
LA FOI DU GEOMETRE
METIER ET VOCATION DE SAVANT

POUR CONDORCET VERS 1770

Dans cet article, nous voudrions cerner le sens que Condorcet attri-
buait ä son activite mathematique, avant qu'il ne s'engage directement
dans 1'action politique en assistant Turgot aux affaires. Cela nous
parait un preliminaire necessaire ä l'analyse du mürissement politique
et scientifique de ses idees en matiere de sciences morales et de proba-
bilites, qui fera l'objet d'un texte ulterieur'.

La diversite des domaines abordes par Condorcet dans ses ecrits,
teile qu'elle s'impose surtout aux lecteurs dotes des categories intellec-
tuelles et scientifiques des siecles suivants, constitue le principal motif
et la plus evidente difficulte des tentatives biographiques qui le
concernentz.

Au debut du xlxe siècle, les publications qui lui sont consacrees
contribuent ä entretenir son heritage intellectuel ; la marquise de
Condorcet accueille les Ideologues ä Auteuil, eile publie les textes que
son epoux redigea pendant sa proscription et une premiere livraison
des iEuvres completes (1804). Indissociablement, une intense activite
dans l'administration et dans 1'enseignement est deployee par des
hommes comme Cabanis, Chaptal, Destutt de Tracy, Fourcroy ou
Lacroix qui forment un milieu dans lequel Condorcet fait figure de
fondateur'. Il est alors clair que ses oeuvres, notamment celles qui ont
une dimension testamentaire, l'Esquisse d'un tableau historique des pro-

1. Ce travail aurait ete impossible sans le soutien de la Maison des sciences de
1'homme (Paris) et de Leopold Haimson ä l'Universite de Columbia (New York). Je
remercie particulierement les conservateurs de la bibliotheque de l'Institut et des archi-
ves de l'Academie des sciences pour leur accueil.

2. Une bibliographie complete des travaux sur Condorcet est propos@e par Catherine
KINTZLER, Condorcet, !'instruction publique ei la naissance du citoyen, Paris, Le Syco-
more, 1984, P. 288-292.

3. La societe d'Auteuil, ses activistes et leurs preoccupations ä Ia fois philosophique et
institutionnelle, sont etudies par Sergio MORAVIA, I! tramonto dell'illuminismo, Bari, Ed.
Laterza, 1968. Sur l'activite de Cabanis, voir Martin S. STnuM, Enlightenment and Medi-
cal Philosophy in the French Revolution, Princeton University Press, 1980.
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gres de 1'esprit humain (1795) et les Elements du calcul des probabilites...
(1805), tiennent lieu de programme de travail collectif, meme si l'una-
nimite ne se fait ni sur son interpretation ni sur l'opportunite de son
application. La seconde livraison des tEuvres (1847-1849) par Arago et
le gendre de Condorcet, le don de manuscrits A 1'Institut par sa fille
semblent marquer le terme de cette periode de publication.

Un deuxieme temps fort de cette historiographie coincide avec le
tournant du siècle, il nous apparait comme un contrecoup de l'instau-
ration de la IIIe Republique et des travaux scientifiques qui marque-
rent le centenaire de la Revolution. Les ouvrages les plus importants
sont alors ceux de L. Cahen (1904) et de F. Alengry (1904) 4 . Tous les
deux etudient principalement 1'activite politique de Condorcet de
1789 ä sa mort (1794). L'ambiguIte de ces theses est la consequence de
cette restriction, d'une tendance hagiographique, et du respect pru-
dent dans lequel est tenue 1'activite mathematique anterieure du mar-
quis. Celle-ci, quoique connue par exemple de Ch. Henry 5 , avait ete
stigmatisee par Todhunter (1865) dans l'ouvrage qui, encore
aujourd'hui, fait reference en histoire des probabilites : « obscur et
inutile », le verdict est severe quand le juge evalue Condorcet ä 1'aune
etablie par Laplace 6•

Il faut attendre 1'analyse de G. Granger (1956) pour que cette acti-
vite mathematique soit mieux connue et evaluee au moyen d'une criti-
que interne'. Elle est prolongee par les commentaires de R. Rashed
(1974) et les travaux en cours de P. Crepel et C. Gilain qui, en fait,
conduiront ä la premiere restitution complete des ecrits mathemati-
ques 8 . La biographie intellectuelle proposee par J. S. Schapiro (1934)

4. Franck ALENGRY, Condorcet, guide de la Revolution frangaise, theoricien de droit
constitutionnel, et precurseur de la science sociale, Paris, Briere, 1904, et Leon CAHEN,
Condorcet et la Revolution franfaise, Paris, Alcan, 1904.

5. Charles HENRY a publie notamment la Correspondance inedite de Condorcet el de
Turgot (1770-1779), Paris, Charavay, 1883.

6. Isaac TODHUNTER, A History of the Mathematical Theory of Probability, from the
Time of Pascal to that of Laplace, Cambridge, 1865 (reprint New York, Chelsea, 1965),
chap. XVII, p. 351-410. Les articles 657 ä 659 sont biographiques, les articles 660 ä 720
sont consacres A I'essai sur les elections, les articles 721 ä 751 au memoire sur les probabi-
lites de I'Academie, ('article 752 ä la sanction de Todhunter et I'article 753 ä celles
d'autres mathematiciens. L'evaluation par reference ä Laplace est explicite dans l'article
682. Karl PEARSON a rendu compte aver plus d'indulgence, mais peut-titre aussi plus de
legerete, des travaux probabilistes de Condorcet, dans The History of Statistics in the 17th
and 18th Centuries, against the Changing Background of Intellectual, Scientific and Reli-
gious Thought, Londres, Griffin, 1978, p. 423-505 (cours donnes au University College de
Londres en 1921-1933, publies par E. S. PEARSON).

7. Gilles GRANGER, La Mathematique sociale du marquis de Condorcet, Paris, P.U.F.,
1956.

8. Roshdi RASHED, ed., Condorcet. Mathematique et societe, Paris, Hermann, 1974.
Pierre CREPEL, Condorcet, la theorie des probabilites et les calculs financiers, ä paraitre (je
remercie I'auteur de m'avoir communique son texte).
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parait aujourd'hui comme une ebauche au regard des monographies
accumulees depuis une vingtaine d'annees 9 . C. Kintzler (1984) revient
ä la question de 1'exegese des textes philosophiques, politiques et
pedagogiques de Condorcet 1 °. Un point decisif a ete marque par
Ch. C. Gillispie (1972) quand il mit en relation les travaux de probabi-
lite de Laplace et Condorcet avec 1'activite administrative de Turgot ".
L'ouvrage de K. M. Baker (1975) est aujourd'hui sans conteste la Bio -
graphie la plus complete, son merite est d'inventorier 1'ensemble des
activites de Condorcet, presentees dans le registre double de l'histoire
de la philosophie et des sciences 12 •

Notons que toutes les approches biographiques mentionnees parta-
gent l'une ou l'autre de deux preoccupations : cerner chez Condorcet
la trace d'un travail precurseur ou rehabiliter le philosophe. Elles sont
implicites mais determinantes, nous l'avons suggere, dans les publica-
tions de la premiere moitie du xlxe siècle; c'est delibere chez Alengry
ou Kintzler, un peu plus discret chez Cahen; Schapiro, quant ä lui,
affirme que le marquis « se detache comme 1'expression presque par-
faite du liberalisme pionnier de 1'epoque »"; Granger et Rashed atti-
rent l'attention de leurs lecteurs sur l'utilite de la reflexion de Condor-
cet des lors qu'on se preoccupe de mathematiser les sciences sociales
ou la sociologie 14 ; enfin, Baker s'attache ä considerer le dernier des
Philosophes comme I'auteur precurseur de l'usage extensif du terme
« science sociale » 15 . Chez Gillispie, une telle preoccupation est
absente, les elements qu'il apporte concernant Condorcet trouvent
leur place dans une reconstitution des zones de recouvrement des
mondes savants et administratifs de la fin de l'Ancien Regime 16 •

Est-ce ä dire qu'il neglige l'approche biographique ? Loin de lä, par

9. J. Salwyn SCHAPIRO, Condorcet and the Rise of Liberalism, New York, Harcourt,
Brace & Co, 1934.

10. C. KINTZLER , op. cit. supra n. 2.
11. Charles C. GILLISPIE, « Probability and Politics : Laplace, Condorcet and Turgot »‚

Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 116, 1, febr. 1972.
12. Keith M. BAKER, Condorcet. From Natural Philosophy to Social Mathematics, Chi-

cago, University of Chicago Press, 1975. L'inventaire historiographique auquel nous
venons de proceder ne peut prendre en compte la recente vague de travaux sur Condor-
cet, dont Ie prochain colloque fera etat.

13. J. S. SCHAPIRO, op. cit. supra n. 9, foreword, j'ai traduit cc passage.
14. G. GRANGER, op. cit. supra n. 7, p. v-ii. R. RASHES, op. cit. supra n. 8, p. 9.
15. K. M. BAKER, op. cit. supra n. 12, p. viii. Pour nous, justifier l'etude des activites de

Condorcet par un interet pour la naissance des sciences sociales engage l'analyse dans un
registre perilleux, car Ie sens du mot « science » a vane trop amplement : pour d'Alem-
bert, science et philosophie sont synonymes (« Explication detaillee... » en appendice au
« Discours preliminaire », au paragraphe « Raison »), Durkheim quant ä lui constitue la
sociologic contre la philosophie sociale.

