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Summary - The hutory af rience u often pretented dt d JucceJlian of dirouerut
uhrch, in adding ta uch other, allotut ut to reueal tbe vctu of botb nattre and ttun-
âind. The :ubjeo of thit attide contistt an rcatching for a ( , edning, in tbe building
up of thit hnotuhdge; atd ue tatt fton hypothetu that tbit .ueaninç" couet to
light fu gradzalll tahing atcount of the ntroductnn of tecbnology into modetn

sciencet. Thit terhnical approacb to ktoruledge, dpplied k life rciencer, lixle by little
tahes the plaæ of a philosophral canttrqct cancerning the hnotuledge ol life. On addr
tion to introdacirg tbe ide,z of progre:: itrto th ba ding af of the rciencet, the nau-
,ùent alterlt itrclf by gradzall1 btinging tog*her :abject of Anatuledge and technical
wbject, rubich leads ta a kind af indwtrialiution of knauledge. lve try to rhotu,

thrczgb the norh of a leu authort replerentatit)e of the ideat deuloped :inæ the

XVIlIth centary in tbe pfutiological field, that the moderû .aû.eptian af life riences
uill allatu the introdution of ncbnokgy into the field of hnou,ledge. Ve ndrntand
thi! ft,ti/tg tp of thit akhtl of *cbnical aceptanu frau ditcoune on netbod (R. Der
cartes) to tbe expnittrental netbod (C Bernard)

Résumé - L'hisroire des scieoces es! souvent présenrée comme une successlon de
découverres qui, en se sédimenranc, permerren! de lever un voile sur les secrers de
la narure er des hommes. La recherche d'un nsens, dans la construcrion des
connaissances est précisément au cceur de cer article: nous partons de I hyporhèse
que ce < sens ) se révèle par la prise en compre de I'inrroducrron progressive de la
rechnique dans les sciences modernes Cete technicisarion des connaissances ap-
pliquée aux sciences de la vie se substitue paogressivemenr aux constructions phi-
losophiques .oncernanr la connaissance de la vre En plus d inrroduire I idéi de
progrès dans la coostruction des sciences, ce mouvemen! s affirme en raoorochanr
peu à peu objer de connaissance er obyet technrque, ce qur conduir à ,ne fo.me
d indusrrialisarion des connaissances. Nous moncrons, au rravers de quelques au-
ieurs représen(arrls des idées développéer depuis le XVIII'siècle pour la physro-
logie, que la conceprion moderne des sciences de la vie permercra I accuerl de la
recbniqr-re dans le champ du connaîrre Nous rradursons la mise en place de cerre
capacrré de réceprion de la rechnique par le passage du discours de la mérhode
(R. Descartes) à la méthode expérimenraLe (C Bernard).
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la kologie est arjon
Ia poition pbik:oPh

ance el dz la aaleur

Paræ que la bi none, Pa

elle ténoigne de da uuot
tulion dtt Mloi ce' abJet'

en elle se lient indirolvblenent tonnaiuanre el tecb/ltqw '
Georges Cangtilhen

f A biologic moleculaire, qui rend actuellemenr à investir la plupan

L des doÀaines concernant la connaissance du vivanr, ne survient pas

soontanément à partir de 1913, date de la découvene de la structure mo-

làculaire de I'AD\. Nous voulons montrer dans cetre conrriburion que, si

une construction hisrorique repose sur I'idenrification d'un u 5sn5 u qui or-

canise les phénomènes dins leur chronologie, la cechnique participe alors

i Ior,.nr"iion de I'hisroire des sciences. Cèla signifie que nous panons de
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par une succession de renversemenrs, le modèle rechnicren paraîr conduire
vers ses derniers rerranchements toute spécularion philosophique concer-
nanr la question de la vie. De la technicisarion progressive de la connais-
sance de la vie à I'indusrrialisarion du vivanr, la logique rechnique <;ur
préside à la consrrucrion des sciences modernes converge inéluctablemenr
vers une logique productrice - au sens industriel du terme - des savoirs.
Lillusion, selon laquelle I'indusrrie deviendrait le lieu oir les sciences se
consrruisenr (nous voyons même émerger dans la littérarure la notion
d'o économie indutrielle de la scient:e,), repose sur certe rechnicisation ache-
vée des connaissances. Le connaîrre se confond alors avec I'instrumenr,
avec l'ouril que I'on nfabrique", créant du ro-
fond dans les instrrurions de recherche publi de
connaissance dans la générique néomendélie sé-
quence d'ADN, se rransforme en instrument er en moyen de Droducrioo
(d'organisrnes génériquement modifi és).

Pour illusmer ce mouvemenr de rechnicisation des connaissances,

s le passage d,t nDiyolrs de la nétbode " à \a
emrère partie) puis, l'idenrification de l'émer_
ur s appuie sur des moyens rechniques pour sa
e).

LA CONNAISSANCE DE LA VIE: OÉSETS
ET ENJEUX ÉrrSrÉUlqurs
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DE LA TECHNICISAT/ON DEJ CONNA/SSÂNCES

. Discours de la méthode, à la n méthode expérimentale ". Ceci se tra-

duit par un déDlacement qui nous amène d'un construit épistémique à

une sorr. d. reihnicisation-du discours; I'experimentation fournissant le

cadre méthodologique à une instrumenralisation future

Le caractère irréductible de la métaphysique

chez Buffon et Lamarck

orincioes observables des processus vitaux (reproduction, éprgenèse) avec

ie méianicisme newtonien dont l'universalité des principes doit égale-

de I'animé qui trouve ses ori-
s qui régnaient dans I'océan

er du Soleil suite à la Percus-
stoire et les u molécules orga-

niques ,, dans les derniers écrits de l'auteur, trouvent une explicarion ma-

térielle à leur apparirion. C'est bien ce qu'exprime Buffon lorsqu'il

énonce(r):

organués. "

' 260) Â parrrr de cer(e crta(lon J RoSer instsre sur

tt" er ut'horqt" du 
"ocrbularre 

ihimrque dc BrrfFon

n de ces écriis) est le contemporatn dc I-âvoisier
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_ <_E-n natbmutiqter an uppue, en pblsiqtte 0n plle et 0n étdblit; ce r,nt là
det dzfininan: dans les Sæntes ahtraites, oi narùe d'obsenations en obsema-
tions dau let Sciencet réelles; dau les premièru on atiue à l,éuidence, dans let
dernièru à la certinde. "

re en rant que quesrion non résolue, voire inaccessible pour Ia Science.
Ainsi, le statut de I'hypothèse er de I'inducrion chez Buffon, en se rerrou-
vant sur les ( certirudes physiques,, laisse encière la quesrion des causes
efficientes er, par conséquent, celle du pourquoi. Si par ce recours aux
causes uniques la métaphysique se trouve parfaitement circonscrite, elle

physique sur laquelle repose sa construcrion.

