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éditorial 

Pourquo i l ' engouement , cons ta té depu is que lques années , pour l 'éthi
q u e ? 
L e mot est dans tous les d iscours : Nik i ta M ikha ikov souha i te une 
é th ique pour le c inéma, Miche l Ser res voit dans l 'é th ique sc ient i f ique 
une des ques t ions les p lus urgentes pour l 'humani té , Hans K u n g rêve 
d ' un é thos p lanéta i re, Fél ix Guat tar i p la ide pour une é th ique des 
méd ias , des responsab les d 'Electr ic i té de F rance p roposen t une éthi
q u e d u nuc léa i re , d 'au t res par lent d 'une é th ique des p l acemen ts f inan
ciers. Be rna rd Kouchner o p p o s e la mora le à la rea/po/;'f//f t rad i t ionnel 
le. Les m a g a s i n s 10 /10 p roc lament que leur pr ior i té v a à l 'é th ique. «La 
F rance , c 'est une idée é th ique», es t ime Jean-P ie r re C h e v è n e m e n t . 

au delà de la m o d e 

N e s'agit- i l que d 'une m o d e ? Si oui, pourquo i a- t -e l le surg i ? Et 
pou rquo i dure- t -e l le ? 
La Revue nouvelle posai t , l 'an dernier déjà, la ques t ion de savoir si la 
fo r te é m e r g e n c e d e l 'é th ique ne procédai t pas de la dég rada t i on d u 
pol i t ique, qui n 'est p lus invest i à l 'heure ac tue l le « c o m m e l ieu d e s e n s 
pour l 'avenir huma in» . 
N o u s rep renons ce t te quest ion, q u e nous ten tons d e c reuser et d 'é lar
gir. Car l ' engouemen t pour l 'é th ique pourra i t for t b ien, en dépi t d e la 
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confusion qui l ' embrume, expr imer un beso in de repères , une soif d e 
propre té , une vo lon té d e c h a n g e m e n t - et porter en fin d e c o m p t e d e s 
g e r m e s d e revi ta l isat ion démocra t ique . 
U n d e s mo teu rs qui, en 1989, a mis en m o u v e m e n t des popu la t ions 
d e l 'Eu rope cent ra le et or ienta le n'était- i l pas d 'o rd re mora l ? L ' inter
m i n a b l e c o m b a t pour la d ign i té m e n é par le m o u v e m e n t ouvr ier et par 
les peup les du t i e r s -monde n'a-t- i l pas une c o m p o s a n t e mo ra le ? 
N ' e n t e n d - o n pas deux f igures pol i t iques auss i d i f férentes q u e l ' i ta l ien 
Ach i l le Ocche t to et le Po lona is T a d e u z s Masow ieck i amb i t ionner d e 
«met t re de la mora le en pol i t ique»? 
Bref , i e t o h u - b o h u s u r l 'é th ique est un p h é n o m è n e comp lexe , qu'il vaut 
la pe ine d 'approcher avec sér ieux. 

une d é m a r c h e crit ique 

Par lons é th ique, d isent chacune de son cô té Made le i ne Mou l i n et 
Isabe l le S tenge rs ( toutes deux en cha rge d ' ense ignemen t à l 'Univer
s i té l ibre d e Bruxel les) , ma is pour subvert i r ou détourner ce t te not ion, 
d a n s une d é m a r c h e cr i t ique. Parei l le d é m a r c h e ind ique que, cont re
d isant le faux ac te de décès des idéologies, un p rocessus d e re
c o m p o s i t i o n idéo log ique est en cours, où le débat é th ique peut ê t re 
fécond . 

T o u t e déf in i t ion q u e l 'on pourrai t proposer , tant de la mora le q u e d e 
l 'é th ique, est su je t te à con t roverses . Impav ides , nous nous aven tu 
rons cependan t à proposer que lques bal ises. 
L 'é th ique s e s i tue sur un aut re p lan que les mora les concrè tes ; e l le est 
p lus ex igean te q u e cel les-c i et s ' inscr i t davan tage dans la durée. 
A ins i , pour G e o r g e s Balandier , la mora le se repor te aux p h é n o m è n e s 
m o r a u x conc re ts et s ' inscr i t dans le relatif, t and is que l 'é th ique t ra i te 
d e ce qui f o n d e la mora le , el le est in terrogat ion sur le f o n d e m e n t d ' u n e 
mora le . 
Q u e l 'h istoire, la géograph ie , les cu l tures a f fec tent les s y s t è m e s 
moraux , les modi f ient ; qu 'e l les ag issent sur les va leurs , par ef fet d e 
séd imen ta t ions , d 'é ros ions ou de secousses , pe rsonne n 'en d iscon
v iendra . 
U n p rocureur par is ien observe que depu is qu'i l y a en F rance près d e 
neuf mi l l ions d ' invest isseurs, l 'é th ique n'est p lus ce qu 'e l le était d u 
t e m p s de Balzac. Une éco l iè re namuro ise cons ta te q u e la m i s e e n 
ven te de préservat i fs dans les l ieux publ ics n 'est pas p réc i sémen t 
c o n f o r m e à la mora le d e ses parents . A u s ièc le dernier , les jeux d e 
hasa rd éta ient non seu lement jugés amoraux , ma is ils é ta ient péna
l isés; au jourd 'hu i , le t ie rcé est ent ré dans la zone d e l icéité. L 'adu l tè re 
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s u p p o s é d 'un h o m m e pol i t ique a b e a u c o u p p lus d e po ids sur sa 
car r iè re aux E ta ts -Un is qu 'en France. Et nous ne d i rons r ien d e la 
s ign i f ica t ion mora le (réel le ou supposée) du fou la rd sur une tè te d e 
f e m m e , se lon qu 'e l le est i ranienne, uk ra in ienne ,ou t u r q u e é m i g r é e à 
Mo lenbeek . . . 

Q u a n t à la déonto log ie , il paraî t s imp le d e la définir c o m m e un c o d e 
d e règ les in ternes à une inst i tut ion, à une profess ion, à une corpora
t ion. Ex is te- t -e l le à l 'état pur ? N'est -e l le pas b ien souven t ar t icu lée o u 
a s s o c i é e à la mo ra le ? C'est ce que pensen t cer ta ins d e nos interlo
cu teurs . 

Made le ine Mou l in (sociologue), I sabe l leStengers (phi losophe) et Pierre 
d e Locht ( théo log ien et moral is te) aborden t les p rob lèmes de f o n d : 
que ls rappor ts en t re é th ique, choix d e soc ié té et responsab i l i té per
sonne l le ; en t re mora le , droit et cho ix indiv iduels; en t re idéo log ie et 
pol i t ique. 

L e ter ra in est ensu i te o c c u p é par le ph i losophe i tal ien Si lv io Petruc-
ciani , auteur d 'un tex te sur la d imens ion é th ique dans l 'oeuvre d e 
Marx , pa ru dans la revue Actuel Marx\ Lou is V a n Gey t réagi t à ce 
tex te en déve loppan t s o n point de vue sur les not ions de responsab i l i té 
et d e sol idar i té. Pour sa part, Jean -Maur i ce Rosier scru te les rappor ts 
en t re é th ique et m y t h e dans la pensée marx is te et la p ra t ique des 
par t is commun is tes . 

T ro is c h a m p s o ù s 'exe rce la réf lex ion é th ique - ou pour le mo ins se 
posen t des in ter rogat ions d 'o rdre é th ique - sont ensu i te ana lysés , 
avec d e n o m b r e u x concou rs : le c h a m p de l ' économie po l i t ique (tant 
sur le p lan sc ient i f ique que sur le p lan d e l 'appl icat ion aux ent repr ises) ; 
le c h a m p d e la b io logie, qui ne sera pas l imité aux deux «ex t rémi tés» 
d e la v ie, à savoir la na issance et la mort , et o ù nous avons recuei l l i 
les ré f lex ions de Mar ie -Luce Del fosse, Jo Boute , Fanny Fi losof; et 
enf in le c h a m p d e la recherche scient i f ique, et en part icul ier d e la 
phys ique, à p ropos d e laquel le Pierre Gil l is et Marc Rayet ont déba t tu 
avec G é r a r d Fourez et Miche l Waute le t . 

T ro i s au t res d o m a i n e s sont approchés , d u point de vue d e l 'é th ique : 
les rappor ts Nord -Sud , par Pierre Ga land , qui s ' in te r roge sur les 

1. Outre nos remerciements pour l'autorisation de reproduction, nous ne saurions trop 
recommander la lecture - m ê m e difficile - du numéro entier : Actuel Marx n°^ 0 Ethique et 
politique, PUF , 1991 (voir table des matières e n encadré dans la rubrique livres et revues). 
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possib i l i tés d ' un n o u v e a u t ype de relat ions, enf in d é g a g é d u po ids d u 
dol lar ; l 'éco log ie , par Benoî t V e r h a e g e n dont les ré f lex ions por tent sur 
les responsab i l i tés spéc i f iques d u m o n d e rural d a n s les pays déve lop
pés; l 'Ordre des arch i tectes, par J a c q u e s A r o n attent i f à l 'évo lu t ion d e 
la mora le p ro fess ionne l le dans ce doma ine . 

que lques clartés 

D e no t re tour d 'hor izon incomple t émergen t que lques po in ts impor 
tan ts . 

• Les bou leve rsemen ts sc ient i f iques, techno log iques , po l i t iques q u e 
n o u s v ivons ont c réé un p ro fond désar ro i dans l 'opin ion, désar ro i 
ressent i p lus lou rdement à gauche. 
L e t y p e d ' in fo rmat ion qui est major i ta i rement p rod iguée par les m é d i a s 
aud iov isue ls - su rabondan te mais f ract ionnée, accumu la t ion d e flashes 
et d e clips s a n s ana lyse g loba le - ent ret ient le désarro i . 
L a p l ace con f iée aux exper ts , auréo lés d ' une ob ject iv i té qu i est u n 
leurre, cour t -c i rcu i te le déba t démocra t ique . Dans ce con tex te , le 

/ d i scou rs pers is tant sur l 'é th ique c a c h e une quê te di f f ic i le et c o n f u s e 
' a f in d e se fo rger des repères adéquats . 

• Qual i f ier d e ph i losoph iques les p rob lèmes qui concernen t non seu
lement le débu t et la f in de la vie, ma is auss i et sur tout le s e n s d e la 
v ie ainsi q u e les choix de soc ié té nous paraî t tout à fait f ondé . Ma is 
d a n s un pays auss i «pi iar isé» que le nôtre, les m ê m e s mots ont d e s 
r é s o n a n c e s d i f fé rentes se lon qu 'on se s i tue der r iè re te l o u tel pil ier. 
A ins i , pour des ca tho l iques, tou te ques t ion sur le s e n s est e n g e r m e 
une ques t i on re l ig ieuse; le m o n d e laie, qui se méf ie d e tou te a l lus ion 
à la spi r i tual i té - s o u p ç o n n é e d e v isée c lér ica le - éca r te souven t d ' u n 
m ê m e m o u v e m e n t les in ter rogat ions sur le sens. 
Ce t t e d i f fé rence d 'a t t i tude donne , en p remiè re ins tance, u n e longueur 
d ' a v a n c e aux ca tho l iques d a n s la réf lex ion sur les p rob lèmes phi loso
ph iques et é th iques. Le m o n d e laïc, qui n 'est d 'a i l leurs pas à l 'abr i d e 
t o u t e re l ig iosi té o u de l 'esprit de chapel le , pourrai t r épondre d a n s le 
m ê m e reg is t re : ph i losoph iquement , en rev igorant un idéa l i sme a thée, 
et p ra t iquement , en invoquant davan tage des idéaux, e n d o r m i s com
m e disai t l 'autre. Cet te sa ine émula t ion ne f e ra d e tort à pe rsonne . 

• Ma i s e n f in d e compte , plutôt q u e d e nous arrêter à cet te rée l le 
d i f f é rence de sensib i l i té , dont un effet est que les chré t iens se sentent , 
p lus q u e d 'aut res , «dans leurs meub les» d a n s le déba t é th ique, nous 
p ré fé rons conc lu re sur un cons ta t c o m m u n à la p lupar t d e nos au teu rs 
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o u d e ceux qu' i ls c i tent : les p ropos sur l 'é th ique resteront un phéno 
m è n e d e m o d e s' i ls ne"sont p ^ suiv is de déba ts sur des choix d e 
soc ié té et d e déc is ions d 'ordre pol i t ique. Dans cet te mesure , é th ique 
s 'ar t icu le avec phi losophie, ma is auss i avec démocra t i e et c i toyenne
té. C 'est ce q u e nous d isent sur des m o d e s d ivers des théo log iens , 
Lou is V a n Gey t , Isabe l le S tengers , Fanny Fi losof , Benoî t V e r h a e g e n , 
les phys ic iens réunis autour d 'une tab le ronde à Namur . . . et que lques 
aut res . A j o u t o n s aux n o m s d e nos co l labora teurs ceux d e Gorz , 
Bourd ieu , Desan t i o u Mor in , et nous nous sen t i rons m o i n s seuls . 

N o s inv i tés sont donc la rgement unan imes pour dire la nécess i té d'agir 
le soc ia l et d ' invest i r le pol i t ique. Et nous s o m m e s conva incus que 
ce t te unan imi té , loin d 'esquiver le débat ph i losoph ique, le met à sa 
jus te p lace, qui est ce l le q u e lui ass igna ient naguè re que lques phi lo
s o p h e s pos t -hégé l iens dont nous nous revend iquons . 

R o s i n e L e w i n 



l'éthique a bon dos 

madeleine moulin 

L ' e n g o u e m e n t pour l 'é th ique et la pu i ssance s y m b o l i q u e d e s o n invo
ca t i on p r imesau t iè re mér i tent une t rès sé r ieuse at tent ion. L a conno
ta t i on é th ique qui m a r q u e main ts d iscours, l ' enve loppe é th ique qui 
en tou re une panop l ie d 'act iv i tés et de reg roupemen ts e n t o u s gen res 
est b ien p lus qu ' une mode . C e s - en appa rence - nouve l les man iè res 
sont fonda t r i ces et p rodu isent des ef fe ts dont il est e n c o r e ma la i sé d e 
jauger la por tée, par m a n q u e de recul. El les c reusent un lit à t ou tes 
sor tes d e f lo ts la tents pour penser , dire, agir le social . C 'est en c e s e n s 
q u e je qual i f iera i c o m m e « impress ionn is te» le décor que je p lantera i 
d 'abord , celu i d ' une recompos i t i on en cours des idéologies. 

P a r c e qu 'en tou t état d e cause , ce la vau t la pe ine de tenter d e c o m 
p r e n d r e le s e n s d e cet te ferveur à «éthic iser» la soc ia l i té s o u s tou tes 
s e s f aces , d a n s t ous ses con tenus . C ' e n est t rop. Il y a sa tura t ion . L e 
recours à l 'é th ique nous dit b ien au t re chose q u e d e l 'é th ique. L a 
subt i le d ispar i té et l 'ampl i tude des p réoccupa t ions qui, soit s e fo rmu
lent haut sur le pavo is de l 'éth ique, soit s ' immiscen t sub rep t i cemen t 
d a n s la t r a m e des re lat ions soc ia les produ isent b ien d 'au t res canal i 
sa t ions d u compo r temen t que d 'o rdre éth ique. 

D a n s un d e u x i è m e temps , je p la iderai pour une s t ra tég ie d e la c i toyen
ne té responsab le , no tammen t dans les f o r m e s d 'une pédagog ie p lus 
amb i t i euse des droi ts de l ' h o m m e et d 'un «assoc ia t ionn isme» recon
nu. M a conc lus ion se ra de méthode , ce l le d u Cheva l de T ro ie reven
d iquan t ici l 'ambi t ion cr i t ique et histor ic iste. 
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un décor impressionniste : 
la recomposi t ion des idéologies 

Le point de v u e que je souinaite déve lopper s 'ar t icu le autour d e l 'ob
se rva t ion de d e u x pô les comp lémen ta i res et ind issoc iab les : la pudeur 
d e n o m m e r les rappor ts soc iaux et les man i fes ta t ions par fo is vel léi
ta i res de l ' e f fe rvescence «t r iba le» ' . Ent re les deux, un m o u v e m e n t d e 
ba lanc ier et des z o n e s d ' incer t i tude qui autor isent d e nouve l les négo
c ia t ions d e re la t ions soc ia les et d e rappor ts soc iaux don t l ' u rgence se 
fai t sent i r d e man iè re impér ieuse. C e s négoc ia t ions donnen t droit d e 
c i té à un imag ina i re qui s e s i tue en dehors d e l 'ana lyse des rappor ts 
d e classe^, et d e la con t redépendance à l 'égard d e re l iquats d u sc ien
t i sme . 

A ins i , j e n e p lacera i pas m o n propos sous la p roc lamat ion que lque peu 
mi l lénar is te d e «la f in des idéologies»^, ma is au cont ra i re dans une 
pe rspec t i ve d ia lec t ique qui voudra i t env isager le recours à l 'é th ique 
c o m m e un s igne, impor tant parmi d 'aut res , des recompos i t i ons idéo
log iques e n oeuv re ac tue l lement . Ni désar ro i s in is t re d e f in de siècle, 
ni to ta le ind i f férence. Ni aspha l tage de semp i te rne ls confl i ts, ni retour 
en f l a m m e d 'une spir i tual i té s a u v a g e ou obscuran t i s te : une quê te 
incer ta ine; et e n t a n t q u e te l le pa r semée d ' e m b û c h e s qu' i l conv ient d e 
tenter d e c i rconscr i re . 

1. Je fais référence ici à la notion de tribu dans son acception anthropologique, telle qu'elle 
est usitée, entre autres, par Michel Maffesoli lorsqu'il traite d e la socialité postmoderne, 
structurée autour de la culture du sentiment d 'appartenance communautaire , perceptible 
tant dans l'implosion qui touche les Etats-nations et les appareils idéologiques que dans la 
«pulsion grégaire» de l'individu à adhérer et participer à d e s «petits ensembles» qu'il appel le 
tribu. 
M A F F E S O L I Michel, Le temps des tribus. Le déclin de l'individualisme dans les sociétés de 
masse, Paris, 1988 , rééd. Le Livre de poche, 1991. 
M A F F E S O L I Michel, La transfiguration du politique-La tribalisation du monde, Ed. Grasset , 
Paris, 1992 . 

2. Ceci ne signifie pas nécessairement qu'on se trouve en dehors des rapports de classe, 
mais bien en retrait de l'utilisation d'un certain outillage conceptuel. Il est hors de propos de 
trancher ici sur la question de savoir si ce retrait est lié à la pudeur de nommer les rapports 
sociaux, ou correspond à une évaluation d'un changement plus profond. Attendons que 
Marx puisse être {re)lu paisiblement c o m m e producteur de connaissances et non c o m m e 
idéologue. 

3. J 'entends idéologie au sens très classique de « Pensée théorique qui croit se développer 
abstrai tement sur ses propres données, mais qui est e n réalité l 'expression de faits sociaux, 
particulièrement de faits économiques, dont celui qui la construit n'a pas conscience, ou du 
moins dont il ne se rend pas compte qu'ils déterminent sa pensée» in : L A L A N D E André, 
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF , Paris, 12""° éd., 1976. 
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L a recompos i t i on tâ tonnan te des idéolog ies s' Inscri t dans ce qu' i l est 
c o n v e n u d 'appe ler la cr ise du sujet . Pas p lus q u e d e «fin des idéolo
g ies», il n'y a ici «mor t de la ph i losoph ie», ma is a u cont ra i re , par ces 
a u d a c e s d ' i n te r roga t ion on to log ique , une f o r m i d a b l e ten ta t i ve d e 
re fo rmu la t ion (et par fo is dé jà d e fo rmal isa t ion o u de modé l isa t ion) des 
rappor ts d e l ' h o m m e avec son inscr ipt ion géog raph ique et tempore l le , 
avec la col lect iv i té, en un mot avec son env i ronnemen t , s o n «mi l ieu» 
lau s e n s le p lus c o m m u n d u te rme. A ce la s 'a joutent le p iment de la 
[complex i té c ro issan te des conna issances a u sujet d e cet env i ronne
ment , et auss i la consc ience d u recul cons tan t des l imi tes d e ce qui 
est v i r tue l lement conna issab le . Ent re les mégab i tes qui poursu iven t 
leur pet i t b o n h o m m e d e c h e m i n d ' i n t r u s i o n d o m e s t i q u e et les 
t n é g a b o m b e s la rguées à l 'autre bout d u m o n d e - et n é a n m o i n s con
nues d a n s l ' instant -, on n'est ni p lus petit, ni p lus g rand : on redécouv re 
un a b s u r d e qui n e peut d i re s o n n o m tant est g rand le désar ro i devan t 
le spec tac le ind i f férenc ié d u sub l ime, d u banal et d u t r ag ique a u 
(quotidien. 

Il faut b ien reconna î t re qu' i l y a là mat iè re à ne p lus t rès b ien savo i r 
o ù sont les repères, s' i ls ne sont pas d issous ou, pire, si y recour i r n 'est 
pas d e v e n u dé lé tère . Il n 'est dès lors pas é tonnant q u e cet équ i l ib re 
ins tab le d o n n e l ieu à des tu rbu lences (des récupéra t ions à g a u c h e et 
à dro i te de cer ta ins m o u v e m e n t s éco log iques, des mora to i res , des 
«sour is t ruquées»' ' , des encycl iques, . . . ) et des ten ta t ives d e les maî 
tr iser sous d ive rses r i tual isat ions (des comi tés d 'é th ique e n tous gen
res, des déba ts par lementa i res m e n é s sous le s igne d e la l angue d e 
bois, des eu ropéan isa t ions d e la quest ion, des tex tes , des tex tes et 
e n c o r e des textes, . . . ) . 

Q u ' à ce la ne t ienne. Para lysés par les c l ichés d ' une soc ié té d e l ' image, 
o u d u para î t re et d e l ' in format ion (confondue, vo lon ta i rement o u non, 
avec c o n n a i s s a n c e et format ion) , on en v iendra i t à oubl ier q u e nous 
s o m m e s a u s s i e t e s s e n t i e l l e m e n t u n e s o c i é t é d u V e r b e , 
pe rpé tue l l emen t en mé ta -ana lyse sur e l l e -même. L e V e r b e -ce lu i d e 
la G e n è s e et celui de Jacques Lacan mê lés et just i f iant a insi la ma
juscu le - est un de nos plus pu issants ins t ruments de régu la t ion so
cia le, en que lque sor te une Vo ie Roya le pour conjurer les ma lé f i ces 
d e no t re histor ic i té, ainsi q u e nos pet i tes et mo ins pet i tes ango i sses 
ex is tent ie l les , ma lseyan tes au jourd 'hu i , sauf cel les, tang ib les et tou-

4. Allusion elliptique aux faussaires de la science, racontés in B R O A D Wil l iam, W A D E 
Nicholas, La souris truquée. Enquête sur la fraude scientifique, Ed. du Seuil, Coll. Sc ience 
ouverte, Paris, 1 9 8 7 ( 1 " " é d . orig. 1982) , 2 3 4 pages. 
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j ou rs un tan t soit peu repréhens ib les , qui a f f leurent dans le can i veau 
des marg ina l i tés avérées . 

L a ques t ion est d e savoi r ce qui se dit au t ravers d e ce qui se par le, 
d e sér ier les in térêts et les en jeux tus dans cet te mun i f i cence verba le . 

le camouf lage pud ibond des rappor ts soc iaux 

Evoquer exp l ic i tement les rappor ts soc iaux n 'a p lus guè re b o n n e 
presse ; inscr i re son act iv i té, pire s o n mi l i tant isme, s o u s ce t te bann iè re 
s e m b l e déso rma i s sur ranné. O n voit a insi s ' instal ler de to r tueuses 
s t ra tég ies min ima l is tes ent re g roupes , en t re g roupes et ind iv idus qui 
semb len t tempor i se r , o u pact iser m ê m e , avec les recompos i t i ons 
d 'a l l iances por tées par l'air d u temps . Les g l i ssements , vo i re les dé
r ives, dans la régu la t ion (je n 'ose pas di re la négoc ia t ion) des re lat ions 
d e t r a v a i l - e n part icul ier dans le tertiaire^ - sont à cet é g a r d révé la t r ices 
des d i f f icu l tés q u e connaî t l 'act ion col lect ive concer tée . Les déba ts 
té lév isés , en Be lg ique à tout le moins*, font souven t o f f ice d e con fes
s ion pub l i que o u de vo lon té d e paci f icat ion Qe n 'ose pas d i re d e paix 
soc ia le) à tou t prix. Le con tenu «oecumén ique» d e cer ta ins d iscours 
po l i t iques à v isée é lectora l is te par le de lu i -même. Sauf dans que lques 
sec teu rs phares , il est de bon ton d'offr ir une i m a g e angé l i que des 
re lat ions, de partir en c ro i sade cont re les conf l i ts ouver ts . Le compro 
mis, d 'out i l d e la démocra t ie , est d e v e n u sa ver tu s inon première , en 
tou t cas des p lus mora les . Soit dit en passant , on oub l ie ce fa isant 
l ' é v o l u t i o n d u P a r l e m e n t qu i s ' es t m u é l e n t e m e n t e n c h a m b r e 
d 'en té r i nemen t d u G o u v e r n e m e n t d a n s b ien des cas. 

Les «bons v ieux rappor ts soc iaux» qui permet ta ien t d e repérer l 'en
nemi, . . . et donc d e lui par ler, sont d i lués. Les conf ron ta t ions , b ien sûr 
réduct r ices , les lut tes de pouvoi r , b ien sûr car icatura les, les négoc ia 
t ions, b ien sûr par fo is dépourvues d e just ice immanen te , sont des 
out i ls d e l 'âge de la pierre, en compara i son d e l ' in t rus ion v io len te d u 
p a r a d i g m e de la consc ience indiv iduel le dans la ges t ion co l lect ive des 
rappor ts soc iaux . L e m o u v e m e n t est doub le et se ra repr is p lus bas. 
D ' u n côté, l ' indiv idu, en robé d e s a consc ience ind iv iduel le - en tendez 

5. Voir à ce sujet le dossier consacré aux nouveaux conflits et aux nouvelles solidarités. 
Voir entre autres, dans la contribution d'Albert Carton, la montée des services (pp. 19 et 
suivantes), Cahiers Marxistes, n*182, décembre 1991. 

