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REsUME: La Valeur inductive de la relativite est sans conteste l'ouvrage le plus
meconnu de toute l'oeuvre «philosophique» de Gaston Bachelard. Au silence
presque total, aI'absence de lectures, ne repondent que des interpretations du « pre
mier genre », appuyees sur un certain oui-dire discursif, mais qui font l'autorite des
pseudo-standards. Les positions bachelardiennes sont ici confrontees aLa Deduc
tion relativiste d'Emile Meyerson. Le poids de l'analyse portera essentiellement sur
un depl(o)iement du dispositif bachelardien d'induction et de construction. L'appa
reillage « inductif» doit etre pense sur le modele electromagnetique, et la position
« constructiviste » est toujours liee au travail de synthese, Enfin, c'est une veritable
metaphysique que semble des lors devoir engendrer cette « pensee des sciences »,
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ABSTRACT: La Valeur inductive de la relativite is undoubtedly the least known
«philosophical» work of Gaston Bachelard. Before an almost total silence, with
the absence of readings, the replies are only «first type» interpretations supported
by a certain discursive hearsay, but which have the authority ofpseudo-standards.
The Bachelardian positions are here confronted by La Deduction relativiste of
Emile Meyerson. The weight of the analysis will essentially rest upon a display of
the Bachelardian device of induction and of construction. The « inductive» prepa
ration must be thought out on the electromagnetic model and the « constructivist»
position is always linked to the effort of synthesis. In short, it is a veritable meta
physics which seemingly must generate this « thought of the sciences »,
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ZUSAMMENFASSUNG: La Valeur inductive de la relativite ist ohne Zweifel der am
meisten mij3verstandene Aspekt im gesamten «philosophischen » Werkvon Gaston
Bachelard. Dem beinahe vollstdndigen Schweigen und der nicht erfolgten Lektiire
entsprechen nur einige oberflachliche Interpretationen auf der Grundlage eines
gewissen diskursiven Horensagens, worauf die Autoritat der Pseudo-Standards
beruht. In diesem Aufsatz werden Bachelards Pasitionen mit denjenigen aus Emile
Meyersons La Deduction relativiste verglichen. Der Schwerpunkt derAnalyse liegt
im wesentlichen auf der Erkliirung von Bachelards Begriffender Induktion und der
Konstruktion. Das « induktive » Riistzeug muj3 gedanklich dem elektromagnetischen
Modell nachvollzogen werden, wiihrend die « konstruktivistische » Position immer
mit der Tdtigkeit der Synthese verbunden wird. Es ist am Ende eine echte Meta
physik, aus der dieses « Denken der Wissenschaften » hervorzugehen scheint.

STlCHWORTER : Epistemologie, Metaphysik, Relativitiit, Induktion, Erkldrung, Konstruktion,
Synthese, Einstein, Emile Meyerson.

RIASSUNTO: La Valeur inductive de la relativite e senza dubbio il testa meno
conosciuto di tutta l'opera di Gaston Bachelard. Di fronte al silenzio quasi totale,
all'assenza di letture, non si trovano che delle interpretazioni di « primo genere»,

basate su alcuni «sentiti dire» discorsivi, che assumono I'autorita di pseudo
standard. In questa articolo, leposizionidi Bachelard sono confrontate a La Deduc
ton relativiste di Emile Meyerson. L'analisi si appoggera soprattutto sui dispiega
menta del dispositivo dell'induzione e della costruzione in Bachelard. L'apparato
« induttivo» va pensato sui madelia elettromagnetico, e la posizione «costrutti
vista» e' sempre legata at lavoro di Sintesi. In conclusione, si tratta di una vera
metafisica che sembra a questapunta generare un vero « pensiero della scienza ».

PAROLE CHIAVE: epistemologia, metafisical, relativita, induzione, espiegazione, costruzione,
sintesi, Einstein, Emile Meyerson.
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APaulette Destouches-Fevrier et Eric Emery,
pour leur generosite.
A mon maitre Touki.

« L' experience n' a plus pour role que de mesurer nos actes
deployes, et les divergences qu'elle peut deceler ne saurait
entamer Ie cristal de nos gestes. »

Gaston BACHELARD,

La Valeur inductive de la relativite (1929).

II est une particularite des grandes oeuvres ou des grands livres scienti
fiques et philosophiques, c'est d'etre confrontes aux aleas mondains que
commande leur puissance speculative d'anticipation. En positif apparent, et
c'est en partie Ie cas de Gaston Bachelard, l'accueil du livre ou de l'reuvre
peut recevoir l'estampille quasi immediate de la notoriete, si ce n'est de la
veneration, et ce, pour un certain nombre de decennies. Mais, negatif
evident, cela a(a?) un certain prix, impose aujourd'hui par la vulgate
ambiante, surtout quand elle se fonde de ne plus en etre pour les avoir illu
soirement liquidees : c'est le prix de l'oubli, de l'obliteration, de l'occulta
tion succedant au long processus d'obnubilation originel, voire originaire.
Comme Ie precise Gilles Chatelet : « [... ] toute grande pensee, si afffitee
soit-elle, perit toujours entre les mains de vestales trop zelees 1. » Nous
savons, grace au grand Karl Marx, que la consideration liquidatrice des
felides vient presque toujours, au bout du compte, frapper au coin des plus
grandes oeuvres de l'humanite, Bachelard, au merne titre que Spinoza ou
Hegel, est bel et bien devenu, chez nous, un chien creve!

A ce propos, voici ce qu'affirmait Roger Cavailles, des 1984, dans un
numero special de la tres interessante revue italienne Il Protagora, entiere
ment consacre a « Gaston Bachelard. Bilancio critico di una epistemolo
gia 2 » :

« Le caractere classique des analyses de Gaston Bachelard et l'importance du
nouvel espritepistemologique qu'elles introduisent ne sauraient desormais etre
contestes, Classique, Bachelard I'est certainement devenu; mais est-il encore
actuel apres la troisieme des grandes revolutions scientifiques du xx" siecle,
celle que Bateson - dans son ouvrage intitule Vers une ecologie de l'esprit

1. Gilles CHATELET, Vivreet penser comme des pores. De l'incitation al'envie et al'ennui
dans les democraties-marches, Paris, Exils, 1998, p. 28.

2. [Pour Ie premier Centenaire de sa naissance. Universite de Leece], XXIV' Annee, janv.
juin 1984.



76 REVUE DE SYNlliEsE : 4' S. N' 1, JANVIER-MARS 1999

[1972] - qualifiait de " cybernetique "? Une nouvelle epistemologie, deve
loppant les consequences du theme de I' auto-organisation3, semble
aujourd'hui, en France tout au moins, occulter quelque peu l'ceuvre bachelar
dienne. Les concepts utilises (information, retroaction, structure dissipative...),
les problernes envisages (equilibres dynamiques, stabilites structurelles,
complexification et organisation des systemes vivants...), les choix philo
sophiques inspirant la demarche (nee-mecanisme) nous situent manifestement
dans une epistemologie non-bachelardienne, dont on pourra d'ailleurs se
demander (ceci n'est pas tres loin de ressembler aun paradoxe logique) si elle
n'entre pas encore dans le cadre de la philosophie bachelardienne du non.

Cette apparente inactualite de Bachelard. sera notre point de depart... 11
s'agira precisement d'etablir que cette inactualite n'est qu'apparente, et que,
sous le silence qui recouvre aujourd'hui cette ceuvre, s'affirme encore une pen
see qui n' a pas fini de nous eclairer et de nous seduire 4. »

11 est question ici d'un processus d'obnubilation (impliquant evidem
ment Ie spectre solidarise de la hantise, de I'obsession qui peut s'exprimer
jusqu'a la monomanie -s modarde » ou «branchee », et, faisant toujours
supplement, de l'obscurcissement); une obnubilation qui entame presque
toujours, d'un merne geste, l'arret interdit (mais jamais avoue comme tel)
devant ce que j'appelais la puissance d'anticipation, c'est-a-dire Ie pouvoir
d'effraction des grands livres - ce qui n'est pas It confondre avec l'impos
sibilite hegelienne de pouvoir « sauter par-dessus son temps », Tout cela
devrait nous paraitre evident, Ii nous philosophes, qui, que je sache,
sommes payes pour rappeler, depuis un certain Platon, que les gesticula
tions et les simagrees de la doxa n'ont d'autre but qu'une volonte populiste
d'offusquer ce qui compte vraiment, c'est-a-dire qui compte sans compter,
It la pointe afffitee de la pensee. II est certains livres et nombre d'oeuvres
qui auront dfi attendre leur moment, leur heure, trop riches de leur heurt, de
leur choc projectif avec Ie passe, de leur effet de propulsion: ce sont les
grands livres avenir. J'en citerai au moins quatre exemples, presents certes
dans leur disponibilite libraire, mais encore avenir; ce sont des ouvrages
qui revendiquent toujours explicitement l'ombre portee du grand CEuvre
bachelardien: Georges Simondon (sans citer ici de titre particulier), Les
Idealites mathematiques de Jean-Toussaint Desanti, Les Anatomies de fa
pensee d' Alain Prochiantz, et, n'en deplaisea sa modestie et a sa reserve
philosophiques naturelles, Les Enjeux du mobile de Gilles Chatelet. Je
m'en remets d'ailleurs a sa paranoia non mains naturelle et bienfaisante
pour que cela ne l'oblige pas, desormais, a m'epargner. Je dis « bienfai-

3. Reference faite ici it la publication des Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, tenu en
juin 1981 et intitule : L 'Auto-organisation. De la physique au politique, Paris, Seuil, 1983.

4. Roger CAVAILLES, « L'epistemologie de Gaston Bachelard et la revolution cyberne
tique », II Protagora, 2, 1984, p. 175-176.
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sante », et en cela je ne fais a nouveau que repeter la lecon bachelardienne :
« 11 ne suffit point a l'homme d'avoir raison, il faut qu'il ait raison contre
quelqu'un », « [... ] I'etre agit contre la realite et non plus en s'egalant ala
realite, Les conduites agressives et les mythes cruels sont, tous deux, des
fonctions d' attaque, des principes dynamisants. Ils aiguisent l'etre 5. » Voila
de quoi aiguiser une certaine perspicuitas ontologico-politique,

Dans un premier moment, degrossir done les choses : ce qui n'est pas un
luxe - je Ie maintiens - face a l'embonpoint bouffi et debordant d'une
certaine epistemologie nourrie aux fast-foods de la culture analytique, dou
blee du vide philosophique et epistemologique d'une certaine sociologie de
la science conseillere des princes du moment.

Je laisse, ici encore, la parole a Bachelard, a cette demarche concentree
et purifiee dans les deux mots qu'il prononca lors d'une emission radio
phonique (sur Radio-Nancy en 1961) ou Denise Laborde l'interrogeait :

« Pour vous, n'est-ce pas, un bon penseur - un bon philosophe - doit etre
bien enracine dans sa terre?
- ... ou bien deracine,
- Apres la terre et l'eau, le feu est le troisieme element essentiel. Vous savez
ce que dit familierement le proverbe populaire : " Pour allumer un feu, il faut
etre philosophe, amoureux et un peu fou ". Qu'en pensez-vous ?
- ... ou incendiaire ».

Bachelard, qui s'y connaissait en tele-graphes, tele-phones, T.S.F., et
tele-communications, et qui s'y colla plus qu'aucun autre philosophe,
savait quant a lui ne pas se laisser aller a devenir le lache et paresseux
medium des medias 6.

5. Gaston BACHELARD, La Formation de l'esprit scientifique. Contribution aunepsychana
lyse de la connaissance objective, Paris, Vrin, 1938, p. 245, 247 sq.; ID.,Lautreamont,Paris,
Jose Corti, 1939, p. 183; ou encore, ibid., p. 126-127: «Imposer la raison nous parait une
violence insigne, puisque la raison s'impose d'elle-meme, Et nous ne pouvons ici nous
deprendre d'une idee qui, sous bien des formes, se glisse dans notre esprit: la severite est une
psychose; c'est, en particulier, la psychose professionnelle du professeur. Elle est plus grave
chez Ie professeur de mathematiques que chez tout autre; car la severite en mathematiques est
coherente ; on peut en demontrer la necessite ; elle est I'aspect psychologique d'un theoreme,
Seul, Ie professeur de mathematiques peut etre ala fois severe et juste. Si Ie professeur de rhe
torique - perdant Ie benefice de la belle et douce relativite de sa culture - est severe, il est,
du meme coup, partial. Aussitot, il devient un professeur automate. »

6. Le 19 mai 1918, apres trente-huit mois de tranchees, Bachelard recoit la croix de guerre
et une citation, comme chef du service telegraphique, aI'ordre de la 5' division de cavalerie.
Rapportons cette citation qui ne pouvait etre que militaire dans son style: « Dans les journees
de la fin de mars 1918, penetre de ses devoirs, insensible au bruit de la bataille, a etabli et sans
cesse retabli pendant deux jours et trois nuits des lignes telephoniques constamment rompues
par Ie feu de I'ennemi, donnant ases sapeurs un bel exemple de calme, d'opiniatrete et d'ener
gie. » Par ailleurs, on ne compte pas moins de cinquante heures d'emissions de radio et de
television, ainsi que les textes suivants : La Dialectique de la duree, Paris, Presses universi
taires de France, 1936, chap. III, « Duree et causalite physique », et « Reverie et radio », La
Nef, fevr-mars 1951.
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RECEPTIONS ET INTERPRETATIONS STANDARD

DE LA VALEUR INDUCTIVE DE LA RELATIVITE

Dans ce qui suit, La VaLeur inductive de La relativite' sera d'abord consi
deree dans Ie contexte de son emergence, et dans l'espace de sa reception
des 1929. Puis, sa situation dans l'ceuvre, ainsi que sa non-posterite appa
rente seront brievement evoquees, Enfin, sera analysee son economie
interne atravers les concepts bachelardiens d'« induction» et de « synthese
inductive », concepts qui en marquent Ie titre 8.