Læuvre de Lamarck entre 1775 er 1809 (date de parution de la pbila_

sophie znlogique) prolonge de ce point de vue les trayaux de Buffon. Elle esr
en effet marquée par une volonté de s'abstraire du viralismerl), au profit
d'une explicarion de rype physico-chimique de la vieG). Er, si LaÀarcx

t2) Cité par Sloan (1992).

r88
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DE LA TECHNICISÂT/ON DES CONN,41S.'ANCES

fait référence dans ses écrits de 1809 à une force vitale, celle-ci ne saurart

être une cause première de la vie. Elle ne représente

dc lorganisation du vivanr. Lorganisarion ne constit

en o relation d.e lo* * dt foræs auxquellet t0$ ler QrpJ

nis(t),. Aiosi,la vie a pour origine les uans extitalrica qui, en s'apph-

quant à une forme organisée, produisent cene force airah De ce point de

Jue, la force vitale ne se suraioute pæ aux lois physiques déjà existantes

dans la nature. Nous voyons, par conséquent, comment s'opère Ie renver-

sement qui permer d'exPliquer ces

forces uitaleipar les hez Lamarck, le

"principe de vie,l té à se téPandre

dans toutes les mat de vie lorsqu'il
renconrre un certain ordre des choses, c'est-à-dire une organisation qui
distingue les êrres vivants des objets inanimés. Lamarck pose cet otdre des

choses, I'organisarion, comme une condition a ption de la vie. Demeure

cependant la question de savoir commenr procède la nature pour, à partir
de la matière inanimée, générer ut ordre des choset.I-e yint de départ de la

vie se situe dans I'organisation de la matière inerre et les causes de cette

organisarion demeurent hors de portée de I'explication scientiûque: la gé-

nération spontanée (ou génération direcre au sens de Lamarck) survtent

pour répondre à cette question de I'origine. [r mécanicisme de Lamarck ne

boucle ainsi son construit épistémique que si, in fine, une position déiste

er des considérarions philosophiques (qui relèvenr touiours d'une forme de

méraphysique) viennent parachever L'édifice. Cette situation, en ampli-
fiant les paradoxes du mécanicisme newtonien marque, selon nous, les li-
mites du réducrionnisme mécanisre en biologie("/. De ce point de vue, les

rravaux de lamarck, dans le prolongement de I'æuvre de Buffon, relèvent

parfaitement du projer déjà inscrtt dans la philosophre newtonienne et

qui, malgré ses prétentions, fait reposer son édifice sur des fondations à la

fois déisre et métaphysique irréductibles.

Le construrt épistémique de Lamarck relève d'une rrès grande cohé-

rence uoe fois admis les principes de la génération spontanée et de I'or-

itl Ciré par Pichoc (1993, p. 602)
("1 Cette siruacion gui, au delà de Lamarck, reflère I impassc dans laquelle la

connaissance de la vie sé rrouve à la fin du XVIII'siècle semble s inscrire parfarre-
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ganisation a lriori. I s'inscrir parfaitement dans la pensée scientifique
qui domioe le XVIII'siècle er se caracréfise par un rransferr du rôle de
Dieu vers celui de la Nature. En ce sens, demeure dans les travaux de La-
marck une dimension méraphysique et déisre qui reptésente les récifs ir-
réductibles sur lesquels viennenr s'échouer durant ce siècle les essais
scientifiques se rapportant à la connaissance de la vie. Tour en s'inrerro-
geânr sur la question de la vie, I'imagination rrès féconde des philo-
sophes de ce siècle a produir des mérhodes d'invesrigarion souvent très
rudimentaires.

Cette position rraduit bien le fait que le champ épistémique (in-
cluant la métaphysique) se suffir presque à lui-même en s'adjoignanr
simplement, d'un côré, la certirude qu'induir l'observation dans les

Sciences réelles (au sens de Buffon) et, de l'autre, une rhéologie réduire à

sa plus simple expression Norons que la démarche expérimentale n'étair
poinr absenre de ce siècle (notammenr dans la physique er la chimie
naissante), mais les succès qu'elle avait renconrrés dans la physique posr-
galiléenne ne rrouvent roujours pas d'équivalenr dans les autres champs
oe lâ connalssaûce.

Le renversement de la méthode opéré
par Claude Bernard

Avec le XIX'siècle, par I'exrension de I'expérimentation et de l'ins-
trumentalisation des moyens d'accès à la connaissance, s'affirme une nou-
velle position méthodologique. Les rravaux de C. Bernard illustrenr, de
ce poinr de vue, une transition du udiscours de la méthode, vers la

" méthode expérimentale u. Ce passage marque, dans notre représenta-
rion, la fin du primat du consrruir épistémique er des spéculations phi-
Iosophiques audacieuses concernanr la connaissance de Ia vie. La
méthode expérimenrale précède le recours systémarique à I'rnstrumenra-
lisation.

Ainsi, en même temps que C. Bernard s'élève conrre le fondemenr phi-
losophique des débars scientifiques, il propose une alternarive mérhodolo-
gique (au sens expérimental du terme), er non plus épisrémologique. Il ne
s'agic plus d'une méthode au sens oùr R. Descartes pouvait concevoir ce
rerme (comme moyen d'accès à une forme universelle de connaissance, in-
cluant donc également la de moyens particulicrs
d investir la marière vivantc profondturs dt !'organitw
par une anal1rc de pl* en plas 6, p. I7). La physiologre
expérimentale doir ainsi se démarquer déÊnirivemenr de roure référence à
un modèle philosophique, puremenr speculatif, Ia méthode expérimenta-
le devienr par conséquenr le cnrère sur lequel reprose la scientificité de ta
physiologie. Cependanr, aucun hiscorien n'attribuera à C. Bernard, même
pour la physiologie, la paterniré de Ia méchode expérimenrale, er le succès

t90



DE LA TECHNICISÂTION DES CONNÂIS.iANCES

des thèses de I'auteur repose bien sur une conceptualisation(t ) a prion de

ce qu'est le vivanr Cerre conceptualisation se ttouve en prise directe avec

I'expérim entation ; toute autte construction de I'esprit, en relevant de la

méraphysique, se srtue en dehors du champ de la Science (qui ne saurarr

donc être qu experimentale). Ainsi, la question même de ce qu'est la vie

rerombe dans les profondeurs de la métaphysique er devient donc une voie

forcément sans issue pour la science (Bernard, 1966, pp.24-25):

