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fait chair.
A propos des mythes
et des techniques
biologiques

Mots-clés:
techniques rraditionnelles
et contemporalnes,
orSan tsmes,
machines, auronomie,
génre générrque.

Summarl -One of theftndamental bistorical matations of the history of tecbniques is itt
interconnection u.'itb tbat ofnodzrn science bare\ 500 yars ago. Traditional techniquet dir
appeared or u'ere entirely reuolutionized; the traditiona/ tubnical uafts uere obliged to tahe
part in a mluemeflt u,bote logic u.,at based 0n, nmlng other tbings, tpecialized tath: and an
znlinited political and economic expantion.

.bich preten'es itt
ltods and concep-

on of nodern in-
rcience and tecb-

ntqileJ

$mJ.

Résumé - L'une des mutarions fondamentales de I'histoire des techniques est marquée
par leur iotercoonexion, il y a cinq cents ans à perne, avec les sciences modernes. Les
rechniques rraditionnelles ou bien ont disparu, ou bien onr éré toralemenr remaniées.

La réflexion sur l'autonomie des techniques fait arors surgir un aurrc aspccr trop sou-
vent méconnu: l'étroire parencé, sans. doute bren plus pÀfonde qu'on n. l. ,oupçun-
narr, entre les techniques er les organismes vivanri.

* 8HË.1S, 54, Bd Raspail, t500G parit
E-nail : tiboncor@ebess.fr
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RÉCITS MYTHIQUES ET SILENCE

DES PHILOSOPHES(1)

En cette ûn de siècle, I'actualité du mythe s'impose avec inststance,

surtout dans le contexte des nouvelles maîtrises obtenues par les tech-

niq insouPçon-

nés : le silence

des ou relevant

cies nant à Pro-

nière surprenant si l'on veut bien se rappeler quelques points

Mythe, cinéma et techniques biologiques:
I'exemple de Blade Runner

Dès sa sortie en France, le film Blade Runnet(J) fut classé par les crr-

-'' 

c" ,-u^il reprend des élémencs d un arrrclc paru àans lt revue Quaderni

n' 26, ité 1995

renre de lâ melrre eo (ruvfe-
(r) Le scénario érarr riré du K Dick Do andrattls drunt of eler-

t'i. ,aô', i"T"rrg.-p"r"-",i r pf icurs fois en français dont une fois

sous tc rirre Blade Runner aux Lrbre, Paris, 1976) Lc réalisareur

en ltair Ridley Scott er l'acreur son Iord
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M. TIBON.CORNILLOT

la voie des senriments et des désirs. Pour toures ces raisons, les répli-
quants sont interdits de séjour sur rerre, condamnés à rravailler dans res

colonies spatiales. Par mesure de sécuriré, leur durée de vie, programmée
dès leur fabrication, ne peut dépasser six ans. C'est dans ce conrexre que
se met en place la trame du récit rapporté par ce film (qu'on se gardera
de dévoiler).

Ce film ne se situe pas dans le domaine de I'exotisme extra-terresrrc.
En effet le scénar et les in-
trigues présentées ut se joue
dans le contexte r entend
E.T.A. Hoffmann sir uar ion

pofalnes.

Il est drfûcile de saisir tous les fils inrerprératifs quc I'on oeur dérou_
ler à partr d'un récir myrhique dans Ia àesure oit celui_c, rassemble

---:.-ral Sur.le rhème de I'inquiéranre êrrangeré (dat Untæinhthe), nous rcovovons à
norre arrjcfe paru dans la rcyue Tapqtt n" 5.r de lr)94, pp i_i18, sors li r,trc
" /ruromares er chrmeres _ Le prophère et I analyste: pour une relccrure hoffman_
nienne de Freud "
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A pR1pos DES MYTHES Er rEcHNlgp!! ]!e!4ç!9lr!;

dans un système dynamique des symboles, des archérypes, des schèmes

qu'il présente dans le fil d'un discours qui est langage. Mais o Ia safulane
dr mythe ne rc troaue ù dans le sryle, ni dttns le mode de narralion, ni dans la

ryntaxe; elle e dans I'hutoire qat j e raclntée. Le nytbe ul langage na* m
langege qri traaaille à tn niaear lrù élné, et où h rcns paruient, i I'on peut

dire, à décoller dtt t'ondenent linyristique :ur leqrtel il a nmmenÉ par rorter,
(Levi-Stauss, 1958, p. 232). Le filn Blade Runner se sirue au centre de la

rrame qui constitue le récit myrhique et remplit son double rôle, décrire

I'actualité la plus brûlante et renvoyer à un pæsé fondamental.

Mythes et techniques traditionnelles :

quelques constantes

Les mythes d'origine des techniques révèlenr une première "vériré"
sur laquelle la paléonrologie s'est foodée. lancienneté des techniques esr

considèrable (comment oublier gue les premiers outils sont dâtés de cinq

mrllions d'années). [^a diversiré de leurs manifestations est si grande que

Ils sont touc d'abord la marque de la puissance de I'homme sur son

environnemenr, puissance fondée le plus souvent sut la ruse (Détienne et

Vernanc, 1974). Certe puissance technique des hommes doit du reste

être lue dans son ambivalence. Ainsi par exemple, les forgerons, Ies al-
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M, TIBON-CORNILLOT

techniciens. Telle esr peut-être Ia parenré la plus profonde enrre I'homme
(par exrension, cous les êrres vivanrs) avec les objers techniques: ces deux
lignées sonr le produit d'un acre de fabrication. Certe parenré ne s'arrête
pas là: de nombreuses mythologies insisrenr sur le fait que le vivant, le
vivanr humain particulièrement, est le modèle inirial de tout objer tech-
nique et élargissent donc les propriérés des êtres vivants aux objets tech-
niques eux-mêmes. Dans cerraines conditions, oubli orgueilleux par
I'homme des origines surhumarnes de ses pouvoirs rechniques, impru-
dences liées à des rransgressions de tabous, Ies objers rechniques s'ani-
menr et deviennenr vlvants. C'esr cette intuition que l'on retrouve dans
le chème juif du Golem (Meyrinck, 1969). Le Golem en effet esr cette fi-
gure d'argile qu'anime un alphaber cabalistique, donr la force inouie et
non conrrôlée se retourne contre ses créareurs. Limportance du thème du
Golem trent dans le fair qu'une correspondance s établit entre les lertres,
leur combinaroire er I'organisarion de la marière contenant en quek;ue
sorte en germe ce que le langage codé animera en elle.

Les myrhes traditionnels srruent dooc les techniques, les gesres rech-
niques du fabricateur, les objers technrques eux-mêmes au cenrre straté-
gique de leur récrr, celui de I'origine des hommes er du monde. o L'bono
tethnicat " fut d'abord lui-même être fabriqué par le ou les dieux, er le

peuvenr sanimer. Ces conclusions appellent une remarque: il n'est pas
possible dans ce conrexre de marquer des frontières nectei enrre le vivant

dimension trans-
n. En ce sens, les

yrhrque en parle
eqt s est matnte_
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A pR}P)s DES MYTHES nr TTCHNQUÛS B|jL)GIQUN

nue jusqu'à maintenant mais s'est renforcée de façon remarquable. Com-

ment faut-il comprendre cette réactualisation si puissante des discours

mythiques à propos des techniques ? Il faut pour cela revenir aux dis-

cours philosophiques et à la source de leurs évidentes faiblesses.

I ar r ogance philosophique :

le rejet des savoir-fafte techniques

Dès sa naissance à Athènes, la pensée philosophique se fonde en tant

que u Oerlpto, qui s'oppose aux pratiques techniques, celles des artisans;

cerre opposition recouvre aussi celle du libéral et du servile oChez Aris-

tote, la biérarcbie du libéral et dt seraile, de la tbéorie et de la politique, de la

nature etr de l'art ut parallèle à une hiérarcbie économiqae u politiqte, la hié-

rarchie dans la cité, de l'homme libre et det esclaues, (Ganguilhem, 1!80).

