'il est le plus ai& de faire des applications 
heureuses de principes logiques. Mais il ne faut pas vouloir t i m  des ces sciences, les principes eux-mëmes, car ils n'y 
sont pas. On ne peut la trouver. ce9 principes. que dans l'observation de nos fàcultto intelltctuella"' 

Dénonçant l'interprétation mathematique, (( identitaire N, du raisonnement, Destutt se t o m e  vers une logique 

de I'inhdrence, de la compréhension. Il estime cependant que la logique traditionnelle a besoin d'être réformée. 

S'inspirant de critiques formuldes aussi bien par Bacon que par les messieurs de Port-Royal, il tvacue, comme 

superflu, tout l'aspect formel de la logique héritée d'Aristote : selon lui, le probltme majeur n'est pas tant la 

derivation de conséquences que I'évaluation de la vérité des premisses du raisonnement, evaluation relevant 

strictement de I'iddologie. Le probléme du raisonnement n'est pas d'inclure le terme dit K petit D d'un raisonnement 

dans un moyen terme puis dans un grand, mais de constater que le terme dit (c petit 1) est en fàit le plus grand : l'idée 

est complexe et doit etre analysde. Fidéle au nominalisme de Condillac, il estime que la généralité n'est pas a priori, 

mais découle d'un jugement gdnéralisant des attributs observés sur des particuliers. Par conséquent, toute idée 

particuliére, complexe, contient des attributs, et ce qu'il importe de comprendre est que le sujet du raisonnement 

comprend un premier attribut, puis celui-ci un second, etc. Comme il l'écrit, le raisonnement optre par 

em boitements successifs. 

Par ses critiques, Destutt se montre plus radical que Condillac quant A la complexité des idees. Il y en a sans 

doute de simples, mais leur nombre semble decroître sous l'effet de ses critiques. Ainsi, un autre point de litige avec 

Condillac concerne l'odorat de la fameuse statue du Traité des Sensations. Selon Destutt, l'abbé se trompait 

lorsqu'il affirmait que le souvenir, point de comparaison indispensable pour juger une odeur distincte d'une autre, 

n'est qu'une sensation. L'erreur est de ne pas avoir remarqué que la perception qu'est un souvenir doit être 

reconnue comme effet d'une perception passée, qu'elle est (( pour ainsi dire le portrait de cette perception passée, en 

sorte qu'un souvenir renferme nécessairement la conscience qu'il est un souvenir a"'. 

Ce point est essentiel dans la doctrine de Destutt, car sur lui repose sa théorie de l'erreur, elle-même décisive 

pour le statut publique de la langue, donc des sciences, de leur ordre et de leur dissémination. 

Nous avons vu que, globalement, les Idéologues sont attachés au principe selon lequel le sens des mots doit 

être tlxé pour que les idées soient claires, la science bien traitée, et en bonne voie pour se dèvelopper. Or, Destutt 

montre que la fixité du sens, aussi souhaitable soit-elle, est aussi chimtrique que l'identification du calcul et du 

raisonnement : s'il demeure cependant possible de perfectionner la langue, il est vain de croire que la perfection est 

de ce monde. 

Si nous sommes certains de ce que nous sentons, nos erreurs consistent N dans l'imperfection des relations de 

"' Ibid, p 188. 
D m t t  de Ttacy, r Dissertation sur quelques Questions d'Idéologie » (1800). in Mhmoire sur fa F a d é  de P e d e  - De /a 

Métaphysique & Kant* op. cit., p 195. 

246 



ces perceptions actuelles avec les perceptions antérieures n"'. Puisque la perception est infaillible, autrement dit 

puisqu'est irréprochable l'attribution de propriétés à un objet sur la base de la perception, l'erreur est 

essentiellement une incohérence, comme le montre un désaccord entre deux interlocuteurs : 

II s'agit seulement de savoir quel est celui des deux dont l'id& est conforme B l'objet dont il la croit la 
représentation, et est bien pareille h I'idde qu'il a eue maintes fois, quand il ri employ& le même signe et cm avoir la 
même perception. Celui-18 seul a raison en rtalite, parce que seul il porte un jugement conséquent 8 tous les jugements 
justes qu'il a déjà portés. Mais cela méme prouve qu'aucun de nos jugements ne saurait etrc fiiwc en lui-mtme et pris 
isoldment ; n que quand ils ptchent, c'csî toujours par leurs relations avec d a  jugements anthie~rs.~" 

Toute connaissance étant le produit d'un jugement, tout jugement étant le rapprochement d'idées dont une au 

moins est complexe, il s'en suit que toute fluctuation dans la composition d'une idée, dans ses attributs, est propice 

à introduire une déviation dans l'enchafnement des raisonnements. De là des incohérences. Or, les idées n'étant pas 

fixes et les idees simples devenant elles-mêmes complexes, les iddes générales étant quant à elles toujours en 

formation, de telles fluctuations sont, bon gr6 mal gré, idvitables, même compte non tenu des faiblesses 

physiologiques de la mémoire humaine. L'étendue des répetcussions de ces variations est infinie : 

Elle est un effet de la mtmoire, cette liaison [des idées] ; elle est en quelque sorte la mdmoire elle-meme ; elle fait 
que nous ne pouvons, qu'on me passe cette expression, toucher 8 une seule de nos idees, sans que le mouvement se 
propage plus ou moins A une infinitt d'autres qui y sont liées. 

Ainsi, même en cas de fixite apparente du langage, il n'est pas permis de conclure à celle des idées qu'il 

représente : l'incertitude de la valeur des signes ne provient pas des signes eux-mêmes mais de celle de leurs 

relations aux idées. 

Ce point constitue l'un des quatre arguments de Destutt montrant que CC la langue universelle est aussi 

impossible que le mouvement perpdtuel N''~. On se souvient que Condorcet avait entrepris, dans sa retraite forcée, la 

construction d'une telle langue, mais uniquement appliquée aux sciences. Destutt, face à une societt qu'il divise en 

classe savante et classe ignorante, juge impossible une langue universelle, soit savante, soit vulgaire ». 

Un premier argument démontrant le caractkre chimérique d'une langue universelle - et a fortiori de la langue 

universelle - découle donc de l'Idéologie, des propriétés natutelles de l'entendement humain : quand bien même on 

parviendrait à établir une telle langue, l'inévitable fluctuation de nos idées complexes en arnénerait inexorablement 

la dissolution. 

Un deuxieme argument retbve encore d'un processus de dispersion, mais moins explicitement lié à une 

propriété générale des facultés humaines. L'objection est ici plus pratique, et même plus politique. Destutt conteste 

la thése optimiste d'un Condorcet envisageant une émergence finale de ta vérité et la convergence vers elle de tous 

les esprits. D'où une remise en cause de l'espoir d'entraîner les masses derrière quelques hommes éclairés. Le 

probléme se pose des le niveau des savants : (C un consentement unanime, tcrit-il, est tout aussi impossible obtenu 

des seuls savants que du reste des hommes D. Aussi, même si un homme avait composé une langue « admirable N ou 

(C superieure il toutes les autres )) (ce que Destutt juge absurde), cet homme ne pourrait persuader ni les écrivains, ni 

714 Destutt de Tracy. Érémentr d 'i&éologie9 Troisième Partie : Logique, op. cit. p 226. 
"' Ibid. p 230. 
"6 Destutt de Tracy, &éments d @Id4oIogier. Deuxième Partic : Gramnak, op. cit., p 369. 



(( tous les hommes d'une nation 1, à l'utiliser de façon exclusive. L'utilisateur éventuel résiste : en effet, (( l'homme 

est tout entier dans ses habitudes et dans celles de ses semblables n ; il deviendrait donc (( incapable de tout )) s'il 

devait renoncer aux avantages qu'il th de l'habitude dans la combinaison et la communication de ses idées. Aussi, 

malgré son enracinement dans l'univers académique et son attachement il ses vaieurs et projets, Destutt s'incline 

devant la thkse faisant de l'usage le tyran des langues. Mais sa tyrannie s'exerce peut-être moins par une profiision 

apparemment anarchique et non homologuée, que par l'effet de deux pouvoirs dissolvants attachés A l'entendement 

humain : en effet, l'oubli altére les idées associées aux mots et, A l'inverse, la mémoire perpétue les habitudes. Il est 

donc difficile d'enraciner et de stabiliser une innovation, toujours menacée par l'inertie d'un état antérieur, Ainsi, 

l'anéantissement des patois ne saurait €ire définitif car l'uniformité tend toujours B se dissoudre : fût-elle un jour 

universelle, une langue par le seul kit  de l'usage, [...] s'altérerait et se modifierait de mille maniéres différentes 

dans les divers pays ; et donnerait naissance autant d'idiomes distincts, qui iraient toujours s'éloignant les uns des 

autres 11'" 

La troisiéme raison avancée par Destutt vise plus particuliérement des projets de langue universeHe 

N artificielle », construite de fond en comble. On sait dkjà trés improbable la convention qui fait l'artifice, mais 

maintenant l'obstacle ne vient pas de la résistance des usages ou des limites de l'entendement humain, mais d'une 

force d'expansion sanctiomke par le succès du commerce et des échanges : 

Une langue se forme et se compose petit à petit par l'usage, et sans projet. Etle s'ttend avec le peuple qui s'en 
sert ; elle se répand (toujours en tant que langue vulgaire) par les conquetes, par la religion, par le commerce, et 
surtout par les colonies ; ensuite elle devient langue savante par les bons ouvrages qu'elle possède, qui obligent les 
savants Ctrangers à i'apprcndre [...] non seulement tous les hommes &clair& la savent, mais il n'y a d'hommes 
vraiment tclairts que ceux qui la savent. 

Outre l'aspect géographique de l'universalité, Destutt tient compte d'un éventuel divorce entre langue vulgaire 

et langue savante. Si, comme il le prétend, N créer une science, n'est autre chose qu'en bien faire la langue N, c'est 

plus par son degré de perfection )) que par sa nouveauté, qu'une langue est savante. Son éventuelle nouveauté est 

d'ailleurs relative, puisque toute langue savante dériverait d'une langue vulgaire. Comme on l'a déj8 ni avec 

Condorcet, deux tendances rivalisaient alors en matiére de langue universelle, l'une envisageant une formalisation 

symbolique et conventionnelle sur le modUe de I'aigébre, l'autre invitant A prendre exemple sur les langues qui, de 

fait, ont pu prétendre à I'universalitt5. Soulignons qu'une telle rivalité est autorisée par l'ampleur alors donnée à la 

définition d'une langue, il savoir, tout systeme de signes. Que l'on cesse de prendre les sciences pour des langues, et 

la concurrence s'évanouit, ou du moins se limite aux langues nationales, car les patois, h i t s  de la corrosion et de la 

dégénérescence, n'ont pas leur place dans d'aussi vastes projets. Destutt privilégie l'approche historique. Dans sa 

formation comme dans sa croissance et sa domination, la suprématie du latin lui est venue des faiblesses des autres 

langues, (< patois informes », et de son succés populaire : (( il etait presque partout la langue vulgaire, du moins celle 

de la religion et du gouvernement D. Et à son tour, précise-t-il, la diffusion des lumiéres et le perfectionnement 

d'autres langues vdgaires lui ont été fatals, Enfin, si le h ç a i s  a pu prétendre ti une certaine universalitri, c'est bien 

par les mêmes voies que le latin. Une langue - savante ou vulgaire - ne peut donc pas être universelle, car elle est 

toujours construite et redevable A une autre langue. 



Quatriéme point, une langue universelle serait-elle utile ? Destutt pèse le pour et le contre. Pour les savants, il 

est clair qu'elle l'est : elle préserve lew temps en (( épargnant la peine et les dangers des traductions N. En revanche, 

elle présente un inconvénient politique majeur derriére lequel se profilent les craintes de Condorcet devant 

l'imposture des grands prêtres accaparant le savoir et le pouvoir. Une telle langue, en effet, couperait les savants de 

« la masse du public )) et les priveraient de bénéfices en retour. L'intégrité nationale y perdrait tout autant que la 

circulation des idées, des richesses et même des hommes puisqu'il devient plus difficile d'élever des hommes 

supérieurs si la communication nationale est rompue : 

[...] en un mot, i l  est si difficile d'ttrc I un haut degré audessus de ceux avec qui I'on vit, et I'on est si fortement 
influenct par I'ttat des lumitres de sa patrie, que les hommes meme qui sont faits pour surpasser leurs compatriotes, 
ont beaucoup I perdre I tout ce qui retient ceux-ci dans un Ctat infhieur I celui auquel ils auraient pu parvenir [...j7" 

En somme, Destutt tranche en faveur d'une solution conforme à l'idéal classique d'une langue évitant les 

jargons : il y a r< une supériorite incontestable en faveur de ceux dont la langue savante est en meme temps la langue 

usuelle ». Une langue universelle (( purement savante n est même A éviter, car elle a pour inconvénient de ralentir le 

progrés des lumieres et de (( les concentrer et de les réduire B un foyer unique, ce qui est une autre maniére de leur 

nuire extrêmement ». A premi&re vue, ceci peut surprendre de la part d'un pilier d'une culture et d'institutions 

académiques centralisées. Mais il est vrai que Destutt a œuvré pour les EcoIes Centrales départementales, et en a 

déploré I'elimination par le despotisme bonapartiste dont le centralisme limitait la dissémination des lumitres en 

réduisait sa source à un unique foyer oficiel 

Dénoncer la chimérique langue universelle n'implique pas qu'il faille renoncer B tout espoir, car il fiiut bien 

distinguer entre langue universelle et langue parfaite. L'une n'implique pas l'autre. Dans l'échelle des valeurs, 

l'avantage ne peut revenir qu'à la seconde. Une fois dénoncée I'iliusion algébriste de Condillac, que faut4 encore à 

une langue pour être parfaite ? (( 11 hudrait qu'elle nit sonore, harmonieuse, pittoresque, favorable la poésie, à la 

musique, à l'tloquence, et qu'elle se prêtât à tous les besoins de l'homme, et encore à tous ses plaisirs »'19. Mais, cet 

idéal que Destutt ne désavoue pas, ne lui paraît pas le plus méritant. N'oublions pas, en effet, que ses ElPments 

d'Idéologie furent conçus pour les Ecoles Centrales, dans la perspective d'une vaste popularisation des sciences. 

Plut& que dans l'éclat de discours dans les salons ou A la triiune d'une assemblée, la perfection recherchée réside 

avant tout dans un usage réglé des signes, de façon « d'accroître et d'épurer nos comaissances, d'arriver à la vérité 

et d'éviter l'erreur ». D'où le critére de perfection finalement retenu : grâce I ses signes, la langue doit 

representer N nos iddes d'une manière commode, precise, exacte, et de façon qu'il füt tellement impossible de s'y 

méprendre, qu'elle portât dans la déduction des idées de tout genre, la même certitude qui existe dans celle des 

idées de quantité nnO. Le modtle mathematique se profile toujours à l'horizon de la langue parEUte, meme si Destutt 

a parachevé la thése relativiste de Condorcet afknant que les vérités des mathématiques ne sont que probables : 

désormais, le voile du rêve d'une détermination exacte et fixée des significations est déchiré. Le mieux est toujours 

relatif. 



II ne restera donc Destutt qu'A a s'amuser ii tracer le plan )) d'une langue parfaite, tout aussi utopique que la 

langue universelle. Cette comédie au conditionnel conjoint des thémes classiques et des perspectives plus 

novatrices. Inutile, donc, de &ver d'une u langue secondaire », toute de signes de convention, car « on ne peut p s  

penser immédiatement avec ces langues N et elles exposent (( au danger d'une double traduction )B. Toute langue 

faite (( de ces espéces d'hiéroglyphes et de symboles n présente N des inconvénients monstrueux ». Il faudrait plut& 

se souvenir du langage d'action en envisageant une langue qui puisse devenir usuelle. Et pour qu'elle soit au plus 

pres de la memoire et du corps, elle devrait d'abord %tre orale. 

S'esquisse ici une véritable réforme de l'Idéologie. Pour résister aux altérations, dont celles des traductions, il 

faudrait A cette langue impossible, un alphabet replier et une orthographe simplifiée. II faudrait encore veiller 

scrupuleusement au respect de l'analogie par l'usage de radicaux, et simplifier la grammaire, par exemple en 

utilisant des adjectifs invariables et en se limitant A l'emploi exclusif du verbe (( etre D. Seront bien sQr proscrites, 

les tropes, les équivoques, les « demi-reticences N, les « fausses délicatesses », en somme, toutes les formes de 

l'abus des mots. A défaut d'un projet viable, Destutt esquisse un canevas devant dégofiter des tentatives mal 

conçues n. I l  assure aussi qu'une langue amie de la vérité et de la clarté n'est pas nécessairement ennemie de 

l'éloquence et de la beauté : elle ne repudie qu'un simulacre d'éloquence dont les expressions figurees paraissent 

belles parce que (( rien ne rappelle en quoi consiste la métaphore, ni quelle est son origine ». 

Destutt se mefie des traductions. D'où la tendance qu'ont ses projets - fictifs - de langue parfaite, à opdrer une 

réduction drastique des variantes linguistiques, et A privilegier la forme la plus stable, la plus simple, et donc la plus 

prometteuse. Il la trouve dans l'écrit, la lettre étant à la fois le pilier de I'algébre et de l'alphabet. 

Or, traduction et alphabet ont partie liée aussi bien avec l'accumulation qu'avec la dissémination des sciences. 

DéjA mis en relief par les Encyclopédistes et par l'Esquisse de Condorcet, l'alphabet est un theme de recherche à 

l'ordre du jour, car il semble avoir un air de langue universelle. Volney en cherche un pour coder toutes les langues, 

et l'Institut s'intdresse aussi bien aux essais de pasigraphie, d'écriture des idées, qu'aux hiéroglyphes. Les voyages 

de Volney au Proche-Orient, comme la campagne de Bonaparte en Egypte ne sont pas pour rien dans cet intérêt 

pour l'Orient et ses écritures. 

A propos des projets de pasigraphie, Destutt établit une distinction qu'il juge fondamentale et devant avoir 

force de définition. II soumet à l'analyse la notion d'écriture, et le résultat en est une distinction entre écriture et 

langage. Si une langue est un langage, il est impropre de parler d'écriture hiéroglyphique car a une écriture est un 

assemblage de caractéres et non pas de signes w"'. Seul mente le nom de signes ce qui exprime directement la 

pensée. D'où une distinction fondamentale. Comme nous l'avons vu dans l'introduction générale de notre travail, 

Destutt défmit le terme M traduction » par le mouvement d'une langue une autre par la mtdiation des idées. 

Comme la traduction présente une indétermination radicale, car inhérente à la nature humaine, comme les hommes 

n'ont [...] pu se servir longtemps de ces [premiers] signes @git#] sans désirer de les rendre durable [...et ] 



comme ils n'ont pu jouir longtemps de I'avantage de se communiquer leurs idées )jm, ils ont donc cherche A en 

établir l'expression de façon durable. Ainsi, c'est par une orthographe que l'Idéologue escompte parvenir à la 

meilleure fixité possible de la langue, aussi bien selon l'ordre gdographique que temporel. 

Selon Destutt, un avantage majeur d'une écriture - alphabétique ou syllabique - sur une pasigraphie est 

d'échapper aux incertitudes de la traduction car elle se réfère h I'elément primordial et stable - car naturel - de toute 

langue : le son. Celui-ci constitue d'ailleurs la troisiéme branche du langage d'action », les autres dérivant des 

deux autres sens sollicités par ce langage primitif, le toucher et la vue. Représenter des idées par des symboles, des 

images ou des hiéroglyphes est donc une traduction car il s'agit de (( la copie figurée de la langue parlée ». Plus 

géntralement, ii chaque fois qu'il y a changement de systeme de signes, c'est une translation d'une langue dans 

une autre ; en un mot une véritable traduction, et non pas une simple lecture ou une simple Ccriture )bm. En 

revanche, le recours à une ecrihue, telle qu'elle a été définie, opére une notation. Ceci explique pourquoi parmi les 

conditions minimales exigées par Destutt dans son esquisse désabusee d'une langue universelle, une emphase toute 

particulière est mise à la fois sur l'importance de l'usage de lettres et de sons. Finalement, l'écriture universelle que 

s'évertuent ii élaborer Maimieux et d'autres savants, ((nous l'avons déjik)). Certes, cet alphabet doit etre 

perfectionné car celui dont nous disposons actuellement ne sufit pas et doit être perfectio~é afin de pouvoir 

parvenir a un (( tableau fidele » de toutes les langues et de toutes leurs variations. Destutt juge beaucoup pIus 

prometteur d'orienter tes recherches sur une (pseudo) langue polyvalente vers une forme apparentée plutôt A la 

musique qu'A la peinture. Et c'est pourquoi il désavoue les tentatives trop précipitées de Domergue - le pkre de la 

rdvolutiomaire Société Libre des Amateurs de la Langue Française - et invite plutôt i l  suivre les travaux entrepris 

par Volney, même s'ils ne sont pas au-dessus de toute critique. Bien pénétré des divisions et des préséances du 

savoir, l'idéologue en laisse l'appréciation aux orientalistes. 

Un avantage considérable d'une tcnture réformée est d'ordre politique. Le projet de révolutionner la langue 

n'a pas déclin6 disparu avec la Terreur, et les Idéologues en perpétuent une version modérte. Orienter les 

recherches d'universalité vers l'écriture permet en effet d'tchapper à un accaparement du pouvoir politique 

analogue ik celui décrit par Condorcet dans l'Esquisse. Un des signes les plus manifestes de l'usurpation du savoir 

par des prêtres est la constitution d'une langue ésotérique, donc inaccessible au peuple. L'argument revient encore 

dans les Elements d'idéologie, dans un registre plus nettement orientaliste, mais avec toujours, en toile de fond, le 

jeu entre pratique religieuse, usage d'une langue sacrée, et popularisation des sciences. 

Un point essentiel dans le scandale d'une langue hiéroglyphique, ou symbolique, est de n'avoir pour tout 

horizon que la langue dont elle est la représentation ou la traduction. A l'inverse, et l'on retrouve là un pan de la 

puissance combinatoire de l'analyse, l'écriture est une clef vraiment universelle car toute naturelle, alors que, selon 

Destutt, un langage quelconque ne peut donc devenir universel que comme il devient national, que par l'effet 

successif de conventions volontaim )kR4. De plus, une langue hiérogIyphique présente l'inconvénient d'&e une 

Ri Destutt de Tracy, a Rtfltxions sur les Projets de Pasigraphie >r, 1800, in Mgmoire siu la Fcrculté de Pensde - De ia 
Métaphysique & Kmt, op. ci&, p 226. 
722 Dtstutt de Tracy, &émerzts d'idéologie, Dcuxitmt Partit : Grammaire, op. cit., p 255. 

Destutt de Tracy, a RCfltxions sur les Projets de Pasigraphit », op. rit., p 227. 
" Ibid, p 229 



langue supplémentaire ti apprendre, « une langue dont on ne peut pas acquérir l'intelligence par l'usage habituel de 

la societé nN. Les chinois cornaissent bien le prix et la lourdeur d'un apprentissage de longue haleine, eux dont 

toute la vie doit y faire place et en dépendre. Ce genre de handicap vaut aussi non seulement pour tous les enfànts, 

mais encore, comme on l'a vu, pour les savants. Et comme un tel apprentissage demande du temps et n'aboutit la 

maitrise que d'une seule langue - qui de plus est fluctuante -, « la masse de la nation est privée de l'usage de tout 

signe durable de ses idées ». L'usage d'une langue symbolique va donc clairement 52 l'encontre de l'idéal de stabilité 

et d'uniformitd qui est au cœur de la politique républicaine des Idéologues, idéal auquel certains seront prets à 

sacrifier la République. 

D'un point de vue savant, comme d'un point de vue politique, l'usage d'une langue picturale ne fait pas 

qu'enchaîner & une langue maternelle, mais rend impossible toute représentation exacte d'une autre langue : 

l'empreinte syntaxique de la langue maternelle est si forte que tout effort pour représenter la richesse d'une langue 

étrangère - de sa syntaxe jusqu'à ses tropes et ses idiotismes - n'aboutirait qu'à « un patois ridicule et souvent 

inintelligible n. Dans ces conditions, il est clair pour Destutt que seule l'écriture permet d'envisager une grammaire 

vraiment générale, car seule elle peut aussi fixer la totalité d'une langue jusqu'à ses plus subtiles nuances 

d'intonation. Enfin, un dernier inconvénient achéve de rendre une écriture symbolique bien peu populaire : langue 

paralléle une langue modéle, elle subit, comme celle-ci, la dérive propre B toutes les langues. Traduire l'une en 

l'autre demeure toujours problématique. En maintenir la possibilité demande des efforts que les peuples d'Asie font 

au détriment de l'avancement des luxniéres et de la prospérité publique, car la masse de ta nation est pratiquement 

incapable d'apprendre cette dewiéme langue et qu'un peuple qui n'a pas choisi une écriture alphabétique «est 

condamne A une eternelle enfance uM. Les rans individus qui y parviennent s'epuisent dans cet apprentissage, se 

retrouvent finalement isolds, et peinent tout autant à rendre publiques leurs découvertes qu'à profiter de celles des 

autres, et cela sans compter les effets néfastes de I'instabilitt de la langue des ouvrages des uns et des autres. Ultime 

malchance pour les savants, et surtout les demi-savants : n'dtant jamais au bout de leur peine, ils voient les lumiéres 

décliner entre leurs mains, et peuvent succomber à la tentation de «se pénétrer d'un respect superstitieux pour 

l'antiquité et pour leurs devanciers », respect qu'ils tenteront ensuite d'inculquer au peuple, avec l'horreur de tout 

changement. Le sort des peuples dependant du type de signes permanents qu'ils utilisent, il est donc urgent de 

favoriser la communication entre les diffdrentes classes d'hommes, européennes ou orientales, savantes ou 

populaires, par la géneralisation d'une orthographe « qui ne laisserait rien de sous-entendu nR: et applicable A 

toutes les langues. Même les enfants ne seraient pas condamnés à apprendre B lire avant l'âge de raison, quand seule 

opére une mémoire machinale, docile devant les irrégularités de la langue : face A une langue respectueuse de 

l'analogie, ils pourraient profiter de la conjonction des deux facultts. 

Quel peut alors être le statut des sciences dans un enchevêtrement de langues et une herméneutique désormais 

quasiment générale ? Nous avons déjà vu que Destutt conteste la pertinence du modéle de la langue des calculs 

comme schéma descriptif du raisonnement, Mais les mathematiques ne deviennent pas pour autant une simple 

notation : 

Denun de Tracy, hémm d 'ldéoiogie, Deuxième Partie : Grammaire, op.  ci^ , p 266. 
Destutt de Tracy, &menu d'fdéologie, Troisieme Partie : Logique, op. eiL, p 357. 
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[...] les caractères algébriques, arithmdtiqucs et chimiques ne sont pas une écriture, mais de vraies langues ou portions 
de langues visuclles ; car ils peignent les id- directement, et non pas la sonzN 

Mais si les mathématiques et la chimie sont des langues, elles sont menacées par la dérive inhérente 8 toute 

langue. Destutt mesure-t-il te risque encouru par la science reine dans les institutions françaises et le modéle de 

science bien traitée qu'est la chimie lavoisienne ? Condorcet avait tranché cc genre de dilemme en insistant d'abord 

sur la différence de degré de certitude des taits calculés et du calcul lui-même, puis en affirmant que le calcul, nerf 

de la politique venir, est le plus probable de tous les raisonnements. En matiére de politique, Condorcet n'évoque 

jamais - à notre connaissance - le risque que des hommes éclairés font encourir au peuple en s'en remettant à des 

raisonnements qui ne sont que probables. Lui importe surtout l'assentiment accordé par les hommes moins éclairés 

aux hommes plus éclairés. Son espérance dans I'dmergence infine de la vérité, sa foi dans le caractére totalement 

légal de la nature, dans la rectification des erreurs et l'assentiment général résultant de la dimion des Iumiéres, lui 

permettent de faire abstraction du reliquat d'incertitude et de diriger sans hésiter. Destutt adopte une attitude 

similaire. Ainsi, il ddnie tout indéterminisme dans l'ordre du monde : tout effet a une cause, et toute cause une 

cause. Un effet est alors dit contingent si (( nous [en] voyons la cause, sans voir l'enchaînement des causes de cette 

cause n". II envisage tgalement qu'une science puisse Etre « compltte », l'hcomplétude étant B la mesure de notre 

ignorance : la min&alogie, par exemple, serait compléte si (( nous en savions assez pour assigner il tous les êtres 

inanimés leur place dans une méthode [ de ciassif~cu~ion ...] parfaite ». C'est d'ailleurs cette nécessité 

encyclopédique qui lui fait demander s'il y a autre chose dans les connaissances humaines que des sciences ou des 

ansn0, et désapprouver que l'Institut ait placé l'étude de la grammaire et des langues avec N les littérateurs )) au lieu 

de les joindre h la section d'analyse des idées. 

Le seul moyen de prévenir la &ive des sciences est de renforcer leurs liens avec l'écriture. Aussi, cette 

volonté de résistance s'exprime par un repli conservateur en matiere de traduction : la relative autonomie accordée 

aux langues, surtout savantes, ne sonne pas le glas du bon ordre des sciences. D'où une perpétuation du thtme de la 

traduction dans un registre similaire à celui rencontré chez d'Alembert et Condillac, c'est-&-dire dans un mouvement 

étroitement lié au processus d'abstraction, et donc il l'Idéologie. Comme dans Ie réseau bureaucratique de Latour, le 

point de départ de la traduction demeure toujours la langue vulgaire - de préférence réformée - et le point d'arrivée 

la plus abstraite des sciences. La principale différence est que Destutt a rompu avec le fétichisme de l'dquation : 

De meme [que &tu le car de l'addition], dans le raisonnemenî, quand de proposition particulières je m'tléve & 
une proposition gtnérale [...] il n'y a 18 que des traductions d'expressions. 

Quand de cette proposition générale, je passe & une autre générale aussi, et que je dis : tout corps pesant a besoin 
d'être soutenue pour ne pas tomber ; c'est de mCmc une traduction. 

Quand de ces propositions géntralts, je redescends 8 une proposition particuliére [...] c'est encore une traduction. 
I l  n'y a donc jamais, tant dans le raisonnement que dans le caicul, aucune autre optration que de traductions ou 

substitutions d'expressions ; et j'ajoutc, la  que ces substitutions d'expressions ont toujours pour fondement et pour 
cause de leur justesse cette seule et unique opération intellectuelle qui consiste à voir qu'une idée est renfermée dans 

Destutt de Tracy, &en&s d'Idéologie, Dcuxiérne Panie : Grammaire, op. cit., p 362. 
Destutt de Tracy, « R6flwions sur les Projets de Pasigraphie D, op. ci&, p 227, 

729 Dtstutt de Tracy, &émenrs d 'Iuëologie, Troisihc Partie : Logique , op. ci&, p 3 16. 
Destutt de Tracy, M Sur un Système Mtthodique de bibtiographie n, 1797, in Mémoire srv la F m I h  de Pensde - De la 

Métaphysique de K m ,  op. ci& p 17. 
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une autre ; 2O que toutes ces expressions, substituées les unes aux autres, expriment toujours des jugements, ou de ces 
suita de jugements qu'on appelle d a  sorites."' 

Le formalisme « alphabétique » permettant aux sciences de résister à la dérive, devrait faire mictifier bien les 

nomenclatures que l'orthographe symbolique, l'ordre syntaxique, de l'écriture mathématique. Le prix & payer est 

une autre rupture, tardive, avec Condillac qui n'aurait pas dQ identifier science, méthode et langage. L'abbé a bel et 

bien commis un abus des mots, en utilisant des hyperboles auxquelles il a peut-être recouru pour a réveiller 

l'attention des lecteurs ». D'ou une sévére mise au point substituant aux équations, aux identités, et aux 

identifications de Condillac, les inclusions de la logique de Destutt : qu'il y ait de la langue dans les sciences ne 

permet pas de les réduire ii des Iangues : 

Une science n'est point une langue, et une langue n'est point une mtthode ; tout comme d'un autre cdtC il n'est 
pas vrai qu'une idde abstraite et purement inteliectuelle, sait absolument la mtme chose que le signe qui la représente, 
et qu'elle n'ait absolument pas d'autre existence que celle de ce signe. Ce sont là autant d'expressions tnigmatiques ( 
je dirais presque tpigramrnatiques) et paradoxales, ct qui, ttant forcées pour faire de l'effet, manquent de clart6 et de 
justtsse ii quelquts égards. 

Une science consiste dans la connaissance d'un grand nombre de vérités relatives B un meme objet ; une mtthodc 
est un moyen de parvenir à apprendre ou B dkcouvrit ces vérités ; c'est un guide pour se conduire dans cette ttude ; 
c'est la rtunion ou l'exposé des prockdés qu'il faut employer p o u  y réussir. Une langue dans le sens le plus ghkrnl, 
est une collection de signes quelconques, propres à exprimer des idées de toutes espèces. Dans un sens plus restrcin~ 
plusieurs scicnces ont des langues, ou portions de langues, qui leur sont propres, parce qu'elles n'expriment que des 
idées relatives à ces sciences. Toutes ces langues particulibrcs, de quelque nature que soient leur signes, sont tellement 
tronquées. qu'elles se bornent presque B de simples nomenclatures sans aucune syntaxe."' 

Si l'on suit Destutt, il est donc clair que vulgariser la science ne peut être une traduction que dans un sens 

(( restreint 1) et abusant des mots, puisque les sciences ne sont pas des langues. En revanche, il y a bien toujours une 

traduction, avec un indiscutable appel aux sens, lorsque par l'enchaînement de raisonnements assurés par une 

syntaxe rigide, on (( redescend n par substitution aux propositions particulieres de (( langues )) moins abstraites, 

jusqu'à ce socle qu'est la langue vulgaire. 

Du bon usage des sienes selon Deeérando 

Placer en parallèle les doctrines de Destutt et de Degérando permet d'illustrer Ie jeu des similitudes et des 

diff'rences qui ont permis de constituer les Idéologues en un seul courant de pende. Mais l'inter& d'écouter une 

deuxiéme voix Idéologique est ici de mettre en évidence que, dans ce milieu intellectuellement et politiquement 

influant, le probldmatique statut publique des sciences est aborde en terme de langage et de traduction. La voie est 

désormais ouverte au grand théme de la vulgarisation traductrice, même si, comme ses a collégues », Degérando 

constate une tendance à la dispersion parmi les disciplines et les methodes scientifiques, mais aspire cependant à 

préserver une intégration encyclopédique et politique. 

Par rapport h l'ensemble des Idéologues, Degérando a la réputation d'une figure un peu marginale. Picavet le 

classe dans (( I'ldéologie spiritualiste et chrétienne un', mais souligne aussi sa fiddlité B un counuit se réclamant de 

Bacon, de Locke et de Condillac. Outre la question religieuse, ses positions politiques le démarquent de 

l'orthodoxie Idéotogique, républicaine et girondine. Tenté d'entrer dans les ordres, il se bat, en 1793, contre la 

Danin de Tracy' &éments d *Ide'oIogie, Troisième Panie : Logique, op. tir., p 333. 
n2 ibid. p 4 18. 
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Convention et s'expatrie en Suisse dont il ne rentre qu'après l'amnistie de l'an IV. L'annde suivante l'Institut met au 

concours le probléme suivant (( Déterminer l'influence des signes sur la formation des idées D : il remporte le 

premier prix et bénéficie ainsi d'une introduction flatteuse dans le milieu des Idéologues. Remanié en un ouvrage 

intitulé Des Signes et de 1 'Art de Penser considérés dans leurs Rapports MuiueIs, - quatre volumes publiés en 1800 

- ce theme lui vaut encore d'être couronné en 1802 par l'académie de Berlin pow son De la GPnération des 

Connoksances Humaines. Ses travaux, dans lesquels s'amorce une réaction contre Condillac, auraient influencé 

d'autres auteurs délaissant peu ii peu I'Ideologie, tels Laromiguién et Maine de ~iran". Obsewateur* il s'intéresse 

durablement ii ces (( marginaux D de la pensée que sont aussi bien le fameux sauvage de l'Aveyron 1)' les sourds- 

muets, les enfants ou encore les (( peuples sauvages )>. Dignitaire de l'Empire en tant que secrdtaire général au 

Ministtre de l'Intérieur (1799), Maître des requêtes (1 808), et membre du Conseil dlEtat (1 8 12). son engagement 

auprés de Napoléon le met i1 distance de l'orthodoxie Idéologique ddjà bien malmenée. Philanthrope, soucieux du 

perfectionnement moral individuel et collectif, il est l'un des membres fondateurs de la Société pour 1 'imtmction 

Éf&mentaire et tente de promouvoir des sociétés autonomes de bienfaisances A l'image de celles qui se développent 

en Europe, et tout particuliérement en Grande-Bretagne. 11 contribue ainsi à tisser des liens entre une vuigarisation 

d'initiative privée et libérale, et celle, centralisatrice et jacobine, héritiere des Lurniéres et de la Révolution. A sa 

maniére, il contribue il notre scepticisme devant les tentatives faites pour tracer une ligne de partage entre l'école et 

la vulgarisation scientifique, et pour caractériser celle-ci par un processus de « traduction )) qui échapperait i1 l'autre. 

Tout comme Destutt de Tracy, Degérando est un disciple critique de Condillac. Sa réflexion sur le savoir 

demeure cependant fidele la démarche commençant par s'interroger sur l'origine individuetle des connaissances, 

puis passant de l i  à celle du langage, puis au perfectionnement général des sciences et des ans s'dpanouissant enfui 

en une large diffusion. C'est dans cet horizon que se profilent des réflexions sur la possibilité d'une langue 

universelle, sur les conditions de rectitude de la pensée et de l'éducation, sur la possibilité d'une direction politique 

éclairée et sur une hiérarchie des langues et des peuples dvaluée B l'aune des lumiéres. 

Degérando pratique l'analyse des iddes, et c'est en son nom qu'il est amené à contester certaines thèses de 

condillacn? Le fond de ses critiques s'apparente A celles émises par Destutt : I'abbd semble avoir été sdduit par des 

formules lapidaires et frappantes, mais ne faisant pas justice B l'ampleur des problémes philosophiques. Tout 

comme Kant lorsqu'il juge la constance de notre sentiment de l'espace a fondée )> dans la sensibilitén6, i'abbt a 

cédt i cet abus des mots fiéquent dam l'usage équivoque des mots entendement n ou a idée D"'. Que signifient 

tgalement l'expression (( sensation transformée » ou une proposition telle que (( la faculte de sentir enveloppe toutes 

" Picavet, Lrs Idéologues, op. cit.. pp 505-5 19. 
Voir une autre contestation de l'étroitesse d o  rappom entre Idéologie et maihématique dans Maine de Biran, 4 MCmoirc sur 

les Rapports de I'IdCotogie et des Mathématiques », in Oeuvres CornplPtes, Slatkine, Gentve-Paris, 1982, Vol 3, pp 1-26. 
" A cc sujet, voir U. Rickcn, n La Idéologua et la sensation hannorméc u, in Lu I&ologues : Stniioiipur. Théories a 
Politiques linguisligues pendant ta RévoIution Française, op.  ci^, pp 19- 43. 
TM Degérando, De In Gértémion &s Comaissances Humuines~ Balin, 1802, réédition Fayarû, Paris, 1990, Première Partie, 
chapitre 15. 



les autres facultés de l'esprit » ? Une nuance entre Locke et Condillac va permettre une mise au point. 

Locke admet deux sources d'idées, la sensation et la réflexion. Condillac les réduit à un seul terme : la 

sensation. Sur ce point Degérando semble se faire l'écho de l'ironie de Saint-Martin demandant si, sous l'influence 

des Iddologues, tout le dictionnaire ne va pas se réduire au mot sentirn8. Quoiqu'ii en soit, c'est au nom de (( la 

netteté des idées )) que Degérando épouse le parti de Locke. Certes, Condillac a la liberté de fixer le sens de ses 

mots, mais il a aussi le tort de ne pas en utiliser deux, 18 oii il y a deux faits : d'une part la sensation qui est une 

manikre d'être d'un sujet, d'autre part l'opération dont cette sensation est l'objet, la (( rdflexion » de Locke. Du 

coup, bien qu'adversaire résolu des idées innées, Degérando fait peut-être un pas en direction d'un dualisme 

spiritualiste n se démarquant du monisme plus a f f i é  d'un Destutt ou d'un Cabanis. 

S'il partage le nominalisme de Condillac pour ce qui est de la construction du genre h partir de l'observation 

confuse d'individus se différenciant ensuite en espéces quand s ' ame  l'observation, Degérando conteste le rapport 

qu'il établit entre pensée et langage. Ici encore I'abbé est alle trop vite, et il faudrait en revenir à Locke. Comme 

l'extension de nos idées complexes est déterminée par des mots, il est pennis de dire que nous pensons avec des 

mots. En revanche, il est abusif de tirer prétexte de la necessité que nous avons des mots pour traduire nos penstes 

pour conclure que les idées ne sont que des mots : le langage n'est qu'un outil indispensable pour mettre de l'ordre 

dans nos pensees sur la base d'analogiesn9. 

Concernant l'origine du langage, Condillac est en meilleure voie que Rousseau qui en reste au paradoxe de 

l'antériorité reciproque du langage et de toute convention, ou encore que Court de Gébelin supposant une faculté 

innée et inexplicable pour expliquer le passage du silence absolu tt la premiére c~mmunication"~. Mais l'aperçu de 

I'abbk demeure insuffisant. 

Le langage acquis, l'homme peut l'utiliser pour juger et donc analyser. Malheureusement, la doctrine de I'abbé 

est ici encore en defaut. Concernant l'analyse, Degérando d o ~ e  raison à Lacroix, le mathématicien disciple de 

Condorcet, quand il soutient que la prétendue analyse faite par la fameuse statue de Condillac est, en fait, un 

remarquable exemple de synthhse. Comme précédemment, l'erreur provient d'une conclusion hâtive découlant d'un 

manque de discernement. Ni la méthode, ni l'analyse n'ont un visage unique, et la faute vient d'une confusion entre 

ce qui reltve de la disposition d'une question et ce qui appartient au type de raisonnement la résolvant. De meme, 

on ne peut conclure de l'opposition entre analyse et synthbse, que si l'une est bonne l'autre est mauvaise. 