16. C. C. GILLISPIE , Science and Polity in France at the End of the Old Regime, Prince-
ton University Press, 1980.
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ailleurs directeur de publication d'un dictionnaire de biographie
scientifique ' 7 , il confesse dans sa conclusion que

« rassembler les materiaux de ce livre, et vivre pendant quelques annees
en compagnie des gens dont il traite, [l']a progressivement conduit ä pen-
ser qu'une tentative d'integration de la science dans l'histoire ouvre de
plus larges perspectives partant de la mediation des evenements et des ins-
titutions plutöt que de configurations d'idees ou de culture » 18 .

L'interet methodologique de cette analyse est qu'elle conduit ä
degager des enjeux mediats : dans l'echange entre savants et adminis-
trateurs, l'institutionnalisation et la legitimation des activites scientifi-
ques tiennent lieu de contrepartie ä la fourniture d'instruments admi-
nistratifs et politiques.

Pour notre part, 1'etude de Condorcet est une &tape d'un travail
d'histoire sociale plus long sur la genese de la constitution des &tats
generaux de 1789. Le secretaire de l'Academie des sciences y tient une
place notable tant du fait de son activisme politique que de celui de
l'autorite scientifique qu'il represente 19. L'analyse detaillee de cette
autorite conduit ä poser explicitement deux questions : comment
Condorcet concoit-il simultanement ce qui apparait ä ses biographes
comme des objets varies, voire exclusifs (par exemple : le calcul diffe-
rentiel, les probabilites, la constitution, le role politique des savants) ?
comment utilise-t-il, le cas echeant, 1'experience acquise aux cotes de
d'Alembert et de Turgot ?

La premiere de ces questions nous oriente vers les travaux de
E. Panofski pour qui les habitudes savantes de pensee et d'action lais-
sent prise ä l'analyse dans la mesure oü elles tendent ä manifester une
regularite schematique, exprimee par des systemes d'agencements
symboliques 20. Les ouvrages de Panofski temoignent de 1'erudition
qu'impose l'usage bien tempere d'une telle hypothese. C'est pourquoi
nous cherchons dans les travaux de J. Goody sur 1'ecriture un mode
d'approche qui procure une economic empirique : une liste, un
tableau, une formule sont alors consideres comme porteurs d'une logi-
que specifique qui transforme ce qui est inventorie, recapitule ou abs-
trait du fait de l'induction d'une hierarchie, d'une comparaison ou

17. ID., ed., Dictionary of Scientific Biography, New York, Scribner, 1970, 15 vols.
18. ID., op. cit. supra n. 16, p. 550, j'ai traduit ce passage.
19. Comme l'atteste Jean EGRer, La Pre-Revolution frantaise (1787-1788), Paris,

P.U.F., 1962, p. 326-331 et p.367.
20. Deux textes traduits en frangais en donnent de remarquables illustrations, Erwin

PANOFSKI, « Galil6e critique d'art », Actes de la recherche en sciences sociales, 66/67, mars
1987, p. 4-24, et ID., Architecture gothique et pens&& scolastique, Paris, Minuit, 1967.
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encore d'une ellipse 21 . Panofski invite A comparer les diverses facettes
de Condorcet, alors que Goody aide ä focaliser ce regard compara-
tif22 .

Gillispie, nous l'avons dit, montre clairement que la seconde ques-
tion impose une etude conjointe des biographies et des institutions 23 •

Plus abstraitement, il importe de mettre en evidence l'autonomie rela-
tive des espaces sociaux etudies et la logique propre des dispositions
acquises par ceux qui les incarnent, comme ]e propose P. Bourdieu 24 .

Un exemple concretisera cette generalisation : de 1776 ä 1788, les
publicistes se sont affrontes en opposant les politiques de Turgot et de
Necker; Condorcet, fidele du premier, critique ouvertement le
second; il a condamne, d'autre part, la conception de I' « esperance
morale » de Buffon 25 et, ä ]'occasion, compare les limites intellec-
tuelles respectives du banquier ministre et du naturaliste 26 ; ajoutons
I'attachement qu'a longtemps porte Buffon A 1'epouse de Necker 27 et
ses attaques repetees, comme tresorier de l'Academie des sciences,
contre d'Alembert quand celui-ci impose Condorcet au poste de secre-
taire-adjoint 28. Aucune biographic ne mentionne systematiquement ce
reseau d'antagonismes et de soutiens pourtant averes. Seule une

21. Jack GOODY, La Raison graphique, la domestication de la pensee sauvage, Paris,
Minuit, 1979 (trad. fr.).

22. 11 force aussi ä preciser les limites de cette comparaison, en retournant ]'argument
sur !'analyse entreprise, c'est donc aussi un garde-fou empirique.

23. K. M. BAKER, dans « Scientism at the End of the Old Regime : Reflections on a
Theme of Professor Charles Gillispie », Minerva, XXV, 1-2, spring-summer 1987, critique
Gillispie en soulignant que ]'entente entre Condorcet et Turgot dbpasse l'economie des
bchanges entre science et administration ; ce nest pas faux. Pourtant, une foil precise que
le ministre et le secretaire de I'Academie des sciences forment une configuration extreme
de ces echanges, il ne nous semble pas que leur exemple infirme Gillispie : partant des
espaces sociaux engages dans un tel processus (donc des positions structurales de Condor-
cet et Turgot), on depasse cette objection.

24. Notamment dans Pierre BoURDIEU, « Le mort saisit le vif », Actes de la recherche
en sciences sociales, 32/33, avril-juin 1980, p. 3-14. C'est Bourdieu qui nous a oriente vers
les travaux de Gillispie. C'est en suivant 1'blaboration de sa construction theorique que
nous avons etb convaincu de la portee des travaux de Goody et Panofski. La critique du
travail biographique qui est implicite dans le present article peut titre etayee par le
num&ro 62/63 de la revue Actes de la recherche en sciences sociales, juin 1986. Enfin, la
justification des hypotheses retenues dans un registre de « sociologic des sciences » peut
titre trouvee dans un texte ä paraitre : Eric BRIAN, Marie JAissoN, « Unites et Identitbs.
Notes sur ('accumulation du capital scientifique ».

25. Voir son eloge de Buffon ou le discours preliminaire de l'Essai sur !'application de
!'analyse ä la probabiltte des decisions rendues d la pluralite des voix, Paris, Imprimerie
royale, 1785.

26. « Que voulez-vous que devienne un pauvre peuple dont le ContrOleur general
[Necker] calculerait en finance comme M. de Buffon calcule en astronomic », lettre de
Condorcet ä Voltaire, datee du 14 novembre 1776, in Euvres, Paris, 1847-1849, vol. I,
p. 134.

27. Voir ]'article « Buffon » de Jacques ROGER, op. cit. supra n. 17, vol. II, p. 577.
28. L'affaire est detaillee par K. M. BAKER, op. cit. supra n. 12, p. 35-47.
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decomposition des differents espaces sociaux dans lesquels ces rela-
tions sont ancrees evite le recours ä l'amalgame ou ä 1'ellipse : 1'Aca-
demie, le reseau encyclopediste, les milieux publicistes parisiens, le
monde des Finances doivent ainsi eire isoles abstraitement pour dega-
ger 1'economie des alliances et la logique des affinites electives.

Une fois ces outils presentes, il convient d'indiquer ce que nous en
attendons. I1 s'agira d'eclairer un point toujours obscur de la biogra-
phie de Condorcet : l'usage qu'il fait de sa qualite de geometre en
matiere politique. Pour cela nous devons en premier lieu, et c'est
l'objet de ce texte, reconstituer l'importance que revet ä ses yeux la
geometrie et ses methodes.

LA VOCATION DU SAVANT

Apres son portrait donne par Julie de Lespinasse, Condorcet jeune
homme, au cours des annees 1770, est caracterise ä jamais par sa
bonne volonte et sa bonte 29 . Baker a donc raison d'ebaucher le monde
des savants et des gens de lettres quand il cherche ä cerner le sens de
son engagement resolu dans la carriere des sciences 30 . Cherchant ä
retracer ce qui nous apparait chez Condorcet comme « le metier et la
vocation de savant », il importe de preciser que, pour qui a 30 ans en
1773, le gout legitime du raisonnement bien mene impose la maitrise
intellectuelle d'une bibliotheque d'ouvrages consacres ä la methode, la
logique ou l'art de penser. Tout nous porte ä supposer que 1'excel-
lence de l'apprenti philosophe se mesure alors ä son aptitude A recon-
naitre un itineraire praticable dans une ville déjà bien construite, dont
les vestiges sont entretenus par 1'enseignement de la Sorbonne ; les
monuments par les Ecoles jesuites, jansenistes et cartesiennes ; et les

29. «Portrait de M. le marquis de Condorcet » par Julie DE LESPINASSE, publie, par
exemple, aver les corrections de d'Alembert par C. HENRY, Lettres inedites de Julie de
Lespinasse, Paris, 1887. Ce portrait est souvent repris par les biographes sans que son
eventuelle ironie ne soit soupponnbe. Mais la question de cette bontb d'äme comporte un
drame. Condorcet mourut pendant la nuit qui suivit son arrestation en mars 1794, d'€pui-
sement si ce n'est d'un acre volontaire. Il s'@tait fait prendre ä Bourg-la-Reine, oü il errait
apres avoir trouvC porte close au domicile des epoux Suard, qui furent ses intimes avant
Ia Revolution. Dans le cercle que reconstitua la marquise de Condorcet, le theme de la
trahison d'Amelie Suard fut largement repris. Celle-ei s'en defendit dans un ouvrage qui
rappelait l'intransigeance politique, voire I'intolCrance, du conventionnel proscrit. Le
portrait de Julie de Lespinasse, jeu d'esprit conqu aux cotes de d'Alembert, devint l'icbne
produite en t@te des tluvres publiees en 1847-1849.