.Iz ntthode qui nuite à dét'inir a à tout deduire dxne définitian pe*
L:onuenir aux sciences de I'aprtt, nait elle est nntraire à I'aprit nône ds sùences

exphimenrales, t,..] ll :affit que I'on s'entende sttr le mot.ttie, pozr I'enploler;

rruis il t'alt surtout Ete nous satbiou qa'il est illu:oire a chinhiqte, canlraire à

I'aprit tnêne dc la nience d'en cbercher une définttion abnlue. Nous det'ons naus

priotclper seulenent d'en ftxer let caraL res en les rangunt dans lear otlre natarel

dt suùordination. ,
Les positions philosophiques de C. Bernard ne sont certainement Pas

très transoarentes. elles se trouvent souvenc même entachées de contradic-

rions 18) ;i'auteur ne tetenant du concept que ce qui lui sert et au moment

où cela lui est nécessaire. Ce flou épistémologique contræte avec la rtgueur

méthodologique qu'exprime I'auteur, et elle ne se conçoit que si I'on admet

que sa position philosophique n'est plus posée a prioi (dans le sens d'une

pure spèculation inrellecruelle), mais se place au service d'une fin: I'expert-

mentation. C'est bien ce rransfert de prioriré du domaine épistémique vers

une mérhode expérimentale qui marque le renversement auquel nous fai-

sions antérieurement référence. A ritre d'rllustration, nous pouvons considé-

rer que le concept de milieu intérieur constitue, dans la démarche de C Ber-

nurJ, on. condirion épisrémique apriorique, indispensable à Ia mise en

ceuvre de la méthode expérimenrale. Ce concept institue un trait d'union

enrre le tour de l'animal et les parties qui le consrituent, ce lieu où se loge la

vie: Ies cellules. Il ne s'agir donc pæ dans I'esprit de I'auteur de définir, à

partir du milieu intérieur, Ia notion de vie pour un animal, mais plutôr de

dérerminer un mode opératoire qui permet de comprendre comment la vie

cellulaire s'enrretient dans un organisme (Bernard, 1966, p l I l):
o I)t oryanitme conplexe dail ôtre contidéré czmne lne réunion d'êtres sinples

qui nu lef élénent anatomiqaes et qui r)ivent dan: le niliet liquide intétieut

Pp.212-231t.
(3/ Il en es laLlsme et

plus parriculiè raPPorr à

i'cerwre de X. hem a lue

à crâcovre au gure dans

Canguilhem, Da9, pp 116-162)
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It fixité ù niliea intîiear ert la condîion de la uie libre, indipendante: le mé-

canisme qui la permet at Lzlui qai atsure dar le nilieu inhietr le naintien de

toltes les nnùtion nérctairet à la uie dt: ilénent. ,

Pour reprendre les termes de G. Canguilhem, l'organisme esr conçu
commeuntout, o construû en uue de lauie élérnzntaire, lul-à-dirc de laaiecel-
lulaire,.Ne revient-on pas alors à une forme de finalisme qui réactiverair
la question du npourquoi, au cceur même du dispositif expérimental
bernardien: le milieu intérieur ? Pourquoi par exemple, le milieu inté-
rieur, lui-même composé par des cellules, enrretiendrair-il lâ vie
cellulaire ? Un tel problème ne relève à l'évidence pas de lâ méthode expé-
rimenrale et n'interroge pas, de ce fait, la Science. C. Bernard, sans éluder
Ia question, Ia renvoie immédiatement dans le domaine de la métaphy-
sique. Mais n'esr-ce pas une mérhode rompanr avec route considération
philosophique apzod que I'auteur désirair promouvoir 2 Nous ne pourrons
alors étudier le concept de milieu intérieur qu'à I'aune de la méthode qui le
sous-tend et de sa place dans le projet de C. Bernard. On peur ainsi appré-
cier le renyersement auquel procède C. Bernard par rappoft au concepr de
méthode rel qu'il est mis en æuvre par I'auteur du o Discours sar la m.étbo-

/e,. Sous un vocable apparemmenr identique, on assisre à un glissement
sémanrique qui modrfie le sens er la portée du mot lui-même. En effer,
avec R. Descartes, la mérhode esr consrituée (Descartes, 1994, p. lil:
n de règlet ærtainu u faciles dont I'exaae obvnation fera qae n'importe qtu ne

prendra janau rien dz faux pour urai, et qae, sans dipenser intthlemenl attcun

ffirt d'intelligente, partiendra à un actoirement gredael et clnhut de

Jdence, à la uhitable connaistance de r0û æ q 'il rerd upable de conxaître. ,

De plus, R. Descarres affirme dans ses premiers textes que sa méthode
est universelle et qu'elle s'applique donc à touces les quesrions, y compris
la métaphysique, de telle sorte que science et métaphysique dans leur rap-
port réciproque n'en seraienr que des applications, qu'elles auraient un
poinr commun, la méthode. Cette conceprion de la méthode prise dans le
sens général d'une procédure logique inhérenre à toute démarche scienti-
fique çrrmet d'intégrer un ensemble de règles, indépendanr de toute re-
cherche et de tour contenu spécifiques. des proces-
sus, des formes de raisonnement, de nt possible
l'accès à la "vértté,(e). Les n règles, d ue it. Des-

- t" E, don, les règles s'exprimenr en ces rermes:
tombe sous le regard de lesprir à rrtrc
érant entendue ici comme -le 4.et qae
dt fa ltti et d? d tin ion aa ne rerte arLun
.) le.on.ept qki naù dz la':eah lantte d. ta

* Il faur diviser les quesrions complexes en autanc d'élémenrs pour mieux les ré-