Dans les rapports des sciences et des signes, les théses de Condillac laissent encore à désirer. L'algébre ou, 

plus ghdralement, les raisonnements relatifs à des entitds abstraites, of??ent un paradoxe bien connu. Puisque (c les 

opérations algébriques ne sont qu'une suite de traductions ; [et que] les traductions n'ajoutent point à nos idées, et 

ne font que les expliquer »"', comment est-il possible d'aller. suivant la formule fameuse, «du connu A 

"' DegCrando, De In ~ é d r a t i o n  . op. cit, Prcmi2rc Partie, chapitre 3. 
RCponse de Saint-Martin B Garat cians les Séances & I'EcoIe Normaie, op. cit., p 73. 

n9 Ibid, Dcuxitme Partie, chapitre 12. 
Ogtrando, D u  Signes et de f A n  & Penser considérés &ru I n < n  Rappom MutueIs~ Paris. An VIU, Vol 1, p 107. 
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I'uiconnu » ? Pourquoi s'éveztuer espCrer de signes qui se bornent B reco~aitre le m€me dans k mtme N~~~ de 

nous apprendre quoi que ce soit sur des faits? Condillac a commis une double erreur. D'abord, comme les 

(( modernes Métaphysiciens » il a dénonct, à juste titre, l'espéce de pouvoir magique que l'ancienne philosophie 

accordait aux jugements abstraits ; mais il a eu tort de sous-évaluer (( le juste degré de confiance que méritent les 

jugement abstraits, et l'utilité précise que nous devons en attendre 1). Dewiéme travers, il a paradoxalement tt pensé 

que toute science se réduisait un systéme de signes, ce qui veut due en d'autres termes, que toute science se réduit 

B une méditation abstraite Cette remarque vaut pour l'aigtbre comme pour les systtmes de classification : il ne 

faut pas dire N qu'il suffit de bien taire une tangue, pour avoir une science perfectionnée mais plut6t t( qu'une 

langue bien faite monce et suppose une science ddjh très avancée La critique de Degerando rejoint celle de 

Destutt sur I'assimilation d'une science 4 une langue. 

Prenons donc acte qu'une traduction n'est peut-être qu'une explication. Alors, vulgariser c'est traduire )) 

signifie (î vulgariser c'est expliquer », constat dont la platitude quasi tautologique rappelle Ies énoncés de I'algébre, 

et surtout ne peut que renforcer l'étonnement devant le succès d'un lieu commun. Mais voyons comment DegCrando 

rectifie Condillac et le sort qu'il réserve ti la popularisation des sciences. L'idCologie &nt science premitre, un 

exposé en bon ordre se doit donc de commencer par l'analyse des facultés humaines. 

Dans son Rapport sur l'instruction Publique, Talleyrand avait soulevé la question de I'attention - indispensable 

aux écoliers - et avait émis le voeu que cette délicate question fnt abordée par les savants. Degérando semble avoir 

pris note de ce souci car I'attention acquiert dans son systéme un rôle de premier plan et marque ainsi un recul de 

l'espéce de privilége exclusif accorde la sensation par Condillac. 

Ideologue, Degérando le demeure cependant, comme le montrent aussi bien son souci de ne pas réifier les 

noms que son adhésion au principe d'une collaboration des facultes h la formation des idées : les îàcultés sont les 

moyens ou instruments dont l'âme dispose dans ses diverses opérations n". Alors que Cabanis parle du N moral », 

Degérando s'intéresse A N l'âme » dont les facultés sont en partie naturelles et en partie acquises : la nature plaça 

le germe en nous ; l'art ie développe et le féconde n. Ces facultés sont, pour lui, la sensation, la mémoire, le 

jugement, la volonté, et l'imagination. De plus, il réévalue donc la reflexion, et surtout I'attention. Cette 

réévaluation est d'autant plus décisive que I'attention elle tient un r61e de premier plan dans l'ensemble des facultés 

et entre ainsi en ligne de compte dans la théorie de l'abstraction, des signes, et des sciences. 

Alors que certains Idéologues refusent l'espéce de division dualiste du travail consistant à attriiuer la passivité 

aux sens et l'activité à l'âme, Degérando contribue à la restaurer mais sans aller jusqu'g une activité innée. 
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L'âme réagit : « L'attention est cette faculté de l'âme par laquelle elle rdagit sur [es impressions qu'elles reçoit, pour 

se les approprier et en rendre connaissance. Dans la sensation proprement dite, I ' h e  était simplement passive ; il 

I'attention commence le premier exercice de son activité ». S'élevant contre cette tendance, qu'il juge héritée 

d'Aristote, consistant à opposer les sens A l'entendement au point de finir par les a distinguer de nous mêmes »7'6, il 

maintient toutefois la distinction entre facultés passives et hcultés actives, dont l'attention est la premiére. En un 

sens l'observation est premihre, mais (( la perfection de nos obsewations dépend sans doute, en premier lieu, de 

l'application et de l'assiduité que nous portons dans ces observations elles-mêmes. Le premier instrument de 

l'esprit, c'est I'attention un7. Ceci vaut tout particulièrement pour l'étude : u L'art de bien Ctudier n'est que l'art de 

faire un bon usage de son attention n"'. Comme par ailleurs u il n'y a qu'une seule et véritable methode 

d'observation ; c'est l'analyse »749, et que a toute impression produite sur nous par la présence d'un objet extCrieur 

est nécessairement complexe n, I'attention joue bien un r61e mtthodologique primordial dans l'analyse. 

L'acquisition du langage est alors un moment crucial, car l'attention intervient de façon trés particuiiere dans 

l'usage que nous avons des signes. Elle se trouve même impliquée au premier chef dans la délicate question du 

rapport entre le mot et I'idCe. En effet, comme u on ne connaît que ce qu'on remarque n7'0, elle prend part A 

l'association du mot et de l'idée si celle-ci n'est pas fortuite. L'apprentissage du langage est bien la phase critique 

car, dans un registre très aristotélicien, Degérando note qu'« avant le langage l'homme a la matibre des idées 

abstraites, mais elles n'existent que quand l'esprit les a aperçues, fixées dans l'attention D"'. Une fois le langage 

acquis, l'attention semble pouvoir se reposer sur les signes : « L'habitude d'€tre fixte par des signes renforce 

I'attention. I l  y a attention si nous pouvons en disposer, et l'on ne peut en disposer avant l'usage des signes 

artificiels n"'. S'il est possible de rendre compte de l'éveil de I'attention, Degérando devrait alors pouvoir expliciter 

comment le langage soutient l'activité de la pensée, en particulier au cours du processus d'abstraction où elle joue le 

rôle principal « car abstraire c'est décomposer: et I'attention est une faculte essentiellement analytique »753. 

D'ailleurs, les productions de l'imagination et de I'attention seront respectivement baptisees synthhse et analyse7%. 

Pour ce qui est de l'origine du langage Degérando résout le problème de la façon farniliére aux hommes du 

XVIIF siécle : une scène primitive met en jeu deux sauvages encore privés de langage. Comme Condillac, il étoffe 

parfois ses réflexions par des remarques sur ces enfants auxquels il invite ii preter attention. Les sourds-muets lui 

fournissent aussi de précieux exemples. 

Le problkme A résoudre est te suivant : M Comment notre pensée peut-elle être devinée, comprise par un autre 

homme ? n. Notons au passage que le problème de Rousseau ne se pose pas au sauvage de Degérando car la nature 

lui accorde ddjd une forme de pensée, par des associations instinctives commandees par le besoin. Le premier effet 
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produit par la rencontre de deux hommes a privés de tout commerce, meme avec les animaux », est une surprise. En 

guerre ou en paix, ils ne peuvent être indifférents I'un à l'autre, et leur proximité se prolongeant, le principe de 

liaison des idées les conduit tous deux à a imaginer son propre moi et toutes les idées dont il se compose D. Cette 

production de l'imagination est encore confmée par l'observation de la symétrie des habitudes et des besoins, au 

point que la similitude entre les formes vues par le sauvage et les siennes propres le pousse h « prêter son moi A son 

semblable D. Le jeu des besoins confirme cette première découverte, en attribuant A autrui des besoins et des 

sensations qui déterminent sa conduite : l'homme comprend peu h peu son semblable sans qu'il y ait eu entre eux la 

moindre convention. C'est là que s'achtve ce que Degérando appelle a l'éducation de la nature », l'homme étant 

comme livré à lui-même une fois rendue possible la compréhension mutuelle. Quoi que l'on puisse penser de ce 

scénario, il s'efforce de rendre compatibles deux modes de communication : I'un naturel ou instinctif, I'autre 

arbitraire mais seulement dans la mesure ou semble oublié le rapport à la nature. Ces deux registres vont se 

retrouver au caur de la théorie des signes et de la dissémination des sciences. 

Le développement des deux formes du langage, naturelle et institue, est tributaire du principe de liaison des 

idées, celui-là même qui a joué un rdle crucial dans la constniction de l'ego et de l'alter ego. Ce principe est un 

processus naturel, une loi de la nature, un a principe secret )) et un « agent mystérieux n7". Si nous sommes i i  

l'origine de l'interaction de nos organes ou des actions qui peuvent renouveler le mécanisme physique de la 

sensation et ainsi reproduire des images - formes premieres des idées -, c'est une caractéristique de notre organisme 

de permettre et de régulariser la formation d'iddes qui soient autre chose que des images. Une « dépendance 

réciproque établie entre les organes du cerveau 1) a pour conséquence constante que l'ébranlement excité dans I'un 

d'entre eux décide tî son tour un Cbranlement semblable dans un ou plusieurs autres Il y aura donc, h l'occasion 

d'une sensation, « éveil )) d'autres images, et bientôt d'autres idées. Cette association mécanique peut se former de 

trois maniéres : à I'uccasion de sensations simultanées, en raison d'ébranlements successifs ou, enfin, par ce qu'il 

existe une prochaine et sensible analogie entre leurs sensations correspondantes n. Enfui, cette association permet 

d'introduire à bon escient l'appellation de signe D, défmie comme (c toute sensation qui excite en nous une idée, en 

vertu de la liaison qui règne entre elles »"'. 

Trois voies de formation du langage sont liées aux trois maniéres d'éveiller les idées. La premiére est corrélée 

it une stimulation simultanée, la seconde à un mode successif, la troisitrne à un mode analogique. Aux deux 

prerniéres sont associés ce que Degérando baptise les M signes d'habitude N en raison de l'importance qu'y jouent 

les processus de répétition, alors qu'à la troisieme voie se rapportent les « signes d'analogie ». 

Le tableau formé par l'éveil collectif d'idées est une premiére sorte d'« idée complexe n. Les rapports entre 

ces idées et les sensations n'étant pas toujours univoques et exclusifs, Degérando distingue alors les idees selon leur 

mode de composition. Au plus près des sensations, le terme « idées sensibles )) désignera les images, alors que la 

catégorie des (c idées abstraites )) renferme des idées pouvant être composées, en teneur variable, d'éléments 

sensibles ou d'autres idées abstraites. L'institution du langage joue un rôle capital dans la formation des idées. En 
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effet, dans les stades les plus proches de la nature, les signes déterminent les idées de façon quasiment mécanique, et 

ne sont que des (< excitateurs » : ce n'est que relativement aux besoins de l'individu que l'attention associe une 

sensation et un signe. En revanche, une propriétt toujours plus importante apparaît et s'attache aux formes instituées 

du langage : le signe ne provoque plus l'idée mais attire l'attention sur elle : d'excitateur, le signe devient 

M conducteur » dans la mesure oh il renvoie à d'autres signes7? En pratique, même les iddes conservent un éldment 

sensible qui tend cependant à décroître quand l'abstraction augmente. L'effet d'excitation se trouve donc associé à 

l'imagination et au retour vers la sensation, tandis que la conduction mobilise l'attention et les processus 

d'abstraction. Ainsi, les idées abstraites dites du second ordre, ne sont composées que d'idées abstraites, et leurs 

signes ne renvoient plus directement à des sensations mais aux signes d'autres idées, de sorte qu'elles sont des 

n signes de signes n7". De l'une l'autre des diverses catégories d'idées complexes, il y a donc tout le jeu de signes 

divers, jeu d'ailleurs baptisé cc traduction n, et sollicitant les deux contributions de l'attention et de l'imagination, de 

l'analyse et de la synthése. Du même coup, il faut distinguer deux modes seion lesquels on peut parler de signes 

analogues : on parlera d'analogie (( sensible N pour désigner le rapport du mot « radical )) à une sensation primitive, 

et d'analogie « logique n pour décrire la conformité entre modification des mots et modification des idées 

auxquelles ils se rapponent7? 

Reposant sur des capacites naturelles de l'homme et dépendant des circonstances, l'usage des signes révéle une 

disparitd (( suivant la diversité des organes D"'. Certains tempéraments, ont ainsi une disposition accrue à retracer 

les idées : par exemple, les habitants des pays chauds auraient tendance B avoir, comme les femmes et les enfants, 

des esprits plus N degagés >) en raison de la faiblesse de leurs organes. Cette diversitt induit encore des modes 

d'association privilégiés : ainsi, un esprit plaisant associe selon des rapports propres ii engendrer le ridicule, alors 

qu'un esprit serieux groupe les idées selon (( les rapports constitutifs de leur nature n". 

Le premier type de langage, qui consiste dans la répétition des actions par lesquelles l'homme a réussi il se 

faire comprendre, est le (( langage de la nature )) qui a pour lui des « signes naturels ». Mais la nouveauté et la 

diversification des besoins, les inévitables équivoques du premier langage, et l'accroissement des connaissances, 

incitent les hommes en chercher un autre. Ce langage institué compte quatre classes de signes. Une premiére est 

celle des a signes indicateurs )> destinés à désigner des objets qui peuvent être soumis aux sens. Ensuite, pour 

evoquer des objets hors de portée des sens, l'homme devra puiser dans les possibilités offertes par les modes 

d'association des idées : il lui faudra exciter des sensations associées B cet objet s'il avait été là, et en même temps 

faire comprendre B son interlocuteur que le signe n'est qu'une comédie ou un jeu ne devant pas être interprété 

littéralement. Apparaissent ainsi les « signes imitatifs 1). Une troisiéme catégorie de signes institues, les (( signes 

figurés D, apparaît lorsque l'un des interlocuteurs veut entretenir l'autre de fàits que, seule, la conscience aperçoit, 

de faits qui se passent en lui-même : ici encore, il aura la double charge de mettre à profit une ressemblance entre ce 

fait et une chose sensible - par exemple un balancement des mains pour représenter un jugement - et de faire 
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comprendre que les objets extérieurs ne sont là que des peintures. Signes indicateurs, imitatif$ et figurés constituent 

ce que Degdrando appelle le langage d'analogie, dont tes signes relévent de la catégorie des (( signes d'habitude » 

qui peuvent, tels les idées complexes, proliférer et se ramifier en se contentant d'une plus légére analogie ». 

Renvoyant aux travaux de Courtde-Gébelin, Degérando estime que la diversification des langues se produit en 

raison de (( la dégdnération successive du langage P et de conventions expresses entre les hommes. D'où la 

quatritme classe de signes institués, les (( signes asbitaires », rdsultant du constat que (( les mots n'avaient de force 

que parce qu'on s'accordait à leur donner le même sens ». Ce sont de telles conventions qui do~e ren t  les langues 

des sciences et des arts qui, ensuite, passérent dans la langue commune, assemblage de ces langues 

particulieres n". Tout ce cheminement du langage se trouve confirmé, selon Degérando, par le parcours similaire 

que doivent inévitablement suivre les enfants ou les sourds-muets de naissance. Quant a u  sauvages, l'imperfection 

de leurs langues est, comme chez Condillac, imputable ii des besoins limités. 

Que toutes nos idées derivent des sensations, n'implique pas qu'il n'y ait qu'une seute voie entre une idée et 

des sensations associées, ni même qu'il n'y ait qu'un groupe de sensations apparié à une idée. Sont possibles 

plusieurs determinations d'une même idée. En conséquence, il y a deux types d'anaIyses. De plus, le processus de 

comprdhension sollicite des raisonnements complémentaires de la part des intertocuteurs. Ainsi, celui qui parle 

utilisera un signe pour exprimer une sensation relative à une idée qui est, par nature, toujours composée. Et comme 

ce signe ne suffira pas ii son interlocuteur pour identifier de façon univoque cette sensation, il devra donc chercher à 

spdcifier davantage, et même il particulariser davantage ce dont il parle : il effectue ainsi une analyse descendante - 
du genre A l'individu -, et bien que son idée initiale ait été individuelle. En revanche, tous les signes émis sont, pour 

son interlocuteur, des bribes B assembler pour comprendre. En somme, le premier analyse pour €tre entendu ; le 

second recompose pour entendre A ce premier mode d'analyse par sp&ifcation progressive, il convient d'en 

ajouter un second qui explicite une idée en la décomposant selon les idées, ou les sensations, la constituant. Cette 

analyse, que l'on peut dire plus logique que dialogique, suit la voie de formation des ({ iddes abstraites D. Elle est 

donc tributaire de la multiplication des besoins et des échanges, de l'enrichissement de la civilisation et, ainsi, de 

l'ordre des idées abstraites. Cette analyse est donc relative : 

[...] plus les hommes auront l'occasion de confdrcr entre eux, et plus ils devront comparer leurs idtcs sous des 
rapports divers ; de mtmc aussi, plus ils les compareront ; et plus seront ddlicates et nombreuses les abstractions 
auxquelles ils seront conduits. 

Ceci nous explique pourquoi les sauvages, les enfants, ont très peu d'id& abstraites, pourquoi Ics classes 
laborieuses de la socitt4 en ont moins que celles où l'on a plus dc loisir pour converser ; pourquoi enfin, les hommes 
du monde en ont moins que les philosophes.765 

Les voies de l'analyse étant multiples, il faut se garder d'affirmer que les langues sont rndthode, alors 

qu'elles ne sont que des outils d'analyse. Mais elles sont aussi synthdtiques, (( propriété trop peu observée des 

philosophes n, puisqu'elles permettent, comme on l'a vu, de combiner des signes, et que cette combinaison, 

contrairement it ce que prétendent les détracteurs de la synthése, peut être productrice de connaissances. Les 

fonctions du signe sont donc multiples et toujours étroitement liées à l'abstraction et à l'attention : (( dans le langage 
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des idées abstraites, le signe servait à isoler devant le regard de l'esprit te rapport qui servait d'objet à l'abstraction, 

au contraire, [dam sa fonction synthétique] il servait it rassembler devant lui tous les objets qu'il devait embrasser 

dans une attention commune »766. 

L'arithmétique permet d'illustrer la diversité des modes de formation des iddes complexes et des illusions de 

signes dont l'unité intrinséque fait oublier la complexité des idées et la diversité des routes qui y ménent. Degérando 

s'étonne ainsi d'une difficulté relative à l'usage du mot (( identité N. Les deux idées unies par l'équation 5+2 = 3+4 

sont elles identiques ? Si elles étaient identiques le probkme ne se poserait pas, et pourtant on n'hésite pas à 

substituer l'une B l'autre. D'où l'explication : (( I'identité est dans la nature des deux quantités 5+2,4+3, la variétd 

dans leur formation u"'. Analyse et synthése sont toutes deux mises A contribution dans ce problème oh I'idée n'est 

pas envisagée de ta mdme maniére dans les deux cas, et où la distinction n'est pas faite entre les deux classes de 

vérités, les cc vérités abstraites )) provenant du c< règne de nos idées )) qui régle teurs rapports, et les (( vérités 

expérimentales )) qu'illustrent les lois de la nature. 

Cette diversite de composition et d'usage se retrouve dans la plupart des idées complexes. En pratique, nous 

acceptons le signe d'une telle idée sans N en retracer tous les détails 1). On se souvient, à ce sujet, des probkmes 

discutés par Condorcet à propos d'une conversation entre un chimiste et un non chimiste concernant l'or. Selon 

Degérando, face aux idées complexes mises B notre disposition : 

[...] nous sommes comme un marchand auquel on remet ou un sac d'argent, ou une balle de marchandise. I I  les 
possédc. quoiqu'il en i nore le contenu. 11 nc tiendra qu'h lui de les visiter z l  sa volontt, pour compter l'un, et faire 
l'inventaire de l'autre. a 

Ouvrant le sac, on peut faire des dtcouvertes, mais on ne peut pas y trouver n'importe quoi. Utilisant les idées 

intermédiaires qui ont permis la constitution de I'idée en question, on peut en retrouver les constituants premiers ; et 

c'est pourquoi on pourrait considtrer, sous ce rapport, le langage comme une sorte d'algébre N" où les optrations 

peuvent être indiquées mais sans qu'il soit nécessaire de les effectuer. Cependant cette comparaison est limitée, car 

s'il est vrai que l'on retrouve dans le raisonnement la N grande chaîne de I'identité », I'identité entre signes 

différents n'est jamais que (( totale ou partieile 1). Comme on ne pourra finalement retrouver que trois types de 

choses - un élément, une idée intermédiaire, ou un rapport qui n'avait pas encore été aperçu - l'utilité d'une vérité 

abstraite ou d'un raisonnement se révéle dans sa fiaison avec l'expérience qui est la fin, alors que I'idée n'est que le - 
moyen. 

Déj-jii avec Condillac, les langues formaient un entrelacs. La critique de Degérando multiplie encore plus les 

rapports possibles entre les signes. En particulier, ils peuvent être à la fois cause et effet de nos facultés et de leur 

développement. L'étude de leurs pouvoirs lui permet aussi d'esquisser diverses maniéres de populariser les sciences 

en fonction du type de signe et du type de locuteur. Le signe figuré, rappelons-le, évoque une idée de façon indirecte 

et le locuteur doit faire en sorte que ce deplacement soit compris par son interlocuteur. Or, les métaphores 

représentent, par excellence, le signe figuré, comme le montrent aussi bien les exemples choisis (le fer pour l'épée), 

Ibîd, vol f ,  p 164. 
767 fbid, Vol 1, p 180. 
7a Ibid, Vol 2, p 126. 



que l'insistance de Degérando sur leur importance pour expliquer «et l'origine des mots, et les changements 

auxquels ils ont étd soumis )brio. Avec Degérando, toute une tradition associant analogiquement types de savoir, 

types de signes, et types de personnes se met au goût du jour, celui d'une éducation populaire de masse, La 

traduction des idées en signes achemine, maintenant, vers une traduction vulgarisatrice : 

[...] c'est surtout dans la démonstration de la vdritt qu'il peut s'offrir aux philosophes des occasions de faire un 
emploi utile des figures ; c'est avec leur secours seulement qu'il peut atteindre z l  ce grand but [...] rendre la vdrite 
populaire. Le philosophe et la foule habitent deux regions dtrangtfts I'une h l'autre ; celle-ci n'a que des sens, celui-li 
n'existe que dans les abstractions. Les tigurcs, dans lesquelles les abstractions se trouvent rtvetucs dc formes 
sensibles, sont donc le seul moyen de contact, te seul moyen de communication qui se trouve entre eux. D'ailleurs il 
importe de semer des fleurs, pour ceux qui commencent l'entrée de la carritre philosophique ; de leur voiler t'austtritt 
et la sécheresse des recherches dans lcsquellts ils s'engagent. Comme ils ne sont point encore encouragés par les 
grandcs vues d'utilitt qui se lient aux résultats, il faut tviter du moins qu'ils soient rebutés par la rudesse des formes. 
Mais alors memc que I'cmploi des figures présente une vdritablt convenmcc, il faut apporter une grande sévtritd dans 
leur choix, une grande sobrittt dans leur usage. II faut que l'analogie qui sert de fondement $ la figure, soit exacte et 
naturei~e.~' 

Dans ce véritable bréviaire à l'usage du vulgarisateur, l'usage des figures s'inscrit donc dans la théorie de la 

formation des langues et dans un parallelisme entre histoire de I'esptce et histoire des individus. On se souvient en 

effet que les langues des sciences et des arts sont les plus hautes ramifications de l'échelle des langues, et que c'est 

en retour que ces langues passent dans le langage commun. Mais ce mouvement est soumis aux contraintes 

imposées par M les besoins D des interlocuteurs : la foule &nt similaire aux sauvages dans la mesure où si elle avait 

plus de besoins elle aurait plus de signes. Faute de conventions, c'est par une espece de retour vers un dénuement 

originel, naturel, qu'optre le discours à la foule : « la pauvret6 d'une langue est toujours I'une des causes principales 

qui nécessitent l'usage fréquent des expressions figurées ; car moins il y a d'idees qui possédent leurs signes propres 

et particuliers, plus on est forcé de multiplier les acceptions des signes qui existent nm. Faute de pouvoir nommer 

les choses, précise Degerando, il faut néanmoins les donner à entendre. Mais le prix à payer est élevé il l'aune des 

valeurs de l'Idéologie : multiplier les acceptions n'est pas la politique qui convient A une nation savante. 

Parmi les signes analogues, on sait qu'il faut distinguer ceux construits sur une analogie sensible, imitant la 

sensation originaire, et ceux reposant sur une analogie logique. Si l'analogie sensible est propice au jeux risqués de 

l'imagination, l'autre favorise l'attention qu'elle dgle : « La premiére est une peinture, la seconde est un 

raisonnement D'où un glissement, non plus vers la foule, mais cette fois4 vers les pdtes et les peintres. 

Musique, peinture, sculpture, architecture, tous les beaux arts, ne sont autre chose que des systhes de signes 

imitatifs, des langues figuratives. Si les littérateurs affectionnent la chaleur primitive de l'analogie sensible, la 

richesse complexe du signe qu'est un tableau, ce qui compte pour le philosophe est plutôt : 

[..,] un langage dont les signes sont combinés suivant les téglcs d'une sage analogie. Ce langage est pour nous une 
méthode, un régulateur. 11 nous force d'€trt conséquent à nous mêmes ; il nous accoutume à nous rendre compte de 
nos opdrations ; en simplifiant Ic système de nos signes, il simplifie aussi celui de nos idées.n4 

769 Ibid. Vol 2, p 127. 
Ibid. Vol 4, p 112. 

ni Ibid, Vol 2, p 297. 
Ibid., Vol 2, p 300. 
Ibid, Vol 2, p 302-303. 

n4 lbid.vol2, p 3 1 ~ .  



Peu propice à stimuler l'imagination bien qu'il ait une réelle puissance heuristique, (( le langage arbitraire est 

au langage naturel, imitatif ou figuré, comme le fioid historien qui raconte les faits est à l'acteur habile qui les 

représente sur le thétitre ». Alors que le signe analogue (( aide sans doute une attention débile, mais [...] flatte une 

attention paresseuse n, le signe arbitraire présente un avantage pour « les esprits doués [...] d'une assez grande 

activite, d'une certaine ambition de savoir ». Le goût de la précision et de la justesse, le souci d'tviter l'abus des 

mots, les pousseront à des définitions réguliéres et tî des méthodes proprement philosophiques. Et surtout, le grand 

avantage du signe arbitraire est de simplifier les signes et ainsi d'embrasser de plus vastes ensembles d'idées, et 

d'effectuer des jugements beaucoup plus utiles. L'exemple choisi par Degérando pour illustrer la puissance du signe 

arbitraire est bien entendu l'algébre. Mais Degerando rejoint ici Destutt contre Condillac, car si I'aIgébre est bien le 

modèle d'un certain genre de signe et de pensée, il n'est pas un modele absolu : d'un individu à l'autre, d'un 

moment & l'autre, les convenances linguistiques changent, alors que I'algébre se trouve circonscrite par des 

déplacements analogiques qui ne sont pas des identités partielles mais totales. Si les sciences et les arts ont droit à 

des langues propres, dans un respect mutuel, Degérando privilégie la langue philosophique, la langue de l'attention 

et de la rigueur. Science et politique s'accordent pour tenir à distance les trublions, et ce n'est pas le moindre effet 

des signes sur nos idées que de renforcer la spécificité savante : 

L'orateur populaire, dont la bruyante tloquenct enivre et transporte la foule, ne pourrait Etrc entendu dans une 
rtunion acadr5rnique ; mais l'académicien, B son tour, ne serait point compris de la foule. C'est que celle-ci est livrtc B 
des tmotions dont une réunion acaddmique ne se trouve point susceptible ; c'est que les acadtmicicns s'ardtent i des 
observations dont la foule n'est pas capable.775 

Cette diversité de langues spécifiques justifiée par des K besoins n et, ainsi, étroitement liées ii des types de 

personnes, est l'argument de fond qui exclut, pour Degérando comme pour Destutt, la possibilite d'une langue 

universelle unique. Pourtant, ses bienfaits seraient nombreux pour faciliter les rapports entre hommes éclairés, pour 

Cchapper aux dificultés soulevees par les limites des langues nationales, ou pour favoriser «des vues de 

philannopie ou des raisons économiques o. Cependant, de l'origine du langage jusqu'aux enfants (sauvages ou non ) 

et aux sourds-muets, le moteur de la langue est l'utilitt ; or, l'impossibilité d'un consensus ii ce sujet constitue un 

premier obstacle à la langue universelle. La raison en est ici d'ordre épistémologique : « cette utilité ne peut être 

démontrée qu'au plus petit nombre, parce qu'elle se fonde sur des vues trop genérales, trop éloignées, pour fiapper 

l'esprit de la multitude qui ne céde qu'aux idées sensibles et prochains nR6. Or l'enjeu est ici de taille, car il n'y a 

que deux voies pour élire une langue universelle, (( ou par la préférence qui serait donnée à cette langue par les 

classes les plus nombreuses de la societt, ou par le choix des classes éclaircies nm. Comme on le sait, DegCrando 

reste fidèle, non seulement à l'association du savoir sensible et du peuple, mais aussi tî son pendant, cet appariement 

entre gens instruits et idées abstraites d6jà expose, entre autres, par ~ o n d i l l a c ~ .  

Puisque le choix d'une langue universelle ne peut pas être l'objet d'un consensus, se pose la question de savoir 

qui doit l'imposer, et même qui peut l'imposer ? Opposant, à son habitude, classes nombreuses et classes éclairées, 

Degérando reprend ainsi à son compte, mais dans le contexte nouveau de l'instruction de masse, le probléme de 

"' Ibid, Vol 2, p 323. 
n6 Ibid, Vol 2, p 552. 

Ibid, Vol 3, p 576. 



l'autorité linguistique et la rnaniére même de le poser : faut-il s'en remettre $A l'usage commun ou A des convenances 

dérivees des pratiques des grands auteurs, et enterindes par l'académie ? 

A l'échelle nationale, les gouvernements ont intérêt A maintenir une « singularité d'idiome » qui accuse la 

distinction entre une nation et ses voisines. Et quand bien même un gouvernement prendrait la dtcision d'imposer 

une nouvelle langue, « quelle loi pourrait-on établir pour défendre ti une nation de parler sa langue naturelle, quels 

seraient les exdcuteun de cette loi et les moyens d'execution ? Peut-on  crieusem ment imaginer qu'une telle 

décision soit obéie, que des hommes renoncent A leur langue maternelle, aux signes, auxquels sont attachdes leurs 

souvenirs, leurs idées, leurs sentiments et leurs habitudes ? Du point de vue de Degérando il semble acquis que tous 

les fiançais parlent fiançais - la question des patois est ici hors sujet - dors que les langues des sciences et des arts 

ont, elles, droit de cité. Le temps n'est plus oh les chimistes étaient suspects l'honnête homme en raison de leur 

penchant pour une langue cryptée : Degdrando évoque ûéquernment la révolution lavoisieruie comme modèle de 

langue, et s'étonne que des nomenclatures regulihes n'aient pas encore Cté établies dans toutes les sciences'". 

Du point de vue international, le probléme est similaire. Pour qu'une langue soit élue, une premiére condition A 

satisfaire est que la nation dont la langue pourrait être choisie ait le plus grand nombre de relations avec les autres, 

du fait de sa taille, de la nécessité de ces relations, et des visites qu'elle reçoit. La France est ici trés bien placée. 

Toutefois, l'expansion d'une langue s'arrêtera d'elle-même dans les limites du besoin qui la fait se répandre, et il 

paraît invraisemblable que ceux-ci s'étendent au point de permettre l'institution d'une langue qui soit, de fait, 

universelle. Tout au plus peut-on envisager une universalité morale. 

La possibilité même de l'instauration d'une langue universelle unique étant écartde, reste la possibilité de 

solutions locates. Pour ce faire, Deghndo choisit, comme fil directeur, des métiers et la réciprocité des (( besoins D 

qui vont de pair. Contrairement au choix effectut par des hommes éclairés, seuls il même d'embrasser d'un seul 

coup d'oeil l'ensemble des besoins, celui effectué par les classes nombreuses - « celles qui se livrent aux affaires et 

aux travaux de l'industrie » - ne sera ddterminé que par « les circonstances », donc par un ensemble limité de 

besoins. On optera nécessairement pour une langue déjà existante. Degérando fait alors un bref tour d'horizon. Une 

langue universelle serait avantageuse pour un voyageur ; mais s'il voyage pour son instruction, l'objectif ne sera pas 

atteint car les classes les plus nombreuses de la société ne parlent que la langue nationale, suffisante pour leurs 

besoins restreints. S'il se déplace pour ses affaires, qu'il soit militaire ou commerçant, son champ d'intérêt sera de 

ce fait restreint, et n'aura besoin de langue commune que dans cette limite. 

Quel est maintenant le point de vue des hommes éclairés, que Degérando répartit en trois classes, littérateurs, 

savants et philosophes ? II peut être avantageux aux savants de suivre l'avis de d'Alembert en instituant une langue 

savante distincte de celle des littérateurs et de celle du vulgaire. Outre l'avantage de veiller à la facilité de la 

communication, une intervention des philosophes en cc domaine permettrait en outre que cette langue synthétique 

Voir exergue de notre chapitre sur l'analyse. 
Deg&ando, Des Signes -... op. cit., Vol 3, p 555. Cette analogie am types de savoir et typa de personne est banale. En voir 

encore un exemple & cette tpoque dans le Mémoire mr I'Education du savant et jacobin Hasstnfiatz citk in E. Grison, 
« LTEducation pour les Arts et Mtticrs : J-H Hasscnfmz ( 1755-1 827). Publiciste et Professeur », A n a  Hisr. RPV. Fram, no 4, 
1995, pp 555-569. 
'" DegCrando, Des Signes .... op. cit., Vol 3, p 185. 
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échappe aux vices de la langue vulgaire : les définitions y seraient précises, les procédés méthodiques, et l'ensemble 

afiï-anchi des préjugés. Bien que Degérando ne pose pas la question en terme de (( traduction D, c'est bien de ce 

registre que reléverait un sérieux probléme posé par cette langue : elle serait, en effet, fort délicate a enseigner sans 

le secours de la langue vulgaire, et toute tentative de correspondance entre ces deux langues pourrait se solder par 

une contamination de la langue savante par les préjugés de la langue vulgaire. 

D'autres dificuités apparaissent avec I'espéce de coupure épistémologique qu'introduirait 

l'institutionnalisation d'une langue universelle au sens de transnationale, mais cependant limitée 4 l'usage d'une 

corporation. Degérando ne formule pas son probléme ainsi, mais c'est bien, semble-t-il, l'enjeu d'un éventuel 

divorce entre langue scientifique et langue commune. En arriver à un tel clivage ne peut être que dommageable pour 

les science en raison du soutien mutuel que s'apportent littérature et science. Or, les littérateurs sont soumis à de 

puissantes contraintes : travaillant pour la gloire qui « n'est que le suffrage du plus grand nombre nnl, ils sont donc 

tenus à s'en tenir à la langue nationale. Contraints de chercher les suf iges  du peuple et soumis il la spdcificité 

meme de leur activité, ils doivent privilégier des formes sensibles de langage, préférer le tableau suggestif aux 

abstractions sévéres. Heureusement, la langue nationale leur permet de satisfaire cette double exigence car la 

langue vulgaire et la langue du peuple ne font qu'une et se trouve être (< bien plus voisine de la langue de la 

nature D~'. Même les sciences n'échappent pas à une régle qui doit les pousser vers une langue populaire : 

Aujourd'hui surtout, que le goft est plus exerce et plus stvtrt, que le talent d'écrire est devenu une condition 
essentielle pour etrc lu, la philosophie a besoin d'etre relevte par tous les agrements du style. L'intMt seul attire et 
soutient l'attention : la vCritC doit nous plaire pour nous c~nvaincre."~ 

Pour ne pas commettre de faute de goût, les savants doivent donc se faire entendre dans la langue vulgaire : 

faute de concessions à la langue littéraire, la (( science perdrait une grande partie de ses charmes D car elle 

sombrerait dans des discussions séches et abstraites 1) propres rebuter les débutants. Or, philanthrope, Degérando 

a le souci des débutants, et partage un sentiment qu'il juge génhlement reconnu, à savoir que (( le véritable prix 

des lumiéres est dans leur popularité ». 11 ne sufit pas que les savants puissent communiquer entre eux, encore faut- 

il que leur langue soit aussi un moyen d'instruction. Et comme, c'est aux efforts conjoints de la philosophie et de la 

bonne littérature qu'il revient de perfectionner la langue, les savants ne vont pas s'aventurer à leur fausser 

compagnie. Enfin, Degérando n'oublie pas d'évoquer les méfaits commis par les prêtres égyptiens en confisquant la 

science à leur seul avantage. 

En somme, s'il est clair que les savants n'ont pas intéret se retrancher derritre une langue dont l'universalité - 
locale - se ferait au détriment de la langue nationale, Degérando souligne d'autres raisons rendant désormais 

dificile d'escompter des hommes &Aairés, l'unanimité indispensable à l'institution d'une langue universelle. En 

effet, outre les spécificités dissociant savants et hommes de lettres, pour ne rien dire des philosophes aussi ballottés 

entre les uns et les autres qu'ils le sont entre les diverses classes de l'Institut, il y aurait encore à surmonter des 

divisions opposant les tenants d'une même discipline, et même des rivalités d'amour propre entre personnes. Aussi 

Ibid, Vol 3, p 564. Sur le probltme posé aux honnêtes gens par 1'hermCtisme des chimistes, voir le chapitre consacré k 
Mersenne dans nom thèse Autorité et Publicité k tes Sciences (Eh& sur la Vdguriration Scienttjhpe), Grenoble, Février 
1998. 
nn Ibid. Vol 3, p 565. 



modéré soient-ils, Destutt et Degérando semblent presque donner raison à Marat lorsqu'il démasquait I'irthique 

république des sciences de Condorcet et révélait une aristocratie littéraire d'académiciens sectaires et rongés de 

rivalités intestines. Mais même en cas d'un consensus savant s'étendant ensuite au peuple en raison de l'adhésion 

des littérateurs z l  la langue vulgaire, l'union ne se ferait au mieux que sur la langue nationale que l'on sait 

difficilement universalisable. 

Bien qu'il reconnaisse la légitimité des idiomes scientifiques, Degérando n'en n'est pas encore à défendre leur 

spécificité aussi vigoureusement que le fera Renan un demi-sitcle plus tard. Personnage charniére, l'académicien 

Idéologue s'efforce de demeurer fidèle h l'idéal de l'honnête homme et à un modtle encyclopédique de culture. 

Bien que soient déjà en place les conditions de possibilité de la these voyant dans la vulgarisation scientifique une 

traduction entre deux langues, l'affirmation d'une identité scientifique céde encore le pas devant la suprématie du 

goût du public lettré, même si, déj& toutes les sciences ne sont pas destinées par leur nature à une égale 

popularité ». Quelques dizaines d'années avant que n'émergent des vulgarisateurs professionnels, Degérando 

perpétue en l'adaptant légérement le discours N savant )) qui, des avant la Révolution et jusqu'à aujourd'hui, 

dénonce ceux qui s'immiscent entre les savants et I'honnete peuple de la République des Lettres, entre arbitres du 

savoir et arbitres du goût : charlatans et demi-savants sont tous susceptibles d'un (( abus des mots )) particuliérement 

scandaleux : 

En plaçant tout l'intervalle d'une langue entre la science et le vulgaire, vous inspirerez aux demi-savants un 
orgueil ridicule, et ils tireront de utte fnvole distinction, un avantage qui devrait &trc réservt B l'étendue des lumitres. 
Malheur B ceux qui concevraient dc faire de la science un secret, et de l'environner de toutes parts de l'appareil des 
mots, comme d'une sorte de rempan !'U 

Degérando demeure cependant Idéologue, car s'il renonce l'uniformisation de la langue par une langue 

universelle, il a cependant des projets moins ambitieux. Ainsi, le premier avantage qu'il trouve à une classification 

(( artificielle », prévalant sur ceux de soulager la mémoire, de faciliter les comparaisons et de mettre sur la voie des 

classifications (( naturelles », est de faciliter l'apprentissage car (( la démonstration de la science est simplifike D~'. 

Consdquence de la r&évaluation de la synthkse, cet usage des classifications n'est donc pas condamné à la stérilité, 

et permet donc de tendre vers le tableau du véritable ordre naturel. Et comme nous l'avons vu, sa théorie des signes 

permet A Degérando de défendre à la fois l'analyse et la synthtse en vue d'une disst5mination des sciences. La 

methode synthétique, en général plus laborieuse, est cependant particditirement conseillée aux maitres qui 

enseignent une science déjd connue : si les éléves ne savent pas où ils vont, les maîtres peuvent nt5anrnoins les 

guider directement en direction des vérités. En revanche, pour ce qui est des enfants, encore dépourvus d'idées 

abstraites mais dont le sens spontané du classement révéle la puissance naturelle de l'analogie, mieux vaut les faire 

débuter par l'étude des sciences naturelles. Ils y trouveront des images, des dessins, des tableaux, autant de préludes 

naturels au travail analytiqueM. 