6. Si le V e r b e de la G e n è s e est a s s e z également réparti, celui de Lacan n'a pas le m ê m e 
succès partout. Il suffit pour s 'en convaincre d'un bref «zapage» sur l 'ensemble des chaînes 
de télévision européennes. 
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sa responsab i l i té - est le l ieu sac ré et sacr i f ié d e tou te négoc ia t ion , par 
e x e m p l e d a n s les débats d ' idées sensés débouche r sur des déc is ions 
(à t i t re d ' i l lus t ra t ion : la récen te abs ten t ion royale) . D e l 'autre, l ' ind iv idu 
est l 'objet de tou tes les at tent ions - en tendez con t rô le - lorsqu' i l s 'agi t 
d e le fa i re entrer d a n s l 'un ivers des rappor ts soc iaux (à t i t re i l lustratif : 
l ' i nvas ion d e l ' in format ique gest ionnai re, o u enco re la teneur d e cer
ta ins tes ts à l ' e m b a u c h e por tant soit sur la phys io log ie , soit sur le 
menta l ) . C e s p rocédures rongent les f e rmen ts d ' une ut i l isat ion un tant 
soit p e u rad ica le des rappor ts soc iaux c o m m e m o y e n d e c h a n g e m e n t 
col lect i f . 

Par a i l leurs, la per te bru ta le des g randes cer t i tudes doc t r ina les sur 
lesque l les se c imenta ien t b ien des o r thodox ies met en état d e choc . 
L e deui l a u demeuran t n 'est guère a isé, e n c o m b r é par un é t r ange 
co r tège d e p leu reuses à f açon : ces soub resau ts met ten t t ou tes les 
dro i tes en verve, procurent une jo ie mauva i se aux nouveaux a d e p t e s 
d e la dér is ion («le» pol i t ique, cons idéré c o m m e un tout ind i f férenc ié , 
est inepte) , confor tent les asp i rants a u repl i f r i leux o u ind i f férent (le 
cocooning). 

Mais n 'a l l ongeons pas le co r tège des p leureuses. Le p a s s é i s m e n 'a 
j a m a i s rendu lucide. Les v ieux out i ls sont remisés auss i pa rce qu ' i ls 
son t at te ints d ' obso lescence ' : ils ne conv iennen t p lus à la l ame d e 
f o n d qui charr ie les ingréd ients de la recompos i t i on de l 'é th ique d u 
su je t et de la mora le col lect ive. En cont repo in t d e ce t te d i lu t ion des 
rappor ts soc iaux , on a rangé - pour c o m b i e n de t e m p s ? - avec u n 
ce r ta in sou lagemen t , la m é m o i r e de l ' inscr ipt ion co l lec t ive des dro i ts 
ind iv idue ls a u p lacard. Cet amour d e l ' ind iv idu rend la m é m o i r e 
oub l ieuse . 

A ins i , le concep t d ' un ind iv idu rad ica lement d i f fé renc ié d e la c o m m u 
nau té à laquel le il appar t ient est référé à sa genèse , aux seu les 
Lumiè res ; il por te les s t igmates «purs» d 'une a f f i rmat ion d u mo i qui n e 
se sera i t pas const ru i te a u prix de v io lentes conquê tes . E n u n mot , o n 
oub l ie q u e la p roc lamat ion des droi ts indiv iduels, leur ex i s tence m ê m e 
sont avan t tout le f ru i t d e luttes socia les, qu' i ls n 'ex is tent q u e g r â c e aux 
c o u c h e s d e m e s u r e s d e p r o t e c t i o n c o l l e c t i v e d o n t i ls f u r e n t 
s u c c e s s i v e m e n t revêtus. Le «je» se p résen te à la fo is c o m m e fonde
men t d e la mora le et c o m m e va leur sup rême, objet d e tou tes les 

7. Le terme d'obsolescence convient bien ici puisque cette désuétude est liée à l'évolution 
rapide des technologies. Précisons, pour poursuivre la métaphore, q u e les outils en 
question sont obsolètes par ce que rouillés, et non usés. 



12 

at ten t ions col lect ives. Dans la fou lée, le m ê m e «je» est l 'é ta lon d e la 
responsab i l i té en f inal i té, cel le sur laquel le, tou tes pos i t ions phi loso
ph iques con fondues , repose en dern iè re ins tance tou te déc is ion. 
En t re ce t te pac i f icat ion d e su r face et la m ise a u pas d e la c o n s c i e n c e 
ind iv idue l le s 'essayen t une mul t i tude d e redéf in i t ions d e pr ior i tés par 
u n e m ise à l ' ép reuve des s t ruc tures h ié ra rch iques et d u potent ie l des 
re la t ions communau ta i res " . L ' invocat ion d e l 'é th ique est à la fo is un 
sas rassuran t et un mot d e passe à succès , d e l 'appare i l d e l 'Etat à 
l ' indiv idu, en passant par la col lect iv i té et les «g roupes de base»^. 

l 'Etat en quête d'un nouveau look 

C e point est dél icat à traiter car il ne s 'agi t pas de fa i re cho rus avec 
le néo- l i bé ra l i sme qui v i l ipende l 'Etat (alors q u e f o n d a m e n t a l e m e n t il 
e n vit) , ma is d e pointer une dér ive d 'autant p lus d a n g e r e u s e qu 'amor 
c é e en douceur . 

Pr is en é tau ent re les dé f ic iences cro issantes d e s o n f onc t i onnnemen t 
et la p ress ion exe rcée par la mond ia l i sa t ion d e tou tes les «g randes 
ques t i ons mode rnes» , l 'apparei l d e l 'Etat n ' échappe pas a u débat 
ma jeur sur la responsabi l i té susc i té par l ' avancée techno log ique ' " . 
Lorsqu ' i l s 'agi t pour lui de p rendre part aux ba lbu t iements d e 1'«esprit 
d ' é c o l o g i s m e » " , le r espec t d e s p r o c é d u r e s d é m o c r a t i q u e s d e 
concer ta t i on et d e déc is ion doit ê t re contrôlé '^ . Ma i s au p lan interne, 

8 . Au sens sociologique du terme, à savoir les relations primaires, directes, immédiates, 
par opposition aux relations secondaires, propres aux rapports sociaux, et précisément 
caractér isées par la structuration hiérarchique des relations et des institutions. 

9 . O n peut à cet égard établir un paral lè leavec la trajectoire actuelle des sciences sociales. 
A l 'heure de leur ef fondrement lié pour partie à leur instrumentalisation, et pour partie a leur 
déréalité, se compose en leur sein un débat épistémologique fondamental . 

10. Parler d 'avancée technologique est simplificateur. Il conviendrait mieux de parler du 
couple science-technique, ou du «jumelage» des deux, c o m m e le fait Hans Jonas : J O N A S , 
Hans, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, Ed. du Cerf, 
Coll. Passages , Paris, 1 9 9 0 (^"' éd. en al lemand 1979) , 3 3 6 pages. 

11. José Prades étudie r«esprit d'écologisme» à l'instar de r«esprit du capital isme» 
wéber ien : P R A D E S , José A., «L'éthique de l 'environnement et du développement . 
Pro légomènes méthodologiques à un programme de recherche», in : P R A D E S José A. 
(sous la dir.), V A I L L A N C O U R T , Jean-Guy , T E S S I E R , Robert, Environnement et dévelop
pement. Questions éthiques et problèmes socio-politiques, Ed. Fides, Québec , 1991, 3 7 4 
pages; pp. 13 à 45 . 

12. Laquest ion est complexe, moins techniquequ'il y paraftautraversdelabureaucrat isat ion 
des décisions internationales. Elle sort quelque peu de mon propos. 
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lorsqu' i l s 'ag i t d e régler les c o m p o r t e m e n t s f ondés sur les conv ic t ions 
ph i l osoph iques les p lus in t imes ou existent ie l les, en d 'au t res t e r m e s 
sur les consc iences indiv iduel les, la ques t ion est d e savo i r s' i l est j us te 
q u e l 'Etat s 'é r ige e n mora l is te de la sc ience. 

E n l 'occur rence, s 'ag issant de p rob lèmes sou levés , s o u s le labe l d e 
l 'é th ique, à p ropos non pas des conna i ssances sc ien t i f iques en tant 
q u e te l les, ma is d e leur appl icabi l i té et des cond i t ions d e réa l isa t ion 
o f fe r tes par des p rogrès techn iques , la ques t i on est d e savo i r si 
l ' i n te rvent ion d e l 'Etat conce rne l ' intérêt généra l , o u si la sc ience sert 
d 'a l ib i à une in tervent ion mora l isante , la ïque ou re l ig ieuse, dans la 
régu la t ion soc ia le dévo lue à la soc ié té civi le d a n s son ensemble ' ^ . L a 
sépa ra t i on des pouvo i rs n 'a pas été une c o n q u ê t e faci le. L a restau
ra t ion du con t rô le des consc iences par un o rd re mora l pu isé aux 
s o u r c e s é lémenta i res de la rel igiosi té pr imit ive met en péri l la lai c isat ion 
d e l 'Etat, du remen t et chè remen t acqu ise. Sur el le repose fonc iè re 
m e n t le f onc t i onnemen t démoc ra t i que des inst i tut ions. Conc rè temen t , 
c 'es t -à -d i re b ien au -de là des pr inc ipes. Il ne faut pas chercher lo in : la 
l ongue h is to i re de la dépéna l isa t ion part iel le d e l 'avor tement , et s o n 
d é n o u e m e n t actuel , en t é m o i g n e à suf f isance. Q u e cet te t r a n c h e 
d 'h is to i re nous res te p résen te à l 'esprit : d 'au t res ques t ions , p o s é e s 
c o m m e é th iques, ont é té p r u d e m m e n t la issées sous le bo i sseau a u 
long d e ce t te saga. El les r isquent ma in tenan t de resurgir a v e c d 'au tan t 
p lus d e fo rce ' " . 

E n part icul ier , tout ce qui a trait a u débu t et à la f in de la v ie est 

13. Il faut entendre ici société civile dans une acception large, quasiment étymologique 
(civis-polis) ; l 'ensemble des rouages de l'appareil politique - au sens premier du terme. Cette 
précision permet d'éviter la dualisation sommaire et courante entre «classe politique» et 
apparei l de l'Etat d'un côté, «société civile» de l'autre. Cette dernière inclut des organismes 
et instances variés, a u sein desquels on vote, prend part aux décisions politiques. Lorsque 
«le politique» consulte «la société civile», en fait il consulte encore «le politique», 

14. Chrét iens et laïcs avaient tous intérêt à attendre que l 'affrontement à propos de l ' IVG 
soit réglé avant de remettre sur le métier des questions, c o m m e celle du statut de l 'embryon, 
d 'essence philosophique et non scientifique. Il y a cependant gros à parier qu'au m o m e n t 
où la France se pose e n «Vatican de la bioéthique» (voir les projets de lois actuels sur les 
dons, l'utilisation des produits et é léments du corps humain; l'identité génét ique de l 'homme; 
le traitement des données nominatives dans la recherche dans le domaine de la santé) où 
la C E s'apprête à emboîter le pas, la Belgique marque le pas pendant un temps. Le 
t raumat isme vécu par les détracteurs de la loi de dépénalisation de l ' IVG, joint à la fragilité 
du nouveau Gouvernement , laisse augurer que ces questions ne seront pas très rapidement 
prises à bras le corps, ni avec enthousiasme, c o m m e en témoigne la brève Déclaration 
gouvernementa le : cette matière devra, c o m m e tant d'autres, faire l'objet d'un consensus 
au sein du G o u v e m e m e n t . 
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présen té le p lus souven t c o m m e une ques t ion d 'é th ique l iée à révo 
lu t ion d e la sc ience , a lors qu' i l s 'ag i t avan t tou t d ' u n e ques t i on 
essen t ie l l emen t - d a n s son essence - ph i losoph ique : ce l le d u statut 
d e la v ie, ni p lus ni moins. A cet égard, le débat é th ique entret ient des 
con fus ions . O n pers is te à met t re dans le m ê m e panier des d o m a i n e s 
d e p r é o c c u p a t i o n s t r è s d i s p a r a t e s : c e l l e s l i é e s à l ' a v a n c é e 

i techno log ico -sc ien t i f i que p roprement dite, qu i posent d e sér ieuses 
ques t i ons prospect ives , te l les les man ipu la t ions sur le pa t r imo ine 
géné t ique , et ce l les pu isées dans le s imp le s o u p ç o n d e non-é th ic i té 
d e la sc ience et d e la recherche, s o u p ç o n qui just i f ierai t une régu la t ion 
ex te rne . L 'eu thanas ie en part icul ier est noyée dans ces eaux t roub les. 
Nu l l e hau te t echno -sc ience d e haut vo l n 'est en scène ; éventue l le 
m e n t la d imens ion é th ique d e prat iques soc ia les. Dans c e cas, si 
ré f lex ion p rospec t i ve il y a, e l le por te sur les impl icat ions d ' un volet d u 
v ie i l l i ssement d e la popu la t ion : l 'a l longement de l ' espérance d e v ie et 
les cond i t ions à donner à ces a n n é e s en plus. Les ques t ions l iées a u 
«début d e la v ie» sont , quant à el les, un peu plus c o m p l e x e s d a n s la 
m e s u r e o ù e l les se posent sur un con t i nuum c o m p l e x e en t re le trai
t emen t d e l ' in fécondi té d e coup les dés i reux d e procréer , les perspec
t i ves d e t ra i tement des foetus , ...et les fan ta is ies dém iu rg i ques d e 
s tars (de l 'écran o u médica les) mon tées à mauva i s esc ient e n ép ing le 
par les méd ias . 

Quo i qu' i l e n soit, la ques t ion des jus tes l imites d ' in te rvent ion de l 'Etat 
d a n s l ' intérêt généra l pose cel le de la lég i t imat ion du droi t posit i f . C e 
dern ier a le mér i te de la c lar té prescr ipt ive. Et d a n s un Etat d e droi t , 
o n peut en contrô ler l 'équité. 

L 'obse rva t ion fa i te ici por te sur un point mo ins fac i le à cerner : les 
i imp l ica t ions d ' une pr ise en cha rge par l 'Etat d u débat é th ique lui-
1 m ê m e , q u e ce soit par l 'o rgan isat ion de co l loques, par la m ise e n p lace 

d ' un C o m i t é nat ional d 'éth ique. . . A lors m ê m e que le pa r l emen ta r i sme 
bat d e l 'ai le, q u e cet te garant ie essent ie l le d u bon f onc t i onnemen t d e 

, la démoc ra t i e ind i recte s 'essouf f le et que le Par lement ne parv ient p lus 
1( t rès b ien à rempl i r sa fonc t ion pr imord ia le d e relais, s ' ins taure une 

e s p è c e d ' i l lus ion de démocra t i e d i recte : on consu l te la «soc ié té ci
v i le», les exper ts , on p rend le pouls d u terrain, c o m m e dans la G r è c e 
an t ique ou dans un pha lans tère four iér iste, ou enco re d a n s une prair ie 
h e l v è t e a i m a b l e m e n t e m p r u n t é e à ses v a c h e s le t e m p s d ' u n e 
«vota t ion». Il y a là les g e r m e s d 'une dé f iance cons idérab le , non plus 
ce t te fo is d u c i toyen à l 'égard de la c lasse pol i t ique, ma is de l 'appare i l 
d 'E ta t à l 'égard d e ses propres ins tances d e c o m m u n i c a t i o n et d e 
déc is ion v o u é e s à débat t re d e la mora le col lect ive, et à e n proposer 
d e s fo rmu la t ions , consensue l les o u autres. Le fonc t i onnemen t m ê m e 
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d u législat i f f a ce à un exécut i f , qui se g r igno te là un t rès spéc ia l 
pouvo i r , est ici en cause, et par tant tou te l ' idée d 'une «é th ique d é m o 
cra t ique». E n escamotan t le débat d e s o n l ieu d ' exp ress ion (le Par
lement ) nécessa i re (mais insuf f isant) , l 'Etat, par u n e cent ra l i sa t ion qui 
n 'est pas de mise, non seu lemen t s 'appropr ie l ' énoncé des va leurs , 
vo i re e n d e v a n c e l 'or ientat ion, ma is enco re - et là gît le p lus g r a n d 
dange r - occu l te les rappor ts soc iaux '^ . C e fa isant , il con f i sque indû
men t la fonc t i on régu la t r ice des négoc ia t ions sur les cond i t ions d 'ex is
t e n c e conc rè tes à d i f férents pal iers de l 'o rgan isat ion soc ia le . 

la car te é th ique dans la coMectIvité 

L 'Eta t n 'es t pas le seu l à jouer des d issonances , lo in s ' en faut . O n peut 
m ê m e supposer qu' i l tente, pour part ie, d e rat t raper le succès rem
por té par les d iscours é th iques qui lui sont t ransversaux , engend rés , 
à leur tour pour part ie, en réact ion à la p ièt re image don t sou f f re la 
c lasse pol i t ique dans son ensemb le . 

U n e f igu re cen t ra le d e ce phénomène , la «sensib i l i té ver te» , o u e n c o r e 
«l 'espr i t d ' éco log i sme» , i l lustre b ien not re propos. E n effet , le dép lo ie 
men t d e la sens ib i l i té ver te p résen te d ivers avan tages . D ' a b o r d la 
fac i l i té i l lustrat ive q u e procure s o n abondan te média t isa t ion . Ensu i te , 
et e n l ia ison avec cet te média t isa t ion, le d iscours ver t t é m o i g n e des 
revend ica t ions d ' une resociabi l i té par l 'é th ique et l 'é th ic isat ion des 
ques t ions micro et macro-soc ia les no tamment par le rejet o u la négat ion 
d e s rappor ts marchands . Enfin, el le pose, ce fa isant , l ' in ter face en t re 
l 'usager et le presta ta i re a u coeur d u débat'®. 

I s sue d e m o u v e m e n t s soc iaux p lus ou mo ins in formels , d e p e n s é e s 
p lus ou mo ins exo t iques ou novatr ices, une g igan tesque n é b u l e u s e 
in te l lec tue l le se dép lo ie et d o n n e l ieu à des fo rma l i sa t ions d e p lus e n 
p lus préc ises, depu is la const i tu t ion d ' o rgan i smes of f ic ie ls j usqu 'aux 

15. Un Etat centralisateur c o m m e la France peut se permettre un «Comité national 
consultatif pour les sciences de la vie et de la santé». Le paysage politico-institutionnel 
«pilarisé» n'y est pas comparable à celui de la Belgique où les appar tenances remplacent 
plus que d e raison les convictions. L'espace laissé aux montées des droites ne se dessine 
d'ailleurs pas de la m ê m e manière dans les deux pays, 

16. Les services aux personnes pourraient faire l'objet d'une analyse comparable , à la 
médiatisation émotionnelle près. L'interface usager/prestataire y est éga lement invoquée 
pour se sortir des impasses entre Etat-providence et principe de solidarité, et entre Etat 
providenciel et assuranciel (François Ewald) . ; 
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g roupes de p ress ion qui ag issent par vo ie méd ia t ique , en passant par 
les théo r ies les p lus diverses' ' ' . Dans la m o u v a n c e éco log is te qui 
dé fe r le depu is que lques décenn ies , s 'engouf f ren t les ac t ions et les 
p e n s é e s les p lus hétéroc l i tes et par fo is les p lus cont rad ic to i res . C e 
m o u v e m e n t soc ia l demandera i t un long déve loppemen t . Con ten tons -
nous ici d ' en dégager le c o m m u n dénomina teu r et ses impl icat ions. 

L 'exp los ion des d iscours , des ac tes et d e l 'agi tat ion éco log is tes t radui t 
une cons idé rab le et aven tu reuse quê te de c o m p r é h e n s i o n et d e 
maî t r i se des rappor ts q u e l ' h o m m e entret ient avec s o n env i ronnemen t 
(son mi l ieu, le monde. . . ) . El le véh icu le des ten ta t ives par fo is t rès 
c o m p l e x e s d e penser le m o n d e aut rement , avec des ouver tu res in
s o u p ç o n n é e s o u à façonner ' * , et un emp i r i sme qui ne se la isse pas 
fac i l emen t décourager , m ê m e par l 'état par fo is b ien préca i re des 
c o n n a i s s a n c e s sc ient i f iques, et des cont rad ic t ions d u déba t qui e n 
résul te. E n cela, l ' éco log isme est un laborato i re d e recompos i t i ons 
idéo log iques t rès actif. Avec p ignon sur rue. 

Q u e ce soit chez les env i ronnementa l i s tes , les «a l ternat i fs», les 
spi r i tual is tes, les pol i t iques (réal istes o u f o n d a m e n t a l i s t e s ) t o u t e s 
les a rgumen ta t i ons se const ru isent sys téma t i quemen t à part ir d ' une 
con f ron ta t ion mass i ve à la techn ique, dont le sens et les imp l ica t ions 
servent , à un deg ré ou l 'autre, de déc lencheur , d e «s igne» pour 
asseo i r les pos i t ions et déc ider des st ratégies. L a t e c h n i q u e est le 
référant , s ymbo l i que o u matér ie l selon, autour duque l s 'ar t icu le la 
concep tua l i sa t ion des l iens ent re le donné (la «Nature» , le cosmos , la 
p lanète, . ..) et l 'act ion de l ' homme. La p résenta t ion d e ces l iens, m ê m e 
les p lus opérato i res , n'est j ama is to ta lement dép)Ourvue de re l ig ios i té 
e n t e n d u e c o m m e une at t i rance indif férenciée^", m ê m e lorsqu' i l s 'agi t 
d ' encourager des compor temen ts indiv iduels ( c o m m e celui d u tri des 

17. Pour un inventaire descriptif , voir entre autres : DE R O O S E , Frank, V A N P A R U S , 
Philippe, La pensée écologiste. Essai d'inventaire à l'usage de ceux qui la pratiquent comme 
de ceux qui la craignent, éd. D e Boeck Université, Coll «Sciences, éthique et sociétés», 
Bruxelles, 1991, 2 0 3 pages. 

18. Pour rêvasser à propos de la complexité des ouvertures apportées par le désir de 
penser l 'environnement, il faut lire ou relire le chapitre q u e Morin consacre au «paradigme 
environnement» in ; M O R I N , Edgar, La méthode 2. La vie de la vie, Ed. Seuil, Paris, 1980, 
471 pages. 

19. Pour les définitions, voir : D E R O O S E , Frank, V A N P A R U S , Philippe, op. cit. 

20. L 'écologisme n'est pas l'unique cible de ces attirances. Le travail et la santé le sont 
également , c o m m e sans doute la plupart des appareils idéologiques; et ce en dépit du 
mépris dans lequel la pensé© cartésienne a tenu cette forme profonde de la socialisation. 
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d é c h e t s domes t iques ) e n les qual i f iant d e «c i toyenneté responsab le» . 
D e plus, en tant que projet pol i t ique, el le n'est j ama is e x e m p t e d 'ar
r i è re -pensées té léo log iques, par e x e m p l e lorsqu' i l s 'ag i t d e déve lop
per u n e po l i t ique d e press ion du re à l ' égard d u G A T T . 

L e cheva l d e batai l le d u mi l i tant isme écologiste^ ' est le «pr inc ipe 
responsab i l i té» , qui s ' exp r ime parfois en cont repo in t d u «pr inc ipe 
espérance»^^. C e fa isant , on en appel le à la responsab i l i té ind iv idue l le 
o u col lect ive, o u à un savan t m é l a n g e des deux, don t il est fait, 
exp l i c i tement o u non, une ques t ion é th ique, p résen tée c o m m e cen
t ra le o u s u g g é r é e a u passage. D 'en t rée de jeu, la ques t i on d e la 
responsab i l i té éco log ique est mora l isée, tant par le p rosé ly t i sme q u e 
par les p r o g r a m m e s pol i t iques, o u enco re par les déba ts méd ia t iques . 
Ce t a m a l g a m e prê te le f lanc à b ien des con fus ions et sur tout ouv re 
la vo ie à b ien des dér ives. A fa i re de l 'éco log isme s inon un «g rand 
tou t» , a u m o i n s un fourre- tout , o n en v iendra i t à met t re sur le m ê m e 
p ied, par exemp le , les mesures pol i t iques à p rendre pour p réserver les 
paro is des grot tes des méfa i ts du tou r i sme sauvage , et l ' u rgence pour 
la su rv ie d e la p lanète de const i tuer un «droit des pierres»^^. A f o r ce 
d e poser qu' i l est b ien, parce que moral , d e se compor te r d e te l le o u 
te l le man iè re , o n e n v iendrai t à oubl ier l 'h istor ic i té d e ce qui f o n d e le 
ca rac tè re mora l (ou m ê m e é th ique si l 'on veut) d é t e l l e o u te l le m a n i è r e 
d e faire. Pi re encore , on en v iendra i t à oubl ier que la mo ra le est 
l ' emba l l age concep tue l et le gu ide prat ique d e la recherche, chan
g e a n t e et évo lu t ive, d e just ice, de lit)erté, d 'équ i té , etc., et q u e c 'est 
p réc i sémen t d e cet te conf ron ta t ion ent re sou rces d ' insp i ra t ions di f fé
ren tes o u m ê m e o p p o s é e s que se nourr i t le déba t é th ique. U n tel oubl i 
condu i ra i t à un pr inc ipe éco log ique pensé c o m m e f in dern ière . O n 
d e v i n e à que l le perspec t ive total i ta i re cet te b é a n c e ouvr i ra i t la voie. 

la danse éthique dans les rapports de production 

U n e p e n s é e é th ique mo ins spectacu la i re se dist i l le éga lemen t d a n s un 
au t re sec teur d e la v ie socia le: ce lu i d u m o n d e d u t rava i l et d e ses 
act iv i tés connexes^". Guè re a l léchant pour la g o u r m a n d i s e c o m p u l s i v e 

21. M ê m e lorsqu'ils entrent dans un Gouvernement , les «Verts» restent encore avant tout 
des militants. Pour l'instant. 

22 . H a n s Jonas discute dans son ouvrage Principe responsabilité (op.cit.) les idéaux du 
progrès et les utopies traitées par Ernst Bloch dans Le principe espérance. 