Cette vision du monde et des processus de connaissance ne va pas préci-

sément dans le sens d'une autonomie des techniques, mais bien plutôt de

Ieur subordination sans qu'il soit du resce possible de savoir si " c'est la
conception grecqile de la dignité de la science qui engendre le mépris de la ncb-

nique eî par ruite l'indigence des inuenteurs,,, ot bien l'ahence d'inuentions tecb-

niques qui se traduit par la conception de l'éninente dignité d'une science pure-

ment sprîcalatiue, dlan sauoir contemplatif u dûintérusé?, (Ganguilhem,

1980). Le contexte initial dans lequel se met en place la pensée philoso-

phique n'atrribue pas de valeur spécifique aux savoir-faire techniques ; il
ne faut donc pas s'étonner de l'absence d'une pensée philosophique co-

hérente à propos des techniques. Peut-être faut-il localiser encore plus

profondément les origines de cette opacité du fait technique au travail

philosophique. Celui-ci dès l'origine s'est enraciné dans le langage à I'in-
tersection du signe, de l'être et de la valeur. Lhomme est Ie vivanc par-

lant, c'est ainsi que le définit Ie philosophe. Ainsi s'affirme dès le début

le primat de la vision er de la langue. Mais ce ne sont pas là précisément

les milieux d'expression de I'activité rechnique. Celle-ci est d'abord opé-

racoire, active, de I'ordre du savoir-faire;elle n'est pas non plus liée au

en même temps une question centrale posée à la philosophie.

Un tel contexte, si rapidement évoqué, permet de mieux comprendre

la vivacrté des préjugés encore présents dans certains milieux scienti-

-ol 

6., ,1r;mes sonr développés par M. Dérienne erJ -P. Vernant dans leur ou-

vrage ( Its ruses dz l'intelligence, ta nltis dzs grecs "' 1978'
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M. TIBON.CORNILLOT

fiques à l'égard de l'activité rechnique. Les sciences modernes sonr res-
tées longtemps rrès proches du proyet logo-théorique de la philosophie:
elles sonr nées en elle et leurs cheminements furent longtemps les

mêmes. Commenr s'étonner d'y tetrouver une posrrion analogue: o /e,r

techniquet, seruanles des stiences dans Ie neilleur du cat, Édùtet à la tecbnalo-
gie dans le pire,.ll ne s'agit pas seulemenr d'un phénomène superficiel
mais d'une situation .schizoide', rrès développée en France qui, d'une
paft, dévalue de bien des manières les savorr-faire techniques aussi bien
dans l'organisation des enseignements que dans Ientreprise, et plus gc-
néralemenr dans les discours dominanrs qur réduisent les technioues au
rôle de sciences appliquées ou de rechoolôgies(6) et d'autre paft, recon-
naîr leur omniprésence et leur importance.

Cetre rnterprération des rapports entre les techniques(7) er les
sciences qui fait des premières les servantes des sciences, n'esr plus ac-
ceprable car elle ne résiste pas à Ianalyse des rapports réels sé jouanr
entre ces deux pôles, que ce soir dans l'enrreprise, dans les laboraroires
ou dans I'enseignement Drsons de suite avanr d'aller plus loin que ce u

déni " des techniques a joué er loue encore un rôle politique er social en
rabattant I'acrivité rechnique du côté des exécucants, ouvriers, contre-
maîrres, ou vers les éléments les moins udoués, au sein de I'enseisne-
ment. En un mot, ce discours dominant joue encore un rôlc dans le sys-
tème de reproducrion sociale de norre pays, mais la drffusion des
informarions, la concurrence internationale oblieenr à des remises en
question. Il faut se mesurer à dc redoutables àdversaires indusrriels,
scienritques et techniques dont I'efficaciré er la créarivité reposenr, enrre
autres, sur des conceptions bien différences des rapporrs entre les
scienccs, les techniques et I'indusrrie comme c'esr le cis cn Allemagnc,
aux Erats-Unis ou au laoon(à/

. .16). 
Le suffixe " Oecrrplo " désigne rradirionnellement le caracrère scicnritclue

de la discipLrne. Il ne s'agit pas d'cnramer unc baraille de vocabuLaire conrre l,cm_
ploi du tcrme " rechnologie " mais de srgnaler la connoration qu'accompagne rn-
conscremmenr son urilisacion rrès fréqucnre.

. 
(7) Ce terme désigne de façon encorc rrès généralc les ourils, lcs gesres, les pro-
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A PROPOS DES MYTHES ET TEC

ENTR-E LA PUISSANCE CONFUSE DES MYTHES ET
LA FAIBLESSE DES DISCOURS PHILOSOPHIQUES:
ÉrÉurNrs pouR UNE ÉvALUATIoN cRITIQUE
DES TECHNIQUES BIOLOGIQUES CONTEMPORAINES

Linterprération phrlosophique dominanre à propos des techniques
(les objeri, les pratiques techniques) esr essentiellement réductrice:

celles-ci sont au mieux les n servantes des sciencesr;plus souvent, elles

appliquées, autant dire qu'elles n'exis-

e, I'une des sources de I'inculture tech-

ulièrement en France Cetre inculture
tion des objets er gestes rechniques au

moment oùt précisément les machines quittent les espaces privilégiés

dans lesquels se jouair I'interface homme-machine (les usines et les labo-

ratoires) et envahissent la sphère de la vie privée, celle des circulations

quotidiennes. Ainsi nesr-il pas étonnanc de voir les penseurs insritu-
rionnels osciller entre une valorisation excessive des productions tech-

niques et une appréhension angoissée de la puissance qu'elles dévelop-

penr.

Fondant leur légitimité sur ce silence de la raison, se développe I es-

pace des discours myrhiques qui font appel aux affects et à l'ambivalence

obscure de leurs assertions, obscurité qui se fonde sur la structure même

des énoncés essentiellement imperatifs du mythe, c'est-à-dire, non cri-

lière vers laquelle convergent deux Iignées de performances scientifiques

er rechniques d'origines bien différenres qui tendent pourtant à se re-

couvrir. Ce Êlm-mythe admet comme un fait évrdent la conjonction des

performances obtenues grâce aux techniques biologiques aûn de mécani-

ier er rransformer de façon dirigée les organismes vivants, avec les déve-

loppements techoiques concernanr la simularion du vivant grâce aux tra-
vaux inspirés des neuro-sciences et de I'informatique

Le fonds mythique rejoue donc dans ce film l'étroite conjonction qui

lie depuis s

et les org s

unissant le

mulation,
nismes 

(9).

(el 
Quelq,tes développ€mencs de cerre deuxième partie sont proche,s de.ceux

que jui Ècnci pou: la rivue All'age, n" 21, automne'hiver I994, Pp l10-1'11
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M. TIBON-CORNILLOT

Le déni des techniques

Mais cet imaginaire myrhique ne permer pas de proposer une évalua-
rion sociale de telles évolutions, encore moins de comprendre . rarionnel-
lement, les conyergences entre des structures simulatrices du vivant et
des réalisations biorechniques. De même est-il impossible de rendre
compte à partir de la seule pensée mythrque de l'état réel des relarions
liant les sciences et les rechniques contemporaines; comment rendre
compre de ce déni des rechniques donr il va être parlé quelques lignes
plus loin. Il faur entn reconnaîrre que I'orienration des sciences, des tecn-

techniques est inquiérante au sens oir elle peur réorienter des secteurs du
développement industriel er scientifique vers la recherche de performances
dangereuses pour le champ social tout enrier. Une évaluarion des tech-
niques biologiques contemporaines est une nécessiré impérarive, essentiel-
Jemenr pour des raisons de prudenceili /:ce travail suppose que la pan
imaginaire er mythique qui inspire sans aucun doure l'orientacion des per-
formances techniques soit explicitée, que les savoir-faire techniques, la
pluparc du temps inconscients, soienc davantage suivis er éclairés par la
réflexion. ll s'agit là d'un programme culturel qui malgré quelques renta-
tives n'a pas encore vraiment rrouvé sa reconnaissance. Relégation des sa-
voir-faire techniques dans les . basses classes, et dans les filières pédagr-,-

giques d'échec, conscience encore larvaire chez les meilleurs des
bureaucrates d'une nécessrté de prendre en compre les savoir-faire tech-
niques: rous les éléments du processus psychique de la dénégarion sont
bien présenrs, ce qu il faur essayer d'approfondir davanrage.