Enfin, lorsque négligeant la prudence philosophique ou le doute de l'ignorant certains osent parler (( comme le 

na fbid, Vol 3, p 570. 
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savant qui raisonne, amme et conclut », lorsque la corruption linguistique est telle que même les définitions 

partielles sont sujettes à caution et exposées à une régression explicative indéfie, l'abus des mots n'a plus pour 

seul correctif possible que de refaire la langue et de reprendre B la base l'tducation du genre humain. A cette fin, 

Degérando prévoit un dictionnaire philosophique qui ne soit pas une collection de mises au point individuelles et de 

bienséances verbales comme le sont les dictionnaires courants, mais une reprise, dès leurs principes, de l'ensemble 

des connaissances humaines et leur déroulement raisonné. Traité pratique sur l'éducation ce dictionnaire serait aussi 

un rnodéle pour la jeunesse, et répondrait sans doute - bien que Degérando n'y fasse pas ici allusion - au souci 

révolutionnaire de produire des manuels valables pour l'ensemble de la nation. Ventable suite d'expériences sur la 

gentration de nos idtes », n'admettant que des faits pour principes et aboutissant B des ((applications D, ce 

dictionnaire qui nécessiterait aussi bien des études historiques que des introspections psychologiques approfondies, 

serait (( une introduction naturelle h toutes les sciences », un garde-fou contre tout usage malencontreux de la 

langue. Grâce iî lui, nous traverserions en quelque sorte toutes les degrés de la civilisation et du développement 

moral, depuis le sauvage confondu presque avec la brute, jusqu'h I'AcadCmicien N"'. Faute de dictionnaire, une 

aune voie est ouverte h l'uniformisation de la langue : une Écok Normale, outre son concours iî l'éducation 

publique, pourrait contri'buer efficacement à unifier et f i e r  le langage. La langue y serait faite par a ceux qui ont 

véritablement le droit de la former n, non pas (( les liaerateurs D, mais les savants qui (( seuls peuvent bien 

déterminer le sens des mots, qui ont longtemps médité les idées qu'ils représentent, et observé les lois de leur 

génération »". S'adressant d'abord aux hommes les plus instruits, leun definitions pourraient ensuite se 

communiquer à l'ensemble de la société. Le modtle d'me vulgarisation des sciences par intervention d'un 

M troisiéme homme n, intermédiaire entre les savants et le peuple, est donc en place dés la fin de la Rdvolution. De 

plus, pour ces theoriciens de la popularisation que sont les Idéotogues, Ia réussite de cette niission se pose en des 

termes linguistiques dans lesquels apparaît déjà le théme de la traduction des sciences. Mais son éclosion est encore 

diffërée par la vivacité de l'espoir placé dans le projet d'une normalisation censée perfectionner encore la langue 

nationale. 

R' Ibid, Vol 4, p 92. 
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La Science, entre le public et les masses 

On se fait illusion lorsqu'on parle des nations comme de corps sociaux homogénes il la rnaniére 
des corps physiques ; elles ne sont que des confddérations de peuples différents, qui , sous le nom de 
riches, de pauvres, de propriétaires, de prolétaires, d'oisifs, de laborieux, ont des sphères d'idées, et 
par conséquent des dictionnaires de mots trks différents. Nous qui en Faisons un, ne sentons-nous 
pas à chaque instant qu'a c6té de nous il en existe d'autres relatifs aux arts, aux sciences, aux 
métiers, tous faisant partie de l'idiome fiançais, et qui cependant nous sont plus ou moins étrangers ? 

Volney, Discours sur I %tude Philosophique des Langues, 1 8 1 9. 

En rapportant le statut public des sciences la grammaire générale, en prenant acte d'une spécialisation accrue 

et de I'emergence de disciplines au statut parfois probldmatique, en défendant une instniction publique générale 

mais pondérée par la disparité des rapports sociaux aux sciences, les Idéologues ouvraient la voie à l'assimilation de 

la vulgarisation scientifique à une traduction. L'attention que I'on vient de prêter A leurs doctrines ne doit cependant 

pas laisser croire que leurs projets étaient isolés. Le but de ce chapitre est de préciser le contexte politique, 

institutionnel, social et intellectuel dans lequel s'inscrivaient leurs projets de dissémination des sciences, et de 

montrer d'autres apports il ce vaste programme. En effet, les uns comme tes autres façonnent le théme de la 

vulgarisation 1 traduction auquel manque encore une condition : l'incarnation de cette entitk abstraite mais dotée 

d'une forte image publique, que I'on désigne de plus en plus souvent du seul nom de Science. Coexistant avec des 

théories unifiées comme celle de l'arbre des sciences ou de la grammaire générale, une Science nettement plus 

positive prolifère dés la fin du X V I k  siécle et offie au public une véritable vitrine des travaux scientifiques. En 

France, le contexte politique précipite ce phénomene et le rend particuliérement visible. 



Peutdtre par un effet de division du travail, l'autonomie intellectuelIe et la distinction sociale que se gagne la 

Science tendent A déplacer ou à reléguer à un registre surtout scolaire les problémes relatifs B sa dissémination 

(( universelle ». Pour la Science positive, une théorie générale de l'homme et des signes devient progressivement une 

question méthodologique marginale, un éventuel sujet d'étude mais pas un problème préliminaire à résoudre 

d'urgence. Malgré les efforts des tenants d'une vision encyclopédique des sciences, l'unité de l'image publique de 

la science la constitue en corps séparé et légitime la distinction ancienne - réitérée par les fdéologues - entre le 

peuple et les savants, entre pensée commune et pensée savante. Le renforcement de cette bipolarité, encore vivace 

aujourd'hui aussi bien dans le i( grand public D que parmi les chercheurs s'inttkessant il la Science, apporte au fond 

théorique des Idéologues la pitce encore manquante pour que N vulgariser c'est traduire N puisse devenir un 

nouveau lieu commun. Distinguer la Science positive tout en la dissociant - B tort ou B raison - d'une science plus 

géndrale de l'homme, conditionne l'apparition de la vulgarisation scientifique contemporaine, avec son statut 

hybride et sa place indécise et fluctuante, plus ou moins en marge des institutions scientifiques et scolaires. 

Dejh en vigueur sous I'Ancien Régime et perpétué par l'épisode révolutionnaire, l'un des traits les plus 

caractdristiques du statut de la Science en France, est l'étroitesse de ses liens avec l'Étatn9. Si l'académisme 

prérévolutionnaire est tourné vers le monarque, la jeune Révolution affirme maintenant que l'instruction publique et 

la diffusion des sciences sont des dettes du corps social. incarné dans l'État, envers chaque citoyen. Contrastant 

avec la situation prévalant alors en Grande-Bretagne, la popularisation des sciences en France n'est que 

marginalement l'affaire de bonnes volontés privées qui n'interviendront qu'après le relatif échec de la politique 

scolaire de la Révolution. Ce courant qui existe pourtant en France et s'inscrit pour partie dans l'héritage des 

Lumikres, s'inspire d'ailleurs souvent d'initiatives non pas explicitement révolutionnaires, mais apparues dans le 

reste de l'Europe dés la fin du XVIiIC siecle. Toutefois, I'bpisode révolutiomaire va durablement demeurer à 

l'horizon du projet de vulgariser la science, qu'il s'agisse de compenser les espoirs déçus par des décisions sans 

lendemains, de pallier à des promesses non tenues, ou à l'inverse d'édifier les esprits sans concession pour la 

(i philosophie » tenue pour responsable de la crise. 

Pratiquement, la période s'étendant de la fin de l'Ancien Regime aux débuts de la Restauration est marquée par 

l'incorporation systématique et la hiérarchisation des activités scientifiques au sein de l'appareil d'bat. A defaut de 

l'unité et de l'autorité métaphysiques » au sens ou l'entendaient les Idéologues, la Révolution et l'Empire vont 

contribuer de façon décisive à une cohésion positive des sciences, cohésion servie par l'intégration institutionnelle 

et par la professio~alisation. Au niveau individuel, le jeu des titres et de l'apparat la rendra visible tous. Déjà 

manifeste sous I'Ancien Régime, cette tendance s'accuse donc au tournant du XIXC siécle, et se trouve aisément 

justifiée par appel à la notion de « fonction publique », tournure dont les ambiguïtés peuvent alimenter des 

interpretations divergeantes. De la d i h i o n  générale des lurniéres, jusqu'zi l'instauration, ou la restauration, de 

" Voir un aperçu g t n M  sur ses I'qq%XtS dans : RFox, a Science, the Univctsity, and rhe State in Ninetaenth Cmtury 
France n, Professions & the French State, G-L Gtison Ed, University of Pmnsylvania Press, 1984, pp 66-146. 



corps scientifiques au service de l'État, on put avec constance, meme au nom de politiques antagonistes, pdtendre 

mettre les sciences et les arts au service du public. 

Ces mouvements d'intégration et d'organisation allaient de pair avec des conflits religieux et politiques, 

exacerbant les tirailtements existant dés avant la Révolution dans la constellation fonnde par les sciences, la 

philosophie, les arts et lettres. Aux yeux des contre-révolutionnaires, le rapport entre sciences, philosophie du 

progrés et chaos politique ne faisait aucun doute. Aussi, la défense ou le démantélement d'une unité encyclopédique 

déjà précaire devient un enjeu politique primordial : comme le bien public, le besoin d'une (( régénération )) fait 

l'unanimité mais se trouve l'objectif de projets les plus divers. Destinée ii I'efiternent ou B une recomposition, la 

République des Sciences et des Lettres voit ses membres dispersés et engagés dans des querelles et des rivalités 

philosophiques, politiques, ou religieuses, d'autant plus aigu& que l'instabilité du pouvoir politique, ou la 

perspective de régénération, laissent entrevoir de bonnes places ik prendre ou à défendre. 

Sous l'Ancien Régime, le peuple se situait quelque part sur une échelle allant de la fiction théorique pou 

philosophe à l'enfant terrible, la populace à tenir à distance. Aussi, on ne popularisait pas la science auprés du 

peuple mais auprés du « public )B. Et si dans la République des Lettres celui-ci était encadré par ses préceptews - 
savants, Iitterateurs, et autres arbitres du goiit -, courtoisie et égalité de principe imposaient en retour des contraintes 

tempérant l'autorité de ceux qui portent le flambeau des lumiéres. En particulier, les esprits supérieurs ont, en 

géndraI, l'obligation d'éviter tout jargon inintelligible au public : s'il est bienvenu, un écart est alors un trait de 

génie. Cette règle de bienséance, encore évoquée par Degérando à propos des littérateurs, est pourtant déjh battue 

en brbche par le besoin croissant d'autonomie des sciences et de leurs langues. 

Cette tension mettant en cause les pnhcipes fondamentaux de la Rl'publique des Lettres va encore s'accuser en 

raison de l'élargissement de son assise, déjà révélé par toutes les péripéties relatives aux aristocraties littéraires ». 

Le besoin de dissémination des sciences, largement reconnu car au service de fuis multiples, ne peut dés lors plus 

être satisfait par le seul jeu des correspondances, des échanges académiques, ou de démonstrations de salon. Si ces 

formes demeurent encore utiles et vivaces au XIXC siécle, la respectabilitt des sciences dépend désormais de leur 

capacité A répondre aux demandes d'un public diversifié et en pleine expansion. L'œuvre pédagogique de la 

Révolution contribue cette mutation, tout comme la distribution et la redistribution des rôles et des postes dans la 

période napotdonieme et sous la Restauration. Si certains savants prestigieux furent élevés, consacrés, voire 

ennoblis, bien des orgueils furent aussi fioissds, des déceptions nourries, et des ressentiments cultivés : pour nombre 

d'esprits assoiffk de gloire littéraire et de considération, la culture oficielle du mtrite et de la capacité se solda par 

la perspective d'un cantonnement dans de plus bas étages. Ce processus d'élargissement de l'assise de la 

République des Lettres, net d&s la fin du XVIIIC siécle, est encore accélére par l'essor continu de la presse malgré la 

censure, rigoureuse dés le Consulat mais revenant réguliérement au centre des debats politiques jusqu'à la 

monarchie de Juillet. Les promesses d'une vigoureuse vulgarisation scientifique journalistique, mûre des avant la 

Révolution, seront différ0es d'autantm. Pourtant les sciences ne sont pas les plus mai loties, mais A condition de se 

demarquer de toute a philosophie B> évoquant un peu trop la Révolution. 

"O Voir HUC& Géne'rafe de la Presse, sous la diredon de C. Bellanger & ai, P.U.F. Paris, 1969, Tome 1 Chapitre 8, et Tome 
2. 
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Outre le petit monde de Ia République des Lettres et des Sciences, le nouveau public visé par la popularisation 

des sciences, quand il n'est pas lui-rntme demandeur de lunieres, c'est « le vulgaire », entité tout aussi vague que 

« le public ». Il s'en ddmarque néanmoins pour être étranger au savoir-vivre et aux gens du monde, et pour avoir, 

selon ceux-ci, fait la preuve de sa capacité B fàire une irruption brutale sur la scéne politique. La division de la 

société en deux classes ordonnées selon le savoir n'est pas une vision étherde de philosophe, car c'est la Science 

elle-même, qu'elle soit objet de litige dans les cursus scolaires ou outil contesté de régulation de la vie publique, qui 

se trouve elle aussi poussee à l'avant-scéne politique, sous tes yeux de ce vulgaire auquel elle commence il 

s'intéresser de prés. Aussi, devait accomplir trois tâches : ordonner une activité savante et technique en pleine crise 

de croissance, régler la question de ses rapports avec un public diversement instruit et en pleine expansion, r6souâre 

les probltmes posés par un peuple imprévisible. Dans les deux perspectives d'une politique scientifique et d'une 

politique de la science, le projet d'une science de l'homme se trouvait, de fait, au centre des débats. 

Les divers projets dducatifs le montrent : enseignement et popularisation de sciences sont alors difficilement 

dissociables. Ainsi, lorsque le Jardin du Roi devient le Muséum d'HistoÙe Naturelle, le décret de la Convention 

precise que « le but principal de cet Ctablissement sera l'enseignement public de l'histoire naturelle wm'. Autre 

aspect crucial des noces des sciences et de t'enseignement, la multiplication des chaires scientifiques ou 

d'enseignement contribue A écarter des savants l'inquiétude d'une situation matdrielIe précaire. 

Comme le Muséum, l'Observatoire conserve son autonomie : les débats mettant en balance unite des sciences 

et autonomie des disciplines ne soulévent pas que des questions théoriques. Et si un certain type d'uniformité est 

établi par la généralisation du fonctionnariat scientifique, le respect des spécialités est préservé. Les membres de 

I'lnstitut seront ainsi finalement répartis en trois classes, dont la première se taille la part du lion avec dix sections 

dont l'ordre anticipe aussi bien la classification d'Auguste Comte que l'ordre des départements de la British 

Association for the Advancement of Science dont les péres fondateurs vont soigneusement observer le modéle 

français, particuliérement digne d'intérêt vu le nombre de savants fiançais alors renommés pour des travaux 

exceptionnels. 

Outre les fornuies de ses fidèles, Napoleon affermit l'engagement des sciences dans l'État en systthatisant 

l'attribution de postes de hauts fonctionnaires à des savants : responsabilités ministérielles ou siéges au Sénat fiirent 

le lot d'hommes éminents et supposés dévoués, tels Chaptal, Laplace, Cuvier, Fourcroy, Fourier ou Cabanis. La 

gloire scientifique était ainsi redoubIte par une promotion politique, la réussite matérielle et l'honneur d'appartenir 

à la noblesse d'Empire- Par delà un éventuel calcul politique, l'élévation de savants confmait le caractere 

encyclopédique du « talent » ou de la « capacité » : révélds dans les sciences il s'avéraient indéfmiment extensibles. 

Plus généralement, la systdrnatisation du recrutement par concours permettait l'établissement d'une hiérarchie 

Cité dans G. BarthClcmy. Les 2kvant.s sous la Révolution, Ed Céiomant, Lc Mans, 1988. 
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naturelle, donc non arbitraire car justifiee en théoriea2. Sur toutes les bouches depuis 1789, la question de la 

répartition du pouvoir temporel )) et du ((pouvoir spirituel )) pouvait sembler en passe d'etre au moins 

partiellement résolue par la convergence des deux793. 

Meme si, comme l'écrit J. ~ h o m b r e s ~ ?  les savants d'alors ne voient pas d'opposition entre sciences pures et 

applications, te maintien de ta suprématie politique de la science analytico-algébrique se traduit en pratique, non par 

une opposition, mais par une continuité hannonieuse assujettissant l'application aux préceptes de la théorie. 

Ainsi, même si la destination initiale de I'EcoIe Polytechnique fitt tout d'abord très appliquée, l'importance des 

mathématiques dans cet établissement amené à surplomber l'ensemble du systtme éducatif, confortait la 

traditionnelle suprematie des « hautes sciences », de (i l'analyse » et de l'abstraction, de la connaissance théorique et 

gentirale sur des savoirs concrets et rtgionaux. Au sommet de l'État doit en effet régner un esprit ayant l'ampleur de 

vue de l'algèbre et capable d'embrasser les plus larges perspectives. La volonté d'une ouverture proprement 

poly-technique manifeste cette orientation totalisante d'un pouvoir savant nouveau mais aussi héritier d'un lignage 

de géométres confondant (i force de tete )) et excellence en mathématique. Concernant les rapports alors litigieux des 

sciences et des lettres, rappelons qu'en réponse zl l'Empereur inquiet d'une trop grande latitude du recrutement, une 

version latine est ajoutee au concours afin d'assurer l'élection de candidats richesm5. 

Si la science est utile ii l'État, sa place dans le premier enseignement est contestee des que priorite absolue est 

accordde A l'ordre, B la stabilité, et c i  la docilité des sujets de l'Empereur. Un catholicisme bien compris paraît vite 

plus avantageux pour la politique intérieure de Napoléon que la religion de l'Institut. 

En 1802, une fois le Concordat entériné, la création de lycees disciplinés se substituant aux Écoles Centrales, 

marque un net recul de l'enseignement scientifique au profit d'un retour B un enseignement plus littéraire. Un voeu 

de la Rtholution sera cependant exaucé : l'imposition de livres scolaim identiques pour toute la ~ a t i o n ~ .  Le debat 

sur le contenu des programmes est particuliérement apre dans un contexte où science et Révolution sont souvent 

étroitement associées, chez leurs parcisans comme chez leurs ddtracteurs qui les tiennent pour partie de la 

Rtvolution et de I'athdûme. Comme le met en évidence l'étude ddtaillée de N. ~ulin-hngm sw les textes de lois 

792 Sur cette question voir M. Staum, {( The Enlightenment Transfonned : The Institutc Prize Contests », Eighteenth Century 
Studies, Vol t 9, 1985- 1986, pp 153- 179. 
n3 Voir H.Gouhicr, Lu Jeunesse dÿugusre Comte. op. eit., Tome II, p 61 ; M.S S t a q  n Individual Rights and Social Contml : 
Political Science in the French Institute », J o u a  of the Hisr of Ideas, 1987, pp 41 1-430. i.V Pickstone, a Burcaucracy, 
Libtralism and the Body in Post-nvolutionnary France : Bichat's Physiology and the Paris School of Medicine n, Hkt. Sci., Vol 
XIX, 1981, pp 115-142. 
" Voir Nkl .  Dhombres, Naissance d'un Nouveau Pouvoir : Sciences et Savam en France, l793-182#, Payot, Paris, 1989, 
Chap X et sunout pp 779-783, 
"' Voir T. Shinn L *&oIe Polyrcchnïquc, Presses de la fondation Nationale d a  Sciences Politiques, 1980, pp 24-27. 

L.P Williams, n Science Education, and Napoléon La U, in The Rise ofScience in Relation to Sociery. L-M Marsak Ed. Mc. 
MiIlan, New York, 1964, pp 80-91. (Publie à l'origine dans ISIS, Vol XXXXVII, Pan 4, Dcc 1956); voir aussi J. Dhombm, op. 
cit., pp 558-578. 
" N. Hulin-Jung, L 'Organisation de 1 'Enseignement des Sciences, Ed du ComitC des Travaux Historiques a Seiatifiqucs, 
Paris, 1989. 



du XIXe siécle, ce conflit larvé entre les deux cultures, scientifiques et littéraires, va hanter les réformes scolaires de 

la premiére moitié du XIXc siécle jusqu'à ce qu'en 1852, Fortoul, ministre de l'éducation et des cultes, mette en 

place le systéme de la N bifurcation ), scolaire, vers la section de lettres ou vers celle de sciences. 

Dans les lycées, le conflit des sciences et des lettres se soldera par un équilibre entre mathématiques et latin sur 

fond d'autorité religieuse rétablie dont la Restauration va confirmer la tutelle. A l'Idéologie donnant - 
oficiellement - le ton dans les Ecoles Centrales, succéde un cloisonnement disciplinaire censé correspondre ii des 

tournures d'esprit distinctes et nourrissant des rivalités entre enseignants de lettres et de sciences. Thémes et 

préoccupations spécifiques sont peu à peu sommairement associés à chaque domaine : aux sciences l'extériorité, 

I'objectivite, et la matiére ; aux lettres, l'intériorité, la subjectivité et la spiritualité. Dans le cadre de ce processus de 

démantélement contr61é de l'arbre des sciences, la loi de mai 1806, cdmt  Faculté de Lettres et Faculté de Sciences 

accuse encore le divorce entre sciences et belles-lettres, alors qu'en 1809 apparaît la classe de philosophie, 

discipline elle aussi amenée à affirmer son autonomie dans les décennies à venir. 

La création de I'Universite Impériale en 1808, établit l'autorité absolue de l'État sur tous les établissements 

d'enseignement, avec dans le r61e dirigeant de Grand Maître, le conservateur Fontanes, préféré au révolutionnaire 

pédagogue Fourcroy. Même le recrutement du personnel témoigne combien le progrès par les sciences n'est plus un 

théme directeur du projet éducatif. 

Les ordonnances de 18 1 5, auxquelles œuvrent les doctrinaires Royer-Collard et Guizot, confirment le principe 

d'une éducation surtout soucieuse du maintien des bonnes mœurs, des vertus, et de la subordination des hommes à 

l'exemple donnés par leurs maîtres. L'ensemble de la période de la Restauration est caractérisde par la volonté 

d'assurer la suprématie de la religion dans l'ensemble du systéme éducatif et, corrélativement, de faire oublier tout 

ce qui rappelle la Révolution et l'Empire, en particulier les sciences. Ainsi, l'année 18 15 voit ta fermeture de trois 

facultés des Sciences et en mars 18 16, un chahut men6 par des éléves suspectés de républicanisme est prétexte au 

licenciement de l'ensemble des futurs fonctio~aires qu'abrite l'École Polytechnique. Cinq annees plus tard, le 

paiement d'un droit d'entrée est substitué au recrutement par concours, et en 1822, alors que l'abbé Frayssinous 

succède à Fontanes au poste de Grand M a î k  de I'Université, est décidée la fermeture d'un autre symbole de 

l'époque révolutiomaire, P É C O ~  Normale. Les cours il la Faculté de Médecine sont eux aussi suspendus. Toutefois, 

malgré une politique globalement hostile à une dissemination scientifique politiquement suspecte, la Restauration 

tire profit des modernisations et de l'ordre mis en place par Napoléon au sein de l'État- 

Statut et destin des savants pouvaient stimuler des vocations, mais malgré t'effort de réglementation les voies 

vers la Science demeuraient encore étroites. De plus, la séparation de principe entre l'Institut et l'enseignement se 

révélait surtout formelle en raison de la pratique généralisée du cumul des postes. Au plus haut niveau, quelques 

exemples prestigieux témoignaient de la gloire résultant d'une judicieuse concentration de postes scientifiques, de 

postes d'enseignement, et de charges politiques. Du coup, la conjonction de la raréfaction des places et de 

gdnéralisation de la subordination hiérarchique restreignait les voies d'actes iî l'univers des savants, accés déjà 

largement conditionné par le passage par l'École Polytechnique. D'où l'impor(ance des opportunités. La pratique de 

la N recommandation n, déjà en vigueur sous i'Ancien Régime, se perpétue dans les incertitudes de la fin de la 

Révolution et de L'Empire : pour de jeunes talents, il n'est gu&e question de taire carriére sans la protection d'un 



patron. Outre la main fone qu'on est obligeamment invité A lui prêter, en particulier pour le décharger de tâches 

ingrates, le statut de protégé )) exige souvent de faire allégeance aux vues et centres d'intérêts du maître, de 

soutenir ses orientations de recherche et de l'assister dans les réseaux mondains ou les salons dont l'importance 

pour la vie scientifique ne se démentira pas. au moins jusqu'au milieu du siéclem. La a socidte d'Arcueil )) ofie u 

exemple de chapelle où se conjuguent intérêts professionnels, efforts scientifiques, et emprise d'un courant de 

pensée dominant. Voisins à Arcueil, Laplace et Berthollet profitent en 1807 d'une largesse de l'Empereur pour 

fonder cette société savante assez informelle qui offrait néanmoins aux jeunes gens I'opportunitd de faire apprécier 

leur talent et d'approcher l'univers de l'Académie, et aux deux patrons confirmés de pérenniser leur ascendant, Une 

fois affranchi de liens qui differaient peut-être aussi le réglement de quelques comptes, Arago laissa entendre que 

son rôle matriciel était aussi parfois un peu é t o ~ f f a n t . ~  

Le systéme des relations privilégides, dont l'importance et la persistance faisaient injure à I'ethos officiel de la 

République des Sciences, s'étendait au-delà du couple patron-protégé, et même du groupe maîtredisciples, pour 

s'dtendre à l'échelle d'une école de pensée. Selon R. Fox, le r81e dominant de Laplace sur la physique et les 

mathématiques de son temps allait ainsi de pair avec la systématisation d'une interprétation dite a newtonienne )) de 

la nature, interprétation d'ailleurs largement banalisée dans l'ensemble du monde savantm. 

L'exemple de la société d'Arcueil montre aussi que l'intégration de la Science au sein de l'État n'ttait 

nullement incompatible avec la persistance de certaines pratiques mondaines - donc ni tout-&-fait publiques ni tout- 

&fait privées - perpétuant les usages du siécle précédent. 

Ainsi, l'effervescence scientifique prérévolutionnaire ressurgit sitôt passée la Terreur. Les conversations de 

salon reprennent de plus belle, et les leçons publiques de sciences sont de nouveau l'ordre du jour : l'astronome 

Laiande, par exemple, bien connu pour son radicalisme politique, se lance, au début du siécle, dans un cours public 

d'astronomie en plein air. Dans le milieu polytechnicien, ce genre de célébrations publiques de la science a 

également son heure de gloire, en particulier grâce aux subsides fournies par un amateur de science zélé et un peu 

marginal, le comte de Saint-Simon. 

Tout au fil du XIXc siècle, la vie académique refleurit avec la naissance, ou la renaissance, de (( sociétés 

savantes » dont le nombre dépassera les 600 à la fm du siècle. Particulièrement vivaces sur le terreau provincial, 

certaines perpétuent le style des académies du siècle passé, avec leurs mœurs et leurs rkgles La capitale étant, 

par excellence, le lieu où retentissent les trompettes de la renommte, deux tendances de l'académisme provincial, 

déj8 manifestes au siécle des Lumiéres, se confirment : l'utilitarisme et l'importance accordée aux questions locales. 

L'heure des demi-héros fiaubertiens est proche, du sentencieux Homais aux fébriles Bouvard et Pécuchet, acteurs 

d'une science-fiction provinciale, gourmande des miettes de l'Encyclopédie. L'académisme mineur connaît ii son 

" D. Outram, (( Politics and Vocation : French Science. 1793-1830 n, The British JWR for the HisL of Sci., Vol 13, no 43, 
t 980, pp 27-43; E. Frankel, (( Carrer-Making in Post-Revolutionary France : The Case of Jean-Baptiste Biot » , The British 
Jown for the Hbt.  ofSci.., vol 11, no 37, 1978, pp 36-48. 
" M.P. Ciosland. The Sociefy ofArcueif, London, 1967. 
R Fox, r The Rise and Fa11 of Laplacian Physics w, in The Cufiure of Science in France, I 700-1900, Variorum Studies, 

Aldershot, England, 1992, Section pp 89-136. 
"J. Ben David, w The Rise and Dcclinc of Frana as a Scicntific Cuiter m, Minerva, n08, 1970, pp 160-179; M. J Nyc, 
cc Scicntific Dedine : 1s Quantitative Evaluation Enough ? », ISIS, no 75, 1984, pp 697-708. 



tour la tendance à la spécialisation, mais plus tardivement qu'en Grande-Bretagne où ce mouvement apparaît dés les 

premieres décennies du siécle. II est vrai qu'en France, la mainmise de l'État a déjà accéléré la professionnalisation 

de la science et largement contribut à la distribution des r61esm2. 

Les deux cultures 

Dés les demiéres années du XVIIIe siécle s'amorce un débat relatif à la place qu'il convient d'assigner dans la 

vie publique aux sciences, aux lettres, aux arts et à la religion. Si le débat est souvent empreint de civilité mondaine 

et aborde des questions apparemment éthérées, ses enjeux sont néanmoins terre CL terre et & court terme. La presse, 

elle-mtme concernde par la controverse, rapporte et étend cette polémique où s'implique un public élargi. 

Face il la tentation d'un retour 8 l'Ancien Mgime, le souci des progressistes de légitimer une nouvelle 

aristocratie fondée non plus sur le sang mais sur l'esprit, les pousse à réitérer la question de l'dite, de sa nature et de 

ses signes distinctifs. Guizot, secrétaire du ministre de l'Intérieur en 1814, puis ministre de l'Intérieur et de 

l'Instruction Publique dans les mCes 1830, prend une position nette des 1808 : « il faut des maitres au public »'O3. 

Dans ces conditions, ce public ne peut pas être celui qui se voyait arbitre dans la République des Lettres ou, a 

fortiori, dans la république passée. Concernant (( le peuple n, la situation est pue : l'option républicaine écartée, 

comment contenir l'enfant temble ? Si la religion est défaillante, la tentation est grande de lui substituer (( la 

science n, nouveau dogme servi par un nouveau catéchisme. Selon les conservateurs, pour pacifier et redonner au 

peuple des raisons d'espérer mieux vaut l'ancien catéchisme qu'une version scientifique propice & réactiver l'enfer 

révolutionnaire. Dans un contexte où science et religion rivalisent par leurs prétentions respectives B la vérité, opter 

pour l'une ou l'autre voie peut revenir à inculquer au peuple une religion mensongére. En somme, la paix sociale est 

elle préfdrable à la vérité ? 

Le conflit partage les gens de lettres. De Maistre dénonce ainsi dans ses Soirées de SI Pérersbourg l'usurpation 

du pouvoir par les savants, alors qu'un anonyme demande dans le Journal des ~ é b u t s ~  si les maux de la 

Révolution ne sont pas la conséquence d'une tendance géntrate des hommes de lettres & s'autoproclamer 

législateurs. Mis en cause sur la scéne politique, ne serait-ce qu'en raison d'une appelation équivoque, 

littérateurs D et (< artistes » tendent eux aussi à faire valoir la spécificité de leur activité au sein du monde de 

l'esprit, et prdtendent parfois pouvoir statuer sur la nature de l'homme et la conduite de la politiquew5. Sous couvert 

de ces questions globales, celles relatives à la classification et A l'autonomie des sciences sont ainsi portées au 

premier plan. 

'O2 R Fox, u The Savant conlronls his Pccrs : Scientifk Societia in France, 1815-1914 u. The Organisation of Science and 
Technology in France. 1804-1914. R fox & G. Weisz Ed, Cambridge University Press and Paris: Editions de la Maison des 
Sciences de l'homme, 1980, pp 241-282; R Fox, a Lcarning, Politics, and Polite Culture in Provincial France : The Socidtés 
Savantes in the Nineteenth Century n, in 7 k  Cdture ofscience in France. 1700-1 900, Variomm Studies, Aidershot, England, 
1992, Section III, pp 543-564. 

'O3 Guizot, r Tableau Philosophique et Litthire de l'an 1807 n, Archives Litt&uires de l'Europe, Tome XVII. 1808, 
pp 247-248. 
" h ~ ~ f  des Dibats, 20-2 I Septembre 1803. 
'O5 P.Benichou, Le Sucre de l*EcrNuin, José Co* 1973, réédition Gallimard, 1996, Chapitre W. 



Des vertus de la littérature 

Dans son De la Littérature considérée dans ses Rapports mec !es Instihrtioru ( 1 8OO), Mm de Staël, l'amie des 

Idéologues, défend l'éloquence et le raisonnement qui sont (( la véritable garantie de la liberté N, ainsi que la mission 

politique et morale de la littérature qui (( renferme en elle les ecrits philosophiques et les ouvrages d'imagination, 

tout ce qui concerne enfin l'exercice de la pensée dans les kcrits, les sciences physiques exceptées uao6. 

Mais pourquoi cet ostracisme contre les seules sciences (( physiques D ? L'inconvénient des sciences et des arts 

serait de manquer du pouvoir nécessaire pour influencer cette opinion publique qui décide de la destinée des 

nations » et, contrairement au raisonnement et à l'èloquence, de ne gubre parvenir à inquiéter un quelconque 

pouvoir politique : un monarque peut ainsi encourager sans crainte la géométrie, la physique et la peinture, alors que 

la philosophie politique et religieuse a le caractén (( de la plus redoutable des insurrections ))'O7. Aspirant au progr&s 

et ii fa paix, le travail scientifique prCdispose A la sownission" : 

Ceux qui se livrent ii l'étude des sciences positives, ne rencontrant point dans leur route les passions des hommcs, 
s'accoutumtnt A ne compter que ce qui est susceptible d'une démonstration mathtmatiquc. Les savants classent 
presque toujours parmi les illusions, ce qui ne peut etrc soumis ti la logique du calcul. Ils évaluent d'abord la force du 
gouvernement, quel qu'il soit ; et comme ils ne forment d'autre désir que de se livrer en paix I'activitt de leurs 
travaux, ils sont portés sl l'obéissance envers I'autoritt qui domine. La mMitation profonde qu'exigent les 
combinaisons des sciences exactes, détourne les savants de s'inttrcsser aux tvdnemcnts de la vie ; et rien ne convient 
mieux aux monarques absolus. que des hommcs si profondCrnent occupés des fois physiques du monde, qu'ils en 
abandonnent l'ordre moral ii qui voudra s'en saisir.8m 

Ntanmoins par une ruse de la science, les tyrans sont condamnés dans le long terme par la mise en évidence de 

vérités nouvelles sapant leur autorité ; l'apparente neutralité politique des sciences ne saurait durer. La myopie 

politique des sciences de la nature n'enîrave pas la progression d'un parcours dont t'issue est sécuti&re, car l'étude 

de la nature conduit A bannir certains dogmes, et a au libre examen de toutes les autorités de la terre »"O 

Mais ce retour au politique est difEr6, alors que morale et politique exigent des décisions hédiates .  Ce 

caractére d'urgence distingue science positive et littérature : celle-18 excelle dans le long terme, dors que celle-ci est 

propice à une action prompte, individuelle ou collective. La fille de Necker affirme qu'il est cependant possible de 

concilier raison et éloquence, extériorité des Lumiéres et intériorite du sentiment, dirigisme politique et souci des 

libertés individuelles, didactique morale et vertu singuliére. Tenter de concilier ces couples antagonistes est un souci 

ancien, mais Mme de Stael intkgre un élément radicalement nouveau : l'imption sur la scéne politique d'une entité 

bâtarde, le peuple, qui n'est ni la classe des propriétaires fonciers drapés dans une citoyenneté l'antique, ni la 

menaçante populace. En effet, celle qui se targue d'avoir « employé la premitre un mot nouveau, [a vulgwité nu' se 

doit de faire face à un univers menaçant de faire entendre A tout instant sa sourde puissance : a calculateurs 

heureux n, M monstres barbares », (( hommes atroces n, (( hommes d'un état inférieur, et dont le caractére n'était pas 
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naturellement tlevt ))*", toutes créatures d'une médiocritC jalouse R ou d'une (( vulgaritd révoltante n. Pourtant, il 

n'est pas question de revenir sur la perfectibilité de I'espéce humaine, « systéme N qui a pour lui u tous les 

philosophes éclairés depuis cinquante ans )B. Pour elle, la défense de cette perfectibilité, de l'extension des lumi&res, 

et de la constitution d'un (( grand peuple D, va de pair avec la défense du a bon goût », des esprits distingués », et 

des « hommes éclairés D dont I'acces au sommet de la société s'est trouve entravé par des brutes. Aussi, alors que 

certains esprits (scientifiques) s'alimentent au seul plaisir de découvrir des idées nouvelles n, c'est bien A un autre 

destin qu'est appelée la littérature, car : 

[...] lorsque l'exercice de la pensée tend & des résultats moraux et politiques, il doit avoir n t cd rcmen t  pour objet 
d'agir sur le son de hommes. Les ouvrages qui appartiennent ii la haute littérature ont pour but d'opérer des 
changements utiles, de hâter des progrès néc-res, de modifier enfin les institutions et les lois. Mais dans un pays 
OU la philosophie n'aurait point d'application delle, où I'tloquenct ne pourrait obtenir qu'un succts littéraire, l'un et 
l'autre, A la fin semblerait des Ctudes oisives, et leur mobile s'affaiblirait chaque 

La haute littérature n'est donc pas seulement un art d'agrément, mais une croisade dont le but est d'affecter les 

hommes, tous les hommes, et ainsi de venir h bout de « l'esprit de corps N. Une opposition irréductible entre raison 

et sentiment pourrait alors contrevenir A de tels « changements utiles ». Heureusement, apres une hésitation 

apparente entre philosophie ratiocinante et charmes de la fleur des expressions, des images, des tournures 

poétiques m8", la decision finale sera ferme. Littérature et philosophie ne s'opposent pas mais se compktent : 

I'entends par philosophie la connaissance générak des causes ct des effets dans l'ordre mord ou dans la nature 
physique, l'indépendance dc la raison, I'excrcice de la pende ; enfin, dans la littdrature, les ouvrages qui tiennent & la 
rdflexion ou A l'analyse, et qui ne sont pas seulement le produit de l'imagination, du cœur, ou dc l'esprit."" 

Or, « la philosophie ne peut avoir pour antagonistes que ceux qui admettent ou des contradictions dans les 

idees ou des causes surnaturelles dans les faits D"~.  Ce seront donc les sciences physiques - à défaut de ceux qui les 

pratiquent - qui donnent l'exemple suivre dans l'exercice moral du raisonnement. Vu les déclaration précédentes, 

I'afirmation serrait paradoxale seulement si I'on oubliait qu'A long terme, ces sciences raménent fi la politique : 

[...] c'est h ['étude des sciences physiques quc I'on doit cette rectitude de discussion et d'analyse qui donne la 
certitude d'aniver B la vtkité lorsqu'on le désire sinchment ; c'est donc en appliquant, autant qu'il est possible, la 
philosophie des sciences positives A la philosophie des idtes inttllectuellcs, que I'on pourra faire d'utiles progrts dans 
cette carriére morale et politique dont les passions ne cessent d'obstmer la route. 

L'exemple fi suivre est donc Ia méthode des sciences naturelles et non pas la conduite indifferente à la 

politique, relevée chez certains savants. Comment concilier alors une sage discussion positive et l'utilité politique 

ou excelle la (( haute littérature )) ? Peut-on, en bref, réussir importer dans la sphere politique, le bon goQt propre 

aux discussions académiques ? Le remède est déj& connu : il faut un ddploiement politique de l'analyse, même si 

l'expérience douloureuse de la Révolution exige le mode conditionnel : 

"* Ibid, Seconde Partie Chapitre II, p. 3 17. 
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Si tes questions de politique. par exemple, pouvaient aniver & un degré d'évidence tel, que la grande majoritt de 
hommes y donnât son assentiment comme aux vtrités du calcul, combien le bonheur et te repos du genre humain n'y 
gagneraient-ils pas 

Reprenant a son compte l'orientation donnte par Condorcet au programme analytique, Mm de Staël rappelle 

que le calcul du probable n'est pas improbable, et peut être un outil puissant pour mettre en bon ordre une société, 

et distinguer les meilleurs et les pires : 

II faut que ces calculs aient pour base l'uniformité constante de la masse, et non la diversité de chaque exemple : 
un A un, tout difière dans l'ordre moral ; mais si vous admettez cent mille chances, si vous calculez d'après cent mille 
hommes pris au hasard, vous saurez, par une approximation juste, quclle est dans ce nombre la proportion des 
hommes &lairés. d a  hommes faibles, des sdltrats n d a  esprits distinguts."' 

Mais demère cette perspective prometteuse se profile une possible atteinte B la libertt individuelle, car le 

calcul enseigne que ({ pour administrer telle population, il faut exiger tel sacrifice de la libertt individuelle ». La 

politique, science B créer f i ,  offke ainsi de grands espoirs mais n'est pas sans risque. Peut-on, en effet, oublier les 

exces des années passées, Pentetement et le fanatisme qu'une (t opinion abstraite N peut produire dans l'esprit des 

hommes ? D'où une invitation B la modération dans le cadre d'une politique scientifique, car le calcul ne permet pas 

de prtvoir la singularite révolutio~aire. Que certains s'irritent, s'entêtent, ou s'exaltent face à la contradiction 

laisse un doute quant B la possibilite de transposer & la politique le respect scrupuleux du principe de non 

contradiction en vigueur dans les sciences physiques. L'imprévisibilité du vulgaire justifie amplement le recourt au 

mode conditionnel devant les perspectives offertes par la mathematisation de la politique : l'assentiment genéral ti la 

raison paraît improbable et l'optimisme de Condorcet etait peut-être excessif. La foi de Mme de Stalfl dans la 

perfectibilité de l'espéce n'en vacille pas pour autant. D'ou une clause de prudence dans l'usage politique du 

calcul : 

La philosophie maintenant doit reposer sur deux bases, la morale et le calcul. Mais il est un principe dont il ne 
faut jamais s'écarter; c'est que toutes les fois que le calcul n'est pas d'accord avec la morale, te calcul est faux, 
quelque incontestable que paraisse au prcmicr coup d'oeil son exactitude. 