23. La constitution d'un tel droit se discute actuellement. Aux Etats-Unis ! 
>î)-. -

24. Formations en entreprise, formations permanentes, etc. 
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des méd ias , il ret ient mo ins l 'a t tent ion généra le . Les t rous d e la c o u c h e 
d ' o z o n e son t au t rement pa lp i tants que la lutte quo t i d ienne pour les 
cond i t ions d e travai l . Les con tours f lous et la re lat ive d iscré t ion d e 
ce t te p e n s é e é th ique a l imentent cependan t subs tan t ie l l ement les 
a t e r m o i e m e n t s de la recompos i t ion idéo log ique. A v e c une fo is e n c o r e 
s e s ouve r tu res et ses dangers . 

A u dépar t de ma la i ses di f fus, ou qui n 'ont pas (ou p lus ?) d e l ieu 
d 'express ion , on voi t f leurir les reg roupemen ts autour d ' un mot d 'o rd re 
assez s imp le : «hal te- là, il y a un p rob lème é th ique, nous s o m m e s 
conce rnés , ce la n e peut p lus durer , par lons-en». Et on en parle. Les 
moda l i t és von t des p lus ponctue l les aux p lus p>ermanentes: cerc les d e 
qual i té , char tes d e qual i té, co l loques pro fess ionne ls o u d 'é th ique pro
fess ionne l le , . . . O n peut y ret rouver , à la m ê m e tab le , les d i f fé rents 
éche lons d e la h iérarchie. O n y dit ce qui ne v a pas, on y in jecte les 
é l émen ts d ' u n e «gest ion part ic ipat ive», on suggè re d e nouve l les pis
tes d 'act ion, d e nouve l les moda l i tés de pr ise d e déc is ion. O n y d é p o s e 
un te r reau qui ne peut laisser indi f férent « l 'ordre ges t ionna i re» , puis
q u e le ra l l iement sous l 'é tendard de l 'é th ique pro je t te à la fo is d e 
r ompre les c l i vages t radi t ionnels, d e t ranscender la h iérarchie, d e 
br iser le c a r c a n i m p o s é par les rappor ts d e pouvoir . 

S' i l n 'est pas dou teux que l 'occupat ion - f i j t -e l le symbo l i que - d e cet 
e s p a c e é th ique cont ient une fo rce subvers ive , l 'u topie qu 'e l le véh icu le 
n 'est pas un iquemen t fondat r ice: el le por te sa part d ' a v e u d ' impuis
sance . Ains i , dès lors que l ' important est de regarder e n s e m b l e vers 
un m o n d e o ù les rappor ts d e p roduc t ion so ient é th iques, il impor te d e 
déposer s a g e m e n t au vest ia i re ses «pet i tes p réoccupa t ions quot id ien
nes» , ses «f rust ra t ions mesqu ines» , et au t res e m p ê c h e u r s d e cons
t ru i re en rond un m o n d e mei l leur. Le b a u m e ainsi app l i qué en g roupe 
sur la dé tér io ra t ion des re lat ions de t ravai l est éga lemen t un anes thé-
siant . En repl i g roupa i on est m ieux dé fendu; l ' inert ie du retrait est p lus 
pu i ssan te par fo is q u e l 'act iv isme (small is beautifuif) pour résister à 
l 'arbi traire sous - tendu par la log ique marchande, par les rat ional isat ions 
f o n d é e s sur la p réséance d e l 'ef f icaci té techno log ique . L a pass iv i té 
f a c e a u mépr i s e f f ron té du droit d u t ravai l le p lus é lémen ta i re dans 
cer ta ines inst i tut ions la isse que lque fo is panto is. Ma is c 'est là un au t re 
déba t encore^*. 

25 . Débat qui devrait être tenu avec les syndicats. Qu'ils soient absents de la chorale 
éthique n'est guère étonnant. Mais lorsque la situation concerne les droits sociaux et 
économiques, on peutavancerque ce silence est un symptômedes enjeux des recompositions 
idéologiques. 
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A cô té d e cet te sounnission dépress i ve c o u v e auss i , s o u s le m ê m e 
é t e n d a r d d e l 'é th ique, un co rpo ra t i sme compos i te . E n ef fet , le recours 
à l 'é th ique dans les relat ions de travai l met c rûmen t la ques t i on d e s 
p ro fess ionna i i smes à l 'ordre d u jour. L ' Invocat ion à l 'é th ique est ici 
m o i n s innocente . Les déonto log ies pro fess ionne l les v isent habi tuel le
men t à énoncer les règles d e compor temen t permet tan t l 'act iv i té et 
l 'u t i l isat ion des c o m p é t e n c e s en con fo rmi té avec la voca t i on d e la 
p ro fess ion et les va leurs p lus par tagées la rgement a u se in d e la 
soc ié té . Poser les cond i t ions du bon dé rou lemen t des t â c h e s profes
s ionne l les sous l 'angle d e l 'é th ique revient à donner une nouve l le 
e n v e l o p p e à la déonto log ie : tout le con tex te d a n s lequel s ' exe rce le 
mét ier est interpel lé, doit en que lque sor te se porter cau t ion d e sa 
teneur éthique^*. Il pourra i t n'y avoir là a u c u n e ra ison d e s ' inquiéter 
pour au tan t q u e l ' in tent ion soit e f fec t ivement de favor iser une a n a l y s e 
g loba le des cond i t ions du travai l , une large concer ta t ion à leur sujet , 
sur le te r ra in m ê m e des re lat ions d e t ravai l (et non d e p r inc ipes 
é thérés) , et enf in une négoc ia t ion sur les impl icat ions pra t iques d u 
respec t des f inal i tés, en part icul ier dans les sec teu rs ter t ia i re, d e 
se rv i ces et non marchand . 

Il n ' en va m a l h e u r e u s e m e n t pas ainsi ac tue l lement . L e d i scours sur 
les é th iques pro fess ionne l les v ise pr ior i ta i rement la r econna i ssance et 
la va lo r isa t ion des compé tences pro fess ionne l les c o m m e d o n n é e ra
t ionne l le du droit d u et a u travai l . E n c o n s é q u e n c e d e quoi , il sert 
d ' a r g u m e n t « insoupçonnab le» dans l 'a f f rontement en t re p ro fess ions 
pour le pa r tage d e b iens symbo l i ques et matér ie ls , et des z o n e s 
d ' i n f l uence fo rme l les et informel les. E n d 'aut res te rmes , l ' impos i t ion 
d ' u n d iscours sur l 'é th ique pro fess ionne l le sert avant tout à dégu iser 
les rappor ts d e fo rce avec des cr i tères por teurs, car sou tenus par des 
rep résen ta t i ons co l lect ives s impl i f iées, par un l angage d 'actual i té , 
no rma l i san t . L a co lora t ion al truiste, d e tous t e m p s p résen te , fai t ici 
f l è che d ' un au t re bols. P lus le gâ teau s 'amenu ise , p lus il est prat ique, 
d a n s le con tex te é c o n o m i q u e présent , de recourir à l 'é th ique pour 
évi ter le conf l i t ouver t . Dans ce sens, l ' a rgument é th ique n 'est pas un 
produi t impor té , il est produi t a u cont ra i re dans le p rocessus m ê m e d e 

26. Le cas des infirmières permet de comprendre ces glissements. Dans les a n n é e s '50, 
le regroupement aux fins de défense professionnelle se faisait un peu contre le corps 
médical , et beaucoup pour défendre les soins individuels. Au début des a n n é e s '90, les 
infirmières s'interrogent sur le territoire des compétences qui leur reste dévolu, dénoncent 
leurs conditions de travail qui les empêchent de fournir des soins corrects, et font de l 'usager 
des services un «allié objectif» de la défense du métier. C e qui était déjà vrai dans les a n n é e s 
'50, à savoir que les infirmières jouent un rôle fondamental et central dans le rétablissement 
du «sujet» soigné, prend une coloration plus clairement corporative. 
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va lo r i sa t ion profess ionnel le . P lus la commun i ca t i on en t re p ro fess ions 
se fait a rdue , mo ins la p roc lamat ion d e l 'é th ique pro fess ionne l le et d e 
s e s ve r tus t radui t une in tent ion d e «ges t ion par t ic ipat ive t ransver 
sa le» . A u contra i re, e l le renforce l 'édi f icat ion des c l o i sonnemen ts et 
la dé fense d ' in térê ts d e g roupes spéc i f iques. 

Pour i l lustrer ce qui p récède, il suff i t d 'évoquer le c h a m p de la santé . 
L a médec ine , dont la neutra l i té é th ique pouvai t jusqu ' i l y a peu passer 
pour ef fect ive, à tout le mo ins quant à sa vocat ion, s 'es t p réc ip i tée 
d a n s le «débat é th ique» avec une insouc iance exp l icab le seu lemen t 
par la c ra in te d e voir s 'écrou ler le seul rempar t déon to log ique , f ace à 
l 'évo lu t ion des au t res pro fess ions d e san té et des p rocédu res d e plus 
e n p lus c o m p l e x e s d 'o rgan isa t ion d u sys tème d e santé, m ises e n 
p lace par des non-médec ins . Le ma la ise qui hab i te les au t res profes
s ions de san té est te l lement p ro fondément l ié à l 'évo lu t ion des cr i tères 
d 'a l loca t ion des ressources , à l 'ef f icaci té pers is tante des con tours d e 
la m é d e c i n e e n tant que pro fess ion l ibérale, et enf in à l ' impos i t ion d 'un 
é c o n o m i s m e cro issant , qu 'on pourrai t s 'a t tendre à une rad ica l isa t ion 
d e leurs revend ica t ions , d e leur dé fense profess ionnel le . Pourquo i dès 
lors reste- t -e l le éc la tée ? 

la conv iv ia l i té : une viei l le recette t r ibale 

Enf in , en m a r g e d e tou te ce t te é m e r g e n c e en s o u p l e s s e d ' u n e 
é th ic isa t ion des rappor ts soc iaux, et part ic ipant d e ce m o u v e m e n t d e 
ba lanc ier é v o q u é au début , on peut en tendre le m u r m u r e des é th ic lens 
d e l 'ombre. O n a pe ine à imaginer le n o m b r e d 'occas ions , de l ieux, d e 
g r o u p e s o ù l 'on par le d 'é th ique, par fo is sans m ê m e la n o m m e r : des 
g r o u p e s d e j eunes dans la m o u v a n c e d 'un parti, un ense ignan t avec 
ses é lèves, un o rgan i sme d 'éduca t ion pe rmanen te , des g roupes d e 
réf lex ion, des serv ices d 'a ide aux personnes , des équ ipes d e travai l . . . 
un p e u par tout se créent des l ieux d ' échange imméd ia t (dans l ' instant, 
et s a n s médiat ion) dans lesque ls se d iscutent des p réoccupa t i ons 
d 'o rd re é th ique et se conf ient des expér iences vécues , pro fess ionne l 
les o u aut res, et qui , dans le vocabu la i re à la mode , seront qual i f iées 
d ' « é t h i q u e s » . O n s e fa i t peur , on se rassu re , o n s ' e n c o u r a g e 
mu tue l l emen t dans la recherche d e repères accep tab les d a n s l ' océan 
d e comp lex i t é qui unit l ' h o m m e à lu i -même, à l 'autre, a u monde ; qui 
le rel ie à tout par la techn ique, y compr is à la techn ique . C 'es t auss i 
d a n s le t i ssu soc ia l le p lus banal , le plus quot id ien, q u e se const ru isent 
la mo ra le et la po l i t ique concrè tes , que s 'app l ique et peut s 'exercer la 
m o r a l e d e la commun ica t i on . 
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S a n s d o u t e cet te régu la t ion «sauvage» doi t -e l le sa robus tesse à s o n 
a n o n y m a t . Les tenan ts d e tou tes les idéo log ies qui f onden t les chan
g e m e n t s les p lus p ro fonds sur une évo lu t ion des menta l i tés devra ien t 
s 'en réjouir et p rend re pat ience. Pour e n c o u r a g e a n t e et à encou rage r 
qu 'e l le soit , ce t te conviv ia l i té é th ique n e pe rme t c e p e n d a n t pas d e 
fa i re l ' économie d e rouages in termédia i res d a n s une soc ié té com
plexe. Ceux -c i sont d e na ture à donner s a v i tesse d e cro is ière à un 
m o u v e m e n t aux pr ises avec la conf isca t ion to ta l i san te d ' u n côté, les 
t u rbu lences d e l ' e f fe rvescence fonda t r i ce d e l 'autre. 

des relais légit imes et avert is : 
une ex igence de société complexe 

N o u s é tou f fons sous une in fo rmat ion p lé thor ique, part iel le, d é n u d é e 
d e s o n s e n s et d e s o n contenu, peu o u p rou c ib lée. C 'es t e n soi le ref let 
d e tou te une idéologie. Epa rgnons -nous donc un p l é o n a s m e en af fu
b lant l ' in fo rmat ion d e l 'épi thète part iale. Cet te pesanteur quo t i d i enne 
exp l i que en part ie la conf igura t ion actue l le d e la sens ib i l i té é th ique. L a 
c o m m u n i c a t i o n est ma l en point. T o u s ses éme t teu rs et ses t r ansme t 
teu rs devra ien t revoir le t ra i tement qui lui est inf l igé. 

les l imi tes de la vu lgar isa t ion 

O n n e const ru i t pas des hab i tudes d e débat ouver t et p lura l is te sur des 
ques t i ons qui à la fois impl iquent des conna i ssances c o m p l e x e s et 
v isen t la f o rma t i on à Véthos de la «c i toyenneté responsab le» par 
té lév is ion in teract ive in terposée. O u du moins, on n e peut s ' i l lus ionner 
sur la po r tée de ce rituel, a u demeuran t souven t p e u lud ique. 

L a vu lgar isa t ion des conna i ssances sc ient i f iques est une opérat io i» 
t rès dé l icate , t e n d u e d e p ièges, ent re aut res celui de la d é m a g o g i e : 
il est e r r o n é d e penser , et fa l lac ieux d e fa i re cro i re, que tou t le m o n d e 
a env ie d e tout savoi r , de donner son avis sur tout , est en s i tua t ion d e 
s 'appropr ie r n ' impor te quel le in format ion. Le droit à l ' in fo rmat ion est 
essent ie l . Il n ' imp l ique pas pour autant q u e tout est bon à d i re d e 
n ' impor te que l le man ière , à n'imp)orte qui , n ' impor te quand . Il faut 
e n c o r e q u e les m e s s a g e s émis le soient en man iè re te l le que leurs 
récep teu rs pu issent se les appropr ier , c 'es t -à-d i re les in tégrer à leur 
s tock d e conna i ssances et les référer à leurs condu i tes pour fa i re des 
cho ix éc la i rés o u accorder leur consen temen t éclairé. L a vu lgar i sa t ion 
sc ien t i f ique «pure» n 'est j ama is suf f isante en soi pour accro î t re l 'éga
l i té des c h a n c e s d ' accès aux app l ica t ions de la sc ience . Il fau t e n c o r e 
savo i r c o m m e n t accéder aux inst i tut ions, avoir la poss ib i l i té d 'ent rer 
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e n con tac t avec les in ter locuteurs idoines, conna î t re s e s droi ts et 
devoi rs , . . . p r e n d r e goû t à la pensée et aux ac tes l ibres, éprouver d u 
plaisir à évo luer d e f açon a u t o n o m e dans un un ivers so l ida i re , nourr i r 
sa cur ios i té de la conf ron ta t ion à la complex i té , a u l ieu d e se la isser 
e f fa roucher par el le. 

une pédagogie des dro i ts de l ' homme morcelée 

Il est s tupéf ian t d e consta ter c o m b i e n cet te cond i t ion d e la d é m o c r a t i e 
es t la issée e n jachère , à l ' abandon m ê m e . La pédagog ie des «droi ts 
d e l ' h o m m e » est é t rangemen t ind igente. A lo rs que ce t te ré fé rence 
cu l ture l le est essent ie l le en ce qu 'e l le t r ame not re h isto i re d e ce 
dern ier demi -s ièc le et cons t i tue p réc isément un merve i l leux out i l 
d 'appropr ia t ion , e l le est v é c u e c o m m e ex tér ieure aux personnes , aux 
s i tua t ions quo t id iennes , au travai l . Les «droi ts de l ' homme» concer
nent un ai l leurs ; le déve loppemen t du rab le d e la p lanète, les guer res , 
les généra t i ons fu tures, les commiss i ons d 'eurocra tes , ... l 'h is to i re d e 
la Révo lu t i on f rança ise. Les droi ts civi ls et po l i t iques ont é té depu is 
p lus l ong temps et p lus souven t le fer d e lance du mi l i tan t i sme des 
dro i ts d e l ' homme. Les dro i ts soc iaux et é c o n o m i q u e s quan t à eux n e 
sont guè re por teurs j usqu 'à présent d a n s le débat publ ic : ils son t peu 
mis en avan t en tant q u e tels, c 'es t -à-d i re en tant qu ' a rgumen t permet 
tan t d 'éc la i rer la réa l i té soc io -économique ; et f au te d e ce re la is 
incon tournab le , ils i r r iguent peu les consc iences . Ils sont pour tant a u 
coeur des p réoccupa t ions é th iques qui couvren t le c h a m p des rap
por ts soc iaux . 

Ce t t e m é c o n n a i s s a n c e des ressources d ispon ib les pour app l iquer 
une é th ique concrè te dans la col lect iv i té n ' inci te pas à en act ionner les 
leviers. Sur les t races de la d a n s e é th ique dans les inst i tut ions, s 'éla
borent des droi ts spéc i f iques (droit des ma lades , droit des déments , . . . ) 
des codes spéc i f iques (de sous-catégor ies pro fess ionne l les par exem
ple), des char tes spéc i f iques à te l le ou te l le act iv i té; en un mot o n 
rec lo isonne l 'act iv i té humaine ; on p rocède par la m ê m e occas ion à un 
r e d é c o u p a g e de la col lect iv i té en catégor ies sécables^ ' . 

la réduc t ion éth ique 

Pendan t ce t emps , et il faut y voir l 'envers d e la m ê m e médai l le , se 
poursu i t la réduc t ion é th ique sou l ignée p lus haut, par un j eu de clas
s i f icat ion t rès ef f icace. L 'eu thanas ie , la procréat ique, la l iber té dans la 

27. M O U L I N , Madele ine, «Un faisceau éthique autour du patient», in L'Hôpital Belge, 
n ' 2 0 6 , 1991 /3 , p p . 7 à 17. 
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recherche , sont en soi des «vra ies ques t ions é th iques» - en tendez 
«pures» . Les a l l iances économiques , la res t ruc tura t ion d e s ent repr i 
ses , la b ioagr icu l ture , ne sont pas des ques t ions é th iques. Eventue l 
lement pour sacr i f ier à la mode , on pour ra les ef f leurer d ' une ch ique
naude . E n un mot , on rend à n o u v e a u é tanche ce q u e la c o m m u n a u t é 
in te rna t iona le a m is c inquan te ans à intégrer : la p ro tec t ion d ' u n e 
soc ié té d e droit . 

Les m é d i a s et les pu issants m o y e n s d e pe rsuas ion q u e n o u s leur 
c o n s e n t o n s ne sont év i demmen t pas les seu ls fac teurs d e l ' endémie 
d e « m é c o m m u n i c a t i o n » . Les sc ient i f iques aura ien t intérêt à rend re 
p lus aud ib les , v is ib les et l is ibles les résul tats d e leurs t ravaux , à fa i re 
l 'effort d e met t re à la d ispos i t ion d e la c i té les résul tats suscep t ib les 
d 'a ider la d é m a r c h e d 'appropr ia t ion é n o n c é e p lus haut^*. L a c l a s s e 
po l i t ique aurai t mo ins à perd re qu 'e l le ne s e m b l e enco re voulo i r le 
c ro i re à écouter et en tend re ce que les che rcheurs ont à leur d i re d e 
leurs t ravaux , lo rsque ceux-c i sont suscept ib les non pas d 'or ienter la 
pol i t ique, ma is d 'écla i rer les décideurs^^. A j o u t o n s à ce la l 'opac i té des 
inst i tu t ions pol i t iques qui n ' encourage guè re l 'exerc ice d e la c i toyen
ne té responsable^" . 

les réseaux formels et associatifs 

A ce tou rnan t d e l 'évolut ion d e la sensib i l i té é th ique, le redép lo iemen t 
d e relais de commun i ca t i on apparaî t c o m m e une des me i l l eu res ga
rant ies d ' un débat ouver t et parmi les mo ins m a u v a i s e s pro tec t ions 
con t re les dér ives tota l isantes. O n sous -es t ime la r i chesse et les 
potent ia l i tés d ' une soc ia l isa t ion par des relais dans la t r a m e se r rée d u 
t i ssu soc ia l belge. C e s relais appar t iennent à des réseaux d ' i n f luence 
p lus o u mo ins fo rme ls , p lus o u mo ins off ic iels, en un mot aux mu l t ip les 
m o u v a n c e s ph i losoph iques et pol i t iques qui sont un con t repo ids d e 
ta i l le et app réc iab le à nos pi l iers t rad i t ionnels . Ils sont en fait t rès 
n o m b r e u x à oeuvrer , on ne peut p lus d isc rè tement , aup rès d e g r o u p e s 
spéc i f iques , d a n s les c o m m u n e s , d a n s les serv ices d 'a ide aux person
nes, d a n s les cen t res d e p lann ing famil ia l , dans les o r g a n i s m e s d 'édu
ca t i on pe rmanen te , d a n s les ini t iat ives communauta i res , . . . Leur ac t ion 

28. L'effort est bien consenti dans les média «grand public», mais cela ne suffit pas. 

29 . Les commandita i res attendent plus souvent des instruments directs de politique qu'un 
état des connaissances éclairant. L'indigence des moyens consentis à la recherche n 'incite 
pas les chercheurs à résister à cette instrumentalisation. 

30 . La détérioration de frontières claires entre les Administrations et les Cabinets ne fait 
qu'accroître cette opacité. 
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sout ien t l 'or ientat ion concrè te des condu i tes des «usagers» d e ces 
serv ices. Pour q u e cet te act ion, é m i n e m m e n t pol i t ique, favor i se des 
cho ix é th i quemen t expl ic i tés, Il faut q u e ces relais so ient b ien f o r m é s 
à leur tour, et qu' i ls bénéf ic ient de cond i t ions d e t ravai l prop ices. Le 
s tatut p réca i re d e la major i té d 'en t re eux, et de man iè re généra le les 
rest r ic t ions imposées aux pol i t iques soc ia les ne sont ma lheu reuse 
men t pas des fac teurs favorab les . 

A cô té d e ces pro fess ionne ls de (bonne o u m a u v a i s e ?) fo r tune, 
coex is te le p h é n o m è n e é tonnant de la v ie assoc ia t i ve en Be lg ique, 
une d e s p lus d y n a m i q u e s et d ivers i f iées en Europe . S o n é t e n d u e 
é m a n e auss i , ma i s e n part ie seu lement , d e la v ie des réseaux é v o q u é s 
p lus haut . S o n impact sur la socia l i té n 'est cependan t guè re pris en 
considérat ion^V II n 'est pour tant pas d e na ture à dé tourner l 'a t tent ion 
d e s â m e s d e l e u r s c o n d i t i o n s d ' e x i s t e n c e e f f e c t i v e s : e n t r e 
l ' e f f e r v e s c e n c e c o n v i v i a l e et le r e f u s d e l ' a l l é g e a n c e à u n e 
ins t i tu t ionnal isat ion rampante , la v ie assoc ia t ive e x p r i m e un pan im
por tant de la mora le démoc ra t i que concrè te . L 'é t rang lement sys téma
t ique don t ce secteur fait l 'objet depu is que lques a n n é e s est auss i à 
me t t re à l 'actif des recompos i t ions idéo log iques, ma is dans un sens 
c lass ique d u t e r m e cet te fo is auque l nous s o m m e s roués en Be lg ique : 
la po l i t ique à cour t t e r m e qui permet de balayer à c o u p s d e suppres 
s ions d 'ar t ic les budgéta i res , au mo ind re c h a n g e m e n t de gouverne 
ment , tou te po l i t ique soc ia le nécess i tant le m o y e n terme^^. 

l 'é thique : un mot de passe à subvertir 

J e ne p e n s e pas trahir m a pensée en résumant ce qui p récède a ins i : 
«é th ique» est un bon mot de passe en m ê m e t e m p s qu 'un secret d e 
pol ich inel le . La s impl i f ica t ion se veut ici imper t inente . Ap rès tout, 
d 'au t res mots ou express ions ont c o n n u leurs heures de gloire. Cer
ta ins m ê m e , imbus de leur succès , ne se réso lvent pas à quit ter la 
s c è n e : p rogrès , mora le , nat ion, rentabi l i té, ver tu, devoi r , rédempt ion , 
propreté, . . . q u e sais- je. T o u s n 'ont d 'a i l leurs pas tou jours mon t ré pat te 
b l anche à leur ar r ivée. Avec o u s a n s ma juscu le . 

31. U n e recherche f inancée par le Ministère de la politique scientifique actuel lement en 
cours au Centre de sociologie de la santé (ULB), se penche sur l' impact d e l'informel dans 
le secteur médico-sanitaire. 

32 . La subsidiation de la vie associative a connu un temps de relative largesse. La question 
n'est pas de savoir si la vie associative doit être totalement soutenue par l'Etat. Le d rame 
est que les moyens octroyés au temps de la splendeur du mythe Irrationnel d'un Etat 
rationnel ont été brutalement et drastiquement réduits sans aucune bouée de sauvetage. 
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P lus p rès d e nous, d 'au t res vocab les acqu ièrent des p lanches sans 
p rend re d e la boute i l le : l ' env i ronnement auss i a bon dos (on disai t 
«mi l ieu» naguère) ; la c i toyenneté a repris d u serv ice à l ' occas ion d e 
c o m p l e x e s a m a l g a m e s h is tor ico- ldéolog iques, la démoc ra t i e se toas te 
à t ou tes les sauces. . . 

D e deux choses l 'une. Soi t j e rad ica l lse m o n p ropos : Il fau t ret irer 
l 'é th ique d e l 'a f f iche du potlatch d u V e r b e - et vi te. O n rev ient a lors à 
un scéna r io connu , dans une langue fami l iè re : o n s'y p réoccupe d e 
la régu la t ion des rappor ts soc iaux, on s'y at te l le aux soub resau t s d e 
la m o n a r c h i e const i tu t ionnel le , on y Invect ive la mora le ind iv iduel le e n 
la renvoyan t à ses gr imoi res et à sa vu lgate . J ' a v o u e éprouver q u e l q u e 
lass i tude d a n s ce ronron qui démun i t m o n imag ina t ion , si p réc ieuse 
e n ces t e m p s d e repl i morose . 