Le déplacement des connaissances qui s'esr opéré dans I'Occidenr mo-
derne du champ philosophique vers le champ scienrifique n'a pas été
sans effet sur la place accordée aux techniques. Les rechniques dominées
par la position éminente prise par les disciplines scientifiques onr bien
été interprérées, à la manière des philosophes, en ranr qu'activiré servrle.

rx" Thème developpé par ailleurs dans la deuxième parrie de I'oûwr'Ee I2t corpt
tlantrtgurlt. Mécanration dt! L,tMn, et inzgnatre de la bialagie (Ttboo-coroirlor,
t992).

s souvenr qu une sorce de vernis qur
irerne nc les prariques les plus dangereuses
de la impérarifs de prudence qu'une éven-
ruelle loppemenrs rechniques pelrr âvoir un
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Mais dans Ie travail quotidien des laboratoires, l'alliance de fait entre

tcchniques er sciences s'est mise en place. Les sciences modernes en effet

sonr non seulement héritières du projet spéculatif de la philosophie oc-

cidenrale, mais aussi d'une volonté de maîrrise, de réorganisation de

I'environnement et du champ social(t2l, bref, elles sont aussi, comme les

rechniques, opératoires. Dévalorisées dans les discours tenus à leur
propos, feconnues sourdement en tant que l'un des axes du développe-
ment des sciences, les rechniques rentrent bien dans le cadre de la déné-

garion: reconnaissance et rejer

Lorigine du déni des techniques se trouve sans aucun doute dans ce

moment très important de leur histoire, celui oùr elles sonr entrées en rap-

porr avec le développement des sciences modernes pour ensuite s'y inté-
grer et former le mixte contemporain scientifico-technique. C'esr en effet

aurour et à parrir de la naissance er du développement des disciplines
scientifiques que les rechniques ont connu de profondes murations, à Ia
fois dans la drversificarion de leurs objets et dans leur multrplication liée à

la production industrielle Cette connexion de plus en plus étroite entre
les rechniques er la rarionalité scienriûque a certes transformé les pra-

tiques techniques mais sans aucun doute moins forrement que les inter-
prétations les concernanr. C'esr en effer à ce niveau que les conflits furent
les plus explicites, les plus precoces, opposant dès la naissance des sciences

modernes la .luture claire et Pertinente dt I'origne et dtt d.etteloppanent da nw-

tbina et det oblu tecbniqna, à la lrnière de la rotJln ,, avec . les uieilluie: fu-
mzusa ds mondet tuhniquu traditionne/r,, opposition rapidement intenable
dans la mesure oùr I'omniprésence des savoir-faire dans les laboratoires,
puis dans les entreprises, venait sans cesse contredire l'arrogance universi-
taire, C'est ainsi que grandit peu à peu I'opposition aux concepcions rario-
nalistes er réducrrices des techniques pour culminer dans Ia revalorisatton
générale, mais malheureusement provisoire, du travail des artisans et tech-
niciens dans la grande Encyclopedie.

Commenr resrer fidèle à cette ouverture d'esprit des hommes de I'En-
cyclopédie qui leur faisaient attribuer aux pratiques techniques une va-

leur bien supérieure aux élucubrarions de mainrs philosophes et théolo-
giens de leur temps ? Que garder de l'efficacité des discours mychiques,
de la mobilisation affective qui forme I'horizon selon lequel ils présen-

rent les gfandes quesrions de l'époque et s'adressent à la grande mæse

des hommes, que conserver du mythe tou! en ouvtant le champ des dé-

marches rationnelles qui permettent d'analyser et d'évaluer chaque sirua-

tion? Revenons alors au film Blade Ranner: peut-on appliquer ce pro-

gramme à l'étude du thème qui en forme la trame, la con;onction des

auromates er des organismes directement modiûés

-lr:l 

* t. rhème de la reconstruction er rle la maîtrise liée à I apparirion et au

développement des sciences modernes: vorc Tibon-Cornillor' 1979
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M, TIBON-CORNILLOT

Première distinction: auromares à simulation et
organismes techniquement modifi és

DeJ autonates comme le uiuan,

Les organismes vivanrs, et en particulier les corps humains, sont de-
venus I'un des objectifs srratégiques des sciences et des rechniques mo-
dernes. Mais on peur déjà distinguer deux orientations bien différentes
de ces rapports vivant-artificiel. La première direcrion rassemble un en-
semble de réalisations qui concernent des discrplines fort différentes et
pourtant unies dans le projet commun de simuler des organismes vivants
en rout ou en partie.

Lorigine de ces réalisations est ancienne: on en trouye la présence, ra
plupart du temps mythique, dans de nombreux texres grecs, hébreux,
médiévaux. C'est pourguoi la présenrarion de I'hisroire des auromares re-
coupe celle des débats philosophiques er religieux gui jalonnent en per-
manence leur possible existence. C'esr du resre l'évocation de ces auto-
mates imaginaires, symboliquement fort importants, ainsi que les
réalisarions anciennes qui s'en rapprochenr, marionnerres, théârres
d'ombres, statues articulées, premiers montages mécaniques connus qui
permer d'aborder des créations mécaniques déjà plus proches, horlogcs,
machines à calcul, moulins, auromares ludiques dont la présence marque
I'Europe, de la Renaissance à l'âge classique.

II suffit de rappeler sur ce rhème que I'histoire des automares a écé

suffisamment développée (une bonne bibliographie est disponible), mars
que les débats religieux puis philosophiques et scientifiques, à propos de
la simulation du vivant, sont moins connus. C'est pourtant par eux qu'il
esr possible d'aborder des quesrions épistémologiques. Aurour de la
conception cartésienne de l'animal-machine, on peur établir en effet des
distinctions entre les lignées des automares traditionnels et classiques et
analyser I'un des points d'ancrage des automates modernes. C'esr donc
autour de la présentation des principaux caractères des néo-automates à

simulation qu'il esr possible de présenter les enjeux épistémologiques de
la cybernérique et surrour ceux qui animent les entreprises cognitivisres,
entre les dévelopçrmenrs de I'informatique et de la neuro-physiologie.

Des organismet techniqaement modifids

Certe orientation des relations vivanr-artificiel a pris un essor consi-
dérable, er de nombreux laboratoires de neuro-physiôlogie er d'informa-
tique collaborent pour réaliser des modèles capables de reproduire de
mieux en mieux les acrrvirés cérébrales et inrelÈctuelles des hominiens.
Mais les relations privilégrées er puissantes qu'enrretiennent les néo-au-
tomates avec les organismes vivants n'épuisent pas la toralité des liens
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qui se soot mis en place entre les sciences et les techniques d'une part,
et les organismes vivants d'autre part. La problématique de la simulation
technique moderne s'inscrit dans la dynamique de I'auromate. Lhorizon
esr celui des machines avec, comme modèle, les êtres vivanrs. Il ne s'agit
pas d'être "vivant, mais comme (le vivant", au plus près, en mieux.
Même les prothèses n'échappent pas à ce redoublement; de prothèses en

prothèses, le but n'est-il pas de fabriquer le double technique, plus fort,
plus durable, immortel en quelque sorte, de ce corps vivant si fragile /
Ce mouvement des techniques n'esr-il pas guidé, dans son rapporr au vi-
vant, par I'anrique projet à I'ceuvre dans la fabricarion des automates:
mieux que les corps vivanrs, les corps machines ?