* Âller du srmple au complexe
Tiré de Descarres (1966, p. 47).
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DE LA TECHNICISAT/ON DEJ CONNdISSANCES

caftes nous les expose, pamicipent d'une double finalité: d'une part, dé-

couvrir le simple et, d'autre part, donner à celui-ci un ordre par lequel il

l'action), permettant de moyens

(rechniques) orienté vers la tech-

nique, elle s'en approche re I'ins-

ttument de constructlon (lo) 
Le

partir des animaux supérieurs. Par les sécrétions de ses organes I'animal

maintient certe consrance dans le milieu intérieur, et peut dans ces condi-

rions entretenir la vie de ses cellules Ainsi, comme le souligne G Can-

-1u'"In,ubriqo,es:,conrruhnérhod*,afletélonseàu':"clnment?" l. ) l'Êt,tech-

niqus ne sont d.onc itte &t ltrtil! nit à lz dilparilion dz la rcherche o arganuét Par l2 n'-
tbidz dant ce bzt. " (Grawie, 1991,PP lÙ2-10i)
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gement la voie au phénomène de technicisation des connaissances et, dans
ce même mouvemenr d'autonomisarion, il conÈre à la physiologie le sta-
tut de science. La cellule ne renvoie plus ici à une vision atomiste de la
matière vivanre, elle contient elle-même une substance dans laquelle se

loge effectivement la vie et que I'auteur nomme le protoplas^a(11).
Force est dès lors de constarer que certe matière préexiste à la cellule dans
la concepcion de la vie. C'est même, nous dir C. Bernard (p. 2jI),la o seule

nwtière uiuante da corps qui anime toutes les dutreJ >, des unicellulaires aux vé-

Lexpérimentation tend peu à peu à éclairer un aspecr parriculier de la
connaissance du vivant: celui qui se ramène à la reproduction dans les
éprouvettes du laboratoire de ses activités physico-chimiques. La tech-
nique éclaire alors un champ parriculier du connaître, laissanr irrémédia-
blement dans I'ombre des questions qui ne se résolvent pas par la dé-
marche expérimentale. La comparaison, sur ce point particulier, entre le n

discours de la méthodeu et la "méthode expérimenrale> montfe bien ce
renversement dans ce qui consritue les fondations mêmes de la construc-
tion des sciences: la méthode. une relle relarion enrre expérimenrarion er
scientificité ne marque certainement pas une révolurion dans les sciences
modernes, mais seulement l'affirmarion, pour la physiologie, d'un recours
indispensable à une mérhode spécifique afin d'æseoir son auronomie.
Nous mettons ainsi en évrdence la différence fondamentale entre une tech-
nicisation des connaissances (sciences expérimentales) et une connaissance
par la technique. En effer, dans I'idée d'expérimentarion (au sens de
C. Bernard par exemple), nous soul.ignons un mouvemen! qur pan d'un
construit épisrémique er s'orienre vers une technique appliquée au
connaître. ce mouvemenr parricipe ainsi à l'élaborarion d'une méthode:

mouvement ne désigne cependant pas un instru-
prépare incontestablement la place dans laquelle

trument. Nous constatons un renvefsement défini-
tif quant au contenu sémantique et conceptuel du cerme o nélhode, entre
R. Descartes et c. Bernard (qui la présentent tous deux comme la réËren-
ce incontournable pour asseoir une démarche scientifique). ce renverse-

-l'\1"", 
rerrouvons da.ns la défi.nirion du protoplasma cerre ambiguïré dec. Bernard vis-à-vis du viralisme: "ll t a ane srbstanie aiuante, le protoplisma, qtr

donne naissance à la cellzle et qti lui est antthiettre., (Bernard, Ote, p. tSll.
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Les grands débars qui ont animé la quescion de la vie au XVIII'
siècle porcent I'empreinre du mécanicisme newtonien qui, sous la fa-

meuse pétition àe principe, fupatberu non finga, maintienr malgré tout un

socle métaphysique irréducrible. Dans le cadre d'une connaissance de la
vre, ces soubassements s'avèrent d'autant plus visibles que, contraire-

ment à la mécanique, Ies mathématiques se révèlenc ici impuissanres à

De ce point de vue, les fo
statut des forces gravitarton
rnard se veut résolument or
er métaPhYsique, et même

enrre démarche scienrifique et spéculation philosophique. Nous aboutrs-

sons alors à une occulcation de principe concernant les présupposés mé-

taphysiques plutôt qu'à leur éradication effective La persistance à.une

référence vitaliste au XIX" siècle, en France du moins, témoigne de la

difficulté rencontrée ec certainement des limites de la méchode experi-

mentale, Iorsqu'elle ne se prolonge pas par I'instrumentalisation Par la

suire, la cytologie et la biochimre poursuivront dans cette voie, en

conrournant plurôt gu'en résolvant cette trace indélébile Linstrumenta-

Iisation deviendra alors I'ouril privilégié de ce contournement

La technicisation des connaissances

La théorie cellulaire donr C. Bernard disait que o ce n'était pat m ttain

nrl, ne représente dans la première moitié du XIX' siècle qu'un élé-

menr conciptuel qui artrcule un ensemble explicatif plus large Nous

"uon, 
uu qra, poui C. Bernard, cet ensemble plus large se manifeste par

I'idée de miheu inrérieur, mais la cellule demeure malgré rout un
( concept >, dans un construir élaboré pour répondre à la questron de la

connaissance de la vie(12). Ce posirionnemenr conceptuel a d'ailleurs

-- tt'af..t même que, grâce au microscope, la cellule avair été identrfiée depuis
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la relation arisrotélic ienne entre la forme er la vie au profit de la marière
(1966, p. 350):

o I-z uie n'ett point liée à une forne fixe, diterninée; elle peut exitter rédaite
à la de*uaion et à la syntbèse cbiniqae d'un nbstratum, qui at la ba:e pby-
siqu fu la ute, ou le protoplasna. Iz notion norpbolopque e:t d.ont {...} ane
conplication de la notion yiale. ,

Létude de I'intracellulaire er I'analyse de ce protoplasma nécessire-
ront alors la médiation de moyens techniques (rels que le microscope et
des coloranrs appropriés) qui devronr s'adaprer, par améliorations succes-
sives, aux besoins de ces nouvelles invesrigations.