Soi t je p rends m o n bil let. Tou t b ien cons idéré, ce la n e m e d é r a n g e pas 
d e réf léchir et de m 'expr imer sous le parasol d e l 'é th ique. A cond i t i on 
d e le subver t i r , d 'en fa i re un Cheva l de Tro ie , ce qui t ient d e la mag ie , 
j ' en conv iens : T u par les d 'é th ique ? Ils par lent d 'é th ique ?... Pa r l ons 
d 'é th ique. D e quo i par lons-nous au jus te ? N o u s s o m m e s t ous é g a u x 
devan t l 'é th ique ? D 'accord . Ma is alors, pourquo i cer ta ins sont- i ls p lus 
é g a u x que d 'au t res ? Par lons-en. Décor t iquons. 

U top ie ? Ou i s a n s a u c u n doute. La d é m a r c h e in te l lectuel le est utopi-
que . S a n s cela, el le ne serai t pas i r réduct ib lement cr i t ique. Ana lyser , 
t r ansmet t re est une utopie, ma is dans le sens réal is te d ' un in lassab le 
ar t isanat . ,. 





l'éthique à la mode 

Isabelle stengers* 

Il est t ou jou rs tentant , f ace à un év ident p h é n o m è n e d e m o d e , d e 
p rocéder à une lecture cr i t ique, d e dénoncer le p iège, le s y m p t ô m e , 
le gadge t i l lusoire, et de passer outre. C 'est par t i cu l iè rement ten tan t 
avec le t h è m e du « renouveau de l 'é th ique» qui f leur i t un peu par tout , 
depu is les comi tés du m ê m e n o m jusqu 'aux chan t res des dro i ts d e 
l ' homme, en passant par l 'é th ique d e ces «vrais p ro fess ionne ls» q u e 
sont au jourd 'hu i les journal is tes. 

au delà du gadget 

Mais passer ou t re peut éga lemen t présenter un inconvén ien t , ce don t 
j 'a i fai t l ' expér ience, il y a que lques années , avec la m o d e s o u d a i n e 
d u t h è m e d e la «complex i té» . Là aussi , le gadge t étai t é v i d e m m e n t 
i l lusoire, tou t à la fo is aube rge espagno le et r e n o u v e a u d ' une concep
t ion merve i l l eusemen t sc ient is te d 'une sc ience d e v e n u e souda in , 
c o m m e par mirac le, ap te à d iagnost iquer , vo i re à résoudre , les m a u x 
d e not re soc ié té «complexe» . Pour tant , au -de là du gadge t , il y a un 
vér i tab le p rob lème, celui de l ' in f luence d é m e s u r é e qu 'exercen t , en-

* C h a r g é e de cours associée à l'ULB. 
Les sous-titres sont de la rédaction. 
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deho rs d e leur p ropre champ, en tant que m o d è l e généra l , les sc ien
ces expér imen ta les . J 'a i donc pris le parti, p lutôt q u e d e dénoncer , d e 
tenter d e «prof i ter» d e la s i tuat ion pour dé tourner le t h è m e d e la 
comp lex i t é d e l 'hor izon «scient is te» au n o m duque l on peut le dénon
cer, c 'es t -à -d i re pour met t re en s c è n e le ca rac tè re p r a t i q u e d e la 
quest ion . Pra t ique, d 'abord , a u sens o ù les sc iences expér imen ta les , 
et les théo r ies qui en son t issues, const i tuent non un m o d è l e ma is une 
d é m a r c h e d e ca rac tè re except ionne l , qui imp l ique la possib i l i té ef fec
t i ve d e s impl i f ier , c 'es t -à-d i re d e purif ier, d ' isoler, d e cont rô ler . L à o ù 
ce t te poss ib i l i té n 'est q u e p résupposée , on ne produi t , au n o m de la 
sc ience , q u e des m i m e s et des artefacts. Prat ique, ensu i te , a u s e n s 
o ù l 'occu l ta t ion de la s ingu lar i té de cet te d é m a r c h e - la const i tu t ion des 
sc iences théor i co -expér imen ta les en modè le , et la déf in i t ion corré la
t i ve des au t res sc iences à partir des «obstac les qui les e m p ê c h e n t d e 
ressemb le r à la phys ique o u à la ch imie» - n 'est pas une s imp le erreur 
d e p e n s é e ma is sert imméd ia temen t des intérêts d e pouvoi r : h iérar
ch ie des sc iences , ma in t ien d e l 'ordre dans les d isc ip l ines où ce 
m o d è l e d o n n e le pouvoir d e fa i re taire, au n o m d e l 'object iv i té sc ien
t i f ique, les ques t ions gênan tes , pouvoir de l 'expert ise, pouvoi r d e t ous 
ceux qui , «hors sc ience» , t rouvent intérêt à la d i f fé renc ia t ion ent re la 
déf in i t ion «object ive», rat ionnel le o u sc ient i f ique d ' u n p r o b l è m e (so
cial, é c o n o m i q u e , médica l , etc.) et les ques t ions paras i tes, seconda i 
res, « i r ra t ionnel les» qu' i l est lég i t ime d e négl iger . Prat ique, enf in, a u 
sens o ù l ' abandon d e ce m o d è l e d e sc ience imp l ique l ' invent ion pra
t i que d 'au t res man iè res de «faire de la sc ience». 

C 'es t le m ê m e t ype de d é m a r c h e qui m ' e n g a g e à résister à la ten ta t ion 
d e dénoncer pu remen t et s imp lement le « renouveau d e l 'é th ique» et 
à ten ter , ici encore , d 'en profi ter. A cond i t ion de poser a u dépar t une 
d i f fé rence ent re é th ique et mora le : la mora le por te sur des con tenus , 
e l le est fa i te d e règles dont, a p p a r e m m e n t , il n 'est pas nécessa i re d e 
préc iser qui les é n o n c e ; l 'éthique, en revanche, pose d 'abo rd et avant 
tout la ques t ion d e savoi r qui s 'ad resse à qui et a u n o m de quoi . «Qu i 
s u i s - j e pour d i re à l 'aut re "il faut" , o u "il n e faut pas" , et c o m m e n t 
cet é n o n c é définit - i l m o n rapport à cet au t re ?» . D è s lors q u e 
l 'é th ique n 'est pas pu remen t indiv iduel le (le souc i d e soi, c o m m e disait 
Foucau l t ) , e l le e n g a g e donc - et doit le fa i re exp l ic i tement , à ses 
r i sques et péri ls - une lecture de l 'h istoire au sens o ù c 'est dans 
l 'h is to i re q u e les huma ins inventent les réponses à la ques t ion «qui est 
l 'au t re ?». 

Ce t te d i f fé rence ent re mora le et é th ique permet d e «dé tourner» la 
ques t ion de l 'é th ique vers ce que, on peut le soupçonner , e l le est fai te, 
au jourd 'hu i , pour éviter. C 'est la mora le qui, au -de là du pol i t ique, se 
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p résen te c o m m e facteur de consensus . L 'é th ique a, quan t à el le, un 
hor i zon conf l ic tue l qui t radui t l 'h istoire h u m a i n e c o m m e p r o b l è m e 
ouvert , te l q u ' a u c u n e pr ise de pos i t ion ne peut se ta rguer d u pr iv i lège 
d ' u n e lec ture qui n e soit pas en m ê m e t e m p s un e n g a g e m e n t (ce q u e 
Marx , con t ra i rement au «marx i sme» scient is te, m e s e m b l e avoi r af
f i rmé) . C e qui ne s igni f ie é v i d e m m e n t pas un d é t e r m i n i s m e soc ia l ( les 
« bourgeo is» aura ient une v is ion i r rémédiab lement « bourgeo ise») mais 
b ien a u cont ra i re la possibi l i té d ' une car tograph ie h is tor ique f ine des 
l ignes mul t ip les d e confl i t , sans h iérarch ie a priori, a t ten t ive à la 
m a n i è r e dont les pra t iques susci tent , encou ragen t o u occu l ten t d e 
nouve l les possib i l i tés d 'engagemen t . 

einstein emblémat ique 

E x e m p l e parmi d 'au t res , je voudra is montrer q u e d i f fé ren tes «man iè 
res d é f a i r e d e la sc ience» engagen t le sc ient i f ique dans d e s re la t ions 
d i f fé ren tes avec l 'h istoire h u m a i n e dont il est par t ie p renante . 
C e n 'est pas pour r ien qu 'E ins te in est d e v e n u au 2 0 è m e s ièc le l 'em
b l è m e d u sc ient i f ique souc ieux d 'é th ique. E m b l è m e d ' un sc ien t i f ique 
«pur» qui rêvai t d ' ha rmon ie cosmique , qui identi f iai t le désir d e fa i re 
d e la sc ience avec la jo ie de con templer d u haut des c imes un p a y s a g e 
paci f ié, pur i f ié d e ses désord res et de ses incer t i tudes, et qui a dénon
cé, at t r is té et déçu , l ' usage que l 'h istoire huma ine , impure , a fait d e 
sa sc i ence si pure. Et c 'est éga lemen t a u n o m d e cet te pure té q u e les 
sc ien t i f iques d 'au jourd 'hu i se mobi l isent auss i fac i lement au tour d e la 
«dé fense d e la recherche fondamen ta le» , tou jours m e n a c é e par les 
impéra t i f s d e rentabi l i té à court t e r m e d u cap i ta l isme. « L e s accé léra 
t e u r s d e par t icu les sont n o s cathédra les» , p ro fesse tel phys i c ien 
po l i t i quement engagé , ce qui ne s igni f ie pas seu lemen t qu 'e l les sont 
coû teuses , ma is auss i et sur tout qu'i l faut les const ru i re , coû te q u e 
coûte , que ls que soient le prix et les compromiss ions , pa rce qu 'y 
renoncer serai t renoncer à une quê te quas i é th ique. « Q u e le capi ta 
l i sme ait au m o i n s rendu cela poss ib le !», soup i ren t ceux qui 
s ' inscr ivent dès lors avec le m i n i m u m de rés is tance d a n s une h is to i re 
qui leur permet de, et m ê m e les e n g a g e à, revend iquer d e ceux - l à 
m ê m e s qu' i ls dénoncen t les m o y e n s de mener leur reche rche pure. 
11 ne s 'agi t pour mo i de dénoncer ni E ins te in ni m e s am is prat ic iens des 
sc iences théor ico -expér imenta les , ma is d e sou l igner q u e c h a q u e pra
t i que co l lec t ive susc i te la cons t ruc t ion d ' un rappor t d i f fé renc ié à l 'his
to i re c o m m u n e . 

A u cou rs d e ces dern iè res années , c 'est avec intérêt q u e j 'a i v u surgir 
une nouve l le conf igura t ion ent re «prat ique sc ient i f ique» et engage-
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men t d a n s l 'h istoire, une conf igura t ion product r ice d e sc ient i f iques 
b e a u c o u p plus «gênants» . J e veux parler des sc iences qui ont décou 
ver t leur ident i té ( interdiscipl inaire) dans la ques t ion d e l 'h istoire d e la 
Ter re . U n ép i sode emb léma t i que de t ype nouveau , qui a con t r ibué à 
la cons t i tu t ion d e cet te ident i té, a été, il y a un peu p lus de dix ans , 
l 'a f fa i re d e «l 'hiver nuc léa i re». 

Q u ' u n e c o u c h e m ince d ' i r id ium pu isse témo igner d e ce q u e la c a u s e 
d e la d ispar i t ion des d inosaures pourra i t n 'ê t re pas p rop remen t biolo
g ique, a u s e n s da rw in ien d e la compé t i on en t re espèces , ma is impl i 
quer la te r re en t iè re (au sens o ù c 'est l ' ensemb le de s o n r é g i m e 
d 'ex i s tence mé téo ro log ique qui aurai t é té per tu rbé par la co l l is ion d ' un 
météor i te ) , et q u e ce t é m o i g n a g e s 'exp l ique par des modè les qu i 
pour ra ien t ( re)devenir per t inents en cas d e gue r re nuc léa i re , ont é té 
le point d e dépar t d 'une histo i re d e t ype nouveau . U n e h is to i re qu i a 
c o n n e c t é les b io log is tes avec les mé téo ro logues et ma théma t i c i ens 
modé l i sa teu rs ( rég ime de fonc t ionnement interdisc ip l inai re) , au -de là 
des c l i vages d e la gue r re f ro ide (modé l i sa teurs d e t ous les pays, 
un i ssez -vous !) et a s e m é le désar ro i chez les po l i t iques et les mil i tai
res. La m e n a c e d e la guer re nuc léa i re ne const i tue pas une «cause» 
qui aura i t e n e l l e -même le pouvoi r d 'exp l iquer la man iè re dont e l le a 
a f fec té c e s sc ient i f iques (d 'aut res avant eux ava ien t protesté, s 'é ta ient 
rassemb lés ) . C e u x qu 'e l le a réunis autour du t h è m e «hiver nuc léa i re» 
son t le produi t d ' un événemen t , d ' une rencont re : ce n 'est pas d ' abo rd 
e n tant q u e c i toyens moraux o u responsab les , ma is e n tant q u e 
sc ien t i f iques q u e cet te c a u s e les a fait agir. Ils ont é té «produ i ts» par 
la rencon t re en t re une nouve l le possib i l i té d e sc ience et la découve r te 
d e la m e n a c e imp révue con tenue d a n s une possib i l i té d 'h is to i re. Et les 
su i tes d e cet é v é n e m e n t ont, aux USA, débo rdé les cad res «psycho
soc iaux» usue ls p révus pour les pro testa t ions an t i -nuc léa i res ; la 
c o u c h e d ' i r id ium et les foss i les de d inosaures , le rég ime a tmosphér i 
q u e et les c o n s é q u e n c e s mul t ip les des var ia t ions c l imat iques, sont 
d e v e n u s les t é m o i n s d 'h is to i res poss ib les pour un n o u v e a u col lect i f 
dé rou tan t les ca lcu ls des s t ra tèges, af fo lant le P e n t a g o n e et nouan t 
a u nez et à la ba rbe d e ia C IA des contac ts avec l 'Est, à p ropos d e 
modé l i sa t ions , d e s imp les modé l i sa t ions spécu la t i ves (pas des se
c re ts mi l i ta i res, qui aura ient pe rmis de bloquer ces contacts) . 

C 'es t e n tant q u e sc ient i f iques que, au jourd 'hu i , ceux qui ten ten t d e 
modé l i se r «l 'effet d e serre», les c o n s é q u e n c e s d e la défores ta t ion , les 
e f fe ts d e la pol lut ion, s 'engagen t , et cont r ibuent à dé ranger les ca lcu ls 
po l i t i co -économiques . C e qui s igni f ie q u e le s ty le de sc ience qu ' i ls 
p ra t iquent est per t inent par rappor t aux fab les d u pouvoi r . C e s ty le d e 
sc ience les a r m e no tammen t cont re les usages f ic t ionnels d e la not ion 
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d e progrès , car eux, sc ient i f iques d e terra in, conna issan t la d i f f é rence 
en t re te r ra in et laborato i re, seront les dern iers à c ro i re que les para
mèt res sé lec t ionnés par les s t ra tèges po l i t i co-économiques pour déf inir 
ce «p rogrès» (le PNB, par exemple) ont le pouvoi r d e déf inir et d e 
cont rô ler ce qu ' i ls sont censés caractér iser . C e qui ne s igni f ie pas, 
é v i d e m m e n t , une «solut ion sc ient i f ique» aux p rob lèmes é th iques re
g r o u p é s sous le t e r m e «écolog ie», ma is la p roduc t ion d e m ises e n 
p r o b l è m e s plus ex igeantes , t radu isant avec p lus d 'acu i té les cho ix 
conf l i c tue ls auxque ls nous s o m m e s conf rontés. 

O n peut rêver à d 'au t res h isto i res encore u top iques . L 'h is to i re d e la 
T e r r e se f i che b ien des quest ions que nous posons à s o n sujet , et les 
p ra t iques interd isc ip l ina i res dont je v iens d e parler n e renden t donc 
pas les sc ien t i f iques qu 'e l les rassemblen t t rès «gênan ts» lorsqu' i l est 
ques t i on d e nos « techn iques soc ia les» ( j jédagog ie , just ice, san té , 
p roduc t ion , etc.) , qu i tou tes s 'adressent à des ê t res qu' i l s 'ag i t d e 
conva inc re , d e mobi l iser , de sédui re, d e disc ip l iner , d e cana l iser : bref 
d e «créer». C 'es t -à-d i re , par déf in i t ion, à des ê t res qui ne se f ichent 
pas d u tou t des ques t ions qu ' on pose à leur sujet , d e la man iè re dont 
o n s ' ad resse à eux, à des êt res dont les FMDSsibllités d e deven i r et 
d ' ex i s tence in tègrent i r réduct ib lement ce qui, q u a n d il s 'agi t des pro
t ons des sc iences expér imenta les o u des p lanc tons o c é a n i q u e s des 
sc iences d e la Ter re , n 'est j ama is que cond i t ion pour une pr ise d e 
conna i ssance . O n peut rêver aux c o n s é q u e n c e s q u e susc i tera i t l' in
ven t ion , en tant q u e prat ique co l lect ive reconnue c o m m e sc ient i f ique, 
d ' u n e «man iè re d e fa i re de la sc ience» per t inente pour ceux, h u m a i n s 
ma is auss i an imaux , qui ne peuvent être déf in is par des ca tégor ies , 
«ob jec t i ves» o u non, sans être, en m ê m e temps , t r ans fo rmés par cet te 
déf in i t ion. Des che rcheurs capab les de poursu iv re une d é m a r c h e d e 
ce g e n r e ex is tent b ien sûr dès aujourd 'hu i , ma is c o m b i e n minor i ta i res ! 
C o m b i e n ass iégés par tous leurs «co l lègues» qui leur d isent : « m a i s 
c e n 'est p a s d e la sc ience , cela, ce n 'est pas object i f , c 'es t d e la 
s p é c u l a t i o n o u d e la po l i t ique d é g u i s é e » . Si s ' inventa i t d e m a n i è r e 
s tab le l ' ident i té pra t ique col lect ive d e ce qui est au jou rd 'hu i aven tu re 
minor i ta i re , sc ience et éth ique, cer tes, ne co ïnc idera ien t pas, ma is , 
pour l ' ensemb le d e nos techn iques soc ia les qui n e cessen t d e créer 
e n p ré tendan t se borner à «prendre e n compte» , c lasser , t ransmet t re , 
c o m b i e n sera ient gêneurs les sc ient i f iques susc i tés par ce t te inven
t ion ! 



32 

drogues et pol i t ique 

T o u t cec i pour d i re q u e la man iè re dont nous s o m m e s capab les d e 
poser la ques t i on é th ique ne nous t rans fo rme pas e n j uges ma is n o u s 
juge , j u g e le sens et la por tée des pra t iques qui semb len t nous autor i 
ser à par ler , que ces pra t iques soient sc ient i f iques, pol i t iques, o u 
au t res . 

E n ce qui c o n c e r n e les prat iques pol i t iques, j 'a i tenté , avec Ol iv ier 
Rale t , ce t ype de démons t ra t i on à p ropos d e la ques t i on des d rogues 
( i l légales), et ce à part ir d u con t ras te ent re la F rance et les P a y s - B a s 
L ' idée reçue est q u e les França is sera ient , dans leur «guer re à la 
d rogue» , d u cô té d e l 'éth ique, a lors que les Néer landa is se can tonne
ra ient d a n s une pol i t ique «purement p ragmat ique» . Puisqu' i l s 'ag issa i t 
d ' u n p r o b l è m e pol i t ique posé à des soc ié tés qui sont c e n s é e s avoir fait 
le cho ix d e la démocra t ie , c 'est e n ces t e rmes q u e nous avons p o s é 
le p rob lème. 

N o u s a v o n s mon t ré qu ' à l ' image d e la gue r re cor responda i t e f fect ive
men t une pol i t ique d e mobi l isat ion , avec tout ce q u e ce la imp l ique : 
demi -vér i tés , c ra in te d e la démobi l isa t ion, dénonc ia t ion des «traî t res» 
qui susc i tera ient le doute. C e qui signif ie, d ' une part, q u e l 'on s 'adres
se, c o m m e en t e m p s d e guerre, à un publ ic déf in i c o m m e devan t 
«adhére r» , «suivre», «ne pas douter», bref déf in i c o m m e un t r oupeau 
m e n é pour son p lus g rand bien, et d 'au t re part que l 'Etat peut et doit 
sé lec t ionner les «bons exper ts». Ceux à qui l 'Etat d o n n e r a le pouvoi r 
et la lég i t imi té d 'exper ts seront ceux qui, en retour, lui permet t ron t d e 
fonder le c o n s e n s u s «au n o m de la sc ience». 

L a po l i t ique néer landa ise , en revanche, a pris pour impérat i f d ' ap
p r e n d r e - à partir d e la s i tuat ion et à partir d ' une exper t i se ouver te , 
conf l ic tue l le , capab le d ' app rend re à partir de la s i tuat ion - c o m m e n t 
poser le p r o b l è m e de la t ox i coman ie d 'une man iè re qui soit cohé ren te 
avec les responsab i l i tés d u pol i t ique (à d ist inguer de ce l les d u père, 
d u t h é r a p e u t e o u du prêtre). Les exper ts néer landa is ont conc lu q u e 
le p remier impérat i f était de créer une s i tuat ion te l le q u e l 'on pu isse 
(et ce n 'est pas faci le) s 'adresser a u t ox i comane c o m m e à un «c i toyen 
c o m m e tout le monde» . Il fal lait donc, en p remiè re prior i té, casser les 
cerc les v ic ieux qui le séparen t des autres, et le const i tuent d 'a i l leurs 
d u m ê m e c o u p en f igure su ic ida i re fasc inante. Dans la m e s u r e où ce 

1. Drogues. Le défi hollandais, Coll. «Les empêcheurs de penser en rond», éditions du 
Laboratoire Delagrange, Paris, 1991 . (Voir compte-rendu p. 149) . 
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cho ix pol i t ique s u p p o s e et imp l ique une pra t ique o ù le pol i t ique s 'adres
se a u «publ ic» ( tox i comanes et non tox i comanes) c o m m e à d e s ci
t o y e n s capab les d e lucidité, et éva lue sa réuss i te aux nouveaux t y p e s 
d e luc id i té q u e cet te pol i t ique réussi t à susci ter et non à la mob i l i sa t ion 
(au sens «mi l i ta i re» o ù el le a pour obs tac le la lucidi té), nous nous 
s o m m e s donc inscr i ts en faux con t re l ' idée reçue : le choix née r landa is 
est ce lu i d e l 'é th ique (le choix f rança is co r respondan t a lors à celu i d u 
c o n s e n s u s mora l ) . 

D e que l t ype d 'é th ique s o m m e s - n o u s au jourd 'hu i capab les ? C o m 
ment fa i re f ace a u ravage éco log ique, à l ' év idence d u m e n s o n g e qu ' a 
cons t i tué l ' ensemb le des espo i rs qui nous épargna ien t la luc id i té (à 
l 'Est, ma i s auss i chez nous, et b ien sûr en ce qui c o n c e r n e le «déve
l oppemen t» du T ie rs Monde) , f ace auss i à l ' image q u e n o u s renvo ient 
d e n o u s - m ê m e s auss i b ien « l 'amour d u marché» à l 'Est q u e la ha ine 
(si compréhens ib le ) dont se nourr issent les in tégr i smes (si inaccep
tab les) ? 

Pour la p lupar t des habi tants d e la Ter re , le m o m e n t n 'est pas t rès b ien 
cho is i pour v ivre. En revanche, pour nous aut res pr iv i lég iés qui le 
pouvons , c 'est un assez bon m o m e n t F>our penser . A cond i t ion que, 
et d a n s la m e s u r e où, nous pour rons deveni r capab les de n e pas 
penser en t e rmes d 'espo i rs t rah is (nos espo i rs à nous, qui ga rde r ions 
donc l 'autor i té et la légi t imité de juger l 'histoire), ma is de p r o b l è m e 
«é th ique», a u sens de «qui é t i o n s - n o u s pour avoir c ru pouvo i r 
nég l iger ce qui , au jourd 'hu i , n o u s rev ient à ia f igure ?». 

C'es t u n pas dans ce t te d i rect ion q u e m e s e m b l e e f fec tuer B r u n o 
La tour d a n s Nous n'avons jamais été modernes C 'es t un l ivre rare, 
qu i t ra i te d e la «const i tu t ion moderne» , c 'es t -à-d i re des d i f fé ren ts 
reg is t res à partir desque ls se défini t la légi t imi té des d i scours cr i t iques 
m o d e r n e s quan t à l 'h istoire, la véri té, l 'Homme. C 'es t un l ivre d 'e thno
logue che rchan t à c o m p r e n d r e non des popu la t ions exo t iques , ma is 
n o u s - m ê m e s qui avons inventé l 'e thnologie. C 'es t donc u n l ivre d 'éth i 
que. J 'a imera is , j e voudra is , je demandera is , j 'ex igera is , j e supp l ie ra is 
q u e l 'on veui l le b ien le l ire et le discuter. 

2. Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes, Paris, La Découverte , 1991 . 



«Lettre A», calligraphie de Joham Georg Schwandner, V ienne, 1756. 



de quelle éthique s'agit-il ? 

pierre de locht 

U n am i journa l i s te m e disait , il y a que lques années , n e pas c o m p r e n 
d re m o n hab i tude, lo rsque je réd igeais un art icle, d e fa i re su iv re m a 
s igna tu re d e la men t i on « théo log ien moral is te». Ce t te qua l i f i ca t ion d e 
«mora l i s te» lui para issai t tout à fait inadéquate , dépassée , la m o r a l e 
lui suggéran t , c o m m e à beaucoup, un e n s e m b l e d e rég lemen ta t i ons 
et d ' in terd i ts qui e m p ê c h e n t les pe rsonnes d 'ê t re l ibres, o u e n t ous cas 
l imi tent a b u s i v e m e n t leur capac i té d 'au tonomie . Pour tant , je con t i nue 
à revend iquer ce t i tre, mil i tant depu is d e n o m b r e u s e s a n n é e s pour 
d é s e m b o u r b e r la mora le d e cet en l i sement dans un c a r c a n d e n o r m e s 
et d 'ob l iga t ions qui m e semb len t ne pas co r respond re à sa t â c h e 
spéc i f ique. 