Les biotechnologies, à l'évidence, s'inscrivenr dans une toute autte
perspecrive. Une bonne parrie de leurs développemenrs s'esr faite dans

les quarante dernières années, en rapport avec I'introduction des hypo-
rhèses macromoléculaires en bioloeie. En établissant une conrinuité
enrre des strucrures formant la matière et celles à læuvre dans Ie vtvant,
les biologisres onr pu mettre en évidence les supports moléculaires de

I'hérédité er comprendre les mécanismes de la transcription-traduction
permettant de passer de I'ADN-ARN aux proréines. Bref, l'efflcacité
rechnique liée à I'introducr:ion de modèles physrgues en biologie n'est

pas conrestable.

Cette percée conceptuelle a permis la naissance et le développement
de rravaux dont les résultats les plus remarquables sont liés aux manipu-
lations direcres du support macromoléculaire de l'hérédiré, aux micro-
manipularions cellulaires liées à la fécondation et à I'embryologie. Dans

rous les cas, le rapport des techniques appliquées aux organismes vivants
n'a vraimenr rien à voir avec les relations évoquées plus haut à propos de

la simulation.

Leur efûcaciré rient à leur adaptation aux processus du mérabolisme,
à une connaissance pertinente des scructures chimiques des acides nu-
cléiques, des proréines et du code génétrque. Le travail technique en bio-
logie se fonde sur Iexplicitation préalable de quelques hyporhèses qui
érablissenr une conrinuité entre la dimension physico-ch im ique des

consriruanrs cellulaires et les grands processus à I'ceuvre dans le métabo-
lisme.

Les biotechniques en sont Ia prolongation prarique. En ce sens, on
peut affirmer qu'au réductionnisme physico-chimique en ceuvre dans Ia

biologie, relrant les êcres vivants aux objecs inertes, correspond une acri-

vité technique agissanr directement sur le vivant. Lexpression de cette

nouvelle siruarion des techniques apparaît necremenr si I'on veut bien se

rappeler que pour la première fois une espèce vivante a un accès direct au

supporr de L'hérédrté et peut éventuellement le rransformer; I'opérativité
technrque peut inrervenir au cæur du vivanr et en infléchir l'évolution.
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Deuxième distinction: les techniques ne sont pas
réductibles aux sciences

Commenî penser I'aatonomie des tecbniqau ?

Les sciences er les rechniques contemporaines s'organisenr aurour des
organismes vivants soir pour les simuler, soit pour les mécaniser ou les
modifier. C'esr une curieuse situation où le vivant deyient un enjeu ma-
jeur de la rationaliré des sciences, bien que cette rationalité à l'æuvre
dans l'étude er la maîtrise des organismes emprunre ses modèles à la
physique dont la réussire concerne la matière inerre ! On verra plus loin
que ce réductionnisme constirutif en biologie, qui refuse toute fronrière
entre le vivant et I'inerre, esr d'une grande efficacité; retenons cependanc
que cette démarche ne suffit pas à expliquer cette réussite. Il faut inrro-
duire d'autres distinctions qui, cerre fois, ne concernent pas seulemenr la
démarche scientifigue mais aussi les savoir-faire techniques. Ma prarique
dans un laboraroire de génétique, parmi des chercheurs qui éraient aussi
intrigués par ces quesrions, m'a fair découvrir I'omniprésence des savorr-
faire techniques au sein d'une discipline féconde et eificace, la générique
moléculaire. La créarivité mise en ceuvre dans I'invention de nouveues
procédures rechniques anricipe le plus souvent l'état des connaissances
théorrques disponibles de relle manière qu'elles restenr longremps inex-
pliquées. C'esr pourquoi il esr nécessaire de réfléchir aux rapporrs enrre
les sciences er les rechniques au sein du mixte scienrifique er technique
contemporain, er de reprendre à d'aurres frais la quesrion de l'autonomie
des rechniques. Ce travail, on va le mener en s'appuyanr sur une tradi-
rion de penseurs allemands er anglo-saxons du XIX" siècle qui onr rra-
vaillé sur ce thème. Les représenranrs français les plus célèbres de cerre
mouvance sonr Gilberr Simondon er André Leroi-Gourhan.

Une errear clmmune: la confusion techniqae-tecbnologie

sonr tenus les savoir-faire rechnrques
enrs, dans Ienrreprise, er plus généra-
rs, qui réduisenr les rechniques au rôle
nolôgies(/t', en parriculier dans norre

pays, est liée à une erreur interprérarive fort répandue. C'esr elle qu'il
faut d'abord repérer

"' f" *m;<. " togot " désigoe rradirronnellemenr lc caractère sciencifique de la
drscipline. ll ne s agir pas d encamer une bataitle de vocabulaire concre l cmplor du
rerme " technologic, mais dc signaler la ronnotarron qu accompasne ,nconsc,em-
menr son urilisacion rrès fréquenre
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Une première définrtion, provisoire, des rechniques peut s'exprimer
en ces termes: Ie concept de u technique u désigne I'ensemble des objets

et des gestes liés à la fabricarion et à I'utilisation de systèmes améliorant,
amplifianr les performances des corps dans leur rapPort à I'environne-

ment. Cette déûnirion très générale tecouvre un ensemble assez considé-

rable d'artitudes et de réalisarions se déployant dans une plage de temps

immense puisque les premiers objers techniques reperés par les paléon-

tologues datent d'environ 4 millions d'années. Lactiviré technique est

par ailleurs omniprésente; on la rettouve dans I'ensemble des culcures

humaines bien que chaque groupe humain la marque de son caractère

propre. Les technrques, leurs objets et leurs relations, accompagnent

donc I'homme depuis ses origines et se rettouvent bien sûr en plein cceur

de I'acrivité contemporaine de maîtrise et de reconstruction de la ma-

rière ec du vivant.

La temporalité très longue au cours de laquelle I'activité rechnique a

évolué parallèlemenr à I'esp par des moments

privilégiés où eurent lieu d les-ci furent pro-
voquées par des découvertes s, soit issues d'un
autre champ de l'activiré humaine. Les paléonrologues sont unanimes en

ce qui concerne quelques-unes de ces périodes particulièrement impor-
ranres dans l'évolurion des techniques: celles de la découverte du feu, de

l'agricukure, de l'élevage mais aussi du domptage des chevaux, de la do-

mesrication du chien, etc. Dans ces différents exemples, I'accélération du
orocessus d'évolution des rechniques esc liée à I'invention et à la mise au

poinc de nouveaux dispositifs remarquables. Dans ces différents

exemples, la source des mutations techniques est, elle aussi, technique,

mais ce n'esr pas toujours le cas comme le montre I'imporrance de l'écri-
rure: les sources de son inventioo sont sans doute différentes.