Lobjet technique comme médiateur : le microscope
et l'émergence de la théorie cellulaire

Lexpérimenration se prolongera donc par une instrumentalisation des
connaissances qui implique des objers techniques bien précis. Nous pas-
sons ainsi à une aurre érape de la biologie qur, de l'érude de la celure
conduira à la biologie moléculaire. Nous monrrerons que certe évolution
adopre,.de plus en plus clairemenr, les schèmes de la genèse des tech-
niquesr'1/ qui s insèrenr dans les protocoles expérimentaux (Canguil-
hem, l!!2, p. 48):

dN lt::::f:r#:
Par tols les êtret
uiudt,r, et te rcllule ptwient d'ane cellule préexistante. 0r cela
n'es| par le aûorise à le dire. Le miroscope er, IïLt 11t1 pl | ar
noyen d.e h on l'a dit. "

Le microscope existait bien avanr que ne s'aftrme la méthode experr-
menrale, mais il ne deviendra un objer d'invesrigarion scientifique qu,en
s'inrégrant à cerre mérhode. La cellule se srrue, dans la connaissanci du
vivanr, au carrefour de plusieurs phénomènes concernanr les couranrs de

non-vivant, par le franchissement symbolique de la membrane cellulaire,

(/i'/ Concernanr certe genèse, nous renvoyons aux rravaux de Simondon ( 1989)

r96



DE LA TECHNICISI4IION DE.t CONNAIS.t^NCES

vers les éléments inrracellulaires, apparaîc parfairement dans Ies propos

de M. Tibon-Cornillot (1997, p. 1!!), lorsqu'il précise:

" Lz ælllle, æ1 élénent uiuant fondanental, ell devenae à nn tour oblet de

d.énontaget et de reml/ltageJ. Sa dénnpo:itian en élénents plus :inple:, à parrir
dt Ia deuxiène noitié du XIX' stètle, daait permettre la locahsation et l'étude

d$ nrnplJdnt! cellalairu, le no1ar, les cbromoumes, la memtrane, les mitatbon-

driet, les $tosonet, etc,, chann de ces élénent: deuenant à son toar oblet d études,

dr déconpositrcu en élénentt plat :mphs el de nécanivtiaw ranJ cern plu pa^-
Jdnler. Cetle dynanique réductionnitte et mécdnirdnle s'exerla dorc rur de: élé-

nenh nln-uioatltJ da riuanî, lrn'rant aini la uoie royale de la biologie naléca-

laire, génétique * biwbinique. ,

Si, dans le consrruit bernardien, I'idenrification de Ia cellule passair

par les lentilles du microscope, cette entité ne se iustitait que dans une

articulation avec le nilieu intérieu.lértde de Ia cellule pour elle-même

ne présentait, dans certe démarche, qu'un intérêt limité. A parrir du mo-

ment oùr la cellule devient objet de connaissance à part entière, ses pro-
priécés virales (nutrition, excrétion, reproduction) conduisenc à rdentrfier
dans le protoplasme, les mécanismes qui régissent ces phénomènes Le

noyau de la cellule fut, dans un premier temps, identifié et analysé (dans

le cadre de la division cellulaire), puis d'autres éléments, plus ténus en-

core, furenr identifiés (chromosomes, mitochondries, etc.). Ces connais-

sances nouvelles concetnant I'inrracellulaire nécessitèrent Ia médiation de

moyens cechniques de plus en plus précis et performants. Nous pensons

bien entendu au microscope (oprique puis électronique) mais également
à Iensemble des méthodes de préparation qui précèdent I'observarion
microscopique. Or, la mérhode expérimentale représente de ce poinr de

vue une sorte d'origine qui, dans sa mise en æuvre, favorise et accélère

l'incorporation d'inscruments dans un cadre épistémique préétabli. Au
fur er à mesure que saffirme la technicisation des connaissances, nous

constatons un rétrécissement dans la diversiré des débars d'ordre épisté-

mique et I'affirmation d'une idée de progrès dans les sciences de la vie.

Lhistoire de la cellule confirme bien ce phénomène. Comme le souligne

G. Canguilhem (1992, p. 48),la cellule, en un premier temps, fut dé-

couverte observée et dénommée bien avant qu'elle ne soit intégrée dans

un construit épistémique:

. Aldnt Prutiqué tue coupe t'ine dans u fllrceatt de liège, Hooke {1667 } n
abserue la strucîarc clai:onnée. C'e:t bien lui aaui qui inuente Ie mot, tou l'em-

pire d'une image, par atinilation de I'objet végétal à un rayon de mrel, eum
d'animal, elle-nême assinilée à une auure htmaine, car ne cellule c'et, L e pe'

t e chambre, Mais la découuerte de Hoohe n'amorLz tien, n'esr pas ut point de dé-

Pdrl. Le m0î mêne se perd et ne sera retrouué qt'an :ièrle après ,

La cellule, ainsi mise en évidence, ne s'inscrit pas dans les question-

nements de l'époque sur la connaissance de la vie Elle demeure donc au

mieux un objet de curiosité. Les instruments optrques Permettent donc

des investigarions à un niveau microscopique mais Ia vie ne relevant pas,
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pour le_moment, d'une inrerrogation à ce niveau, la cellule fut uou-
biiée -t"'. Grâce au microscope, mais surrour par un glissemenr du
questionnement sur la vie, la théorie cellulaire va devenir progressive-
ment la clé de voûre de route invesrigarion sur le vivant. Pour illustrer
ce (retournement,,, il suffit selon nous de comparer les positions de
R. Virchow à celles de C. Bernard. Ainsi, une relarion implicrre entre la
parrie (cellule) er Ie rour (organisme) devienr la porte d'entrée pour
I'analyse du vivant, comme le souligne F. Duchesneau (1987, p. 349):

. Liet du échange: nolûulairet repÉrentant l'aûiuité r)itdle, la ællule {:ekt
Virtbow] e:t ttne unité norpbo-phltiologique cont'orme à I'idee ù tatalité orga-
nique L'rtrganitme gloùal n'ett qt'we assotiation de cellules structuralement et

fonctiannellenenl adaptéet de façon à intaagir Le nolaa est l'organe reproduc-
tew dz.ç ttntctures uiua tet; au prztlplaffie tboit I'aliaité traphiqrc spûialiée
dont dépend le rôle fonctronnel de nl ou tel type d'anitét.,

La cellule, dans son activité métabolique, délinit selon R. Virchow,
un nterritoire" qui, rnalgré ses apparences, renverse complèremenr
I'idée de milieu intérieur de C Bernard. Alors que le milieu inrérieur re-
présenre la condition du mainrien de I'amiviré cellulaire, le rerritoire
constitue une conséquence de cette activité;ce que I'auteur du célèbre
aphorisme onni, r'ellul,t e ellzlatl(') exprime en ces term.r t/-1,

* Daxs let titsus où existe une substanæ innrcell aire, la ællule ftgit, onre
w Prïpre cLnte t/, une tert.tine partie de la wfutanæ qui I'entotre; æ e parfie
de ruhtante exténe re p.trtdge h sort de la ælluh, elle partiipe à set altéra-

Le cerricoire se dessine à panir de l'activité cellulaire. La cellule, par
ses sécrétions, devient ainsr le point de déparr d'une invesrigation scien-
rifique. Cette distrncrion entre I'acriviré intracellulaire et incercellulaire
va narurellemenr conduire à mettre en évrdence les sources de produc-
rion er de transmission des substances rnrersririelles qui génèrenr ce rer-

Par conséquenr, si le mrcroscopc aurorjsâir dcs invesrigacions concernant la
connaissancc rntracellulaire, les oricnrations épistémiques (nous renvoyons par
exemple à Lamarck ec C Bcrnard) priviléSiaienr un aurre mode d;accès au
connaîrre Pour preuve, lcs conceprions viralisres roujous aussi prégnantes onr, a
ce titrc, une grande responsabiiiré quanr à la limirarron en Francc de I'urilisarron
du mr.roscope, ce gui n'esr pas Le cas en Allemâgnc.