30. K. M. BAKER, op. cit. supra n. 12, p. 2-35.
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bätisses plus recentes inspirees, trente ans plus tot, des modeles
anglais de Philosophie naturelle et de mecanique celeste".

Eleve dans une atmosphere de piete extreme par sa mere veuve
quelques mois apres sa naissance, eduque, sous la houlette de son
oncle eveque, par les jesuites de Reims jusqu'ä son entree au College
de Navarre en 1758, Condorcet se passionne pour 1'enseignement de
mathematique et de physique qu'il y recoit en seconde annee. A cette
époque, il nous semble marque par une preoccupation qu'il exprimera
ulterieurement ä deux reprises : une premiere fois, en 1774, dans le
manuscrit inachevb d'un pamphlet contre une tentative de reorganisa-
tion de 1'enseignement jesuite 32 ; une seconde, pres de dix ans plus
tard, dans une note au mot « athee » pour l'edition des oeuvres de Vol-
taire. Dans ces deux textes, it denonce ardemment 1'entretien de la cre-
dulite stupide du plus grand nombre par une elite eccibsiastique hypo-
crite et athee. Dans le second cas, il se sert de ce tableau politique et
religieux pour defendre a contrario l'atheisme philosophique dont il
note Ie developpement recent. Teile qu'on peut raisonnablement la
reconstruire, cette conviction intense et prbcoce, qu'on interpreterait
aujourd'hui comme une preoccupation vis-ä-vis des usages sociaux et
politiques de la foi, est remarquable chez un savant dont 1'activite
principale est autant scientifique que politique et dont les travaux de
probabilite sont souvent interpretes comme 1'elaboration d'une theorie
du « motif de croire » ".

En 1761, Condorcet propose un premier texte de calcul integral ä
1'Academie royale des sciences, mais sans succes 34 . En 1764, une
seconde version est appreciee par d'Alembert et Fontaine. Jusqu'en
1769, date de son admission ä l'Academie, il publiera Du calcul inte-
gral (1765), Du probleme des trois corps (1767), et l'Essai d'analyse
(1768). A 1'epoque, les geometres en France et en Europe continentale,
s'accordent sur la necessite de formuler et d'etendre en termes mathe-
matiques les travaux de Newton, connus depuis la fin des annees
1730, et travailles dans ce sens depuis le milieu des annees 1740 par
Clairaut et d'Alembert notamment. Pour ce dernier, le calcul integral
est ('instrument par excellence d'une maniere de faire, l'analyse, par
laquelle un probleme, dont l'utilite justifie la recherche d'une solution,
se trouve progressivement reduit ä des operations connues qu'on sait
effectuer. La resolution d'equations differentielles, le traitement de

31. La mbtaphore est prise ä dessein chez Ludwig Wittgenstein.
32. Manuscrit dEcrit par K. M. BAKER, O. cit. supra n. 12, p. 3 ; il s'agit d'un manuscrit

d6posb ä la bibliothbque de ]'Institut, Paris, sous la cote ms. 884, ff. 267-281. Toutes les
cotes en ms. mentionn6es dans la suite sont celles de I'Institut.

33. R. RASHED, op. cit. supra n. 8, p. 584.
34. K. M. BAKER, op. cit. supra n. 12, p. 6.
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problemes de mecanique celeste, et la mise en oeuvre d'une methode
sont ici indissociables. Pretendant resolument ä 1'exercice du metier
de savant, Condorcet s'initie A cette analyse des sa sortie du College
de Navarre, puis en acquiert la maitrise en cötoyant d'Alembert. 11 y a
dans cette pratique scientifique un art de resoudre propre ä seduire le
jeune homme. D'Alembert, au meme moment, attache la plus grande
importance ä guider les talents novices qu'il rencontre, parmi eux Bos-
sut, Lagrange, Condorcet, Laplace, pour ne mentionner que les plus
connus 35 . Des 1770, apres leur voyage commun ä Ferney, Condorcet
apparait comme le Pils spirituel de d'Alembert. La metaphore des liens
du sang est d'autant plus justifiee que l'un et 1'autre la reprennent sou-
vent pour evoquer le Beul principe de reproduction qui s'accorde ä
leurs yeux ä la grandeur que confere le « vrai talent » 36 •

La conception de l'analyse que partage Condorcet peut titre resti-
tuee, grace aux manuscrits deposes ä l'Institut, par les tentatives de
definitions qu'on y trouve et, pour autant qu'on y porte son attention,
par la composition meme de ces materiaux. La piece la plus riche ä cet
egard est constituee par le fragment « sur le sens du mot analyse en
geometrie » dont nous proposons la transcription en annexe (cf. p.
65) ". Cet essai de definition manifeste clairement des tensions parmi
les defenseurs des divers arts de penser, il est aussi l'occasion d'un
exercice dans le genre analytique qu'affectionne Condorcet.

L'article « Analyse » de 1'Encyclopedie, adresse par d'Alembert « au
commun des lecteurs », est probablement une reference pedagogique
pour Condorcet. L'argument est alors celui des economies que pro-
cure la methode 38 .

35. Voir dans C.C. GILLISPIE, ed., op. cit. supra n. 17, les notices correspondantes.
Condorcet conseillera de Ia meme maniere Monge au cours des annees 1770, ibid.

36. Condorcet, dans son eloge de d'Alembert, evoque la question de la paternite de son
maitre, enfant expose par sa mere, puis place par son pore naturel : « Nous ne cherchons
point ä lever le voile dont le nom de ses parents a ete couvert pendant sa vie; et
qu'importe cc qu'ils ant Pu titre? Les veritables aleux d'un homme de genie sont les mal

-tres qui I'ont precede dans la carriere, et ses vrais descendants sont ses Cleves dignes de
lui. » On trouve cet eloge, par exemple, en tote des Euvres completes de D'ALEMBERT, t. I.

37. Ms. 873, ff. 224-227.
38. Il a déjà ete avanti par Descartes quand il evaluait sa methode geometrique fondee

sur quatre figures, traductions des quatre operations arithmetiques, en la comparant ä
« tant de gros livres » ecrits par les anciens. D'Alembert, dans cette conception d'un
savoir-faire methodique, est fidele au texte de Descartes, dont les Regles de la Methode se
presentent avant tout comme une autobiographie d'initiation. Cependant, d'Alembert ne
se dirait pas cartesien en parlant de ses affinites parmi les savants du xvit[e siècle, car il
considere ceux qui s'en reclament explicitement comme sectaires. C'est aussi le jugement
que Condorcet formule souvent ä leur sujet, tout comme ä 1'encontre des jansenistes ;
pourtant, dans le texte propose en annexe, au § 3 (infra, p. 67), il mobilisera Descartes et
Pascal, comme analystes, contre Condillac. Comme on le voit, une analyse de ces refe-
rences scion le modele des luttes de classements decrit par Bourdieu est ici mieux appro-
priee qu'une discussion d'histoire des idees.
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« Analyse, [...] est proprement la methode de resoudre les problemes
mathematiques, en les reduisant A des equations. [...] L'Analyse est l'instru-
ment ou le moyen general par lequel on a fait depuis pres de deux siecles
dans les Mathematiques de si belles decouvertes. Elle fournit les exemples
les plus parfaits de la maniere dont on doit employer l'art du raisonne-
ment, donne ä 1'esprit une merveilleuse promptitude pour decouvrir des
choses inconnues, au moyen d'un petit nombre de donnees; et en
employant des signes abreges et faciles pour exprimer les idbes, eile pre-
sente ä 1'entendement des choses, qui autrement seraient hors de sa
sphere. Par ce moyen les demonstrations geometriques peuvent eire singu-
lierement abregees [...]. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est
que par le moyen de cet art un grand nombre de verites sont souvent
exprimees par une seule ligne [...] » 39 .

Cette definition, ou plutöt ce prospectus, doit etre rapprochee du
passage suivant, extrait du « Discours preliminaire » de 1'Encyclope-
die :

« L'art de raisonner est un present que la Nature fait d'elle-meme aux
bons esprits ; et on peut dire que les livres qui en traitent ne sont guere
utiles qu'ä celui qui se peut passer d'eux. On a fait un grand nombre de
raisonnements justes, iongtemps avant que la logique reduite en principes
apprit ä demeler les mauvais, ou meme ä les pallier quelquefois par une
forme subtile et trompeuse » 40.