Cer ta ins ont t e n d a n c e à d ist inguer é th ique et mora le , p réc i sémen t 
pour met t re e n év idence le rôle l ibérant de l 'é th ique, la issant à la 
mo ra le ce t te fonc t ion normat ive , nécessa i re à leurs y e u x pour t ous 
ceux qui sera ient incapab les de condu i te que lque peu personnel le . J e 
n e va is pas m 'engager dans ce débat , fort ut i le d 'a i l leurs, che rchan t 
à at t r ibuer à l 'é th ique et à la mora le des t âches b ien d is t inctes. Peut -
ê t re es t -ce avan t tout une ques t ion de mots ? M a i s j e n e m e résous 
pas à re léguer la mo ra le dans ce rôle cont ra ignant pour la condu i t e 
huma ine . 

L ' i ssue n 'est pas non plus, m e semble- t - i l , d 'a t t r ibuer à la mo ra le 
l 'object i f d 'éc la i rer la condu i te indiv iduel le, p resque int imiste, a lors q u e 
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l 'é th ique se préoccupera i t de l 'être social , des sol idar i tés, d u b ien 
c o m m u n . U n e te l le répart i t ion ne m e sat isfai t pas, car la p e r s o n n e tou t 
en t iè re et donc auss i d a n s s o n agir, est un ê t re s i tué, engagé . C h a c u n 
d e ses ac tes , m ê m e les p lus int imes, a une po r tée re lat ionnel le , un 
po ids social , qui lui donnen t sa vér i tab le dens i té huma ine . Para l lè le
men t , les g randes p réoccupa t ions de soc ié té (entrepr ises, inst i tut ions, 
pol i t iques.. . ) ne sont huma ines que si l 'a t tent ion à la personne , à t o u t e 
p e r s o n n e que l le qu 'e l le soit, j usque dans son indiv idual i té, est a u 
coeur de tou te ent repr ise et o rgan isa t ion de not re univers. 

P r e n o n s plutôt c o m m e assez s y n o n y m e s les no t ions d e mora le et 
d 'é th ique. Et, au -de là d e cer ta ins aspec ts m ineu rs qui pourra ient les 
d is t inguer , che rchons ce qui les caractér ise essen t ie l lement et qu i leur 
est c o m m u n . C e n'est qu 'ap rès avoir ce rné la t âche p ropre de la 
m o r a l e o u d e l 'é th ique (que je reg roupe donc dans un m ê m e object i f 
f ondamen ta l ) , qu ' on peut tenter d e c o m p r e n d r e que lque peu pourquo i 
l 'é th ique o u la mora le (dont le mot est déva lué , non le contenu) 
re t rouvent assez b rusquemen t droit d e cité, vo i re let tre de c r é a n c e 
d a n s des d o m a i n e s mul t ip les : b ioéth ique, cer tes, ma is auss i mo ra le 
des af fa i res, é th ique pol i t ique.. . 

éthique et droit 

L a t â c h e p ropre de l 'é th ique o u d e la mora le n'est pas d'établ i r des 
n o r m e s de compor temen t . D 'aut res ins tances sont là pour le faire. T e l 
est e n part icul ier le rôle du droit, à tous les n iveaux d ' a g e n c e m e n t d e 
l ' ex is tence huma ine , depu is les règles d e fonc t i onnemen t de la ce l lu le 
fami l ia le , j usqu 'aux g randes lois de la v ie in ternat ionale. 

j T o u t e v ie en soc ié té , tou te réal isat ion c o m m u n e e n g e n d r e nécessa i -
li r emen t pour ê t re v iab le des lois d e c o m p o r t e m e n t et d 'act ion. Ma is il 
I est cap i ta l q u e l 'ordre requis t ende in lassab lement à être généra teur 
Kde l iberté, et non de contra in te. La dens i té h u m a i n e d 'un acte, d ' u n e 

organ isa t ion , d ' une entrepr ise, t ient en dern iè re ana lyse au d e g r é 
d ' imp l i ca t ion responsab le et l ibre de ceux qui y par t ic ipent . Car un 
c o m p o r t e m e n t , ind iv iduel o u communau ta i re , peut ê t re ob tenu par la 
cont ra in te , la peur, des press ions diverses. . . C e se ra éven tue l l emen t 
e f f i cace à cour te vue, ma is on n'est pas dans l 'ordre huma in , sur le 
p lan spéc i f i que de l 'humain . L 'ef f icac i té n 'est pas la m e s u r e u l t ime d e 
l 'humain . 

J e ne p rône nu l lement une sor te d e l ibéra l isme é th ique, c o m m e s'i l 
suf f isa i t d e laisser c h a c u n à son l ibre-arbi t re pour q u e le m o n d e 
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s ' agence ha rmon ieusemen t . L 'organisat ion, les légis lat ions, les con - j 
t ra in tes soc ia les et communau ta i res , le droit. . . sont i nd ispensab les . Et 
ce la , non seu lemen t pa rce q u e les pe rsonnes - pas u n i q u e m e n t les 
aut res, ma is v o u s et moi - n e sont pas su f f i sammen t m û r e s et adu l tes , 
ma i s pa rce q u e l ' agencemen t d e tou te re lat ion et v ie c o m m u n e re
quier t ra t ional i té et s t ructures, ob l igat ions et lois. vj 

Mais , c o m m e n t fa i re pour q u e cet ensemb le , auss i jud ic ieux soit- i l , soit 
s o u r c e d e l iberté, g e r m e d ' au tonomie ? C 'es t ici q u e s e s i tue, m e 
semble- t - i l , le rô le d e l 'éth ique, d i f férent des aut res ins tances , non 
m o i n s nécessa i re . Il impor te que pu issent se dép loyer , à l ' intér ieur d e 
c h a q u e s i tuat ion, sol idar i té, inst i tut ion, ml l l tance. . . , les va leu rs d e 
l iber té responsab le et d ' au tonomie personnel le . L e p lus caractér is t i 
q u e dans la cond i t ion huma ine est en effet l ' émergence et le dép lo ie 
men t des au tonom ies personnel les . 

A u t o n o m i e é v o q u e t rop souvent l ' Idée d e déser t ion d u c h a m p c o m m u 
nauta i re , d ' ind iv idua l isme. Te l n 'est pas s o n vra i sens . L ' a u t o n o m i e 
est , pour mo i c o m m e pour chacun , la capac i té p rog ress i ve d 'agi r et 
d e m 'engage r , non pour des ra isons qui m e sont ex té r ieures (je dois, 
il faut , on m'obl ige. . . ) , ma is a u n o m d e va leurs qui m e t i e n n e n t à c o e u r , 
q j j i sont d e v e n u e s miennes , que j 'ai de plus e n p lus in tér ior isées. Tou t 
n o u s at te int d ' abo rd par vo ie d 'autor i té. Il est impKDSsible qu' i l en soit 
au t remen t . Deveni r l ibre, ce n 'est pas rejeter tout ce qu ' on m ' a imposé ; 
c 'est , à t r a v e r s un tri personne l , agir de mo ins e n mo ins parce qu' i l faut , 
rinais pa rce que je le perço is c o m m e valable. Il n'y a nu l lement oppo
s i t ion en t re a u t o n o m i e et par t ic ipat ion aux ex igences et so l idar i tés 
c o m m u n e s , b ien a u contra i re. M a par t ic ipat ion a c q u e r r a u n e au t re 
dens i té si e l le é m a n e d u p lus p ro fond d e m o n être, là o ù se f a ç o n n e 
m a l iberté. 

Les autor i tés ont souven t peur d e cet évei l de la l iberté, d u p a s s a g e 
d u «devo i r» à la découver te personne l le des va leurs . C o m m e si, en 
permet tan t o u m ieux en a idant à deveni r personne l , tou t l 'éd i f ice mis 
en p lace r isquai t de s 'écrouler . U n e te l le cra in te man i fes te une p iè t re 
i dée du b ien - fondé d e ce qui est inst i tué, c o m m e s'i l était pér i l leux d e 
le met t re à l ' épreuve d e l 'éva luat ion personnel le . El le e x p r i m e auss i 
et sur tout c o m b i e n on a peu con f iance dans la p e r s o n n e huma ine . 
L 'ê t re h u m a i n n 'est pas l ibre; c 'est un êt re qui se l ibère, qui a p p r e n d 
- b u devra i t a p p r e n d r e - à t ravers les a léas de l ' ex is tence à agir d e 
p lus en p lus pour des mob i les qui sont les s iens. Et ce n 'es t pas pa rce 
qu ' i ls son t m iens que je c e s s e d 'ê t re attent i f à autru i . C 'es t lorsqu ' i ls 
sont m iens , et pas seu lemen t obl igés, qu ' i ls c o m m e n c e n t à ê t re r iches 
d ' h u m a n i t é et por teurs de goû t d e v ivre. \ 
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,^ i l 'utopie é th ique 'y^^ ^ £ 

^ Il est u top ique, m e di ra- t -on, d e cro i re q u e «les gens» von t agir b ien. 
P réc i sémen t , la mora le est a u serv ice d e ce t te utopie. U n e utopie, n o n 
a u s e n s d ' i r réa l isme, hab i tue l lement d o n n é au mot «u top ique»; ma is 

^ cet object i f , ce point o m é g a ve rs lequel o n t e n d in lassab lement , à 
, pet i ts pas, e n tout , à c h a q u e instant. 

> I 
^ J e m e re fuse à agir un iquemen t par contra in te. Et si j e ne le v e u x pas 

pour moi , je do is le refuser pour autrui . L a l iberté est indiv is ib le. J e m e 
cro is capab le , et je cro is les aut res capab les , d 'accéder peu à peu à 

• ^ I d e s mot i va t ions personne l les , sans pour autant m e déso l idar iser des 
aut res . Je n 'accep te p lus d e met t re la ce in ture d e sécur i té , d e payer 
m e s impôts , d 'observer les lois..., un iquemen t pa rce qu' i l faut , par 
peur d u g e n d a r m e , pour évi ter les sanct ions. Je crois, sous pe ine d e 
penser q u e tout est absurde , qu' i l peut y avoir des ra isons, d e s 
va leurs , à l ' intér ieur d e cela. Et si je con tes te cer ta ines lois o u s i tua
t ions, ce n 'est pas pour m 'opposer à t o u t ce qui v ient rég lemente r m o n 
ex is tence , ma is pour q u e les lois et o rgan isa t ions nécessa i res s e 
s i tuent d a v a n t a g e dans la l igne des va leurs nouve l les o u nouve l l emen t 
perçues , q u e ces rég lementa t ions n e garant issent o u ne pro tègent 
pas su f f i sammen t . 

A p p r e n a n t peu à peu à agir, à m' impl iquer , à m 'engager , non d e f a ç o n 
gréga i re , ma is a u n o m de mobi les q u e j 'ai intér ior isés, qui m e sont 
personne ls , qu i é m a n e n t de cet te cohé rence p ro fonde qui est m ienne , 
qui fait ce que je su is et ce que je veux être, m o n agir au ra ce t te 
In tensi té qui é m a n e d ' une l iberté. L iber té intér ieure, m ê m e en présen
ce d e réal i tés m o m e n t a n é m e n t au mo ins incontournab les , auxque l les 
je puis, len tement , non s a n s peine, donner sens, un sens qui m 'es t 
personne l . Et c 'est a u n o m de cet te m ê m e cohé rence personne l le , qu i 

i se fo rge à t ravers heurs et ma lheurs , q u e je su is a m e n é à mil i ter pour 
I l a t r a n s f o r m a t i o n d ' un cer ta in n o m b r e d e s i tuat ions, d e lois, d e n o r m e s 
I é tab l ies , pa r ce qu 'e l les ne sont pas, o u plus, assez po r teuses d e ces 

va leu rs qui é ta ient la d igni té et la sol idar i té huma ines . 

Ma lheu reusemen t , l 'é th ique o u la mora le , pour s e faci l i ter e n q u e l q u e 
sor te la tâche, a été en t ra înée peu à peu à puiser dans l 'a rsenal d u 
droi t des mob i l es et ins t ruments d 'ac t ion qui comprome t t en t sa t â c h e 
propre. Plutôt q u e d 'ê t re éve i l leuse d e sens, éduca t r i ce d 'au tonomie , 
p romot r i ce d e va leurs , el le s 'est souc iée d 'obteni r , a u beso in par la 

, cont ra in te , e n régentant les consc iences , en p romu lgan t des ob l iga-
\ t i ons , les c o m p o r t e m e n t s qu 'e l le entendai t p romouvo i r . D e la sor te, 
e l le n e peut avoir p r i se q u e sur les ac tes dans leur matér ia l i té , et 
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nu l lement sur ce qui fait p réc isément la qual i té et la dens i té h u m a i n e 
d e l 'agir. L 'ob l iga t ion en effet ne peut a t te indre l 'act ion q u e d a n s s o n 
extér ior i té . O n peut obl iger des paren ts à nourr ir et so igner leurs 
enfants , o n ne peut pas les obl iger à les a imer , à leur appor ter t ou tes 
ces r i chesses d 'a t tent ion, d e coeur , d e p résence , qui font la vér i té 
h u m a i n e d e la re lat ion. 

L 'ob l iga t ion est une ca tégor ie qui appar t ient à jus te t i t re a u droi t , à la 
rég lemen ta t i on des compor temen ts , non à l 'é th ique. Il y au ra tou jou rs 
assez d ' i ns tances pour rég lementer . Ma is il est i nd ispensab le qu ' i l y 
ait c e fe rmen t - tel le est la miss ion de l 'é th ique- qui , à p ropos d e tout , 
s ' i n te r roge sur ce qui est va lab le , va lor isant , p rend d u recul par rappor t 
à l ' immédia t , che rche à scruter la por tée h u m a n i s a n t e d e ce qui 
s 'é labore et s ' inst i tue, en fonc t ion d u t ype de p e r s o n n e et d e soc ié té 
que l 'on e n t e n d promouvo i r . Et qui , auss i et sur tout , inc i te c h a c u n -tel 
est le s e n s q u e devrai t avoir tou te éduca t ion mora le- à acquér i r assez 
d e con f i ance en soi, a u coeur d e cet e n s e m b l e d e n o r m e s et inst i tu
t ions, pour oser exister pe rsonne l lement et assumer d e m a n i è r e res
p o n s a b l e ses actes, s o n agir, son ex is tence. R e s p o n s a b l e d ' a b o r d vis-
à-v is d e soi et de sa cohé rence personnel le , c o m m e v is -à-v is d e s a 
m a n i è r e d 'ê t re en relat ion. 

en amont et en aval 

Ayan t des fonc t ions d i f férentes, l 'é th ique et le droi t son t c e p e n d a n t e n 
ét ro i te connex ion . L 'é th ique se s i tue et en amon t et en ava l du droit . 

E n amon t , car ce sont les m o e u r s amb ian tes et les va leu rs l a rgemen t 
pa r t agées par une soc ié té qui, dans une soc ié té démoc ra t i que , fon
den t le droit et susc i tent la p romu lga t ion des lois. M o e u r s vécues , qu i 
sont e n m ê m e t e m p s l 'hér i tage des hab i tudes et d e la s a g e s s e d e v ie 
d e c e u x qui nous ont p récédés et le fruit des i nd i spensab les adap ta 
t ions aux réal i tés présentes . Et c o m m e nous a v o n s le pr iv i lège d e v i v re 
à u n e é p o q u e o ù p lus a u c u n e «autor i té» mora le n 'est r e c o n n u e una
n imemen t , nous s o m m e s en que lque sor te accu lés à nous ouvr i r à u n e 
reche rche en d ia logue ent re d iverses app roches é th iques, a p p e l é e s 
à s 'éc la i rer et s 'enr ichir mutue l lement . 

L 'é th ique se t r ouve auss i en ava l d u droi t : a u coeur d e l 'évo lu t ion des 
moeu rs , les va leu rs se nuancent , se conf rontent , se préc isent , inci tant 
dès lors à human ise r davan tage les no rmes établ ies. El le p répa re a ins i 
des mod i f i ca t ions d e l 'ordre établ i . C 'es t pourquo i la con tes ta t i on 
é th ique est i nd ispensab le et saine. Contes ter , a t t i tude t r op souven t 
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pe rçue c o m m e négat ive , c 'est tester , t émo igne r devan t la c o m m u n a u 
t é pour des va leurs insu f f i samment reconnues et qui appe l len t l 'évo
lu t ion d u droit . 

le sursaut éth ique 

L a résu rgence actue l le d e l 'é th ique a p robab lement d e mul t ip les ex
p l icat ions. Pa rm i cel les-ci , ne peu t -on percevoi r une réact ion d e san té 
d e nos con tempo ra ins qui, en p résence d 'un ex t raord ina i re déve lop
p e m e n t des possib i l i tés techno log iques , ouvran t la vo ie à tou t et 
rendan t tout poss ib le , m ê m e le pire, sentent le beso in d ' u n e ré f lex ion 
p e r m a n e n t e sur le sens et les va leurs . Car, a u coeur d e ces possib i 
l i tés s a n s c e s s e g rand issan tes , démesu rées , il s 'agi t d e sauvega rde r , 
o u m i e u x d e p romouvo i r l ' huma in dans s a spéci f ic i té. Et de le p romou
voir pour tous . Réac t ion d ' inst inct d e conserva t ion d e la p e r s o n n e 
huma ine , qui s e re fuse à n 'ê t re qu 'un objet : ob jet de la t echn ique (y 
compr i s d a n s ce q u e l 'on a d e p lus préc ieux, sa san té et m ê m e la 
man iè re de v iv re s a mort) , d e la publ ic i té, du ry thme dément ie l d e la 
concu r rence , d e l 'o rgan isat ion du m o n d e dont que lques -uns , vo i re un 
seul , aura ien t la gest ion. . . 

Ce t te p réoccupa t i on éth ique, dont on perçoi t l ' émergence en de nom
breux doma ines , doit fa i re face peu à peu à de mul t ip les quest ions . 
C o m m e n t , dans not re m o n d e plural iste, fa i re l ' appren t i ssage d ' u n e 
reche rche vé r i tab lement ouver te , en un d ia logue d 'éga l à éga l ? 
C o m m e n t assurer à la réf lex ion é th ique une su f f i sante i n d é p e n d a n c e 
par rappor t aux g roupes de press ion, é c o n o m i q u e s et au t res ? A qui 
i n c o m b e l ' In format ion d u g rand publ ic, pour que, dépassan t le sensa
t ionne l , il reço ive les é léments qui lui sont i nd ispensab les pour être 
par t ie p renan te dans cet te matura t ion é th ique ? Que l le t ens ion béné
f ique susci ter ent re é th ique et pol i t ique, pour que la ré f lex ion é th ique, 
sans s 'écar ter des réal i tés vécues , et tout en gardant son ind ispen
sab le recul , pu isse inspirer l 'o rganisat ion de la soc ié té 1... 

E n tout cec i j e su is auss i in terpel lé dans m a foi re l ig ieuse. Car si j e 
revend ique le t i t re de moral is te, je m e reconna is « théo log ien» mora
liste. Et cela, non pour donner à la fo i re l ig ieuse un rôle pr iv i légié, hors 
pair, d a n s la ma tu ra t ion é th ique d e l 'humani té , ma is au con t ra i re pour 
l ibérer en q u e l q u e so r te et la mora le et la foi d e leur ét ro i te dépendan 
ce. Car je cro is d e p lus en p lus qu' i l appar t ient à la cond i t ion h u m a i n e 
d 'é laborer , s a n s ré fé rence à des no rmes qui lui v iendra ien t d 'a i l leurs, 
l 'é th ique qui lui est ind ispensab le pour éclairer s a m a r c h e ve rs p lus 
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d 'human i té . N o u s n 'avons que t rop d ' e x e m p l e s des dégâ ts q u e sus
ci tent les re l ig ions lorsqu'e l les veu len t régenter le monde . 

D a n s ce t te d é m a r c h e é th ique qui incomb)e à tous, il est j us te d e 
reconna î t re les impor tan ts é lémen ts d ' human isa t i on q u e les re l ig ions 
ont appo r tés et, j e crois, peuven t cont inuer à appor te r d a n s no t re 
deven i r c o m m u n . Ma is éga lement , l ' i nd ispensab le appor t d e la laïc i té 
d a n s la pe rcep t ion des va leu rs qui const i tuent le pa t r imo ine c o m m u n 
d e l 'humani té . 

C e s s a n t d e s e cro i re dépos i t r i ces d 'un cer ta in m o n o p o l e é th ique, n e 
se c royant p lus la m iss ion de fa i re la leçon a u monde , la fo i re l ig ieuse 
et les inst i tu t ions d 'Eg l i se se t rouvent a lors a f f ron tées à des interro
ga t ions par t i cu l iè rement per t inentes concernan t leur p l ace spéc i f i que 
d a n s le m o n d e présent . N e pouvant p lus si tuer cet te spéci f ic i té , vo i re 
leur monopo le , a u n i veau d e la mora le , e l les sont accu lées à d e s 
in te r rogat ions p lus fondamenta les , qui sont d e l 'o rdre d u sens , d e 
l ' espérance , d e la foi inébran lab le e n la cond i t ion huma ine , préc isé
men t à c a u s e d ' u n e béance , d 'une t r a n s c e n d a n c e qui é larg i t d é m e 
s u r é m e n t l 'hor izon. Utop ie encore , ma is u top ie cons t ruc t i ve ? Peut -
ê t re ! J e res te f onc iè remen t m a r q u é d 'u top ie p romot r i ce d 'human i té . 



«Contre-écri ture», Roland Barthes 



marx and morality 
le débat anglo-saxon 

sur marx, l'éthique et la justice* 

stefano petrucciani 

Y a-t-i l u n e é th ique d e Marx ? Y a-t-i l chez Marx une théo r ie d e la 
jus t i ce ? Que l s sont les p résupposés normat i fs qui gu ident la c r i t ique 
m a r x i e n n e d u cap i ta l i sme ? U n vas te débat , en g rande part ie susc i té 
par la publ icat ion, e n 1971, du l ivre de Rawls , A Theory of Justice, s 'es t 
d é v e l o p p é autour de ces t h è m e s dans la ph i losoph ie ang lo -amér ica i 
ne, marx i s te o u non, et s 'est poursuiv i j usqu 'à au jourd 'hu i . Pour fourni r 
un c o m p t e r endu exhaust i f d e l ' ensemble de la d iscuss ion (à laque l le 
ont par t ic ipé, en t re autres, A l len W o o d , R ichard Mil ler, S t e v e n Lukes , 
G e o r g e Brenker t , Kai Nie lsen, N o r m a n Géras , A l l en Buchanan , Ger ry 
C o h e n , J o h n R o e m e r ) ' , un l ivre ent ier serai t peut -ê t re nécessa i re ; 
n o u s nous l imi terons donc, dans cet art icle, à fa i re le point sur deux 
o u t ro is p rob lèmes clé, parmi ceux qui ont le p lus v i vemen t susc i té 
l ' intérêt et le débat . 

Le p r o b l è m e d e f o n d dont part tou te la d iscuss ion peut , du reste, se 
résumer b r ièvement . La posi t ion de Marx face aux va leu rs no rma t i ves 
appara î t , d 'emb lée , assez paradoxa le , si ce n'est cont rad ic to i re : d ' une 
part , Marx s e m b l e se situer parmi les g rands au teurs m o d e r n e s qui . 

* Première édition française dans Actuel Marx n°^Q Ethique et politique, P U F , 1991. 
Traduit de l'italien par Didier Renault, avec la collaboration de Jacques Texier. 

1. O n trouvera un bon compte rendu de la discussion dans Buchanan, 1987 . Voir aussi 
Cohen, Nagal , Stanlon, 1980; Angehrn, Lohmann, 1986; Maffetone, 1983; Roemer , 1986; 
Nielsen, Patten, 1981 ; Nielsen, 1988. La liste des travaux cités figure à la fin de l'article. 
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depu is Mach iave l , ont con t r ibué à l 'a f f i rmat ion d ' une v is ion réso lumen t 
réa l is te et an t imora l i s te de l 'h istoire et d e la pol i t ique; on pourra i t dire, 
d e ce point d e vue , q u e Marx est, non mo ins que N ie tzsche , l 'un d e s 
p lus âpres cr i t iques d e l ' i l lusion mora le . Ma is l 'aut re pô le d u d i l e m m e 
appara î t i m m é d i a t e m e n t : j usqu 'à quel point la cr i t ique m a r x i e n n e d e 
l 'a l iénat ion et d e l 'exploi tat ion, et le pa thos d e la l iberté q u e l 'on t r ouve 
d a n s tou tes les oeuv res d e Marx, f jeuvent - i l s êt re compr i s s a n s fa i re 
ré fé rence à une inspi rat ion é th ique f ondamen ta l e ? 

F a c e à ce t te p rob lémat ique , qui a dé jà fai t , d a n s le passé , l 'objet d e 
d i scuss ions dans le cad re des é tudes sur Marx , des pos i t ions t rès 
d i f fé renc iées son t appa rues dans le débat ang lo -amér ica in . Cer ta ins , 
c o m m e W o o d et Mi l ler, ont sou tenu la t h è s e d ' un Ma rx immora l i s te , 
o u d u mo ins ant imora l is te (Wood, 1972, 1979, 1981, 1984, 1986a , 
1986b ; Mi l ler, 1984). D 'au t res ont mis en év idence les con t rad ic t ions 
d e Marx sur c e point, o u ont essayé de déf inir les p r é s u p p o s é s éth ico-
no rmat i f s qui, p lus ou mo ins impl ic i tement , const i tuent l 'a r r iè re-p lan 
d u d i scours marx ien . En s o m m e , ce qu' i l s 'agi t avant tou t d e c o m p r e n 
dre, c 'est s'i l y a o u non une é th ique d e Marx; si la r éponse est posi t ive, 
il s 'agi t a lors de savoi r que l t ype d 'é th ique, c 'est -à-d i re que ls p r inc ipes 
normat i f s sont p résents dans son oeuv re (s'agit- i l d e pr inc ipes d e 
just ice, d e l iberté, d 'égal i té , etc.?). 

m a r x immoral is te ? 

Parm i ceux qui n ient la p résence chez Marx d e tou te pe rspec t i ve 
é th ique , ce son t ce r ta inement A l len W o o d et R i cha rd Mil ler, t ous deux 
au teu rs d e l ivres sur ce sujet, qui ont déve loppé les a rgumen ta t i ons 
les p lus déta i l lées. Il faut donc partir d e l 'ana lyse d e leurs thèses , qui 
mér i tent d 'ê t re e x a m i n é e s une par une. 