On peut affinner brutalement que La VaLeur inductive de La relativite
sera reste l'ouvrage Ie moins cite - et done Ie mains lu - c'est-a-dire Ie
moins commente, de tous Ies !ivres de Bachelard. Lorsque Ie titre apparait,
c'est simplement dans Ie cadre d'une liste de rappels bib!iographiques au,
tout a fait exceptionnellement, comme illustration vague d'un apparat de
notes. Ce texte n'est jamais pris en consideration pour lui-meme, dans son
economie singuliere 9, pas plus que dans sa logique propre. Je prendrai ici
l'exemple du bilan etabli par Gerald Holton en 1973 10 dans un texte consa
ere a l'histoire de la theorie de la Relativite : « Biographically or philo
sophically oriented analyses are also fairly numerous (for example, by

7. G. BACHELARD, La Valeur inductive de la relativite, Paris, Vrin, 1929.
8. Enfin, dans une suite que je compte donner au present article, je degagerai les notions

essentielles de « puissance» et de « virtualite spectrales » que Bachelard tire de ses analyses
consacrees aux tenseurs concus, selon Ie modele d'Eddington, comme des « cerveaux tour
nants »,

9. Sur ce constat de rarete des references philosophiques a La Valeur inductive de la relati
vite, il faut noter une double exception confirmant la regle, celle representee d'abord par Jean
HYPPOLITE que je cite: « La valeur inductive de la Relativitedevoile ce meme mouvement de
fondation par I'avenir qui anime toute l'epistemologie de G. Bachelard », dans son texte,
« L'epistemologie de G. Bachelard », Revue d'histoire des sciences, t XVII, 1, janv.
mars 1964, p. 8; et celie, encore plus singuliere, personnifiee par la physicienne Marie
Antoinette Tonnelat - dont Ie regrette Andre LICHNEROWlCZ disait d'elle : « II y a plus de
quinze ans [...] [M.-A. Tonnelat] manifestait deja cet esprit de haute synthese », pref, a La
Theone du champ unifie d'Einstein et quelques-uns de ses developpements. Paris, Gauthier
Villars, 1955, p. VlI. Cette insigne relativiste, qui aura resolu explicitement les equations
reliant la connexion affine au tenseur fondamental, a, dans ses ouvrages historico-techniques
- voir, entre bien d'autres textes, Marie-Antoinette TONNELAT, Histoire du principe de relati
vite, Paris, Flammarion (Nouvelle Bibliotheque scientifique], 1971, chap. vm, en part., p. 227
280, 357-359, 369, 462-463 et 467 -, fait reference systematique a La Valeur inductive de
Bachelard. Je tiens ici a remercier Marie Farge pour m'avoir si genereusement donne acces
aux manuscrits inedits de I' auteur.

10. Gerald HOLTON, Thematic Origins ofscientific thought. From Kepler to Einstein, Cam
bridge, MA, Harvard University Press, 1973.
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Schlick, Reichenbach, Frank, Meyerson, Cassirer, Whitehead, Wenzel,
Griinbaum, Polanyi, Margenau, Lenzen, Bridgman, and Northrop) 11. »

Notons au passage la brillante absence, aux cotes de Bachelard, d'Arthur
Eddington.

Depuis 1929, on ne connait que trois recensions en francais : une pre
miere, anonyme, publiee dans la Revue de metaphysique et de morale 12,

ensuite, deux comptes rendus, l'un de Gaston Rabeau dans la Revue des
sciences philosophiques et theologiques 13; l'autre d' A. Spaier, dans les
Recherches philosophiques", Les Recherches venaient en effet, d'etre fon
dees par Alexandre Koyre, H.-Ch. Puech et Spaier, et Bachelard lui-meme
faisait partie de leur comite. Des ce premier volume, il publie son texte
« Noumene et microphysique » et recense l'ouvrage de Hans Reichenbach,
Atom und Kosmos. Das physikalische We/tbild der Gegenwart pam aBer
lin en 1930. Walter Dubislav consacre de son cote un article aux
Recherches sur la philosophie des mathematiques en Allemagne traduit par
Emmanuel Levinas, De plus, c'est dans ce meme volume inaugural, et sous
la meme rubrique que celIe qui chapeaute « Noumene et microphysique »
(a savoir « Tendances actuelles de la metaphysique »), qu' est publie le pre
mier texte en francais de Martin Heidegger, «De la nature de la cause»
(Der Satz vom Grund). Enfin, cela n'est, quant a la rubrique «meta
physique », qu'une teratologic apparente concernant les positions clas
siquement attachees a I'eeuvre de Bachelard.

Depuis, plus rien, si ce n'est, comme nous allons le voir, un jeu d'oppo
sition et d'effacement face aun autre ouvrage philosophique et epistemolo
gique francais reconnu par Albert Einstein lui-meme en 1927 15

, geste qui
procura ason auteur des eloges, asavoir La Deduction relativiste d'Emile
Meyerson 16. L'antagonisme des approches epistemologiques de la Relati
vite y est aussi radical que l' opposition des titres : deduction versus valeur
inductive. Si les zelateurs de l'ouvrage de Meyerson renvoient systema
tiquement a cette « reconnaissance officielle» de la part d'Einstein, c'est
au prix de bien vouloir ignorer deux choses :

a) Le long siege psychologique entrepris par Meyerson aupres d'Einstein
dans sa correspondance avec lui 17. Einstein aura mis pratiquement deux ans
pour repondre a la sollicitation pressante de Meyerson. Quant au « style»
meyersonien, il suffit de citer ce passage d'une lettre du 20 juillet 1927 :

11. Ibid., p. 11.
12. Suppl. n° 3, vol. XXXV, 1928-1929, p.
13. Vol. XVII, 3, 1929, p.
14. Vol. I, 1931, p. .
15. Albert EINSTEIN, (Euvres choisies, Paris, Seuil, 1989, vol. IV, «Correspondance fran

caise »"p. 91 sq.
16. Emile MEYERSON, La Deduction relativiste,Paris, Payot, 1925.
17. Ibid., Lettres 11 Einstein, 20 dec. 1925; 28 mai, 19 juin, 20 juil., 11 oct., 27 oct., 19 dec.,

26 dec. 1927.
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« Une dernierepriere enfin : dans Ie dernierparagraphe de votre compte rendu,
vous dites de man livre qu'il est I'un des plus interessants, etc. II s'agit la, dans
votre bouche, d'un compliment extremement elogieux. Mais il semble aussi
signifier implicitement que d'autres oeuvres philosophiques sont pour ainsi dire
ex aequo avec [a mienne dans cette competition. Je ne m'en etais quasiment
pas soucie auparavant, notamment pour la raison que ce que je vous avais
entendu dire ici, au ce que m'avaient rapporte certaines personnes de connais
sance qui vous avaient parle, m'inclinait apenser que vous teniez man travail
pour Ie meilleur (sur le terrain de la theorie de la connaissance). Mais je sou
haiterais maintenant beaucoup etudier ces concurrents pour apprendre d'eux.
Voudriez-vous me rendre Ie grand service de m'indiquer des noms et des
titres? Ie suppose qu'il s'agit au premier chef de Schlick, et je vais naturelle
ment me procurer Ie livre Ie plus tot possible. Mais ne doit-on pas en citer
quelque autre18? »

b) Le fait qu'en 1949, a I'occasion du soixante-dixieme anniversaire
d'Einstein, Ie seul representant francais, aux cotes de six prix Nobel scien
tifiques, n'etait autre que Bachelard lui-merne 19. Sur ce point, il faut evo
quer iei I' etrange silence de Michel Paty dans sa note de bibliographie 20,

qui renvoie malgre tout a l'ouvrage collectif edite par Arthur P. Schilpp :

« [... ] les etudes d'un auteur sur Einstein peuvent fort bien s'etre trouvees en
interactionavec la pensee de ce demier, qui, par exemple y replique, au en est
influence. II suffit d'evoquer les noms de Moritz Schlick, Ernst Cassirer, Hans
Reichenbach, ou Emile Meyerson: leurs interpretations de l'ceuvre d'Einstein
portent la marque de la contemporaneite, et l'auteur qu'ils etudient est en
verite lui-memo partie prenante des debarsphilosophiques sur la Relativite, SUI

les quanta, et d'une maniere generale sur les conceptionsde la physique, aux
quels contribuent leurs analyses. L'un des derniers ouvrages de ce genre pam
du vivant d'Einstein, Albert Einsteinphilosopher-scientist [...], s'avere meme
etre acet egard l'un des plus importants, suseitant son texte epistemologique
fondamental, la " Reponse aux critiques" [...] »

Sur ce partage inegal des reconnaissances, et sur ses consequences epis
temologiques - ce qui evidemment est la seule chose qui compte -, il
faut maintenant analyser deux jugements qui prennent valeur de standards.

18. Ibid., p.222. Sur la theorie de la Relativite consideree par Meyerson comme une
confirmation directe de la « rationalite identificatrice », citons cette conversation avec Fred
Lefevre parue sous Ie titre «Une heure avec Emile Meyerson», Les Nouvelles litteraires,
6 nov. 1926, p. 1 : «J'y suis parvenu au point qu'en plaisantant, on a pu dire qu'Einstein avait
invente la theorie de la relativite pour donner une justification actuelle 11 mes theses. »

19. Albert Einstein. Philosopher-scientist, ed, Arthur P. SCHlUP, Evanston, IL, Library of
living philosophers, 1949.

20. Michel PATY, Einstein philosophe. La physique comme pratique philosophique, Paris,
Presses universitaires de France, 1993.
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En citant d'abord, et a nouveau, Paty " :

81

«Bien qu'important philosophe en son temps, Meyerson est pratiquement
oublie aujourd'hui. L'une des raisons de cet effacement reside probablement
dans I'importance prise en France par la pensee de Bachelard, laquelle s'est en
grande partie constituee par reaction ou polemique contre les theses de l'auteur
d'Identite et realite. Cette occultation est certainement injuste; si certaines
theses de Meyerson paraissent difficilement defendables aujourd'hui, par ex.,
l'homogeneite entre pensee commune et pensee scientifique, ses analyses epis
temologiques sont souvent pertinentes. C'est ainsi que Bachelard n'a pas saisi,
amon sens, ce que Meyerson entendait par" deduction" relativiste. Mais j'y
reviendrai ailleurs22. »

Lorsqu'on compulse precisement ce qui devrait etre cet «ailleurs »

d'une explication contre Bachelard et pour Meyerson, a savoir l'ouvrage
Einstein philosophe deja cite, on ne trouve l'auteur de La Valeur inductive
cite, en tout et pour tout, qu'une seule fois, et en des terrnes qui manifestent
les consequences d'une apparente erreur de lecture, attribuant ainsi a
Bachelard une position purement et simplement opposee a celle defendue
tout au long de l'ouvrage de 1929 :

« S'il est un sujet de controverses sur les conceptions d'Einstein en physique,
et en particulier sur ce que fut sa demarche propre, c'est bien celui du role res
pectif accorde 11 l'experience et 11 la theorie. On lui a attribue tantot des ten
dances empiristes, tantot des inclinations 11 la speculation, voire des tendances
melees et contradictoires qui illustreraient un "opportunisme epistemolo
gique " de bon aloi en recherche; mais ces jugements ont ete portes en fonc
tion de theses 11 faire valoir, plutot que de l'analyse de ses idees.

Le theme de I'experience de Michelson et Morley et de son role dans la
theorie de la Relativite a suscite, sous ce rapport, des interpretations variees.
Selon les vues empiristes dominantes dans Ie milieu scientifique, et qui sous
tendent souvent la redaction des ouvrages de physique, le resultat negatif de

21. Voir Jean LANGEVIN et Michel PAIT, «Le sejour d'Einstein en France en 1922", in
Cahiers Fundamenta Scientiae, 93, 1979.

22. M. PAIT, ibid., p.39-40. Sur 1'« indefendable aujourd'hui » de la these de l'homoge
neite entre « pensee commune" et « pensee scientifique », l'auteur nous semble se contredire.
Ainsi, p.384 de son Einstein philosophe, op. cit. supra n.20, il citera (apparemment de
maniere hagiographique) cette phrase d'Einstein : « La science tout entiere, ecrit Einstein dans
son article de 1936 'Physique et realite', n'est rien d'autre qu'un raffinement de la pensee de
tous les jours »; suit une note: « On trouve aussi cette idee notamment chez Mach; par ex.
Ernst Mach, Erkenntnis und lrrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, Leipzig,
1. A. Barth, 1905; et chez Meyerson, Identite et realite, Paris, Alcan, 1908, De l'explication
dons les sciences, 2 vol., Paris, Payot, 1921, La Deduction relativiste, Paris, Payot, 1925, Du
cheminement de la pensee, 3 vol., Paris, Alcan, 1931. Langevin, proche intellectuellement
d'Einstein et de Meyerson, la partageait egalement. »
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l'experience, acquis des 1887, serait la pierre d'angle de la theorie de la Relati
vite restreinte, qui se serait edifiee de maniere inductive sur cette experience
cruciale. Max Born lui-meme, auteur de I'un des meilleurs exposes sur la theo
rie de la Relativite 23, fait sienne cette vue lorsqu'il ecrit (dans un texte de vul
garisation, il est vrai): "En 1905, Einstein prit [l'echec de l'experience de
Michelson et Morley] comme point de depart de ses reflexions, et erigea en
principe Ie fait que la vitesse de Ia lumiere ne depend absolument pas des mou
vements de l'observateur". " Telle est egalement I'interpretation qu'ont fre
quemment donnee les philosophes eux-memes 25. Les adversaires de la theorie
de la Relativite, empiristes pour la plupart, soulignaient quant a eux, aux
moments forts du debar des annees vingt, combien la base experimentale de la
nouvelle theorie (" une simple experience de second ordre ") etait tenue en
regard de 1''' evidence massive" d'innombrables donnees experimentales en
faveur de la mecanique classique 26. »

Nous ne nous attarderons pas ici sur I'exercice d'une critique facile
concernant l'incoherence philosophique d'un style et d'une argumentation
des plus filandreux : aquai, aqui renvoie, par exemple, ce « quant aeux »

designant « [Ies] empiristes pour la plupart » ? Sont-ce les memes que ceux
dominant « dans Ie milieu scientifique» au point d'y impliquer Born en
personne?

Beaucoup plus grave encore, I'alignement inoul de Bachelard sur les
traces de Joseph Petzoldt, de Hans Reichenbach ou de... Adolph Griin
baum. Qu'affirme en realite l'auteur de La Valeur inductive sur cette ques
tion precise de l'experience de Michelson et Morley?

23. Max BORN, Die Relativitdtstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen, ele
mentar dargestellt, Berlin, Springer, 1920.

24. M. BORN, Von der Verantwortung des Naturwissenschaftlers, Munich, Nymphenburger
Verlagshandlung, 1965, trad. franc. par L. JOSPIN, La Responsabilitedu savant dans le monde
moderne, Paris, Payot, 1967, dans Ie texte sur « Les limites du monde »,

25. En part., selon les SOurces de M. Paty et outre G. Bachelard lui-meme, Joseph
PETZOLDT, «Die Relativitatstheorie im erkenntnistheoretischen Zuzammenhange des relati
vischen Positivismus behandelt », Yerhandlungen der deutschen physikalischen Gesellschaft,
14, 1912; ID., «Die Relativitatstheorie der Physik », Zeitschrift fUr positivistische Philo
sophie, 2, 1914; Hans REICHENBACH, Philosophie der Raum Zeit Lehre, Berlin, De Gruyter,
1928; ID.,« The philosophical significance of the theory of relativity » in op. cit. supra n. 19,
p. 289-311; ID., «The philosophical dialectic of the concepts of relativity», in op. cit. supra
n. 19, p. 563-580; Adolph GRUNBAUM, « Logical and philosophical foundations of the special
theory of relativity>" in Philosophy of science, ed. Arthur DANTo et MORGENBESSER, New
York, Meridian Books, 1960; 10., «The special theory of relativity as a case study of the
importance of the philosophy of science for the history of science », in Philosophy ofscience.
The Delaware Seminar, ed, B. BAUMRIN, vol. 2, New York, Interscience, 1963. Au contraire,
Henri BERGSON, Duree et simultaneue. A propos de la theorie d'Einstein, Paris, Alcan, 1922,
Ernst CASSIRER, Zur Einstein'schen Relativitatstheorie, Berlin, Bruno Cassirer, 1921,
E. MEYERSON, op. cit. supra n. 16, ont bien vu que l'approche d'Einstein etait differente,

26. M. PATY, «The scientific reception of relativity in France ", in The Comparative
Reception of Relativity, ed. Thomas GLICK, Dordrecht, Reidel, 1987,



C. ALUNNI : RELATIVITES CHEZ BACHELARD 83

Renvoyant a l'ouvrage de M. N. R. Campbell, Theorie quantique des
spectres. La Relativite", Bachelard affirme sans ambiguite possible ceci :

« M. N. R. Campbell a marque fortement cette position a priori et formelle des
principes de la Relativite, [...] la Relativite cherche quel retentissement les
transformations exterieures cinematiques peuvent avoir sur les caracteres
dynamiques interieurs des systemes consideres,

Ce n'est d'ailleurs pas l'experience qui sera amenee aresoudre ce probleme,
[...] On ne peut objecter ici l'experience de Michelson qui serait precise au
deuxieme ordre de I'approximation, si elle etait positive. En effet, dans toute
cette experience, I'observateur terrestrepretend susciterun observateur absolu,
lie al'ether, Cet observateur absolu reste fictif. Au surplus, c'est precisement
cet observateur absolu, ou pour parler d'une maniere plus experimentale, c'est
Ie physicien charge de I'experience " longitudinale " qui n'observe rien. II ne
voit pas la composition de la vitesse de translation avec la vitesse de la
lumiere. Le Relativiste ne voit d'ailleurs pas davantage la contraction de
Lorentz. II ne l'experimente pas. Il l'infere. Ilia prendcommeune possibilite ;
il s'apercoit ensuite qu'elle se coordonne aun systeme de formes. On est done
bien dans le domaine de l'a priori, non de l'experience.