Pour d'Alembert, i'analyse est un savoir-faire instrumental, non pas
un corps de principes. Condorcet tente pourtant d'en formuler la defi-
nition dans ses manuscrits. Avant d'eclaircir cet interet, notons que
tous deux portent la conviction que leur maniere de penser est la suite
naturelle du developpement seculaire des sciences : its y trouvent un
argument qu'on estimerait aujourd'hui A la fois historique et epistemo-
logique. Une note manuscrite de Condorcet I'explicite, c'est un des
materiaux des Eloges des Academiciens [...] morts depuis 1666 jusqu'en
1699, ouvrage publie pour justifier ses competences alors qu'il postule
au Secretariat adjoint de l'Academie 41 . On remarquera le ton volon-
taire, si ce nest dogmatique, peu euphemise dans ce fragment A usage
personnel :

39. Article « Analyse » de l'Encvclopedie, t. 1, p. 400-401, signe «(0)»  pour d'Alem-
bert. C'est moi qui souligne.

40. « Discours preliminaire » dc l'Encvclopedie, extrait de la premiere partie (38e para-
graphe).

41. Ms. 865, f. 217 verso. Le motif du fragment est eclaire par son contenu. Les cir-
constances de cette publication sont relatees par K. M. BAKER, op. cit. supra n. 12,
p. 36-39.
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« 10 Que ('invention de l'imprimerie a dü amener une nouvelle maniere
de philosopher 42 .

20 Que la methode de traiter les sciences a dü et doit eprouver des
vicissitudes parce que, d'un cöt6, plus les sciences s'etendent plus les
methodes doivent etre generales et courtes, tandis que de l'autre ]'esprit
de systeme necessaire pour classer les faits et en voir les liaisons et la
suite, et ]'esprit d'observation necessaire pour les remarquer, et les bien
circonstancier doivent successivement dominer parmi les savants. »

L'accomplissement de ('analyse c'est la geometrie, ]'articulation de
cet art de raisonner et de cette science s'opere, scion d'Alembert, par
le biais des abstractions qui fondent I'activite mathematique : les
quantites et la mesure, generalisations des observations des pheno-
menes physiques 43 . Elles sont les Iles de toute application de 1'ana-
lyse. Condorcet, dans le fragment qui suit 44, reprend cette definition
orthodoxe dans un registre qu'il qualifierait de metaphysique 45 . Toute
reflexion mathematique y est conque comme un exercice d'analyse, et
c'est lä une generalisation de plus, un pas dans la direction indiquee
dans le fragment precedent :

« Chacune de nos idees differente de toute autre convient cependant avec
toutes en ce seul point qu'elle est une, le rapport commun ä toutes est
cette derniere de nos abstractions, [c']est l'unique objet des sciences qu'on
nomme Mathematiques. Les rapports d'une chose consideree comme une
avec un tout de choses semblables dont eile est partie, ou de ce tout consi-
derb comm[e] un avec cette chose consid6ree comme partie, sont ce qu'on
appelle nombre ; et les rapports de ces nombres sont ce qu'on appelle
grandeur. »

42. Rappelons que « science » et « philosophie » sont pratiquement synonymes ici. Le
caractere explicite de cet argument sur l'imprimerie, theme recurrent chez Condorcet,
plaide encore pour la rbfbrence methodologique ä Goody. Pour saisir historiquement
cette transformation des modes de pensCe savants, il vaut mieux suivre les travaux d'Eli-
zabeth L. EISENSTEIN, The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge Uni-
versity Press, 1983, plutbt que ceux de Thomas S. KUHN, The Structure of Scientific Revo-
lutions, Chicago, University of Chicago Press, 1962.

43. Voir le « Discours prbliminaire »; voir aussi plus loin les indications sur son « sys-
teme figure ».

44. II s'agit du ms. 883, f. 209. Ce fragment nous semble ant6rieur ä 1776 pour des rai-
sons que la suite rendra plus claires. Les soulignes sont dans l'original.

45. Penser les arguments metaphysiques explicites de Condorcet ou de Turgot ä l'ana-
logue des justifications epistemologiques contemporaines, en gardant ä ('esprit les tradi-
tions et les logiques propres ä ces deux registres, fait mesurer ]'importance qu'ils pou-
vaient revetir au xvme siècle. C'est ce que suggere Jean-Claude PERROT dans « $quilibre
et determinisme au xvnI' siècle, etude de cas » [consacree ä Turgot], communication ä
I'ISMEA, 1982, dactylographiCe (je remercie l'auteur de m'avoir communique son texte).
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La coherence de la demarche analytique, au sens que lui attribue
Condorcet, est clairement exprimee dans ce passage probablement
redige ä la meine époque que le precedent 46 :

« L'objet de ('analyse pure consideree dans sa plus grande etendue nest
autre chose que les diverses combinaisons d'une meme idee et de l'idee la
plus generale oü les abstractions reiterees puissent conduire. Cette idbe est
celle de l'etre en tant qu'il est un ; dans les equations les plus difficiles,
celles qui pour eire resolues demanderont les calculs les plus compliques
et les methodes les plus elevees, on peut parvenir toujours a deux termes
egaux entre eux qui si on les analyse seront la meme combinaison de cette
idee formee d'une maniere differente. Une science oü tous les resultats ne
sont que des propositions identiques, oü tous les termes ne sont que des
Wes composbes d'une meme idee, une teile science dis-je doit titre ä
I'abri de toute equivoque, de toute erreur, de toute incertitude. »

Imaginons Condorcet travaillant une des demonstrations tortueuses
qui ont fait sa detestable reputation mathematique : il s'acharne ä
epuiser l'unite. Sa « force de tete », comme il se plait ä dire, prend
appui sur ce qu'il congoit comme le residu de la generalisation ultime,
l'unite conceptuelle... A ce degre d'abstraction, tout est bon comme
objet d'analyse, quitte ä deployer un outillage formel complexe mais
opportun. L'aspect le plus surprenant de cette justification, outre le
vide sur lequel debouche cette generalisation ad infinitum, est son gage
de validite qu'on pourrait qualifier d'axiomatique si eile n'etait formu-
lee, ä une époque oü une telle conception des mathematiques est un
anachronisme, par un savant qui passera sa vie scientifique ä vouloir
appliquer utilement son art, allant et venant sans cesse de la coherence
des demonstrations formelles ä l'ordre naturel des choses. Ce va-et-
vient est explicitement decrit dans les conseils qu'il donne ä l'occasion
d'un discours prononce au Lycee en 1786; le but est ici d'initier des
etudiants :

« On serait [...] tente de croire qu[e les verites mathematiques] n'appartien-
nent point ä la nature reelle. Mais ce serait une erreur : car tines sont des
verites reelles, si l'objet auquel vous les avez appliquees existe dans la
nature tel que vous 1'avez suppose; et si votre hypothese nest pas d'une
exactitude rigoureuse, les meines methodes vous feront encore connaitre
jusqu'ä quel point le resultat de vos calculs peut s'bcarter de la nature » 41 .

46. « L'objet de !'analyse... », ms. 883, f. 207, recto.
47. «Discours sur les Sciences mathematiques prononck au Lycee, le 15 Wrier

1786 », in Euvres, op. cit. supra no 26, vol. I, p. 453-481.
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En fait, la verite mathematique est conque par Condorcet comme
revelee au terme d'une quete souvent besogneuse. Un second fragment
(difficile ä lire) du manuscrit precedent evoque successivement
1'enthousiasme du savant, sa mortification, et sa justification 48 :

« Ce gout du vrai n'est pas seulement une habitude de 1'esprit, c'est un
sentiment, meme une passion. La vue du vrai cause des transports. On
n'apergoit qu'avec inquietude et degoüt le soupcon meme d'une erreur
dans son propre esprit. On regrette de s'etre trompe et d'avoir meconnu
les verites. On ne volt 1'erreur dans les autres qu'avec un sentiment de
pitie. La vertu la plus douce sera donc la suite de l'habitude de chercher et
d'aimer. Car tout crime est le resultat d'un sophisme, et l'univers n'est
malheureux que parce que les hommes se trompent. »
[Condorcet reprend alors l'inventaire des avantages de I'analyse qu'il
avait entame par une evocation historique, depuis Archimede jusqu'ä
d'Alembert :]
« L'esprit de raison et de sagesse dans la conduite en est encore un
autre. »
[en marge :] « puisque les prejuges et la contagion de 1'erreur populaires
ne leur serviront pas de guide [second argument illisible evoquant le
merite]. C'est trahir la verite que de rabaisser vis ä vis des egaux les biens
de la fortune [apposition illisible].
« Ces avantages les plus grands qu'on puisse retirer d'une science ne peu -
vent [manquer ?] ä l'analyse et l'histoire des sciences les confirme. Les
grands hommes dont elles parlent ne sont pas exempts des faiblesses de
l'humanite. Mais la vertu reside dans leur cur comme dans leur temple
sacrb, dont la severe verite ne laisse jamais approcher le vice. J'ose meme
dire qu'on en connait point d'exception pourvu qu'on veuille bien enten-
dre que je ne parle que de ceux qui ont le gout et le genie de l'analyse, qui
1'aiment et la cultivent pour elle-meme, et point de ceux pour qui [les]
sciences sont un metier que les circonstances seules leur ont fait preferer ä
un autre, et qui regardent leur place d'academi[cien] du meme peil qu'une
de [illisible] ; les demandent, les obtiennent et s'y conduisent avec la
meme bassesse. »
« L'analyse comme la metaphysique a donc un avantage independant des
etapes utiles auxquelles on peut 1'appliquer, cetui de perfectionner
1'esprit. »

Cette conception de l'analyse, la mesure dans laquelle elle consti-
tue, pour une part objectivement mais aussi subjectivement pour celui
qui la defend, la somme d'un travail collectif seculaire, est une
reponse aux doutes precoces de Condorcet en matiere de foi. Elle est

48. « L'objet de l'analyse... »‚ ms. 883, f. 207, verso et f. 208 recto.
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l'outil et la justification de son attachement militant ä promouvoir
l'art de raisonner dans toutes les actions humaines 49 .