1. T o u t d 'abord , c o m m e le sou t iennent ces auteurs , la cr i t ique des 
i l lus ions mora les est un t h è m e qui t rouve des d é v e l o p p e m e n t s expl i 
c i tes d a n s de n o m b r e u x textes de Marx , que l 'on a souven t rappe lés 
d a n s ce t te d i scuss ion^ Les commun is tes , Marx le répè te d e t rès 
n o m b r e u s e s fo is, ne prêchent a u c u n e mora le , et ne font appe l à a u c u n 
cr i tè re de jus t ice ni à a u c u n pr inc ipe d 'égal i té . L 'ép i sode d e \'Adresse 
Inaugurale de l 'Assoc ia t ion des t ravai l leurs, écr i te par Marx e n 1864, 

2. Voir par exemple Marx, Engels, 1 8 4 5 - 1 8 4 6 et Marx, 1848; on trouvera d 'amples 
citations des textes dans lesquels Marx critique la morale dans Géras, 1985 , p.50; Miller, 
1984 , p. 15; Wood, 1986a, p.20; Lukes, 1985, p.5 sqq. 
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es t s y m p t o m a t i q u e à cet égard . C o m m e il lui arr ive, d a n s ce tex te , d e 
fa i re appe l aux «lois é lémenta i res d e la mo ra le et d e la jus t ice», Marx 
ressen t i m m é d i a t e m e n t le beso in d e fourni r à Enge ls , d a n s u n e let t re 
d u 4 n o v e m b r e 1864 , son vér i tab le point d e v u e sur la ques t i on : «J'ai 
inséré quelques piirases qui ne veulent rien dire, écri t- i l , mais je suis 
convaincu que, dans ce contexte, elles ne peuvent causer aucun 
dommage» ^; en s o m m e , dans la consc ience expl ic i te d e Marx , la b a s e 
sc ien t i f ique et matér ia l is te du soc ia l i sme r isquerai t d 'ê t re s a p é e si l 'on 
ramena i t celu i -c i aux non-sens idéo log iques q u e sont l 'é th ique et les 
p r inc ipes d e just ice. 

2. W o o d et Mil ler insistent en s e c o n d l ieu sur le fai t q u e le re fus d e 
t o u t e é th ique no rmat i ve décou le des t hèses f o n d a m e n t a l e s d u ma té 
r ia l i sme h is tor ique en mat iè re d ' Idées et d ' idéo log ie : les idéo log ies 
m o r a l e s expr imen t , dans leurs appar i t ions success ives , d e s in térêts 
d e c lasse dé te rm inés et n 'ont a u c u n e a u t o n o m i e par rappor t à ce t te 
g e n è s e ". 

3. E n outre, a f in d 'exc lu re la possib i l i té d ' u n e é th ique marx is te , 
R i c h a r d Mil ler déve loppe une a rgumen ta t i on p lus a u t o n o m e et p lus 
c o m p l e x e : tou te théor ie é th ique, sout ient- i l (Mil ler, 1984, p .16-17) , 
do i t inc lure des p résupposés d 'égal i té, d e généra l i té des no rmes , et 
leur ca rac tè re universal isable. El le doit donc cons idérer t ous les hom
m e s c o m m e d ignes d 'un égal respect ; p roposer des n o r m e s généra 
les, c 'es t -à -d i re va lab les pour tou te soc ié té et tout con tex te ; enf in , ces 
n o r m e s do iven t pouvoi r êt re un iversa l isées, c 'es t -à-d i re pouvoi r ê t re 
a c c e p t é e s d e tou te pe rsonne réf léchissant impar t ia l lement sur el les. 
Pour Mil ler, la théor ie d e Marx ne sat isfai t à a u c u n e d e ces t ro is 
cond i t i ons pa rce que la lutte des c lasses est i ncompat ib le avec le 
respec t éga l pour c h a c u n et que le matér ia l i sme h is tor ique est i ncom
pat ib le avec l ' idée de n o r m e s va l ides i n d é p e n d a m m e n t des con tex tes 
d o n n é s ; Marx n 'est pas un «cogni t iv is te» et ne croit donc pas q u e 
"d'importants désaccords sur les buts puissent toujours être résolus 
par des moyens rationnels" (Mil ler, 1984, p.45). 

4. Le re fus marx ien d e l 'é th ique appara î t auss i c la i rement e n cec i 
q u e la cr i t ique marx i enne d u cap i ta l i sme n'est pas une cr i t ique a u n o m 

3. Cet te importante rectification de Marx n'est pas prise en compte par Bourgeois, 1986 , 
qui cite et met en valeur le passage de l ' /Adresse/naupura/e. Cf.K.Marx., Adresse inaugurale 
et statuts de l'association internationale des travailleurs, in Oeuvres, Economie I, Gal l imard 
(La Pléiade) , p .468. 

4. W o o d , 1986a , p.23; Miller, 1984, p .45 sqq. Voir aussi à ce propos Géras , 1985 , p.51 
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d e la just ice. Marx , en fait, n ie exp l ic i tement q u e l 'on pu isse déf inir 
c o m m e injuste l ' échange ent re capi ta l et t ravai l qui, se lon lui, engen
d re l 'explo i tat ion. Il s t igmat ise l ' inuti l i té d 'une cr i t ique d u cap i ta l i sme 
f o n d é e sur l ' idée d 'une p ré tendue just ice distr ibut ive, c o m m e par 
e x e m p l e ce l le q u e l 'on t rouve d a n s le p r o g r a m m e d e Go tha , qu' i l 
c r i t ique imp i toyab lement 

C e u x qui sou t iennen t la t hèse d 'un an t imora l i sme marx i en avancen t 
d e u x au t res a rgumen ts , des t inés surtout à écar ter les cr i t iques qui 
pour ra ien t ê t re ad ressées à leurs propres thèses . 
5. Il est vrai , a f f i rme par e x e m p l e W o o d , que la cr i t ique d e l 'o rdre 
soc ia l régnan t fait ré fé rence à cer ta ines va leurs o u b iens dés i rab les 
pour les h o m m e s , mais qui, dans la soc ié té capi ta l is te, ne peuven t 
t rouver , se lon Marx , une réal isat ion généra le : par exemp le , le b ien-
être, la l iberté, le déve loppemen t des capac i tés huma ines , la coopé
ra t ion et la so l idar i té ent re les t ravai l leurs. Ce la ne veut pour tan t pas 
di re, poursu i t W o o d , que cet te cr i t ique f asse appe l à des va leu rs 
morales, o u en p résuppose la val idi té. Les b iens dont il s 'agi t , se lon 
W o o d , son t plutôt des b iens de t ype non moral, auxque l s II est no rma l 
et év ident que les ind iv idus aspirent , d e m ê m e qu' i ls asp i rent à di f fé
rents t ypes d e plaisir, sans que ce la Impl ique a u c u n e éva lua t ion 
m o r a l e (Wood , 1981, p.126; 1986a, p .21) . 

6. Il est vra i auss i que Marx fait par fo is p reuve d ' une hau te es t ime 
pour le sacrifice des intérêts personne ls a u profit des in térêts d e 
c lasse d e la part de t ravai l leurs ou d e mi l i tants indiv iduels. W o o d 
sout ien t q u e cet te appréc ia t ion n 'a pour tant pas une s ign i f ica t ion 
éthique ; le p rob lème est seu lemen t que, si l 'on veu t ê t re acti f dans 
l 'h istoire, o n doit agir pour d e g randes assoc ia t ions d ' in térêts, et l 'on 
doi t donc s ' ident i f ier avec une c lasse, e n fa isant abs t rac t ion d e tou te 
cons idé ra t i on d e t ype mora l (Wood, 1984). 

Les a r g u m e n t s q u e nous avons exposés ne sont ce r ta inement pas 
s a n s va leur . Il ne m e semb le pour tant pas qu' i ls suf f isent à démont re r 
en t i è remen t la t h è s e d 'un Marx immora l ls te . Je crois, au cont ra i re , que 
l 'on peut uti l iser ces réf lex ions pour aborder cet te ques t ion d e man iè re 
p lus ar t icu lée et parvenir à des conc lus ions d i f fé ren tes de ce l les d e 
W o o d et Mi l ler . Les év idences tex tue l les p rouven t ce r ta inement , con-

5. Il y a eu une très large discussion sur ces points; parmi les textes les plus importants, 
outre ceux déjà évoqués d e W o o d et Miller, voir aussi ceux de M e Bride, 1975; Husami , 
1978; Géras , 1985; Tucker, 1969; Reimann, 1981; Holstrom, 1977; Buchanan, 1981; 
Young, 1981; Wood, 1984. 
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f o r m é m e n t à l ' a rgumenta t ion du premier point, q u e Ma rx refusai t t o u t e 
app roc f i e mora l i san te des thièmes d e l 'h istoire et d e la pol i t ique; et l 'on 
peu t a f f i rmer sans r isque d 'erreur que, dans ses oeuv res d e la matu
rité, Marx n 'accorda i t a u c u n e va leur à une cr i t ique mora le d e l ' in just ice 
et d e l 'explo i tat ion. L 'on ne peut pour tant pas oubl ier q u e Marx est 
auss i le ph i l osophe qui, dans sa jeunesse , avai t fai t s ien «l'Impératif 
catégorique de renverser tous les rapports dans lesquels l'homme 
est un être dégradé, asservi», etc. (Marx, 1843-1844 ; t rad. f r . p .390; 
trad. i t . p .198) . C 'es t pourquo i il ne suff i t pas d e renvoyer à que lques 
d o n n é e s tex tue l les expl ic i tes pour proposer une so lu t ion néga t i ve a u 
p r o b l è m e d e l 'é th ique d e Marx. A u contra i re, m ê m e si l 'on a d m e t cet 
a r g u m e n t , il s e m b l e qu ' au mo ins deux vo ies restent ouver tes . L a 
p rem iè re cons is te à souteni r , c o m m e le fai t G é r a s à l 'a ide d e nom
breux a rgumen ts , q u e Marx «pensait que le capitalisme était injuste, 
mais il ne pensait pas qu'il pensait ainsi» (Géras, 1985, p .70) . il y 
aurai t , e n s o m m e , une cont rad ic t ion en t re le Marx expl ic i te et le M a r x 
impl ic i te, en t re la f açon dont Marx se présenta i t exp l i c i tement et la 
f a ç o n don t il ra isonnai t e f fec t ivement . S teven Lukes , par cont re , pro
p o s e une so lu t ion d i f férente de ce pa radoxe : Marx refusai t l ' é th ique 
f o n d é e sur les no rmes , pas parce qu' i l aurai t é té un immora l i s te , ma is 
pa rce qu' i l dé fenda i t une autre éthique, o p p o s é e à la p remière , à 
savo i r ce q u e Lukes défini t c o m m e une é th ique de l ' émanc ipa t ion , o u 
q u e Brenker t appe l le une é th ique d e la l iberté (Lukes, 1985; Brenker t , 
1 9 7 9 , 1 9 8 3 ) . Nous rev iendrons sur ces deux in terprétat ions, ma is il est 
ut i le pour le m o m e n t d e soul igner la conc lus ion à laque l le nous som
m e s pa rvenus : les déc lara t ions expl ic i tes con t re une cr i t ique d e la 
soc ié té sur des bases é th iques ne prouvent pas q u e l ' insp i ra t ion 
é th ique f asse défaut , m ê m e chez le Marx de la matur i té , qu 'e l le soit 
impl ic i te o u qu 'e l le fasse appe l à une é th ique t rès d i f fé rente d e ce q u e 
l 'on en tend hab i tue l lement par là. 

Ce t t e p remiè re conc lus ion , à m o n avis, n 'est pas d é m e n t i e par les 
au t res a r g u m e n t s qu 'avancen t les tenan ts de la thèse d e l ' Immoral is
m e marx ien , a rgumen ts qui m e semb len t tous t rès d i scu tab les sans 
ê t re j a m a i s to ta lemen t probants . Il conv iend ra donc de les s o u m e t t r e 
à une cr i t ique rapide, mais précise. 

L e d e u x i è m e a rgument , qu i se ré fère à la pos i t ion f o n d a m e n t a l e d u 
«maté r i a l i sme h is tor ique», ne m e s e m b l e pas décisi f . Il est en fait 
ce r ta inemen t poss ib le de soutenir la t h è s e du cond i t i onnemen t histo-
r ico-soc ia l des idées mora les, et e n m ê m e t e m p s d 'adopter , d e f a ç o n 
p lus o u m o i n s expl ic i te, une v is ion mora le. Le ra i sonnemen t qui con
s idè re q u ' u n e t hèse (en l 'occurence une t h è s e éth ique) n 'est pas 
va l ide pa rce qu 'e l le naît d 'un con tex te h is tor ique dé te rm iné o u qu 'e l le 

http://trad.fr
http://trad.it
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sert les in térêts d ' une c lasse dé te rminée, est é v i d e m m e n t faux . Il se 
peut q u e Marx c o m m e t t e que lquefo is cet te erreur , mais , m ê m e si ce la 
se produi t , ce n 'est pas une ra ison suf f isante pour nier q u e d a n s s o n 
o e u v r e se t rouven t les g randes l ignes d 'une v is ion é th ique, m ê m e si 
e l le est p e u consc ien te , peu expl ic i te, ou peu d i sposée à se reconnaî 
t re e n tan t qu 'é th ique . 

Les a r g u m e n t s su ivan ts m e semb len t enco re mo ins décis i fs . L e troi
s i è m e a rgumen t , celui d e Mil ler, dé jà cr i t iqué par B u c h a n a n (1987^, 
appara î t i m m é d i a t e m e n t insat is fa isant au mo ins de deux po in ts d e 
vue. D ' u n e part , Mi l ler, a f in d e souteni r que Marx n ' adop te pas u n e 
v is ion mora le , dé te rm ine d e f açon passab lemen t arb i t ra i re et hâ t i ve 
les carac té r is t iques nécessa i res , se lon lui, à une v is ion é th ique. Ma is 
c o m m e n t peu t -on exc lu re q u e ne soient poss ib les éga lemen t d'autres 
perspec t i ves é th iques, d i f férentes d e ce l les d 'une é th ique des n o r m e s 
abs t ra i te et sans histor ic i té ? E n s e c o n d l ieu, il m e paraî t e x t r ê m e m e n t 
di f f ic i le d e souteni r , c o m m e le fait Mil ler, qu' i l n'y ait, chez Marx , 
a u c u n e p lace pour l ' idée se lon laquel le c h a q u e h o m m e a droit à une 
cons idé ra t i on et à un respect égaux . E n réal i té, c 'est le con t ra i re qui 
est vra i : en posant le l ibre déve loppemen t d e c h a q u e ind iv idu c o m m e 
la f in la p lus haute , Marx réinclut ce r ta inement d a n s s a pe rspec t i ve 
l ' idée se lon laquel le c h a q u e ind iv idu a droit à une cons idé ra t ion et à 
un respect égaux . A ce propos, l 'ob ject ion d e Mil ler se lon laquel le, 
d a n s la lutte des c lasses, cer ta ins ne sont pas t ra i tés d e man iè re 
c o n f o r m e à ce pr incipe, n 'a a u c u n e valeur : e n fait, le but de la lut te 
des c lasses est j us tement de suppr imer les pr iv i lèges et les l imi tes 
posées au d é v e l o p p e m e n t d e c h a q u e indiv idu, ce qui en fait donc, 
con t ra i remen t à ce que pense Mil ler, un but man i fes temen t universa-
liste. Il est vra i q u e la t rans fo rmat ion révo lu t ionna i re p rônée par Marx 
r épond aux intérêts d 'une c lasse la rgement major i ta i re, la c lasse d e 
ceux qui ne possèden t pas les m o y e n s de product ion, tand is qu 'e l le 
lèse les in térêts minor i ta i res, ce l le des propr ié ta i res; ma is ce sont ces 
rappor ts qui lèsent le droit des ind iv idus à une reconna i ssance éga le , 
ce r ta inemen t pas la lutte pour les abol ir . Le but d e cet te lutte, en tous 
cas , n 'est pas d 'a f f i rmer la suprémat ie d ' un intérêt part icul ier , ma i s d e 
créer les cond i t ions pour la l iberté et le déve loppemen t de chacun . C e 
but n 'est nu l lement dément i par la conv ic t ion, par fo is e x p r i m é e par 
Marx , q u ' u n e p h a s e t rans i to i re d e d ic ta ture de la major i té sur la mino
r i té propr ié ta i re soit nécessa i re pour l 'at te indre. O n peut ce r ta inement 
souten i r , for t des «dures rép l iques d e l 'h istoire», que le pa rcou rs 
ind iqué par Marx ve rs la réal isat ion de la l iberté de tous était , par 
cer ta ins aspects , un mi rage. Ma is on ne peut pas nier la va leur plei
n e m e n t un iversa l is te des f ins qu' i l avait à l 'esprit . 
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D a n s la log ique d e ce t te a rgumenta t ion , il dev ient clair q u e le c inqu iè
m e a rgumen t , se lon lequel les va leurs auxque l les Marx fai t ré fé rence 
sera ien t des b iens de t ype non-mora l , ne peut d a v a n t a g e êt re défen
d u : l 'erreur, en ce cas, rés ide d a n s l ' i ncompréhens ion d u fait q u ' u n 
b ien, en lu i -même, n 'est ni moral , ni non-mora l , ma is qu' i l le dev ien t 
e n fonc t ion d u con tex te théor ique dans lequel on e n par le. L e bonheur , 
par exemp le , n'est en soi ni moral , ni immora l : la reche rche d u p lus 
g r a n d bonheu r pour le p lus g rand nombre , en r e v a n c h e (il suf f i t d e 
penser à l 'ut i l i tar isme), est mora le . L a dist inct ion, en s o m m e , n e 
c o n c e r n e pas les biens, ma is plutôt l 'ant i thèse en t re le pa r t i cu la r i sme 
et l 'un iversa l isme; ainsi , la recherche d e m a p ropre l iberté a u détr i 
men t d e cel le des aut res n 'est ce r ta inement pas mora le , ma is qui 
pourra i t nier q u e la reche rche d u l ibre déve loppemen t d e tous et d e 
chacun , dont par le un cé lèbre passage d u Manifeste du Parti commu
niste, n e soit une f in mora le ? 

L ' a rgumen t ind iqué e n s ix ième l ieu est tout auss i fa ib le : si l 'on re fuse 
d ' a s s u m e r tou te p résuppos i t ion d e t ype é th ique, le c o m p o r t e m e n t 
d ' un mi l i tant qui sacr i f ie sa v ie ou sa l iberté pour le b ien futur des 
aut res , fussent - i l s m ê m e les m e m b r e s de sa p ropre c lasse, ne peut 
appara î t re que c o m m e irrat ionnel. 

E n revanche , la ques t ion d e la just ice, q u e nous avons é v o q u é e d a n s 
not re qua t r i ème point, est plus comp lexe . A ce propos, il fau t garder 
a u mo ins deux cons idéra t ions p résentes à l 'esprit : en p remier l ieu, 
m ê m e s' i l est vrai q u e Marx re fuse d e baser sa cr i t ique soc ia le sur une 
va leur é th ique te l le que la just ice, ce la n e veu t pas di re qu 'e l le n e soit 
pas f o n d é e sur d 'au t res types de va leurs d e t ype é th ique, c o m m e par 
e x e m p l e la l iberté, o u le déve loppemen t et le pe r fec t i onnemen t des 
capac i tés huma ines . Toute fo is , m ê m e la p rém isse q u e nous avons 
p rov iso i rement a d m i s e ne s e m b l e pas si cer ta ine ; m ê m e si Ma rx 
a f f i rme q u e l 'exp lo i ta t ion n 'est pas in juste, il reste qu' i l est d i f f ic i le d e 
con tes te r q u e l ' idée d'injustice est, pour a ins i d i re, c o n t e n u e analyti-
quement d a n s le concept d 'explo i tat ion. Pourquo i ut i l iser, s inon, un 
t e r m e si c la i rement conno té dans un sens négat i f ? Ains i , l ' idée d e 
G é r a s se lon laquel le Marx cr i t iquait e n réal i té l ' in just ice d u cap i ta l i sme 
m ê m e s'i l n e pensa i t pas le fa i re, n 'est pas du tou t indé fendab le . 

Les b rèves réf lex ions que nous venons d e consacre r aux p r inc ipaux 
a r g u m e n t s d e s dé fenseu rs d e l ' immora l i sme marx ien nous permet ten t 
dé jà d 'établ i r un premier bi lan, qui nous sera nécessa i re pour poursu i 
vre. Il m e s e m b l e avant tout que le pa radoxe dont nous s o m m e s part is 
n 'es t pas résolu, ma is conf i rmé. D 'un côté, Marx est ce r ta inement , et 
exp l i c i tement , un cr i t ique de la mora le; ce t te cons ta ta t ion ne suff i t 
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pour tan t pas à exc lu re q u e l 'on t rouve auss i dans s a p e n s é e une fo r te 
c o m p o s a n t e normat ive . L a cr i t ique marx i enne d u cap i ta l i sme perdra i t 
e n fait tou t mo rdan t si el le se privait des exp ress ions c la i rement 
c h a r g é e s d 'éva lua t ion que Marx uti l ise sans cesse, par e x e m p l e q u a n d 
il par le d 'exp lo i ta t ion, d e vol, d 'esc lavage. L a cr i t ique marx ienne , 
au t remen t dit, ma lg ré tou tes ses pré tent ions à la scient i f ic i té, n 'est pas 
c o m p r é h e n s i b l e sans la ré fé rence à des va leu rs qui ne ref lètent pas 
seu lemen t un intérêt de c lasse, ma is qui ont une por tée é th ique 
un iverse l le : la l iberté de tous , l ' au to -accomp l i ssement des ind iv idus, 
le re fus d e l 'explo i ta t ion et des pr iv i lèges, sont d e te l les va leurs . L a 
soc ié té socia l is te, o u commun is te , est dés i rab le non s e u l e m e n t pa rce 
qu 'e l le amé l i o re la s i tuat ion d e la c lasse ac tue l lement d é s a v a n t a g é e 
(c 'es t -à-d i re la c lasse des non-propr ié ta i res) , ma is auss i pa rce qu 'e l le 
réa l ise pour tous, a u mo ins te l le que Marx se la représente , une f o r m e 
d e v ie soc ia le p lus é levée, plus l ibre et p lus consc ien te , l ibérée d e la 
ta re des in térêts de c lasse. 

A ce point d u ra i sonnement , o n pourrai t donc af f i rmer , en t i rant une 
p rem iè re conc lus ion , qu' i l y a chez Marx, c o m m e l 'observe luc idement 
G é r a s (1985, p.85), une «inconsistency», c 'es t -à-d i re un rappor t quel
q u e peu cont rad ic to i re avec la ques t ion é th ique : Marx re fuse l 'é th ique 
d a n s une b o n n e part ie (mais non dans la total i té) d e son d iscours 
expl ic i te ; ma i s il p résuppose une éth ique, car, s a n s el le, le potent ie l 
c r i t ique d e s o n d i scours disparaî t rai t . En dé fendan t ce t te thèse , ce
pendan t , il ne faut pas non plus négl iger les a r g u m e n t s d e la par t ie 
adve rse : l 'é th ique qui, se lon nous, est p r é s u p p o s é e chez Marx , est 
i ndub i tab lement t rès d i f férente d e ce que l 'on en tend hab i tue l lement 
par é th ique. Ma rx se bat ce r ta inement pour la l iberté d e tous et d e 
chacun , ma is ne p rêche pas cet te lutte c o m m e un devoi r , ni ce t te f in 
c o m m e un devo i r -ê t re mora l . A u contra i re, il pense que l 'a f f i rmat ion 
d e la l iberté et la négat ion des pr iv i lèges n e pourront deven i r une 
réal i té e f fec t ive que pa rce qu 'e l les co r responden t aux intérêts d e la 
g r a n d e major i té de la soc iété; e l les ne restera ient sans ce la qu ' une 
exhor ta t i on inut i le o u une utopie, au sens péjorat i f du te rme. La f in n 'a 
un s e n s et une va leur concrè te qu ' en tant qu 'e l le s ' inscr i t d a n s la 
d y n a m i q u e d e la lutte et des intérêts réels; ma is el le n 'est pas seu le
men t l 'a f f i rmat ion d 'un intérêt, e l le est une f in à va leur un iverse l le . 
L ' émanc ipa t i on d e la c lasse des proléta i res est l ' émanc ipa t ion d e la 
soc ié té ent ière, 

Ma i s si l 'on a d m e t ce premier résul tat , c 'es t -à-d i re si l 'on accep te la 
t h è s e q u e la cr i t ique marx ienne c o m p o r t e une d imens ion normat ive , 
il s 'agi t ma in tenan t d e déterminer p lus c la i rement que l les sont les 
p résuppos i t i ons normat ives impl ic i tes qui sont à l 'ar r ière-p lan du dis-
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cours m a r x i e n et qui le mot ivent . D a n s le déba t ang lo -amér i ca in , o n 
a avancé , à p ropos d e ce p rob lème, d ive rses in terpré ta t ions : j ' en 
ind iquera i ici, rap idement trois. Tou t d 'abord , la ten ta t i ve d 'établ i r u n e 
c o m p a r a i s o n en t re l 'é th ique d e Marx et ce l le de l 'ut i l i tar isme, pr inci
pa lemen t p r o p o s é e pas Derek Al len. Je par lerai e n s e c o n d l ieu de la 
p ropos i t i on de G é r a s (et d 'aut res) , qui che rche à re t rouver chez Marx 
une théor ie , en part ie impl ic i te, d e la just ice. Enf in, o n t r ouve d e s 
au teurs , c o m m e L u k e s et Brenker t , qu i in terprètent la pos i t ion d e Ma rx 
c o m m e u n e é th ique d e l 'émanc ipa t ion ou une é th ique d e la l iberté. 

m a r x et l 'ut i l i tarisme 

D a n s l 'art ic le «The Utilitarianism of Marx and Engels», qu i r e m o n t e à 
1973, Derek A l len met c la i rement en év idence la ra ison pour laquel le, 
ma lg ré les cr i t iques expl ic i tes de Marx à Ben th * , on peut , se lon lui, 
par ler d ' un ut i l i tar isme marx ien. Pour Al len, à la d i f fé rence des éthi
q u e s déon to log iques o u «r igor istes», l 'é th ique d e Ma rx est, d e m ê m e 
q u e l 'ut i l i tar isme, une é th ique des «conséquences» ; il n 'est a ins i nul
lement arb i t ra i re d 'a f f i rmer que, pour Marx aussi , l 'act ion jus te s ' iden
t i f ie avec cel le qui produi t le m a x i m u m d e sat is fac t ion f x ju r le p lus 
g r a n d n o m b r e d ' ind iv idus. Ev idemment , p réc ise A l len, l 'u t i l i tar isme d e 
Ma rx ne doit pas êt re compr is c o m m e un ut i l i tar isme ben tham ien , 
c 'es t -à -d i re r ig idement anc ré dans les p ré fé rences e x p r i m é e s par les 
ind iv idus ici et ma in tenant . Marx , en fait, ne croit pas q u e c h a q u e 
ind iv idu soit , imméd ia temen t , le mei l leur j uge d e ses p ropres intérêts. 
O n pourra i t donc d i re q u e les b iens q u e Marx p ropose d e max im ise r 
son t ceux q u e préférera ient des ind iv idus mûrs et in formés, l ibérés des 
cond i t i onnemen ts et des i l lusions i déo log iques ' . Ma is la ten ta t i ve d e 
recons t ruc t ion d e la v is ion é th ique de Marx, c o m m e la pe rspec t i ve 
d ' un ut i l i tar isme en tendu au sens large du te rme, prête el le auss i le 
f lanc à que lques object ions. Les défenseurs de l 'ant imora l isme marx ien, 
c o m m e W o o d et Mil ler (Mil ler, 1984, p.35-41) par exemp le , sout ien
nen t q u e l 'u t i l i tar isme compor te nécessa i rement l 'a t t r ibut ion d ' u n e 
va leur éga le aux p ré fé rences de tous les indiv idus, qu ' i ls so ient bour 
geo is o u proléta i res, c h o s e qui serait incompat ib le avec le ra l l iement 
d e Marx aux intérêts d u prolétar iat . O n n e pourrai t en s o m m e at t r ibuer 
à Marx l ' un iversa l i sme propre à t ou te perspec t i ve é th ique, y c o m p r i s 
l 'é th ique ut i l i tar iste. Ma is c o m m e nous l 'avons dé jà mont ré , et c o m m e 

6. Voir par exemple Marx, Engels, 1845 -1846 , trad.it. p .424 sqq. Sur Marx et Bentham, 
voir Green, 1983; Brenkert, 1975 , 1981; et Allen, 1976, qui répond à Brenkert, 1975. 