La mise en place de structures sociales de plus en plus organisées, le

mouvement d'urbanisation I'accompagnant qui rassemblait des hommes

en nombre toujours plus grand ont eu très certainemenr une influence

considérable sur le développement des techniques cat.e mouvement

d'urbanrsation concentrait au sein d'espaces restreints des artrsans aux sa-

voir-faire très drfférents: ils ont pu s'influencer mutuellemenr et susciter

ainsi un renforcemenr de la créativité. Ces quelques exemples concernanr

rhodes rarionnelles qui leur sont ProPres et surtout leur formidable

actlYlsme.
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Figure l.
L'image dominanre
des rapports entre

science et technologie

Les techniques traditionnelles ont disparu ou bien onr éré roralemenr
remaniées; dei procédures rechniques r;dirionnelles rrès élaborées ont
dû s'inscrire dans des approches rarionnelles porranr par exemple sur la
parcellarisation des tâches, la recherche effrénée d'une expansion écono-
mique ou polirique illimitée. Ces bouleversemenrs rrès profonds sont à

I'origine d'une erreur d'interprétation devenue dominante, en parriculier
dans Ia tradition française. Lerreur consiste en effer à interpréter les tech-
niques contemporaines en tanr que champs d'applicarion des théones
scientifiques; elles se confondent alors avec ce qu'on appelle n les sciences
appLquées, ou bien, plus souvent encore, les "technologiesr, le suffixe
n logos )renvoyant à la rationalité scientifique. Les techniques, leurs ob-
jets et leur activité sonr, dans le meilleur des cas, les n servantes des
sciences " ; dans le pire, elles n'existent même plus, car elles ne sont pas
autre chose que leur champ d'application plus ou moins éclairé par des lu-
mières théoriques venues de l'exercice rarionnel propre aux sciences mo-
dernes. On aurait ainsi, en un premier temps, une sorte de face-à-face
particulièrement bien observable au XVI'er XVII'siècle, entre un en-
semble(14) en train de naître er se développer, celui des sciences mo-
dernes, et un autre ensemble regroupant l'ensemble des rechniques tradi-
tionnelles précédanr depuis fort longtemps l'apparition des sciences
modernes (voir la figure 1, phase 1).

narssanc€
du sous€nsomblo
d€s teônologles

ph!!o I

ensomblo des techniques
tradltlonnollos

dévaluallon de l'€ns6mbl€
d€s t€chnhues t.adltbnnollos

ensemble d€s théod€s
et pratlquos 6clenùfl ques

(t4)La nocion d'ensemble que nous urilisons dans ce contexte doit être conçue
de faço.n mécaphorique. un rravail plus approfondi montrerair peur-êrre qu'on
peur dépasser ce srade puremenr aoalogique.
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La conception dominante conçoir alors le développement des technole
gies comme une sorte de sous-ensemble au sein du grand ensemble des

sciences modernes (il est désigné par I'appellation n naissance du sous-en-

semble des technologies " dans la phase 1). Le face-à-face ainsi présenté

donne donc naissance à une autre configuration selon laquelle le déploie-
ment logique du sous-ensemble des u technologies,, ou "sciences appli-
quées, s'accompagne d'un mouvement inverse de dévaluation progresstve

des techniques " traditionnelles '(phæe 2 de la figure l).

Ce face-à-face entre les deux ensembles décrits dans les phases I et 2 de

la figure I pourrait représenrer de façon simplifiée l'essenriel des traits ca-

ractérisant I'erreur d'inrerprétarion commune à laquelle je faisais allusion
un peu plus haut. C'est la même structure qui dévalue progressivement la

valeur des rechniques traditionnelles (et contribue pratiquement à leur
disparirion) et qui conçoit les techniques contemporaines comme des ap-

plications des sciences. Certe inrerprétation a eu et a encore des effets per-
vers rrès nombreux ranr au niveau pédagogique que dans l'industrie; elle
imprègne par exemple les systèmes de représentarions propres aux organr-
sations scolaires et universiraires françaises, dans la mesure où se ttouve
justifiée idéologiquemenr la dramatique dévaluation de I'enseignement
technrque. Par ailleurs, dans les empires coloniaux, certe conceprion a for-
rement contribué à considérer les technrques traditionnelles comme dé-

nuées de toute valeur.

Pour ane a rre apprlche, un $hdma dffdrent

Admetrons maintenant par hypothèse qu'il existe une spécificité des

techniques, des gestes et objers techniques, que les savoir-faire techniques
ne sonr pas seulement des sciences appliquées mais qu'ils relèvent d'inva-
riants spécifiques irréductibles à la démarche des sciences modernes (sans

déflnir encore la nature de ces invariants). C'est alors qu'il est possible

d'organiser autrement la confronration entre I'ensemble des rechniques et

celui qui correspond à la naissance et au développement des sciences mo-

dernes;on peut ainsi visualiser les principales caractéristiques d'une inter-
prérarion bien différenre des rapports entre les sciences contemporaines et

les techniques traditionnelles ou modetnes. On peur en effer représenter

sans difficulté deux ensembles ainsi que Ie montre la figure 2; I'un recou-

vrirair I'ensemble des théories et pratiques scientifiques, l'autre, I'en-

semble des techniques, objets er comportements, traditionnels et mo-

dernes. Ces deux ensembles peuvent avoir une zone d'intersection dans

laquelle chacun des points relève aussi bien de I'ensemble A, celui des

sciences, que de I'ensemble B, celui des techniques. Les rechniques

contemporaines peuvent donc être représenrées Par cette zone d'intersec-

tion, zone sans cisse en train de croître (la figure proposée ne peut en effet

rendre compte de la dy des ensembles A et B).

Les phénomènes techni incompréhensibles s'ils

ne sànr situés dans le c aux sciences, mais ils le
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restent tout autant si l'on ne tient pas compte de leur rappoft avec les ca-
ractéristiques principales du développemenr de l'ensemble des objets
techniques. Incidemment, le lecteur remarquera que les objets et gestes
techniques contemporains ne sont pas si étrangers aux gestes et tech-
niques traditionnels(/)/. Ces descriptions monrrent que I'on peur sans
difficulté proposer une interprétation de I'univers des techniques en pré-
servant soigneusement leur autonomie sans pout autant négliger l'éviden-
te interconnexion des techniques modernes avec les sciences, leurs mé-
thodes et leurs conceptions.

Figure 2

Les techniques
contemPoralneS,

I'ensemble
des sciences et
I'ensemble des

techniques
traditionnelles

et modernes
A

€nsembl€
des théorl€s €t pratlques

sdentiflques

ensffùle
d€s techniques

Pour une origine biologique des techniques: évaluation
et critique d'un thème myrhique inquiétanr et érrange

Tel est le premier résultar obrenu grâce à une approche plus généreuse
des savoir-faire techniques. Le schéma proposé monrre bien qu'il esr possible
d'admettre rationnellemenr une spécificité des techniques sans pour autanr
nier leur étroite inrricarion avec les développements de la rationalité scienti-
fique. En approfondissant encore un peu certe nouvelle lecrure, je voudrais
montrer qu'elle rend compre aussi d'un des thèmes du mythe qui produit le
plus sûrement le senriment d'inquiéranre étrangeté évoqué plus haut.

- Il me faut donc préciser en quoi consisre certe spécificité inaltérable qui
distingue la dynamique inrerne animant I'activité rechnique de celle des
sciences modernes; question que I'on peut aborder à partir des recherches
concernant une évenruelle origine biologique des techniques et que I'on
peut développer selon deux directions, l'une qui concerne la création d'un
espace commun aux performances techniques obtenues en laboratoire et à

(.'t) On peuc.comprendre alors la rapidiré avec laquelle cerraines techniques
modernes (véhicules à moreur, rechniques audiovisuellei) peuvenr pénérrer le tirru
social des sociérés tradirionnelles.
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celles produites par des organismes vivants, I'autre qui prend en compte

I'éminente proximité de la genèse des savoir-faire techniques et de l'évolu-
tion du corps humain, comme Ie montrent les travaux de Leroi-Gourhan.