N'y a-t-il pas ici un appel ii douter du plus probable, et ainsi A violer le principe de non contradiction qui régle 

la vie philosophique ? Non, car la suprématie de la morale sur le calcul est conforme B la nature des choses et donc 

& l'exercice régulier de la physique : 

La morale doit t h  placée au dessus du calcul. La morale est la nature des choses dans I'ordrt intellectuel ; ct 
comme, dans l'ordre physique, le calcul part de Ia nature des choses, et ne peut y apporter aucun changement, il doit, 
dans l'ordre intellectuel. partir dc fa meme donnte, c'est dire de la morale. 

Cette ptécaution méthodologique prise, et sa transgression expliquant bien des abus commis en politique, c'est 

la nature même du calcul des probabilités qui rend compte de la maniére de concilier calcul et morale dans un projet 

politique réaliste. En effet, le calcul s'applique toujours aux hommes N réunis en masse » et conduit des 

combinaisons (( abstraites ». A l'inverse, la morale vise A (( la conservation particulitre des droits et du bonheur de 

chaque homme )) et Mme de Staêl donne la prksdance au bonheur des individus. La morale doit donc diriger le 



calcul, et le calcul diriger la p~litique."~ 

Le calcul probabiliste a pour règle générale que ses résultats ne sont pas valables pour tous. Des particuliers 

peuvent donc y faire exception, même si les régles de la vertu sont préservées dans l'ensemble. Il n'y a donc pas 

contradiction entre régularité morale et une touche de casuistique : on peut dés lors espérer la règle sans la tyrannie, 

et prédire sans être contredit par quelques faillites isolées. 

Surtout, ces incertitudes irréductibles attestent du besoin (( d'un autre régulateur que le calcul de la raison ». En 

faisant appel au sentiment, et donc A une littérature bien comprise, on pourra concilier perfectibilité humaine, usage 

général du calcul, et respect des situations exceptio~elles. Vis-&-vis de contextes hors normes, « I'instinct et la 

raison nous enseignent la meme morale n prdcise Mn de Stael. La possibilit6 d'harmoniser ces deux termes permet 

de vivifier la morale par l'exercice littéraire car, 

[...] si vous voulez soumettre ces exceptions aux memes lois, si vous voulez inspirer la morale A chaque individu en 
particulier, dans quelque situation qu'il puisse eut, vous ne pouvez trouver que dans un sentiment la source vive et 
constante qui se renouvelle chaque jour pour chaque homme dans chaque 

En appelant une « deification » de la morale, Mm de Star1 lui subordonne la science analytique et le 

sentiment, et assigne à chacune styles et N régions )) spécifiques : à l'analyse la conduite de la foule, B la littérature la 

direction de chacun. Du coup, bien que (( dénaturée en France depuis quelques aimées une place de premier 

rang revient à l'éloquence. Mais ne faut-il pas alors redouter l'abus des mots ? Non, car joignant le soume du verbe 

à la purete de l'intention, Mm de Stael assure que si I'éloquence est impuissante contre une poignée d'hommes 

ligués par un intérêt commun, elle est toute puissante sur les cœurs purs : 

[...] quand vous ttes entourés d'une multitude qui contient tous les tltments divers, les hommes impartiaux, les 
hommes sensibles, les homrncs faibles qui se rassurent h cbtt des hommes forts, si vous parlez B la nature humaine, 
elle vous rtpondra ; si vous savez donner cette commotion Clectrique dont I'ttre moral contient aussi le principe, ne 
craignez plus ni le sang-froid de l'insouciant, ni la moquerie du perfide, ni le calcul de I'égolste, ni l'amour propre de 
l'envieux ; toute cette multitude est i vous [...]. L'âme a besoin d'cxakation ; saisissez ce penchant, enflammez ce 
désir, ei vous cnlkverez l'opinionnn 

Inutile d'objecter que l't!loquence p o m i t  néanmoins servir les desseins d'orateurs peu scrupuleux s'adressant 

A des âmes simples. Comme (( tout ce qui est éloquent est vrai N, s'il y a tromperie dans un plaidoyer enflammé, elIe 

est & chercher non dans la forme mais dans le fond, dans le raisonnement. 11 n'y aura donc de menace qu'aussi 

longtemps que (( la langue de la logique ne sera pas fixée de la manitre la plus positive, et mise B la portde du plus 

grand nombre rm. Si ce projet W n e  aux perspectives à long terme propre des sciences, les urgences de la morale 

et de la politique ne sont pas pour autant négligées et m&ne les rejoignent puisque « l'éloquence proprement dite est 

toujours fondée sur une vérité ng2'. S'il est toujours possible d'imaginer une tractation malhonnête entre deux 

individus, le passage A une plus grande échelle est propice à la vérité car (c l'homme en présence des hommes ne 

ctde qu'à ce qu'il peut avouer sans rougir n. Le sentiment, infaillible, rdussit 18 ou la raison et k calcul peuvent ne 
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pas suffire pour entraîner l'assentiment général. L'éloquence N proprement dite D garantit donc le succés d'un projet 

politico-moral honnête, car seule, elle peut venir à bout d'âmes convenablement dotées par la nature mais manquant 

de force ou d'esprit : 

Les assemblées ont [...] le courage et les vertus de l'homme le plus distingué qui sait dans leur sein. Ce n'est que 
par I'tloqucnce que les vertus d'un seul deviennent communes B ceux qui l'entourent. Si vous interdisiez I'tloqucnce, 
une réunion d'hommes serait toujours conduite par les sentiments les pfus vulgaires. Car dans I'ttat habituel, ces 
sentiments sont ceux du plus grand nombre et c'est au talent de la parole que l'on a dQ toutes les résolutions nobles et 
inutpides que les hommes rassemblés ont jamais a d ~ ~ t ~ . ~ ~  

Réactions 

A la question des distinctions, rapports et priorités à établir entre sciences, litttrature, et les diverses catégories 

d'arts, Chateaubriand apportait en 1802, avec le Génie du Chrisrianisme, une réponse battant en bréche les 

prétentions politiques d'esprits savants et politises du genre des Idéologues ou de MmC de Staël. 

Lui aussi catholique et contre-r&olutionnaire, le vicomte de Bonald participe B la dhonciation des doctrines 

progressistes. C'est proprement un conservateur, puisqu'en 18 18, il fonde, avec J. De Maistre, un journal intitulé Le 

Conserva~eur, baptisant ainsi un courant de pensée amené à durer. Ne reconnaissant qu'une lumiére, celie de Dieu 

dont le Verbe est Science, il combat une foi qu'il voit trhs mal placée dans l'analyse ou les promesses illusoires du 

calcul. Un rare point d'accord avec Mm de Staël serait sur l'universalité de la puissance du verbe au service de la 

vertu, et A condition de ne pas reduire l'éloquence A un r61e technique. L'efficacité du vrai Verbe n'est, pour lui, ni 

conditionnée, ni hasardeuse. 

Pour Chateaubriand comme pour de Bonald, les excés de la Révolution étaient largement redevables c# un 

travail de sape imputable aux philosophes, dont une erreur majeure était d'avoir cru pouvoir substituer les vérités 

multiples, partielles, et fluctuantes, des sciences h la vérité des Écritures, vérite unique, totalisante, voilée mais 

éternelle. D'ou le souci de montrer la vanité et la faiblesse de l'entreprise philosophique et de tempdrer les 

prétentions de ceux qui voulaient instiller de la science un peu partout, Pour l'un comme pour l'autre l'Histoire se 

déroule conformément au plan divin : Mettons donc l'éternité au fond de l'histoire des temps, &rit 

Chateaubriand ; rapportons tout h Dieu, comme à la cause universelle )ba6. 

Dieu veille, produit et conserve, écrit de Bonald. Cette théorie, en tout point « conservatrice n, est au cœur de 

sa conception absolutiste du pouvoir : la Nature est la Crdation, et son ordre découle des décrets divins. La société 

humaine est partie intégrante de la N a m  et d'un ordre dont la finalite est n la production des Eues »" ; aussi, 

l'essence du pouvoir politique est It€tre, quel qu'il soit, qui veut et fait pour la conservation de la ~ociéte'~~. Grand 

ordonnateur, le détenteur du pouvoir corrobore l'usage politique de la distinction entre (4 théorie )) et a application B, 

usage si Fréquent parmi les a publicistes » fiançais dés la fin du XVIIIC siMe. De Bondd synthétise ce point de 
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vue : (( le pouvoir est la theorie, et l'obéissance est l'application ». Et donc, le pouvoir, comme la théorie, échappe 

au peuple qui doit se contenter des faits n. Partout, le pouvoir s'organiserait selon un motif trinitaire dont de 

Bonald entend l'écho non seulement dans l'ensemble de la Création, mais encore dans l'homme qui est esprit, cœur 

et sens, dans toute société humahe toujours divisée en (( pouvoir, ministre, sujet », ou encore dans le langage avec 

les trois personnes granimaticales. Le principe actif du verbe grammatical est l'analogue de Dieu, du roishef, et de 

la premiém personne du singulier "-. 
Le péché originel étant lié A l'envie de savoir et A (( l'amour du tombeau que la matière a contracté »", 

Chateaubriand souligne l'inanité de tout projet de réhabilitation dans ce monde rb, dont le fameux (( systéme de 

perfectibilité N. En le défendant, les « matérialistes n se contredisent, car ils en reviennent malgré eux (( aux idées les 

plus mystiques de la spiritualit& am'. En effet, s'il était vrai que l'homme parvenait il se perfectionner indéfiniment, 

viendrait à manquer en lui tout principe de division D. Or, comme la mort est une division, l'homme parfait serait 

immortel et reviendrait a au point d'où il est parti », c'est-&due à l'état precédant la Chute. La thbe de la 

perfectibilitd ainsi réfutde, inutile d'attribuer un jugement plus sûr aux hommes du temps présent qu'a ceux du 

passé, même si Chateaubriand accorde que « te1 écolier de nos jours est plus avancé que Newton en 

mathématique D. Mais de là à géndraliser la thése de la perfectibilité, il y a abus car elle doit demeurer restreinte à la 

géométrie (( matérielle >) : il ne faut pas confondre (( un grand mathématicien avec un habile mathématicien ». En 

revanche, si l'on s'en tient A (( une autre géométrie, une géométrie intellectuelle N, croire à un perfectionnement du 

jugement consécutif aux progrés scientifiques est totalement extravagant. Niant que le déroulement historique 

permette d'établir quelque critére distinctif que ce soit concernant la sQretd du jugement humain, Chateaubriand 

soutient, à l'inverse, que l'avis d'un génie, c'est-Cdire un esprit divinement inspire, pése plus lourd que celui du 

tout venant de la philosophie. Or, dans les sciences comme dans Ies lettres, ceux A qui il a tté donné de faire des 

dCcouvertes significatives, sont a en général )) des esprits profondément religieux ou pénétrés d'esprit religieux. 

Ainsi, k savant Platon Ccrit que (( les houtes études ne sont pas utiles à tous, niais seulement b un petit nombre ua3r 

Hobbes affirme que les certitudes mathématiques ne sont pas plus sûres que les certitudes morales, et Bacon 

rappelle (( qu'une légére teinture de philosophie peut conduire à méconnaître l'essence premiére, mais qu'un savoir 

plus plein mene l'homme à Dieu uU3. Des esprits aussi distingués que Pascal, Newton, Buffon, Rousseau, et mEme 

Locke et Condillac ont, eux aussi, nourri des doutes sur la portée des sciences, en particulier sur celle des 

mathématiques, et insisté sur l'importance de la religion. Seule la foule s'entête, car (( on ne pourra jamais lui 

persuader qu'elle ne sait rien au moment où elle croit tout savoir »LU- 

Le scandale n'est pas tant la perfectibilité de l'homme que la prdtendre (( indéfinie », aussi de Bonald s'oppose- 

t-il lui aussi il ceux qui prétendent qu'il s'agit 18 d'une nécessité de fait, résultant d'un développement historique 

dont l'homme serait le principal moteur. Contre Condorcet qui rêve t'avenir, il se fait fort de s'en tenir à une 

Ibid. p 954. 

830 Chateaubriand, Génie du Christianisme, op. cit.. Premibe Partie, L i m  1. Chapitre 3, p 66. "' Ibid. p 67. 

83' Ibid. Troisiéme Partie, Livre II, Chapitre 1, p 297. 

833 Ibid 



approche qu'il juge plus positive en entreprenant d'examiner les consdquences de sa politique. 

Dedére le tintamarre du marteau maçonnique )> attaquant le trône et l'autel, de Bonald perçoit une analogie 

entre l'Esquisse et I'Apocui'ypse, celle-lh meme qui existe entre la Déclaration des droits et ~ 'Évan~i~e .  Et d'accord 

avec Rousseau pour dire qu'on n'est pas plus vertueux ou plus maître de ses passions qu'on est plus savant, il 

accuse Condorcet d'élitisme : l'avenir des innocents n'est, en effet, guére radieux, car (< s'il faut être savant pour 

être heureux, les faibles d'esprit sont condamnés au malheur)). 11 y a surtout imposture scientifique et abus d'un 

pseudo pouvoir menant au chaos : 

[...] la passion de dominer s'accroît avec les moyens de la satisfaire ; et cette passion dans le savant et l'homme fort 
est la mtme dans son objet, et ne diffère que par les moyens. Les savants ont la passion dc dominer par leurs opinions 
ou par l'esprit, comme les forts ont la passion de dominer par le corps ou par la force ; et c'est parce qu'il y a quelques 
savants qui veulcnt dominer par la supdnorité de leur esprit sur la faiblesse morale des autres hommes, qu'une 
intelligence, un esprit géntral, pouvoir de la socitté des intelligences, est nécessaire pour dominer tous les esprits 
particuliers [...] parce que 18 oSi tous vculent dominer avec des volontés Cgales ct des forces inégales, il faut qu'un seul 
domine, ou que tous se dttniisnitmS 

Erreur encore, lorsque Condorcet prétend que le bonheur résulte (( dum ce progrès indejini de i'industrie et du 

bien-être )) : la misére actuelle des parisiens ruine les espoirs placés dans les progrès de la chimie, et confîrme plutôt 

la Théorie du Pouvoir du vicomte sur les risques résultant d'un accroissement trop rapide de la population malgré le 

développement des colonies. Toute la politique prdtendument scientifique de Condorcet trahit son a fanatisme D et 

son opposition au perfectionnement d'une société dont elle nie les rapports necessaires D. Non content de r&er 

d'une prolongation scientifique de la durée de la vie humaine, il envisage encore de limiter les naissances, décision 

hisant injure à la puissance conservatrice de la nature et aux enfants qu'il dit des « êtres inutiles et malheureux ». 

Evoquant les sauvages d'Amérique septentrionale repoussant la civilisation, Condorcet conclut que (( réduits il un 

petit nombre, repoussés eu-mêmes par les nations civilisées, ces peuples fiiront par disparaître entihment, ou se 

perdre dans leur sein »836. De Bonald objecte, demandant si la philosophie donne plus le droit que le christianisme 

de (( dduire à un petit nombre, et de faire disparaître les paisibles habitants de ces terres éloignées ». 

Paradoxe du progrès des sciences : vraies parce que sciences, provisoires parce qu'en progrés ; donc sûrement 

fausses. Ainsi, écrit Chateaubriand, M les systémes succederont éternellement aux systémes, et la vérité restera 

toujours inconnue na', par conséquent « qu'y a-t-il de moins positif que les sciences dont les systèmes changent 

plusieurs fois par siécle ? nm8. Situation prdcaire et humiliante pour l'orgueil des u homme estimables n qui font des 

découvertes comme pour (( la foule qui en jouit N. Et ces systémes ne sont pas seuls promis A une corruption 

indéfinie : les expériences, de la science positive, sont, elles aussi, sujettes A de telles vicissitudes : 

[...] dans ces sciences appelées positives, l'expérience du jour n t  détruit-elle pas l'expérience de la veille ? [...] Les 
sciences qui ne s'occupent que des propridtb des corps voient vieillir dans un instant leur systtme le plus famcwc En 

834 Ibid, p 298. 

835 De Bonald, a Économie sociale Supplément aux DM Premières parties de la thdorie du pouvoir u. op. cit.. p 727. 

836 Ibid, p 737. 

837 Chateaubriand, Génie du Christianisme, op. ci&, Troisième Partie, L im 11 Chapitre 1, p 296. 

838 Ibid, p 301. 
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chimie par exemple, on pensait avoir une nomenclature dgulièrç et I'on s'aperçoit maintenant que I'on s'est 
t r ~ m ~ ~ . ~ ~  

Relativité et inconstance des sciences sont encore renforcées par l'égarement des hommes ii leur sujet, venant à 

prendre le signe pour la chose ou le roman pour le fait. Visant une science articulée autour de la langue des calculs, 

Chateaubriand dénonce les prétentions séculières d'une science symbolique : les mathématiques « ne sont en effet 

que des signes généraux d'idées qui nous épargnent la peine d'en avoir, des étiquettes numériques d'un trésor que 

l'on n'a pas cornptd, des instruments avec lesquels on optre, et non Ies choses sur lesquelles on agit bUO. Buffon est 

invoqué pour avoir souligné, B juste titre, que I'on n'est pas savant parce que I'on cornait a des expressions 

symbotiques et des phrases savantes » et que l'on a tort de confondre les échafaudages 1) menant B la science avec 

la science elle-même. D'ailleurs, si l'on prête attention à leur méthode, on découvre dans ces constructions 

artificielles tant d'indices trahissant la faiblesse des sciences analytiques et leur penchant pour la corruption. 

Quand a on sait que nos sciences décomposent et recomposent, mais qu'elles ne peuvent composer nu', peut-on 

contester ce contraste révélant la stérilité du savant face & la géndrosité du compositeur excellant dans les beaux- 

arts ? Et la conséquence la plus grave de cette fallacieuse réification des symboles, si neite dans les classifications, 

est de transférer la rhlité accordée au signe, à sa partie physique. Funeste confusion qui a engendré ce monstre sans 

cœur qu'est le naturaliste athée v,  et menace d'entraîner la jeunesse dans les bas-fonds du matérialisme. 

La prétendue utilité des sciences est un leurre. Pas plus que les prdcaires echafaudages théoriques des sciences, 

les propriétés des cercles et des triangles n'ont le pouvoir d'influencer ces hommes utiles A la vie que sont ministres, 

magistrats, classes civiles et religieuses. L'efficacité morale d'un volume d'abstractions mathématiques ne peut en 

rien rivaliser avec une page de Bossuet. Même l'utilité des arts mécaniques est indament surévaluée : ce n'est pas il 

la machine qu'on est redevable des richesses de l'agriculture, mais $î la sueur du fermier. Les avantages des arts 

mdcaniques sont réels, mais il importe de se rendre compte que (( nous attribuons faussement iî nos sciences ce qui 

appartient au progres naturel de la sociéte nM2. 

Chateaubriand peut même anticiper sur les néfastes conséquences de l'abus des sciences. Telle est la loi, car 

c'est M 1 'arbre de la science qui produit la mort r". La divergence est alors irrémédiable : les beau  arts n nndent 

nos jours merveilleux, attendrissent nos âmes, nous font pleins de foi envers la Divinité 11, alors que la science 

« desstche le caur, désenchante la natm, mene les esprits faibles & l'athéisme et de l'athéisme au crime D ~ .  

L'abus des sciences, efficace sur la masse des fàibles alors que les génies inventifs (et donc vertueux) sont tipargnés, 

se retourne contre les intempérants. Avant Faust et de Frankenstein, l'influence déiétére des sciences atteint leurs 

disciples car (( les esprit géométriques sont souvent faux dans le train ordinaire de la vie, mais cela vient même de 

839 Ibid. p 304. En note de bas de page. Chateaubriand précise ses allusions : la distinction entre acides au suffixe en cru et 
ceux au sufixe en iques est mise en question, Berthollet est sur le point de prouver que l'azote n'est pas une (c essence simple " 
composée avec le calorique. 11 n'y a qu'une certitude, affirme le malheureux romancier, sous estimant encore bien trop 
l'dvantscence des sciences, le calorique tend sans cesse A distendre les corps. 

840 Ibid, p 300. 

841 Ibid. p 305. 

842 lbid, p 301. 

843 Ibid. p 307. 
844 Ibid, p 298. 



leur extrême justesse ». 

Pour invalider les arguments utilitaristes et rabattre l'arrogance des sciences positives, de Bonald rapporte lui 

aussi toute innovation A la providence divine réglant l'Histoire. Pour ce faire, il oppose les arts aux sciences en 

denonçant déjà t'hérésie des Encyclopedistes qui ont osé faire suivre l'article (t Religion » par la rubrique 

« Reliure D et tentt de hisser les arts mécaniques au rang des beaux-arts. De Bonald a trop le sens de :a supdriorité 

de la thdorie, pour toférer l'élévation des arts mécaniques, moyens subordonnés aux sciences et donc moins nobles 

car (t moins purement intellectuels ». Autant placer sur un pied d'égalité l'obéissance routiniére à des régles, le 

travail obscur d'une main industrieuse et (( la pende de l'art qui appartient A des sciences que l'artisan ignore )) et 

dont l'éclat est le privilège « des hommes faits pour en apprécier les beautés ». Les arts mécaniques doivent rester A 

leur juste place, la vie quotidienne, dans sa plus vulgaire instnimentalitd. 

Remis au rang qui leur revient, c'est-Mire attachés ii des âmes simples, les arts ne révelent que mieux la 

bienveillance d'me providence intervenant quand et où bon lui semble. Les tiilgurences du génie authentique, 

toujours singulitres, sont ainsi comme cornpltt~es par une générosité dguliére assurant la perpdtuation globale de 

I'espéce humaine. Comme l'ouvrier, k sauvage sait faire, mais ne sait que faire ; il parvient ainsi A satisfaire ses 

besoins, h fabriquer un canot ou une cabane, mais son activité ne reussit qu'en raison de l'intervention de la 

puissance divine. il n'y a ni conquete humaine, ni progrès meritant, il n'y a que la permanence d'un fond antérieur 

aux speculations et aux actions humaines : 

C'est d'après ces memes connaissances qui ont, et de bien longtemps, précédt nos thdories et nos explications, 
que te paysan, loin des savants et des sociétés, pratique avec confiance ce qui souvent est pour nous m a t h  il 
discussion et B probltmt [...] et quoique les philosophes soient portés B regarder toute ccae pratique immémoriale 
comme une routine [...] il est aisé de remarquer que leurs prttcnducs ddcouvertes n'ont, heureusement sans doute, rien 
changk il la pratique gtnéraie et constante dcs premiers et des plus ndccssaircs dcs arts, dont les progrts sont dus 
plut& ii l'industrie successive de ceux qui les exercent, qu'aux lumidrcr de ceux qui dissertent sur leurs p r o ~ d ~ . u 5  

De Bonald peut ainsi tenir tete aux arguments utilitaristes rapportant le progrés uniquement A la puissance 

humaine, mais utilité n'implique pas bonte et l'homme ne contrôle pas plus le destin des sciences qu'il ne connaît 

son propre avenir. Certaines consdquences morales des sciences révèlent leur dévoiement, car M les sciences et les 

arts peuvent orner et embellir la sociétt, mais [...] ne la conservent pas, puisque l'utilité la plus immddiate des 

sciences [de cafmr] et des arts est de favoriser l'extension du commerce et les progrès du luxe, qui en corrompant 

l'homme détruisent la societé »=. De Bonald puise ainsi dans un argumentaire apparente i î celui de Rousseau ou de 

Bernardin de Saint Pierre, où il s'agit moins de dénigrer les sciences ou de contester 1'utiIité des arts que de 

constater et de préserver l'ordre naturel menace par de vaniteux apprentis sorciers. La société naturelle, 

contrairement au chaos révolutionnaire, est une hiérarchie plus soucieuse de l'esprit que de l'utilité. Ironie du sort, 

c'est la reconnaissance innée de ce primat de l'esprit qui fait que les hommes : 

[..,] ont donnC le pas aux physiciens, aux architectes, aux peintres sur les charpentiers, les boulangers, les tailleurs, 
incomparablement plus utiles. Rien ne prouve mieux le sentiment qu'ont Ics hommes de la spiritualit6 de leur Çtre, 
que cette opinion géntde sur l'arrangement des diverses proftssions dans la société; et c'est une étrange 

845 Ibid. pp 309-3 1 O. 

846 De Bonald. a Économie soeiak Supplhent aux Deux Premières parties de la thdorie du pouvoir u, û5we.r Compfètcs, 
Tome III, Paris, Edition de l'Abbé Migne, 1859, p 728. 
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inconséquence que celle des savants occupés de sciences qui supposent de grands efforts d'intelligence, et qui ne 
voient dans l'homme qu'une masse organisée et sensible. 

De meme, dans les professions publiques le grade est d'autant plus honorable que l'homme intelligent est plus 

Malheureusement, en ce début de siécle on croit naturaliser l'homme en sacrant la sensations et on humanise 

1 s  animaux en leur attribuant une intelligence. La politique n'échappe pas à cette corruption gdnérale : le nombre 

est prépondérant alors que seule importe l'unité du corps social et du commandement. D'où ce triste tableau : 

« l'univers, sans chef, [...] vaste république fondée sur la liberté des appétits et l'égalité des instincts ». 

De Bonald, qui écrit ici pour la classe de langue fkançaise et de littérame de l'Institut, souligne l'urgence 

d'une classification des sciences où ni les sciences physico-mathématiques, ni la physique, ni a forriori la 

physiologie, ne tiendraient le premier rang. La philosophie et ses annexes doivent redevenir, comme ii I'dpoque 

médiévale, servantes de la théologie, et les hommes publics sont appelés à tempérer leur engouement pour les 

sciences physiques (( que l'on peut appeler domestiques )> et qui n'ont donc rien à faire sur la scéne politique. 

Comme nombre de ses contemporains, le vicomte asph A la révelation de (c Ia premiére de toutes les sciences, 

la science par excellence, la science de la société nU8. L'erreur est seulement de la chercher ailleurs que dans la plus 

morale de littératures et oublier que la religion est la science premihre, englobant donc la science politique. En 

somme, le grief de Bonald contre les philosophes et leur prétention ik maîtriser l'homme et le monde, s'articule 

autour de (( la grande question qui divise en Europe les hommes et les sociétés », l'alternative entre N l'homme se 

fair lui-même et fair la société, [et] la socidté se fait elle-même et fait l'homme ». De Bonald prend position en 

faveur de la seconde option et accepte le jugement de la positivité historique, espérant que (( bientôt peut-être les 

dvdnements confmeront ou andantiront les systémes nU9. 

Face A l'illusoire supériorité des sciences et des arts, les lettres ont pour elles l'avantage d'être des verités 

durables. Un bel ouvrage de litterature reste dans tous les temps 1) écrit Chateaubriand, contrairement ii aux 

sciences qui s'abandonnent à une Iégéreté et des fictions censées être l'apanage de ces belles-lettres qu'elles 

regardent parfois d'un peu haut. En effet, par delà son versant pratique, la géométrie est une discipline spéculative 

« qui a ses jeux, ses inutilités et, pour ainsi d k  ses romans comme les autres sciences nUO. 

Oubliant un instant l'orgueil et l'ignorance du peuple, Chateaubriand plaide aussi sa cause contre les 

prétentions hégemoniques des sciences et des savants, particulitrement néfastes quand il s'agit de (( porter la rigidité 

gdomttrique dans les rapports sociaux n"'. Heureusement, les peuples, M par un instinct gdnéral, font marcher les 

lettres avant les sciences ! 1)". Et comme ce gout se retrouve. selon Chateaubriand, chez tous les peuples de tous les 

temps, un engouement passager pour les sciences ne doit pas Faire illusion, surtout B une époque ou il ne s'agit plus 

de divertir des mondains ou des oisifs, mais d'atteindre au cœur un peuple ignare. 

~ 4 '  De Bonald. n Économie socide. Législation primitive. Troisihe partie. De I'Cducation dans la sociétk. Chapitre Il u. in 
aCuvres Complètes, VoI 1, Paris, Edition de i'Abbé Mignc, 1859, p 1359. 
848 Ibid. p 301. 
" 9  De Bonald, « Économie s i a i e .  SupplCment aux Deux Premières par th  de la thtons du pouvoir 11, û5wres Cont@ètes* 
Tome 111 Paris, Edition de  1'AbbC Migne, 1859, p 742. 
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De Bonald estime lui aussi qu'il est temps de dissoudre ce qu'il appelle l'enthousiasme scientifique et de 

dénoncer le relativisme du contrat social en montrant l'immoralité des doctrines inspirées par la philosophie du 

XVHIe sitcle. Ici aussi, la positivité historique permet de retracer la corruption des lettres et la montée de 

l'arrogance des sciences matérielles jusqu'à une esptce de scission entre les sciences et les lettres. La 

dégénérescence des lettres - le terme étant entendu au sens large - est immédiatement transposée au domaine moral 

par une analogie autorisde par un principe que Mm' de Sta&l ne désavouerait pas, principe (( vrai puisqu'il est 

fécond' fécond parce qu'il est vrai, [et qui est] que la littérature est l'erpression de la société )lm'. Ce qui vaut pour 

les letires vaut donc pour la morale. 

Comme l'indique déjà la synonymie des termes u sciences 1) et lettres », valable jusqu9« au siécle de Louis 

XIV v ,  leur rapport étroit n'est pas institutionnel mais découle nécessairement de la nature du langage : [...] la 

science est lefond, et les lettres sont la forme. L'une est la pensée. les autres sont l'expression uLU. Une divergence 

est donc suspecte, car La parole est [..-] dans le commerce des pensées, ce que l'argent est dans le commerce des 

marchandises, expression réelle des valeurs parce qu'elle est valeur elle-meme )bus. Filant la métaphom fiduciaire, 

de Bonald précise encore que l'abondance du vocabulaire n'est que profusion de M la petite monnaie du langage », 

alors que le fond se concentre dans les expressions premieres et généraies qu'affectionne (( la haute poésie, qui parle 

le langage le plus noble et le plus relevé vW. Dans l'antagonisme classique opposant, comme sources humaines du 

langage, les génies inspirés et le peuple tyran des langues, de Bonald choisit la premiere option pour la meme raison 

qui l'avait poussé à préférer la théorie aux arts mécaniques. Les seuls nt5ologisrnes qui ne soient pas des perversions 

de la langue sont le fait de génies divinement inspirés, (( premiers de tous dans la hiérarchie des intelligences 

humaines », et « grands seigneurs qui ne manient que de l'or nU7 et non du papier monnaie. A charge ensuite aux 

acaddmies d'entériner ces géniales productions. Si cette position est académique jusque dans sa dénonciation du 

verbiage révolutionnaire, elle rejette cependant la trop généreuse extension (( Idéologique )> du mot langue aux 

langues artificielles des sciences. La science restera une, non pas sous l'égide d'une Idéologie mâtinée de 

physiologie mais sous celle de la théologie. 

Avec le renouvellement des études, note De Bonald, l'emphase fùt mise sur le fond au détriment de la forme. 

Le style, c'est-à-dire la forme des lettres, était obscur et difficilement accessible à d'autres que ceux que l'on 

appelait savants et qui étaient N des thdoiogiens, des jurisconsultes, des publicistes, des critiques ou même des 

commentateurs d'ouvrages purement littéraires D". L a  situation commença ii se gater avec l'irruption d'hommes 

(C d'un esprit exercé, aiguisé même par les passions [...] et voulant à tout prix faire entendre leur science à ceux 

mêmes qui n'étaient pas savants [.,.] ». Ce souci les incita ii rechercher l'agrément et la clartt. Conséquence : la 

sobre austdrité de l'érudition fùt émaillées d'expressions gracieuses. D'où une premiere dénaturation du lien entre le 

852 Ibid, p 302. 
"' De Bonald, r< Du Tableau Liatraire de la France au Dix-huitiéme Sitcle, Propost pour Sujet au Prix dlElogusnce par la 
Seconde Classe de l'Institut (Mai 1807) D, G5uvres, Paris, Adrien le Clerc, 1854, Tome 1, pp 329-330. 

De Bonald, « Des Sciences, des Lettres et des Arts (Mai 1807) D, GZuvres, Paris, Adrien le Clerc, 1854, Tome 1, p 295. 
De Bonald, a   con or nie sociale : Ldgislation Primitive ". Euvres Complètes, Torne f ,  Paris, Edition de I'Abbt Migne, 1859, 

pp 1082. 
" De Bonald N Du Tableau Lintraire de ta France au Dix-huititme Siècle.. ", op. cit., p 335 
"' Ibid, p 335. 



fond et la forme : 

C'est h ce style dont la science moderne n'avait pas jusqu'alors offert de modtles. B ce style qui fait parler aux 
savants la langue du peuple, et quelquefois aux sciences, meme les plus graves, le langage des passions [...] qu'il faut 
principalement rapporter les succès des premiers réformateurs, et la vogue dcs sophismes du XVIIIC siècle. Alors on 
dut commencer i se servir indiff€rcmment du mot lettres pour désigner les sciences, ou du mot sciences pour désigner 
les Iettrts, parce que la science &ait devenue plus littéraire et plus ornée, ou la littérature plus savante ; et que la 
science offrait des modtlts de l'art d'tcrire, et le style des modtles de l'art de présenter la pensét. 

La suite confirme cette amorce de dissociation entre fond et forme oO Bonald négocie subrepticement un 

abandon de la )) science - qu'il souhaite restaurer - au profit N des )) sciences. Alors que jadis l'emphase portait sur 

le fond, les hommes du siècle 6coulé inversent cette tendance, situation propice I l'apparition du très superficiel 

(( bel-esprit n, antith&se méprisable du génie et de son authentique profondeur spirituetle : 

[...] car on a dQ considtrcr Ics nouvelles productions par leur c8tt le plus brilIant, et l'on a dit de leurs auteurs qu'ils 
cultivaient les lettres. On les a appel& hommes de lettres, littérateurs, denomination inconnue au sitclc précédent ; et 
comme il y avait eu, dans les premiers temps des savants sans Iitttratuic [...] il y a eu, dans le dernier, des litttrateurs 
sans vtri table sciencess9 

L'appellation d'a homme de lettres D devînt, à proprement parler, sans fondement, tout au plus un titre usurpé, 

une rodomontade qui classe un homme sans le placer ». Le scandale eQt pu s'arrêter IB et n'être qu'un avatar de la 

vie mondaine s'il ne s'avait pas étt! double d'une usurpation dans l'ordre des sciences. Beaux-esprits et littérateurs, 

ennemis jures de ta religion, de la politique et de la morale, s'attachèrent surtout il des sciences encore négligées où 

ils espéraient se faire un nom : 

Les sciences physiques furent donc les seules sciences, et les hommes qui les cultivaient, les savants par 
excelltncc. Le naturalisme, ou plutôt le mattrialisme, qui faisait le fond de toutes les nouvelles doctrines, gagnait 
quelque chose h ccs dtnominations ; et les gens de Iettrcs satisfaits de Icur partage' ne cherchaient point i troubler les 
savants dans la possession exclusive de la science. Les mthtmatiques, ct tout cc qui cn dtpend, prirent les rêncs de la 
science, sous le nom de hautes sciences, de sciences exoctes, quoiqu'elles nc soient pas dans leur genre plus exactes 
que d'autres sciences dans le leur, et qu'elles soient surtout bien moins hautes dans leur objet." 

Le probléme de l'origine du langage fournit à de Bonald une preuve analogique de l'existence de Dieu, et ainsi 

la voie d'un retour à la plus vraie des sciences. Rousseau, B qui il y a bien des griefs à adresser, a cependant eu le 

mérite d'avoir clairement posé le probléme et de ne pas avoir tergiversé sur la solution : 

La mdtaphysique moderne a fiiit un grand pas en prouvant que l'homme a besoin de signes ou mots pour penser 
comme pour parler ; c'est ;1 dire que l'homme peme sa parole avant de parier sa pende, et c'est ce qui fait qu'il 
s'tnonct avec peine toutes les fois qu'il veut rendre dans une langue ttrangtre ce qu'il pense dans sa langue 
maternelle. II en résulte que l'homme n'a pas pu invcntcr les signes, puisqu'il ne peut inventer sans penser, ni penser 
sans signes. [...] 11 faut donc recourir A un autre etre que l'homme pour expliquer, [...] l'art de parler sa penste, 
particulier B l'homme seul et commun A tous les hommes [...la6'. 

Cette thèse sur l'origine divine du langage se double de conceptions que les Idéologues ne désavoueraient pas : 

point de pensée sans parole ni de parole sans pensée et point de parole humaine sans support matériel. Ce sont 18 

des lois de la Nature, il n'y a pas B y revenu : 

"' De Bonald, u Des Sciences, des Let- ct des Arts (Mai 1807) », op. cit., p 295. 
Ibid, p 296. 
Ibid p 297. 

"' De Bonald, « Essai Analytique sur les Lois Naturelles de L'Ordre Social u, in CEuvres Complètes, Tome III Paris, Edition de 
l'Abbé Migne, 1859, p 973. 



C'est une loi gtntrale de l'ordre social ou moral. que l'homme tel que nous le connaissons (et nous ne pouvons 
pas connaître un homme autre que nous, ni raisonner dans cette hypothése), que l'homme, dis-je, connaisse la parole 
qui l'exprime ; et c'est une loi g6ntrale de l'ordre physique et du monde des corps, que utte parole soit manifestde 
par des signes que le son transmet B I'ouTe, ou que des figures tracées présentent aux yeux, et que parole soit 
parlte ou tcrite par des Ctres semblables B I'homme qui parle ou qui &aitw 

L'usage de la parole est donc éminemment public. Face aux doctrines en vogue, dont celles des Idéologues, de 

Bonald défend une position mixte entre la doctrine des idées innées - il oppose B toute tentative de fondement B 

partir du cogito, l'apprentissage préalable de l'usage de «je )) - et le (( matérialisme O, label regroupant tous les 

courants d'inspiration empiriste, concédant trop il la matière. S'appuyant sur l'analogie qu'il voit entre pouvoir et 

langage, il rejette aussi bien l'absurde (( roman )) de Condillac que la doctrine, bien évidemment protestante et 

individualiste, de Rousseau, (c le sophiste de Genbve, puissant il détruire uw, qui voit dans l'homme pensant un 

animal dépravé ayant cependant des vérités gravées dans le cœur et la capacité d'entendre des voix - immatérielles - 
ne s'adressant qu'B lui. Importe surtout de tirer les conséquences du paradoxe du langage : pas de loi sans cause : 

Si le genre humain a primitivement reçu la parole [...] il est de toute ntcessitt qu'il ait reçu avec la parolc, la 
connaissance de la vtritt morale. II y a donc une loi primitive, fondamcntalc, souveraine, une loi principe [...]. 11 y a 
donc une socittt ntccssairc, un ordre n d c d r e  de lois et de devoirs. Mais si l'homme au contraire, a fait lui-meme sa 
parole, il a fait sa loi, il a fait la socidté, il a tout fait, il peut tout dttruirc [...] Si la parole est d'invention humaine, il 
n'y a plus de vtritb ntcessaires, puisque toutes les vdrités nécessaires ou gtndrales nous sont connues par la parole, et 
que nos sensations ne nous bansrnettent que des vCrit& relatives et particulitm. II n'y a plus de vtrités gtomttriqucs 
[...]. II n'y s plus de vtrités morales [...] II n'y a plus de vent& historiques." 

De Bonald n'est pas non plus tres éloigne de certaines theses des Idéologues quant & la langue universelle : 

rêver d'une langue p&aite, parce que naturelle et analytique, est une chimére dramatique. Et l'espérer II l'abri des 

préjugés révéle surtout, aussi paradoxal que cela puisse paraître, un préjugé aussi tenace qu'injustifiable l'encontre 

des préjugés. En effet, de meme que le sauvage a des connaissances a avant nos théories et nos explications », 

[...] la langue [naturelle] n'est pour nous qu'un prejugd que nous recevons sans examen, et meme anttrieurement B 
toute facultt d'examiner : les mots qu'elle renferme sont autant d'idtes, et ces iddes ne peuvent etrc que des prtjugés. 
11 faut cependant que les savants se résignent B les recevoir comme les ignorants, ou qu'ils renoncent B se faire 
entendre des autres hommes ou B lw entendre.M5 

Contrairement au jargon des sciences positives, la morale bien comprise ne parle pas N une langue technique 

étrangere à la littérature proprement dite » ; elle ne procède ni comme (( les unes, par axiomes, par théoremes, par 

corollaires ; [ni comme] les autres par nomenclatures et classifications d'espèces et de genres Rigidite et 

technicitè des langues des savants autorisent des doutes quant leur perfection et aux succés politiques B escompter 

de leur usage systdmatique. Qui plus est, les sciences prétendues naturelles ont une déficience verbale significative & 

laquelle elles pallient en recourant à des accessoires : (( figures )) de la géométrie, (( expériences )) de la physique, 

(( collections )) de l'histoire naturelle. Compare à l'expressivité morale de la littérature, ce manque, mal compensé 

par cet attirail d'auxiliaires, révéle les lacunes spirituelles de sciences indûment surestimees. A l'inverse, harmonie 

de la forme et du fond, fluidité du style, et naturel authentique sont le propre de la seule science morale qui parle au 

cœur et à la raison. Face l'expression laborieuse des sciences wsitives, ta force des lettres révkle la puissance du 
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verbe pur, expression incontournable de l'Esprit : 

[...] la thdologie, la morale, la politique, la jurisprudence, l'histoire, ne peuvent être cnseignh que par la parole, de 
quelque manikre qu'elles soient introduites dans l'esprit. Aussi ces sciences s'expriment dans fa langue de la 
conversation ordinaire, et peuvent employer toutes les formes du style simple ou éIevC, tempéré ou énergique, 
gracieux ou ~thhnent .~ '  

Le caractere limité des démonstrations mathématiques ne doit donc pas occulter l'universalité de la force de la 

langue naturelle, seule persuasive et riche de promesses pédagogiques : 

Ces verités [morales ...] ne se démontrent pas de la mtme manitre que le carré de l'hypotdnust (...] mais elles se 
ddmontrent la partie la plus Clevtt de notre intclligencc, h notre raison ; elles se dCmonvent avec la meme certitude 
que les vCritb géomttriques, par une suite d'inductions et de conséquences si naturelles et si évidentes qu'elles sont 
~mpriscs par les enfants a la hommes les plus simplesw 

Chateaubriand développe un argumentaire similaire pour faire valoir un relativisme qui n'est en rien un 

conventio~alisme mais seulement le reflet dispersé d'une complexité dont le détail échappe 11 l'homme. A 

l'absolutisme mal placé, aux généralisations désincarnées, aux skheresses de l'analyse, Chateaubriand oppose la 

diversité et la relativitd des vérités morales et politiques. Aucune ombre de probabilisme non plus, seulement la 

dénonciation des excts de ceux qui veulent juger d'aprés les principes quand il faut regarder aux conséquences. 