Mais une combinaison d'experiencesnon realisables peut fort bien conduire,
remarque encore Campbell, ades previsions concernant des experiences pos
sibles. II suffit pour argumenter que les premieres experiences soient conce
vables. C'est done ala simple question de la concevabilite des principesqu'il
faudra d'abord s'attacher. Puis on postuleraque ce qui est concevable est pos
sible. Autrement dit, on se refereraaune possibilite a priori, qu'aucune expe
rience n'instruit, qui n'est gardee que par les limites de I'impossibilite ration
nelle. On aura done,croyons-nous, legerement elargila possibilitedu reel pour
en faire une possibilite de l'ideal, Ce qui nous guidera, ce ne sera pas l'expe
rience realisable - c'est-a-direce qui est possible experimentalement -, mais
I'experience concevable, c'est-a-dire ce qui est possible aimaginer et acoor
donner ad'autres experiences possibles.

II y a la, anotre avis,une nuance tres faiblequi cependant decide de tout, et
c'est dans la confusion de ces deux possiblesque prennent naissance les dif
ferends entre les relativistes et les physiciens de laboratoire. Les physiciens
pensent toujours a des experiences reelles, les relativistes a une possibilite
d'ordre mathematique, Or, il s'agit d'une experience possible, mais tout afait
irrealisable, C'est parce qu'elle est irrealisable qu'on peut la definir parfaite
ment comme une forme, comme un a priori, sans souci des limitations
qu'impose une experience reelle, sans egard pour Ie caractere plus au mains
approximatifet pour la multiplicite des differentes determinations. Les prin
cipes de la Relativite ont ainsi par un certain cote un caractere veritablement
absolu28. »

Et quatre pages plus bas, Bachelard poursuit :

27. Trad. CORVISY, Paris, Gauthier-Villars, 1924, p. 117.
28. G. BACHELARD, op. cit. supra n. 7, p. 141-144.
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« Finalement, c'est le signe c plutot que le nombre 3 x 1010 centimetres qui
compte. Ce signe symbolise moins une quantite qu'une qualite. Toute la
connaissance que nous en desirous a trait ason role, ases relations. Au lieu de
ses caracteres intrinseques, c'est surtout ses caracteres formels que nous nous
efforcons de degager, Autrement dit, nous sommes moins portes a l'etudier
comme un objet que comme une fonction.

D'ailleurs, le cote formel est assode aun caractere apriorique encore plus
fortement marque. L'experience de Michelson n'est, apres tout, que la cause
occasionnelle de la decouverte d'une "vitesse fondamentale". En effet, en
reprenant la construction par l'algebre, en s'appuyant sur des conditions entie
rement a priori concernant les transformations de coordonnees de l'espace
temps, on trouve que l'invariance ne peut etre obtenue qu'en introduisant une
vitesse qui joue un role special et que nous appelons pour cela vitesse fonda
mentale [...] Au surplus, comment une notion experimentale pourrait-elle inter
ferer avec des notions axiomatiques, sans d'abord etre pourvue elle-meme d'un
caractere axiomatique? Telle est cependant le cas de la vitesse de la lumiere
qui entre dans la definition a priori de la simultaneite", »

Voila pour la definition de la c-fonction ou du c-objet, tout a l'oppose
d'une quelconque touche empirico-experimentaliste.

Et puisque les deux textes sont convoques par Paty pour justifier cet
injustifiable, quelles sont les occurrences de cette experience dans Ie texte
hommage de 1949 30? Sur ce topos, desormais traditionalise en une veri
table aberration interpretative, on trouve Ie meme lieu commun chez Pierre
Thuillier dans le numero monographique du mensuel La Recherche consa
ere aEinstein 31 :

« Beaucoup de physiciens, d'historiens ou de philosophes accordent en effet a
[I'experience de Michelson-Morley] une enorme importance. D'apres eux, la
science consiste en " generalisations" ou en " inductions" directement fon
dees sur les faits. La theorie de la relativite etait en quelque sorte la reponse
" objective" qu'entrainait l'apparition d'un " fait" nouveau.

[...] Ainsi Milikan a fait cette declaration: " On peut considerer que la theo
rie de la relativite restreinte a son origine essentiellement dans une generalisa
tion de I'experience de Michelson. " Einstein, ajoutait-il, est veritablement un
scientifique parce qu'il a " rejete toutes les conceptions a priori concernant la
nature de la realite ", Cette interpretation, aquelques variantes pres, revient
souvent. Pour le positiviste Joseph Petzoldt, la theorie de la relativite confir
mait la faillite de la vieille metaphysique, Seuls comptent les faits : " La theo-

29. Ibid., p. 148-149 et 150.
30. G. BACHELARD, « The philosophical dialectic of the concepts of relativity » in op. cit.

supra n. 19, vol. II, p.563-580. Version francaise in G. BACHELARD, L 'Engagement rationa
liste, pref, de Georges CANGUILHEM, Paris, Presses universitaires de France, 1972.

31. La Recherche, 96, janv. 1979, p. 20 du «Cas Einstein ».
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rie einsteinienne depend entierement du resultat de l' experience de Michelson
et peut en etre derivee", " Gaston Bachelard, dont l'epistemologie " dialec
tique " est pourtant assez eloignee du positivisme, ne tenait pas un langage tel
lement different33. »

II nous semble evident que l'inducteur de sembIabIes aberrations de lec
ture n'est autre que l'occurrence du concept d'« induction» en titre. Ce qui
a dO. autoriser ces auteurs ane pas depasser la lecture de son intitule.,

Autre tentative d'exhumation de Meyerson, celle de Catherine Cheval
ley", relayee par un article de Jean Largeault ". Nous citerons d'abord Ie
texte inedit de C. Chevalley, car c'est sur lui que fera ouvertement fonds
l'article de Largeault :

« II est impossible, en presentant un expose sur la philosophie de Meyerson,
d'esquiver la question prealable de l'interet d'une telle tentative. Pourquoi
consacrer du temps aujourd'hui alire une eeuvre qui a ete presque complete
ment negligee en France depuis la guerre?

A cette question on peut repondre, naturellement, en invoquant d'abord
l'interet historique. Meyerson est une figure centrale pour l'etude de la recep
tion de la theorie de la Relativite et de la Mecaniquequantique. II appartient au
groupe des gens qui jouent un role actif dans ce domaine : Langevin, de Bro
glie, Leon Brunschvicg,Andre Metz, Andre George, etc. II est salue comme le
meilleur philosophe des sciences par de Broglie (Introduction aReel et deter
minisme dans la physique quantique, 1933, reprise dans Essais, 1935), et
considere par Einstein comme " un homme qui a su saisir les voies de pensee
de la physique modeme et qui a, de plus, profondement penetre l'histoire de la
philosophie et celle des sciences exactes " (Revuephilosophique, compte rendu
de la Deduction relativiste, 1925). Cette admiration, extreme dans son expres-

32. G. HOLTON, op. cit. supra n. 10, p. 262.
33. Pierre THUILLIER, art. cit. supra n. 31, p. 19-20. Ici, P. Thuillier ne renvoie qu'au texte

de 1949, ignorant deliberement Ie texte de 1929...
34. Groupe de travail sur la physique: « Meyerson. La raison et Ie reel ». seance du 24 mai

1984.
35. Jean LARGEAULT, «Emile Meyerson, philosophe oublie », Revue p~ilosophique, 3,

1992, p. 273-295. Catherine Chevalley nous a confie d'une part, concernant Emile Meyerson,
qu'il etait un ami intime de son pere Claude Chevalley et, d'autre part, que son premier
contact avec I'oeuvre bachelardienne etait passe par la preparation a I' agregation de philo
sophie, alors qu'elle etait I'etudiante de Michel Serres. La question qui se pose ici concerne a
la fois I' image institutionnelle et « officialisee » de Bachelard, bete curieuse des grands
concours francais, et Ie double visage du vieil homme urbain ala grande barbe blanche. Guy
Petitdemange me rappelait combien toute une generation d'etudiants n'avait connu de lui que
l'autre versant de l'eeuvre : la face dite « litteraire et poetique ». Quant a1'« autre aspect »,
celui du difficile travail de philosophie des sciences, de par sa reduction aun pur et simple jeu
de forrnules toutes faites «< la coupure epistemologique », «I'obstacle epistemologique », « Ie
nouvel esprit scientifique »), facilement integrees dans les « digests» des manuels de classe
Terrninale, il aura Ie plus souvent (au mieux) laisse indifferents nombre d'etudiants, et (au
pire) degoute une grande majorite d'entre eux.
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sion (memeapres 1933),est partageeaussipar Koyre, par Levy-Bruhl, par tout
Ie monde, disons, sauf Bachelard. On peut done penser qu'en lisant Meyerson,
on se trouve devant I'une des formes les plus achevees de la philosophie de la
physique en France dans les annees 1930,aune epoque ou la philosophie fran
caise avait la reputation d'etre la plus active du monde [voir H. Heffding, in
Correspondance entre H. Hl)ffding et t. Meyerson, 1939, p. 33: "II n'y a
aucun pays maintenant dans lequel la discussion philosophique soit aussi vive
et aussi fertile qu'en France. Les Anglais 'theologisent' trap, et les Allemands
sont encore trop entetes dans leur kantisme "].

[...] Quelle est la signification proprement philosophique de cette ceuvre
immense? Meyerson, en effet, a voulu faire une eeuvre de philosophe. II a
voulu, en remontant des sciences vers les questions les plus anciennes et les
plus fondamentales de la theorie de la connaissance, et en se servant de l'his
toire des sciences et de l'analyse de la physique moderne,parveniraun eclair
cissement du probleme des rapports de la raison et du reel.

[...] Ce travail conduit afaire une hypothese au sujet de l'oubli dans lequel
est tombee I'eeuvre de Meyerson: celle que cet oubli tient ala dependance de
cette ceuvre al'egard d'un contextephilosophique que l'on connaitaujourd'hui
tres mal. Ce contexteest celui de la reflexion sur la Relativite et la Mecanique
quantique en tant que cette reflexion est determinee par la necessited'avoir a
se situer par rapport ala critiquebergsonienne de Kant. C'est done Ie contexte
bergsonien, mais en tant que le statut du kantisme y est constamment discute,
Ce qu'on a oublie, c'est l'appreciation du niveau philosophique auquel se
situaient les debats. L'epistemologie bachelardienne a donne, ensuite,
l'impression que I'on pouvait reflechirdirectement sur la scienceen-dehorsde
l'histoire philosophique 36, mais elle l'a fait en reglant violemment les comptes
avec Meyerson, et, a travers lui, avec Bergson. Par consequent, en lisant
Meyerson, on voit emerger tout ce contextedu bergsonisme, avec, en arriere
plan, Renouvier, Boutroux et Ravaisson [...].

Meyerson a fait son education philosophique avec Renouvier [Cf. Corres
pondance, cit. p. 84] et se reclame de Boutroux, Bergson, Poincare et Duhem
[Identite et realite, p. XVIII]. [ ...] Bref, il me semble que l'auvre de Meyerson a
peri de la meme mort que celie de la philosophie francoise idealiste de cette
periode l »

Une derniere citation de C. Chevalley qui n'est pas la moins etonnante :

« II faut done dire, une fois pour toutes, que les livres de Meyersonrepondent
en fait, apresquetoutes Ies exigences enumerees par Bachelard. IIs sont precis,

36. Sur cette pseudo-sortie bachelardienne « hors de l'histoire », voir I'affirmationopposee
qe la tradition italienne pourtant historiciste, par ex., Carlo MANzoNI, L'Epistemologia di
Emile Meyerson, Rome,Ed. dell'Ateneo, 1971. C'est tres precisementce qui a pu stre defini
comme une « epistemologie historique» qui constitue pour C. MANZONI, ibid., p. 8, Ie seul
point de rapprochement possible de Meyersonavec Brunschvicget Bachelard: « Malgre leur
diversite, on pourraconstater comment un motif identiqueconditionne ces trois auteurs dans
leur pratiquede I'" histoiredes sciences", et comment, en realite, l'acception d'" epistemolo
gie historique" peut leur etre attribuee, avec toutes les differences evidenteset radicales [qui
les separent]. »
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rigoureux, ecrits en "langue naturelle", extraordinairement informes des
developpements les plus recents de la physique et de la philosophie mathema
tique, extraordinairementerudits, egalement en matiere d'histoire des sciences.
Ce qui est deconcertant aujourd'hui, du moins pour les philosophes formes
apres-guerre - c'est qu'il a tendance a un certain eclectisme dans ses cita
tions, et que sa connaissance de I'histoire de la metaphysique est parfois,
comme il l'a lui-meme reconnu, un peu trebuchante. Mais ce defaut est beau
coup moins sensible quand il discute Poincare, Helmoltz, Weyl ou Eddington,
et a bien des egards Meyerson apparait comme I'un des premiers" epistemo
logues" au sens actuel du terme. II s'est d'ailleurs presente comme un " philo
sophe de l'intellect " dans la voie ouverte par Kant, et non comme un philo
sophe de la nature. »

Sur la diagnose post mortem de C. Chevalley concernant cette double
mort de Meyerson et de « l'ecole idealiste francaise de la periode », nous
lui concederons certes que Bachelard aura bel et bien toujours cherche it
annuler toute cette litterature que Desanti qualifiait en 1973 de « contre
epistemologie 37 ».