LA PRATIQUE DE L'ANALYSE

Pourtant l'analyse est avant tout une maniere de faire ; il est donc
necessaire d'en detailler les operations maintenant que 1'adhesion de
Condorcet est interpretee. Les täches elementaires de la besogne scien-
tifique actualisent cette pratique de decomposition de 1'unite. Quatre
exemples peuvent en eire donnes : 1'exercice d'ecriture, 1'ebauche de
systemes figures, la composition des memoires et la resolution d'equa-
tions differentielles.

La mise en ecriture lineaire canalisee par le sens strict attribue au
mot ou au signe mathematique, c'est-ä-dire l'idee exprimee dans le cas
le plus favorable, est la technique typique de cette analyse. Les manus-
crits inacheves de Condorcet, ses brouillons de demonstrations sont
riches de fragments qui partent d'un mot, d'une formule, puis courent
au flu de la page, guides par une unite conceptuelle, pour finir en effi-
loche. Les corrections ä Ia relecture temoignent alors de 1'effet de
coherence que l'auteur cherche ä produire et ä maitriser. Pour suivre
de tels fragments — et pour lire ceux que nous proposons ici —, il faut
prendre chaque mot au pied de la lettre, car tout porte ä croire que
I'auteur en contrölait ainsi l'usage so•

Dans le meme esprit, mais cette fois en utilisant la surface de la
feuille plutöt que le cours de l'ecriture, 1'analyse d'un mot est parfois
operee grace A sa decomposition systematique sous la forme d'un
tableau. L'exemple le plus largement publie de cc procede est le « Sys-
teme figure des connaissances humaines »‚ donne par d'Alembert en
appendice du « Discours preliminaire » de l'Encyclopedie; nous le
reproduisons au tableau no 1 (cf. p. 54-55) et nous le commenterons
plus loin. Les manuscrits de Condorcet livrent plusieurs exemples de
cette technique, souvent au revers d'un brouillon. Dans le cas du trai-
tement du mot « sciences », dont les divisions sont reproduites dans le
tableau no 2 (cf. p. 59), il s'agit d'un schema utilise au moment de la

49. Elle eclaire par exemple Ies preoccupations recurrentes de Condorcet ä propos de
la langue et de l'education du peuple.

50. On concoit donc le principe de Ia plupart des abus d'interpretation de ces manus-
crits. On peut facilement cultiver I'exegese d'un texte sans voir qu'il s'agit d'une mise ä
l'epreuve de la pensee.
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redaction des Eloges des Academiciens... 51 . Pour le mot « mathemati-
que », le tableau no 3 (cf. p. 61) donne la cle du manuscrit cite partiel-
lement plus haut 52 . C'est, pour de tels tableaux, l'ajustement de la
construction systematique des divisions qui produit 1'effet de cohe-
rence et de revelation ä 1'entendement s'

La maniere analytique est tout autant manifeste dans la construc-
tion meme des argumentations mathematiques de Condorcet. Comme
le remarque justement Granger, « constamment, il appuie sa demons-
tration sur une classification des cas juges possibles » 54 . Un tel pro-
cede, qu'on trouve aussi chez Laplace, fonde la structure des
memoires d'analyse publies par l'Academie : la demonstration y est
acquise quand chaque cas a ete regle. C'est parfois tout ä fait labo-
rieux, mais la foi que le lecteur est suppose accorder ä la demonstra-
tion repose sur ce que, considerant tel cas traite, il peut faire 1'econo-
mie mentale des autres, pour autant que les enchainements soient
justifiables. Ainsi 1'effet de preuve est non seulement le produit sur la
coherence formelle de chaque etape, mais aussi celui de la coherence
systematique de 1'ensemble des cas envisages. En d'autres termes :
sous les formules, il y a un tableau".

Dans 1'exercice meme de la demonstration mathematique analyti-
que, il y a enfin une traduction strategique du travail de decomposi-
tion, comme Condorcet le rappelle en prenant la metaphore du jeu
d'echec 56• Elle est facile ä concevoir si on songe aux operations
concretes du calcul differentiel, registre dans lequel excellent les geo-
metres europeens. Resoudre une equation differentielle demande de
proceder par etapes, decoupant le probleme en plusieurs questions,
chacune d'elles se subdivisant en d'autres cas de figure ä traiter,
jusqu'ä ce qu'on aboutisse ä un element de solution déjà connue :
equation ordinaire, calcul de serie, integrale classique, approximation

51. Ms. 865, f. 217, recto.
52. Ms. 883, f. 214, verso.
53. Ici, la combinaison des methodes inspirees de Panofski et de Goody opere pleine-

ment : il s'agit de cerner un mode operatoire dont le principe est la mise en coherence
graphique.

54. G. GRANGER, op. cit. supra n. 7, p. 61.
55. Depuis la fin du xlxe siècle, les exigences axiomatiques des mathematiques les plus

abstraites tendent ä privilegier la seule coherence formelle des demonstrations. Pour cela,
nous ressentons comme assez arbitraires les principes de division des chapitres des
memoires de la fin de I'Ancien Regime. Dans le cas de Condorcet, ils irritent particulie-
rement Todhunter car la conception des probabilites qui s'est imposee au milieu du
xixe siècle est celle de Laplace, dont les principes de division interne des demonstrations
decoulent le plus souvent de Ia decomposition stricte des formules, critere familier aux
mathematiciens d'aujourd'hui.

56. Voir en annexe le paragraphe 7, infra, p. 68.



E. BRIAN : LA FOI DU GEOMETRE 	 53

justifiee. On a alors reduit le fragment considere, comme on le dit dans
les commentaires des demonstrations, on peut passer au fragment sui

-vant. Le traitement d'une teile equation consiste donc ä la decomposer
pertinemment en mettant en oeuvre un attirail dont le bon usage est le
metier du geometre. Parmi les operations qui assurent la subdivision
du probleme pose, on trouve des formules comme celles de l'integra-
tion par partie ou du changement de variable dans une integrale 57 .

En ce qui concerne Condorcet, notre tentative de reconstruction de
sa conception de l'analyse est etayee par des textes dont la redaction
semble anterieure ä 1776. A cette époque, il peut donc tirer son assu-
rance philosophique de sa foi dans un art de raisonner issu d'une
accumulation historique assez longue, dont il concoit par principe
l'application ä n'importe quel objet de reflexion, et dont il se sait l'un
des experts. Pour evaluer a priori les difficultes que Condorcet peut
rencontrer en cherchant ä appliquer cette methode aux sciences
morales, il faut reconstituer l'angle sous lequel cette question peut titre
envisagee par un jeune geometre de la fin de 1'Ancien Regime.

A ce titre, un commentaire du « systeme figure des connaissances »
de d'Alembert peut se reveler utile car on peut supposer que ce
tableau constituait une reference pour ses disciples, au debut des
annees 1770. Il a ete donne sous trois formes : un texte de presentation
litteraire, c'est la premiere partie du « Discours preliminaire », un
schema, c'est le « systeme figure » en quatrieme appendice (voir
tableau no 1, p. 54-55), et une « explication detaillee » du precedent en
premier appendice. Comme nous l'avons déjà indique, c'est le resultat
d'une analyse systematique du mot, et donc ici de l'idee, « connais-
sance ». Les principes de division du tableau sont encore le fruit d'une
accumulation savante comme le montre la reference explicite ä Bacon,
ä Boerhaave ou ä Chambers S$ ; its s'appuient de plus sur des concep-
tions largement admises par les encyclopedistes comme la justification
sensualiste d'une theorie de la connaissance. L'utilite du tableau est
ici fondee sur 1'economie de ce corpus : ce systeme est propose au lec-
teur eclaire de l'Encyclopedie comme un instrument d'orientation, c'est
un classement de principes de generalisations.

57. Cette fois, il s'agit d'une maniere de faire dont I'enseignement contemporain des
mathematiques v€hicule toujours l'habitude mentale. La composition, question par ques-
tion, des problemes poses aux Cleves de tous niveaux scolaires en est un exemple, tout
comme, dans le cas precis du calcul differentiel, les exercices oraux des concours d'entree
aux Grandes Ecoles scientifiques.