L'esprit géométrique s'égare en cherchant h imposer sa vérité « simple )> et analytique, alors que la vérité morale est 

«complexe» et exige la densité d'une vue synthétique. Essentiellement symbolique, le calcul ne témoigne en rien de 

la force de pensée du mathématicien, mais plut& de sa faiblesse et de son aveuglement : recourir h des expressions 

qui ne sont que des abrégés N -et souvent s'y perdre - témoigne d'une capacité de pensée limitée, inapte à saisir 

la totalitk, et se fourvoyant à coup sûr quand elle prétend tendre vers l'infini. 

On sait que du vivant du savant sécheresse d'esprit et impuissance à créer ou à composer, sont le signe de la 

malédiction que les sciences font peser sur lui. D'un point de vue posthume, sa situation n'est guére plus brillante : 

« sa gloire est née sans ailes ». Quelques vers suffiront pour assurer au poéte une célébrité éternelle et la 

perpétuation de ses offrandes à l'humanité ; le savant, lui, ne laisse le plus souvent de nom que gravé sur une 

machine ou un fourneau, (( à peine connu pendant sa vie, [id est oublie le lendemain de sa mort »M9. 

Quelles conséquences tirer de cette diatribe, comment éviter a la confusion à force de méthode, et la multitude 

des conclusions particuliéres [qui] nous empêche d'arriver B la conclusion générale »"O? Hormis quelques 

(( geomètres inventeurs N divinement inspirés, la masse doit désormais accepter d'être lucide : (< toute pénible que 

cette vérité puisse être pour les mathématiciens il faut cependant le due : la nature ne les a pas faits pour occuper le 

premier rang M. Que ceux qui ont encore la prétention de légiférer au nom de la science s'en tiennent à leurs piétres 

études. 
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Qu'en est-il alors de l'bducation, sujet ii l'ordre du jour? Plut& que d'enseigner ces vérités absolues qui 

bouleversent la société », écrit Chateaubriand, plutôt que de remplir la tête des e n h t s  de formules et de nombres 

qui ne lui représentent rien, plut& que de ((tarir la source des idées mêmes [...], de gâter le plus beau naturel, 

d'éteindre l'imagination la plus féconde, de rétrécir l'entendement le plus vaste », plutôt que de céder à l'illusion 

croyant possible de classer des idées avant meme d'en avoir, mieux vaut pour l'enfànt i( d'abord des notions claires 

de ses devoirs moraux et religieux [... et lui enseigner] les lettres humaines et divines u"'. AprZs (( les principes 

certains N, on verra pour la g&om&trie. 

Selon de Bonald, opter pour l'ordre et la morale (vraiment) naturelle demande, en matiére d'éducation, d'éviter 

des excés aussi absurdes que des programmes qui (( changeront si l'on n'y prend pas garde, une nation de Français, 

en un peuple de géométres et de naturalistes », et détourneront l'homme de (( sa propre intelligence qui gouverne 

l'univers, raison de ses devoirs et motifs de ses vernis n". Et vu la puissance de la langue naturelle. le projet de 

faire dependre un trés problématique consensus politique sur un calcul largement inintelligible parait aussi insensé 

que d'appliquer à I'éducation une néfaste inversion de toutes les valeurs : 

De Id le vice justement rcprocht A I'éducation moderne, dc faire des sciences de mesure et de calcul, utiles au petit 
nombre, le fond de l'instruction pour tous : étude sttrilc et solitaire, dans faquelle l'esprit se dcsstchc, se consume sur 
des abstractions muettes pour la raison comme pour le cœur, et devient quelquefois inhabile concevoir les hautes 
vCrirh et la grands sentiments de la 

Comment, demande De Bonald, peut-on prétendre enseigner la langue des calculs si les idees correspondantes 

font defaut ? Condorcet qui compte établir l'harmonie sociale sur ta base d'un assentiment général fondé sur des 

preuves calculées et des vérités démontrées, ou bien suppose déjà acquis ce qu'il veut instaurer - fa maîtrise par le 

peuple des techniques du calcul - ou bien l'impose sans tenu compte de l'assentiment de celui-ci. Dans un autre 

registre, de Bonald réactive donc le paradoxe de l'école obligatoire pour un peuple libre. Surtout, l'espoir mis dans 

des (( moyens d'instruction si généraux et si faciles », et censés aboutir l'illumination des esprits par l'usage d'une 

même langue est aussi vain que prétendre calculer (t la résistance incalcutable des passions ». D'ailleurs, Condorcet 

reconnaîtrait la contradiction quand il declare que (( ies uns peuvent avoir le besoin d'être instruits par de plus 

éclairés, et d'être gouvernés pur de plru habilrc nS7'. Autant reco~aître que toute socidte l i d e  A elle-même est 

soumise à ta passion de dominer et admettre sagement a la nécessite d'un pouvoir général, comprimant par une 

croyance commune toutes les opinions particuliéres de ceux qui veulent instruire les autres, et d'une force générale 

comprimant ceux qui veulent les gouverner )>. Le rêve des Lumiéres d'une perfection politique trahit surtout 

l'amour-propre et l'ambition du philosophe car si les sciences perfectionnent la société, il est naturel que les 

savants la gouvernent [...]umS. Mais laisser gouverner des savants prétendument éclairés et ivres des promesses du 

pouvoir, mais incapables de se faire entendre faute de parler la seule langue intelligible ne laisse le choix qu'entre la 

force ou la soumission la plus servile. Car : 
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II n t  faut pas oublia de remarquer que le philosophe en supposant que les uns qui wonr besoin d'être instruits 
ne se laisseront pas conduù.e, ct que les autns qui auront besoin d'ëtres gouvernés, ne s'abandonneront pas 4 leurs 
gouvernants avec une meugk contance, Ctablit en principe dans la société, la révolte contre I'autoritd soit religieuse 
soit politique, le droit de juger ses m a î t r ~  et de désobtir & ses chef% ; et par IB il constitue l'anarchie, soit dans les 
opinions, soit dans les actions extdrieur~s."~ 

Des simplifications aussi abusives que dire « parce que la conscience ne sera plus qu'une équation, la morale 

ne sera plus qu'un problème nEn, aboutiront à un chaos dtbordant bient6t le domaine de I'dducation et contaminant 

l'ensemble d'un systkme politique fonde sur des principes a w i  fallacieux. Étonnant sophisme, encore, que de 

prdtendre possible que le peuple puisse à la fois exercer le pouvoir législatif et se soumettre au législateur. Derriére 

cette pirouette rhétorique « qui fait fortune auprés des demi-savants », de Bonald déchle le profond 

(( charlatanisme )) de Condorcet, son talent pour I'équivoque et sa tendance à faUe prendre ses désirs pour des 

possibilites. On glisse ainsi en permanence, note De Bonald, du vrai au vraisemblable, du physique au moral, de la 

certitude de ce qui est, l'espérance de ce qui doit être, des conjectures aux règles du devoir, de l'application de 

I'algebre dans la géométrie, A son applicabilité dans la politique. Ce procédd général révéle surtout la passion du 

savant : 

On a appliqud I'algtbre A la gtométrie, donc on l'appliquera B la politique ; on a calcult la résistancc des fluides, 
donc on déterminera avec prdcision la rtsistancc des passions [...] on a trouvt le semt dc déphlogistiquer quelques 
substances, donc on trouvera le moycn de prévenir l'effervescence d'une assembl& populaire, on fait de l'air pur ct 
sans mklange de p-ies hdttrogtnes donc on fera dcs sociCtés sans passions et sans orages [...] 

En somme, en voulant forcer le cours de la nature et en renversant Ie bon ordre des sciences, Condorcet et ses 

pairs n'œuvrent en rien au bonheur de l'humanite. Ce sont ew, et non les prêtres, qui produisent I'un de ces 

mouvements de l'Histoire que l'Esquisse appelait oscillation. 

Un génie 

Le principal souci de Saint-Simon, personnage notoirement c ~ n t r o v m é ~ ~ .  a et6 de régéndrer la société sur la 

base de la science et de l'industrie. Lui-même distingue deux époques dans ses travaux, la phase physiciste », 

allant approximativement jusqu'au début de la Restauration, et la phase libérale )) ou « industrialiste )) s'dtendant 

jusqu'à sa mort en 1825. Ces deux phases révélent non seulement l'orientation ghka le  de ses réflexions, mais les 

entités de ceux qui, selon ce pere présumé du sociaIisme, doivent diriger la société. Surtout, la diversité et les 

variations des vues de ce caractére haut en couleurs qui fiit plus prophéte ou visionnaire que penseur rigoureux, 

offient une remarquable chronique des prdoccupations et du style d'une époque. Avec raison selon nous, H. Gouhier 
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a jugé plus causeur n que « penseur )) cet homme si préoccupé par u la rekve des chefs et des pdtres en vue 

de la constitution d'une aristocratie du talent, seule naturellement digne de gouverner. 

Nt en 1760, Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, fera le voyage en Amérique, spéculera 

beaucoup sous la Rdvolution, connaîtra la prison socs la Terreur, et se retrouvera finalement niin6 quand, en 1798, 

son activité philosophique prend le dessus. Il s'installe alors en face de l'École Polytechnique pour approfondir sa 

connaissance des sciences des « corps bruts )) en profitant de la conversation des jeunes talents fiançais qui honorent 

son salon. Vers 180 1, l'heure est plutôt aux sciences des corps organisés. Ses entretiens avec le docteur Burdin lui 

ayant laissé entrevoir le r61e politique grandiose attendant la physiologie, il délaisse les (( brutiers n et s'installe près 

de l'École de Médecine où il tient un salon, particuliérement accueillant pour les savants. II confesse cependant que 

les rudes efforts déployés - w grande chére, bon vin, beaucoup d'empressement )) - ne lui permirent ni de profiter 

pleinement du talent de ses hôtes, ni de faire reconnaître les siens. En 1802, Mme de Sut1 est veuve, et celui qui se 

présente comme « l'homme le plus extraordinaire » propose éi celle qu'il estime « la femme Ia plus extraordinaire » 

un mariage devant donner naissance A « un enfant encore plus extraordinaire ». Mais, selon un biographe 

admiratip', Mm de Statl n'eut pas le mtxite de reconnaître le @nie qu'elle avait devant elle. 

Ses rapports avec les élites connaîssent des fortunes diverses, ses œuvres et nombreux plans de régénération ne 

rencontrant guére l'écho national et international attendu. Protecteur du jeune savant Simeon Denis Poisson, son 

auditoire parmi la jeunesse hautement scolarisée n'est pas quantité ndgligeable : Augustin Thierry, normalien, 

remplira de 1814 B 1817 les offices de secrttaire du maître jusqu.8 ce que lui succéde le jeune polytechnicien 

Auguste Comte, remplace aprés la rupture, par Olinde Rodrigues, un autre polytechnicien. Saint-Simon aura 

partiellement atteint l'un de ses buts, car l'École Polytechnique sera le vivier des p&res du Saint-Simonisme. Parler, 

comme le fait F. Hayek, de (( mentalité polytechnicienne D pour qualifier son entourage et son univers mental ne 

paraît nullement déplacé. 

Jusqu'en 18 14, il attribue la préponddrance politique aux savants. Mais la fréquentation de libéraux et 

d'économistes l'incite ensuite à se tourner vers ceux qu'il est peut-être le premier B avoir baptisé a industriels n qui 

sont tous ceux qui produisent donc essentiellement les ouvriers. L'année 18 16 verra la parution de L 'Industrie, dont 

A. Comte tiendra la plume pour le troisiéme volume. Lui succéderont deux autres journaux, Le Politique et 

L 'Organisateur. Vers la fui de sa vie la question religieuse envahit l'œuvre de cet étonnant Saint-Simon qui prétend 

avoir eu une vision de son ancêtre Charlemagne - déj8 un grand partisan de l'union européenne - quand ce n'est pas 

Dieu lui-même qui parle par sa bouche. 

Du N physicisme )) du maître jusqu'au Saint-simonisme de disciples un peu turbulents puis sagement rangés 

sous le second empire, existe une continuité que ne résument ni l'étiquette « socialiste D, ni le label (c libéral N. Selon 

nous, toute la pensée Saint-simonienne est surtout marquée par une philosophie constamment inspirée par 

l'administration fiançaise, aspect qui l'apparente parfois si celle des Idéologues. Centralisme, hiérarchie, et bientôt 

a catholicisme )) administratif (éventuellement M laïc N), trinité des pouvoirs, bureaucratie, reviennent constamment 

dans leurs divers projets de (( régéntration », Et si certaines perspectives nouvelles s'ouvrent avec les thémes de 
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l'industrialisme ou du nouveau christianisme, Saint-Simon et ses disciples puisent avec une indiscutable ampleur de 

vue, mais aussi une grande constance, dans un lexique et des modes de pensée qui sont ceux de leur milieu, A savoir 

l'Institut et la haute administration française, univers très réaliste par certains cotés, mais aussi épris de science, de 

littérature, et de métaphysique. Aussi marginaux soient-ils le maître et ses disciples n'en sont pas moins ce qu'il fiut 

bien appeler des marginaux officiels. 

A l'ombre de Newton 

Les Lettres d'un Habitant de Genève (1803), premier plan pour régknérer la société, proposent un premier 

ensemble de réformes politico-scientifiques. Comme il en fera l'aveu, (( c'est en considérant comme phénoménes 

physiologiques nos relations sociales », que germe l'idée du (( Conseil de Newton 1) censé concilier (( l'intérêt 

général )) et M les passions particuliéres D tout en ménageant (c les génies ». 

L'idée est d'ouvrir une souscription devant le tombeau de Newton, chaque souscripteur devant nommer (< trois 

mathématiciens, trois physiciens, trois chimistes, trois physiologistes, trois littérateurs, trois peintres, trois 

musiciens ». Cette espece d'élection censitaire serait renouvelée tous les ans et ainsi, vous, souscriptews 

(( donnerez des chefs à ceux qui travaillent aux progrks de vos lumiéres, vous investirez ces chefs d'une immense 

considdrntion. et vous mettrez une grande force pécuniaire A leur disposition nBB2. Pour les gdnies, I'operation est 

bénéfique car ils pourraient ainsi rendre les services que l'on est en droit d'attendre d'eux. 

Tout paraît ici inspiré par ta hierarchie et les procédures en vigueur ii l'Institut, et se trouve & l'image de Ia 

France, celle de la Révolution comme de l'engouement pour Newton et   es mer'^. La simplicité du projet n'est 

cependant qu'apparente et comprend de nombreuses clauses touchant aux rapports des sciences et du public. Ainsi, 

sera enfin réglé le contentieux entre les génies et les académies, trop portées B (( conserver les opinions [...] 

admises n et parfois même B (( persécuter les hommes de ghie  quand ils ont combattu leurs opinions ». Elu, le génie 

bénéficiera d'une gloire méritée, d'une subsistance assurée, de la possibilite de laisser libre cours & son amour de 

l'humanité et de retourner B ses chéres études en fin de mandat. Pour le public, l'accés de talents au rang suprême a 

l'avantage de (( présenter iî l'humanité une conception qui lui fera monter sans danger un échelon de plus en 

abstraction ». 

S'esquisse ici un théme dominant la pensée de Saint-Simon et de Comte : comment concilier la poursuite des 

travaux scientifiques et le rôle de direction spirituelle que le savant doit être amené c l  jouer ? La réponse se précisera 

peu a peu : il faut surtout diviser le travail en créant une nouvelIe classe de savants, les spdcialistes des géndralités, 

œuvrant exclusivement au bien-être de l'humanité. En négatif de cette perspective se dessinent les méfaits » de la 

spécialisation, déjà visibles chez ceux des savants évoqués par M" de Stael, qui, absorbés par des travaux et des 

vues focales, trahissent l'idéal encyclopddique en révélant ainsi leur incapacité sl diriger l'humanité. 

La société n'est dej& plus soudée par t'unité rdvolutionnaire. Celle de Saint-Simon est divisée, mais 
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contrairement à cetle de Cabanis ou de Destutt de Tracy, etle ne comprend pas deux classes - les savants et Ia classe 

ouvrière - mais trois : une place indépendante est accordée ici aux propriétaires conservateurs. Et, chacune aura 

droit à un discours spécifique selon ses capacités et ses besoins, et non pas iC une version édulcorée par traduction : 

Pour obtenir lcurs suffiaga, le meilleur moyen est d9Cclaircir la question autant que possible ; c'est le but que je 
me propose en m'adressant B diffërentes fiactions de l'humanitt que je divise en trois classes : la pmnitre, celle B 
laquelle vous et moi avons ['honneur d'appartenir, marche sous l'étendard des progrés de l'esprit humain ; clic est 
composée des savants, des artistes et de tous les hommes qui ont des idées libérales. Sur [a bannitre dc la seconde, il 
est t a i t  : point d'innovation ; tous les proprittaires qui n'entrent point dans la prcmitre sont attachés à la seconde. 

La troisième qui se rallie au mot tgalitt rcnfame Ic s q l u s  de l'humanitlm 

Le discours à la première classe est bref, car elle n'oppose que (( la force d'inertie ». Il s u f f i  de dire : u le 

sceptre de l'opinion publique est entré dans vos mains S. puis l'assentiment ainsi cr&, laisser les mathématiciens 

commencer car ce sont eux qui N sont en tête ». 

Le défilé continue avec les proprittaires auxquels il faut adresser un discours un peu plus élaboré. Il faut tout 

d'abord expliquer pourquoi le surplus de l'humanité doit continuer à s'incliner devant eux. La réponse est simple : 

la supériorité des lumiéres des propriétaires, et non leurs propnétds, leur permet de commander aux 

non-propriétaires. De plus, les possédants vont apprendre une bonne nouvelle : savants et artistes ont pousse si 

i'insurrection en 1789, mais reconnaissent maintenant la supériorité des lumières des propriétaires sur celles des 

non-propriétaires. L'association de ces deux classes devrait donc garantir la paix et la prospérité. 

Pourquoi les propriétaires se soumettraient-ils, eux, aux savants ? Mais soumission n'est pas le mot car ce que 

Saint-Simon va tenter de mettre au point tout au fil des travaux, c'est un équilibrage des pouvoirs. Face aux savants, 

les propriétaires seront (( les régdateurs de la marche de l'esprit humain )) et vont (( donner aux hommes de &nie 

consideration et aisance n. En retour, ils béndficient d'une clause du conseil de Newton (( privant les élus d'occuper 

une place dans les gouvernements n. Ainsi les génies seront inoffensifs, car les propriétaires Cvitent, pour e u -  

mêmes et pour l'humanité entière, (( l'inconvénient qu'il y aurait à placer un pouvoir actif entre leurs mains ),. Les 

savants auront donc le pouvoir spirituel, - version XIXe siécle de ta considération )) chére aux philosophes du 

XVIlle - alors que les propriétaires exerceront le pouvoir temporel. C'est donc la modération qui exige de placer le 

pouvoir régulateur dans les mains de ceux qui ont pour devise : point d'innovation ». 

Reste le surplus de l'humanité n. Pour cela, l'ambivalence de l'instruction publique fera l'affaire. A l'inverse 

de la Russie, on observe en Angleterre que les gens instruits respectent les savants et les rois, situation propice B la 

prospérité car les ouvriers des villes et méme ceux des campagnes mangent de la viande tous les jours ». D'où 

l'invite faite à la troisième classe d'agir sur les riches qui, jusqu'8 prdsent, n'ont eu que le souci de commander : 

forcez-les à s'éclairer et A vous instruire ; ils font travailler vos bras pour eux, faites travailler leurs tetes pour vous 

[...] ils vous payent avec de l'argent, payez-les avec dela considCration : c'est une monnaie bien précieuse que celle 

de la considération ; heureusement que le plus pauvre en posséde un peu ; dépensez bien celle qui se trouve à votre 

disposition, et votre sort s7am&liorera promptement eu. A l'usage des ignorants, Saint-Simon enseigne qu'un 

savant est a un homme qui prévoit » et que la science est utile par ses prddictions, raison pour laquelle (( les savants 

Voir notre précédente partie, en particulier B propos du momhûme. 
* Ibid, p 26. 



sont supdrieurs aux autres hommes B. Mais la régénération exige d'abord que les physiologues, N chassent de leur 

société les philosophes, les moralistes et les métaphl,siciens, comme les astronomes ont chassé les astrologues, 

comme les chimistes ont chassé les alchimistes N. La conclusion s'impose : (( la domination doit être répartie par ta 

proportion des Iwniéres », d'autant plus qu'une analyse réfléchie sur la nature de I'intbrêt général montre que le seul 

vraiment commun est le progrés des sciences. 

Moyennant le réglernent de details de procédure, le conseil de Newton pourra voir le jour sans les a atrocitts 

dpouvantables R qui résultent de N l'application du principe d'égalité )lm. L'harmonie et la paix pourront alors 

régner : (( le pouvoir spirituel entre les mains des savants ; le pouvoir temporel entre les mains des propriétaires ; le 

pouvoir de nommer ceux appelés ii remplir les fonctions de grands chefs de l'humanité entre les mains de tout le 

monde ; pour salaire aux gouvernants la consid&ation N". Dieu, avec Newton d ses cbtes. apparalt soudain en r€ve 

à Saint-Simon, et confirme la bonté du plan, attribue au mathdmaticien la présidence du conseil, et édicte un 

nouveau commandement : « Tous les hommes travailleront ». Le conseil pourra alors a diriger les travaux )) et, en 

particulier, faire comprendre les effets de ta gravitation universette, loi unique régissant tout l'univers. 

Structure et rkglement du Conseil de Newton sont tellement analogues B ceux de l'Institut, que Saint-Simon a 

sans doute fait un rêve éveillt. Il est vrai qu'en matihre d'attraction universelle et de force centralisatrice, Bonaparte 

a et6 un digne émule de Newton. 

Une nouvelle religion 

L'Introduction aux Travaux Scientif;ques du X* Siècle et le Mémoire sur la Science de l'Homme sont les 

écrits les plus systématiques de la période physiciste de Saint-Simon. Les rapports demandes à l'Institut par 

Napoléon, sur l'état et les progrès des sciences depuis 1789, fournit le prétexte de l'Introduction. En effet, les 

rapports rendus par les secrétaires perpétuels des diverses sections sont, selon Saint-Simon, &es bons mais a ne sont 

liés par aucune vue générale ». Impossible dans ces conditions de faire faire A la science a un pas Napoleonien 1). La 

France marchant en tete de l'Europe, elle-mCme avant-garde scientifique de I'hurnanité, doit oftk des perspectives 

à la hauteur du premier des Français : 

L'Empcrcur est le chef scientifique de l'humanité, comme iI en est le chef politique. D'une main i l  tient 
I'infaillibfc compas ; de l'autre, I'épéc cxtcminatrict des opposants au progrès des lumitres. Autour de son tr6ne 
doivent se ranger les plus illustres savants du globe, comme la plus vaillants 

L'Empereur n'a pas seulement nettoyé les écuries d'Augias mais réorganisé l'Institut, œuvre temporelle devant 

être doublée d'une réorganisation spirituelle sous l'égide d'un esprit d'une ampleur dépassant celle de (( l'atelier 

"'lbici, p 35. 
Ibid. p 46. Cediteur annonce B cc sujet avoir supprimé, comme le fit O. Rodrigua dans son ddition, une note relative A 

a l'aptitude des nègres ». Quelques pages plus loin nous apprenons cependant de la bouche de Dieu lui-merne, que les Européens 
sont enfants d'Abel, alors que l'Asie et I'Afnque sont habitées par la postéfitt de Caïn. Parmi ces u hommes impurs » les 
Africains sont a sanguinaires n et les Asiatiques cc indolents n. Dans le Mémoire sw l a  sience de l'Homme les Européens 
fi formant l'avant-garde scientifique de Pcsptce humaine ont suivi la direction donnée par Socrate«. (Voir CEuvres, op. cit-, 
Tome 5, p 68 du Mémoire). 
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scientifique », baptisé encore n l'École » : 

t'Empereur aurait besoin d'un lieutenant scientifique ~apabk de comprendre ses projets et d'en seconder 
l'exdcution ; il lui faudrait un second Dtscartcs. Sous de pareils ch& l a  travaux de  l'École xniiait 

Saint-Simon se porte volontaire, et la France peut dès lors espérer secouer le «joug scientifique anglais » alors 

que l'armée ne fait face qu'à « une poignée d'insulaires ». Il faut proposer une alternative aux ((colosses 

scientifiques )) que furent Bacon, Locke, et Newton. 

L'Empereur s'est chargé de répartir les classes de l'Institut, Saint-Simon s'occupe de classer les méthodes et 

les êtres. Pour commencer, il denonce la classification baconienne des sciences, reprise par les encyclopédistes. 

Pour cela il édicte une règle : « Les progrès de la métaphysique nous ayant fait connaître que toutes les opérations 

de notre esprit ne sont que des comparaisons, nous sommes certains que c'est toujours en deux parties qu'il fàut 

diviser les idées qu'on expose » .  Un autre principe, géndtique, guide ses réformes : s l'intelligence ghtrale et 

l'intelligence individuelle se dCveloppent d'après la meme loi Ainsi, l'enfant tgyptien empile des pierres en tas 

pyramidaux, alors que l'éphébe grec est déjA artiste. A ces deux phases « actives » et fécondes succédent la virilité 

romaine puis la maturité européenne : l'activité décline mais « les forces spéculatives augmentent ». La premitre 

phase fitt analytique, consacrée A « produire des aperçus », la seconde sera synthdtique, employée B « former des 

abreges ». Cette recette vaut aussi pour « l'ordre des choses », « l'ordre physique » dont l'unit6 ne doit cependant 

pas occulter la validite du principe de dichotomie. Ainsi, ((tous Ies phénoménes sont des effets de la lutte des 

solides et des fluides »". A l'univers solide appartiennent les corps bruts et les savants qui leur sont attachks, les 

a solidiciens » croyant « qu'il n'existe point de matiere dans l'espace qui sépare les corps célestes », alors que les 

« fluidiciens », plus cartésiens, contestent l'existence de vide entre les corps. Autre application immediate : 

l'histoire de l'humanité montre la jeunesse portée sur l'imagination, elle même caractérisée par le r81e prédominant 

des fluides, alors qu'il l'inverse l'homme mûr se solidifie en vieillissant : l'imagination décline et, sous l'action des 

corps durs, Ie raisonnement devient lui-même solide ou rigide. 

Chaque âge - comme chaque classe - ayant ses caractéristiques, Condorcet a tort : la thèse de la perfectibilité 

humaine est fausse. On ne fera pas de l'homme ce que l'on veut, la physiologie montre les lois du développement. 

D'où l'importance de respecter les hiérarchies naturelles, en particulier dans réorganisation de l'Europe sur ta base 

de la science et de l'industrie. A l'écoute des physiologistes, Saint-Simon souscrit au principe posant que si la nature 

ne suit pas son cours, si les capacités ne sont pas réalisees, c'est que la croissance des individus est entravée. Or le 

sort des espèces naturelles est regi par des equilibres conflictuels entre elles. Faute d'avoir pris connaissance des 

découvertes physiologiques, les chefs de la Revolution ont commis des erreurs d'appréciations sur l'inkgalité des 

races et ont cru les hommes égaux. Espéces, races, corps, tout s'organise et se dèfend : 

'L89 Ibid, p 192. 
mlbid, p 105. 

Ibid, p 133. 
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Le physiologiste, en ttudiant l'histoire de l'humanité, remarque f...] les moyens par lesquels les anomalies sont 
parvenues S s'organiser en corporations privilégiées ; il distingue deux sortes d'anomalies, les anomafies militaires, ct 
les anomalies scientifiques, etc.893 

Le grand principe de dichotomie vaut aussi pour l'un des grands problhmes du temps, la place respective de 

l'analyse et de la synthése. Mais Saint-Simon innove ici bien peu, malgré une riche analogie entre le couple vital 

analyse - synthése, le mouvement des pompes dans le domaine des corps bruts, et le couple diastole - systole dans 

celui des corps organisés : 

Par l'analyse on remonte des faits particuliers au fait gdnéral ; par la synthbc, on descend du fait gtntral aux faits 
particuliers. On emploie quelques fois d'autres expressions pour distinguer ces deux grandes fonctions de 
l'intelligence : on les désigne en disant, pour la prcmitrc, considérer les choses a priori, ct pour Ia seconde les 
envisager a posteriori. 

Il faut maintenant que l'atelier scientifique se persuade que ce mouvement naturel se retrouve dans le 

développement des sciences, soumis lui aussi ii des phases ascendantes et descendantes, la descente n'étant pas 

forcément un avilissement. La continuité de ce mouvement a échappé à Descartes, iî Locke et A Newton. Saint- 

Simon, lui, hésite continûment, entre t'analyse et la synthése, entre la mécanique et la physiologie, ou encore entre 

la France et l'Europe. I l  faut lier et il faut séparer. Pourtant, aprés bien des tergiversations, il choisit, interrompant 

ainsi la pulsion analytico-synthétique, l'oscillation entre recherche des faits et ddductions des conséquences : 

co école est devenue Newto-Loçkiste [...] elle s'occupe de Is recherche des faits, et clle néglige tes thtories. 
Pour le progr& de la science, pour le bonheur de I'humanitt, pour la gloire de la Nation française, I'institut 

devrait travailler au perfectionnement de la thdorie, il dcvrait revenir la direction de  esc cartes.^ 
Mais Descartes est supplante par un philosophe encore plus grand, illustrant à merveille l'avis de Guenard 

selon lequel : « Les Philosophes d'un génie vulgaire sont toujours noyés dans les details D'~'. Ce philosophe est 

Socrate qui a « considéré les routes a priori et a posteriori comme Cgalemcnt bonnes A suivre » et a, de plus, le 

mérite d'avoir été un réformateur de premier plan et un esprit dominateur : 

Dans toutes ses discussions avec la sophistes et [es prêtres, c'est toujours a posteriori qu'il les a combattus, et il  
les a si complétement vaincus, ridiculisés [...) qu'ils l'ont rendu victime de la superstition qu'ils ont armk contre lui. 
L'autre travail auquel Socrate s'est livré a Ctt cdui de l'organisation du systérnc scientifique. C'est alors a priori qu'il 
a considéré les choses. Socrate, comme on voit, a nettement conçu que c'était a posteriori qu'il fallait critiquer et a 
priori qu'il fallait organiser.'% 

Saint-Simon partage entiérement ce point de vue dominateur : « c'est le propre des génies transcendants de 

s'élever aux généralités du premier ordre : les sciences secondaires ne peuvent fixer que passaghment leur 

attention n8". Aussi, dans ces conditions, l'analogie visible entre le Philosophe et le lieutenant scientifique laisse 

regretter que ce dernier ne soit pas promu capitaine car « les hommes de génies determinent le changement de 

direction de l'École », alors que les hommes de second ordre n'ont que des vues partielles qui font qu'ils « ne 

peuvent être regardés que comme des lieutenants a'%. 

893 Ibid., p 129. 
Ibid, p 14. 
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'96 Saint-Simon, Mémoire w lo Skience de PHonme, in Ewns. op. cd.. Tome 5. p 149 du Mémoire. 
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Quant A l'humanité, elle attend mieux que des savants enlisés dans leurs spécialités. II lui faut de la philosophie 

qu'A la fin de sa vie - constatant que (( tout le monde parle de philosophie » - Saint-Simon définit comme « science 

des généralités Mais devant l'éclectisme de ce gendraliste aimant s'installer sinon face la Science, du moins 

face B ses écoles, on peut douter de l'innovation sémantique et voir ce « philosophe » rêvant de dominer l'ensemble 

des disciplines scientifiques, mais ne saarr&int 8 aucune, comme le fant8me de l'honnbte homme des siècles passés, 

un peu dilettante, et perdant ses marques devant le conflit entre sciences et lettres ou face il l'essor d'une science en 

miettes. 

Pourtant, un ordre simple règne dans « le pays scientifique » et la célébration de la gravitation universelle, 

rnodkle de religion naturelle, offre l'occasion de preciser statuts et fonctions dans !r iihe jeu des « faits » et des 

« idées ». Le fait est un principe explicatif obiigé, alors que I'idde, sans doute par son « ampleur », peut organiser. 

C'est dans la complémentarité de leur fonctions que se qualifie le caractére scientifique d'une explication : 

La dtcouverte dc Newton, la gravitation universelle peut etre considCrte comme un fait ou comme unc idée 
gtnéralc. En sa qualitt de fait gentmi, on peut, on doit l'cmptoycr h l'explication du monde existant ; en sa qualitt 
d'idée gCntrale elle peut snvir B l'organisation du monde imaginakm 

L'un des plus grands mérites de Descartes, outre une prémonition de la distinction entre corps bruts et corps 

organisés et la reconnaissance que l'univers est régi par des lois, est une œuvre au service de la propagation des 

lumiéres : « Descartes a exclu toute idde de révélation, toute croyance aveugle. Il a stimulé les hommes à s'instruire 

et n'a condamné que les paresseux B croire ». Ainsi le mouvement de l'esprit va vers des connaissances positives. 

Ayant abandonné successivement la croyance à un grand nombre de causes indépendantes, puis à celle de causes 

« fiactions d'un même tout », puis ii l'intelligence unique qu'est Dieu, l'esprit humain s'est consacre à la recherche 

des faits, surtout celle d'un fait général cause de tous les phénomènes. Mais le succts n'est que provisoire et le 

positivisme conduit & l'église : 

A chacun des perfcctionnemcnts subis par I'idtc géntrale, elle a commcnct par se montrer avec le caracttre 
philosophique ; elle a pris ensuite le caracthrc scientitique, puis elle s'est revetut du caracttrc religieux. Alors 
devenue superstitieuse, elle est tombée dans  avilissement.^' 

Saint-Simon n'invite pas pour autant B écarter la religion. Bien au contraire, s'il juge le déisme use, une 

religion paraît nCanmoins indispensable « pow le maintien de l'ordre social nm. Jugement opportun, car lorsqu'il 

écrit ces lignes, la religion a non seulement fait un retour en force sur la scène politique mais son « utilité » est au 

centre de la réflexion politique : même le très jacobin et savant Fourcroy reconnaît devant le spectacle des 

campagnes ruinées, qu'à defaut d'un élan du cœur, la misére incite instaurer une religion pour Ie peuplega. Le 

turbulent astronome Lalande marque lui aussi la nuance entre un athéisme d'élite et la très utile piété populaire 

quand il déclare que son incroyance I'éléve « au-dessus du vulgaire »-. Et Saint-Simon sait ou trouver des idées 

générales car, selon lui, de Bonald vient de produire des ouvrages, les plus estimables parus depuis quelques années, 

** Saint Simon , uQuelques opinions Philooophiqucs », in CEmres, op. cit., Vol V, p 5 1. 
9oo Ibid, p 113. 
90' Ibid, p 155-1 56. 
902 ~bid, 170. 
" Voir N a I  Dhornbres, Naiksonce d*w Nouveau Pouvoir, op. cit., pp 743-746. 



dont le mérite est de montrer l'importance « d'une unité systdmatique ». Toutefois, mai@ tout « le talent » et « la 

vigueur » des vues du vicomte, Saint-Simon estime devoir les réfbter. 

Pour cela, il importe de se mettre à l'école de l'Histoire dont l'étude pourra, seule, permettre de déterminer une 

religion nouvelle et durable. Or, l'étude de la période médiévale montre que le clergé n'est pas en soi une institution 

néfaste et fut même facteur de progrès. Comme « les talents obtiennent toujours la récompense qu'ils méritent » - à 

titre posthume si règnent des hommes de « seconde classe » - le principal tort du clergé méditval est « qu'il s'est 

laisse dtpasser par les lettrés laYcs sW5. Par ailleurs, il va de soi que le protestantisme ne peut être la solution de 

rechange. Saint-Simon, puis disciples dont A. Comte, dénonceront constamment les insuffisances, voire les vices, 

du protestantisme, individualiste alors qu'il importe de relier les hommes : « Luther n'était point un génie de 

premier ordre ; il ne s'est pas élevd au point de vue transcendant ; il n'a point travaillé d'une manihre directe au 

perfectionnement de l'idée générale ; il ne s'est occupé que de religion et la religion n 'esz guère qu'une science 

d'cipPlication? Et non seulement Luther a trahi sa faiblesse en se cantonnant aux applications, mais l'école qu'il a 

fondée s'est opposée au progrès. Sa doctrine est donc suspecte comme le confment d'autres indices : 

contrairement aux grands hommes qui ont œuvrd à la marche de l'esprit, il semble, par exemple, n'avoir guére eu de 

goût pour les femmes et les plaisirs de la table. En somme, contrairement aux lumiéres et aux génies transcendants, 

« il a ûayd la route aux illuminés ; il a préparé les têtes allemandes il recevoir l'extravagante doctrine de la 

Philosophie transcendantale nsm. Dfclaration qui peut paraître surprenante chez un champion de l'organisation a 

priori. 

Tirant les conclusions de cette très bréve étude de l'Histoire, Saint-Simon énonce des directives pour la 

religion de l'avenir. Au passage, l'expérience historique ayant montré que la religion doit aller dans le sens du 

progrès, il peut conclure que de Bonald a tort. 

Détails pratiaues 

La mise en place d'une religion est facilitée par le recours h la méthode fondamentale de dichotomie. Selon 

Saint-Simon, l'humanité est divisible en deux parties : « les hommes éclairés » et « les hommes ignorants M, 

antagonisme recoupant celui établi entre « penseurs » et croyants )lm. Bien que deux ans plus tard il soit amené A 

une fracassante profession de foi, Saint-Simon en est encore iî chercher une religion qui fasse l'économie de ce Dieu 

dont il se fait fort de ddmontrer la non-existence d'aprh l'éternité des lois de la ~ a t u r e ~ .  L'inconvénient est que si 

le déisme est usé, le physicisrne que Saint-Simon appelle de ses vc~ux n'est pas encore tout à fait prêt pour prendre 

la relkve des religions périmées. En effet, la physiologie n'est pas encore pleinement positive car encore marquée du 

sceau de la métaphysique. 11 faut donc qu'à l'instar de l'Institut ou alternent séances secrétes et seances publiques, 

904 1.P Damiron, Mémoire sur !Vaigeon, et accessoirement sur Sylvain Marëchi el DelaIande, Paris, A. Durand, 1857, pp 
10 1-  102, rapporté in NBLJ Dhombres, op. cit., p 7 13. 
'O5 Saint-Simon, Inrroducriort aux Trawuux Scient@ues du Siècle, op. cit., p 162. 

Ibid. p 203. 
907 Ibid, p 204. 
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les savants continuent à travailler dans l'ombre pour perfectionner l'œuvre de Descartes. Mais il est difficile 

d'attendre quand le besoin de religion est tellement organique : 

Quand l'École sera convaincue que l'établissement du clergé et de la noblesse est un résultat organique de 
I T ~ e  humaine, elle rejettera toute idée tendant ii anéantir ces corporations ; elle n'accueillera que les travaux 
scientitiques ayant pour objet de prouva : l0 que les corporations du clerg6 et de la noblesse doivent etrt composdes 
des anomalies I t s  plus marquantes ; 2" que le clerg& et la noblessc doivent etre ttcomposts, réorganisés, rcconstituts, 
quand les individus qui les composent ne possèdent pas des quaiités binenunent distinguées, évidemment 
suptricurts ; 3 O  qu'une bonne rtorganisation du clergé et de la noblesse ne peut etre faite que par un ghie du premier 

Dans l'attente d'un progrès décisif et d'une reorganisation géniale, une conclusion s'impose : 

Les savants avaient trois conditions B remplir pour etre en mesure d'abandonner complttement le dtisme : 
I o  Celle de trouver une idte simple qui pot servir de base au systtme de physique. Newton a rempli cette premitre 

condition en trouvant l'idée de la gravitation. 
2 O  Celle de vtrifier l'exactitude de l'idée, du fait ou du principe trouvt. (Ces trois expressions sont synonymes 

dans cette occasion.) - MM de la Grange et de la Place ont rempli cette seconde condition. 
3 O  Celle de lier l'idée, Ic fait ou le principe gtnCral trouvé, avec Ics idée, les faits ou les principes du second or& 

de gtntralit6. 
C'est B remplir cette condition que je travaille. 
Jc dis qu'il existera incessamment deux doctrines bien distinctes : celle des savants, ils seront Physicistcs ; celle 

du peuple, il restera Dtiste. Je le dis avec confiance, parce que telle est l'opinion que l'Empereur a manifesté dans ses 
demiéres dispositions?' ' 

L'instauration de ce dualisme religieux se fera sans heurt: le pouvoir des théologiens sera remis aux 

(( physiciens ». Par ce transfert, Saint-Simon montre encore une fois que sa pensée est r6gie par un très petit nombre 

de principes et qu'il demeure fidéle ii I'ancienne division du travail - mais régénérée - entre ceux qui observent les 

phénomènes et ceux qui les N sauvent n, c'est-&dire les résolvent. En effet, le pouvoir n'ira pas aux « naturalistes » 

qui n'examinent que (( les premiéres apparences 1)' mais ceux qui œuvrent & la ddmonsaation (éventuellement 

secr&e) du mdcanisme des phtnombnes et parviennent ainsi li lier les partics en un tout9". 