L'espace cumrnun aux perfzrnances tecbniquet et zrganiqtter

Cette problématique se fonde sur une certaine culture biologique dans

la mesure où sa mise au point s'est faite à travers une lecture assez sysré-

matique des publicatrons scientifiques. La littérature scientifique en bro-
logie publie de plus en plus souvent des études montrant que les perfor-

mances obtenues par des organismes vivants se déploient selon des

protocoles très proches, parfois idenriques à ceux obtenus en laboratorre

dans un contexte totalement différent. Lun des cas les plus remarquables

concerne le génie génétique mis au point à partir de 1970 selon des proto-
coles rechniques complexes, et l'élucidation dix ans après, parJ. Schell et

M. Van Montagu, d'un phénomène observé depuis longremps, la tumort-
sation de certains végétaux par inducrion bactérienne (Schell et Van Mon-
tagu, 1980). Les auteurs ont pu comprendre ce phénomène complexe en

recherchant et en trouvant dans I'attaque bactérienne les principales

étapes caracrérisant le génie génétique artificiel mis au point par des

hommes dans leurs laboratoires(tu) .La conclusion de I'article résume bien

(/r') Ce gue I'on vienr d'affirmer peur êrre pré ous- qui
présenre sur'sa partie gauche les principales opér rtificiel
èr sur sa partie droite le rôle du plasmide Ti er I ". Pour
plus de dérail, nous renvoyons à norre arricle (1991a).

Génie génétique " artificrel " Génie génétrque " naturel '
I ADN toral (humain par exemple) I ml
2 Constitutron d'une banque dans

une bactérie (par ex : Etcbericbia coli)

I Clonage : gène purifié par détecrion
immunologrque ou par hybridation
d'ADN (par ex : I ml)

4 Inserrion du gène dans un vecreur
d'expression (plæm ides, cosmtdes,
transposons, phages)

) Introduction dans une cellule-hôte
par transformation

6 Culrure en fermenteurs (env. l0 000 I )

7 Puri6cation er utilisation du produir
désiré (env )(X) ml)

I Srtuation de départ : clonage et
insertion des gènes dans un vecteur
d'expression = les plasmides Ti et les

gènes insérés des ré gions Vir et T
II Introduction dans une cellule-hôte
par transformatron = passage de la région
T du plasmrde Ti dans les cellules
végétales
lll Culture en fermenteurs = tumeur
produisanr, entre autres, les oprnes

IV. Purificarion et urilisation du produit
désiré = passage des opines produites
dans la rumcur vers les bactéries ct
urilisation de celles-ci par Agrubatttnrn
t tuncfacient après dégradarion carabolique

Principales opérations de manipulations Le rôle du pla-smide Ti : des

r,énér iorres -anipulutions génériqt.s n

ml = millilirre; I = litre; ADN = acide désoxyribonucléique

Les régions Vir er T sonr des parries codantes du génome de la bactérie'
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la problématique de cet espace commun. Ces chercheurs renommés re-
marquent en effer avec humour: oIl est caracrérisîiqae etr déceaant dz constater
que c'est préciténent aa monent où hs généticient ont pris conscience da perspectiua

nuuertes par la manipilatiou génétiqaes qae I'on a découuert qae la natare nême
ut capable de transfirer certains gènet d'an type d'organisme lar an aatre delaçon
dirigée et fficacer. Ces chercheurs onr eu raison de consrarer l'éronnanre
convergence amenant le généticien er la bacrérie Agrobacterium tumefuciens
à produire les mêmes opérations. Comment ne pas remarquer aussi I'anré-
riorité des manipulations produites par Agrobacteriun (quelques cenraines
de millions d'années) sur celles des laboraroires (une vingraine d'années)?
Mais pourquoi en être déçu ? On ne saurait rrouver meilleur exemple pour
illustrer le mouvemenr de va-et-vienr selon lequel des modèles du génie
génétique servent à comprendre un événement biologique, la rumonsa-
tion, et révèlent en même temps les modèles originaux dont ils sont issus,
les processus organiques qu'ils avaienr précisémenr pour rôle d'élucider. Il
y a là une réciprocité qui est I'indice de I'ouverrure d'un espace commun
aux techniques et aux sttucrures vivantes. Le modèle technique éclaire un
ptocessus organique complexe qui, à son tour, dévoile l'essence du procédé
technique utilisé, son origine biologique.

Cette boucle que I'on vienr de décrire à propos de ce spécialisre en
génie génétigue, Agrobacteriam tumzfaciens, se fonde sur la reconnaissance
d'une continuiré enrre I'univers technique er celui du vivant;elle suppose
même que I'on admette l'antériorité des processus vivanrs sur les modèles
techniques dont ils sonr en vérité le prolongement. La découverte du
génie génétique n naturel ) vienr après celle du génre générique rechnique
et en dépend, mais au cours du développemenr temporel des processus
biologiques et culturels, le génie génétique n narurel " le précède.

ifeste la conrinuité de plus en plus évidente
vivant, sont et seront de plus en plus nom-
des bouleversements culturels qu'entraîne la

tat n'esr pourtant pas encore faite.

Genèse des techniques et éaolutiln dil corps bunain
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se demander quel fut I'effet en retour de I'activité technique sur ce proces-

sus. Certe brève remarque révèle la proximrté très profonde entre le corps
humain, son évolution, ses performances et soo outillage et oe permet pas

de concevoir les liens entre le corps et ses outils en réduisant ceux-ci au

sratut d'instruments. Il faur donc affirmer que l'enracinement de I'activiré
tcchnique dans I'ensemble des comporrements humains se sirue à des ni-
veaux biologiques profonds, C'est en méditant sur ces éléments révélés par

Ia paléonrologie qu'André Leroi-Gourhan a proposé des développements
incontournables.

Cet aureur connaissait en effet les travaux d'auteurs allemands (Ernst

Kapp, Ludwig Noiré par exemple) qui avaient travaillé sur Ie concept de

"projection organiqueu Dans ce conrexre, les premiers outils soot le
prolongement d'organes humains en mouyement. La massue, le percu-
reur, la hache prolongent et étendenr le mouvement physique de la per-
cussion exécutée par le bras. Il leur apparaissait en effer assez évident que
la gestuelle accompagnanr les mouvements de la main invitait à voir
dans les différents outils une prolongation projetée de la main fermée,
ouverre, repliée, ainsi que des mouvements d'accompagnement du bras.

la thèse de la "projecrion organique" trouva donc son premier enraci-
nement dans l'analogie de forme entre les organes externes du corps et
Ies ourils;ses renants essayèrent de prendre en compte des analogies de

mouvements et de foncrions. Cette théorie généralisa enfln le rhème pro-
jecrif aux organes internes. Dans ce nouveau contexte, la pince, la char-
nière étaienr une projection de l'articulation, la pompe celle du cceur, le
filtre chimique celle des reins. Pourquoi ne pas voir par exemple dans les

mulriples systèmes de communication, le modèle fondamental de la cir-
cuJation sanguine, dans les assemblages mécaniques, la structure du
squelette? Certains auteurs, anticipant quelque peu sur l'état des tech-
niques de leur temps, envisagent même la création de machines u à pen-
ser, fabriquées sur le modèle du cerveau dont elles seraienr la projec-
rion. Telles sont donc les chéories de la projection organique que les

anthropologues allemands onr fondées et développées, y compris jusqu à

la période acruelle comme en rémoignenr les rravaux de Heinrich Beck,
Arnold Gehlen, Alois Nedoluha (respectivemenr 1915,1915 er 196l).