58. La discussion des appendices 2 et 3 du « Discours » illustre clairement le Statut des
emprunts theoriques au cours d'un tel exercice.
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« Il ne faut pas attribuer A notre arbre encyclopedique plus d'avantage
que nous ne pretendons lui en donner. L'usage des divisions generales est
de rassembler un fort grand nombre d'objets : mais il ne faut pas croire
qu'il puisse suppleer ä 1'etude de ces objets memes. C'est une espece de
denombrement des connaissances qu'on peut acquerir ; denombrement
frivole pour qui voudrait s'en contenter, utile pour qui desire aller plus
loin. [...I Ce qu'il ne faut point oublier surtout, en considerant notre sys-
teme figure, c'est que l'ordre encyclopedique qu'il presente est tres diffe-
rent de l'ordre genealogique des operations de 1'esprit ; que les sciences
qui s'occupent des titres generaux ne sont utiles qu'autant qu'elles menent
ä celles dont les titres particuliers sont ('objet; qu'il n'y a veritablement
que ces titres particuliers qui existent, et que si notre esprit a cree les titres
generaux, 9'a ete pour pouvoir etudier plus facilement l'une apres I'autre
les proprietes qui par leur nature existent A la fois dans une meme sub-
stance, et qui ne peuvent physiquement We separees » 59 .

La lecture du « systeme figure » peut donc nous aider ä comprendre
comment d'Alembert et le jeune Condorcet peuvent penser d'even-
tuelles analogies entre la geometrie, la mecanique, la jurisprudence,
1'economie ou la medecine 60 • Mais cela demande d'operer une lecture
pour ainsi dire ethnographique du tableau, et de nous metier des asso-
ciations d'idees que suggere I'histoire des sciences ou de la philoso-
phie. Pour ce faire, nous allons souligner plusieurs jeux d'oppositions
constitutifs du systeme et manifestees dans ses commentaires, faisant
l'hypothese qu'ils sont la marque d'un Sens de ('orientation savant.

La division des connaissances selon « histoire-science-poesie » est
la cle generatrice du systeme. Elle trouve sa justification dans le
constat de son analogie avec la division des facultes de 1'entendement
« memoire-raison-imagination » :

« Ou [bien] 1'entendement fait un denombrement pur et simple de ses per-
ceptions par Ia memoire ; ou il les examine, les compare, et les digere par
Ia Raison; ou il se plait ä les imiter et ä les contrefaire par l'imagination.
D'oü rbsulte une distribution generale de la connaissance humaine, qui
parait assez bien fondee, en histoire qui se rapporte ä la memoire, en philo-
sophie qui emane de la raison, et en poesie qui nait de ('imagination » 6!.

59. Extrait du dernier paragraphe de la premiere partie du « Discours ».
60. J.-Cl. PERROT, art. cit. supra n. 45, montre l'importance du raisonnement analogi-

que dans 1'cpistemologie en vigueur parmi le cercle savant oü on retrouve d'Alembert,
Turgot et Condorcet. Pour cela, il s'appuie sur l'article « Etymologie » de I' Encyclopedic,
redige par TURGOT.

61. Debut de I'appendice 1, les soulignes sont dans ('original.
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Cette division dans le vocabulaire nous apparait aujourd'hui
comme une abstraction epistemologique, doublee d'une hypothese
anthropologique 62 . Elle comporte la definition de modeles intellec-
tuels souvent cites par d'Alembert : 1'erudit, le philosophe, le  bei
esprit.

Un second scheme engendre les divisions du rang suivant du
tableau, c'est la triade « Dieu- Homme-Nature », appliquee ä 1'his-
toire, comme ä la philosophie, et essayee sur la poesie. Partant de lä,
et suivant les branches de l'arbre, les principes de division sont diffe-
rents dans chaque cas. En histoire naturelle, la cle de construction
oppose les regularites de is Nature, ses aberrations, et les usages qui
en sont faits. L'histoire civile est subdivisee tres differemment, marque
d'un ethnocentrisme philosophique, que d'Alembert justifie en citant
Bacon 63 , mais qui laisse entrevoir une tension proprement politique :

« L'histoire de l'homme a pour objet, ou ses actions, ou ses connais-
sances ; et eile est par consequent civile ou litteraire, c'est-ä-dire se par-
tage entre les grandes nations et les grands genies, entre les rois et les gens
de lettres, entre les conquerants et les philosophes » 64 •

Si les sciences de la Nature sont classees selon leur degre de genera-
lisation, celles qui traitent de l'homme s'opposent comme les modeles
de la logique et de la morale. L'art de penser entre dans la premiere
categorie ; c'est ici que l'analyse trouve sa place et non parmi les
sciences mathematiques ou physiques 65 . Notons les scrupules que
d'Alembert eprouve pour definir la morale, tiraille entre les traditions
savantes et les nouveautes scientifiques :

« La morale, dont nous avons fait Ia seconde partie de Ia Science de
l'homme, est ou generale ou particuliere. Celle-ei se distribue en jurispru-
dence naturelle, economique et politique. La jurisprudence naturelle est la

62. Les interpretations en termes d'epistemologie ou d'anthropologie sont ici, bien sür,
toutes deux anachroniques : d'Alembert propose un classement, un denombrement, ä
ranger dans I' « histoire », et non pas dans la « science » ou Ia « philosophie ».

63. Dans l'appendice 1 : « Le chancelier Bacon a donc raison de dire, dans son admira-
ble ouvrage De dignitate et augmento scientiarum, que 1'histoire du monde, sans l'histoire
des savants, c'est Ia statue dc Polypheme ä qui on a arrache 1'ceil. »

64. Extrait de la premiere partie.
65. Souvent les travaux de Condorcet et de Laplace, qu'on classerait aujourd'hui dans

la demographic, sont analyses comme les produits d'une « physique sociale ». Cet angle
d'approche, marque par ('oeuvre de Quetelet, est anachronique pour la fin de l'Ancien
Regime, car il s'agit de mettre en oeuvre un art de penser et non de decalquer une techni-
que scientifique. La distinction est tres claire dans 1'esprit de Condorcet qui stigmatise
cette seconde demarche par I'insulte « physicaille », notamment quand il critique Borda
(c'est P. Bourdieu qui a attire notre attention sur cet anachronisme).
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Science des devoirs de l'homme seul ; l'economique, la science des devoirs
de l'homme en famille ; la politique, celle des devoirs de l'homme en
societe. Mais la morale serait incomplete, si ces traites n'etaient precedes
de celui de la realize du bien et du mal moral; de la necessite de remplir ses
devoirs, d'être bon, juste, vertueux, etc., c'est l'objet de la morale generale.

Si I'on considere que les societes ne sont pas moins obligees d'être ver-
tueuses que les particuliers, on verra naitre les devoirs des societes, qu'on
pourrait appeler jurisprudence naturelle d'une societe ; economique d'une
societb ; commerce interieur, exterieur, de terre et de mer; et politique d'une
societe » 66

Cette lecture du « systeme figure »‚ qui respecte ce que nous pou-
vons reconstruire comme les criteres de son auteur, fait comprendre la
difficulte A laquelle sera confronte Condorcet des lors qu'il cherchera
ä poser explicitement le probleme de 1'application de I'analyse A des
objets relevant traditionnellement de la jurisprudence, matiere legi-
time du calcul de probabilites depuis que sont connus les travaux de
Nicolas Bernoulli dont Condorcet preparera un temps la publication
en frangais. Cependant, en economic politique et jusqu'en 1776, il
manque de scrupule metaphysique comme le montre le paragraphe 5
du texte reproduit en annexe. La comparaison de l'attention qu'il
porte A la specificite de ces deux savoirs peut etre interpretee comme
1'empreinte de I'academisme geometrique : la jurisprudence merite ä
ses yeux un traitement analytique car les tensions sont fortes parmi les
mathematiciens europeens des qu'il est question de probabilites, alors
que l'economie ne demande que la clarification de ses enonces,
conviction probablement entretenue par la frequentation de Turgot.
Son experience politique transformera radicalement cetie approche
des 1776. Pour l'heure, Condorcet tente de se debattre au sein du
« systeme raisonne », et nous pouvons en chercher les traces pour
interpreter les variations entre d'Alembert et son disciple. En effet, les
tableaux manuscrits traces par Condorcet, ceux que nous mention-
nions plus haut, concretisent A la fois l'influence de d'Alembert et la
mesure dans laquelle Condorcet s'en demarque. Avant de les interpre-
ter, precisons que ces brouillons livrent des tentatives de classements
des sciences. Si leur mode de construction les rend comparables ä
l'appendice du « Discours preliminaire », leurs motifs les differen-
cient clairement : la large diffusion du « systeme raisonne » et sa justi-
fication comme cle de lecture de I'Encyclopedie en font une piece sus-
ceptible d'affronter directement une critique collective, tandis que les
brouillons de Condorcet sont reserves ä un usage prive dont 1'exigence

66. Extrait de l'appendice I du « Discours »‚ les soulignCs sont dans ('original.
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TABLEAU No 2 : « Division des Sciences »
(source : manuscrit par Condorcet, Bibliotheque de l'Institut, ms. 865,
f. 217 recto) :
« Sciences oü l'on a point encore applique le calcul

[Anat] [Miner], Histoire naturelle, Ses branches [histoire des corps terrestres], histoire
des mindraux, des [animaux] vCgetaux, des animaux, histoire met@orologique ; Phisi-
que experimentale ; Chimie. »

« [Sciences] Sciences de la grandeur et ses applications
science abstraite de la grandeur, appliquee ä 1'etendue, [science des faits astronomi-
ques], [appliquee A I'astronomie], [Astronom] ; appliquee aux corps mobiles, Theorie
des mouvements abstraits, principes de mccanique, applications, solides & fluides; ä
I'astronomie, Pratique, Theorique ; au l'optique, pratique, Theorique ; ä 1'acoustique,
pratique, Theorique ; ä la Theorie des fleuves, A celle des vents. »
(Les expressions entre crochets dans cette transcription correspondent aux mots biffCs
par Condorcet sur son manuscrit photographic ci-dessus.)
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de coherence est plus faible, leur contröle collectif n'etant opere que
par la mediation de la diffusion eventuelle des textes dont ils sont
l'ebauche.