Une dizaine d'années avant que De Maistre publie son Du Pape, Saint-Simon pose les jalons d'un 

gallicanisme original, inspiré par (c un rayon lumineux émané du foyer de I'inteHigence imperiale )p. L'espoir placé 

dans l'unanimité de tout un peuple fedéré autour de la plus parfaite des sciences s'est dissout, espoir pourtant encore 

vivace parmi les Idéologues malgré l e m  réserves sur les modalités de l'instruction du peuple. Face au peuple 

ignorant se confme  la Science, incarnée dans un nouveau clergé : 

N'est-il pas possible de conjecturer, d'après les premihs dispositions de l'Empereur, que le pouvoir spirituel et 
le pouvoir temporel seront divisés ; que le premier passcra dans les mains d'un Pape et d'un clerg6 physiciste ; que le 
second sera réparti entre les difftttnts Princes qui se trouveront B la tete des diverses fractions de l'humanité, et que 
les inttrêts nationaux de chacune de ces hctions seront survcillb par des corps de représentants choisis parmi les 
plus grands propridtaires et les lettrés lep plus marquants 7'" 

Ce projet de religion nouvelle obéit encore au tout puissant principe de dichotomie, appariant ici 

analogiquement classes sociales et classes de savoir : (( le Physicisme pour les gens instruits, et le Déisme pour la 

''O Voir Ibid, note de bas de page p 129. 
''' Ibid, pp 184-185. 
912 Ibid, p95. 
9" fbid. p 200. 



classe ignorante n9". De plus, comme dans les projets révolutionnaires. la distinction n'est pas encore nette entre 

instruction des enfants et des adultes : 

Je dis, je crois avoir prouvé que I'idte de D m  ne doit point être employée dans les sciences physiques, mais je ne 
dis pas qu'elle ne doit pas servir dans les combinaisons politiques, au moins pendant longtemps. Elle est la meilleure 
manitre qu'on ait trouvt de motiver les hautes dispositions législatives. II faut tout réexaminer et combiner, en se 
plaçant du point de vue du Physicisme ; les opinions scientifiques a d t h  par l'lhole devront ensuite etre nvetuts 
des formes qui les rcndcnt sacrées, pour être enseign6e-s aux enfants de toutes les classes, et aux ignorants de tous Ics 
âges?1 

La haute législation étant fixée de préférence selon la méthode a socratique )) visant au maximum de géndralité 

par des décisions prises a priori, reste ensuite h appliquer la thdorie. Deux points méritent une attention 

particuliére : le contenu de l'enseignement et les effectifs. Pour ce qui est du premier, la forme traditionnelle du 

catéchisme fera t'affaire, aprés mise en conformit6 avec le niveau auquel sont parvenues les lumières : 

Le cattchisme se divise en deux parties : 
Dans l'une, on apprend B t'homme comment le monde est fomt. 
Dans l'autre, on lui enseigne la maniére dont il doit se conduire. 
t e  cattchismc est le plus important de tous les livres, parce qu'il est le lien scientifique qui unit entre elles toutes 

les classe de la socidté. 
Le cattctiisme qu'on enseigne actuellement ne vaut rien. [...j On nc fera un bon CatCchisme qu'aprks avoir fait 

une bonne ~ncyc lo~ td i e .~ '~  

Mème pour le catéchisme, Saint-Simon demeure fidCle à la méthode analytico-synthétique mais placée sous la 

perspective unificatrice dont témoigne son appel il l'Encyclopédie. Comme seul un esprit de premiére classe peut 

embrasser un tel projet, Saint-Simon s'y attelle. Une fois l'Encyclopédie achevée, une fois la thtorie - ou l'analyse - 
établie, on pourra alors s'inquiéter des applications qui, par nature, confuient au vulgaire. Le catéchisme est 

clairement une synthése, un abrégé, un dictionnaire entrebtiillé sur la pensCe, ou la langue, des savants. Sa mission 

est double, car contrairement Condorcet pour qui seuIe l'instruction - c'est-&-dire la diffiision des vérités - était du 

ressort de l'État, Saint-Simon incorpore l'éducation dans son catekhisme. Rien d'dtonnant cela, car la morale 

decoule de la science de l'homme, incluant au premier chef la physiologie qui est en passe de devenir positive. 

Concernant les effectifs, deux points sont à préciser. D'abord, la division entre gens instruits et classe ignorante 

devrait suivre la « ligne de démarcation » entre gouvernants et gouvernés, et se trouver ainsi respectueuse de 

I'inégalite naturelle des capacites faisant que la classe éclairée est seule en droit de commander aux masses 

ignorantes. Ainsi, concernant la moralité des élites, Saint-Simon penche plus c6té encyclopédiste que côté 

Rousseau, puisque haute moralité, capacité, et haut niveau de lurnieres sont corr6lés. Les faits en témoignent, écrit- 

il, car qui observe la société a pu constater que (< les personnes adonnées aux sciences physiques et mathématiques 

étaient celles qui formaient la classe de la socidte dont les mœurs étaient les plus pures n9". 

Deuiérne point, la société que Saint-Simon veut instituer obéit h la dialectique du liquide et du solide ou B 

celle de la pompe : s'il y a une démarcation naturelle entre gouvernants et gouvernés, il ne s'agit pas d'un mur mais 

plutôt d'une membrane poreuse : il faut en effet que N tout gouverné qui le mérite puisse entrer dans la classe des 

9'4 Ibid. p 170. 
lbid, p 173. 

916 ibid. p 179. 
917 Ibid, p 182. 



gouvernants u9". En revanche, si l'on ne sait pas si le pape physiciste envisage la destitution des bons ii rien, 

divinement inspiré par le rayon impérial, il ne manque pas d'idées sur le processus d'élévation : puisque le clergé 

doit être le corps scientifique N~". les portes du « Sacré Collège » investi du pouvoir spirituel, s'ouvriront 

moyennant un examen d'entrée : 

A cette époque, tous Ics savants marquants seront membres du clergé, et toute personne qui se prbentera A 
l'ordination ne sera faite prêtre qu'après avoir subi un examen qui constatera qu'elle cst au courant dcs connaissances 
acquises sur la physique des corps bruts et sur celle d a  corps organistrm 

Pour ce qui est de l'organisation interne du clergé, Saint-Simon trouve (( sublime N l'idée d'une division du 

travail spirituel, ddjh présente dans le pian de Condorcet, mais imputée ici B Napoléon. Il propose donc de 

(t partager le corps scientifique en deux classes, t'une c h g é e  du perfectionnement de la science, l'autre char& de 

l'enseignement »921. 

Avant que n'apparaisse en marge d'un academisme officiel, un projet global de vulgarisation scientifique 

d'inspiration liberale et il l'initiative de particuliers, telle celle qui bourgeonne alors en Angleterre, Saint-Simon 

confirme la prédminence d'une science d'etat, investie d'une mission il la fois politique et religieuse : 

[...l l'Empereur a fonde I'Universitd. 
I I  a placé a sa t&tc un Philosophe sage [Fontanes ?], bien capable d'appdcier les travaux des physiciens et de faire 

passer dans l'instruction de la jeunesse tout ce qui peut y etre introduit de physicisme sans troubler l'ordre sociai. 
Ainsi, grlice aux dispositions de I'Empetcur, voici la ligne de démarcation clairement tracée entre les deux 

doctrines : 
L'Institut est chargé d'organiser et de perféctionner la prcmitrc ; 
Et I'UnivcnitC, d'améliorer et d'enseigner la ~ e c o n d e . ~  

La pensée de Saint-Simon est fluide, donc jeune, imaginative, et très malleable, malgré la rigiditd de quelques 

grands thémes puisés ici ou là. Ainsi, dbs le Mémoire sur la Science de 1 'Homme s'amorce une prise de distance 

vis-&vis d'un physicisme déj8 archaTque : contrairement ti celui des polytechniciens, le recrutement des prêtres fait 

donc appel à la science des corps organisés. I l  est m i  qu'il l'époque du Mémoire, Saint-Simon ne tient plus salon 

devant Polytechnique mais près de l'école de médecine. La défaite napoléonienne est imminente, et le lieutenant 

scientifique est en passe de troquer le glaive de tumiére contre la toge bourgeoise d'apôtre de la prospérité 

économique dans la paix. D'où sa vigoureuse dénonciation d'un nouveau clerg6 qui, déjit, usurpe la direction 

morale et scientifique : 

Brutiers, infinitésimaw, algtbristts et arithmbticiens, quels sont vos droits d'occuper dans ce moment le poste 
d'avant-garde scientifique ? L'esptce humaine se trouve engagée dans une des plus fortes crises qu'elle ait essuyée 
depuis l'origine de son existence : quet effort faites-vous pour terminer cette crise ? quels moyens avez-vous de 
retablir l'ordre dans la sociCtC humaine ? Toute l'Europe s'égorge, que faites-vous pour d t e r  cette bouchene ? Rien. 
Que dis-je ! c'est vous qui perfectionnez les moyens de destruction ; c'est vous qui dirigez leur emploi ; dans toutes 
les armtes on vous voit ii la tete de l'artillerie [...] La connaissance de l'homme est la seule qui puisse conduire A la 
découverte des moyens de concilier les intérêts des peuples, et vous n'étudia point cette science, vous n'en avez 
recueilli qu'une seule observation : c'est qri'en flattant ceux qui ont du pouvoir, on obtient leur faveur et on a part 

giilbid, p 188. 
9'9 Saint-Simon, MInoire nu L Science de l'Homme, in Euvres, op. cit.. Tome 5, p 3 1 du Mhoire. 
920 Ibid, p 35. 
" ' Saint-Simon, Introduction aux Travm Skientifrqtres à i  XW? Siècfe, op. ci&, p 1 9 1. 
PP Ibid, p 185. 
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leurs largesses. Quittez la direction de l'atelier scientifique ; laissez- nous réchaufkr son cœur qui est glad sous vom 
présidence [...] quittez la présidence, nous allons la mnplir il votre p ~ ~ . 9 2 3  

La pensée est cohérente, et les partisans des lettres et des vérites immuables n'auraient pas dit mieux : la 

science des corps bruts, des solides en mouvement dans le vide, desstche le cœur et l'esprit. Les brutiers manquent 

d'imagination, de la fluidité de la jeunesse ; leur rigidité les empêche de lier les phénomènes, les prive du souffle 

organique de la générosité. 

Passé t 8 15, Saint-Simon comprend que Napoléon n'était pas le Messie, mais César. Maintenant, ce sont les 

« industriels D qui vont être amenés à jouer un r61e politique de premier plan, étant entendu qu'un (( industriel n n'est 

pas exclusivement un « propriétaire )) ou un capitahte, mais tous ceux, ouvriers, paysans, et artisans, qui se rendent 

« utiles N en tant que (( producteurs D. Aussi les savants seront appelés (( industriels de théorie D et à l'inverse, les 

industriels, (( savants d'application n. La politique n'est plus désormais réductible au jeu des formes uistitutiomelles 

mais doit entériner sa subordination l'dconomie contrairement aux vues de l'économie politique classique. Le 

temps est donc venu d'accomplir le onziéme commandement prescrivant que tout homme doit travailler, et de 

substituer l'administration des ckses au gouvernement politique des personnes mais dans le plus strict respect de 

l'ordre des capacités. Et les hommes eclairés seront desormais moins appelés & diriger qu'a coopérer. 

Saint-Simon demeure toutefois fidéle h ses principes, et les plans de réorganisation et de régénération se 

succedent dans la même veine, depuis De la Réorganisation de la Société Européenne (18 14) jusqu'au Nouveau 

Chrisriunisrne (1 825). La méthode est la méme, toujours générale, toujours socratiquement a priori, puis appliquée. 

Ce n'est ainsi qu'avec I'entrde en lice des (( industriels )) que la pensée de Saint-Simon peut etre qualifiée de 

socialiste, car I'identitd de ceux-ci, encore indécise, dérive progressivement des propriétaires vers (( la classe la plus 

nombreuse et la plus pauvre ». Mais qu'on ne se méprenne pas : la ûatemité prônée par un Nouveau Christianisme 

aspirant a un retour au christianisme primitif par dela les héresies que sont le catholicisme et le protestantisme, 

n'implique pas (( une égalité [...] absolument impraticable nn4. Meme la veille de sa mort, Saint-Simon estime que 

la sainte mission de l'amélioration physique et morale de la classe la plus pauvre doit ttre soumise à la direction des 

u hommes les plus capables D. L'identité de ces ((chefs naturels D qui ne se recrutent plus parmi les oisifs mais 

doivent être des producteurs, est B peu prés stabilisée dans les derniers textes. Leur qualification est maintenant 

professionnelle : il s'agit des savants, des artistes, et des industriels, tous appelés A être les (( directeurs généraux de 

l'espece humaine n du fait que beaux-arts, sciences d'observation et industrie doivent être placés (( B la tête des 

connaissances sacrées n9*. Néanmoins la même difficulte demeure : assigner o priori la place qui revient à chacun. 

Pour mémoire, rappelons l'un des projets de Saint-Simon où se manifeste le reflux du physicisme au profit de 

l'industrialisme, reflux relatif car les savants font encore partie du triumvirat dirigeant bien que décroisse, par 

rapport au Conseil de Newton, le pourcentage de siéges accordé aux savants dans ce projet des années 

18 19- 1820. Maintenant, le modéle est le pays qui conduit l'humanité, l'Angleterre. Par conséquent, il faut S la 

France un rdgirne parlementaire mais sans N le vice )) du systéme anglais, à savoir une chambre des communes 

composée de fonctionnaires publics et de propriétaires désœuvrés dont le seul souci est la préservation de leurs 

" Saint-Simon, Mémoire nu la Science & l'Homme, in Euvres* op. ci&, Tom 5, pp 39-40 du M&tmire- 
Saint-Simon, Nouveau Christianisme, in CEtly*es* op. ci&, p 170. 
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intérêts particuliers. L'analyse et la synthése, la théorie et l'application, le respect des hiérarchies académiques, 

structurent encore ce projet qui, une fois encore, est un rêve à demi &veillé car bien ancré dans les préoccupations et 

l'ordre du jour. 

La chambre des communes (fiançaise), composée des « chefs des travaux industriels n va d6créter la structure 

du nouveau systérne parlementaire dont elle fera elle-même partie. 

Une première chambre, dite d'invention, est composée de trois sections dont Ia première comprend a dew 

cents ingénieurs civils », la seconde « cinquante poètes ou autres inventeurs en littérature n, la troisième vingt-cinq 

peintres, quinze sculpteurs ou architectes et [...] dix musiciens mQ6. Elle a pour charge « un projet de travaux 

publics D comprenant dessèchements, défrichements, ouvertures de routes et de canaux. Une de ses grandes 

missions sera aussi l'organisation de fêtes, fëtes d'espérance et fëtes du souvenir, montrant au peuple combien il est 

heureux et doit travailler avec ardeur. La chambre d'invention comprendra « un noyau » compose de 

(c quatre-vingt-six ingénieurs en chef des ponts-et-chausstes dans les départements ; des quarante membres de 

l'Académie fiançaise ; des peintres, des sculpteurs, et des musiciens qui sont de l'Institut ». La chambre fixera les 

conditions d'éligibiIité. Des N associés étrangers n (comme à I'lnstitut, il va sans dire), sont envisageables. 

Après la thdone, l'application, avec \a seconde chambre, dite d'examen. Elle comprendra, elle aussi, trois cents 

membres, (( dont cent physiciens occupes de la physique des corps organisés, cent physiciens occupés de la 

physique des corps bruts, et cent mathématiciens D"'. Comme son nom l'indique, elle examinera et rendra un avis 

sur les propositions de la chambre d'invention, et aura encore pour tâche « un projet d'éducation publique 

générale n, réparti en trois degrés, correspondant « à trois degrés d'aisance différente des citoyens P. Son objectif 

demeure ordonnt2 selon les grandes analogies Saint-simoniennes : il aura pour objet de rendre les jeunes gens les 

plus capables possibles de concevoir, de diriger et d'exécuter des travaux utiles 1). La liberté religieuse sera de 

rigueur, et cette chambre aura en f i  B s'occuper des fêtes publiques précédées de discours : (< Rtes des hommes, 

fëtes des femmes, fêtes des garçons, Rtes des filles, Rtes des péres et mkres, Rtes des enfants, Etes des chefs 

d'atelier, Etes des ouvriers ». La chambre d'examen comportera, elle aussi, un noyau recru6 dans la classe des 

sciences physiques et mathématiques de l'Institut. 

Apres la théorie et l'application, la mise en oeuvre. L'ancienne chambre des communes va se a reconstituer » 

en chambre d'exécution. Dans son cas, il n'y a pas à prévoir de rétribution car tous ses membres étant des (( chefs 

des maisons d'industrie D ils seront immanquablement recrutes parmi les riches, et donc peu soucieux de leurs 

intdrêts particuliers. Malgrd son appellation, cette chambre ne fera pas les travaux mais les fera exécuter et pdlèvera 

l'impôt. 

Alors, tous les français, à commencer par ceux qui en ont la capacité, pourront proposer un nouveau systéme 

de lois civiles et criminelles, un projet de défense du temtoire, et une reforme de la propi&& plus favorable à la 

production. 

" Ibia!. p 164. 

*' Saint-Simon, Lt0rg(tn&atew, 6= L e m  in Ewres, op. ci&, Tome II, p 47 et seq du facciculc. 
" &id, p 55. 



La relève 

Dés avant la mort du maître, l'avenir du Saint-Simonisme est marqué par deux caract&istiques durables : le 

recrutement de ses chefs naturels parmi les polytechniciens et les schismes qui vont marquer cette nouvelle église. 

Le plus fameux - et le plus significatif pour nous - est celle opposant le vieux chef et son jeune lieutenant 

scientifique, Auguste Comte. 

Celui-ci a déjil médite sur les mentes comparés de la langue vulgaire, de la langue arithdtique, et de la langue 

algébrique, ainsi que sur la perfection de celle-ci. Pour ce qui est de leur traduction mutuelle il se veut lucide mais 

optimiste : la traduction de la langue vulgaire en langue algébrique N n'ttant pas encore soumise il des règles ne 

peut pas être l'objet d'une science »-. Et cette « imperfection 1) est imputable aux mathematiques. Aussi, plutôt que 

d'en ddclarer impossible la correction, les professeurs devraient, selon lui, avouer que « jusqu'8 ce jour on n'a pu 

parvenir A trouver des méthodes précises pour cela ». Exprimer les relations par des équations est la partie la plus 

délicate de toute résolution algébrique. 

Mais il y a déja bien d'autres occasions de parler de traduction » en science qu'A la seule occasion d'une mise 

en équation, ou de la conversion - moins ardue - des conclusions algébriques en langue arithmétique. Dans ses cours 

publics du dimanche matin il la mairie du IIIe arrondissement, refrar~scrits dans son Trait& Philosophique 

d'Astronomie Populaire ( 1844) dont le cdlébre Dûcours sur I 'fiprit Positif est le discours prélirninaire9fI Comte 

apporte lui aussi sa contriiution au thème de la vulgarisation traductrice. Surtout, il faut noter ici que la traduction 

n'est pas locale au sens de relative it un probléme particulier, mais globale, de langue ii langue. Ainsi, aprks un 

hommage ii Fontenelle pour ses Entrerienr sur lo Pluralité des Mondes - ouvrage pourtant (( peu scientifique )) - et il 

Laplace pour son Exposition du Système du Monde, Comte ajoute il propos de ce dernier ouvrage : 

Toutefois ce grand but [ à savoir « le besoin déjà senti d'une commune instruction positive »] n'a pu être 
convcnablement atteint par un ouvrage trop spécial, qui n'aboutit souvent, comme l'a rcmarqut un autre éminent 
géométre ( Fourier, dans son &loge historique de Laplace), qu'8 traduire ptniblmcnt en langue vulgaire des formules 
analytiques [...I~~' 

Mais avant ces succès populaires, il y a donc eu la rupture avec Saint-Simon, rupture dont le prétexte officiel 

concerne directement le contenu de l'héritage spirituel d'un maître dont Comte supporte déjà mal les tentatives de le 

u tenir en subalterne vis-&vis du public »%'. En effet, outre d'autres faits bassement temporels, un grief majeur a 

trait au statut public des sciences, statut directement tributaire de l'organisation de la triade savant-artiste-industriel. 

L'occasion de la rupture est fournie par l'introduction de Saint-Simon au troisième cahier de son Curéchisrne des 

Industriels, mais reprenant pour l'essentiel le Prospectus des Travaw Nécessaires pour Organiser la Société, 6crît 

et publié par Comte en 1822. Saint-Simon juge le travail de (( son bléve [...] certainement trés bon N, mais lui 

928 A. Comte, « Essais sur quelques Points de la Philosophie des Matht5matiques D, 1819, Ecriis de Jeunesse flBI&1828), sous 
la direction de P.E de Berrëdo Carneiro, Br P. Amaud., Mouton, Paris, 1970, p 504. 

929 Voir B. Bensaude-Vincent, r L'Astronomie Populaire, Pnoritt Philosophique et Projet Politique q Revue de Synthèse, IVe 
SCrie, nO1, Janvier 1991, pp 49-59 ; ou encore B. Bensaude-Vincent, , (( La Science populaire, Ancetre ou Rivait de la 
Vulgarisation n, Protée, Automne 1988, pp 85-9 1. - - - 
930 Comte, Tmili Phiimophtipe d8Astronomie Popuioüe, op. cit.. p 1 1. 
"' Sur cette quation abondamment cornmcntCg voir, par exemple, H. Gouhia, op. cit., a en particulier A propos de Ia patanitC 
de la (c loi des trois états », Vol 3, p 395 et sq. 



reproche d'accorder la prédminence à la capacité scientifique quand il est clair qu'en a premiére ligne n doit figurer 

« la capacite industrielle )) et le spiritualisme, et non pas la capacitd {( aristoticienne n932. Comte, lui, juge rétrograde 

le virage religieux de son ancien maîîe car cette ((disposition révolutionnaire N commet l'erreur de vouloir 

(( changer les institutions avant que les doctrines soient refites )bg31. Probablement victime d'une organisation 

physiologique déclinante, le patriarche veut fhire passer le sentiment, ou la pratique, avant la théorie. 

Peu aprés sa mort en 1825, paraît un nouveau journal, Le Producteur, dans lequel Comte publie des articles 

qu'il dit n'etre pas redevables au pére disparu. Il y défend une répartition sociale en trois classes, et ne concède rien 

au sentiment : tes (c artistes )) de Saint-Simon y sont réduits aux seuls spécialistes des ouvrages d'arts - les 

« ingénieurs )) - et la suprématie spirituelle est confiée non pas à un Socrate, mais à un corps de {( physiciens 

sociaux N ayant encore à s'affranchir des aeilléres de leurs spécialités pour mettre au point la physique sociale : 

C'est par une attribution plus compltte de la division du travail que le systerne intcllcchiel positif sera Ctabli. Il 
s'agit d'attribuer I'ttude sociale et In philosophie devenues positives h une nouvelle section du corps scientifique. 
Cette classe sera formée par les savants en physique sociale qui ayant constamment sous les yeux l'ensemble des 
connaissances physiques, seront intvitablernent conduits A construire la philosophie positive d&s que leur science 
sptciaie aura fait suffisamment de progrts pour ne plus absorber toute leur activitt. 

En meme temps que cette nouvelle classe de savants se formera, s'opérera dans le corps scientifique une 
sousdivision importante, indispensable B la précision de son caractCrc philosophique et par suite h la fermeté de son 
action politique. Elle consistera dans un nouveau et dernier pcrftctionnement de la division généraie entre la théorie et 
la pratique : la constitution de la classe des ingénieurs, comme corporation distincte, servant d'intmtdiaire 
permanent et rtgulier entre la savants et les industriels pour tous les travaux particulitrs.934 

Le vulgarisateur, vu comme a troisieme homme )) selon la terminologie des anntes 1960, ne vient-il pas d'ttre 

inventé ? Malgré la force éventuelle de l'analogie, notons seulement que te troisiéme homme de Comte n'est pas 

seulement un homme de discours, un traducteur si l'on veut, mais un homme d'action engagé dans des travaux 

d'application. 

A I'dpoque du Producteur, Prosper Enfantin, fùtur chef des Saint-simoniens, hésite encore devant les audaces 

du Nouveau Christianisme, et l'ensemble des adeptes du mouvement entretiennent de bons rapports avec Comte, 

précieux collaborateur du journal. La doctrine doit aiors surtout A faire face aux attaques de libéraux comme 

Stendhal ou Benjamin dénonçant l'atteinte à la liberte que seraient une théocratie scientifique ou un 

papisme industriel, ainsi qu'à l'opposition d'une presse inquitte du dogmatisme et de fictions metaphysiques 

formulés en terme de (( peuple », de nation D, ou de {( sociéte ». 

La situation va cependant se dégrader en quelques années et se solder par une rupture entre Le Producteur et 

Comte, pdcipitée par les aventures de sa femme avec 1*éditeg6. D'un point de vue plus thdorique, les Saint- 

Simoniens le blâment maintenant de ne pas reconnaître sa dette envers Saint-Simon et de pas €ire B la hauteur du 

progrés qu'est le virage religieux. (Il le prendra mais quelques vingt ans plus tard). En outre, le a pére 1) Bazard fait 

valoir que le terme (( positif » est vague et gaivaudé, et que la méthode du même nom revient à un inventaire des 

n2 Saint-Simon, Cathéchisme der Industriels : Troisième cahier, in CEuvres, op  cit., Tome 4, pp 4-5 du cahier. 
"' Voir sur cette rupture la lettres de Comte h d1EichthaI, du 1 Mai 1824.6 Juin 1824, 10 Décembre 1824, in Lettres d'Auguste 
Comte à Divers, Paris, 1905, T Ii ,  pp 3 1-82. 
934 A. Comte, Le Producteur, Tome i, pp 450-469. 
935 L e m  de M. Benjamin constant au Rédacteur de IOpinion, Le Prodiatetu-, T ï, pp 539 et 482-484 
" Voir M. Pickering, a Auguste Comte and the Saint-Simonhm a, French Historicat Sadies, Vol 18, nOl, 1993, pp 21 1-236. 



hits a posteriori, alors que le processus de découverte serait essentiellement intuitif. Rodrigues, lui, dénonce 

l'illusion de croire échapper aux hypothèses : il n'y a pas de preuve positive du mouvement de la Terre et encore 
6 

moins de lois historiques : la loi comt i e~e  des trois 6tats - théologique, métaphysique et positif - est une fiction, 

Les critiques se font ad hominem, et dénoncent la ftoideur d'une pensée scientifique qui ne comprend rien B 

l'amour, s'oppose aux arts et 4 la sympathie universelle, et m h e  A une attitude d'hérésiarque bientdt coupable 

d'cc athéisme D et de (( matéridisrne N. Michel Chevalier dénoncera dans Le Globe, passé aux mains des Saint- 

Simoniens en octobre 1830, l'attitude asociale de Comte perpétuellement en proie à un sentiment de persé~ution~~'. 

Comte réplique : la religion est l'obstacle principal au progrés, la nouvelle religion n'est qu'une médiocre parodie 

de catholicisme ou au mieux une théophilantropie réchauffée, et c'est elle qui est il  la traîne du progrés. Quant aux 

grands prêtres de la nouvelle religion, non seulement ils n'ont pas osé se lancer dans des études scientifiques 

approfondies, mais ils sont (( intellectuellement inferieurs », A commencer par le (( pCre )) Enfantin dont tous ses 

camarades de Polytechnique savent bien qu'il etait l'un des étudiants les plus médiocres938. Peu importent donc les 

succès publics des Saint-Simoniens, car dans l'évaluation des hommes le nombre importe moins que de la 

« capacité ». Comte avoue prdférer l'entourage d'un petit nombre d'esprits éminentsm9. 

La brouille avec Comte et sa science glaciale va de pair avec l'emphase croissante mise sur la religion et le rBle 

centra1 de l'amour, une fois épousées les thèses du ffouveuu Chrisionisme. Regroupés en un (( Collége )) dominé 

par les (( peres )) Enfantin et Bazard qui, dts décembre 1829, s'empressent de classer Leurs disciples selon la 

capacité. Puis commence un prosélytisme de grande envergure consacrant le triumvirat sciences beaux- 

arts industrie, dtnonçant les oisifs, et prechant l'éducation pour tous par conférences publiques et voie de presse. 

Jusqu'au début de 183 1, le collége en reste la phase « spéculative », ou « préparatoire D, limitant la diffusion de la 

doctrine aux gens cultivés : ingénieurs, médecins, avocats et artistes. Ensuite commence le vaste mouvement 

d'évangtlisation des provinces."' 

Débute ainsi un enseignement pour les ouvriers, avec formation de maisons communes et créations d'ateliers. 

La seule distinction sociale significative est désormais cette capacité w qui tgaye des humoristes ayant déj8 fort B 

faire avec la jeune eglise et prompts i l  conclure d'une grosse capacité A un tour de taille imposantw'. Les recrues 

Saint-simoniennes, elles, se plient tant bien que mal B la thdorie et A l'application de ce classement. Heureusement, 

le père Enfantin les assure que « les classeurs )) ne cherchent pas 4 les brimer, mais les guident vers le bonheur, en 

généreux protecteurs ou en pères aimants. La fhternisation avec les oumers est toutefois souvent précaire : ralliés B 

la doctrine dans l'espoir de trouver du travail ou par aversion pour le parti clérical, la partie doctrinale et religieuse 

du saint-simonisme ne suscite pas toujours l'enthousiasme requis pour s'&lever dans la hiérarchie. 

Après la retraite communautaire, quelques deboires avec la police, les procés et l'emprisonnement des chefs 

qui n'ont pas encore fait stcession, les Saint-simoniens tentent l'aventure de l'Orient sur les traces de Napoléon et 

conformément au goût du jour. Leur projet est la percée du canal de Suez. L'experience n'aboutit pas, mais leur 
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o&t au moins l'occasion de satisfaire leur désir de (( s'&mer de la théorie & la pratique )lM2 et d'oeuvrer à 

l'avancement des lumiCres en projetant la création d'un Conseil d'instruction Publique, d'un Cornite Consultatif des 

Sciences et des Arts, d'un Institut Agricole et, bien sûr, d'une École Polytechnique. La retraite se fit en dtsordre : le 

père EnFanth rentre en 1836 pour constater l'effondrement de sa notoriété et reprendre sagement sa place daas 

l'administration, au service des chemins de fer. S'ouvre alors une nouvelle ére du Saint-Simonisme, au service de 

l'état. 

Comme l'écrit Enfantin dans sa Morale, les travaux de la doctrine ne sont que des variations du dogme 

(C trinaire D. Le @le central, auquel A. Comte n'a encore rien compris, est l'Amour, flanqué de ses deux lanom, 

l'Intelligence et la   or ce'^^. Chacun de ces trois termes a deux homologues, l'un dans l'ordre politique, l'autre dans 

celui des agents. AssociCe B l'Amour, il y a (c la religion N - identifiée A (c la politique )) - et servie par des prêtres » 

ou (( gouvernants ». L'artiste trouve sa place à ce rang, comme verbe )) ou (( manifestation )) du prêtre dont il exalte 

la mission en (( traduisant n ou incarnant )) sa pensée, elle-même expression, lien, et direction de ta sympathie 

sociale. L'Intelligence a pour pendant « le dogme N - identifié il (( la science N - dont les agents sont les (( savants » 

ou (( thtoriciens W. La Force reléve du (( culte », autrement dit de (( l'industrie D, servie par (( les industriels )) ou 

(( praticiens ». Cette répartition est binaire, mais ta suprématie synthétique de I'Amour permet néanmoins d'y 

retrouver la methode dichotomique de Saint-Simon permettant alors de réduire A seulement deux pôles l'ordre du 

monde. Ainsi, l'Amour se manifeste selon deux modes : le mode (( spirituel >) auquel est associé l'Homme ou le 

Moi D, et le mode (( matériel )) auquel correspond « la Nature, ou Ie non-moi ». Sous 1e même schbma, la société se 

résout en deux classes : les (( spéculatifs )) regroupant savants artistes et industriels (de théorie), et les ((actifs », 

commerçants, agriculteurs, industriels (de pratique). Quant au Progrès, il s'analyse en deux régimes alternant au fil 

de l'Histoire. Les (( époques organiques ou religieuses )) sont dominées par les (( capacités supérieures n : l'homme, 

actif, se sent libre et heureux, guidé par une Providence qu'il affectionne. A l'inverse, lors des (( époques critiques 

ou irréligieuses )) l'humanité ne se voit plus de destination : les pouvoirs publics ne reflétent plus la hiérarchie 

naturelle, et les hommes du bas de l'échelle revendiquent, à juste titre, te droit d'être les chefs. A ces Cpoques, les 

hommes sont passifi, se sentant poussés par une Fatalité qu'ils maudissent. 

En politique génbrale, les Saint-Simoniens s'opposent & la chimérique élection populaire, déni de la theorie de 

la capacité. La régle vaut aussi pour la secte. Mais l'infaillibilité des péres ne fait pas l'unanimite : des membres de 

moindre capacité s'étonnent de les voir se contredire et la lucide cousine d'Enfantin, Thérése Nugues, s'étonne de 

cette prétention A l'inspiration divine chez des apôtres en lutte avec le catholicisme. A cette objection réveillant 

l'épineux probléme de la direction scientifique et de la prééminence académique, Enfantin replique par un trait qui 

paraît surtout inspiré par le conservatisma d'un de Bonald ou d'un de Maistre ; le pCre n'est nommé par personne 

[ car ...] en sa qualité d'homme le plus fort, il s'aperçoit le premier que le pouvoir lui appartient, qu'ils sont faits 

l'un pour l'autre )?". 

L'homme est un petit univers prêchait Saint-Simon, et la b i l l e  Saint-Simonieme est une administration 
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fiançaise en miniature. Sous les peres , la famille est organisk en « Collége )) regroupant les plus fidèles disciples, 

lui-même entouré d'un apostolat formant le i( deuxiéme degré N. Avec la dissémination dans les arrondissements de 

Paris, la famille s'élargit en 1830 ii un troisieme degré, dit (i degré des industriels n. L'accès au second de@, la 

Famille n, exige de la part de l'industriel de s'élever du rang de « visiteur D A celui (i d'aspirant N ou de novice - avec 

carte et classement - avant d'atteindre enfin le statut de a fonctionnaire », membre de la Famille, avec conshration 

et dipldme délivré par un {< chef de fonction ». 

La doctrine Saint-Simonieme est une religion politique et accorde une importance majeure aux liens entre les 

hommes. Aussi, dés I'époque du Prochrcteur, une banque générale est h l'ordre du jour pour faciliter le crédit, Une 

religion relie et demande d'abattre des barriéres : fidèles 9 leur mi, les Saint-Simoniens prônent une réforme de 

la propriété et de I'heritage : les biens appartie~ent il ceux qui les emploient de la fiiçon la plus productive et la 

possession de droit ne doit pas être distincte de celle de fait. Mais cette religion là fit autant scandale que leur vues 

sur la réhabilitation de la chair, sur I'égalitt des sexes et sur l'intention qu'on leur préte de vouloir instaurer la 

communauté des femmes. Impression d'ailleurs confirmée par un enseignement qui clame vouloir toucher aussi bien 

les sens que l'esprit, et par leur fameuse attente de la ~emme-~essie~ ' .  

Enfa élément éminemment religieux : la langue. Le Verbe étant Amour, la puissance de l'aigébre et de la 

geométrie -déjh liées par Descartes - doit être etendue B I'ensemble des relations sociales en associant 

analogiquement art, formes, formules, grammaire et calcul. Le codage trinaire de l'homme en a donné un exemple, 

et on peut encore citer celui du calcul des probabilitès, a dernier chaînon du rationalisme humain v, permettant de 

dépasser le probltrne de la certitude en of)ant à l'intelligence humaine un moyen de passer « de la conception de 

l'absolu A celle du progres D. Surtout, les promesses du langage sont grandioses et l'omniprésente M sympathie » 

prémunit les savants théoriciens des soucis de « traduction D des futurs professionnels de la vulgarisation, ou, plus 

généralement, de la conhion, des langues : 

Que I'algébre prenne enfin sa place dans la vie morale, et la vtritablc dpoque infinitésimale de l'esprit humain, 
indiqude par Leibniz, aura commenct. Dieu, que les mathtmaticiens révolutionnaires ont voulu chasser de leur 
sanctuaire, y reparaitra plus éclatant que jamais pour animer toutes les conceptions. 

Alors le Verbe supdme, le Verbe infinitésimal se résoudra dans l'art en paroles ou en symboles ; le savant les 
uaduira en formults definits et I'industricl en fonnults limittcs. Verbe de potsic et d'amour, il se rnanifcstera par la 
musique et l'archittçture ; inspirateur divin, il cngcndnni I'algorithmie et IBesthttique, parole du prêtre il enfiuitcra la 
science n l'industrie, le dogme n le culte.% 

En attendant le messie infinitésimal, Enfantin et ses Hres romantiques trouvent très classiquement dans la 

langue fiançaise le moyen le plus propre ii synthétiser l'antagonisme du mat&iaIisme et du spiritualisme. Le français 

est la langue de l'avenir car « bourgeoise, polie, dipIomatique », et son acheminement vers la langue universelle est 

indubitable puisque ces qualificatifs marquent la rupture avec un passé fëodal, rustique et belliqueux. 

En attendant, les Saint-simoniens doivent parer ii I'irnrntdiat : l'éducation des femmes et des prolétaires. Aussi 

prennent-ils contact avec les ingénieurs disséminés dans les départements, en vue de constituer a l'état major de 

l'armée pacifique des travailleurs D. La langue b ç a i s e  leur permet de contourner l'obstacle des patois ou d'une 
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langue algébrique manquant encore de positivité, et d'édifier même les femmes qui, dit-on, manifesteraient peu de 

gotît pour la mttaphysique, l'économie politique, l'histoire et la législation. La médiation de l'artiste devrait être ici 

particulitrement salutaire, car le roman et le théâtre permettent de préserver objectif didactique modelé par le 

dogme trinaire. Coordonnant les travaux de a l'artiste du dogme N qui raconte, et de l'artiste du culte D qui 

prophétise, le prêtre N conçoit le drame dans son unite vivante et lui donne sa distinction moralisante u"'. 

En matiere de politique scientifique générale, les Saint-Simoniens s'dcartent un peu des vues de leur maître à 

penser malgré la persistance de l'inflexible motif trinaire ». Le K corps scientifique D se divise en effet en trois 

classes, l'Université, les académies et les colléges. On notera ici que l'Institut n'est dé@ plus A la tete du corps qui 

revient à l'Université, dont le nom seul, selon l'usage Saint-simonien - et napoléonien - désigne 2i la fois le genre et 

l'une de ses esptces. L'Université, c'est Dieu, c'est le général en chef, c'est la religion : 

L'universitb ORGANISE les acadkmies et les co&ges, c'est & dire constitue leur HIERARCHXE, nomme les 
fonctionnaires, et entretient surtout les relations de mices  réciproques que la thdorie et la pratique peuvent se 
rendre ; elle est, pour ainsi dire, représentée dans sa PENSEE par les académies, dans son A ~ O N  par les colléges, cllc 
est la VE des unes et des autres.948 

Si la charge de l'Université est (( d'unir, de lier, de moraliser D les deux autres membres, celle des acaddmies 

est de regrouper des savants théoriciens baptisés (( perfectiomants », alors que les colkges rassemblent les savants 

praticiens, ddnommts a enseignants D. Le r6le de l'Université peut-il etre discuté ? Oui, adrnet-on au Globe, mais 

seulement à une époque où la societe est encore ignorante de sa (( destination D comme c'est actuellement le cas. 

D'où nombre de tergiversations sur les contenus de l'enseignement, et sur les langues convenant à des &changes 

scientifiques et commerciaux modernes, mais mâtinés de catholicisme : 

[...] cc qui pouvait etrc excellent lonqu'il s'agissait d'instruire un clergt qui devait avoir pour langue commune, 
universelle, le latin, est absurde aujourd'hui que les communications entre Ics hommes sont plus faciles, et qu'il s'agit 
non pas seulement de s'entendre entre cferct, mais de parler aux peuples pour transiger commercialement, pour 
communier matdriellcmcnt avec eux ; les voyageurs de commerce aujourd'hui sont plus nombreux que les 
missionnaires [...] les communications entre les savants de tous les pays sont plus fkdquentcs, plus actives que celles 
des Pvéques catholiques avec Rome ; nous parlons des catholiques, parce que celles qui existent entre les protestants 
sont nCccssaimnent et logiquement nulles, en raison dc l'absence de hierarchie 

En ce qui concerne les acaddmies, le premier constat qui vient sous la plume de ce journaliste du Globe, est 

qu'« il n'y a pas grand mente A [les] critiquer D, l'exercice étant devenu une banalité dont les Saint-simoniens n'ont 

pas l'apanage. Avant leur conquête de ce journal, donc dans la période libérale de celui-ci, on trouve déjà, 2i 

l'occasion d'une séance publique de l'Institut, un éclaircissement sur ces critiques, au diapason des mœurs 

politiques. La République des Lettres est redevenue une aristocratie littéraire : 

En dépit des épigrammes et d e  plus d'une &preuve mdhcureuse, la petite salle des Quatre-nations est toujours 
remplie aux jours solennels, par des spectateurs, et surtout par des spectatrices empressées. Toujours, cc qui est plus 
Ctrange, malgré l'apparente futilité d'une pareille brigue, les plus hautes gloircs aspirent B l'honneur d'ttrt agrégées ii 
ce corps, qui, par la hauteur de sa position, par le secret, ou, si l'on veut, la demi-pubticitt de ses travaux, tient B peu 
près dans les lettres la place de la pairie ou dc la chambre haute, tandis que tes associations libres, les journaux, par 
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exemple, qui militent tous les matins, au grand jour, sont, dans la république des lettres, comme des sections de la 
chambre d&nocratique?" 