C'est done en 1992, que Largeault remettra sur Ie metier cette approche
dans la Revue philosophique :

« [... ] les contributions de Meyerson aux discussions sur les nouvelles theories
physiques furent appreciees par Einstein et de Broglie. Cette grande estime,
que partagent Koyre, Levy-Bruhl, est unanime, a 1'exception de Bachelard, qui
a une conception opposee a celie de Meyerson sur un point qu'on aurait tort de
croire de mince importance. [...] primo, selon Bachelard, il y a une " coupure "
(une " demarcation "), la ou Meyerson n'en voit aucune [...] Secundo, selon
Meyerson, un realisme est inherent a la recherche et aux theories scientifiques
prolongeant celui du sens commun. Dans la perspective de Bachelard, Ie rea
lisme est contraire a l'esprit scientifique.

L'epistemologie de Bachelard a oblitere celle de Meyerson, qui comptait
pour un ensemble de reflexions Ie plus proche de la verite sur la physique, du
temps que la philosophie francaise etait reputee " la plus active du monde "
(H. H0ffding). »

Apres avoir examine ces oublis et mesinterpretations qui apparaissent
avant tout comme l'effet de non-lectures de Bachelard, on peut en venir it
l'enjeu epistemologique comme tel de cette opposition. Si la question
touche aux «philosophes lecteurs d'Einstein », il est possible d'affirmer
tout simplement que I'interpretation, et plus encore la demarche de Meyer
son et de Bachelard sont manifestement antinomiques 38. Or, les developpe-

37. Jean-Toussaint DESANTI, «Sur Bachelard », Cours du 1" semestre 1973-1974, Ecole
normale superieure de Saint-Cloud, dactylogr.

38. Sur cette opposition evidente, plus particulierement centree ici autour de La Valeur
inductive de la relativite et de La Deduction relativiste, voir, pour une premiere approche:
Dominique LECOURT, L 'Epistemologie historique de Gaston Bachelard, Paris, Vrin, 1969, et
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ments recents de la physique semblent avoir brouille les cartes dont its
disposaient, et conduire - ce qui explique ainsi un certain retour fantasma
tique a Meyerson - a une inversion de leurs interpretations. Pour le dire
deja par anticipation, Meyerson nous presente en 1925, dans La Deduction
relativiste, un Einstein physicien classique, Bachelard insistant quant a lui,
a peine quatre ans plus tard, sur la totale nouveaute de la Physique relati
viste.

Au vue des raisons avancees a l'epoque, il semblerait que ce soit Bache
lard qui ait raison. Aujourd'hui pourtant s'impose de plus en plus l'idee
qu'Einstein est tres certainement Ie demier des grands physiciens clas
siques. On retrouverait alors, a ce qu'il semble, la lecon de Meyerson.

au done se noue Ie chiasme ? Et laquelle de ces deux dehiscences episte
mologiques vaut-elle encore aujourd'hui?

En bref, la question fondamentale qui travaille la vision meyersonienne
de la Relativite part du constat que « Ia tendance idealiste et les convictions
realistes [y] coexistent cote a cote ». S' il est bien vrai que c' est la recherche
des invariants qui constitue l'essentiel de l'activite du physicien relativiste,
Meyerson en conelut que « le reel de la physique relativiste est un absolu
ontologique, un veritable etre en soi », C'est la sa conviction realiste pro
fonde. Ce qui exprime son souci d'arracher la physique d'Einstein a l'inter
pretation positiviste qui en fut donnee. Mais reconnaissant la dimension
realiste de la Relativite, Meyerson ne meconnait pas pour autant Ie role des
mathematiques. La Physique relativiste c'est aussi un mathematisme ou,
comme it Ie dit souvent, un pangeometrisme. On retrouve ici toutes les
caracteristiques mathematiques de principe sur lesquelles insiste Brunsch
vicg: Ie role du calcul, !'importance de la deduction mathematique, et
I'idee que la physique d'Einstein est une construction mathematique. Dans
cette construction, Meyerson souligne l'importance de la geometric, consi
derant que la notion fondatrice est ici celIe d'Espace. C'est que Ie relati
visme vient s'arc-bouter sur une rationalite a la fois identificatrice et spatia
lisante.

Ce qui est au fond de toute sa reflexion epistemologique, c'est cette
these selon laquelle la rationalite est fonction d'identification (au sens fort
de I'identite), «schema Ie plus general de tous nos raisonnements sans
exception 39 », Le principe d'identite constitue par consequent «Ie cadre
eternel de notre esprit », « la veritable essence de la logique, Ie vrai moule

Georges MOURELOs, L 'Epistemologie positive et la critique meyersonienne, Paris, Pressesuni
versitaires de France, 1962.

39. E. MEYERSON, De l'explication dans les sciences, Paris, Payot, 1921 (2 vol.), 19272

(1 vol.) ici citee, p. 620. La collection « Corpus des oeuvres de philosophie en langue fran
caise », Paris, Fayard, 1995,en a reproduit l'edition, revuepar Bernadette BENSAUDE-VINCENT,
malheureusement inutilisable par non-concordance des paginations.
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ou I'homme coule sa pensee" ». De plus, ce principe «constitue Ia plus
vaste des hypotheses que nous puissions formuler, puisqu'il s'applique a la
totalite du monde sensible 41 ». Plus fondamental encore, « identification ici
signifiera done non seulement l'acte par Iequel nous reconnaissons I'iden
tique la ou il existe, mais encore I'acte par Iequel nous ramenons a l'iden
tique ce qui nous a pam, tout d'abord n'etre pas tel 42 », Cette activite iden
tificatrice de Ia raison n'est pas cependant une pure activite tautologique,
mais une sorte de precede synthetique impliquant un progres de la pensee :
«II ne formule pas I'identite deja preexistante dans notre esprit, deja
reconnue, ce qui serait oiseux, ilIa fait reconnaitre, iIl'introduit Ia ou nous
ne reconnaissions pas son existence 43. »

Par ailleurs, Ia question de I'identite est etroitement liee a celle de la cau
salite, car « Ie principe de causalite n'est que Ie principe d'identite applique
a l'existence des objets dans Ie temps 44 », La science est explication cau
sale, et I'explication causaIe est proces d'identification en ce sens precis
qu'« en recherchant l'explication du phenomene, ce que Ie physicien pour
suit en realite, c'est la demonstration que l'etat consequent ne differe point
du precedent, mais peut au contraire etre considere comme lui etant iden
tique 45 », Or, pour que cela puisse se realiser, il est necessaire d'eliminer Ie
temps comme facteur du changement et du devenir, et de reduire toute la
realite a sa seule dimension spatiaIe. Meyerson declare explicitement : « Le
postulat causal consiste a nier, a eliminer l'influence du temps. II ne nous
reste que l'espace... L'explication Ia plus parfaite d'un changement ne peut
consister qu' en sa reduction a une fonction spatiale 46. » Des lors, Ie « geo
metrisme » meyersonien vient s'inscrire au creur de cette double contrainte
d'une rationalite identificatrice et spatialisante. C'est pourquoi, si Ie « rela
tivisme » ne fait que porter a ses extremes consequences un mouvement
naturel de la science, il privilegiera la forme d'explication spatiale geome
trique plutot que la forme algebrique 47: «C'est que dans Ie relativisme

40. E. MEYERSON, Identite et realite, Paris, Alcan, 1908, 19122 (ed, rev. et augm.), ici
19515

, p. 322 et 337.
41. tu«, p. 459.
42. E. MEYERSON, op. cit. supra n. 39, p. 451.
43. ~bid., p. 145.
M. E. MEYERSON, op. cit. supra n. 40, p. 38.
45. ~bid., p.49.
46. E. MEYERSON, op. cit. supra n. 39, p. 159.
47. Sur ce point, voir, anouveau, la position radicalement antagoniste de G. BACHELARD, in

op. cit. supra n. 7, p. 80, definissant fort exactement I' essence de la methode tensorielle en
Relativite generalisee par induction algebrique : «La simple transformation algebrique va
nourrir les formes aux depens les unes des autres et equilibrer leur valeur realistique [...],
affermir les cadres de la possibilite pure. [...] Realite et possibilite vont se trouver subsumees
sous une totalite d'un ordre algebrique particulierement homogene, » Voir egalement, in ibid.,
p.47, 76 et 78, ainsi que notre commentaire technique qui constituera Ie second volet de eet
article.
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considere en son aboutissement complet, tout est geometric et n'est que
cela 48. » Le geometrique, compare au pur algebrique, recele encore « un
element qui n'est point d'essence purement rationnelle, un element de qua
lite 49 ». C'est bel et bien la le veritable prix, et non la limite, de l'explica
tion relativiste « qui fait que le spatial nous apparait comme doue d'une
certaine realite, et des lors comme apte a nous representer le reel, a
l'encontre de ce qui a lieu pour le purement algebrique 50 ». Ce serait la Ie
privilege exclusif de l' explication geometrique :

« [... ] ce que l'on met ala place du physique doit tout de meme pouvoiretre
concu, a certains egards, comme un reel, cela doit, jusqu'a un certain point,
pouvoir s'imaginer. Alors que, devant de pures fonctions algebriques, notre
imagination s'arreterait decouragee 51. »

C'est precisement ce point qu'Einstein, dans sa recension de 1927, lui
refusera resolument :

« lei [...] il Ya une confusionaeviterdans l'interpretationde certainesaffirma
tions de M. Meyerson, et notamment celle-ci : "La relativite ramene la phy
sique a la geometric. " II est tres exact qu'avec cette theorie la geometric
(metrique), regardee comme distinctedes disciplines jusqu'alors classees sous
la rubrique"physique ", a perdu son existence independante. [...] Cela ne suf
fit cependant point a justifier l'application du nom de " geornetrie " a toute
science au [la forme mathematique] joue un role [...]. Ainsi, je suis d'avis que
le terme de " geometrique " employe dans cet ordre d'idees est entierement
vide de sens52. »

Enfin, origine et horizon de tout ce dispositif meyersonien, la condition
de la science se trouve dans l'existence d'un Reel 53 qui, d'abord, n'apparait
pas comme intelligible et rationnel puisqu'il est qualitatif, diversifie, qu'en
lui des discontinuites et des irreversibilites s'expriment. Ce Reel est
d'abord opaque a la pensee. Tout l'effort de la science revient a essayer de
le rendre intelligible. Dans cet effort, la mathematique joue un role deter-

48. E. MEYERSON, op. cit. supra n. 16, p. 120.
49. Ibid., p. 40.
50. Ibid.
51. Ibid., p. 223. Voir ce que G. BACHElARD, in op. cit. supra n. 7, p. 71 et 76, oppose ici :

« On a amene l'algebre 11 cooperer avec Ie reel, par la propre impulsion du calcul, sans jamais
poser et chercher l'instruction par Ie reel comme primordiale ", ainsi que dans ce qu'il qualifie
de « syllogisme de la confiance ».

52. Albert ErNSTErN, compte rendu de La Deduction relativiste d'E. Meyerson, Revue philo
sophique, vol. CV, 1924, repro in op. cit. supra n. IS, vol. V, «Science, ethique, philo
sophie », p. 91-92.

53. Voir, par contre, et entre mille, G. BACHELARD, op. cit. supra n. 7, p. 243 : «C'est 11 tort
qu'on veut voir dans Ie reel la raison determinante de I'objectivite alors qu'on ne peut jamais
apporter que la preuve d'une objectivation correcte. »
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minant puisqu'elle quantifie Ie donne qualitatif. Mais ce qu'il faut surtout
exorciser, c'est la diversite, Ie pur eparpillement du Reel. II faut retrouver
la permanence dans Ie devenir, I'unite sous-jacente a la pluralite, l'identite
dans la realite multiple. C'est ce qui apparait deja au niveau de la percep
tion commune, et la Science ne fait rien d'autre que de poursuivre ce tra
vail d'unification. On voit a nouveau, sans y insister ici, tout ce qui separe
et oppose radicalement Meyerson de Bachelard.

Mais s'ajoute encore a ce dispositif metaphysique meyersonien, une
autre demarche, qui inscrit des l'abord Ie conflit des titres, celle de la
deduction par laquelle nous expliquons. C'est ici l'essentiel de la these de
Meyerson: expliquer, c'est deduire,

Selon Meyerson, « comprendre, expliquer veut dire deduire ». « Une
deduction embrassant un certain nombre de faits s'appelle une theorie. »

Des lors, la «deduction relativiste » n'est rien d'autre que la reprise de
cette demarche qui animait deja la physique pre-einsteinienne, parce
qu'elle est la demarche de la Science meme, Les relativistes, affirme
Meyerson, reprennent a leur compte le programme eternel de la science de
toujours, c'est-a-dire en fait, « qu'ils ne font, dans cet ordre d'idees, que
pousser - fort loin il est vrai - un mouvement qui est celui de la science :
c'est tout simplement I'eternelle tentative visant a expliquer Ie devenir, Ie
changement dans Ie temps, par la negation de ce changement " »,

On n'a jamais compris Ie changement qu'en essayant de Ie nier. C'est
toujours La meme Raison. Sur ce point, Meyerson s'oppose a Hegel: « La
Raison a ete identique a elle-meme, a toutes les epoques, et en toutes cir
constances. » L'idee d'une evolution de la raison est scandaleuse. Ce qui
s'est transforme, c'est ce qu'il appelle « la Raison geometrique », c'est-a
dire l'espace qui fait partie de la raison comme un outil fait partie du travail
qu'il execute.

Mais si les instruments de la raison se transforment, ses fondements
restent immuables. La raison est par essence absolue; elle n'admet point
quoi que ce soit dans Ie reel qui lui echappe. Tout doit lui etre soumis, tout
doit apparaitre comme rationnel: ainsi, la «Raison relativiste » est
l'expression actuelle de cette tentative de rationalisation du reel, et elle n'a
done rien de revolutionnaire ". D'ou son caractere classique du point de
vue des demarches de la pensee : c'est la merne raison que celle dont usait
Descartes, et a laquelle se referait Newton, que nous trouvons a I'oeuvre
dans la Physique relativiste d'Einstein. Rien de nouveau sous Ie soleil de la
Raison.

54. E. MEYERSON, op. cit. supra n. 16, p. 108.
55. Ibid., p. 300 : «Les relativistes se sont bien gardes de proclamer l'avenernent d'une rai

son nouvelle, ils ont au contraire tout fait pour maintenir la croyance qu'ils raisonnaient
comme on avait toujours raisonne, »
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Bachelard insiste quant alui, et des les premieres lignes de son texte, sur
la nouveaute radicale des doctrines relativistes. Cette nouveaute est telle
qu'il est difficile de trouver, dans l'histoire des sciences ou de la philo
sophie, des antecedents a la physique d'Einstein. La Relativite est une de
ces « sciences sans aieux » dont il parlera plus lard, instaurant une coupure
et s'inscrivant dans une vision de discontinuite : «S'il est une doctrine que
les antecedents historiques n'expliquent pas, c'est celle de la Relativite. »

D'ou vient cette nouveaute ?
Si pour Bachelard (comme pour Meyerson) le relativiste est bien un rea

liste", il donne a ce realisme une tout autre allure. 11 parle de «foi rea
liste » du relativiste et de son « ardeur militante ». Pour lui, le physicien ne
se contente pas de decouvrir le reel, il le construit :

« 11 n'est evidemment question que d'une reference d'ordre purement mathe
matique,au centre d'une construction d'ordre uniquement mathematique. 11 ne
s'agit pas de trouveret de decrire une realite qui se designeraitanous par des
caracteres mathematiques particuliers. C'est au contraire une tache construc
tive qui s'impose au theoricien.