Dans ce contexte er à partir de sa connaissance de la palôntologie,
Leroi-Gourhan se propose de comprendre la signification de l'évolution
des techniques selon des perspecrives rout à fair étonnantes. Pour ce spé-

cialiste, la naissance des techniques et le processus même d'hominisarion
ne sont pas compréhensibles l'un sans I'aurte. Il affirme donc qu'il n'est

pas possible de comprendre l'évolution de l'anatomre humaine sans tentr
compre de I'ensemble des prolongations techniques qui en font partie.
Lun des problèmes que se pose par exemple le palôntologue spécialisé

dans lérude des palô-outils consiste précisément à se demander quel esr

le sens de la tendance à "exsuder,, placer hors de soi, des possibilités
musculaires et mentales qui, une fois reprises dans des machrnes adé-

quares, permertent à I'organisme humain de ne pas se spécialiser et de
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conserver une disponibiliré pour d'autres tâches. Un des rraits propres aux
hominiens consisterait donc à évirer toute spécialisation du corps propre
par une dérive génétique, tout en se donnant les possibilités de défense ac-

quises par les autres espèces au prrx d'une transformation de leur organlsa-
tion anatomique. Comment courir aussi vite que les équidés sans pour au-
tant se spécialiser corporellement par l'acquisition de sabots ? Comment
avoir la préhension griffue des félidés sans en avoir les griffes réelles, sa-

bors ou griffes que ces différentes espèces onr acquis au cours de plusieurs
millions d'années de dérive génécique. .Tortue lonqa'il te retire sout ln toit,
trabe lorsqz'il prolonge M nain par ne piwe, theual qaand il dnient utaliu,
redeuient disponible, M mlmzire tranrptrtée dau les lioru, sa foræ maltipliée dant
Ie bæaf, son pong ametioré da.m le martan, (Leroi-Gourhan, 1965)

Ces remarques onr pour seul oblectif de montrer qu'on ne saurait ou-
blier l'éminente proximité enrre I'évolution du corps humain, son ou-
rillage er son activité technique. Liées depuis l'aurore du processus d'ho-
minisation à I'action des hommes sur leur environnement. Ies technioues
sont fondamentalement du côté des pratiques, des processus de maîtrrse
du monde. Entrant en contac! avec les sciences modernes, la dynamique
propre aux rechniques s'en est trouvée étonnamment renforcée; elle n'en
a pourtant pæ perdu sa spécificité. Comprendre I'autonomie des tech-
niques, c'est prendre la mesure de la place considérabie qu'elles tiennent
au sein du mixre scienti6co-technique contemporain.

Ia réflexion sur I'autonomie des techniques faic aussr surgir un aurre

âspect forr peu connu: Ieur étroite parenté avec les organismes vivants.
Létonnanre réussire technique que I'on peut observer actuellement en bio-
logie révèle sans aucun doute la conrinuiré entre les organismes vivants et
Ies organes arrificiels. En ce sens, le retour massif d'une part de I'activrte
des sciences et des techoiques sur les êtres vivants, sur le corps des

hommes en particulier, ne fait que révéler une tendance qui se trouvair
présenre dès les premiers momenrs de l'apparirion des gesces et objets
rechniques, en plein cceur du processus d'hominisarion. Les techniques,
par leur acrivisme specifique et leur profonde parenté avec les structures
vivantes, ne pouvaient que contribuer à orienter le mixte scientifique et
technique contemporain vers le vivant pour le contrôler et le transformer.

LAU-DELÀ DES ANALYSES
OU LEFFONDREMNNT DES MYTHES
DANS LES TECHNIQUES CONTEMPORAINES ?

Ces quelques remarques montrent combien le thème d'une éventuelle
origine biologique des techniques ouvre des rerrains de recherche fé-
conds. Mais elles montrent aussi la puissance des connexions qui se sont
mises en place entre certarnes techniques biologiques et les organismes
vrvants, particulièrement le corps humain. Ce n'est pas parce que I'on a
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comDris rationnellement les sources de I'efficacité émotionnelle du

-yrh. qu. I'on se débarrasse de I'inquiétante étrangeté qui en accompa-

gnair la vision, I'audition ou Ia lecture. Protégées en quelque sorte par le

silence de la raison à leur propos, les pratiques rechniques se sont déve-

Ioppées sourerrarnement jusqu'à ce pornt où leurs réalisations s'imposent
à rous les acteurs sociaux avec une telle force que leurs craintes ou leurs

aspirations .éthiques, semblent un bien farble remparr pour ordonner

et limirer de rels changements.

Il semblerait que la situation dans laquelle nous sommes plongés en

cette Ên de siècle soit encore plus délicate que nous I'estimions. La vo-

lonté de réaborder rationnellement Ia dynamique du myrhe afin de pou-
voir évaluer et cririquer les orientations prises par les perfotmances tech-
niques et scienrifiques contemporaines est parfaitemenr légitime er

urgente. Il semble cependant qu'elle arrive trop tard. Un dernier

exemple permetrra peut-être d'illusrrer cerre situarion assez inextricable
dans laquelle nous serions. Je I'emprunterai au contexte créé par la dé-

couverte du code générique au début des années 50.

La création d'une interface entre informations
génétiques et culturelles

Rappelons-nous 
( r 7) : c'est en I953 qu'eur lieu I'un des plus grands

événemenrs scientifiques de ce siècle. Watson et Crick proposèrent un
schéma général de conformation de I'ADN (acrde désoxyribonucléique)
représentant l'organisation spariale de cette macromolécule sous la forme

de deux chaînes hélicoidales enroulées autour d'un axe central et main-
renues en une srructure à deux brins (ou bicaténaire). Ils rendaient
compre de cerre srructure par l'appariement des bases se faisant face sur
I'une et I'autre chaînes, ces bases étant au nombre de quatre, Adénine,
Thymine, Guanine et Cyrosine (que I'on désigne par leur premrère

lettre, A, T, G et C). Ce schéma mettait en évidence le rôle génétique
(informationnel) de cet acide nucléique er devait permetrre une bonne

part des avancées qui suivirent, entre autres, le décryprage du code gé-

nérique, c'est-à-dire Ia clé de lecture des séquences d'informations por-
tées par les quarre bases composant I'ADN, informations ttanscrites et

traduites en protéines formées par vingt acides aminés différents (pour

plus de détarls, lire Mayr, 1990). C'est aussi dans ce nouveau contexte

que furent isolés différents types de macromolécules, les ARN (acides ri-
bonucléiques), et que fut interprété leur rôle cenrral dans les processus

de transcription-traduccion. Les macromolécules porteuses d'informa-

(/7/ Les développements qui vonr suivre dans cette troisième partie sonc

proches de ceux que j ai écrirs pour la re'ue Alliage dans son numéro spécial sur lcs

rechnlques,
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tions sont donc des structures de la marière vers lesquelles le mouvement
du réductionnisme en biologie a provisoiremenr abouri après êrre passé

par les organes, les tissus, les cellules, Ies organites cellularres (Tibon-
Cornillot, 1992).

Il faut interpréter " au pied de la lettre, l'événemenr du décryprage
du code génétique et prendre au sérieux les présupposés qui en permi-
rent la découverte chez les chercheurs allemands et anglo-saxons qur en
furent les acteurs. Il est bon de restituer "la vision du mondeo auda-
cieuse qui les animait malgré Ia pression nrationaliste, propre à la rra-
dition universiraire française gui tend à n remétaphoriser, cette étrange
conjonction entre des codes inscrits dans des structures consrirutives du
vivant et des codes linguistiques. La notion de code génétique rmplique
en effer une conception des srructures de la marière forr différente de
celle habituellement admise en physique corpusculaire. Selon ce nouveau
paradigme, une organisation moléculaire peur dérenir des informations
complexes. Cela suppose une généralisation de la notion d'information
d'origine linguistique (mathémarique, erc.) qui relevair initialement des
créations culturelles des hommes, de leurs langues er écritures afin
qu'elle soit aussi I'un des caractères fondamentaux de la matière er du vr-
vant, c'est-à-dire de domaines situés bien en deçà de rous les processus

culturels. Ce glissement de I'un des caractères des langues humaines, le
concept d'information, vers la marière physique er biologique esr encore
renforcé par cet autre présupposé nécessaire à la compréhension du dé-
cryptage du code génétique, les notions de code et de décryprage. La si-
gnification pfemièfe d'un code s'enracine de façon encore plus élaborée
dans I'événemenr fondamental de l'apparition des langues puis des écri-
tures. Prenons I'exemple d'un code secrer composé de chiffres ou de
letrres: le chiffreur a devant les yeux un rexre lisible comprenant des rn-
formations, militaires par exemple, qu'il lui faur ensuire rranscrire en un
ensemble d'éléments, chiffres ou lettres, qui le rende illisible à ceux qui
n'onr pas le code, c'est-à-dire les règles de correspondance entre les sé-