Les Saint-simoniens trouvent aux académies trois vices fondamentaux. D'abord, ce ne sont pas de véritables 

associations, mais seulement des agglomérations, des rapprochements, des agrdgutions de savants isolés les uns 

des autres, sans ordre, sans hiérarchie Et donc, deuibme vice, les sciences patissent de ce crime de 

lèse-hiérarchie : elles se trouvent anarchisées )) faute d'une (< coordination générale qui les embrasse toutes 

encylopédiquement ». Le troisiéme défaut découle des précédents : les académies ne sont pas tes conciles » 

encyclopédiques et hiérarchisés qu'elles devraient être et, surtout, sont coupdes du corps enseignant. Les savants 

praticiens ne sont pas sous la tutelle des thtoriciens ! D'où la déliquescence. Les académies (( ne commandent pas, 

n'inspirent pas les travaux faits hors de leur sein », elles sont incompétentes pour juger de ce qui touche de plus près 

aux hommes, les a sciences morales et politiques » qui incluent l'enseignement, la religion et la législation. Mais 

l'église Saint-simonienne se voit moins en ange exterminateur de ces corps nécrosés qu'en esprit régénérateur, 

quitte à faire ainsi preuve de cet esprit proprement rdtrograde qu'elle fustige par ailleurs chez de Bonald et de 

Maistre. La nostalgie d'une mythique République des Lettres est d'ailleurs bien vivace, et on la retrouvera encore 

chez un vulgarisateur comme V. Meunier, incapable de faire son deuil de I'acaddmisrne authentique et, en son nom, 

accusant (( l'oligarchie scientifique 1) de haute trahison du public. 

Le mal et ses symptdmes sont dans toute l'université. Les professeurs ne sont que « rapprochés D : incapables 

d'amour, il leur manque une vue d'ensemble du lien unissant ce qu'ils enseignent et le destin de ceux iî qui ils 

enseignent. Etrangers entre eux, ils viennent heure fixe, enfilent leurs costumes, se divisent par salles, (( débitent » 

des leçons et, satisfaits, retournent dans leurs familles où 18 seulement, ils trouvent des enfants qu'ils aiment et non 

des « automates N qu'ifs font parler : chez eux, ils sont enfin (( instituteurs [...] et non plus machines à découper, A 

détailler de la science comme ils le sont dans leurs classes n. Nourrie de la division du travail scientifique, 

l'anarchie gangrène donc l'université qui ne recomaîî ni les esprits, ni leur hiérarchie. Alors que l'enseignement 

devrait profiter A tous, que les enfànts ((brûlent d'appren&e et de prévoir)), et témoignent ainsi de leur 

« disposition au savoir, 8 la science, la sagesse N, combien de (< capacités éteintes dans l'ignorance et la misére n ? 

A l'inverse, au lieu de faire hctifier (( l'individualisme D, le dogme Saint-simonien assurerait la promotion de la 

(( perfectibilité n humaine et du progres, et viendrait ainsi à bout de fa domination par l'hérédité, règle si propice (( à 

l'erreur, A l'intrigue et au népotisme même )) : 

[...] il rtsulte de I'Ctat d'incertitude ou l'on est sur les nouvelles bases A donner & l'enseignement, c'est dire cc qu'il 
faut savoir pour remplir un r81e dans la socittt actuelle ; une quantitk énorme de travaux et de temps perdus, et de 
virtualités faussées, CtouffCes, et surtout un trafîc honteux d'une science que l'on vend avec la certitude de son 
inutilid. 

De merne, l'absence de doctrine commune s'oppose à toute espèce de travaux d'ensemble ; chaque savant, livré 
ses forces individuelles, se trouve néc-remcnt poussé dans les voies de l'égolsme et du charlatanisme ; la science 
est œuvre de libraire, talent d'annonces et d'affiches, génie de courbettes ; on ofle ses veilles, comme disent les 
dconomistcs, en raison de la demande, et comme la demande est plus fonc pour les almanachs que pour la mécanique 
céleste et les révolutionr du globe, Mathieu Lacnsbcrg est nchc, tandis que M. de Laplace est condamnt & la pairie, et 
M. Cuvier au conseil d'kta~"~ 
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Quant au reméde, les Saint-simoniens restent fidéles & la solution prônée par leur maître : la premiére classe 

scientifique D doit reprendre sa fonction de coordination et garantir ainsi, d'une part que les découvertes passent au 

plus vite dans l'enseignement et d'autre part que « les lacunes senties par les enseigneurs soient dénoncées 

rapidement aux pevectionneurs ». Or cette premiére classe, commise ii la surveillance générale, c'est la classe 

philosophique, « pourni qu'on n'entende pas par ce mot de philosophie ce qu'on a la bonté d'appeler ainsi 

aujourd'hui, c'est ii dire quelques petites observations d6tachées sur le mécanisme de l'esprit ; mais bien la science 

générale, dont le but est  HARMONISER les travaux d'élaboration et de propagation, c'est A dire de former DES 

HOMMES savants et BEAUCOUP D'HOMMES inslruits, [...] science par laquelle il est possible, et sans laquelle il est 

impossible de DIRIGER les savants »?53 

La Presse et les vulearisateurs 

Lims et journaux explicitement consacrés aux sciences connurent sous la Révolution et l'Empire une période 

farte9Y prolongeant l'engouement du public dont nous avons pris acte dans la période pr&évolutio~aire. En 

revanche, les succès scientifiques h ç a i s  au tournant du XIX siécle ne font que renforcer la complexite et la 

specialisation croissantes des sciences, imposant ainsi aux revues nouvelles qui optent pour la spécialisation, un 

lectorat restreint. Remaniements et reclassements des disciplines scientifiques au sein de l'Institut et, B un moindre 

degré, d'un cursus scientifique scolaire s'ouvrant peu peu ii des sciences de notoriété plus récente - telles la chimie 

ou la min6ralogie - tkmoignent de ces phénoménes. A ces tendances, qui ne sont pas spécifiquement fiançaises, 

viennent se greffer des enjeu poIitiques balançant entre ordre ou progrès, et fournissant matière aux rivalités des 

élites. 

L'intégrité de l'arbre des sciences survit surtout dans la presse (( encyclopédique N, justement ouverte sur un 

plus large public. Outre La Décade Philosophique (1794), le Magasin Encyclopédique (1795) témoigne de la 

survivance de l'éclectisme du siécle finissant avec une presence des sciences encore à la hausse par rapport aux 

grands journaux savants de la période pré-révolutionnaire que h n t  le Journal des Savants (qui reparaîtra ii partir 

de 1816) et les Mémoires de Trévoux. Comme dans les communications fsiites l'Institut, où dominent medecine, 

statistiques et autres disciplines utiles >), sciences naturelles - dont médecine, a physiologie », et (c biologie )) - et 

arts industriels se taillent une place de choix dans La Décade. Le (( feuilleton D qui apparaît dans le Journal d a  

Débuts dès 1801 aura bientot une version scientifique. Le rythme de la vie académique simplifie d'ailieurs ici le 

travail du journaliste car tout au fil du XIXe siècle bon nombre de journaux de vulgarisation auront un feuilleton 

tout trouvé dans la chronique des séances de l'Académie. Aprês Le Moniteur qui, ii la demande des autorités et pour 

la défense du prestige national, ouvrit ses c o l o ~ e s  aux savants, Le Globe, lancé en 1824, fût l'un des tout premiers 

B se livrer B ce genre de chronique. Contrairement ii La Décade qui a ses entrées A l'Institut et n'hésite pas à domer 

des détails et même A présenter quelques équations, Le Globe est contraint, du fait de la parcimonie de l'information 

qui lui est délivrée, de procdder B des exposés d'autant plus abrégés et simplifiés qu'il vise un public 6Iargî. Nous 

953 Ibid 
9W S. Dhornbrts, Naissance d'un Nouveau Pouvoir, op. cif., Chap V; J. Dhornbres, K French Textbooks in the Sciences », 
History of Eùucation, Vol 13, nO2, pp 153-1 6 1. 
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verrons ce que Biot, entre autres, pense de ce genre de littérature. 

Malgré sa rigueur sous l'Empire et la Restauration, la censure fut moins né-e aux journaux scientifiques 

spécialisés qu'h la presse généraliste susceptible de (( philosophie w, et donc de débordements politiques déplacés. 

Condorcet ou M" de Staéll avaient d'ailleurs déji souligné que les sciences physiques pouvaient faire bon mdnage 

avec les despotes. 

C'est surtout avec la libéralisation de la presse consécutive aux journées de Juillet 1830, que des journaux 

similaires à la M Penny Press )) anglaise commencent & prendre leur essor. L'époque est aussi marquée par l'essor du 

parti républicain, ardent défenseur des sciences, qui affinne des spkificités le démarquant du a IiWralisme », 

confidrie encore hétéroclite abritant la plupart des opposants politiques. Portees par le souffle de la nouvelle liberté, 

fleurissent des associations ayant pour mots fetiches, « populaire N et patriotique n. S'en suit un renforcement du 

mouvement &ducatif qui, suivant la tournure consacrée, visait à amdliorer (( la condition physique et morale des 

pauvres ». L'evangélisation Saint-simonienne s'inscrit dans ce genre de prosélytisme. Parmi ces associations 

philanthropiques, 1'Association Libre pour I'Education du Peuple, met en place des cours de sciences, avec cabinet 

de physique et de chimie, séparant néanmoins hommes et femmes, ces dames ayant un cursus scientifique allége. Le 

programme de I'association révkle son orientation politique : 

[...] compltter et féconder l'enseignement primaire par des ttudts assez dlevtes pour développer le gtnie d'une 
nation et pour donner aux citoyens les connaissances ntcessairts A l'exercice soit de leurs professions industrielles, 
soit dc leurs devoirs comme membres de i'hat.955 

Cette époque est aussi celle de l'émergence de journaux essentiellement consacrés aux connaissances (( utiles n. 

Dés 1 825, parut ainsi le Journal des Connaissances Usuelles destiné à propager un savoir (( positif ». En 1 83 1, à 

l'initiative d'Emile de Girardin, parait un mensuel bon marché qui va bientôt revendiquer 130000 souscripteurs, le 

Journal des Connaissances Utiles dont l'en-tête précise qu'il s'adresse à tous les hommes qui savent lue » pour 

leur indiquer leurs devoirs, leurs droits, leurs intérêts ». 

Comme le montre la profession de foi de ce fleuron d'une presse utile )) appelée comme son homologue 

britannique A prospérer jusqu'aux années 1840, des liens étroits existent entre ces journaux français et la penny 

press anglaise. L'inspiration est Iibéraie : utilité et bienfits des sciences vont de pair avec le respect des droits, des 

lois, et de l'ordre public : 

Ce que la Société pour I'I11~1twccion &?mentaire a fait pour I'cnstigncmcnt primain des enfants, une autre 
association, la Société nation.de pour I 'émancipation inteIlectuelle vient de l'entreprendre pour le grand nombre - 
d'hommes auxquels nos institutions nouvelles ont conféré des droits politiques et des attributions municipales, avant 
qu'ils f i n t  tous en Ctat de les remplir avec discernement. 

Le but que s ' a  proposé la Socidté nationale pow 1 'Pmancipation intellectueIle est de faire connaître A tous les 
hommes sachant lire, les dispositions gtnéraics des lois qui leur den t  des obligations nouvelles, ou qui sont une 
extension de Iews droits, de maintenir l'égalité de la répartition des charges a des contributions, en leur indiquant les 
moyens legawc de réclamations, de les guider dans lcs fonctions de conscilIers municipaux et dans l'exercice de leurs 
devoirs, comme Clectcur comunaI, Clecteur d'arrondissement, élcctcw des officiers de la garde nationale. 

A cet effet, la SociCté, B l'instar de celle de Londres, Society for the d tmion  of UsqFI Knowledge, fond& et 
présidée par le céltbrt Brougham, actuellement lord chancelier, publie un journal, dont le bas prix doit rtsoudrc le 
probltme de l'éducation morale, politique, agricole et industrielle du peuple des villes a des campagnes. 

Vendu en masse et ;2 bas prix, le savoir utile regorge de conseils judicieux, -&, et plutôt juridiques, 



techniques, ou pratiques que relevant d'une science éthérée. Lecteurs, vous saurez tout sur la fâisification du beurre, 

l'état des recherches académiques sur l'amélioration des races animales, l'art de disposer les pommiers en plein 

vent, et meme le secret de mots difficiles comme codicile », c pariétal N et même (( rédhibitoire D. S'il est dCjà 

question de traduire la science, le traducteur est plutôt ici un instituteur : il ne s'agit guére ici d'orner les esprits 

mais - comme on dit - d'tlever le niveau. 

A partir des années 1850 commence B paraître une presse de vulgarisation plus explicitement dédide aux 

sciences, plus ornementale aussi, et béndficiant en outre des progrés de la mécanisation et surtout de l'illustration. 

Si, dans les grandes lignes, style et format de cette presse sont similoires celui de la presse anglaise, S. Sheets 

Pyenson y a relevé quelques différences s ipif i~at ives~~.  Alors qu'en Angleterre, on souligne l'utilité de la moindre 

observation et - surtout dans la presse bon marché - la valeur de la contribution du plus modeste des hommes pour 

l'avancement des sciences, les journaux h ç a i s  soulignent que la vraie science reléve de savants constituant une 

élite admirable et éloignee du commun des mortels. Et lorsque des journaux - surtout d'orientation utilitariste ou 

appliquée - se démarquent de tout ce qui rekve de N la théorie )) ou des a principes D, ce n'est pas comme dans 

l'Angleterre baconienne par suspicion à l'encontre de spdculations chim&iques apparentant parfois les subtilités des 

mathématiciens à celles des théologiens, mais en raison d'un fossé intellectuel et institutionnel existant entre les 

savants et le peuple. 

Ce constat, que nos propres recherches conf~nnent~~'~ paraît particuiitrement propice & Ctayer la thtse faisant 

de la vulgarisation un exercice de traduction, these d'ordre proprement linguistique et encore irnmature à I'Cpoque 

où le réalisme politique des Idéologues bien qu'6tablissant des classes selon le savoir, tîait cependant tempéré par le 

projet d'une science fédératrice. A l'inverse de celle du savant qui est spécialiste et théodtique, la science destinée 

au peuple veille A demeurer encyclopddique et pratique. 

Surtout axte sur la presse, l'analyse comparative de Sheets-Pyenson nous semble cependant sous-estimer une 

composante caractéristique de la vulgarisation h la h ç a i s e  : il s'agit non pas de son nationalisme, plut8t bien 

partagé d'un pays h l'autre, mais son étatisme et son centralisme. Deux aspects sont liés B cette spécificité : l'espèce 

d'idéalisme d'Etat consacrant le r61e dirigeant de la théorie sur les applications et la persistance de la nédgique 

question académique, avec en toile de fond des exclus accusant désormais les savants officiels » d'être leur tour 

devenus les grands pretres ayant confisqué la science et trahit le peuple. Comme nous l'avons vu, ces thémes 

tiennent une place non négligeable au coeur des doctrines sociales de Saint-Simon et d'A. Comte. Conjoignant 

science et politique, ces demi-marginaux articulent en effet le <(: théoncisrne » 0rdo~atew de l'État h p i s  et le 

centralisme qu'iis veulent M pontifical D, ii une composante nostalgique placee - iî l'inverse - sous le signe d'un 

républicanisme des sciences et des arts. Éventuellement autoritaire, leur encyclopédisme politico-scientifique et 

utilitariste s'éléve contre les vues ttroites d'un nouveau type de savant - le fonctionnaire spécialisé - et cherche h 

%' Cite in G. Pemux, La P r o p a g d  Ripvblicaine au Début & la Monarchie de hiilet, H~chett~,  Paris, 1930, p 274. 
S.Shceîs Pyenson, Low Skient@ C h  in London <urd Paris, 1820 - 1875, Ph D Dissertation, Univasity of Pennsylvania, 

62032, 1976 ; u Popular Scicnu Ptriodicals in Paris and London : the Emergcnce of a Low Scicntific Culbre, 1820 - 1875 », 
Annals of Science, Vol 42, 1985, pp 549-572, 

Voir nom thèse Autorité et Publicité d<uLI les Sciences ( ENllcs w fa Vrrlgarisation Scientrrqw), Grenoble, f6vrïier 1998, 
surtout chapitres 4-5  et 6. 



atteindre le public plus par la presse ou la tribune que par les rouages administf6tib. MaIgré querelles et 

divergences, Saint-Simonisme et comtisme tentent de résorber - sans y renoncer - la tension endémique de la 

république des sciences française, tiraillée entre bureaucratie napoltonienne et anti-acaddmisme jacobin, ou entre 

élitisme et œuvres sociales. 

Plus que les journalistes et conf&enciers anglais, les vulgarisateurs fiançais ont conscience de former un corps 

de «journalistes distingués n dévoué au service de (( tout le monde », et cela malgré des divergences philosophiques 

ou politiques. Leur foi ardente dans les bienfkits de la science, leur souhait d'un M accord parfait » et d'une 

u rtgénération u morale et s ~ i a l e ~ ~ ,  la formation scientifique dont ils ont pour la plupart bdnéficié, enfui I'energie 

ddployée dans I'accomplissement de leur mission, valent A leurs yeux comme preuve de la spécificitt de leur métier. 

Aussi n'est-il pas étonnant de voir se succtder dans L a  Presse - le grand quotidien d'Ernile de Girardin - I'abbé 

Moigno, jésuite et mathématicien, fondateur de Cosmos, puis Victor Meunier, ancien fouriériste, socialiste, et 

fondateur, entre autres, de La Science pour Tow, relayé il son tour par Louis Figuier, auteur prolifique (Les 

Merveifles de la Science, Le Scwant du Foyer...) et bien s b  jownaliste et même éditeur d'un journal, L'Année 

Scientrïique et Industrielle. Partisans du progrés, Les vulgarisateurs fiançais ne sont cependant pas tous IiMraux, 

républicains, ou socialistes, certains prbférant le parti de l'ordre h celui du mouvement. Tel est I'abbé Moigno, 

auteur des Splendeurs de la Foi - Accord par$ait de la Révéiation et de la Science, qui dans le sillage de J. de 

Maistre et du mathématicien Cauchy, mais aussi de Leibniz et de la Naturphilosophie allemande, perpétue la 

tradition physico-thdologique, par aillews trés prospére en Angleterre . 
La science fiançaise &nt affaire de sp6cialistes, l'identification de la vulgarisation à un processus de 

traduction profite de la prééminence théorique - et scolaire - des mathématiques qui, aprés le latin, sont par 

excellence la langue ésotérique étrangère au peuple. Ce statut n'est certes pas une invention du siécle et ne doit pas, 

non plus, faire oublier qu'experiences publiques, conférences, spectacles, et expositions, font aussi partie des plus 

puissants ressorts d'une vulgarisation qui, souvent, contribue elle aussi à faire de la haute science du calcul le 

modéle de toute science. 

Comme nous l'avons mentionné en tout début de ce travail, la stabilisation des savants à des places fixes, ouvre 

de nouvelles opportunités. A partir des annees 1850, dors que reflue la presse utilitariste, I'tpoque est propice à des 

journaux faisant écho aux nouvelles découvertes scientifiques et aux progrès de l'industrie. h e r g e  ainsi un corps 

de vulgarisateurs aspirant à leur tour à Ia professionnalisation, et cherchant à se faire valoir comme trait d'union 

entre les savants et le public en rendant intelligible l'inaccessible discours scientifique. Le clivage maintenant 

consacre entre N la science » et « le public D, laisse place A une mission spécifique exigeant des compétences 

étrangéres aussi bien au commun des journalistes qu'à des savants absorbés par d'autres tâches et censés manquer 

parfois du style requis pour cet exercice. S'il n'y a pas raison de faire grief aux savants de leur dévouement à la 

noble cause du progrès, force est de constater que Ie clivage entre la science et le public conforte l'idde de leur 

" Sur toutes ces figurcs de la nilgarispton, voir : D. Raichmg & 3. Sacques, S<nmts er ignorunts, Le Scuii, Paris, 1991; les 
articles de B. Bensaude, A Petit, C. Glaser, P. Gant, S. Le Men, R Fox, D Raichvarg Bt D. Legros, dans le numéro m i a i  de 
Romanîisme, no 65, 1989; P. Rcdondi K Physique et Apologétique. Lt Cosmos de I'abM Moigno ct de Marc Seguin », Hatory 
und Technoiogy, Vol 6, 1988, pp 203-225. 



difficulté, voue de leur incapacitd z i  se faire entendreg59. Les vulgarisateurs se trouvent alors confiontes à cette ache 

paradoxale consistant h niveler le fosse qui assure leur subsistance. D'où, peut-être, l'intérêt des vulgarisateurs 

entretenir le lieu commun de la science ininteiligiôle, lieu commun donnant ainsi tout son sens leur lutte contre ce 

travers. Dans ce contexte de partage des tâches, le théme de la traduction offie un mo& vivendi acceptable et dans 

le droit fil de la distinction condorcetienne - ou Saint-simonienne - entre ceux qui font avancer la science et ceux - 
professeurs ou autres - qui instruisent le public. 

Le iournaliste en arbitre 

Le physicien J. B. Biot rappelle dans ses mémoires les épisodes qui ont fàit que !'Académie « a  perdu en 

indépendance ce qu'elle a gagne en vulgarité uM. Panni ceux-ci, la fameuse controverse entre Cuvier et Geoffroy 

Saint-Hilaire. Biot écrit ses remarques & l'occasion d'un discours fait en 1836 à la Royal Sociery de Londres par le 

duc de Sussex, justement & propos de la publicite à accorder aux travaux académiques. 

Sous le secrétariat de Fourier, l'Académie connaît, selon Biot, une modification insidieuse de a ses relations 

avec le public N. Le réglernent prévoyait en effet que nulle personne étrangkre à l'Académie ne pourrait assister aux 

séances sans le parrainage d'un membre ou sans avoir présente au moins deux rndrnoires publiés dans te recueil 

consacre aux savants étrangers. Malgré (( la répugnance M de Cuvier, l'autre Secrétaire Perpétuel, à accepter « un 

auditoire trop vulgaire », le règlement subissait de plus en plus d'exceptions, au point de rendre finalement 

impossible de résister à l'affluence des curieux. Après avoir retenu sa place, on se pressait zi l'Académie « comme 

au spectacle ». Les savants sont partagés : certains rëprouvent, d'autres apprécient. La question semble délicate, car 

Biot indique qu'il a bien fallu composer avec ce public suffisamment arrogant pour ne pas se taire, mais 

sufisamment estimable pour ne pas faire appel à la Garde Nationale pour l'expulser. D'où le dilemme : (( pour que 

cette foule soit silencieuse, il faut I'intdresser ; et elle supporte difficilement les details techniques us'. Or, si les 

académiciens ne sont pas des vulgarisateurs, leur style demeure toutefois fidéle à des procédures héritées de 

l'Ancien Régime : ainsi revient au Secrétaire Perpétuel une adresse au public destinde B tenter de lui rendre le sujet 

accessible par « une sorte de leçon préliminaire ». Biot, comme certains de ses co&res, s'avoue sensible au 

(c talent d'élocution n déployd cette occasion, mais estime que c'est là une charge dont on se passerait bien si le 

public n'était pas 18. Mais il y a plus p v e  que la perturbation du rythme des séances et la prise en compte de cet 

auditoire. Les discussions sont peut-être plus polies : 

[...1 mais elles sont aussi moins fortes et moins approfondies, parce qu'elles fatiguent l'auditoire qui n'en sent pas la 
portée. Et elles sont aussi moins libres, parce que beaucoup de membres de I'Acadtmie hésitent B &mettre des 
réflexions qui ont autant de retentissement Et puis, comme il n'est pas agréable d'avoir tort, ou de donner tort B un 
conntre, devant le public, il arrive souvent que l'on se tait par réserve pour soi-même ou pour les autres, quand il 

959 Si la question du beau style a une résonancc peut-être caractéristique du XD<e s ible  pour cc qui a de la beauté, elle @e 
cependant encore I t s  prbccupations des journaux en cc qui concerne le style. Voir par exemple, PM fayard <c Le Journalisme 
Scientifique aujourd'hui n, in ta Skience Populaire dans la Presse et I'Edition, sous la direction de B. Beasaudc-Vincent et A. 
Rasmussen, CNRS Editions, Paris, 1997, pp 265-272. 

J.B Biot, M h g e s  Scientifqua et LitfPmVes, Paris, 1858. Voir mrtout, Vol Ii, a Remarqua sur i'Imtihnion des Comptes 
Rendus Hebdomadairts de L'Académie des Scicnces, et sur la Publicité donnée A ses Sëancts s, pp 257-264, ct N Comptes 
Rendus HcbdomnAains des Séances de i'Académie des Sciences », pp 265-292. 
"' Ibid, p 278. 



serait utile qu'on parla ; comme aussi il n'est as impossible que l'on prenne quelquefois la parole par un motif 
opposd, sans avoir rien de bien essentiel A dire. 964 

En somme, la liberté accordée au public entrave le progrès des sciences non seulement par le surcroît de 

travail imposé par cet auditoire parasite, mais aussi du Kt d'acad6miciens Iui sacrifiant parfois leurs devoirs sacrb. 

La a masse assemblée )) n'étant sensible qu'aux raisons les (( plus intelligibles pour sa portée N, la hçon de les 

dire P) et l'habileté des orateurs vont compter davantage que les raisons les plus fortes et les plus (( spéciales W. A tel 

point qu'on peut non seulement être amené ii parler sans avoir rien d'essentiel à dire, mais Btre poussé B dire «je 

persiste, même quand on a tort », porté par des paroles (( répandues dans les journaux comme des -ces 

d'engagements envers le public 

La situation est donc encore aggravée par le retentissement que tes séances peuvent avoir dans la presse. Biot 

estime à 1822 le debut de la publication de ce genre d'articles, mais incrimine surtout Le Globe qui, ii partir de 

1825, juge qu'un compte-rendu régulier, sous forme de feuilleton scientifique, convient à son «tempérament 

philosophique n. La concurrence entre journaux aurait alors poussé les autres sur la même voie, chacun ayant ses 

(( rédacteurs spéciaux )) auxquels on demande d'étonnantes prouesses : 

A p m d n  cette charge avec conscience, elle devait leur sembler d'autant plus difficile qu'ils Ctaient plus instruits. 
Car, de saisir au vol tant de communications, sur tous les sujets que les sciences embrassent, et d'en rendre compte 
deux jours aprës, dut-on meme ne pas s'obliger B Ics juger, c'est une chose que pas un de nous, je crois, ne serait en 
état de faire. Aussi Ics rédacteurs cherchaient-ils naturellement h prendre connaissance des mdmoires ct des pièces de 
correspondance, qu'on alla mtme souvent jusqu'h leur confier." 

Outre le tisque que font coiuir des publicistes insuffisamment instruits, I'affiiire est encore envenimée par la 

présence de complices dans la place. L'Académie, pénetree de ses devoirs B l'égard du public, réagit en prévoyant 

des places réservées aux journalistes, et même une salle oh des rédacteurs « nominativement désignés )) peuvent 

venir consulter tous les mtmoires lus. Cette séance se baptisa elle-même N sixiéme classe de l'Institut D bientôt 

subdiviste en journalistes instruits et appliques, et esprits malveillants cherchant surtout & dénigrer la vénerabte 

institution. Ces derniers fùrent priés (( de se contenter dtsormais de leurs propres inspirations, sans recourir aux 

documents académiques ». Mais même si l'académie (( marche toujours en avant dans la route des dècouvertes, et ne 

s'arrête pas B les regarder », ces journalistes hostiles livrés ii leur imagination, ta hardiesse de leur plume, ou h 

leurs (( lumieres propres », inaugurent un genre d'information scientifique périlleux pour le public : 

Si, avec ces avantages, on prend soin de ne pas gêner la Iibcrtt de son imagination par l'étude approfondie des 
objets dont on parle, on peut non seulement, du jour au lendemain, rendre compte de tous les travaux scientifiques, 
mais aussi assigner leur but, fixer leur valeur, décider les controverses qu'ils cxcitcnt, et juger les hommes qui les font. 
On peut meme juger l'Académie tout entitre, s'immiscer dans ses décisions, dans ses intérêb, la gourmander sur ses 
imperfiions, blâmer cc qu'elle fait, et lui presairc cc qu'elle devrait f a k W  

Le mal dénoncé par Biot serait déjà largement répandu. Mais l'acaddmicien s'inquiete moins pour l'Académie 

que pour des jeunes gens cédant l'illusion qu'on accéde plus vite B (< la réputation par le bourdonnement extérieur 

que par le travail acharné ». Aussi, sous le 

nouveau type de publication, les Comptes 

secrétariat d'Arago, l'Académie s'est trouvée contrainte, de pratiquer un 

Rendus Hebdomadah, censés prendre de vitesse les journaux et fkke 

%' Ibid, p 279. 
Ibid p26 1. 
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ainsi taire les rumeurs. Mais la presse est déjA puissante : selon Biot, malgré l'ample diffusion des Comptes Rendus 

dans l'administration publique, les journaux n'y auraient pas fait écho, témoignant ainsi d'une étrange conception de 

la diffusion des lumiéres alors que la nouvelle publication confirme le « bel idéal de la discussion et de la publicité 

[qdj se trouve dans l'Académie des Sciences »? 

Confier B un journaliste, même instruit, le soin de présenter enjeux et ddbats académiques n'est donc pas sans 

probkmes. Quand un savant ne peut pas, lui-même, évaluer après une seule audition la valeur d'un travail portant 

sur un sujet qu'il connaît, comment un journaliste, même instruit, le pourrait41 ? Celui-ci est donc condamnd & 

decouvrir (( quelque point saillant autour duquel il puisse vaguement grouper le reste, pour le rendre compréhensible 

A ses lecteurs superficiels rs6'. Pou. un travail isolC u d'application )) ou d'« observation n, un tel dépécement u est 

sans doute (( assez facile ». En revanche, il est ilfusoire pour des travaux souvent solidement (( enchaînés )) aux 

précédents et relevant de théories abstraites et blevées, placées aux bornes actuelles des sciences physiques et 

mathématiques ». Or ce sont justement ceux-ci qui étendent les vues des sciences sur « l'immense o c h  des vérités 

ignorées D. La solution serait alors de les publier in extenso ou bien de n'en mentionner que le titre. N'en deplaise a 
Biot, la seconde option est souvent celle retenue par les journaux de l'époque qui se contentent d'une chronique des 

intitulés des séances et mémoires académiques. Mais se limiter au titre ne semble pas présenter grand intérêt pour le 

joui-naliste, et l'outrage est alors inévitable (( la langue abstraite du calcul )) car (( comment demander cette 

abdication de puissance aux personnes en possession de donner au public l'intelligence de toutes choses, et de lui 

fournir un avis ! »=. Faire passer l'apparence comme vraie, voilA le risque qu'il y a de soumettre B des majontb 

non préparées )) des choses qui devraient (( comme autrefois, [être] appréciées et jugées par la société universelle 

mais exclusive des savants D % ~ .  

La publication des Comptes Rendus ne pose pas de probkmes aux journalistes, incapables d'apprécier 

rapidement et valablement des travaux demandant des délais même aux spécialistes. C'est pour ceux-ci que la 

nécessité de publier vite et régulierement souléve des difficultes. Biot denonce ainsi l'abus consistant B publier de 

vdritables memoires dans les Comptes Rendus : un gdométre a, par exemple, publié des articles (( hérissés de 

symboles n, sans connexion entre eux, et reproduisant (( les mêmes résultats ou les memes idées sous diverses 

formes ». Ni L'auteur ni le public n'ont rien ih gagner ii ce genre de publication auquel Biot ne sait comment 

remédier tellement sont (( ombrageuses » et delicates à gouverner (( les républiques inteIlectuelles ». De plus, comme 

des résultats partiels ne résolvent pas un probltme, comme ils peuvent être source de dentendus entre savants - 
par exemple sur la paternité des découvertes -, des publications fragmentaires peuvent ne pas inspirer confiance et 

priver la foule de la tranquillité qu'elle attend des hommes de science. Emietter des résultats relatifk à des objets 

échappant aux sens -telles les actions moléculaires - revient iî produire des résultats ayant l'air de miracles et où (( le 

vrai et le faux se produisent avec une &gale autorité D. En revanche, accorder crédit B la seule autorité du nom d'un 

savant c'est prendre le risque de faire de la science « un chaos u. Enfin, la fébrilité du rythme de publication 

Ibid, p 281. 
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affectera les travaux qui deviendront plus précaires et donc (( moins parkits D. Les savants eu-mêmes en feront les 

frais : ne pouvant plus profiter d'une hctueuse retraite, ils se retrouveront ((exposés aux regards, [et] subiront 

presque les agitations de la vie publique )P. Geofby Saint-Hilaire fut l'un de cew qui, embamtssds par l'exigence 

de rapidité de publication et de concision, se désolérent d'avoir B confiner la fécondité de leur génie h six 

malheureuses pages. Le compromis ne dura pas, car les Comptes R e n h  perdirent peu à peu leur caractère de 

chronique journalistique en croissant en volume et en contenu. Une nouvelle revue professio~elle naquit, loin du 

large public auquel elle était d'abord destinee. La tendance etait cependant irréversible : dix ans plus tard, Biot 

constate que l'Académie est un bureau d'annonces gratuites, ouvert indifferemment B tout le monde, en présence 

d'un cercle d'auditeurs astreints h les ecouter D, au détriment de I'éclairement mutueî, mais au profit de certains 

surtout soucieux de l'attention du public, quittes A exalter des hostilités personnelles. 

Biot constate aussi que les préoccupations politiques tendent B envahir tous les esprits ». Elles atteignent le 

sommet de 1'Acadèmie en Juin 1830. Un mois avant la Révolution provoquée par une a* de presse, et trois mois 

ap& l'enthousiasme du public pour la controverse entre Cuvier et Geoffroy, Arago est en effet élu Secrétaire 

Perpetuel de la section N sciences mathématiques D, face Cuvier, Secrétaire de la section N sciences physiques », et 

converti au charme de la Restauration. 

Arago est partisan d'une académie ouverte, alors que Cuvier est non seulement fixiste N en biologie, mais 

aussi partisan, comme Biot, de (( l'univemlite exclusive iom. La mort du naturaliste, en 1832, r&oudra le conflit, et 

sera propice B la politique d'ouverture promue par Arago. Celui-ci revendiquera néanmoins que ne reléve que de sa 

seule autoritt la decision d'admettre des journalistes au secrétariat de ~'~cadernie~'', et viendra enfin le jour OP lui 

aussi aura iZ se plaindre des journalistes, maintenant défendus par le républicain Raspail dénonçant au nom de la 

liberté les entraves qu'Arago tente d'imposer. L'épisode fut A l'origine de la décision de publier les Comptes 

Rendus. 

Si certains jugent insuffisante la politique d'ouverture d'Arago, d'autres, moins nuancés que Biot, l'accusent de 

trahir les sciences en les dévaluant. Ce sera le point développé, en 1840, par le mathématicien d'origine italienne G. 

Libri, dans un aperçu de la science fiançaise publie dans la Revue des Deta Mondes. Comme Biot, il devine (( des 

ressorts cachés, mais puissants », complotant contre (( les hautes sommités N oii se réfùgie la science et cherchant il 

la livrer (c au su f ige  de juges incompétents w". II est vrai que la science cristallise des enjeux politiques : airisi, it 

l'Institut, son plus symbolique fleuron, la foule suit avec passion les élections afin de voir quel parti l'emporte. D'où 

les enjeux de l'ouverture au public : 

[...] Iorsqu'on vit annuler la nomination d'un homme, tel que Fourier, lorsqu'on s'aperçut que la congrégarion se 
melait à toutes les dlcctions, on eut peur et l'on se jeta dans Ics bras de quelques gens habiles qui, appdant au secours 

" Voir M. Croslanâ, Skience u d r  Con~ol : The French Ac&my of Skience (1 79SlgI4), Cambridge University Press, 1992, 
1 12-1 23 et pp 284-299. ' IM, note p 286 citant Le RP/ortnufeur du 25 Mars 1835. 
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des libertés acadtmiques le public et la presse, saisirent avidement cette occasion d'augmenter leur influence et de se 
poser en protecteurs des sciences. 973 

Seton Libri, Arago est un protecteur, mais aussi un protégé : il a deniére lui (( un parti n, et il tient plus sa 

réputation de la presse que de ses travaux. Du point de vue scientifique, celui qui veut ûaîner la science dans la rue 

«doit etre rang6 parmi les savants qui cherchent plutôt les phenoménes singuliers, capables de fiapper 

l'imagination, que les theories Clevtes ou les résuitats amenés par une thde profonde et persévérante ue7'. De plus, 

ses connaissances « analytiques n sont notoirement insuffisantes. Comme le montre l'initiative d'aménager à 

l'Institut une salle d'exposition de «joujoux scientifiques », tel le daguerréotype, il incame la décadence de l'esprit 

géométrique et l'essor de ce go& pour les applications dont Libri déplore les effets dtji trop visiôles parmi la 

jeunesse de France. En revanche, l'homme de la foule a un talent d'exposition incontestable : 

Il faut l'avoir entendu pour savoir avec quelle lucidité, avec quelle rntthode il sait analyser une question 
scientifique, ta ramener & ses dltmcns les plus simples ; dvitet tout ce qu'elle a de difficile, et la présenter au public 
sous un aspect si séduisant, que les auditeurs s'imaginent avoir compris parFaitcmcnt des choses dont, privts comme 
ils le sont le plus souvent des connaissances nécessaires, ils ne sauraient avoir aucune idée ned7'. 

Voila donc le Secrétaire Perpétuel ideal pour adresser le discours préliminaire au public qui envahit 

I'Acaddmie. D'ailleurs ses talents s'exercent partout où il y a des sufnriges B gagner, quitte à livrer sans vergogne la 

langue des calculs B un vulgaire haut de gamme : 

Les succts que M. Arago a obtenus B I'Acadtmie en s'appliquant B populariser la science l'ont portt sl introduire - 
partout le mtme systtme. Dans les cours d'astronomie qu'il est charge de donner A l'Observatoire, et qui 
malheureuscmcnt sont devenus si rares, il ne semble chercher qu'h attirer un nombreux auditoirt, A intdrcsser Ics 
dames et les gens du monde, de sorte que ses leçons sont devenues une cspéce de suppltment au Spectacle de la 
Nature de l'abbé Pluche, où les lois les plus sublimes de l'univers sont exposées sans aucune dtmonstration et sous la 
forme de r t~ i t .*~  

Un adieu au ~ u b l i c  ? 

C'est dans ce contexte d'académisme deprdcié et miné par des enjeux politiques qu'éclate une controverses 

fameuse dans laquelle le r8le du public va se revtler particuli&ement ndvralgiquegT>. Cuvier et Geofttoy 

Saint-Hilaire s'aeontent, passionnant par séances publiques et presse interposées, Iecteurs des journaux et gens du 

monde. Parmi eux, Goethe, partisan de GeofEoy, jugera l'événement plus marquant que les journées de Juillet 

1830. 

Des le début du siécle, Cuvier, défenseur du « catastrophisme )) prétendant que la Terre aurait connu des 

cataclysmes entraînant des ruptures dans la grande chaîne du vivant, avait ét6 la cible de Lamarck défendant un 

(( transformisme D dés son Système des Animaux sans Vertèbres. Jusqu'B son Histoire des Animcna sans vertèbres, 

dont les derniers volumes parurent en 1822, Lamarck maintint sa position, 

Ibid, p 794 
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En février 1830, Geofioy commente il l'Académie un mémoire de Meyranx et Lawancet intitulé u Quelques 

Considérations sur l'organisation des Mollusques »- Comme son ami Cuvier, G e o h y  s'intéressait ti une éventuelle 

uniformité d'organisation des animaux. Selon Cuvier, elle se limitait aux verttbrés. Transformiste, Geofioy - qui a 

déjh eu maille à partir avec Cuvier it propos de classification - trouve dans le mémoire dont il fait la présentation, 

une confirmation de son point de vue : l'uniformité dépasse l'ordre des vertébrés et le plan s'étend h tout le règne 

animal. Cuvier, qui a déjh abondamment souligné la diversite des invertébrb, n'admet que des analogies limitées, 

conformément au principe de subordination des organes aux fonctions et ti leurs corrélations mutuelles h ces fins. 

Le 24 Mvrier, Le Globe rapporte la réponse de Cuvier aux travaux duquel il consacre A cette époque un long 

compte-rendu. Les deux «jeunes et ingénieux observateurs » ont pensé trouver dans Ies céphalopodes un 

((arrangement >) semblable à celui des vertébrés, mais à condition de se représenter l'invertébré comme un 

vertébd dont le tronc serait replié sur lui-même en arrikre, à la hauteur du nombril, de façon que le bassin revînt sur 

la nuque Un « savant confrtn )) - Geofioy - aurait ûouvé ici confirmation d'un principe universel dit de 

N l'unité de composition D ou de l'unité de plan N. Selon Cuvier, cette terminologie n'est pas claire, ['unité de 

composition exigeant, en toute rigueur, l'identité d'organes, et I'unité de plan, le même ordre de disposition. Le 

savant confiere ayant profite de cette prétendue découverte pour alléguer que la zoologie n'a eu jusqu'h présent 

« aucune base solide 11, Cuvier reltve l'affront fàit la vérité, & la zoologie, et iî lui-même. Si la découverte de 

Geoffroy est que (( les animaux se composent des mêmes organes arranges de la même manikre », il n'y a pas de 

quoi prétendre A un bouleversement de la zoologie car, depuis Aristote, elle repose sur ce principe. Si, de l'analogie 

on passe à l'identité - ce que laisse sous-entendre le terme d'« unité 1) - on contredit le plus évident témoignage des 

sens. Or, précise Le Globe, Cuvier voit dans l'analogie un élément subordonné un autre principe (( bien plus éleve 

et bien plus fëcond : celui des conditions d'existence, de la convenance des parties, de leur coordination pour le 

rôle que f 'animal doit jouer dam la nature n. En séance, Cuvier replie un vertdbré et le compare A un poulpe. 