7. Sur ce point, voir Brenkert, 1981, p.209. 
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G é r a s (1985, p .74-77) le d é m o n t r e d e f açon t rès conva incan te , ce t te 
ob jec t i on n o u s paraî t sans va leur : la révo lu t ion te l le q u e la p e n s e 
Marx , c o m m e le dit fort b ien Géras , s e f i xe a u mo ins pour but une 
universalité tendancielle dont la perspec t i ve est ce l le de la sa t is fac t ion 
un iverse l le des beso ins de c h a c u n (Géras, 1985, p.76); e l le n e peut 
a ins i ce r ta inemen t pas êt re rédui te à un par t icu lar isme de c lasse, 
c o m m e le voudra ien t W o o d et Mil ler. 

L a vér i tab le d i f f icu l té pour ceux qui sou t iennent la t h è s e d e l 'ut i l i taris
m e d e Marx est, à not re avis, d 'un gen re tou t d i f férent . Pour l 'uti l i ta
r i sme, ce qui comp te , c 'est la max im isa t ion d u b ien-ê t re généra l , qu i 
peu t ê t re ob tenu , si c 'est nécessa i re , en sacr i f iant le b ien de person
nes ind iv iduel les. E n s o m m e , rut i l i tar isme, a ins i q u e l 'a o b s e r v é R a w l s 
(1971, t rad. i t . p .164) , est une perspec t i ve é th ique qui mon t re u n e 
fa ib le sens ib i l i té pour la «dist inct ion ent re les pe rsonnes» . Peu t -on 
d i re qu' i l e n v a d e m ê m e pour l 'é th ique d e Marx ? Cer ta ins chercheurs , 
c o m m e par e x e m p l e S t e v e n Lukes, et, en Italie, S e b a s t i a n o Maf fe t -
t one , cons idè ren t que oui. Pour Lukes (1985, p.48), par exemp le , le 
ma rx i sme , dans la m e s u r e où il pense en fonc t ion des c o n s é q u e n c e s 
à long te rme, est enco re mo ins sens ib le q u e l 'ut i l i tar isme aux viola
t ions q u e sub issent les intérêts d e f ie rsonnes indiv iduel les. Il m e 
s e m b l e au cont ra i re que, sur ce point, la c o m p a r a i s o n ne t ient pas : 
une c o m p o s a n t e essent ie l le de la v is ion normat ive m a r x i e n n e rés ide 
e n fai t d a n s la g rande valeur qu' i l acco rde à la l iberté c o m m e au todé
te rm ina t i on consc ien te et rat ionnel le. N o n seu lemen t ce la rend di f f ic i le 
l 'ass imi la t ion d e l 'é th ique marx ienne à cel le d e l 'ut i l i tar isme, ma is ce la 
met e n lumiè re l ' incompat ib i l i té rad ica le ent re les d e u x perspect ives . 
C e n'est pas par hasa rd que l 'on a pu rapprocher la p e n s é e d e Marx , 
c o m m e l 'a fait par e x e m p l e Karl Vor lânder (1911, trad. i t . , p .257) , d u 
p récep te kan t ien qui impose d e traiter l 'autre tou jours auss i en tant q u e 
f in, et j a m a i s en tant q u e s imp le moyen . La v is ion d e Marx , dans la 
m e s u r e où el le veu t p romouvo i r l ' au tonomie ra t ionnel le et l 'au todéve-
l oppemen t d e c h a q u e individu, semb le rad ica lement inconci l iab le avec 
u n e perspec t i ve c o m m e cel le de l 'ut i l i tar isme, pour lequel il n 'est pas 
d u tout immora l d 'ut i l iser l ' individu, m ê m e cont re s a vo lon té , c o m m e 
m o y e n pour obtenir le plus g rand bonheur d 'au t res ind iv idus (pourvu 
q u e le bi lan comp le t des conséquences posi t ives d o n n e un so lde 
posi t i f ) . 

L e fait que , d a n s le m o n d e réel des conf l i ts et des lut tes d e c lasses, 
l ' au tonomie des ind iv idus doive, en cer ta ines c i rcons tances , ê t re v io
lée en v u e d 'un b ien futur p lus grand, n 'est pas, d e ce point d e vue , 
une ob jec t ion per t inente : chez Marx , cet te idée n e naît pas d e l 'ad
hés ion à un point de v u e uti l i tariste, ma is d e la conv ic t ion, d e na tu re 
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t yp i quemen t d ia lect ique, q u e la réa l isat ion d e la l iberté d a n s un m o n d e 
non- l ib re ne peut passer q u e par le négat i f , la lut te et le conf l i t . U n 
conf l i t , en tous cas , qui v i se à réal iser l ' au todé te rmina t ion et l 'au todé-
v e l o p p e m e n t d e c h a q u e individu, c 'est -à-d i re un idéal b ien d i f férent d e 
l ' idéal ut i l i tar iste de la max im isa t i on d u b ien-ê t re généra l . 

L 'an t i thèse en t re la perspec t ive d e Marx et ce l le d e l 'u t i l i tar isme pour
rait ê t re m ise e n lumière enco re d ' un au t re point d e vue. Ma rx t e n d 
c o n s t a m m e n t à ra isonner dans une perspec t i ve o ù il n'y a pas d e 
conf l i t structurel o u anthropologique en t re le bonheur et le b ien-ê t re 
d ' un ind iv idu et le bonheur et le b ien-êt re d 'au t res ind iv idus : il peut 
a ins i a f f i rmer sans di f f icul té que, dans une f o r m e de re la t ion soc ia le 
sans dé fau ts , c 'es t -à-d i re commun is te , tant l ' égo i sme q u e l 'a l t ru isme 
et l ' abnéga t ion sera ient dépassés . La j ou i ssance et le d é v e l o p p e m e n t 
d ' un ind iv idu ne sera ient p lus en oppos i t ion avec ceux d 'un aut re , ils 
n e se produ i ra ien t plus a u dét r iment d 'autrui ; a u cont ra i re , avec l 'ap
propr ia t ion vér i tab lement soc ia le d u m o n d e huma in , la c o n s c i e n c e d e 
la «nécessa i re so l idar i té d u l ibre déve loppemen t d e tous» s 'a f f i rmera i t 
auss i (Marx , Enge ls , 1845-1846, trad.i t . p.4570. Le bonheur d e l 'un n e 
sera i t pas soust ra i t a u bonheur des autres, ma is en sera i t la cond i t i on 
(«Les sens et la jouissance des autres hommes», avai t écr i t Marx d a n s 
les Manuscrits de 1844 (Marx , 1844, trad.i t . p .328) «deviennent ma 
propre possession»). 

O n pourra i t ce r ta inement objecter que cet aspec t d e la p e n s é e d e 
Ma rx - mo t i vé par la lutte in t rans igeante con t re les d o g m e s d e l ' indi
v i dua l i sme égo ïs te et possessi f ° - appara î t au jou rd 'hu i h a u t e m e n t 
p rob lémat ique . Il n 'en reste pas mo ins qu' i l se conc i l ie ma l avec u n e 
pe rspec t i ve c o m m e cel le d e l 'ut i l i tar isme, dans laquel le appar t ien t à 
la norma l i té d e la v ie huma ine le fait q u e la j ou i ssance o u le bonheur 
d e q u e l q u ' u n pu isse impl iquer la pr ivat ion o u le ma lheur d e q u e l q u ' u n 
d 'au t re . Marx , en s o m m e , je cro is qu 'on peut le d i re sans c ra in te d 'ê t re 
dément i , est un auteur qui, a u mo ins q u a n d il con temp le d a n s le l ong 
t e r m e la soc ié té c o m m u n i s t e dévelopfsée, tend, dans une ce r ta ine 
mesu re , à dédramatiser le p rob lème d e la répar t i t ion des avan tages 
et des d é s a v a n t a g e s de la coopéra t ion socia le. Q u a n d il l 'a f f ronte, 
c o m m e par e x e m p l e dans la Critique du programme de Gotha, il t e n d 
à la résoudre , à not re avis, plutôt dans le sens d ' une jus t ice éga l i ta i re 
q u e d a n s ce lu i de la max ima l i sa t ion d u b ien-ê t re généra i . Ma is peut-

8. O n trouvera une reprise contemporaine, à mon avis très intéressante, de la critique de 
l'anthropologie individualiste et utilitariste dans le livre d'Alain Caillé, Critique de la raison 
utilitaire, Paris, La Découverte, 1988. 
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o n d i re a lors qu' i l est poss ib le d ' interpréter Ma rx dans le cad re con
cep tue l d ' u n e «théor ie d e la just ice» ? 

marx et la théor ie de la just ice 

O n t r ouve u n c o m p t e rendu ex t rêmemen t ut i le du déba t sur ce t h è m e 
d a n s l 'art ic le d e G é r a s (1985), «The Controversy about Marx and 
Justice», q u e nous a v o n s dé jà e u l 'occas ion d e citer p lus ieurs fo is. Les 
a r g u m e n t s d e ceux qui n ient la possib i l i té d 'at t r ibuer à Marx une 
t héo r i e d e la jus t i ce sont , nous l 'avons dé jà vu, assez so l ides : M a r x 
a a f f i rmé q u e l 'explo i ta t ion n 'est pas une injust ice, il a écr i t q u e par ler 
d e « jus t ice nature l le» est un non -sens (Marx, 1894, t rad. f r . , l iv. l l l , t .2, 
p.8; t rad. i t . p . 339 sq.), il a tou jours cr i t iqué t ous les ré fo rm ismes 
insp i rés d e l ' idée d ' u n e jus te répar t i t ion d u produi t socia l . Il est vra i q u e 
Ma rx a par fo is é n o n c é des pr inc ipes qui peuven t ê t re in terpré tés 
c o m m e d e s «pr inc ipes d e jus t ice» (voir la Critique du programme de 
Gotha), ma i s o n peut objecter auss i sur ce point q u e le p r inc ipe «de 
c h a c u n se lon ses capac i tés , à c h a c u n se lon ses beso ins» , qui devra , 
se lon Marx , valoir d a n s la seconde p h a s e d e la soc ié té commun i s t e , 
d a n s s o n ca rac tè re indé terminé et génér ique , n 'est pas un pr inc ipe qui 
pu isse servir à répart ir de façon éga le et j us te les a v a n t a g e s et les 
d é s a v a n t a g e s d e la coopéra t ion socia le. Et m ê m e , de ce point d e vue , 
Ma rx semblera i t plutôt êt re un ph i losophe qui pense une soc ié té «au-
de là d e la jus t ice» °. 

Les tex tes d e Marx semb len t cependan t permet t re , d a n s u n e cer ta ine 
mesure , une lec ture d i f férente, qui d o n n e a u t h è m e d e la jus t i ce une 
p lus g rande impor tance : c 'es t dans cet te d i rect ion q u e vont , par 
exemp le , les t ravaux d e Géras et de Jef f rey R e i m a n n (Re imann , 1981 ; 
1983) , ma is o n t rouve auss i d 'ut i les ind icat ions d a n s les essa is d e 
C o h e n (1981 ; 1985) et d e Roemer (1982). U n point qu' i l s 'agi t avant 
tout d e ne pas sous-éva luer est mis en lumière par G é r a s : si Marx n e 
cons idè re pais l ' échange ent re capi tal et t ravai l c o m m e injuste, pour
quo i se sert- i l , lorsqu' i l le définit , de te rmes te ls q u e «explo i ta t ion», 
«expropr ia t ion», «vol», qui sont si fo r tement cha rgés de va leurs ? Il y 
a donc chez Marx , se lon Géras , une inconséquence ; m ê m e si Marx 
le n ie d a n s ses déc la ra t ions expl ic i tes, il p résuppose d a n s ses tex tes 
q u e le cap i ta l i sme et l 'explo i tat ion sont in justes. Ma is s'i l en est ainsi, 
ce la imp l ique qu' i l p résuppose une théor ie de la jus t i ce qui ser t d e 
cr i tère; d e que l t ype de théor ie d e la jus t ice s 'agi t - i l a lors ? D a n s le 

9. Tucker, 1969; Rawls, 1971, trad.it. p.239; Buchanan, 1981. 
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déba t in terne a u «marx i sme analy t ique», a u mo ins deux r éponses 
poss ib les ont é té esqu i ssées : Il y a ceux qui, c o m m e Géras , essa ien t 
d e résoud re le p r o b l è m e en s 'en tenant aux tex tes d e Marx ; et il y a 
des ten ta t ives , c o m m e cel le d e Re imann , qui reprennent le «pr inc ipe 
d e d i f fé rence» raw ls len pour mont rer c o m m e n t celu i -c i peut s ' in tégrer 
d a n s une perspec t i ve d 'or ig ine marx is te. 

Essayan t d e réf léchir sur une théor ie de la jus t ice non rawls ienne, 
ma is spéc i f i quemen t marx ienne . Gé ras en met en relief cer ta ins as
pects . D ' u n e part , Marx cr i t ique la soc ié té capi ta l is te pa rce q u e cer
ta ins b iens f o n d a m e n t a u x y sont d is t r ibués d e man iè re in juste : la 
l iberté, les possib i l i tés d 'autoréa l isa t ion huma ine , le t e m p s l ibre (Gé
ras, 1985, p .72 sq.). D 'au t re part, Marx , tou jou rs se lon G é r a s , cons i 
d è r e c o m m e mora l emen t in justes la propr ié té et le con t rô le pr ivés des 
ressou rces p roduc t i ves d e la soc iété. U n passage d e Marx conce rnan t 
la p ropr ié té fonc iè re serai t pa rad igmat ique à cet é g a r d : «Du point de 
vue d'une formation économique et sociale plus haute, la propriété 
privée de la terre par des individus particuliers apparaîtra aussi absur
de que la propriété privée d'un homme par un autre homme» (Marx , 
1894, t rad.fr . I iv . l l l , t .3,p.159). En ra isonnant dans la m ê m e d i rect ion, 
C o h e n cons idè re c o m m e représentat i f d e la p e n s é e marx i s te le prin
c ipe se lon lequel nul n 'a le droit d e posséder les m o y e n s d 'ex i s tence 
à t i t re pr ivé, ni d 'exc lu re les aut res de l 'accès à ces moyens . 

C e p e n d a n t , la ques t ion don t nous ét ions part is se pose d e n o u v e a u : 
pou rquo i le m o n o p o l e des m o y e n s de p roduc t ion et d e la te r re par 
que lques -uns (c 'est -à-d i re l ' inégale répart i t ion des ressources produc
t ives) devrai t - i l ê t re cons idé ré c o m m e in juste ? O n peut ce r ta inemen t 
cons idérer c o m m e possédée injustement une propr ié té acqu i se par 
l 'expropr ia t ion arbi t ra i re et v io lente. Et l 'on pourrai t auss i a f f i rmer, à ce 
propos, q u e l 'h istoire d u cap i ta l i sme réel est p le ine de propr ié tés 
acqu i ses par l 'arbi t raire et la v io lence, des enc losures don t t ra i te Marx 
d a n s le chap i t re du Capital consac ré à l ' accumula t ion pr imi t ive d u 
capi ta l j usqu 'aux vo ls co lon iaux et impér ia l is tes. Ma is si l 'on ra i sonne 
d e f a ç o n pu remen t théor ique, et sur le p lan des pr inc ipes, pourquo i 
devra i t -on cons idérer c o m m e injuste une propr iété résul tant, par exem
ple, d ' une d ispos i t ion à travai l ler p lus in tensément , d ' une p ropens ion 
à l 'épargne, d 'un ta lent d 'en t repreneur ? L a r é p o n s e à ce t te ques t i on 
(d iscutée par e x e m p l e dans Roemer , 1982) d é p e n d é v i d e m m e n t d u 
p r inc ipe d e jus t i ce que l 'on choisi t c o m m e référence. U n e propr ié té 
a c c u m u l é e propor t ionne l lement aux mér i tes et à l 'apt i tude d ' un indi
v idu est in juste si l 'on adme t c o m m e cr i tère le pr inc ipe commun is te , 
q u e l 'on t r ouve chez Marx mais auss i avant lui, «de c h a c u n se lon ses 
capac i tés , à c h a c u n se lon ses beso ins». Cependan t , on ne fait là q u e 
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con tourner la quest ion, qui dev ien t la su ivan te : pour que l le ra ison ce 
pr inc ipe est- i l p ré fé rab le à des pr inc ipes d i f férents, c o m m e par e x e m 
ple « à c h a c u n se lon ses mér i tes», o u b ien «à c h a c u n se lon s o n 
t ravai l» ? 

O n t r ouve chez M a r x ' ° que lques ten ta t ives pour répond re à cet te 
ques t i on : il a f f i rme, en subs tance , qu' i l n'y a a u c u n e ra i son pour q u ' à 
des d i f fé rences d 'ap t i tude manue l l e et intel lectuel le (d i f fé rences dont 
les ind iv idus ne sont pas responsables) do ivent co r respond re des 
pr iv i lèges d a n s le degré de sat is fact ion des beso ins^ ' . L a rémunéra 
t ion des mér i tes , en s o m m e , est in juste pa rce q u e ceux-c i n e sont pas 
d e vra is mér i tes , ma is plutôt des dons que l ' ind iv idu se t r ouve possé 
der g râce à un j eu de fac teurs qui sont i ndépendan ts de lui. Il est 
cependan t év iden t qu' ic i , la ques t ion demandera i t un d é v e l o p p e m e n t 
u l tér ieur q u e l 'on ne t rouve ni chez Marx ni chez Géras ; chez Marx , 
pour ra i t -on dire, o n t rouve des ind icat ions pour une théor ie d e la 
jus t ice, ma is pas de cadre théor ique so l ide et ar t iculé. 

L 'au t re ques t ion qui se pose à profxss du pr inc ipe c ommun i s t e , et qu i 
a fait l 'objet d e nombreux commen ta i res conce rne non la just i f ica
t ion d u pr inc ipe commun is te , ma is sa s igni f icat ion. C o m m e n t do i t -on 
le c o m p r e n d r e ? S'agi t - i l ou non d 'un pr inc ipe normat i f ? Et si c 'es t u n 
p r inc ipe normat i f , que prescri t- i l exac tement ? 

E n exam inan t les d iverses thèses qui ont é té s o u t e n u e s à ce p ropos , 
et q u e j e ne peux discuter ici pour des ra isons de p lace, il m e s e m b l e 
q u e l 'on peut parvenir aux conc lus ions su ivantes . 

T o u t d 'abord , le pr inc ipe c o m m u n i s t e n 'est pas seu lemen t une des
cription d e la f a ç o n dont les choses se passeron t d a n s la soc ié té 
c o m m u n i s t e déve loppée , ma is il est auss i un princifse normat i f , c 'est -
à -d i re un pr inc ipe expr imant un devoi r -êt re, à savoi r un cr i tère pour la 
jus te d is t r ibut ion d e la cont r ibut ion et d e la rémunéra t i on de chacun . 
Il s 'ag i t donc e f fec t i vement d 'un pr inc ipe de just ice. 

En s e c o n d l ieu, il m e semble , et j e suis ici auss i d ' acco rd avec Qeras , 
qu' i l s 'agi t d ' u n pr inc ipe de jus ice en tendue c o m m e égalité. J ' i ra i 
m ê m e plus lo in que G é r a s en d isant q u e le pr inc ipe fourni t une inter-

10. Voir Marx, Engels, 1845 -1846 ; Marx, 1875. 

11. Sur cette question, voir Texier, 1990. 

12. Voir par exemple Elster, 1985, p .230 sq.; Lukes, 1985 , p .55 sqq.; W o o d , 19866; 
Buchanan, 1981; Géras, 1985; Texier, 1990; Nielsen, 1986. 
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prétat ion spéc i f ique d e l 'égali té, c 'est-à-d i re l ' interprète c o m m e une 
répartition égale des coûts et des bénéfices de la coopération sociale. 
A premiè re lecture, il est vra i qu' i l ne semb le pas q u e l 'on pu isse 
interpréter le pr inc ipe d e cet te man iè re (Texier, 1990 ; W o o d , 1986t>) ; 
j e cro is p>ourtant q u e c 'est cet te interprétat ion qui e n rend le sens le 
p lus compréhens ib le et le plus cohérent . Le pr inc ipe af f i rme, e n fait, 
q u e les cont r ibut ions do ivent êt re propor t ionnées aux capac i tés , et les 
béné f i ces d is t r ibués propor t ionnels aux besoins. Ma is il s 'agi t là exac
t e m e n t d e la vo ie pour a t te indre un résultat de jus te égal i té dans la 
répar t i t ion des coû ts et des bénéf ices de la coopéra t ion ; se lon le 
pr inc ipe d e par i té des coûts personnels , celui qui disp)ose de capac i tés 
p lus g randes fourn i ra une contr ibut ion p lus impor tante ; la par i té d u 
n i veau de bénéf ices ne sera assurée à tous q u e si la d is t r ibut ion est 
p ropor t ionne l le à l ' impor tance des beso ins d e chacun. 

Ma is s' i l es t a insi poss ib le d e t rouver chez Marx un pr inc ipe de jus t ice 
égal i ta i re que l rapport y a-t-i l en t re le pr inc ipe d e jus t ice marx ien et 
le «pr inc ipe d e d i f férence» rawls ien auque l font ré fé rence des théo
r ic iens d u marx i sme ana ly t ique c o m m e R e i m a n n et R o e m e r ? Rei-
m a n n essa ie de montrer qu' i l n'y a, ent re les deux perspect ives, 
a u c u n e cont rad ic t ion : le pr inc ipe commun is te , pour Marx , n 'est pas 
app l i cab le imméd ia tement , c 'est un object i f à long t e r m e que l 'on ne 
pour ra a t te indre q u e lorsque la c ro issance de la product iv i té et la 
t rans fo rmat ion de la soc ié té auront rendu super f lue la fonc t ion incita-
trice d e l ' inégal i té. Dans la première phase d e la soc ié té social iste, 
nous dit en fait Marx , régnera le pr inc ipe «à chacun se lon s o n t ravai l», 
c 'es t -à-d i re un pr inc ipe moins égalitaire que celui «à c h a c u n se lon ses 
beso ins». P lus encore , c o m m e le mont rent R e i m a n n et Roemer , Marx 
cons idè re que, pour une cer ta ine phase, m ê m e l 'explo i tat ion capi ta
l iste t rouve s a just i f icat ion histor ique dans l 'accumula t ion et le déve
l oppemen t des fo rces product ives; sans lui n 'aurai t pas é té a c c u m u l é 
tout c e capi ta l socia l dont tous pourront ensu i te profi ter. La consé
q u e n c e q u e l 'on peut e n tirer, se lon Re imann , est q u e Marx , d e m ê m e 
q u e Rawls , just i f ie les inégal i tés tant qu 'e l les cont r ibuent à amél iorer 
le sort de la part la mo ins avan tagée de la société. Sur le p lan des 
pr inc ipes, donc, il n'y aurait pas, ent re Marx et Rawls , d e cont rad ic t ion; 
la d i f fé rence résiderai t seu lement dans le fait q u e Marx a une v is ion 
d e l 'h istoire se lon laquel le, à un cer ta in point, se créeront des condi
t ions te l les q u e l 'on pour ra se passer de l ' inégal i té c o m m e facteur 
d 'ému la t i on pour l 'accro issement de la r ichesse sociale. Il est égale
men t clair que, si ce la était vrai, les inégal i tés de la d is t r ibut ion des 
pr inc ipaux b iens cessera ient , pour Rawls aussi , d 'ê t re just i f iées. 