[...] [O]n voit la Realite relativiste apparaitre a l'extreme pointe d'une
construction; elle est clairement solidaire d'une methode de construction 57. »

Si en relativite « le reel se demontre, il ne se montre pas 58 », et c'est bien
Ia qu'il faut placer la valeur inductive de la Relativite, sa force d'inference,
c'est-a-dire de construction. « Induction» est ici aentendre en un sens tout
afait specifique, en ce sens bachelardien qui est mis en oeuvre des sa these
principale du doctorat es lettres soutenue en Sorbonne le 23 mai 1927
devant Abel Rey et Leon Brunschvicg". La Relativite n'est pas tant une
deduction explicative, qu'une

« [... ] construction. [...] [L]a pensee qui l'anime se place resolument devant
une tache constructive au elle cherche les complements, les adjonctions [...].
Autrementdit, la nouveaute relativiste n' est pas d'essence statique; ce ne sont

56. Contre les conventionalistes, c'est-a-dire « contre l'mdifference excessive de ces theo
riciens qui ne voient dans un systerne scientifique qu'un moyen plus au mains commode de
resumer I'experience ».

57. G. BACHElARD, op. cit. supra n. 7, p. 157 et 125. I.e constructivisme bachelardien est
partout emergent et en permanence operatoire dans eet ouvrage, II sera definitivement
recurrent dans I'eeuvre.

58. Ibid.
59. G. BACHElARD, Essai sur la connaissance approchee, Paris, Vrin, 1927. Cette these, qui

« a ete couverte de fleurs ala soutenance » (selon G. RABEAu, voir supra n. 13; voir, egale
ment, Henri GOUHIER, dans les Nouvelles litteraires du 10 mars 1928, p. 10), definit a nou
veaux frais cette notion operatoire, voir ibid., chap. VIII, p. 127: « On croit souvent que
I'induction est, pour la connaissance, uniquement un principe d'acquisition. En realite, eUen'a
pas seulement une valeur pour acquerir, mais pour conserver. Conceptualisation et induction
representent la meme operation. x
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pas les choses qui viennent nous surprendre, mais c'est I'esprit qui construit sa
propre surprise et se prend au jeu de ses questions. La Relativite, c'est plus
qu'un renouvellement definitif dans la facon de penser Ie phenomene phy
sique, c' est une methode de decouverte progressive60. »

Bref, la valeur essentielle de la Relativite tient done dans une multi
plication et un enrichissement premedites de considerations theoriques, et
meme specifiquement mathematiques, qui ne s'orientent vers I'experience
que tardivement, et par surcroit :

« Tout Ie long de la construction relativiste, nous avons vu ainsi se deposer des
realites tardivement definies, qui se presentaient comme l'achevement d'une
pensee, La direction de notre effort vers Ie reel est d'une nettete inflexible.
C'est une conquete, non une trouvaille. Notre pensee va au reel, elle n'en part
pas?'. »

« Induction » signifie done ici creation. Le reel n'est pas d'abord pose,
comme il l'etait chez Meyerson.

« C'est au point que nous croyons pouvoir dire en vivant sur Ie plan de la pen
see scientifique renouvelee par I'hyper-criticisme relativiste que I'essence est
une fonction de la relation [...J. Au commencement est la relation; tout rea
lisme n'est qu'un mode d'expression de cette relation; on ne peut pas penser
en deux fois Ie monde des objets: d'abord comme relatifs entre eux, ensuite
comme existant chacun pour soi [...J. [L]a relation affecte l'etre, mieux, elle ne
fait qu'un avec l'etre ", »

Le relativiste n'est pas un decouvreur ou un explorateur de I'etre, recher
chant l'absolu dans la foret enchevetree des phenomenes ou des observa
tions sensibles immediates. C'est bien plutot un inventeur, un constructeur,
on pourrait dire meme un createur de ce «reel tardif de la Science ». Si
cette creation est bien I'eeuvre des mathematiques, celles-ci auront alors
une fonction toute differente de celIe reconnue par Meyerson. La deduction
mathematique meyersonienne nous fait rejoindre un reel deja Ia, donne
dans son irrationalite originaire. Pour Bachelard, il ne s'agit la que d'une
demarche explicative, c'est-a-dire seconde. «Avant d'expliquer, il faut
construire », La Physique relativiste etant une construction et non une
explication, les mathematiques y ont un role beaucoup plus decisif et deter
minant que chez Meyerson; devenant des lors creatrices de l'experience,

60. G. BACHELARD, op. cit. supra n. 7, p. 6 (c'est la page inaugurale de I'ouvrage).
61. Ibid., p. 241.
62. Ibid., p. 208, 210 et 211. Sur tout ce noyau thematique, je renvoie aux concepts affines

engages (et sous-tendus) par Ie travail de Laurent NOITALE, La Relativite dans tous ses etats,
Paris, Hachette, 1999 (cf infra p. 165-174).
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elles operent ainsi un deplacement du realisme. «La Relativite cree son
experience» : voila l'idee centrale, le sens inhabituel donne a l'induction
valorisante.

Si le reel de la Relativite est un reel cree, a partir de quoi pourrait-on
creer du reel, sinon a partir du possible? II faut done deborder les limites
etroites de la realite telle que nous la donne l'experience sensible. II faut
ajouter queIque chose au reel immediat, Et c'est bien ce que fait la Relati
vite par la consideration des systemes de reference differents du notre. « La
pensee qui anime la Relativite precede par adjonctions successives. » Rien
qui ressemble ici a la logique deductive, laquelle se contente d' expliciter
les virtualites contenues dans les premisses, et considere la synthese
comme une simple verification de l'analyse ". II faut generaliser, deborder
limmediatete sensible, entourer Ie reel d'une frange de possibles,

63. Sur la centralite de la notion de «synthese », sa solidarite categoriale avec Ie
« constructivisme », on peut renvoyer a Paul LANGEVIN. Dans sa Conclusion generate de la
Deuxieme Semaine de synthese consacree aLa Relativite, Paris, Hermann (Actualites scienti
fiques et industrielles, vol. XLV), 1932, p. 3, 4 et 11, il declare: «Apres les quatre belles
conferences qui vous ont retrace les differentes phases du developpement de la theorie de la
Relativite [Edmond Bauer, Francis Perrin, Louis de Broglie et Georges Darmoisj, il n'est
peut-etre pas inutile d'insister sur certains points particuliers, interessants au point de vue de
la Synthese, et de souligner I'importance de la theorie relativiste non seulement pour la phy
sique elle-merne, mais aussi pour la philosophie, pour sa liaison avec les autres activites intel
lectuelles et finalement pour la theorie de la connaissance, c'est-a-dire la reflexion de l'esprit
sur sa propre activite. [...j Le succes de la theorie de la relativite, comme moyen de represen
tation coherente du monde, constitue en quelque sorte sa justification pragmatique. Son interet
philosophique reside dans la clarte qu'elle projette sur les notions fondamentales et sur tout le
mecanisme evolutif de la pensee humaine [... j. La puissance de synthese de la theorie de la
relativite se manifeste dans tous les domaines. »

Enfin, six ans plus tard, au celebre congres de Varsovie de 1938 reunissant Bauer, Bohr,
Brillouin, de Broglie, Eddington, Fowler, Gamow, Klein, Kramers, von Neumann, Wigner et
bien d' autres, P. LANGEVIN - dans son article « The positivistic and realistic trends in the phi
losophy of physics», in New Theories ofphysics. Reports and discussions (Warsaw Confe
rence, League of Nations). International Institute of Intellectual Co-operation, Paris, Scientific
Collection, 1939, p. 222 et 227 - insiste encore sur cette puissance de synthese constructi
viste de la Relativite : «1 wish to show that the critical activity which is more static, corres
ponds to the positivistic attitude, and that contrariwise, constructive activity, the creation of
new ideas, corresponds rather to the realistic attitude of the physicist f...J. This constructive
aspect, that concerns rather the manner in which ideas are transformed and renewed, which
tends to develop and affirm more and more the organic unity of our representation, consti
tutes for me the theoretical construction such as we see developping before our eyes and such
as physicists have created, by detaching more and more the invariant elements, that is to say
the elements which are independent of the conditions of experiment or observation f...J. »
Notons egalement la convergence stricte du president de ces sessions, C. BIALOBRZESKI, dans
ses remarques finales, in ibid., p. 240 : « The process of construction is thus essentialy synthe
tic; starting from simple, abstract ideas it rises, by combining them, to more and more
complex ideas which become progressively better and better adapted for reproducing, in
thought, Nature's realities with their varied attributes. »

Enfin, sur I'autre versant de la Physique contemporaine, n'oublions pas comment Andre
GEORGE, dans son «Esquisse pour un portrait », in Louis de Broglie physicien et penseur,
Paris, Albin Michel, 1953, p. 451, qualifiera Ie fondateur de la Mecanique ondulatoire, Louis
de Broglie: « [l]e grand constructeur. »
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«prendre pretexte du reel livre par l'experience et [...] l'entourer d'un cor
tege de possibilites 64 », En somme, possibiliser le reel au lieu de realiser le
possible.

Or, c'est precisement ce que fait le calcul tensoriel qui est au fondement
mathematique de la Relativite dite generale. On pourra toujours chercher
un chapitre, un paragraphe meme, qui serait consacre au calcul tensoriel
dans La Deduction relativiste. Pas une fois, me semble-t-il, n'apparait le
terme meme de tenseur. Bachelard quant a lui y consacre tout son cha
pitre II qu'il intitule precisement : «L'induction mathematique dans les
doctrines de la Relativite. » C'est sans doute le chapitre qui fait pivot, la ou
Bachelard y est le plus actuel. Generalisant le calcul vectoriel, Ie calcul ten
soriel poursuit la plus grande richesse possible, la plus grande diversite des
variables:

« Le calcul tensoriel nous parait done, en son essence, eminemment apte a
donner les cadres d'une generalisation. Qu'on lui livre une des variables du
probleme, il sauralui assodeI' toutesles autres[...] Genie de la generalite [...] il
generalise en sensibilisant toutes les variables 65. »

Sur l'actualite radicale de cette approche pour une reflexion sur la Rela
tivite generale, nous reviendrons en detail dans le second volet de cet
article 66.

Pour clore ici la fausse question de la necessite d'une pseudo-renais
sance meyersonienne, on peut dire que, pour Bachelard, ce qu'impose la
physique d'Einstein, c'est la necessite de rapporter les resultats de la
mesure aux conditions de la mesure, c'est-a-dire en fait, d'eriger I'inven
tion en methode. Ce qui exclut tout intuitionnisme de I'immediat, Les
notions les plus evidentes doivent aussi etre construites et demontrees.
Ainsi, pour I'idee familiere de simultaneite : un principe, la constance de la
vitesse de la lumiere, entre dans sa definition. Tout est construit apartir de
principes formels. L'experience immediate n'est prise en compte qu'apres
avoir subi ce travail de formalisation et d'axiomatisation qui l'eleve au
rang de principe. Un exemple - qui vient s'inscrire absolument en faux
contre l'affirmation reductrice de Paty dans son Einstein philosophe : la
constance de la vitesse de la lumiere n'est pas tant un fait d'observation
(resultat negatif des experiences de Fizeau et de Michelson) qu'une regle
de construction:

« En effet, dans la Relativite, la vitesse de la lumiere n'apparait plus comme
une realite trouvee dans une experience, mais plutot comme une realite affir-

64. G. BACHElARD, op. cit. supra n. 7, p. 80.
65. Ibid., p. 63 et 72.
66. II fera I'objet d'une publication ulterieure,
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mee dans une regie [...J. La realite apparait la comme un exemple de construc
tion. Le principe de la construction est intime, il ne vient pas du dehors [...J.

Au surplus, comment une notion experimentale pourrait-elle interferer avec
des notions axiomatiques, sans d'abord etre pourvue elle-meme d'un caractere
axiomatique? Tel est cependant Ie cas de la vitessede la Iumierequi entre dans
la definition a priori de la simultaneite [...]. Prises dans cet etat de correlation
indissoluble, la vitesse de la lumiere et la simultaneite apparaissent done bien
comme deux pures notions, comme deux entites definies a priori et qui ne
recevront que par la suite, tant bien que mal, un sens dans l'experience67. »

Si I' on rapproche ces deux lectures ou interpretations de la Relativite, on
peut done dire sommairement qu'en 1925, Meyerson nous presente un
Einstein classique, repetant une demarche de pensee qui fut celle de ses
predecesseurs, et qu'en 1929, Bachelard nous propose un Einstein nova
teur, revolutionnaire par sa consideration des systemes possibles. Pour
quoi? Parce que Bachelard lecteur d'Einstein, et ala difference de Meyer
son, n'a pas (et n'aura jamais) une theorie de la connaissance «sous la
main» ou dans sa manche. 11 ne projette pas un systeme de pensee sur la
physique d'Einstein. Sa philosophie (le systeme), il le(s) decouvre dans
cette physique meme. 11 faut noter a ce propos l'emploi frequent de
l'expression « Ie systeme d'Einstein ». C'est que les theses caracteristiques
de I'epistemologie bachelardienne (<< Connaissance approchee », « polyphi
losophisme de la Science », «Rationalisme applique ») ne font jamais
qu'expliciter les caracteristiques des theories scientifiques analysees par
Bachelard. Quant ases theses philosophiques, qui pourraient sembler pre
ceder l'analyse epistemologique comme telle (Ie temps concu comme suite
atomistique d'instants; l'omnipresence du sujet rationnel; la valeur crea
trice des mathematiques...), elles s'adossent toujours aux resultats d'ana
lyse secretes par Ie systeme relativiste lui-meme, et elles ne s(er)ont jamais
coherees en un systeme exogene et preetabli.

La lecture de Meyerson presente quant aelle tous les defauts de la syste
matique philosophique prejugeante et inchoative ". Et c'est cette opposition
Meyerson-Bachelard qui dominera toute l'epistemologie francaise jusqu'a
nos jours. Si on peut l'entrevoir ici dans le cas d'un objet precis (la Relati
vite), plus profondement encore cette opposition apparait comme celle de
deux approches du texte scientifique dont l'une debouche, avec Meyerson,

67. G. BACHELARD, op. cit. supra n. 7, p. 145, 150 et 151.
68. ID., L 'Activite rationaliste dans la physique contemporaine, Paris, Presses universi

taires de France, 1951, ici 19652
, p. 12 : « La specialisation scientifique determine un attache

ment de la pensee subjective it une tache, non pas toujours la meme, mais qui veut toujours se
renouveler. Cet attachement est la condition d'un vigoureux engagement d'un esprit dans un
domaine de recherche. Faute de comprendre cette dialectique de l'attachement et de l'engage
ment on meconnait les vertus renovatrices de la recherche scientifique specialisee, La culture
generate telle que la pronent les philosophes reste souvent une culture inchoative. »
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sur le style de ce qu'on devrait qualifier de « contre-epistemologie » (ou de
« pseudo-histoire » des sciences), abordant I'ecriture de la science tout
anne d'un « systeme philosophique a priori », et l'autre, avec Bachelard,
sur un style d'epistemologie philosophique (nous devrions meme parler
d'epistemologie poietique - c'est-a-dire finalement, de «philosophie tout
court»).