Examinant la position respective de la tête et des différentes parties qui la composent, les gros vaisseaux, les 

organes de la génération n, il en conclut au caractére illusoire de l'analogie prétendue. Idem si l'on plie le vertdbré 

dans l'autre sens où l'analogie pourrait être (( plus facile n. Bilan : [...] comme le plan d'un animal dépend 

essentiellement de la distribution des vaisseaux qui portent A ses organes la nutrition et la vie, on peut, a priori, 

soutenir que I'identité de plan des cdphalopodes et des verttbrés ne se démontrem que très partiellement ».- Cette 

remarque vaut encore pour le systéme nerveux, (( autre dément gdnérateur du plan des animaux, plus essentiel peut- 

être que leurs vaisseaux ». Les deux auteurs du mdmoire ont été victimes d'une analogie partielle. 

A la séance du 1- Mars, GeoEoy lit un mémoire intitulé « Du Caractère de la Doctrine d'uniformité 

d'Organisation, appelée Théone des Analogues n. Fidtle au poste, t e  GIobe publie son compte rendu, citant 

quelques extraits. Geofnoy déclare n'avoir jamais distingue unit6 de composition et unité de plan, ; aussi, les 

conclusions tirées contre lui sur la base de cette distinction sont abusives. Le débat s'kltve : 

Cuvier, r Considérations sur la MoUusques, et en particulier w les Ctpbalapodesx, Mémoire lu I PAcsdémie le 
22-02-1830, citation dans Le Globe le 24-02-1830. 
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II y aurait beaucoup & dire en faveur de l'expression unit& de composition organique, même pour justifier celte 
d'unit& plus sptcialement attaquée ; Leibnitz n'a-t-il pas fait usage de cette expression dans le même sens, quand il a 
dtfini l'univers l'unité dans la vari&& ; mais, poursuit l'honorable acadkmicien, laissons 18 les mots pour ne nous 
occuper que cies 

Geoffioy concéde qu'il n'y a pas identité mais bien d'analogie, et affirme ne décrier ni Aristote, ni Belon, ni 

Bacon, ni Newton, tous experts en déchihge des analogies de la nature. Cuvier estime, quant à lui, que l'on ne 

trouve chez Aristote que des a idées générales assez confiises, les unes vraies, les autres fausses N et comme seuls 

« les esprits supérieurs sont entraînés dans la bonne voie », les autres s'dgarent à l'étude stérile des différences alors 

qu'importent surtout les ressemblances. Geofûoy fait valoir que ce n'est pas dans Aristote qu'il a trouvé son 

inspiration, mais dans les faits. L'erreur, selon lui, a été de limiter les analogies, en particulier aux seules formes et 

fonctions. Lui, suit un autre principe : 

Ce principe consistait, en effet, 8 rejeter entitrement toute déâuction fond& sur la considtration des formes et des 
fonctions, 4 regarder l'anatomie comme la seule base véritable dc toute recherche zoologique, et k compter pour rien 
les considérations tirées des formes et des fonctions. Les formes, dit-il, sont fiigitives d'un animal ti l'autre, et les 
fonctions ne le sont pas moins, puisqu'on !es voit mitre en importance avec les volumes, toutes choses restant 
d'ailleurs les memcs dans l'animal chez lequel clles éprouvent cette transf~nnation.~~' 

Pour établir une classification « véritablement scientifique n, il faut négliger le volume des organes et ne pas la 

fonder sur les usages. Mieux vaut s'en tenir N A l'addition ou la sousiraction des parties u. Si manquent des parties, 

sera mis en jeu le principe des M connexions », consistant à chercher les parties manquantes à l'extérieur ou A 

proximité de l'organe de référence. GeoEoy illustre son propos en montrant ce que sont devenus certains osselets. 

Cuvier admet que ce que prétend son adversaire ((pourrait être vrai D, mais qu'on n'en peut rien conclure 

concernant une eventuelle parenté entre mollusques et vertébrés. 

La manche suivante se joua le 22 mars. Geotrioy lit son mernoire intitulé (( Des Applications de la Thdorie des 

Analogues & l'organisation des Poissons n. Le passage par les poissons lui semble requis pour assurer Ia transition 

des mollusques aux vertebrés supérieurs. II y reconnaît que la théorie des analogues pourrait être insuffisante (( pour 

le moment n, mais que I'on ne peut pas en tirer parti pour la condamne?? Et s'il accepte le principe d'analogies 

organiques fondées sur une analogie de fonction, il demande de dépasser la a ressemblance absolue » pour 

envisager la ((ressemblance philosophique u. Ce n'est qu'à ce prix que I'on dépassera Ies limites d'ordres que 

Cuvier estime incommensurables : il importe de rompre avec les (( aperçus superficiels n imposés en des (< temps 

d'ignorance D. La respiration étant commune B tous tes ordres, Le Globe rapporte les enseignements qu'en tire 

Geoeoy : 

[...] le créateur eQt pu rdgler notre plantte de manière A ce que dew milieux fwent absolument indtpendants l'un de 
l'autre, à ce qu'ils agissent chacun d'une mani& distincte sur l'organisation des animaux; s'il en eQt étt ainsi, 
chaque milieu aurait renfmk des animaux tout B fait à part et csscntiellemcnt difftrmts de ceux qui auraient vtcu 
dans l'autre milieu. Dans ce cas, nous aurions A admettre deux types primordiaux tout il fait distinctsm 

En séance du 5 Avril, le baron Cuvier lit un mémoire intitule (( Considérations sur le Sternum n, et annonce son 

9"0 Le Globe, 2 Mars 1830. 
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intention de réfiiter son « savant confire N. II prétend que GeofTkoy se contredit, car il trouve dans sa Philosophie 

Anatomique un appel A étudier le sternum en se plaçant du double point de vue des fonctions et des connexions. 

Cuvier reléve les bonnes dispositions de son confibre et note une difficulté supplémentaire au cas 00 il persisterait 

dans sa fallacieuse Théorie des Analogues : s'il y a, comme il le prétend, des (( pièces 1) de l'os apparaissant ou 

disparaissant selon les espéces, comment déterminer l'espèce servant d'étalon ? Pourquoi privilégier le sternum de 

la tortue et non celui d'un autre animal ? 

Sans doute Biot aurait4 jugé déplacée l'intervention que fàit, en son nom propre, le journaliste du Globe, se 

démarquant de l'un et de l'autre des deux tminents coIlégues : 

Nous ne suivrons point l'auteur [Geofroy] dans cette détermination, ni M. Cuvier dans les remarques critiques 
dont il accompagne l'exposition des opinions de son savant confière : nous ferons remarquer pourtant qu'il cite 
l'autruche et le casoarci comme présentant un fait absolument contraire i l'unit6 de composition. Dans ces oiseaux le 
sternum ne se compose ni de neuf pièces, ni de cinq, mais seulemcnt de deux [...] " 

En attendant, Cuvier profite de sa démonstration de l'absence d'unit6 de composition pour prendre la dCfense 

de (( la véritable philosophie naturelle N, et faire remarquer que a la nature [...] ne s'est point réglée d'après des 

vues étroites, des préceptes scof~tigues N. 11 illustre ses propos par la remarque suivante, apres avoir souligné que 

ce sont les fonctions qui peuvent être A l'origine de la disparition d'éléments : 

Quelle nécessité aurait pu la convaincre [la Name] ti n'employer que les mCmts pitccs et i les employer 
toujours? Pouquoi cettc règle arbitraire lui aurait-elle et6 imposée ? Je sais bien que pour certains esprits il y a 
derritrc cettc théorie des andogues une autre théorie, celle de la production de toutes les csptces par Ic 
dCveloppernent progressif d'un seul germe : mais cette autre théorie, que je crois tout aussi fausse, prend ses 
prétendues preuves dans la theorie des analogues, et ne saurait elle mCmc lui servir de preuve. Cc serait un cercle 
vicieux dont au reste l'Académie n'a pas manque de reconnaître beaucoup de traces dans les longues ddductions de 
noue confrérc. 

Le Globe ne reproduit pas l'intégralité des considhtions métaphysiques dénoncees par Cuvier dans son 

mémoire. Le Journal des Débats, sera plus explicite en précisant qu'il s'agit du « systCrne panthéistique, appel6 

philosophie de la nature n9=. Selon Cuvier le risque d'esclavage n'est pas pour la nature - qui s'en rit - mais pour 

ceux dont les études s'empetrent dans les chaînes du préjugé. Le 14 Avril, Le Globe fait savoir que Geoffioy, pour 

épargner tes moments de l'Académie » ne souhaite plus poursuivre la controverse de vive voix, et publiera bient6t 

un livre supposé décisif. 

La controverse et ses conséquences religieuses et philosophiques passionnent l'opinion publique. Les deux 

savants ont en commun une vision organique de la nanire, une forme d'interdépendance religieuse de tous les &tres. 

Mais que la nature fasse des sauts, comme le prétend Cuvier, confinne la thèse du deluge et conforte une téléologie 

fonctionnelle qui n'exclut pas des modifications locales. A l'inverse, G e o f i y  semble préserver la continuité de la 

grande chaîne des êtres tout en posant les conditions de possibilité du transformisme. Réformateurs et conservateurs 

ont de quoi rêver. 

Selon Biot, le souci des journaux est surtout de flatter leurs lecteurs. Mais pourquoi ce public qui n'est pas le 

tout venant du vulgaire, ne pourrait-il pas fàire usage de sa raison et prendre parti dans la controverse ou, tel Saint- 
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gas Mémoire dc Cuvier du 05-04-1830, cite dans Ic Journal des Débats du 6 Avril. 



Simon, s'blever 4 une vision sufEsmment gdndrale pour ddpasser les clivages de disciplines un peu b o m b  ? Pour 

les savants, le risque est de voir ceux qui se piquent de cette philosophie sc plaqant d'office en surplomb, s'arroger 

le droit de juger des sciences. Le peuple de la Rdpublique des Letrres tyranniserait aton ses sommitds. Or, ce droit 

de regard et de jugement est prkisdment celui que revendique et pratique le Jmnal des Dbba~, d&s le debut de la 

poltmique : 

L'int&€t quc prend Ic public A la discussion qui s'cst &lev& en= M. GcofEoy Saint Hilairc ct M. Cuvier, montrc 
combicn I t  go& dcs sciences est aujourd'hui dpandu. Le nornbrc des auditcurs qui assistent aw skanccs de l'hstitut 
a beaucoup augment& depuis un mois ; il est quc toutes les fois qu'il s'agit des principcs g tnhux  d'unt science, 
chacun peut les comprendre tt s'dtablir juge cntrc ics savants ; tout le mondc nc saisira pas ce qui ticnt A des 
rcchcrches minuticuses ct d&atts  d'anatomie ; mais il sera facile dc rtconnaitre les objections qui m n t  &it& ou 
qui rcsteront sans rtponsts. Pour tcnir nos lecteurs au courant, et Ics mcttrc ?t la port& de st tXrc une opinion, nous 
cussions d&id donner une analyst cxactc des opinions dt M. Gcoffkoy Saint Hilairc, mais nous devons avoucr que la 
the'orie des analogues, qui se fondc sur dts considtrations ghcrales un peu arbitraircs, cst bicn moins facile B su im  
que les faits positifs et prtcis d'anatomie compartt, dtveloppts ava: tam d'art par M. ~ u v i e r . ~  

Ainsi, le journal se permet de juger des merites respecti& des dew lutteurs, tout en se retranchant derriere une 

neutralit6 de mtdiateur et une intelligiilitt5 fhcilement partagde: 

L'un, cornrne Aristott, appliquant son gCnic il I'observation dcs faits [...I ; l'autrc plcin d'imagination, voulant 
ouvrir des voits nouvellcs A la zoologic, a c m b d  la nature dans une thtorie abstraitt t t  philosophique. 

Nous les suivrons avcc plaisir dans unc discussion air la vCtitt doit enfin sortir ; nous nous abstiendrons d'y melet 
nos proprcs rCftexions, ne pouvant miew faire que dc mcttrc sous les yew dc nos lectcurs I t s  pikes de ce pr&. 
Nous sommcs persuadts dVaiIlcurs qu'ils cornprendront parfaitcmcnt la question a p e  avoir lu I t  Mtmoirc suivant 
quc M. Cuvier a lu dam la stance d'aujourd'hui [...I 

En somme, il suffirait au public d'adopter un point de w e  suffisamment tlevC, ou <( socratique D pour parler 

c o m e  Saint-Simon, pour &re en mesure de debattre d'dgal A egal avec les savants les plus distinguts, mais surtout 

sans avoir A s'abaisser B de minutiew dttails. Or, c'est prdcisCment le point de w e  que rdcusent Biot, ou Cuvier, 

qui trouvent donc ici des allih embarrassants. Geoffrey, h i ,  revendique le verdict populaire. I1 le fait savoir A 

~'~caddrnie~~'  et dam ses Principes de Philosophie Zoologique. Dircuf& en Mars 1830 au Sein de 1'Acadthie 

Royale des Sciences, et publib fin mai : 

La grandc cCldbritd de cctte compagnic [I 'Acaddmie], l'importancc du %jet et I'acccssion d'un trts nombrcux 
auditoirc, ont fait qualifier notre controversc de s o k ~ c k ,  et SOnt cause d t  cct inttdt qu'on iui accordc. C'cst dans 
ces circonstancts quc je me propose d t  donntr au public les discours dont I'Acadtmic a entendu la Iccturc, d'txposcr 
Ic dCveloppement dcs id& rivdes dans I'ordre de leur production..* 

I1 d o ~ e  ainsi pleinement raison A Biot sur la contrainte imposde par ce public interfdrant dans les ddbats. La 

(< rdputation w,  valeur primordiale pour les dpublicains des lettres du siMe pass&, n'est pas un vain mot pour les 

savants h p i s  des an t e s  1 830 : 

J o u r ~ l  des DPbats, 30 Mars 1830. 
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La présence d'un auditoire nombreux appelait trop le désir d'un triomphe, et fàisait succCder B 1'intti.et des choses 
un intédt trop personnel B chacun de nous. J'ai donc annoncé 8 l'Académie que je n'abuserais plus de sa patience B 
nous écouter. a que dorénavant j'impnmcrais mes dpliquesm 

Outre la lassitude des deux protagonistes, Geof?ioy souligne que le débat, au lieu d'être de (( naturaliste A 

naturaliste D, a donné lieu A une argumentation (< théologique )). Pressentant au fond des choses un fait grand, 

essentiel, vraiment fondamental, donnant une âme à l'histoire naturelle, et appelant dés lors les gdnéralitk de cene 

science & devenir la pmniére des philosophies », il estime avoir eu raison de prendre la décision qui s'imposait, 

l'appel au peuple, accessoire puissant mais d'une efficacité douteuse pour établir un consensus entre spkialistes. II 

y allait de l'honneur de la science, et le savant s'incline devant ses juges : 

[...] continuer notre luiteparsionnée, cc serait amener plut& le décri de la science que le triomphe de la vtntt. 
En préferant mourir B la voie de la publicitt par la presse, n o m  discussion sera débattue devant les hommes les 

plus Cclairés sur la matitre : je m'adresse ainsi aux seuls juges qui peuvent connaître avcc une pleine compétence des 
points prCsmtment en litige- De cette rnani&c, je ne puis qu'attendre avcc respect de cc haut tribunal une supreme 
d t c i s i o r ~ ~ ~ ~ .  

Six ans ap& leur rupture de 1824, le motif de dissension entre Comte et Saint-Simon fait encore l'objet de 

litiges. Car meme s'il y a un brin d'opportunisme dans l'appel au peuple de Geofioy, se pose ici la question de 

l'identité des hommes (( Mairés D ? Est-ce alors aux savants d'assurer Ia direction (( spirituelle )) de la société ? 

Malgré les prdtentions de philosophes (( sptcialistes des généralités D, la Science parle déj8 une ou plusieurs langues 

étrangéres à un public n'englobant plus désonnais les seuls gens de lettres ou du monde, mais aussi ceux qui ne sont 

pas - ou ne se prennent pas - pour des savants. Le reve révolutionnaire de la langue de l'dgalité décline, malgré les 

efforts du public s'immisçant dans la controverse. S'ouvre alors la voie à une vulgarisation opérant des 

(( traductions )) d'un nouveau genre. 

L'appel de Geofioy à un public qui serait, in fine, seul maître de la raison, semble marquer un recul des 

Cventuelles prétentions dirigeantes des savants. En effet, l'exposé de son point de vue et la dénonciation de 1'9 peu 

prés semblable H de Cuvier - avantageusement remplacée par la « sévére et philosophique n théorie des analogues ne 

devant rien B la (( théorie aristotélique )) de l'analogie - sont suivis des mémoires lus pendant la controverse et 

reproduits integralement Le jugement final appartiendra donc aux journaux dont deux articles concluent l'ouvrage. 

Powtant, ce n'est 18 qu'artifice de circonstance, car ces articles du Temps du 5 Mars, et du National du 22 Mars, ne 

se veulent que des résumés, s'effaçant ii leur tour devant l'autorite des savants au lieu de parler au nom la raison 

publique. Le National précisera seulement que Geofioy avait exprimé ses vues dés 1796, une époque où il n'y 

avait en Allemagne (c aucun ouvrage bien connu qui les contienne », et peut donc prétendre A une originalité 

indépendante de la (( philosophie de la nature D allemande. 

L'affàire n'en restera pas l à  Les escarmouches continuent au fil des mois, envenimées par la radicalisation des 

positions politiques. Le Globe, passé aux mains des Saint-Simoniens appelle à la (( mine des académies )) si elles ne 

se soumettent pas A la forme « universitaire et enseignante », et denonce les académiciens, oisifk, stériles, et 

scandaleux bénéficiaires de u sinécures collectives,> alors que les leçons de Guizot, Vilemain et Cousin ofiknt 



cent fois plus d'idées uW'. Faire valoir r les faits » contre u les systémes D n'est plus guére de saison, maintenant 

que la théorie )) rédvalue ceux-ci contre des vues trop « aristotéliques n. La critique du Règne Animal de Cuvier 

témoigne de cette poussée idediste, du moins dans Le Globe. L'auteur prétend s'en tenir aux faits ? Illusion, les 

hypothéses sont déjli faites : 

[Cuvier] part de ce que l'existence des animaux est liée A certaines conditions dont on ne peut les dCpouiller sans 
tes détruire ; il admet que sous ces dispositions essentielles existent d'autres dispositions corrélatives aux prtmitrts ; 
enfin que les parties qui représentent ces dispositions sont les plus fixes et Ics moins variables. Voila les principes qui 
président A sa distribution de tous les individus du règne animal [...] ce sont des hypothèses justifiables et justifites 
par les faits, mais ce ne sont pas moins des hypothèses, des inspirations qui ont pu ou m h c  dO succOder A 
l'observation, mais qui n'en sont point la conséquence, qui ne sont pas cngendrtes par 

Selon le journaliste, Cuvier concéde trop l'anatomie en lui subordonnant I'activite animale, décision aussi 

arbitraire que l'inverse : autant vouloir etudier la marche et la structure d'une montre en séparant les piéces qui la 

composent de la force impulsive qui ies met en jeu D. Estimant vain d'opposer les forces régissant le monde 

organique de celles du monde inorganique, alors que l'ordre de i'univers plaide pour leur unite, le journaliste 

reconnait la valeur de l'ouvrage, en adoptant, encore une fois, une hauteur de vue socratique, dans le plus pur style 

de Saint-Simon : 

Nous ne pouvons accorder A l'ouvrage de M. Cuvier le mérite d'une classification naturelle. Ce n'est A nos yeux 
qu'un systtme de zoologie, fonde, comme tous les systtmts actuels, sur une vue incornpl& de la science, et destiné & 
etre absorbd par le savant qui se placera asscz haut pour découvrir toutes les parties du domaine scientifique. 

Concilier la singularité d'une telle hauteur de vue avec la masse supposée du public sera le grand art du 

vulgarisateur. Dans ces conditions, merne la conversation de salon pourra continuer, mais quitte A faire fi du 

laborieux travail des sciences et li laisser les causeurs régner tour a tour sur l'empire des généralités. En tout cas, 

une chose est dtsormais claire, les savants auront du mal A se faire passer pour les seuls hommes éclairés et ne 

régneront donc pas seuls. 

"' Le Globe, 26-08- 183 1. 
992 Le Giobe, OTû2- 1 83 1. 



L'objectif de ce travail était de critiquer un lieu commun, très vivace en France, assimilant la vulgarisation 

scientifique à une traduction, et d'en montrer les conditions d'émergence. La Mquence avec laquelle on trouve 

affmé qu'il s'agit également d'un savoir dégrade nous a incité à envisager d'emblée un rapprochement entre ces 

deux qualifications. Comme il est plus facile de prétendre qu'il y a un lieu commun que d'en délimiter et la source 

et le domaine d'application, deux hypothèses préliminaires nous ont permis de le situer davantage, et du même coup 

d'encadrer ce travail. L'une a trait à son domaine géographique, I'autre aux agents la reprenant à leur compte. Selon 

la premiére, qualifier la vulgarisation scientifique de traduction est une thèse fortement implantée dans la tradition 

fiançaise ; d'ou l'importance de mettre en evidence les liens existant entre cette conception de la vulgarisation 

scientifique et un ensemble de réflexions et de pratiques locales relatives a u  sciences. Selon la seconde hypothèse, 

la portée de ce lieu commun serait générale dans la mesure où il revient fiequernment depuis le premier tiers du 

XIX' siècle, et relayé aussi bien par des savants que par des journalistes, des éducateurs, ou encore des critiques. 

Nous avons, en introduction générale, soulignC la relative indétermination du concept de « vulgarisation 

scientifique », indétermination liée non seulement B celle de son public - en principe indéfini - mais aussi à une 

dtfinition se contentant parfois de la situer en marge des institutions que sont la science (( officielle 1) et le système 

scolaire. Nous avons, de plus, souligné la pluralite d'acceptions que peut recevoir le terme de (4  traduction » et les 

dquivoques qui peuvent en découler. De 18 s'éclaire, selon nous, la perplexité que peut provoquer l'assimilation de 

ta vulgarisation B un processus de traduction. Cette pluralité d'interprétations possibles nous a incité à proceder B 

une recherche historique visant A en démêler l'écheveau. Nous avons ainsi cherche mettre en evidence où, quand, 

et dans quelles conditions, se sont amalgamés les élements fithnt le succes de cene thèse. Selon nous, ce succés ne 

s'appuie donc pas sur un rapport immédiat de ses deux termes mais sur la multipiicite de liens plutdt lâches. 

Dans un premier temps, nous avons apporté des piéces il conviction pour établir qu'il y a bien un lieu commun. 

L'étendue de la période sur laquelle nous pretendons qu'il a opéré exctuant une énumération exhaustive, nous avons 

bien dQ nous contenter de quelques exemples représentatif%. Bien entendu, ayant surtout puisé dans des écrits datant 

du X W  siècle et de la deuxitime moitié du XX' siecle, il faudrait s'assurer qu'il perdure au début de celui-ci. Un 

compkment d'étude serait d'autant plus intéressant que nos exemples montrant sa généralité révélent aussi des 

nuances locales fhîsant écho & des problèmes plus spécifiques et dont certains sont liés à l'exercice de certaines 

professions. Ainsi, nous avons vu que la thèse selon laquelle vulgariser c'est traduire, n'a pas les memes 

présupposés, les mêmes sous-entendus, et les memes conséquences, sous la plume d'un professeur au Collége de 

France ou d'un journaliste vulgarisateur ». 



En ce qui concerne, le rapport entre traduction et savoir dégradé, nous avons montré comment il peut mettre à 

profit la tendance à établir une analogie entre le couple science et vulgarisation d'une part, et d'autre part celui - 
bien dpertorié en philosophie - distinguant science et rhétorique. Si le bien fondé de ce rapprochement est 

discutable, nous avons en revanche vu comment, de proche en proche, il permet d'associer tropes, rndtaphores, 

analogie et enfin traduction, puis de les rapporter A la vulgarisation scientifique, considérée, a priori, comme un 

discours essentiellement partiel, biaisé ou fallacieux. Un raisonnement - manifestement circulaire - établit en retour 

que ce discours est fallacieux en raison d'un usage, particulierement flagrant, de procédés mttaphoriques 

hâtivement comparés A des traductions. A ce sujet, nous avons également souligné combien l'antagonisme entre la 

prétention des sciences à la vérité - ou du moins ti la véridicité - et les artifices rhétoriques de la vulgarisation, a été 

durablement associé B celui entre savant n ou (( scientifique D, et commun N ou « vulgaire D. Comme il n'y a pas 

de pensée sans penseur, l'opposition entre modes de pensée est souvent l'occasion d'une transposition analogique 

qui se solde par un clivage entre des types de personnes étant chacun associe à un type de connaissance. 

Des cette phase d'analyse du lieu commun, il etait important de relever des Cléments susceptibIes de rendre 

compte du caractére national de ce rapprochement entre vulgarisation et traduction. Or, un trait est régulihment 

revenu dans les travaux contemporains consacrés B la vulgarisation scientifique que nous avons pu analyser: il 

s'agit de la tendance ti faire des mathématiques le modéle de toute science. Alors, il suffît de prétendre que la 

vulgarisation cherche à éviter tout formalisme, ou bien il suffit de faire allusion à l'usage disant qu'une équation 

traduit les termes d'un probléme concret, pour être tenté de conclure que vulgariser c'est traduire. En ce qui 

concerne la couleur nationale du lieu coinmun, l'intérêt n'était pas tant de savoir si les mathématiques sont oui ou 

non le modéle de toute science, que de prendre acte de la perpétuation de ce jugement au sein d'une longue tradition 

académique fiançaise, et d'y chercher te foyer de la thhe de la traduction. 

La deuxiéme partie de ce travail a consisté à montrer l'orchestration de thérnes thdoriques et de rnaniéres de 

vivre qui a permis l'émergence d'un discours et d'institutions assignant la science un certain statut public et 

déterminant la vulgarisation scientifique 8 avoir l'air d'un processus de traduction. Nous avons mis en évidence que 

ce processus ne s'est pas soldé par une signification univoque de I'expression a vulgariser c'est traduire D et nous 

avons surtout dégagès comment et quels thémes majeurs ont étt amalgamés ou féddrés dans l'tcheveau du lieu 

commun. Tout n'a sans doute pas été dit A l'époque où se clôt notre étude historique, et nous ne prétendons pas en 

avoir épuise tous les ressorts possibles. Mais ce qui importe déjB est d'avoir, comme dans une métaphore, cerné les 

déments significatifs éclairant la thèse de la traduction et le jeu des registres dans lesquels elle puise. 

Pour fmir, retraçons briévement les voies qui, à partir d'un vaste projet de dissémination des sciences, ont 

conduit à le situer en marge de I'activité scientifique et ont ainsi permis de le qualifier de traduction, à l'image de 

celle convertissant deux langues. 

Un premier point est t ' m t i o n ,  par des K hommes éclairés », de la légalité de toute la nature. Et surtout, & 

déhut de pouvoir soulever integralement le voile du monde, il leur paraît au moins possible de dresser un tableau 

accessible aux facultés humaines du jeu des lois naturelles connues. Bien que le statut de celles-ci soit controversé, 

leur inteIIigii'bi1itd a cependant deux répercussions sur lesquelles s'appuie le projet d'un engagement réciproque des 



sciences et du peuple en vue de l'instauration d'un (( art social ». La premiére pose que la connaissance des lois est 

une condition de la rationaikation de la politique et de l'accroissement du bien public » par la maîtrise de la 

nature. L'homme, le peuple, la politique, et l'économie, étant aussi soumis B des lois et pouvant à ce titre être l'objet 

de sciences, une deuxiéme conséquence est que si la politique est rationnelle parce que conforme & la nature, elle 

doit pouvou entraîner un consensus puisque la saine raison humaine procede elle aussi selon des voies naturelles. 

Encore faut-il disposer de moyens d'éclairer le public, moyens dont la recherche et la mise en place constitue une 

premiére étape d'un vaste projet d'instruction publique. Cependant, la très forte coloration scientifique de ce projet 

et son indépendance par rapport à un projet d'école qui n'en sera qu'une conséquence, incite à parler ici plut& de 

vulgarisation que d'enseignement au sens scolaire du terme. Comme nous l'avons souligné, pour autant que 

n'entrent pas en ligne de compte des considérations strictement institutionnelles, une distinction entre vulgarisation 

et instruction publique scientifique s'avère vite oiseuse. 

Les théories philosophiques de la connaissance en vogue dans toute la seconde moitit! du XVIIle siécle 

confirment l'orientation proprement scientifique du projet d'art social. Un meme cadre théorique, se revendiquant 

surtout de Locke et de Bacon, renforce et précise l'articulation de la classification des sciences et des modes de 

connaissance. Appel6 à connaître une gloire quasiment mythique, son principal ressort est « l'analyse », terme qui, 

par analogie, se ramifie en désignant aussi bien la science suprême que le cheminement le plus nahuel de la pensée, 

ou que la meilleure méthode de résolution d'un problème. Malgré des désaccords sur ce qu'est exactement 

l'analyse, les philosophes progressistes sont d'accord sur ses vertus et sur les bienfaits qu'on est en droit d'en 

attendre. La théorie de ta connaissance développée par l'influent Condillac venant confirmer l'étroitesse du rapport 

entre acquisition des connaissances et ordre des sciences, convergent alors les deux registres dans lesquels la 

science de l'homme - entendue comme savoir sur l'homme et savoir détenu par l'homme - est engagée dans l'art 

social. Ainsi rapportde à la nature humaine tout en demeurant « guidee » par la Nature, l'analyse autorise 

l'optimisme : le nombre de ses applications paraît indéfini, et sa mise en œuvre doit assurer l'extension des lurniéres 

parmi les hommes. De plus, elIe constitue le moyen terme permettant d'assimiler les sciences à des langues et de les 

classer d'apres l'analogie qu'elles ofient avec l'ordre qu'elles reflétent. 

Pour de nombreux auteurs de la fin du XVIII' siécle, il existe de plus un rapport étroit entre la perfection 

analytique d'une langue ou d'une science et son niveau d'abstraction. L'ordre des langues n'est pas fonciérement 

diffërent de celui des sciences, Plus une science est abstraite, ce qui signifie proche des mathématiques, plus elle 

sera analytique et donc conforme au processus le plus naturel de la pensée humaine. Or, dés le milieu du XVIIT 

siCcle on qualifie de (( traduction D le franchissement des ëtapes allant de ta sensation au sommet d'abstraction 

qu'est l'analyse (mathtmatique) ou, au contraire, N redescendant » synthbtiquement de ses p ~ c i p e s  - ou de la 

thëorie - jusqu'au domaine des (c applications N ou des sens. L'analogie avec la thèse fâisant de la vulgarisation 

scientifique une traduction dégradant le savoir est ici d'autant plus forte que les branches de l'arbre des sciences 

sont assirnilees ii des langues et que la plus basse d'entre elle est le domaine de l'expérience sensible, domaine par 

excellence - selon les philosophes éclair& - du commun et du vulgaire. L'equivoque du terme (i expérience » 

conforte ce schéma, car elle est non seuiement le fondement de la théorie individuelte de la connaissance hiunaine, 

mais aussi ce dont dérivent toutes les sciences- L'analogie entre ordre des sciences, ordre des langues, et ordre des 

fàcultés humaines joue donc ici à plein. Il y a donc ici continuité entre connaissance commune et cormissance 
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scientifique, le terne de (( traduction u permettant de rendre compte du simple glissement de l'une B l'autre de ces 

langues. Le processus de l'analyse est meme étroitement lié au thème de la traduction, car Condillac - qui dénonce 

déjà ceux qui abusent des mots - l'utilise explicitement pour décrire le cœur de tout raisonnement, le mouvement 

d'infërence. II n'y a donc pas seulement traduction lorsqu'il y a passage d'une science à l'autre, mais dès qu'il y a 

analyse, et donc, dés sa premiére étape, lors de la décomposition en une séquence discursive, de l'image - ou du 

tableau - qu'est une idte. Le concept de traduction ne remporte cependant pas il cette tpoque le succès que 

rencontre l'analyse ». II n'empêche qu'il est déjà à l'œuvre, étroitement associé au lexique épistémologique, il 

l'ordre de la connaissance, à sa qualification, à son exposition et à sa valorisation. 

Ces consid&ations théoriques ne doivent cependant pas faire oublier que l'objectif des promoteurs des 

lumières est le bien public : la populatisation des sciences est une question pratique, nécessitant une organisation, et 

même la meilleure possible. Le probltme est alors de savoir qui est en mesure de procéder B la diffusion des 

lumiéres. Il présente deux aspects subordonnés, l'un relatif au contenu, l'autre B la méthode : en effet, ce qui est à 

populariser s'avkre tributaire de l'ordre meme des sciences. Le statut pluriel de l'analyse, à la fois science et 

méthode, oriente vers la solution. Au plus loin de la connaissance vulgaire malgré le naturel de l'analyse, les 

sciences abstraites - à commencer par l'algébre - ont toute prionté dans le projet de popularisation, du fait de cette 

puissance que révtle le fait qu'elles se retrouvent au cœur des autres sciences. La diffusion des lurniéres incombe 

donc aux hommes les pius éclairés car ils maîtrisent mieux que quiconque les sciences analytiques, elles-memes 

objet primordial et methode d'enseignement. A defaut de comprendre, il devrait suffire que les hommes moins 

éclairés sachent reco~aitre les plus éclairés. Cette reconnaissance publique de l'autorité des lumiéres est d'autant 

plus urgente que dépend d'elle la mise en place de l'zut social. 

Une des caractéristiques de cette perspective progressiste - voire révolutionnaire - est d'être déjà un idéal de 

la vie académique classique. Comme par ailleurs la République des Lettres prétend cultiver I'egalité - comme 

l'exprime le voeu d'un respect mutuel entre gens de lettres et grands du royaume - la science a des obligations 

envers son public, dont celle d'être intelligible et de ne pas donner de leçons. Seul le génie a le privilége d'échapper 

A la rkgle, h condition d'être reconnu et élu comme tel. Aussi, bien que la question électorale dans la période 

prérévolutio~aire puisse être rapportée aux difficultés politiques, économiques, et financieres que connaît alors la 

France, elle a aussi directement trait à la popularisation des sciences. En effet, d'abord la perspective de l'art social 

et du despotisme légal rapprochent politique et vulgarisation, ensuite l'objet d'une ëlection est la vdritd - tout 

comme dans une procédure judiciaire -, et en& la vérité ne vaut qu'unanimement reconnue. 

Cet argumentaire, qui est celui de Condorcet, le pousse à chercher concilier l'indispensable reconnaissance 

due à l'autorité des sciences - donc, pense-t-il, aux savants - et la susceptibilité des membres de la République des 

Lettres. Aussi, sa politique électorale tente de faire respecter la hiérarchie des sciences tout en désamorçant les 

conflits susceph%ies d'opposer savants patentés et public lettré. D'où ses efforts pour faire valoir les sciences les 

plus dignes d'htèrêts contre les engouements du public, ou ses tentatives pour reformer I'institution académique 

sans bousculer égalite ou équivalence entre acadtmies parisiennes et provinciales. Pour tenter de résorber des 

conflits ouverts ou latents, il invoque - de façon très convenue dans le milieu académique - I'unité des hommes 

éclairés )B. Le procèdé est flatteur. Surtout, droit de vote et de participation au partage du savoir conthnent un 



certain rdle dirigeant des académiciens, tout en esquissant une partition de la société non plus entre les trois Ordres, 

mais entre ceux qui savent et ceux que Saint-Simon appellera le « surplus de l'humanité M. Comme cette division est 

largement tributaire de l'aptitude A l'analyse - ressort de toute science bien traitde - et comme une science est une 

langue, on conclut, dans le droit fil des conceptions académiques d'dors, que la division entre ces deux classes est 

fonciérement linguistique. Sont ainsi déjà en place les déments permettant d'affirmer que la popularisation des 

sciences, par delà la Rdpublique des Lettres, sera une traduction. 

Pour des savants reconnus, la coexistence devient difficile avec des académiciens honoraires n'ayant que leur 

lignage i1 faire valoir. De plus, B l'heure de l'art social, la médiocre compétence scientifique de certains hommes de 

pouvoir rend discutable la valeur de leurs interventions dans les institutions scientifiques, en particulier en matiere 

de nominations. D'où l'importance que revêt pour certains, la perpétuation du principe académique de cooptation, 

rempart supposé efficace contre les mille visages du charlatanisme. Enfm, si un consensus parait possible parmi les 

hommes éclairés quant à leur prééminence politique, aux marges de la République des Lettres on dénonce l'égalité 

trahie par les assemblées savantes. D'où, déj$ des rébellions contre les « aristocraties littdraires » que leurs 

détracteurs trouvent superbement incarntes dans les académies, plus jalouses de leur portails par corporatisme 

qu'en vertu de la suprématie du talent. La popularité déjzi gagnée aux sciences, aux belles-lettres, et aux arts, 

demanderait un élargissement de la docte République 00 auteurs et auditeurs sont censés avoir les memes droits. 

La déstabilisation de cette forme provisoirement surannée de sociabilité scientifique se retrouve au cœur des 

débats et des projets didactiques de la Révolution. Seule une illusion rétrospective obnubilée par la dimension 

scolaire peut négliger qu'ils visaient à une refonte de l'ensemble du systéme de dissémination scientifique fiançais, 

de l'école A l'académie. D'une suite de projets toujours contestés et souvent abandonnés mais devant néanmoins 

Uispirer durablement les futures politiques d'instruction publique, émergent des schémas foncitrement fidéles au 

centralisme hiérarchique et géographique de l'académisme d'Ancien Régime, et A ses idéaux moraux. Conçus il 

l'image des théories épistCrnologiques d'alors, avec leur élévation vers l'abstraction analytique, les nouveaux 

systtmes d'institutions savantes, monolithiques, peuvent donner l'illusion d'un retour 52 L'unit6 et B la solidarit6 

perdues de la République des Lettres, unité désormais systématique car cette république doit cohcider avec la 

nation. Devant l'ampleur de la tâche, se f i t  sentir le besoin de médiateurs -tels ceux de I'éphdm&re Ecole Normde 

de l'an III - dont seul le rattachement A L'Etat en kit plus des « instituteurs » que des (< Milgarisateurs u. Mais il 

n'est encore question de traduction que dans le sens d'un glissement progressif, sans rupture linguistique et sans 

traduction radicale, car tous les patriotes sont censés parler la même langue. La problématique de la dissémination 

des sciences s'inscrit encore dans la perspective d'une langue unifiée, voire universelle. Même le projet 

d'« anéantissement des patois » relkve de cette politique éclairée, intégratrice, et relayée par une langue la plus 

parfaite possible. Rèputé dans toute l'Europe, te fiançais acadCmique paraît ici très bien placé ; de plus personne ne 

sembte douter de son caractére analytique. La révolution dans la langue parachkve ainsi thdorie et pratique 

linguistiques de t'époque classique en consacrant la langue nationale- On peut dès lors r&er d'un bonheur collectif 

sans les problémes et les dissensions qui grevaient la vie académique de l'Ancien R4gime nnissant. 

On retrouve là les grandes lignes de l'attitude de principe des Idéologues. Cependant, aussi bien les difficultés 

soulev&s par le nouveau systérne scolaire que les revendications d'indépendance émanant de certaines disciplines, 



poussent les Idéologues & composer avec leur hdritage intellectuel. S'ils demeurent adeptes de l'unité des sciences 

qu'ils voient fédérées et domindes par la grammaire gdnérale et la physiologie, ils prennent aussi acte des difficultés 

que les « applications » posent #I leur théorie. Face aux obstacles dressés contre une difiùsion des lurnieres selon les 

voies de I'analyse et de la langue hçaise, ils entérinent la dpartition de la société en deux classes, classe savante 

et classe ignorante. Le reflux du projet de fhke coïncider République Nationale et République des Letaes est ainsi 

amorcé dès le tournant du siècle. Quant aux projets de langue universelIe, panacée pour la dissémination des 

lumihres, ils se font moins ambitieux en affichant une réserve justifiée par des travaux nouveaux et par l'intddt 

manifesté pour la diversité des langues - scientifiques ou vulgaires - que l'on continue cependant à classer selon leur 

perfection analytique. Il est vrai que ta question de la langue universelle n'admettait plus de solution unique puisque 

te fiançais et l'algebre étaient ddjà en compétition pour le premier rang et que, dans son projet, Condorcet s'était lui 

aussi limité à une langue dédiée aux sciences. Toutefois, tant que l'analyse et l'Idéologie forment un seul et même 

horizon pour l'ensemble des sciences, la popularisation des sciences ne peut pas encore être une traduction entre 

langues hdtéroghes. 

Pourtant, le souci de « régénérer » 1'Etat b ç a i s  - institutions scientifiques comprises - comme le constat 

d'une spdcialisation scientifique accrue, poussent h préserver l'intdgrité de l'arbre des sciences en regroupant celles- 

ci sous une seule raison sociale - la Science - ou en rassemblant les savants dans la classe savante. Même les 

débats, politiques, administratifs, religieux, et « philosophiques » - au sens encyclopédique - impliquant les 

sciences contribuent B raffermir une unité qui, désormais, ne semble plus pouvoir reposer sur une théorie générale 

de la formation de la connaissance individuelle. Les nombreux plans de classification des sciences et de &formes 

pofitiques de Saint-Simon, et bientôt d'Auguste Comte, défendent eux aussi l'image d'une Science féderée et 

politiquement active, même si elle se cantonne au domaine « spirituel ». Nhunoins, chez eux se confirme le recul 

de la perspective englobante des réformes scientifiques, scolaires et Iinguistiques de la Révolution. La distinction 

entre connaissance scientifique et connaissance vulgaire s'incarne explicitement en une partition de la socitté en 

classes réparties selon des types de savoir, et faisant eventuellernent place des corps de médiateurs, d'interprétes, 

ou de traducteurs des sciences. Schématiquement, si le XVIIr siecle cultivait les sciences sous l'égide de la 

mythique analyse, la « régdnération » du XIX' siécle met en avant la Science, vitrine de sciences administrativement 

et méthodologiquement dispersees en départements. Quant il la République des Lettres, elle survit en perdant son 

unité de façade et son unité linguistique, nouvelle Babel elle doit maintenant s'exposer aux risques de la traduction. 
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