1/6'Touce cellulc provienr d une celLule préexisranrc
tt7) Ciré pa, F. Duchesneau (1987, p ll l)
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riroire Le noyau devient le lieu de contrôle et de reproduction de la cel-

lule er, de ce fait, nutrition, sécrétron (protoplasme), reproducrion
(noyau) conscituent des fonctions dont I'analyse inrracellulaire éclaire les

mécanismes. Par l'analyse de I'origine de ces sécrétions er des phéno-

mènes de division cellulaire, les savants avec I'aide cerres du microscope

mais aussi de préparations de plus en plus efficaces (colorarion, emplois

de réacrifs pour isoler les m llulaire) vont distin-
guer de manière plus précis ituants de la cellule

A partir des recherches des r des travaux fonda-

mentaux sur I'hérédité et I'évolution des espèces qui sortent quelque peu

de notre propos (G. Mendel, C. Darwin), Ies conditions pour Ia mise en

place d'une onentation programmatique dans la connaissance du vivant

semblent réunies. Laméliorarion progressive de ces techniques coÏncide

avec I'insertion de I'observable dans un consruit épistémique unifiant
ces diverses approches. Les améliorations des lentilles permirent d'obte-
nir des grossissements de plus en plus forrs avec une définition des enri-

cés observées sans cesse améliorée. Des lenrilles à immersion à huile
(1870), jusqu'aux microscopes électroniques (après 1!40) eux-mêmes

constamment plus perfeccionnés, des méthodes de prépararion et de co-

loration aux découpes de plus en plus fines et précises, toutes ces tech-

niques permerrent d'isoler des phénomènes à une échelle sans resse ré-

duite. Les composants intracellulaires se dévoilent progressivemenc aux

yeux des hommes touc en intégrant un domaine de questionnemenrs de

plus en plus précis. Lobservation de la division cellulaire parricipe à

deux types de queslonnement qui touchent à la connaissance de Ia vie:

la spécialisation des cellules à parrir d'une cellule-æuf indifférenciée et la

transmission hérédiraire La localisation du srège de ces phénomènes

dans la cellule, notamment la mise en évidence du noyau et de son rôle

dans la division cellulaire, le repérage des divers stades de la mitose et

les rransformations intranucléaires qu'elle sous-tend, modifient ostensi-

blement les questions sur la connaissance de la vie. Par une série d'opé-

rarions rechniques, on assiste donc à une ttansformatton de la matière vi-
vante en objet expéumental; ce glissement traduisanr un rapprochement

progressif par la technique de I'objet de connaissance et de I'objet d'ex-

perience Lexemple des travaux réalisés par l'équrpe de T H. Morgan à

parrir de 1909 constitue une bonne illusrration de ce processus La dé-

couverte par des instruments sans cesse plus précis des chtomosomes

(V. Flemmin, 1879) puis la démonstration expérimentale du rôle du

noyau dans la transmission héréditaire (T Boveri, 188!) représencenc

déjà une convergence évidente encre méthode expérimentale et insttu-
menralisarion. Par la suite, les résulrats specraculaires obrenus dans la re-
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enrre expérimenrarion et instrumentalisation. En effet, pour la méthode
exçÉrimentale, concernant la rransmission des caracrères héréditaircs,
cette mouche selon E. Mayr (1989, p. 978) o rc repraduit toutes les dttx à
trc$ JeTrlainer, peat être élâ.tée en toateille de lait ude, et preJqu a tune naladie
ne l'atteint ". En ourre, elle n'a que quarre paires de chromosomes ce qui,
on le conçoir aisément, permerrra d'appliquer plus eflicacemenr la pano-
plie insrrumentale développée dans le cadre de la cytologie Cetre
convergence entre méthode expérimentale et instrumentalisârion, qur se

trouve à l'origine de la générique moderne, se traduit donc par un rap-
prochemenr enrre objet de connaissance er objet d'expérience. La droso-
phile réunissant parfaitement ces deux dimensions.

Linsrrumenralisation de la recherche prolonge, et en même remps
conforre, I'idée de science expÉrimentale. Les découvenes faites par I'inter-
médiaire d'rnstruments précèdent très souvenr Ieur inrégrarion dans un
consrruit épistémique cohérenr, que I'on se réfère à la cellule, au noyau, ou
plus rard aux chromosomes. Les délais d'intégration de ces découvertes
tendent à se réduire ( 150 ans pour la cellule, 20 ans pour le noyau). Cette
réduction peur apparaître comme une présence a pnon de plus en plus sys-
rématique de I'insrrument dans la conception des modèles épistémiques.
Ce mouvement conforte donc l'interprétation selon laquelle le champ
épistémique s'aligne progressivemenr sur les dévoilements qu'aucorise la
rechnique; la méthode ext'rimenrale constituant un puissanr caralyseur
dans cette 6rsion. D'un constat d'inreraction enrre les domaines rechnique
er épistém;que, nous débouchons ainsi sur I'existence d'une sorte d'accélé-
ration de ce mouvemenr. Ce changement de ryrhme participe pleinemenr
à I'hisroire des sciences er, pour ce qui nous concerne, à I'hrsroire de la bio-
logie. Simultanémenr, nous assistons à la domination des programmes de
recherche qui s'inscrivenr le mieux dans cette dynamique, au dérriment
d'autres domaines de connaissance. Nous voudrions montrer. oar l'érude
de l'émergence de la biologie moléculaire, que cerre tendance non scule-
menr se prolonge, mais qu'en outre elle conduit par intégrarion progressr-
ve à transformer les objets de connaissance en objers rechniques. Nous pæ-
serions ainsi de la fusion enrre objer de connaissance et objer d'exlirience à

celle qui concernerait I'objet d'expérience er I'objer rechnique; i'objer de
connaissance se transformanr progressivement en objet technique.