Pour ceux qui, cedant ala mode du consensus, pretendent a un possible
eecumenisme des deux auteurs (sur le modele d'un Bachelard soi-disant et
finalement bergsonien), je leur jette en pature deux jugements (entre cents)
portes par Bachelard sur Meyerson: «Tel philosophe qui ecrit a soixante
ans, defend encore la these qu'il soutint a trente ans. La carriere entiere,
chez certains philosophes d'aujourd'hui, est ainsi une " soutenance conti
nuee ,,69. » Et cinq ans plus tot, dans un texte de conference inedit : « [... ] le
philosophe Meyerson qui est, comme je le dis quelquefois d'une maniere
un peu emelle, le plus grand des epistemologues du XIX

e siecle 70. »

« INDUCflVITE » ET DISPOSITIF D'INDUCflON.

LES ENJEUX DE LA METAPHORE ELECfROMAGNETIQUE

« Au debut de I'ere relativiste, pour prouver la soliditedes
nouvelles doctrines, Painleve dit aux ignorants, en parlant
des cinquante mathematiciens reunis autour d'Einstein:
" Regardez, on les voit se comprendre ". »

Gaston BACHELARD, Lautreamont, 1940, p. 119.

Je n'aborderai pas ici un element important du dispositif inductif que
reprendra pourtant le projet bachelardien dans son economic generale : une
sequence historico-textuelle que je nommerais volontiers «De Whewell
aux reseaux derives des grands Inducteurs » (par exemple, William Whe
well 71, Alfred North Whitehead et le concept affine d'« abstraction exten
sive », anticipe par Charlie Dunbar Broad des 192372

, Ferdinand Gonseth,

69. G. BACHELARD, Le Rationalisme applique, Paris, Presses universitaires de France,1949,
p.43.

70. ID., Conference du lundi 22 mai 1944, in Mesons et theorie des forces nucleaires. «Le
Meson. Aspects theoriques et experimentaux ». Reunion d'etudes et de mise au point, Ed. de la
Revue d'optique theorique et instrumentale, 1945 (fonds Jean-Louis Destouches). C'est 11 la
generosite de M'" Paulette Fevrier que nous devons I' acces 11 ce texte.

71. Je dois 11 mon ami BernardBesnier d'avoir attire mon attentionsur la these de Robert
Blanche. Voir Robert BLANCHE, Le Rationalisme de Whewell, Paris, Alcan, 1935.

72. Charlie Dunbar BROAD, Scientific Thought, Londres, Routledge & Keagan Paul, 1923,
19524

• Helge S. KRAGH, Dirac. A scientific biography, Cambridge, Cambridge University
Press, 1990, ici 19912

, p. 6 : «In 1920-1921, together with some of his fellow engineering stu
dents, P. A. M. Dirac attended a course of lectures on relativity given by the philosopher
Charlie D. Broad, at the time a professor at Bristol. These lectures dealt with the philo
sophical aspects of relativity, not with the physical and mathematical aspects, which Dirac
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Stephane Lupasco, Jean-Louis Destouches, Andre Lamouche, mais egale
ment Tullio Levi-Civita ou Paul Langevin). Je m'en tiendrai a1'« interio
rite» du texte bachelardien, tout en sachant que rien de tel n'existe reelle
ment ou completement.

Precedent immediatement La Valeur inductive de la relativite, it faut se
rapporter a tout le chapitre VIII de l'Essai sur la connaissance approchee
(1928), et au compte rendu de Gaston Rabeau 73 qui degage, par anti
cipation, et de maniere precise, les categories fondamentales (et les auteurs
fetiches) qui ne quitteront jamais l'espace du texte bachelardien.

Dans La Valeur inductive de la relativite, les pages 78 a 84 74 et Ies
pages 197 et suivantes sont absolument fondamentales.

L'un des seuls commentateurs de ce texte aura pu noter le sens fonda
mentalement non standard attribue par Bachelard au concept qui illustre
jusqu'a son titre: ainsi, dans son compte rendu des Recherches philo
sophiques de 1931, Spaier note que «sans prendre soin de nous avertir
qu'il ne tient aucun compte de la signification habituelle du mot induction,
M. Bachelard qualifie ainsi une multiplication et un enrichissement preme
dites de considerations theoriques et meme, specifiquement mathema
tiques, qui ne s' orientent vers I' experience que tardivement, par sur
croit 75 ».

Nous allons quant anous poser de maniere abrupte le sens strict de l'ori
gine scientifique d'un concept dont Ie spectre n'aura de cesse de s'etendre,
jusqu'en ses enjeux metaphysiques.

C'est aI'une des sources ideellement reconstructibIes, mais en tout cas
implicites, de la categoric bachelardienne que l'on peut renvoyer ici: le
dispositif d'induction tel qu'il s'est impose a Einstein lui-meme, et ce
depuis sa preoccupation precoce pour l'electromagnetisme, Au cours de
I'annee 1895, Einstein, alors age de seize ans, ecrit un texte al'intention de
son onele Cesar Koch, intitule « Sur I'examen de l'etat de I'ether dans un
champ magnetique 76 ». C'est un texte qu'il savait «naif et incomplet »,

notamment parce qu'il ne disposait pas des donnees qui lui auraient permis

would have preferred. Although he did not appreciate Broad's philosophical outlook, the lec
tures inspired him to think more deeply about the relationship between space and time. Ever
since that time, Dirac was firmly committed to the theory of relativity, with which he soon
became better acquainted. »

73. G. RABEAU, compte rendu cite supra n. 13.
74. Elles feront I'objet d'un commentaire detaille dans la suite que je compte donner aeet

article.
75. A. SPAIER, compte rendu cite supra n. 14, p. 369.
76. The Collected Papers of Albert Einstein, Princeton, NJ, Princeton University Press,

1987, vol. I : The Early Years, 1879-1902, ed. by John STATCHEL, D. C. CASSIDY, R. SCHUL
MANN, J. RENN et R. SUMMERFIELD, p. 6-10. Ce texte est reste longtemps inedit ; voir Abraham
PAIS, Subtle is the Lord. The science and life ofAlbert Einstein, Oxford, Oxford University
Press, 1982, p. 131; 1. STATCHEL, «Einstein and Michelson.The context of discovery and the
context of justification », Astronomische Nachschrift, vol. 303,1, 1982, p. 47-53.
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d'entrer plus profondement dans Ie sujet: il s'y demandait comment un
champ magnetique engendre par un courant affecte I'ether et modifie Ie
courant lui-meme, ce qui, en quelque sorte, redecouvrait (sans l'avoir
connue) la self-induction. Dans cet essai juvenile, Einstein s'Interrogeait
sur les proprietes de I' ether elastique en relation au courant electrique et au
champ magnetique produit par ce dernier :

« Le cas le plus interessant, mais aussi Ie plus subtil, serait l'examen experi
mental direct du champ magnetique forme autour d'un courant electrique,
parce que l'exploration de l'etat elastique de l'ether dans ce cas nous permet
trait de regarder la nature enigmatique du courant electrique, »

Ce texte ne fait aucune allusion a James Clerk Maxwell, qu'Einstein ne
connaissait probablement pas de facon detaillee, C'est pendant son sejour
au Polytechnicum de Zurich, mais toujours par des lectures privees,
qu'Einstein etudiera les theories de Maxwell, non enseignees a l'ETH : «A
l'epoque ou j'etais etudiant, le sujet qui me fascinait Ie plus etait sans
conteste la theorie de Maxwell 77. »

Et ce sera finalement dans un texte datant de 1912 que s'instaurera le
paradigme « inductif» de la Relativite, son titre en donnant deja l'entiere
programmatique : « Gibt es eine Gravitationswirkung die der elektrodyna
mischen Induktionswirkung analog ist 78? » (Existe-t-il une action gravita
tionnelle analogue a l'induction magnetique ")

Plus encore, l'analogie « inductive », qui correspond a 1'« experience de
pensee » operee sur l'effet reciproque qu'un aimant et un conducteur en
mouvement relatif exercent l'un sur I'autre, aura ete, de l'aveu meme
d'Einstein, Ie motif « inducteur » de sa decouverte du « principe de relati
vite 79 ». Dans un manuscrit non public datant de 1920, intitule « Les idees
fondamentales et les methodes de la theorie de la Relativite exposees selon
leur developpement " », Einstein evoque, dans la deuxieme partie consa-

77. Voir op. cit. supra n. 19, vol. I, p. 32.
78. Publie dans Ie Vierteljahresschrift jUr gerichtliche Medizin, Ser. 3, XLIV, 1912,

p.37-40.
79. C'est ce meme raisonnement qui ouvre I'article [ondateur de 1905, «Elektrodynamik

bewegter Korper ", Annalen der Physik, Ser. 4, XVII, 1905, p. 891-921, trad. franc, in A. EIN

STEIN,Op. cit. supra n. 15, 1993, voLII, «Relativites I", p. 31 sq. Voir egalement, in ibid., la
note 6 consacree aAugust Foppl et asa discussion, des 1894, de la relativite du phenomene
d'induction dans Ie cadre de la theorie de Maxwell; August FOPPL, Einfuhrung in die Max
well'sche Theorie der Elektrizitdt, Leipzig, Teubner, 1894.

80. « Grundgedanken und Methoden der Relativitatstheorie in ihrer Entwicklung dar
gestellt », manuscrit original depose a la Pierpont Morgan Library a New York, connu
comme « Manuscrit Morgan ». Sur ce point, voir A. PAls, Albert Einstein. La vie et l'ceuvre.
«Subtil est Ie Seigneur... », trad. franc, de Christian JEANMOUGIN et Helene SEYREs, Paris,
Intereditions, 1993, p. 176 sq. Sur Ie «filage » analogique dans l'ceuvre d'Einstein, voir
I'excellente reconstruction de M. PATY, op. cit. supra n. 20, p. 77 sq.
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cree a la Relativite generate, la puissance heuristique renouvelee d'une
sorte d'extension inductive de cette premiere experience de pensee. C'est
elle, en effet, qui lui suggera en 1907, l'analogie entre la symetrie aimant
circuit electrique, et une syrnetrie acceleration-champ gravitationnel, cette
derniere ayant constitue, selon ses propres termes, «die glucklichste
Gedanke meines Lebens ». II reprend, de maniere encore plus detaillee, la
description donnee dans le paragraphe d'introduction de l'article de 1905 :

«Dans la mise au point de la theorie de la Relativite restreinte, les idees [...]
sur l'induction electromagnetique de Faraday [...] ont joue un role majeur :
selon Faraday, le mouvement relatif d'un aimant par rapport 11 un circuit elec
trique cree par induction dans ce dernier un courant electrique. Que ce soit
I'aimant au le conducteur qui bouge, cela est sans importance; c'est seule
ment une question de mouvement relatif. Mais, suivant la theorie de Maxwell
Lorentz, I'interpretation theorique de ce phenomene est totalement differente
dans un cas et dans l'autre [...]. Cependant, l'idee que deux cas essentiellement
differents soienten jeu m'etait insupportable. La difference entre les deux, j'en
avais la conviction, ne pouvait etrequ'une difference dans le choixdupoint de
vue, et non unedifference reelle.Si l'on enjugeait du point de vue de l'aimant,
il n'y avait 11 coup sur aucun champ electrique present; du point de vue du cir
cuit, un champ electrique se trouvait surement present. L'existence d'un
champ electrique etait done relative; elle dependait de l'etat de mouvement du
systeme de coordonnees que 1'0n utilisait, et ce aquoi l'on pouvait attribuer
une sorte de realite objective, ce ne pouvait etre que les champs electrique et
magnetique pris ensemble, independamment de l'etat de mouvement de
l'observateur ou du systeme de coordonnees, Le phenomene de l'induction
electromagnetique me poussaitaformuler Iepostulat du principede relativite
(restreinte) 81. »

« [...] Puis me vint [en 1907] l'idee la plus heureuse de rna vie: le champ gra
vitationnel n'a qu'une existence relative, 11 la maniere du champ electrique
engendre par l'induction magneto-electrique". »

81. Souligne par nous.
82. Sur tout Ie « fonds» theorique engage ici, voir le remarquable ouvrage de Francoise

BAUBAR, Einstein 1905. De l'ether aux quanta, Paris, Presses universitaires de France (Philo
sophies), 1992. En part., sur les questions essentielles des rapports etablis entre ecriture
« algebrique » et ecriture « diagrammatique » (le veritable « genie de Faraday ») qui condui
ront James Clerk Maxwell a la «production d'une theorie algebrique de l'electromagne
tisme », voir: «De I'importance des diagrammes », p. 31 sq.; sur la distinction einsteinienne
essentielle entre «equations differentielles totales » (discret-matiere) et «equations aux deri
vees partielles» (continu-champ), et sur sa refonte destinee au depart agommer une « pro
fonde difference formelie »{equivalence entre masse et energie), voir« L'ether et I'opposition
continu/discontinu ", p. 55 sq. et « Unite et substance », p. 120 sq.
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En 1934, renvoyant aun article de Metz sur « La theorie du champ uni
taire de M. Einstein 83 », Bachelard releve anouveau la centralite relativiste
de l'analogie :

« [... ] Einstein semble avoir glisse l'idee de relativite juste dans l'intervalle du
caractere electrique et du caractere magnetique de l'ancien champ concu sub
stantivement comme electromagnetique. En effet, en commentant sa nouvelle
theorie du champ unitaire il ecrit : "Le meme etat de l'espace qui apparait
comme un champ purement magnetique pour un certain systeme de coordon
nees est, en meme temps, pour un autre systeme en mouvement par rapport au
premier, un champ electrique et vice-versa. " Cela revient adesigner comme
simples apparences les caracteres experimentaux - magnetiques et electriques
- qui peuvent etre atour de role effaces par des modifications dans la refe
rence geometrique84. »

Comme s'il n'etait toujours pas sur d'etre entendu sur ce point fonda
mental, Bachelard renvoie une fois de plus au sens « physique» du terme
d'induction, cette fois dans un texte datant de 1942, et publie dans la Revue
philosophique de la France et de l'etranger'". Mais, apparent paradoxe, il
s'agit ici d'un texte non strictement epistemologique intitule : «Une psy-

83. Revue philosophique, nov. 1929, p.393. L'article cite d'EINSTEIN, « The new field
theory>" fut publie dans Ie Times de Londres date du 4 fevrier 1929; il devait etre suivi d'un
second article Ie lendemain dans les colonnes du meme quotidien. Ces deux textes sont la ver
sion simplifiee de sa theorie du champ unitaire communiquee a I' Academic des sciences de
Berlin: «Riemann-Geometrie mit Aufrechterhaltung des Begriffes des Fernparallelismus »,
Sitzungsberichte der Preussische Akademie der Wissenschaften, Phys.-Math. Klasse, Berlin,
1928 (seance du 7 juin); < Neue Moglichkeit fiir eine einheitliche Feldtheorie von Gravitation
und Elektrizitiit », ibid. (seance du 14 juin); et « Zur einheitlichen Feldtheorie », ibid., 1929
(seance du 8 janvier).