quences nouvelles et les expressions iniriales clairement accessibles aux
lecteurs. Ce message chiffré esr ensuire rtanspotré puis décrypré par les

destinaraires détenant la clé du code. Ces jeux fort anciens du codage
sont encore prariqués et toutes les armées onr leur service du Chiffre,
mais ceux qui les mirent au poinr et qui les urilisèrent savaienr forr bien
qu'ils travaillaient sur la langue er l'écrirure et que c'étair là leur milreu
et leur matériau. Il érait en effet inconcevable, il y a quarante années, (et
cela resre encore un sujet d'éronnemenù, que des srtuctutes matérielles,
les macromolécules informatives, ADN et ARN, puissent détenir des in-
formations mulriples sous la forme d'un agencemint de quatre bases élé-
mentaires, écrires en abrégé ATCG, agencemenr codé en séquences, er,
plus encore, que ces séquences informatives codées, puissent être sou-
mises à un trairement interne à la cellule permertanr le décryptage des
informarions portées par I'ADN, I'ARN, et la formations de protéines.
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connaissance,

cents ans auparaYa ît | " I4 phillrlphre e éff;te dau æ très gtand liue qu te

tient tafltinuelletunt oluert dertfi n;t yltx, (je uux parler dz I'uniuer), a I'on

ne Deut I'enlendre si tont d.'abord l'an n'apprend à en mzîîtiset la langue et à en

ninaître lu taractèret dans letqul: elle ul éri,e , (Gàlilei, I929-I9)9)

Cette dernière remalque fait surgir une question essenrielle: quel sta-

rut faut-il accorder à ce code et ces informations inscrits au cceur du Yl-
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et écritures humaines. Dans le contexre de cette uphilosophie de la na-
ture> sous-tendant la biologie contemporaine, on pourrait en déduire
par exemple, que I'anrique question de I'origine des langues n'est plus
aussi obscure: les langues humaines ne s'.nraiineraient-elies pas dans des
codes plus primirifs caracrérisanr l'un des versanrs de la maiière ? Dans
la mesure où l'écrirure alphabétique/phonétique a servi de modèle pour
la découverte du code génétique er son décryprage, on peur aussi cônsi-
dérer que son invenrion, il y a quelques milliers d'annéès, a été décisive
cat elle a proposé une notation littérale reproduisant bien mieux que les
écritures idéographiques, syllabiques, hiéroglyphiques, erc., les srruc-
tures les plus profondes des codages primitifs de Ia matière. Telle serart
donc I'une des ra.isons du succès des sciences er des techniques occiden-
cales er de leur expansion mondiale, liée au fair que cette culture s'est
développée dans le cadre d'une écriture apparentée aux srrucures les
plus intimes de la marière. Nous pourrions rrouver bien d'autres impri-
cations, toutes plus étonnantes les unes que les autres, liées à la concep-
tion du monde véhiculée par la biologie conremporaine.

Le transformateur transformé
ou la réalisation prarique des mythes

Quelques travaux d'erhnologie ou de sociologie ont montré que I'on
pouvair inrerpréter bien autrement le rhème du code générique er de son
décryptage que I'on ne saurair adopter si facilement dans là mesure où
l'organisarion de la perception du monde, de la sensorialité est bien plus
dépendante de l'écriture et de la langue des acreurs sociaux qu'ils ne le
croient (Tibon-Cornillor, 1994b). Pourranr le succès pratique lié au dé-
veloppement de la générique moléculaire donne à I'interprétation spon-
tanée de nombreux chercheurs une force de conviction considérable.

Trouver dans la rnatière des informations codées, des dispositifs de
décodage, n'est possible que par cette traduction plus fondamentale: le
déploiement de ces événemencs dans des représeÀtations culrurelles, à
travers des supports scripruraires ou sonores. ce serait pourtant une vl-
sion partielle de limirer le projet des sciences occidentàles à cerre vasre
tentative de redéploiemenr du * réel , dans les réseaux de la langue, de
l'écritu_re et.des représentarions, de n'en retenir que la dimension spécu-
larive. Le rôle de I'expérience dans les sciences, leur volonté d'applicâtion,
leut interconnexion avec l'activité technique monrrent que la ràison dans
les sciences modernes n'a pas seulement une vocation spéculative, théori-
sante mais qu'elle est aussi transformatrice. La raison moderne, celle des
sciences et des techniques de I'Occident, esr à la fois raison
uobservanteu et raison umilitanter. On ne s'étonnera donc pas que la
volonté de savoir propre aux sciences s'inscrive dans d'autres projérs de
contrôle et de maîtrise. La formation des sociétés indusrrielles accomDa-
gnée d'une transformation sans cesse plus radicale de leur environnemènc
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sq).

Les manifestations de ce retour en boucle du culturel vers le géné-

à doubler ou rripler la raille er le poids des vaches, à rectifier.les gènes

de cellules."ncér.uses afin de stopper leur prolifération, et, bientôt, à

rrier et améliorer le génome des cellules germinales, etc. C'est alors que

la boucle se referme et que des struclures stratégiques des êtres vivants

sonr modifiées directement en fonction de finalités multiples

binatoire ren ce conscat fondamental: l'évolution
,'lec ernèreq v ent celle de I'homme viennent d'en-

trer sàus la ôle d'une seule espèce, Ia nôtre, et

certe maîtrtse, nous savons bien qu'elle est problématique

Le transformateur transformé ou

le retour de I'imaginaire
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celles de la matière (Ibon-Cornillor, 1991b). Les modèles du rraitemenr
de la matière inerte dans les sociétés industrielles formenr donc I'horizon
sous lequel sont et setont manipulées les nouvelles formes du yivant re-
codé: production indusrrielle er srandardisée, crârion d'espaces de pro-
duction spécialisées, recherche de normes et évacuarion des décheti (si
possible, avec recyclage), simplificarion des modèles produits, erc. La
mécanisation moderne et le traitemenr indusrriel de la matière inerre
posenr déjà un certain nombre d ons bien:
ce renforcemenr des maîrrises sci lé de narr
avec une violence sociale jamais ;;;i;-
rion inégale des richesses, I'effica , leJbou-
leversements de I'environnement. On ne saurait accepter sans ironre
I'idée que le traitemenr mécanisé du vivant à un niveau d'efficaciré ya-
mais atteint pourrait éviter la violence historiquemenr attachée à son
modèle mécanique.

Cetce première temarque ne saurait pourrant rendre compre de ques-
tions plus profondes concernanr la création de I'interface informaiion-
nelle dont on parlait plus haur. Lévidenre voloncé de maîtrise et de

général de l'évolution I Chacun d'entre nous voit bien qu'à ce niveau de
puissance, on ne saurait se conrenter d'une adhésion nâive et oprimrste
au projer général des sciences er des rechnigues.

Le transformateur transformé ne saurait se transformer au nom de la
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de la grandeur de Dieu, de ce versant mystérieux de la raison humaine
qui, selon eux, 

.la 
situait au cæut de I'entendement divin. Seules, des

structures imaginaires profondes peuvent inspirer une telle volonté de

transformation radicale de I'homme par lui-même. Sans doute faut-il af-
firmer que le versant imaginaire er mythique n'est pas en dehors des ac-

tivités scientifiques et techniques: il se situe bien au contraire en leur
cenrre. Mais plus que jamais I'activité critique et évaluatrice de la rarson

doit poursuivte son travail interminable, toujours en retard et pourtant
nécessaire.
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