La biologie moléculaire ou la resrricrion
du domaine épistémique

Avec l'émergence de la biologie moléculaire, la technique ne se Ii-
mire plus à fournir des insrrumenrs à I'expérimentateur. Objer d'expé-
tience et objet technique rendent à se confondre. Ce second renverse-
ment prolonge la quêre vers I'intniment perit dans la connaissance de la
vie, et surtout met en ceuvfe de nouveaux instruments Dour exDlorer ces
domaines. Les niveaux cellulaire puis inrracellulaire, aicesiblàs à I'ob-
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servarion visuelle par I'intermédiaire du microscope, trouvent une limite
dans les questions que soulève la connaissance de la vie. Une fois locali-
sés et décrits les phénomènes de division cellulaire et d'hérédité, par

exemple, on ne connaît touiours pas les mécanismes biochimiques qui se

rrouvent à I'origine de la mitose ou de la transmission des caractères

Ainsi, peu à peu en se forgeant Ia certitude que le noyau d'abord et les

chromosomes ensuite constituent la clé permettanr de comprendre à la

fois les orincioes de la divrsion cellulaire er la transmission héréditaire

des carairères, I'atrenrion des chercheurs se focalise sur cette Partie de la

cellule. Cette évolution se réalise dans un contexte qui permet de relrer

un certain nombre de résulrats obtenus hors du strict champ de la cyto-

logie (théorie néo-mendelienne de l'hérédité par exemple). De la cellule
au noyau, puis du noyau aux chromosomes, I'ouvetrure du champ de la
connaissance va de pair avec le perfectionnement des moyens rechniques

ec des outils. Le rôle et les foncrions des chromosomes dans la mitose,

puis dans la méiose, se ttouvent ainsi mis en évidence par des techniques

spécifiques comme le note E. Mayr (1989, p. 1018):

tion du faireau achromalique et pernct de nieux uau le cbromasomc) ,

Ces observations ouvrent à leur tour la voie à une série de questions

qui, malgré les prouesses techniques, échappent définirivement au regarci

humain. Une fois moncré que les chromosomes sont Porreuls des lacreurs

héréditaires, encore faut-il déterminer les éléments qui définissent ces fac-

reurs ainsi que leurs modes de transmission Ainsi, ce qui se sousttait au

regard devient un enjeu scientifique. D'autres techniques doivent alors

être mises en æuvre pour accéder à une compréhension de ces phéno-

mènes. Lidée de gène s'installe dans la communauté scientifique au début

du XX'siècle (redécouverte des lois de Mendel), un peu comme I'idée de

monade organique désignair préalablemenr la cellule: une entité abstraite

et non marérielle comme Ie souligne E, Mayr (1989, pp. 967-968):

nungseinheit).",

La redécouverte des lois de Mendel au début du siècle stimula l'étude

du matériel génétiquc dans le ue' à panir.dcs rra-

vaux de T. Ft Morgan et E. B de départ de la gé-

nécique moléculaire. Or les di approcher visuelle-
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ment les constituants du chromosome conduisent à l'émission de nou-
velles hypothèses spéculatives quanr à la nature et à I'expression de ces en-
tités. Les méthodes expérimentales alliées au néo-mendélisme permirent
d'écarter un certain nombre de constructions si bien que la génétique pro-
gressa très rapidement durant la première moitié du XX'siècle sans rou-
tefois avancer sur la narure du gène, voire même sur son existence maté-
rielle. Patallèlement, les chimistes ont analysé les composants du noyau
(nucléine) et dès 1910, quatte bæes furent identifiées (guanine, adenine,
cyrosine et thymine) comme participant à la constitution de cette molécu-
le. Cependant, la relation entre la composit.ion chimique de la nucléine
(ou chromatine) et la transmission hérédiraire des caractères semble encore
très difficile à établir. En effet, rant que d'une part le rôle de la macromo-
lécule de l'ADN dans la transmission des caracrères n'a pas été établi (rela-
tion entre chimie et biologie) er que, d'autre parr, la srrucrure de la molé-
cule d'ADN n'est pas identifiée, il semble difticile de comprendre le lien
qui s'établit, par exemple, entre les composanrs chimiques de la chromati-
ne et la génétique. Les méthodes de purification de I'ADN permirent à

O. T. Avery, en 1944, de démontrer que I'ADN était le supporr de la
cransmission héréditaire. Par la suite, la découverte de F. Crick et J. Wat-
son en 1953 permit une représentarion, mainrenant devenue classique, en
double hélice de la molécule d'ADN. Le succès immédiar de ces décou-
vertes réside certainement dans leur capacité à répondre simultanément à

de nombreuses questions restées encote en suspens (le génotype prenait
dans I'ADN une consistance matérielle, représenration de la duplication,
explcation des mutations, erc.). La biologie moléculaire rrouve ainsi sa

date de naissance 
(r8). 4u delà des péripéties historiques qui conduisirent

à ce résultat (E. Mayr par exemple les décrit remarquablemenr), il importe
de souligner la prégnance de plus en plus sourenue de la technique dans
cette évolution, comme le note fort justement E. Mayr (1989, p. 760) :

n Les slruûares impliqaées dans hs processas génitiques ont des dimenstons

subnicroscopiques, eî les biologistu nol1culairu rc sont montrés extrîmement ingi-
nieux dans la rnise au point de tu'bniqaa permettant d'étudier les structures et le
procetsas moléculaires ainsi qae lears aariationt En fait, on a jusqu'ici appris
dauanîage, en matière d'éuolution nolécalaire, par l'application de noauel/es tech-
niqaes qae par l'élaboration de nouueaux cunceptr. >

Or, à partir de cerre dare (1953), I'objer de connaissance (le gène er
ses modes d'expression) devient lui-même progressivemenr un ob;er
technique. Il s'agit donc de .découper, des macromolécules afin d'en

(/ér) C'esr ce que norammenc exprime E. Mayr (1989, p. l0B4), lorsqu,il
montre que la biologie moléculaire mer en adéquation les explicarions chimiques
er les phénomènes de la rransmission hérédiraire: nLa strtcttre de la doable béliæ de
l'ADN a) expliqrait la natare dt la séqtence linéaire dts gènu, b) réuélait le mécanisme de
daplication exacte des gènet, c) expliquait en tefiner cbimiqaes la nattre du nutations, d)
montrait czlnment la mûation, la recombinaison et la fonction dt gène ltaient dzs pbéno-
mènet distinctt aa niaear molécllaire. ,.
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extraire des séquences ayant un sens du point de vue de I'expression phé-
norypique. Un rel . découpage, nécessrte au préalable l'obtention d'un
ADN relarivemenr pur er non dégradé, mais égalemenc le recours à des