84. G. BACHElARD, Le Nouvel Esprit scientifique, Paris, Alean, 1934, iei, Paris, Presses uni
versitaires de France, 196810

, p. 125.
85. Revue philosophique de la France et de l'etranger, 132, 1942-1943. Notons que c'est

tres precisement dans un contexte relativiste strict qu'en 1928 Tullio Levi-Civita assoeie deja,
et tres precisernent, « constructivisme », « justification inductive» et notions de « premiere et
seconde approximations» a propos de la solidarite des phenomenes physiques dans les equa
tions gravitationnelles de la Relativite generale, Ainsi, le § 3, chap. II, « Equations gravita
tionnelles et Relativite generale », s'intitule : « Solidarite des phenomenes physiques. Critere
constructif des equations gravitationnelles et reduction de leur justification inductive au cas
statique », in Tullio LEVI-C!VITA, Fondamenti di meccanica relativistica, redatti dal prof.
E. PERSICO, Bologne, Zanichelli, 1928, p.96. Rappelons que T. Levi-Civita (Padoue, 1873
Rome, 1941), eleve de Gregorio Ricci-Cubastro (Lugo, 1853-Bologne, 1925) a l'universite de
Padoue, elabora avec son maitre I'analyse tensorielle : voir I'ouvrage canonique pam en 1901,
publie d'abord en francais, intitule Methodes de calcul differentiel absolu et leurs applica
tions. En 1917, il introduit en geometrie differentielle Ie concept de « deplacement parallele »
dans les espaces a courbure quelconque qui connaitra des applications immediates en Relati
vite, et dans les tentatives d'unification des theories de la gravitation et de I'electromagne
tisme. Pour une analyse globale de cette eeuvre fondamentale, voir Tullio Levi-Civita. Conve
gno intemazionale celebrativo del centenario della nascita. Atti dei Convegni dei Lincei,
Roma, 17-19 die. 1973, Rome, Accademia dei Lincei, 1975.
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chologie du langage litteraire : Jean Paulhan, " Les Fleurs de Tarbes ou la
Terreur dans les lettres "86. » Le voici, en son contexte initial:

« [ ...] Les critiques portent souvent plus d'attention au mot qu'a la phrase - it
la locution plus qu'a la page. Ils pratiquent un jugement essentiellement ato
mique et statique. Rares sont les critiques qui essaient un nouveau style en se
soumettant it son induction. J'imagine, en effet, que de I'auteur au lecteur
devrait jouer une induction verbale qui a bien des caracteres de l'induction
electromagnetique entre deux circuits. Un livre serait alors un appareil
d'induction psychique qui devrait provoquer chez Ie lecteur des tentations
d' expression originale87. »

Ce philosopheme sera repris (entre autres) en 1953 dans « Germe et rai-
son dans la poesie de Paul Eluard 88 » :

«Les poemes d'Eluard sont des diagrammes de confiance, des modeles de
dynamisation psychique [...]. Si I'on est sensible a I'induction psychique
d'eveil, de reveil - de naissance, de renovation -, de jeunesse et de jou
vence, on ne s'etonnera pas de la puissance vraie des poemes reunis sous le
signe du Phenix. lei encore, nous recevons le bienfait d'une condensation de
forces exceptionnelles. »

Nous noterons ici, sans plus de commentaires, la (re)mobilisation de la
chaine categoriale «dynamisation », «induction », «condensation» et
« diagramme »89...

Si nous insistons si lourdement sur cet usage tetu du modele electro
magnetique de I'induction, c'est parce que nous pensons que les meprises

86. Sur Ie pretendu versant poetique nocturne de Bachelard, demon sans lien avec son acti
vite epistemologique, deux citations entre cent. Tout d'abord, SUI 1'« isomorphisme» de ces
deux fonctions ou de ces deux domaines, voir Francois DAGOGNET, Gaston Bachelard. Sa vie,
son auvre, Paris, Presses universitaires de France, 1965, p. 56: «Aucun doute n'est permis,
science et poesie, toutes deux specifiquement ontogeniques, depassent et renouvellent Ie
monde, lui substituent une matiere noumenale, relevent d'une philosophie de l'energie »; voir
egalement Lautreamont, op. cit. supra n. 5, p. 70-71 : «Ouels sont les elements d'une forme
geometrique qui peuvent etre impunement deformes dans une projection en laissant subsister
une coherence geornetrique ? [theoreme fondamental de la geometrie projective] »: «Ouels
sont les elements d'une forme poetique qui peuvent etre impunement deformes par une meta
phore, en laissant subsister une coherence poetique ? [theoreme fondamental de la poesie pro
jective] [...] La deformation des images doit alors designer d'une maniere strictement mathe
matique, Ie groupe des metaphores, »

87. G. BACHElARD, Du droit de rever, Paris, Presses universitaires de France, 1970, ici
19886

, p. 181.
88. Voir la revue Europe, 93, 1953.
89. Pour une approche contemporaine des plus affines, voir Alain CONNES,« A la recherche

d'espaces conjugues », in Ilke Angela MARECHAL, Sciences et imaginaire, Paris, Albin Michel,
1998 (nous soulignons): «Ainsi, pour moi, la representation mentale algebrique a les memes
ingredients, ala fois linguistique et musique, que la poesie [...]. La realite mathematique brute
a une nature inductive. L'activite du mathematicien la comprend de maniere projective.» Sur
ce topos projectif, voir supra n. 87.
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logico-empiristes sur son sens et ses sources sont la cause des mesinterpre
tations et du mepris suscites par ce livre qui va meme jusqu'a en inscrire
l'essentialite au lustre meme de son titre. «Induction» semble toujours
avoir ete compris comme Ie contraire meme de ce qu'est son essence
bachelardienne pourtant explicitement revendiquee, II ne s'agit en aucun
cas du sens restreint d'induction logique ou d'inference logique. C'est
d'ailleurs cette meme induction logique qu'Einstein refutait regulierement,
au profit de la construction de concepts 90. Bachelard etait tellement
conscient du retournement possible, contre lui, de ses propres positions,
qu'il pointa meme la raison de cette aberration perverse dans sa marque
d'une reserve d'emploi etonnante, aussi bien en son contexte qu'en son
conteste:

« Pour bien comprendre les nuances diverses de cette sublimation active et en
particulier la difference radicale entre la sublimation cinematique et la subli
mation vraiment dynamique, il faut se rendre compte que Ie mouvement livre
par la vue n'est pas dynamise, Le mobilisme visuel reste purement cinema
tique. La vue suit trop gratuitement Ie mouvement pour nous apprendre aIe
vivre integralement, interieurement, Les jeux de I'imagination formelle, les
intuitionsqui achevent les images visuellesnous orientental'envers de la par
ticipation substantielle. Seule une sympathie pour une matiere peut determiner
une participation reellement active qu'on appellerait volontiers une induction
si le mot n'etau dejapris dans lapsychologie du raisonnement. Ce serait pour
tant dans la vie des images que ron pourraiteprouverune volonte de conduire.
Seule cette induction materielle et dynamique, cette " duction" par l'intimite
du reel, peut soulever notre etre intime. Nous I'apprendrons en etablissant
entre les choses et nons-memes une correspondance de materialite91. »

Est-ce anouveau si etonnant qu'un essai du versant de l'ffiuvre dite litte
raire, qualifiee egalernent de face « nocturne », definisse Ie champ, boucle
la boucle (magnetique et materielle) de la metaphore sur tout un courant
discursif, et au fil du raisonnement? C'est pourtant bien la mise en ceuvre
du nerf a la fois « spectral» et secret de toute l'argumentation bachelar
dienne et, a fortiori, einsteinienne qui s'exhibe ici, devant nous. Le theatre
des operations, toujours habite du « spectre» exemplaire du geste einstei
nien, est sans cesse (et fantomatiquement) reinvesti comme champ, mais en
Ie nommant, cette fois, et comme tel, par antonomase, autoreference, depla
cement transferentiel et metonymic. C'est ici la cle de l'imagination du
mouvement, comme mouvement de l'imagination scientifico-poietique, qui
se donne avoir :

90. Voir, par ex. (et entre autres textes), A. EINSTEIN, «Induction et deduction en phy
sique », article public dans Ie quotidien agrande diffusion Berliner Tagesblatt, Ie 25 decembre
1919, repro in op. cit. supra n. 15, 1991, vol. V, « Science, ethique, philosophie », p. 94-96.

91. G. BACHELARD, L 'Air et les songes. Essai sur l'imagination du mouvement, Paris, Jose
Corti, 1943, p. 15.
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a) par la mise en evidence du «petit laboratoire» electromagnetique
inductif d'une nouvelle revolution scientifique. L'appareil experimental,
charge de theorie, est a nouveau frais habite en mode heuristique et experi
mental, source premiere d'une experience de pensee, II est ce qui montre et
ce qui formule l'avancee relativiste, son architecture 92.

~) par Ie rabattement du dispositif inductif reel sur les conditions de sa
« pensee », modele de toute pensee (scientifique, philosophique et/ou poe
tique). Comme dans Ie texte du tres jeune Einstein, cette induction recele et
revele son essence de self-induction. « Source» materielle, metaphorique,
et « champ» thematique sont self-consistant. Par une sorte d'invagination
du dispositif experimental et du dispositif theorique, Bachelard induit, en
revelant par la Ie secret et en en rendant visible Ie « spectre », son propre
dispositif philosophique. S'opere alors un veritable autodeveloppement (au
sens photographique strict des termes, mouvement lumineux reel a meme
son inscription symbolique) ou I' operateur materiel et experimental se
montre comme operateur speculatif auto-adjoint: « Un element materiel
est Ie principe d'un bon conducteur qui donne la continuite a un psychisme
imaginant", »

L'enjeu profond est celui d'une sorte de parallelisme des attributs de la
pensee et de l'etendue, de la theorie et du reel chiasmatiquement auto
induits, au Ie mouvement livre sa dynamique. Des lors, « seule cette " due
tion " par l'intimite du reel, peut soulever notre etre intime »; et c'est ce
qui donne toute sa force a I'imperatif de Painleve nous enjoignant d'habiter
Ie secret des relativistes qui firent cercle autour d'Einstein : « Regardez, on
les voit se comprendre. »

Pour Ie relativiste, « [etablir] entre les choses et nons-memes une corres
pondance de materialite » ne peut etre autre chose que Ie geste infiniment
inducteur d'auto-application a la doctrine relativiste de son propre prin
cipe 94. C' est bel et bien prendre la relativite au mot et la mettre « dans tous
ses etats ».

92. Voir ici Ie texte admirable d'un auditeur d'exception (seul « litteraire »] present a la
conference d'Einstein tenue al'institut Henri Poincare le mardi 12 novembre 1929, aParis:
Paul VALERY, L'Idee fixe, Paris, Gallimard, 1934, ici 19612

, p. 143 : «La distance entre la
theorie et I'experience est telle qu'il faut bien trouver des points de vue d'architecture. » In
ID., Cahiers, II, Paris, Gallimard (Bibliotheque de la Pleiade), p. 875, on peut lire egalement :
« 129b

<e, a5 h 30. Conf[erence] d'Einstein. Je suis tres interesse vers la fin. II se montre un
grand artiste. »Les deux conferences d'Einstein furent l'occasion d'un contact personnel avec
Elie Cartan. Les textes des deux conferences (des 8 et 12 nov.) furent rediges par Alexandre
PROCA et publies dans Ie premier fascicule des Annales de l'IHP, Paris, 1930, SOllS Ie titre
« Theorie unitaire du champ physique ».

93. G. BACHELARD, op. cit. supra n. 91, p. 14.
94. Sur cet enjeu, voir L. NOTIALE, op. cit. supra n. 62, et dans ce numero, p. 165-174, la

revue critique de Joel MERKER sur cet ouvrage. Est-ce un hasard si c'est au philosophe Mau
rice Solovine qu'Einstein se confiera? Voir A. EINSTEIN, Lettres aMaurice Solovinelliriefe an
Maurice Solovine, Paris, Gauthier-Villars, 1956, lettre du 300ctobre 1924: « Mon interet
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Accompagnant ce noyau de sens technique, devenu originaire par
recurrence epistemologique, on devra parler d'une veritable induction
meta-physique appelee philosophiquement de ses veeux par Bachelard, et
ce des l'Essai sur La connaissance approchee.

Ce qui fait la vraie nouveaute des theories nouvelles est pour Bachelard
d'ordre meta-physique et speculatif, c'est-a-dire attache a de I'evenement
de pensee. Que ce soit apropos de la Relativite (La Valeur inductive de La
relativite} ou de la Mecanique ondulatoire (L 'Activite rationaliste de La
physique contemporaine), il considere que ces theories introduisent une
rupture, non seulement dans l'histoire de la physique, mais dans l'ordre de
l'explication: elles obligent a penser autrement, et pas simplement autre
chose. Cette rupture s'introduit par consequent dans la signification ou la
portee de la demarche scientifique.

Dans Ie meme temps, ce qui explique notre deroute face aces nouvelles
theories reside dans un deficit de la pensee, et done de la pensee meta
physique. lei les exemples sont legions; ils sont l'exemplarite meme de
taus les exempIes bachelardiens du retard philosophique. L'exemple est
pris dans un texte de 1932 :

« [A propos de l'organisation quantique du plan de Mendeleeff: on] pourrait
aussi objecter que la regle de Bohr garde un certain arbitraire et qu'elle re
trouve d'une maniere factice la correspondance du nombre des electrons avec
le nombre des elements dans les diverses periodes. On ne voit pas bien par
quels caracteres l'electron fixe les quanta. Mais c'est hi encore la fausse idee
realiste de la qualification directe de I'electron par les quanta qui amene cette
objection.Nous souffronsd'un " deficit" de La pensee metaphysique. En effet,
il parait bien nous manquerencore un type de penseequi expliquerait, par une
sorte d'attribution de groupe, le partage des quantasur les differents electrons.
Autrementdit, la pluralite des electronset la pluralite des quanta devraientetre
mises en correspondance immediate. C'est dans cette voie qu'on pourraitpeut
etre interpreter directement la regie de Pauli95. »

Contrairement ace qu'avait impose, ala fin des annees 1960, la vulgate
bachelardienne (ou pseudo-bachelardienne), il nous faut affirmer haut et

pour la science s'est toujours cantonne a l'etude des principes, et c'est cela qui explique Ie
rnieux rna conduite »; il parle egalement du « desir ardent de la saisie des principes ».