Le tableau de la « division des sciences » (cf. tableau no 2, p. 59)
livre par ses ratures le detail de 1'exercice de formulation dont la logi-
que peut titre reconstruite si on rappelle son usage. Trace au moment
de la redaction des Eloges des Academiciens... (1772), c'est une tenta-
tive de combinaison du « systeme raisonne » de d'Alembert et de la
division des sciences en vigueur ä I'Academie. Celle -ei est concretisee
par les sections des comptes rendus de l'Histoire de I'Academie royale
des sciences ä la charge du secretaire perpetuel, que Condorcet ambi-
tionne de suppleer, pousse par d'Alembert. Mieux que par les tables
des matieres des volumes de l'Histoire, dont aucune ne balaye comple-
tement 1'ensemble des disciplines, ce canon academique est concretise
par une page calligraphiee par un copiste trouvee parmi des brouil-
Ions de comptes rendus ulterieurs de Condorcet 67 , I' « Ordre des
Sciences dans I'Histoire de l'Academie » que nous reproduisons dans
le tableau no 4 (cf. p. 62).

Le second manuscrit illustre moins l'influence de d'Alembert que
les preoccupations propres ä Condorcet. Il s'agit des divisions des
mathematiques (cf. tableau no 3, p. 61) dont la construction graphique
est tres proche de celle de la branche « sciences de la nature» du
« systeme raisonne ». L'opposition premiere entre mathematique et
physique, la hierarchie selon le degre de generalisation sont conser-
vees. Pourtant, les ecarts des deux tableaux revelent deux efforts. Le
premier vise ä integrer dans le partage des sciences la premiere divi-
sion de l'histoire naturelle du « systeme figure » (regularite-aberra-
tions-usage), c'est le principe de construction des branches de troi-
sieme rang. Le second conduit ä une esquisse de mise en perspective
de la mesure (qui induit la quantite), de la regularite naturelle et de
1'utilite, branches de quatrieme rang. Comme la coherence d'un tel
tableau repose sur la mise ä 1'epreuve qu'il occasionne, notons que,
d'un point de vue strictement logique, il y a ici un recoupement des
categories des troisieme et quatrieme rangs. Pourtant, il autorise l'inte-
gration de la « science des rapports moraux et politiques ». Cette ten-
sion suggere donc que I'objet de cet exercice etait precisement cette
integration.

67. Ms. 875, f. 10. Sa presence n'y est pas surprenante, car les comptes rendus seront
abandonnes des le volume de l'annee 1783 (publie en 1786) alors que Condorcet les avail
ä sa charge.
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TABLEAU No 3 : Une tentative de division des mathematiques
(source : manuscrit par Condorcet, Bibliothbque de I'Institut, ms. 883, f. 214
verso) :

o Mathematiques
proprement dices

Science de la grandeur : Sciences de la grandeur en general, Science des nombres.
art de mesurer : Science de I'etendue, repos, mouvement.

Phisiques
Science de la nature : mesure de la nature en repos, Loix de la nature, explication des
Phenomenes et conjectures des causes.
Science de la nature employee : Science des rapports moraux ou Politiques, Science de
l'usage des Corps. »
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Cliche Jean Dubout

TABLEAU No 4
(source : papiers de Condorcet, Bibliotheque de l'Institut, ms. 875, f. 10 recto)

Disciple s'appropriant par des tentatives d'explicitations systemati-
ques la methode que son maitre veut concevoir comme un savoir-faire,
Condorcet s'exerce sur la coherence du « systeme figure » en y impor-
tant ses preoccupations intimes. Ii s'aventure dans la marge induite
par les routines de la pratique accomplie de ('analyse en geometrie,
d'une generation ä I'autre. Nous avons pris le temps de detailler cette
conception precoce de l'analyse pour Condorcet : elle est en effet
ancree sur sa pratique de savant dont 1'exercice ne 1'engage que dans
un milieu extremement restreint et assez autonome, elle est aussi le
fondement de sa reflexion ulterieure. Il est regrettable qu'elle n'ait pas
ete convenablement etudiee ä ce jour, peut -eire l'histoire des idees dis-
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loque-t-eile souvent la coherence qu'une demarche d'histoire sociale
restitue plus scrupuleusement pour autant qu'elle reste attachee ä
decrire les täches concretes plutöt que des geneses intellectuelles
hypothetiques.

Par une serie d'operations de reconstitution analogues ä celles qui
viennent d'être presentees, c'est-ä-dire fondee sur la mise en relation
de textes de Condorcet avec les milieux eventuellement restreints pour
lesquels ces fragments ont pu trouver leur pertinence, nous pourrions
restituer assez precisement les differentes etapes de la formulation,
par Condorcet, d'une conception de l'usage systematique de la
methode analytique dans les sciences morales. Un tel programme
impose de montrer les tensions qui ont accompagne la discussion du
paradoxe de Saint-Petersbourg parmi les geometres europeens, de
teile sorte que soient rendues les positions prises ä ce sujet par
d'Alembert, Laplace et Condorcet. Il conviendrait aussi de faire la
part de l'influence que Turgot a pu exercer sur les conceptions meta-
physiques de Condorcet, quand le geometre assistait le ministre bien
sür, mais aussi des les premiers temps de leurs echanges savants 68 .

Une fois ces deux premiers points acquis, il nous semble possible de
montrer la consistance de la conception analytique du disciple de
d'Alembert. Si eile nous parait bien etablie, disons, des 1780, eile ne
suffit pas ä rendre compte du contenu des publications ulterieures.
Ainsi le memoire sur le calcul des probabilites publie en six sections
dans les volumes de l'Academie des sciences impose, pour eire com-
pris, la reconstitution des questions canoniques auxquelles Condorcet
cherche ä repondre pour justifier une approche nouvelle dans ce
domaine. Les comptes rendus des memoires d'analyse, parus dans les
memes volumes, nous semblent aussi devoir faire l'objet d'une etude
particuliere car ils sont, pour le secretaire de I'Academie, l'occasion de
mettre en oeuvre le partage des sciences que comporte la notion de
1'analyse qu'il s'est forgee ; ä cette fin, une peinture des tensions inter-
nes de l'Academie serait necessaire.

C'est ä ce prix qu'on peut aborder 1'etude de 1'Essai sur 1 application
de 1'analyse ä la probabilite des decisions rendues ä la pluralite des voix
(1785) ; Condorcet y expose, en effet, ses conceptions probabilistes
au-dehors du cercle strict des geometres ou de celui des intimes ; cela
le conduira, par exemple, ä critiquer Buffon dans son discours preli-
minaire, chose inutile dans les publications anterieures. Ceux des
textes de Condorcet que les circonstances politiques motivent assez

68. Cf. le texte de J.-Cl. Perrot dans ce numero.
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directement demandent un traitement plus complexe car, pour reiterer
le meme raisonnement, 1'espace de pertinence de ces publications est
bien plus vaste et tout A fait changeant des 1787. Ce programme, nous
nous proposons de le remplir dans une prochaine publication.

Eric BRIAN,

Maison des sciences de l'homme.



ANNEXE : « SUR LE SENS DU MOT ANALYSE EN GEOMETRIE »

(source : manuscrits de Condorcet deposes A I'Institut,
ms. 873, ff. 224-227)

Ce manuscrit, que nous citons largement, nous semble illustrer de
plusieurs manieres notre reconstitution. En premier lieu, nous l'inter-
pretons comme un essai de formulation de la m6thode auquel souscrit
Condorcet, motive par la publication de 1' « Art de penser » de
Condillac oü est proposee une definition concurrente du mot analyse :
il s'agit donc de la mise au point d'un jeune geometre. Mais c'est aussi
un essai de vulgarisation riche d'informations (voir § 3) sur la maniere
de faire propre A 1' « analyse moderne » qui a clairement la preference
de l'auteur (voir § 2, 30 ; notons que les exemples proposes sont tires
de la geometrie elementaire, tres eloignee du calcul differentiel). C'est
encore un exemple de raisonnement analytique qui est donne par la
construction methodique du texte, surtout dans les trois premiers
paragraphes transcrits : Condorcet met en oeuvre sa maniere analyti-
que sur le sens du mot analyse. Enfin, par l'enchainement du § 4 au
§ 8 qui conduit A une impasse de raisonnement, c'est une tentative
imparfaite qu'on peut suivre mot A mot, passant d'une proposition ä la
suivante en en prenant les termes au pied de la lettre, pour compren-
dre la pratique que Condorcet cherche A formuler. Or, comme il s'agit
precisement d'une pratique, 1'essai tourne court pris dans un piege
logique qui s'ouvre au § 7 et se referme au § 8.