.ourils" appropriés pour mener à bien cette .découpe, (enzymes de

restricrion), pour isoler, identiter er u recoller " les fragmenrs ainsi obte-
nus, pour analyser leur taille, leur composicion et leur rôle dans la bro-
synthèse protéinrque. La perte progressive de repère par rapport à un ré-

férent épistémique se rerrouve dans cette sorte de dérive sémanttque qui
place sous Ia même terminologie (le gène) deux entirés bien distinctes
(l'une concepruelle, le gène néo-mendelien, er l'aurre marérielle, le gène

moléculaire). Certe dérive se rrouve brillamment exposée par F. Duches-

neau (1997, p. 165) qui, en reprenant les rexres de D Hull, compare le

conrenu de la génétrque mendélienne et de la générique moléculaire:

. La génétiqre alyse dt
gène au rtoyen d'ét sian, étu

gè et €fl lerfier d4 Pdr t:onl

re! qLt l ten/rcnÛe l
istae. Idéalenent, il
héoriet dz deuektPPe-

ènet mendéliens aux

gènet noléulairet, mais urc ulle canparaivn oneltrait la plas grande partie

tant de la génétiqae uendélienne que de la génétique noléLulaire ,

Lexpression de cetre rupture, par l'intrusion de la technique dans un

référent épistémique, constitue bien I'abouttssement d'un processus histo-

antc: "Iz ty'rrc Slnltrqae

,r,' î : ":,:,,:r,ï :, 
o;: :: : ::,,

n, ttot v.ll, TtoP,nn In, .tt
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La biologie moléculaire, en tant que projer scienrifique en voie de
réalisation (donr Ia carrographie er I'inrerprération complères du génome
des organismes vivants consritueraient le symbole de cet aboutissement),
représente égaLement une sorre de point de déparr d'un dessern rechni-
cien; le génie génétique. Mais ce passage concrérise le prolongemenr lo-
gique d'un pfocessus historique qui renvoie à la rechnicisation des
connaissances. Le construrt épistémique cède donc la place à cette lo-
gique rechnicienne qui s'incarne dans Ie génie générique au poinr que,
comme le montre clarrement M Tibon-Cornrllot (1992, p. 123), I'argu-
menr cechnicien devient la juscificarion même du programme de re-
chuche en brologie molécu laire:

"La prérence Permdnente, en génétiqae, d'une mare d'op'irationt non théori-
séet rnanifeste ld par, te ue pdr cette part te.hnique au yin du nixte scientifica-
leth ique, part sau use déniée, loujoar présente. Si le noindre doûe vhistait
encore, la découuefie et le ûle du génie génétique dans la relanre et |expauion de

la génétiqae nol,1calaire serait là pour nous rappeler I'existente de æue dimeariln.
b génie génénque esr Iié à une série d'avancées tuhniqta, q t, une flir réuuer,
onl permit de relancer auec forte le noutenenl de la ra:hert:he en génétique ntolé-

Lobjec de connaissance se fond ainsi dans I'outil. Une séquence
d'ADN, une fois idenrrfiée(s) sa (ou ses) fonction(s), devient alors re
moyen de produire une subsrance ou d'exprimer un caracrère dans un or-
ganisme. Elle franchir par conséquenr la fronrière de plus en plus ténue
entre la chose à connaîrre et le moyen d'agir sur la nature. Lappropria-
tion de cet ouril er sa commercralisarion se rrouvent directemenc in-
duires par la matérialisation du vivanr qur s'opère ainsi en I'absence o un
retour sur ce que cerre matière a de singulier (du génorype au phéno-
type). Une bactérie génériquemenr modrfiée afin de produire une sub-
stance pharmaceurique représenre, d un poinr de vue indusrriel, un outil
de producrion; sa spécificiré d'organisme vivanc s'efface donc devanr
Iusinr chimiquc qu'elle prut dès lors représenrer.

CONCLUS/ON

Le phénomène d'assimilation du vivanr à un outil, de I'indivrdu or-
ganique à une ta'bnè, se perd dans la nuir des remps (la domesrication des
hommes, des animaux er des végéraux). Le proceisus guc nous décrivons
nous semble différent, dans la mesure oùr il s'adresse au connaîrre. La
t.ubnè "percole" l'épitténé d\sions-nous. Nous I'avons vu, la rechnique
imprime au connaître un conrenu parriculier er rend à I'orienrer dans sa
consrrucnon, selon sa propre "logique>. Or, la connaissance de plus en
plus imprégnée de certe logique rechnicienne devienr .naiurelle-
menr,' un enjeu indusrriel. De la technicisation des connaissances à leur
indusrrialisarion, la fronrrère se trouve ainsi vire franchie, er ce passagc
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se prolonge à la fois vers des quescions éthrques (appropnarion de ces
nouveaux moyens de production que sonr les organismes génériquement
modité9, voire insrirurionnelles (la situation de la recherche publique
face à la recherche indusrrielle dans ce conrexte). La flrme rend-elle à de-
venir le lieu de référence dans lequel s'écrit I'histoire des sciences ? Ainsi,
poser que la scrence se construirair désormais au sein de la firme nous
conduirair inéluctablemenr à ce résulrat remarouable selon lequer re
marché (du moins dans son acceprion .on..pru.il.) deviendrair ie mo-
reur principal de la dynamique screnrifique. La main invisible
d'4. Smith, qui régulait I'activiré économique, se prolongerait ainsi vers
la sélection des programmes de recherche. La science se conformerarr-elle
à I'efflcacité de la sélecrion qu'opèrenr les marchés, et les choix des pro-
grammes tendraient-ils à répondre à des critères parero-oprimaux dans
les échanges d'idées ? Toures ces quesrions indiquenr par quel chemin la
science devient perir à p€lt une quesrion économique, voire industrielle.
Elles jusrifient I'intérêt croissant que les économistes porrenr à la pro-
ducrion de connaissances (ramenées pour ce farre au starur de marchan-
dise). Mais sommes-nous effecrivemenr dans le domaine du connaîrre ou
bien ne retenons-nous de la connaissance que son artefacr technicien par
lequel se révèle I'idée de progrès scientifique? En d'autres termes, cerre
idée de progrès concerne-t-elle la connaissance proprement dite ou n'esr-
elle simplemenr que I'expression de cette dominarion de la technique
dont nous venons d'esquisser la genèse ?
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