95. G. BACHELARD, Le PluraLisme coherent de La chimie moderne, Paris, Vrin, 1932; apro
pos de la « description quantique », p. 220-221.
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fort que le sens de cette reflexion sur la science est celui d'un immense
protreptique, une defense et illustration, mieux, une exhortation a philo
sopher a travers I'impulsion que 1'« esprit» scientifique donne a-I'esprit
lout court. Parce qu'il porte la pensee a son activation maximale, l'objet
scientifique possede nne eclatante superiorite d'instruction metaphysique
sur l'objet d'« experience commune 96 », et oblige Ie philosophe apenetrer
dans « des zones d'extrerne sensibilite philosophique »), alors qu'inverse
ment, les «simplifications philosophiques [1 'effacement des nuances le
long de pensees appauvries] privent precisement la pensee philosophique
d'un extraordinaire exercice d'assouplissement 97 ». «Les mathematiciens
nous ont appris atotaliser les formes d'espace et de temps dans un espace
temps. Les metaphysiciens, plus timides que les mathematiciens, n'ont pas
tente la synthese metaphysique correspondante 9&, »

Sur ce plan, et nous y retrouvons a nouveau la signature exemplaire
d'Einstein, Bachelard multipliera de plusen plus souvent dans ses derniers
textes les interpellations ad philosophum. Ainsi, cette exhortation formulee
en 1949, dans une langue dite universelle, pour ne pas dire Imperiale (du
moins pour la science contemporaine), l'anglais :

« Les vertus philosophiques de la revolution einsteinienne, comparees aux
metaphores philosophiques de la revolution copemicienne, auraient une tout
autre efficacite si seulernent les philosophesvoulaientrechercher toutes les rai
sons d'enseignement de la sciencerelativiste [...J. La science eprouve alors ce
que Nietzsche appelle " un tremblement de concepts", comme si la Terre, Ie
Monde, les chases prenaieat une autre structure au fait qu'on pose l' explica
tion sur de nouvelles bases99. »

Einstein est ici plus qu'un physicien genial, c'est un electrochoc meta
physique a l'usage des philosophes.

Insister sur l'enjeu metaphysique du travail bachelardien n'est pas ici
seulement de l'ordre de la provocation.

II est impossible de separer l'usage que Bachelard fait du mot «meta
physique» de la prise en compte d'un jeu de prefixes portant sur quatre
index principaux : meta-, pan-, nOD- et SU1-. Sans etre exactement syno
nymes, tous appartiennent a une meme orientation synthetique et dialec
tique, sont porteurs de la rneme « valeur inductive ».

96. ID., op. cit. supra n. 69, p. 53.
97. ID., op. cit. supra n.68, ici 19652

, p. 182.
98. ID., La Philosophie du non. Essai d'une philosophie du nouvel esprit scientifique, Paris,

Presses universitaires de France, 1940, ici 19664
, p. 67.

99. ID., « The philosophical dialectic of the concepts of relativity», in op. cit. supra D. 19,
repr. dans la version francaise citee supra n. 30, p. 120.
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Mais Ie terme «metaphysique » pose un probleme particulier chez un
auteur dont la reference centrale est la physique. II existe chez lui deux
types de parallelisme d' abord deconcertants.

«Metaphysique »]« Metachimie »

Sur cette question, il faut renvoyer a La Philosophie du non (1940) et a
sa « dialectisation » de la notion de substance. Bachelard y definit d'ail
leurs sa « fonction plus proprement philosophique » de Ia facon suivante :
«[...] essayer d'atteindre Ia zone ou I'esprit pense en hesitant, ou il se
risque hors de sa propre experience, ou il s'offre avec une tranquille impru
dence a toutes les polemiques 100. » 1940, en France, fut done une epoque
au il y avait encore de Ia pensee, de I'idee, et done de Ia resistance,
puisqu'il subsistait encore de la prise de risque et du polemos : car, comme
Ie clame si justement Badiou citant Mao Tse-Tung: «Si vous avez une
idee, il faudra qu'un se divise en deux », ce qui ne peut plus etre Ie cas de
l'ethique liberalo-totalitaire, pur supplement d'ame d'un consensus a qui Ia
« division en deux» fait tant horreur.

Voici comment se definit la « metachimie » :

« Des maintenant, une metachimie nous parait possible. Si on pouvait la deve
lopper, cette metachimie devrait disperser le substantialisme [...]. La meta
chimieserait it la metaphysique, dans le meme rapport que la chimie it la phy
sique.La metaphysique ne pouvaitavoirqu'une notion de substance, parceque
la conception elementaire des phenomenes physiques se contentaitd'etudier un
solide geometrique caracterise par des proprietes generales 101. »

«Metaphysique »[« Metamicrophysique »

Cette distinction semble a premiere vue ne reposer que sur Ie decoupage
de deux ages scientifiques au de deux niveaux d'experimentation, Encore
timide en 1934 dans 1'« Introduction» au Nouvel Esprit scientifique, ou,
apres avoir propose « une pedagogic de I'ambiguite » et pose l'idee
« d'etablir [en d'autres lieux] Ia metaphysique qui doit servir de base ala
Physique modeme », Bachelard veut «fonder une ontologie du comple
mentaire »102. Pres de vingt ans plus tard, il va meme jusqu'a declarer que
la microphysique occupe dans Ia topologie des notions objectives, Ia place
et Ia fonction de la chose en soi, ou plutot, qu'elle realise Ia synthese entre
Ia notion negative de chose en soi, et celIe, positive, de noumene 103.

100. 10., op. cit. supra n. 98, p. 93.
101. Ibid., p.53.
102. G. BACHELARD, op. cit. supra n. 84, 196810

, p. 15-16.
103. lo.,op. cit. supra n. 68. Voir aussi, 10., op. cit. supra n. 69, p. 110: « Pour caracteriser

pleinement un objet qui realise une conquete theorique de la science, il faudrait parler d'un
noumene nougonal, d'une essence de pensee qui engendre des pensees.» Je n'insiste pas ici
sur Ie sens profond de ces reprises categoriales deplacees, c'est-a-dire reelaborees, et dont Ie
projet philosophique sous-jacent est la construction d'un non-kantisme. Le choix du kantisme



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

En depit d 'une floraison de constructions verbales quasi inepuisable (cf.
« metamecanique », « metapsychologie », «metapoetique»), Bachelard
n'aura jamais recours au terme de «metamathematique », c'est-a-dire au
seul compose orthodoxe recu dans la litterature scientifique, alors qu'il
emploie couramment les termes de « pangeometrie », «panarithmetique »,

etc.
On peut avancer une raison negative toute prete, accordee au rejet du

programme logiciste (notamment hilbertien) habituellement associe au
terme, et a une vision antipositiviste (ou antinominaliste) des matherna
tiques 104.

Mais cette « absence» calculee presente sa face positive dans le fait que
les mathematiques sont deja animees d'une visee metaphysique. Le sym
bole par excellence de leur nouvelle fonction est, d'une part, celui des ten
seurs (ce que nous verrons en detail dans un prochain volet de ces analyses,
quand nous tenterons de jouer les prolongations «actuelles» du pro
gramme bachelardien [en particulier, sur le « principe de la conservation
des formes algebriques » et la « spectralite tensorielle »], de Tullio Levi
Civita a Roger Penrose et John Archibald Wheeler 105). Un formulaire

- en part. in La Philosophie du non -, comme base metaphysique, s'explique evidemment
par la decision de subordonner I' objectivite du reel it la discursivite de la methode; c' est Ie
rappel frequent, sous la base dualistique de la philosophie scientifique, du privilege meta
physique de la perspective allant de la rationalite it l'experience rationnellement construite.
Voir G. BACHElARD, op. cit. supra n.98, p. 6: «NOllS interpreterons done, dans Je sens d'un
rationalisme, la suprematie route recente de la Physique rnathematique [...]. La realisation
d'un programme rationnel d'experiences determine une realite experimentale sans irrationa
lite. » Un autre criticisme est alors reclame, le «crincisme relativiste », voir ID., L 'Engage
ment rationaliste, op. cit. supra n.30, p. 124: «La double philosophie de l'experience de
I'espace - la philosophie realiste et la philosophie kantienne - doit etre remplacee par une
philosophie dialectique de l'espace, par une philosophie it la fois experimentale et rationnelle.
En somme, dans la Relativite, la philosophie de l'experience ultra-fine et la philosophie de la
theorie physique sont fortement couplees. La philosophie de la science va se reveler comme
une philosophie critique plus liante, plus synthetique que ne Ie fut la philosophie kantienne it
l'egard de la science newtonienne. Le criticisme relativiste ne se borne pas it une revolution
des privileges d'explication. II est plus profondement revolutionnaire. II est plus genial. »
Ainsi, le nouvel esprit aura les caracteristiques d'un « kantisme de deuxierne espece », kan
tisme fonctionnel anirne d'un « tremblement nietzscheen » des concepts fondamentaux.

104. Sur ce point, voir dans ce numero, p. 111-138, I'article de Giuseppe WNGO,« L'inteJ
ligence mathematique, I'infini et les machines », dont les raisons de rejet peuvent etre consi
derees comme affines.

105. En part., dans l'article de Gregorio RICCI et Tullio Lsvr-Crvrrx, «Methode de calcul
differentiel absolu et leurs applications », Mathematische Annalen, 54, 1901, p. 125-201 ; Elie
CARTAN, « Les systemes differentiels exterieurs et leurs applications geometriques », Exposes
de Geometric 14, Paris, Hermann, 1945; ID., Differential Forms, Paris, Hermann, 1970;
1. A. SCHOUTEN, Ricci-Calculus, Berlin, Springer, 1924, 19542

; Charles W. MISNER, Kip S.
THORNE, John Archibald WHEELER, Gravitation, San Francisco, W. H. Freeman and Co., 1973;
Roger PENROSE et Wolfgang RINDLER, Spinors and space-time, Cambridge, Cambridge Univer
sity Press, 1984.
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particulierement dense ramasse cette nouvelle fonction, a la fois symbo
lique et metaphysique, assumee par le tenseur :

« Avant l'ere mathematique, durant l'age du solide, il fallait que Ie Reel desi
gnat au physicien, dans une prodigalite d'exemples, l'idee a generaliser : la
pensee etait alors un resume d'experiences accomplies. Dans la nouvelle
science relativiste, un unique symbole mathematique, dont la signification est
prolixe, designe les mille traits d'une Realite cachee : la pensee est un pro
gramme d' experiences arealiser106. »

L'autre symbole est celui des operateurs que Bachelard associe a une
inversion philosophique decisive touchant la perspective de I'objectivite 107.

Deux derniers exemples, parmi tant d'autres, vont etre pris ici pour
« typique » et comme « topique » :

1) la « relativation lOB» de Born, et la theorie dite fondamentale
d'Eddington 109;

106. Rappelons, en forme d'insistance, deux occurrences sur Ie meme theme, ou la visee
bachelardienne de la « spectralite » tensorielle et de la puissance d' « induction formelle » ou
« algebrique » vient converger avec I'approche de I'initiateur des etudes relativistes en France,
voir G. BACHELARD, op. cit. supra n. 84, 196810

, p. 54: « II y a quelques annees, M. Langevin
nous disait : " Le Calcul Tensoriel sait mieux la physique que Ie Physicien lui-meme. " Le
Calcul Tensoriel est vraiment Ie cadre psychologique de la pensee relativiste. C'est un instru
ment mathematique qui cree la science physique contemporaine comme Ie microscope cree la
microbiologie. Pas de connaissances nouvelles sans la maitrise de cet instrument mathema
tique nouveau. » Plus remarquable encore, cette confirmation extensive, quatre ans plus tard,
de la part de P. LANGEVIN, New Theories in physics, op. cit. supra n. 63, p. 230 : « In fact, the
formalism ofour theories knows more Physics than we do, and we can trust it. It is also cer
tain that Dirac's formalism, by making the equation ofelectro-magnetism linear, was a sure
guide to Dirac. »

107. Voir G. BACHELARD, L'Experience de l'espace dans La physique contemporaine, Paris,
Alcan, 1937, chap. IV, « Les operateurs mathematiques », et ID.,op. cit. supra n. 68, chap. VIIl,
« Les operateurs ».

108. Le sy~tagme « relativation s a ete forge par Maurice SOLOVINE dans sa traduction
d'EINSTEIN, L'Ether et la theorie de la Relativite, Paris, Gauthier-Villars, 1921, p. 13, note,
pour traduire Ie mot allemand Relativierung, sans equivalent dans la langue francaise, Voir
G. BACHELARD, op. cit. supra n. 7, p. 100, et M.-A. TONNELAT, op. cit. supra n. 9, p. 238, n. 1 :
« Max Born utilise Ie mot dans un sens plus large correspondant it un renoncement croissant
aux descriptions subjectives : la " relativation " de la notion de force commence, pour lui, des
I'abandon de l'idee d'effort au profit de celie de poids, puis de pesanteur, et enfin de gravita
tion universelle.

Pour nous, la relativation, processus specifiquement relativiste, consiste non pas it renoncer
au particulier pour Ie general mais, plus precisement, it regrouper des notions que la reference
avait dispersees, Elle exige la reconnaissance d'une structure invariante intrinseque, autrement
dit, d' une " realite objective". »

109. M. BORN, La Theone de la Relativite d'Einstein et ses bases physiques, trad. fran". de
F.-A. FINKELSTEIN et I.-G. VERDIER, Paris, Gauthier-Villars, 1923, p.282-283 (voir supra
n. 23). Sur ce point, voir G. BACHELARD, op. cit. supra n. 7, p. 152 : « Cette curieuse equation
qui symbolise une relation de symboles : 3 x 1010 centimetres = v:1 seconde [la vitesse fon
damentale de la lumiere comme "piece d'une construction algebrique "], Minkowski
I' appelle, sans doute ironiquement, I'equation mystique. Seul un effort supra-rationnel peut
reunir dans une meme pensee des entites separees par une heterogeneite si erne qu'elle peut
passer pour metaphysique, » Sur la « theorie fondamentale » d'Eddington, voir N.-B. SLATER,
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2) la physique topologique et l'espace corpusculaire de Jean-Louis Des
touches, qui venait de creer, aux yeux de Bachelard, « la Metaphysique de
la science » :

«En fait, les travaux de M. Jean-Louis Destouches realisent une sorte de
panontologie abstraite. Dans sa these 110, il a pu reunir en un seul ensemble
coherent les principes d'une mecanique ponctuelle generate, puis ceux d'une
mecanique ondulatoiregenerale, En etudiant les connexions de ces deux gran
des organisations theoriques, M. Destouches en arrive 11 la conception la plus
generale susceptible d'englober la pensee scientifique de notre temps. II pro
pose d'appeler cette conception physique generale la Metamecanique. Un autre
nom lui conviendraitmieux, si Aristote et tous les philosophes n'etaient passes
par 13. et n' avaient cree le mot vague avant de posseder la chose precise. C'est,
en effet, dans le sens le plus precis du terrne, la Metaphysique de la science
contemporaine que vient de creer M. Jean-Louis Destouches. Cette meta
physique pourra etre etendue, perfectionnee, absorbee par une construction
plus generale. Elle ne pourra plus etre supprimee, car cette metaphysique est
une mathematique, et elle doit beneficier de la perennite de la pensee mathe
matique. II n'y a qu'une maniere de la contredire partiellement: c'est de
l'achever lll. »

Dans ces deux cas, Bachelard retrouve la meme notion d'une sorte de
deuxieme revolution, de revolution au sein de la «revolution copemi
cienne » kantienne. Pour lui, Eddington effectue la revolution (einstei
nienne) de I' idealisme ; Destouches produit celIe (quantique) de l'abstrac
tion: «[00'] une revolution copemicienne de l'abstraction doit etre
tentee 112. »

Charles ALUNNI

(fevrier 1999).

The Development and meaning of Eddington's «Fundamental Theory », Cambridge, Cam
bridge University Press, 1957.

110. II s'agit des Principes fondamentaux de physique theorique, pref, de Louis DE BRO

GLIE, Paris, Hermann, 1942.
111. G. BACHELARD, L'Experience de l'espace dans la physique contemporaine, op. cit.

supra n. 107, p. 136-137.
112. Ibid., conclusion, p. 139.