Les passages notes ici § 3 et § 5 laissent supposer une date de
redaction situee entre la parution des Cours d'etudes (1775) de
Condillac et la chute du ministere Turgot (mai 1776), le ton assure
sur lequel sont mentionnees les questions de politique economique
en est un bon indicateur. I1 nous semble que le fragment ms. 883,
ff. 207-208, que nous avons repris dans le corps de cet article, est plus
ancien : le style est alors plus metaphysique, analogue ä celui du
manuscrit de 1772 mentionne par Baker et Crepel. Precisons enfin
qu'en 1775 Condorcet assiste Turgot notamment comme Inspecteur
des Monnaies.
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Granger suppose une filiation de la notion d'analyse chez Condillac
ä la conception homonyme de Condorcet (La Mathematique sociale...,
op. cit. supra n. 7, p. 38-39). C'est en contradiction explicite avec les
vingt dernieres lignes du feuillet 225 verso, ici § 3. Baker (Condorcet...,
op. cit. supra n. 12, p. 117) restitue mieux le desaccord entre Condorcet
et Condillac. Il I'interprete dans un registre d'histoire de la philoso-
phie en ne pretant pas attention ä la pratique mathematique de
Condorcet. Aussi peut -il titer les § 7 et § 8 sans noter la tension entre
une methode savante, avant tout pratique, et ['effet de coherence
induit par la redaction du fragment, ce que nous avons qualifie de
piege logique.

Les crochets signaleront les coupures (des exemples pour 1'essen-
tiel) ou les ajouts. Il s'agit d'un manuscrit corrige de la main de
l'auteur, nous avons respecte les annotations. Pour simplifier la lec-
ture, l'orthographe originale n'a pas ete conservee. Les soulignes sont
dans [e manuscrit.

[§ 1] — « Dans les acceptions les plus courantes, on entend par analyse
[en geometrie] la methode par laquelle on cherche une verite inconnue, et
par synthese celle par laquelle on demontre une verite connue. En general
les deux methodes ne different que par 1'enonce [...1. Jusqu'ici on voit peu
de motifs de preference entre les deux methodes. Aussi les a-t-on
employees indistinctement l'une et l'autre en observant seulement de pre-
ferer la synthese lorsque I'enonce du theoreme paraissait plus piquant ou
plus precis que celui du probleme [...]. »

Condorcet donne ensuite plusieurs exemples en soulignant 1'effet
de clarte ou d'obscurite induit par la formulation synthetique ou ana-
lytique d'un enonce. Il esquisse une genese du mot, pour degager plu-
sieurs sens attribues ä des époques differentes.

[§ 2] — « Voici done quatre sens dans lesquels on a pris les noms d'ana-
lyse et de synthese comme opposes [:j
10 Analyse en enongant la question seule dans le titre [«] trouver la
somme des trois angles d'un triangle [»].
Synthese en enongant la solution dans le titre [«] les trois angles d'un
triangle sont egaux ä deux [angles] droits [»].
20 Synthese composition ou combinaison des verites connues d'oü resulte
une verite qu'on voulait prouver.
Analyse decomposition exposition d'une construction de laquelle il resulte
qu'on obtient une quantite cherchee.
30 Analyse moderne oü la methode de construire ou de resoudre un pro-
bleme est developpee.
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Synthese ou analyse ancienne oü l'on suppose la solution trouvee et oü
l'on prouve par demonstration qu'elle est bonne.
40 Analyse algebre.
Synthese geometrie [...] »

Partant de cette decomposition, et apres un exemple, il critique fero-
cement Condillac.

[§ 3] — « D'apres ces notions, on peut apprecier tout ce que M. ]'abbe de
Condillac dit sur les geometres franrais et s'il a pris le mot analyse dans le
sens ordinaire des geometres [:]
10 L'analyse moderne est due principalement ä Descartes, geometre fran-
cais, et tous les geometres francais depuis ce temps ont suivi cette route, la
geometrie de Fermat, de Roberval, de Pascal etaient une veritable analyse.
2° Newton et les geometres anglais ont seuls paru preferer la synthese.
3o Sous ce point de vue rien ne distingue M. Euler et de la Grange des
autres geometres de ]'Europe non anglaise. Ainsi M. ]'abbe de Condillac
se serait trompe sur ce fait.
4° S'il emploie le mot analyse dans le sens ordinaire et metaphysicien, il
est impossible de savoir ce que l'auteur [Condillac] a voulu dire dans cette
partie de son ouvrage. Son jugement est d'autant plus extraordinaire que
la seconde partie des Elements de M. Euler qu'il cite comme un modele
d'analyse est un des ouvrages de mathematiques les plus eloignes de la
methode que l'auteur de la logique [Condillac] appelle analytique, quant
aux additions de M. de la Grange qu'il loue, elles sont absolument inintel-
ligibles pour lui. »

Une fois ce compte regle, Condorcet distingue decomposition ana-
lytique et recherche de la verite pour en venir A ('illustration de ]'ana-
lyse geometrique.

[§ 4] — « Nous terminerons cette explication par des reflexions sur le sens
du mot analyse suivant les metaphysiciens. Analyse signifie decomposi-
tion d'un tout en ses parties, methode analytique signifie egalement la
methode de separer un tout en ses parties et la methode de decouvrir la
verite. Ces deux sens sont differents et appartiennent ä toutes les sciences.
Dans un grand nombre de questions de metaphysique, de morale, de poli-
tique, ]'analyse des idees est la meme chose que la methode de rechercher
la verite, parce que les verites sont si simples qu'elles n'ont besoin que
d'être exposees. »
[§ 5] — « Par exemple, pour juger d'une operation de finance sur les mon-
naies, d'une loi prohibitive de commerce, il suffira presque toujours
d'avoir analyse les idees pour en voir d'un Beul coup d'a;il ou les avan-
tages ou les inconvenients. Il [en] est de meme de beaucoup de proposi-
tions de la geometrie elementaire qui ne sont presque que des definitions
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ou les consequences immediates de ces definitions. De meme en chimie, il
y a un grand nombre de verites que la decomposition des corps fait recon-
naitre, mais on ne peut pas dire en general que la methode de faire une
decouverte et I'analyse des idees dans les sciences abstraites soft une Beule
et meme chose.
II est clair que cette analyse est necessaire, mais il est clair aussi qu'elle ne
suffit point [... un exemple suit]. »
[§ 6] — « L'analyse geometrique comme methode d'invention, consiste
donc moins ä analyser les idees contenues dans la question proposee, qu'ä
chercher dans toutes les combinaisons possibles de ces idees, celle qui fait
connaitre ('objet que Pon cherche. Quand je veux chercher quelle est la
somme des trois angles d'un triangle ou prouver qu'ils sont egaux ä deux
[angles] droits, ('analyse des idees contenues dans la question me montre
que je dois chercher ä placer dans une meme ligne trois angles egaux ä
ceux du triangle et je cherche ensuite comment je pourrai arranger ces
trois angles sur une meme ligne. Et c'est particulierement dans cette der-
niere operation que consiste la methode de decouvrir [... un second exem-
ple suit]. »
[§ 7] — « Si on demande en quoi consiste ensuite cette methode analyti-
que, nous dirons qu'elle est precisement la meme que celle par laquelle on
joue une partie d'echecs excepte qu'aux echecs le nombre des combinai-
sons de coups est fini et qu'[il] est infini dans un probleme puisque
aucune combinaison possible de ligne nest exclue. En effet, que fait-on
en jouant aux echecs, on n'analyse pas pour chaque coup toutes les com-
binaisons possibles. Mais on cherche Gelles qui peuvent en un, deux, trois,
quatre coups, selon qu'on a la tete plus ou moins forte, produire un tel ou
tel effet. De meme dans la geometrie, selon qu'on a la tete plus ou moins
forte, on cherche quelle combinaison d'idees plus ou moins compliquee
ramene une question proposee ä des propositions déjà connues. »
[§ 8] — « Si par l'analyse complete d'une idee on entend la suite mbthodi-
que de toutes les combinaisons possibles des Wes simples qu'elle ren-
ferme, [eile] ferait sans * trouver infailliblement les verites cherchees. Mais
dans cc sens une analyse complete est impossible, ou rigoureusement
dans les problbmes de gbometrie, ou moralement, comme dans le jeu
d'echecs ou les problemes de combinaisons [i.e. combinatoire] ; mais c'est
alors donner au mot analyse dans le sens [oü] il signifie decomposition
d'idees, un sens plus etendu qu'il ne doit I'avoir, puisqu'il en resulterait
que [...] personne ne pourrait jamais faire l'analyse d'aucune idee [la der-
niere proposition a ete ajoutee ä la relecture]. »

* Le mot « sans » figure dans l'original (cf. ms. 873) ; il est certainement le fruit d'une
transcription imparfaite du copiste.