13. Pour une discussion de ce problème bien au-delà de Marx, voir Cohen , 1989 . 
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Il est donc ce r ta inement poss ib le d e t irer des tex tes d e M a r x ce r ta ines 
l ignes d e b a s e pour const ru i re une théor ie d e la jus t ice (en la comp lé 
tan t éven tue l l emen t par cel le d e Rawls) . O n ne doi t pour tan t pas 
oubl ier , si l 'on veu t procéder ainsi, deux c i r cons tances qui ont auss i 
leur impo r tance : il doi t avant tout êt re clair q u e l 'on t ra i te ici d ' u n Ma rx 
par t ie l lement impl ic i te, c 'est -à-d i re q u e l 'on m è n e Marx sur une vo ie 
qu' i l n 'avai t l u i -même a u c u n e in tent ion d 'emprun te r . E n s e c o n d l ieu. 
Il m e s e m b l e q u e m ê m e les pr inc ipes d e jus t ice don t nous a v o n s par lé, 
e n admet tan t qu ' on les accep te c o m m e tels, dépenden t , dans les 
tex tes d e Marx , de la va leur qu' i l cons idè re ce r ta inemen t c o m m e 
p r imord ia le et fondat r ice , à savoir la va leur d e la l iberté et d e l 'auto-
d é v e l o p p e m e n t h u m a i n : Marx se réc lame sans c e s s e d e ces va leu rs 
pour mont rer qu 'e l les se vo ient n iées dans le m o n d e mercan t i l e capi 
ta l is te et qu 'e l les ne peuven t ê t re a f f i rmées q u e par la t r ans fo rma t i on 
c o m p l è t e d e la soc ié té . Tan t q u e l 'on res te d a n s le cad re d e l ' in terpré
ta t ion d e la p e n s é e de Marx , donc , d e tou te façon , s u b o r d o n n é e a u 
t h è m e q u e Marx déve loppe et appro fond i t exp l ic i tement , c 'es t -à -d i re 
à une théo r ie d e la l iberté et d e l 'autoréal isat ion d e l ' homme. 

marx et l 'éthique de la l iberté 

A la su i te d e s cons idéra t ions que nous v e n o n s d e présenter , il m e 
s e m b l e q u e l 'on peut tout à fait accepter l ' idée q u e la s u b s t a n c e 
no rma t i ve d e la pensée de Marx cons is te p r inc ipa lement e n ce q u e l 'on 
peu t déf inir c o m m e une é th ique de la l iberté; la cr i t ique m a r x i e n n e d e 
la soc ié té est essen t ie l lement une cr i t ique gu idée par la va leur fonda
m e n t a l e d e la l iberté. C h e z Marx, cependan t , l ' idée d e l iber té est 
p e n s é e se lon une modal i té spéci f ique, qui se d i f fé renc ie d e la f a ç o n 
don t ce t te i dée est théor i sée dans d 'au t res t rad i t ions d e pensée . C e 
que , par cont re , o n n e t rouve pas, se lon moi , chez Marx , c 'est une 
ten ta t i ve d e just i f ier , e n amon t , le cho ix opé ré en faveur de ce t te va leur 
f ondamen ta l e . O n pourra i t peut -ê t re d i re q u e Ma rx t rava i l le exac te
men t avec la m é t h o d e qui a é té théo r i sée p lus ta rd par le concep t d e 
« théor ie cr i t ique» deins la p remière pér iode d e l 'Eco le d e Francfor t : 
Il a d o p t e la va leur de la l iberté qu'i l reçoit d e la p e n s é e l ibéra le «bour
geo i se» pour mont rer que cet te va leur , dans la soc ié té cap i ta l i s te 
bourgeo ise , est t rah ie et piét inée; et que la vér i tab le l iber té n e peut 
donc êt re réa l isée qu ' en suppr iman t et en t rans fo rman t les s t ruc tu res 
f o n d a m e n t a l e s de cet te soc ié té - la propr ié té pr ivée des m o y e n s d e 
p roduc t i on et l 'appare i l é ta t ique sépa ré et bureaucra t ique . Ce t t e cri
t i que est poss ib le , d 'au t re part, p réc isément pa rce q u e le concep t d e 
l iber té est compr i s d e f a ç o n d i f férente et p lus large, o n pourra i t d i re 
d e f açon intégrale; c 'est dans ce t te t rans fo rmat ion d u c o n c e p t d e 
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l iber té q u e s e t r ouve donc l 'un des hér i tages les p lus grands, et les p lus 
p rob lémat iques , d e la pensée d e Marx. 

L e concep t ma rx i en d e l iberté, qu i const i tue, se lon nous, le n o y a u 
normat i f s a n s lequel on ne peut c o m p r e n d r e tou te s a pensée , appar 
t ient ce r ta inemen t à cet te fami l le d e théor ies de la l iberté o ù cel le-c i 
est in te rpré tée avan t tout c o m m e a u t o n o m i e ou c o m m e au todé te rmi 
nat ion consc iente. Toutefo is , c o m m e l'écrit Brenkert (1983,p.94) , l 'auto
dé te rm ina t i on chez Marx ex ige «plus que le contrôle et la direction 
d'une personne sur son auto-objectivation. Elle exige également que 
dans le cours de l'auto-objectivation se développent ses désirs, ses 
capacités et ses talents propres». L a l iberté imp l ique donc , chez Marx , 
le d é v e l o p p e m e n t mult i latéral d e l ' individu, la possib i l i té d e s 'ob ject iver 
d a n s des act iv i tés qui sont des f ins en e l l es -mêmes et ne sont pas 
i m p o s é e s par la nécess i té externe. Il y a cependan t auss i un au t re 
aspec t qui , dans la théor ie marx ienne, revêt la p lus g r a n d e i m p o r t a n c e 
et q u e Brenker t sou l i gne à jus te t i t re : la l iberté, c o m m e l 'écrit M a r x 
d a n s L'idéologie allemande (Marx, Engels , 1845-1846, t rad. i t .p .64) , 
n e se réal ise q u e dans la c o m m u n a u t é . C e l a veu t d i re q u e l 'au todé
te rm ina t i on consc ien te et l ' au todéve loppement d e t ous les ind iv idus 
ne son t poss ib les q u e si l 'on d é p a s s e la f o r m e d e re lat ion an tagon i s te 
p rop re à la soc ié té bou rgeo ise indiv idual is te et f o n d é e sur la p ropr ié té 
pr ivée. 

C e concep t d e l iberté, dont nous n 'avons p u donner ici q u e les l ignes 
essent ie l les , cons t i tue à notre avis le f o n d e m e n t normat i f au then t i que 
à partir duque l Marx cr i t ique la soc ié té capi ta l is te mercant i le . La l iberté 
n'y est qu 'apparen te , d 'après Marx , parce que : 
1. il n'y a pas de vér i tab le au todéterminat ion , dans la m e s u r e où les 
p rocessus soc iaux qui résul tent de la méd ia t ion des d ive rses act iv i tés 
ind iv iduel les ne sont pas le produi t d 'un p lan consc ient , et s ' opposen t 
donc aux ind iv idus c o m m e une pu issance é t rangère par laque l le ils 
son t d o m i n é s 
2. il n'y a pas de l ibre déve loppemen t ni d 'au toréa l isa t ion d e t ous 
les ind iv idus pa rce que, dans la soc ié té capi ta l is te c o m m e d a n s tou te 
soc ié té d e c lasses l 'ayant p récédée, a u déve loppemen t de que lques 
ind iv idus co r respond la soumiss ion de la g rande m a s s e au t ravai l 
h é t é r o n o m e et à la nécess i té extér ieure; 
3. il n'y a ni c o m m u n a u t é , ni so l idar i té d a n s le d é v e l o p p e m e n t d e s 
d i f fé rents indiv idus, d a n s la mesu re o ù ils sont sépa rés et o p p o s é s les 
uns aux au t res par la loi d u marché et d e la propr ié té pr ivée, qui est 
le vér i tab le f o n d e m e n t h is tor ique et socia l d e l 'an thropo log ie égo ïs te 

14. Sur le problème de la Naturwùchsigkeit, voir Texier, 1991 . 

http://trad.it
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et possess i ve et des l imi tes que cel le-c i p o s e a u d é v e l o p p e m e n t 
indiv iduel . 

O n peut donc t irer, à m o n avis, d e ce rap ide e x a m e n d u déba t ang lo-
s a x o n sur l 'é th ique de Marx et sur les concep ts d e jus t i ce et d e l iber té 
q u e l 'on t r ouve dans s o n oeuvre, la conc lus ion su i van te : e n tan t q u e 
théorie critique, la théor ie d e Marx ne peut se passer , m ê m e si par fo is 
e l le n 'en a pas p le inement consc ience, de p résupposer ce r ta ines 
va leu rs no rmat i ves qui or ientent la cr i t ique et la renden t poss ib le . Et 
la va leur f o n d a m e n t a l e que Marx adop te c o m m e cr i tère d e j u g e m e n t 
n 'est pas tan t ce l le d e la jus t ice q u e cel le de la l iber té et d u déve lop 
p e m e n t de tous les h o m m e s . E n ce sens ,on peut ce r ta inemen t d i re 
qu' i l y a une é th ique, c 'est -à-d i re qu' i l y a des p résupposés é th iques 
d a n s la p e n s é e d e Marx, m ê m e s'i l s 'agi t d ' une é th ique d a n s un sens 
part icul ier et spéc i f ique du terme. Définir p lus p réc i sémen t le statut 
t héo r i que d e ces p résupposés é th iques n 'est pas c h o s e fac i le , et cela, 
en t re aut res , pa rce que chez Marx, nous l 'avons dit, o n n e t r ouve nu l le 
part d e ten ta t i ve de les just i f ier ou d e les thémat i se r exp l i c i tement . 
Ma is l 'on pourrai t peut-êt re d i re en p remière approx imat ion , en repre
nant une idée d e Brenker t , q u e l 'é th ique d e Marx n 'est ce r ta inemen t 
pas une é th ique d u devoir , ma is qu 'e l le peut ê t re cons idé rée c o m m e 
une é th ique de la ver tu : la cr i t ique marx ienne se nourr i t de la pers
pec t i ve d ' u n e f o r m e d e v ie p lus coopéra t ive , p lus r iche et p lus univer
sel le. Ce t te f o r m e d e vie, toutefo is , n 'est pas p r o p o s é e par Marx 
c o m m e un devo i r -ê t re moral ; il pense plutôt qu 'e l le ne pour ra naî t re 
q u e des intérêts, des conf l i ts et des nécess i tés d u d é v e l o p p e m e n t 
réel. 

En ce sens, le p r o b l è m e de l 'é th ique marx i enne reste, par cer ta ins 
aspec ts , une ques t ion ouver te et qu i mér i te ra d 'ê t re d i scu tée p lus 
avant . L ' app roche interprétat ive, cependan t , n 'épu ise cer tes pas les 
p r o b l è m e s d e c o n t e n u et de subs tance , q u e nous avons ici comp lè 
t e m e n t la issés d e cô té : l ' idée marx ienne de la l iber té h u m a i n e peut-
el le e n c o r e ê t re déve loppée et p roposée à nouveau , à un s ièc le et 
dem i d e d is tance, o u b ien devons -nous la cons idérer c o m m e u n e 
g rand iose utopie, don t nous devons , par b ien d e s aspec ts , p rend re 
s o b r e m e n t c o n g é ? Ici s 'ouvre une p rob lémat ique d i f férente, qu i v a 
b ien au -de là des l imites dans lesquel les cet ar t ic le s e proposa i t d e 
rester . 
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valoriser la solidarité 

louis van geyt 

L'idée qu'entre politique et morale, il y a ou il devrait y 
avoir un rapport, n'est-ce pas une idée que les commu
nistes ont cultivée ? Bien sûr, ce rapport idéal a été 
bouleversé depuis longtemps par les réalités du stalinisme, 
puis recouvert de cendres tragiques. 
En dépit ou à cause de ce passé, nous avons estimé 
intéressant d'interroger aussi Louis Van Geyt, président 
de l'Union des communistes de Belgique, sur «la mode 
de l'éthique». 

une charn ière entre éthique et polit ique 

Cet te m o d e co r respond à une cr ise p ro fonde d e n o r m e s d e c o m p o r 
t emen ts , ind iv iduel les et col lect ives. Les anc iennes n o r m e s fonc t ion
nent d e m o i n s en mo ins b ien et les nouve l les n 'ont pas enco re é m e r g é . 
C e l a m 'appara î t de man iè re cr iante en ce qui c o n c e r n e les compor 
t e m e n t s po l i t iques et inst i tut ionnels, ma is f i na lement auss i e n ce qu i 
c o n c e r n e le socia l , le cul turel . La cr ise ma jeu re d u s y s t è m e cap i ta l i s te 
est , n o n pas rédui te, ma is a g g r a v é e par l 'échec f racassan t de ce q u e 
j ' appe le ra is la ten ta t ive de s y s t è m e alternati f . E n gros, c 'es t le cap i 
t a l i sme qui, à l 'heure actuel le , gouve rne le monde . S e porte-t- i l m ieux 
pour au tan t ? Je cro is q u e non, car le m o n d e doit fa i re f ace à p lus d e 
p r o b l è m e s et à d e p lus g raves p rob lèmes que jamais . 
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T o u t e é th ique se réfère à des not ions te l les q u e le b ien, le mal et, sur 
un au t re p lan, aux not ions droi ts - devo i rs - responsabi l i tés . 
A m o n sens , la ca tégor ie droi ts de l ' homme, vo i re dro i ts des peup les , 
cons t i tue une charn iè re ent re é th ique et pol i t ique. 
Car hé las , R o u s s e a u avait tort. Go rba tchev et s e s a m i s e n ont refait 
l ' amère expér ience . N o n que l ' h o m m e soit na ture l lement mauva is . 
Ma i s l ' équ i f je d e Gorba tchev a su res t imé la cap>acité-volonté d ' u n e 
soc ié té et d u m o n d e d 'ê t re à la fo is luc ide et cohé ren t - cou rageux a u 
dépar t d e cet te lucidi té. C 'es t , m e semble- t - i l , le doub le m a n q u e d e 
luc id i té et d e so l idar i té qui carac tér ise au jourd 'hu i la s i tua t ion d a n s 
l ' anc ienne U R S S et y produi t un ter r ib le chaos. 

J 'a i lu les ré f lex ions d e Pet rucc ian i sur la d imens ion é th ique dans 
l ' oeuv re d e Marx . Il aperço i t t ro is p is tes : 
1- l 'ut i l i tar iste, qu' i l écar te ; 
2- ce l le d e la jus t i ce et de l 'égal i té, qu' i l re lat iv ise; 
3- ce l le d e la l iberté, qu' i l pr iv i légie, en tous cas d a n s le l ong te rme. 
D 'acco rd . Ma is on m e permet t ra d 'en évoquer u n e qua t r ième, e n 
par tan t d e la not ion de «compréhens ion d e la nécess i té» si b ien 
ana l ysée par E n g e l s ' et qu i re lat iv ise f o n d a m e n t a l e m e n t les t ro is 
aut res . Cec i vau t en part icul ier pour la v is ion human i s t e qui sous - t end 
la p e n s é e d e Marx . U n e v is ion se lon laquel le assurer un deven i r à 
l ' h o m m e et à l ' human i té est un object i f , une opt ion, qui s ' appu ie sur 
un inst inct col lect i f . Ce t object i f , cont r ibuer à ce q u e l ' human i té ait un 
aveni r , se t r ouve a u point d e rencont re ent re sc ience ( lucidi té, véri té) 
et é th ique (volonté, bien, bonheur , l iberté), avec c o m m e charn iè re le 
s e n s d e la responsab i l i té o u de la nécessa i re sol idar i té. 

un c h a n g e m e n t d 'échel le 

A u cen t re de la cr ise é th ique que nous t raversons , j e vo is le change
men t d 'éche l le d u concep t d e nécessa i re sol idar i té. 
L a c ro i ssance exp los ive et s a u v a g e du cap i ta l i sme au jourd 'hu i max i 
m i s e les déf is dans l ' espace et dans le temp». E s p a c e : les r i sques 
n e m e n a c e n t pas un pays ou des peup les , ma is la p lanète. T e m p s : 
les r i sques concernen t les généra t ions fu tures. N o u s v i vons un t e m p s 
d e muta t ion . 

1. «La liberté de la volonté ne signifie pas autre chose que la faculté de décider en 
connaissance de cause. Donc, plus le jugement d'un h o m m e est libre sur des questions 
détemninées, plus grande est la nécessité qui détermine la teneur du jugement . La liberté 
consiste dans l 'empire sur nous-mêmes et sur la nature extérieure, fondée sur la connais
sance de réalités naturelles : elle est nécessairement un produit du déve loppement 
historique». (F.Engels) 
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L a max im isa t i on des déf is est ren forcée par l ' e f fondrement d e l 'essai 
d e s y s t è m e al ternat i f , dont je rappe l le qu' i l a surg i à la pér iphér ie d u 
cap i ta l i sme déve loppé , ce qui a «encou ragé» cer ta ines ta res et leurs 
c o n s é q u e n c e s . 
E n tou t état d e cause , au jourd 'hu i , l ' in ternat ional isat ion et le p i l lage 
s a u v a g e s (de la na ture et des hommes) comprome t t en t p lus q u e 
j a m a i s l 'avenir . Et nous s o m m e s , de p lus en p lus des apprent is -
sorc iers . U n seu l exemp le : la pol lu t ion des mers atteint ses l imi tes; il 
y a saturat ion. 

deux types de dual isat ion 

L e mot dua l i sa t ion est d e v e n u banal . Il impor te , m e semble- t - i l , d e b ien 
voir qu' i l y a dua l isa t ion d 'une part à l 'échel le des soc ié tés déve lop
pées , d 'au t re part à l 'échel le mondia le . 
U n e r e m a r q u e à p ropos des soc ié tés «dua les» c o m m e la nôt re : la 
marg ina l i sa t ion d 'une part ie de la popu la t ion ne peut ê t re c o n f o n d u e 
avec c e qu 'é ta i t a u XIX* s ièc le « l 'a rmée industr ie l le d e réserve» . E n 
ef fet , une par t ie a u mo ins de cet te «a rmée» était r éabso rbée par les 
f ab r i ques en f in de cr ise. Ce t te t rès re lat ive mobi l i té n 'ex is te p lus 
guère , et l ' exc lus ion por te sur des minor i tés d e p lus en p lus impor tan
tes . Par ai l leurs, à l 'échel le mond ia le , ce sont des popu la t ions majo
r i ta i res qui sont exc lues. C e s dua l isa t ions sont d e p lus en p lus inte
nab les . 

S 'a jou te à ce la un p h é n o m è n e mo ins sp)ectaculaire : ce lu i q u e j 'appe l 
lerais la sécur i té par la d issuas ion nucléaire. Il t end ve rs l ' absu rde et 
le su ic ide. Q u ' o n ne s'y t r o m p e pas : il ne s 'agi t pas s e u l e m e n t d e la 
m i s e e n v e n t e - sauvage , une fo is enco re - d e s tocks nuc léa i res d e 
la CEI . L a pro l i férat ion d ' a r m e s a tom iques a d 'au t res ressor ts et, à 
e n cro i re VInternational Herald Tribune, e l le réjoui t un ce r ta in n o m b r e 
d ' expe r t s et d e s t ra tèges qui es t iment heu reux (et prof i table?) q u e 
l ' Inde et le Pak is tan par exemp le pu issent «équi l ibrer» leurs arse
naux. . . 
Bref , la rup ture des anc iens et t rès relat i fs équ i l ib res é tab l is d a n s un 
m o n d e b ipo la i re - ce t te rupture a des aspec ts dangereux . U n nouve l 
équ i l ib re mond ia l postu le d e nouve l les no rmes de c o m p o r t e m e n t . 

pour de nouvel les normes, de nouvel les contre- forces 

Il peut ê t re uti le d 'évoquer t rès s o m m a i r e m e n t c o m m e n t les pays 
d é v e l o p p é s son t passés d u cap i ta l i sme s a u v a g e à l 'E ta t -p rov idence 
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(Welfare-State). T ro i s fac teu rs ont j oué : les lut tes ouvr iè res , la clair
v o y a n c e d 'une minor i té d e la bourgeois ie , l 'Etat et les idéo log ies 
dom inan tes . C 'es t v ia ce t r i nôme qu 'on peut l ire l 'h isto i re c o n t e m p o 
raine, depu i s le ba r rage au f asc i sme j usqu 'au ba r rage à l ' ho locaus te 
nuc léa i re . 

Et G o r b a t c h e v ? 
Il a p r o p o s é un h u m a n i s m e g loba l i s tee t p lanéta i re , ma is n 'a pas réuss i 
à le me t t re e n oeuvre , m ê m e s'i l a pu s 'appuyer (fort heu reusemen t ) 
sur le m o u v e m e n t d e la paix des a n n é e s 80, sur ce qui subs is ta i t d a n s 
le t iers m o n d e du m o u v e m e n t des non-a l ignés, sur le m o u v e m e n t d e 
d é f e n s e d e l 'env i ronnement . 
A l 'év idence, il f a u d r a des cont re - forces p lus act ives, p lus unies, p lus 
e f f i caces pour dépasser le s tade actue l d e chaos , d e sauvage r i e et 
d 'exc lus ions . 

Con t ra i remen t à ce qui s 'est produi t a u s ièc le dern ier et j u s q u e ve rs 
les a n n é e s 70, le m o u v e m e n t ouvr ier ne cons t i tuera pas f o r cémen t 
d e m a i n la fo rce déc is ive d e cet ensemb le . 11 s 'ag i ra d e dépasse r tou tes 
les é t ro i tesses anc iennes , d e revoir la p lace actue l le de la c lasse 
ouvr iè re . 
Cer tes , on ne sait pas commen t les cont re- forces, au jourd 'hu i d ispa
ra tes et d ispersées , vont se met t re en m o u v e m e n t . 

Q u e l q u e s s ignes appara issent néanmo ins , m e semble- t - i l . 
M ê m e s'i l est enco re ténu, un courant autocr i t ique appara î t à l ' intér ieur 
m ê m e d e l ieux c lés du capi ta l isme. C 'es t a ins i q u e M. C a m d e s s u s 
é m e t des cr i t iques sur le G r o u p e des Sept . Il faut ê t re at tent i f à ces 
in f lex ions, et adme t t re que le FMI et la B a n q u e mond ia le ne sont pas 
d e s b locs mono l i th iques. 
Par ai l leurs, o n ne sou l ignera j ama is assez la por tée d u tournan t pr is 
e n A f r i que d u S u d : des luttes popu la i res âpres , sang lan tes , tou jours 
r e c o m m e n c é e s ont f ini par agir sur le pouvoi r blanc. 

Enf in , osera i - je parler d e «notre» 22 mars ? Ce t te g r a n d e mani fes ta
t ion a p rouvé qu' i l ex is te chez nous auss i des con t re - fo rces potent ie l 
les. Les gens sont sort is de leur i so lement peureux et rés igné. 
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la d imens ion rouge-verte 

L a d imens ion rouge-ver te , nouve l lement apparue , a u n e g rande por
t é e : e l le pos tu le des comp lémen ta r i t és - soc io fx j l i t i ques , idéolog i 
ques , géograph iques , tempore l les . 
Il m e plaît d e cro i re que «les Be lg ique» - ma is oui , il y en a p lus 
d ' u n e I - sont une ter re d 'expér iences . Il s 'y est souven t p a s s é des 
c h o s e s é tonnan tes : g rèves pour l 'abd icat ion d e Léopo ld III, con t re les 
2 4 mo is d e serv ice mil i taire; r assemb lemen ts d e m a s s e con t re les 
miss i les ; bata i l le pour dépéna l iser l ' IVG; j 'en passe. . . 

D a n s cet te te r re d 'expér iences , qui est un car re four et où la négoc ia 
t ion est une pra t ique nat iona le et constante , nous a v o n s des respon
sabi l i tés à assumer , pour cont r ibuer à valor iser la so l idar i té -pour la 
met t re en oeuv re a u n iveau indiv iduel et col lect i f , au jourd 'hu i et de
ma in . 



Cartouche «Cléopàtre» en hiéroglyphes du l " s . a v . J -Ch. 



de l'éthique au mythique 

jean-maurice rosier 

«Je pleurais sur les héros de La jeune garde d'A. Fadeev, je voulais 
en tout point imiter Pavel Korchagine, le héros de Et l'acier fut 
trempé. Il était mon compagnon, mon modèle, mon horizon. J'étais 
derrière Davidov, pour la collectivisation des terres contre les 
Koulaks récalcitrants, avec les ingénieurs qui construisaient des 
ponts, des usines, avec les ouvriers et les tractoristes. Je m'iden
tifiais à tous ces constructeurs du socialisme, comme on disait dans 
les romans de ce temps-là. Moi-même, petite pionnière-à-la-fran
çaise de l'après-guerre, je chantais »Ma blonde, entends-tu dans la 
ville» et <<A l'appel du grand Lénine, se levaient les partisans». 
Grands mythes fondateurs, chansons de marche, épopée, airs 
d'accordéon, j'ai grandi dans ce récit-là et mon imaginaire a été tissé 
de cette étoffe». 

Régine Robin ' 

Si l 'on sui t ce t te hypo thèse d e IVIarx que ce qui rel ie les h o m m e s en t re 
eux d a n s une fo rmat ion soc ia le donnée , c 'est f i na lement le Capi ta l ; 
ho rm is une mora le de l ' intérêt, fo rce est d e consta ter l ' imposs ib i l i té 
d ' u n e ex i gence é th ique d 'un point d e v u e marx is te . D e m ê m e , à l i re 
Le l\/lanifeste communiste, avec le fil conduc teu r d e l 'Histo i re, à savo i r 
la lut te de c lasses imposée s t ruc ture l lement par la bou rgeo is ie a u 
pro létar iat , la v io lence révo lu t ionnai re n e peut accoucher q u ' u n e va-

1. Régine Robin, Le réalisme socialiste, une esthétique impossible, Payot, Paris, 1986 , 
p. 13. 
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leur un ique : est mora l ce qui sert à dét ru i re l ' anc ienne soc ié té explo i 
teuse . A u x an t ipodes d e tout cyn isme, car l ' express ion ^ est b ru ta le o n 
en conv ien t , et l 'on sait l 'usage q u e fe ra Sta l ine de ce raba t tement d e 
l 'é th ique sur le p>olitique, Marx s igni f ie son oppos i t ion à tou t déve lop
p e m e n t spéculat i f d ' une mora le c o m m e espé rance et c o m m e devo i r -
ê t re d ' un réel idéal isé. 

Si le c o m m u n i s m e est le m o u v e m e n t réel qu i abol i t l 'ordre des choses , 
la doc t r ine d e Marx n e re lève pas d 'un vu lga i re d a r w i n i s m e soc ia l : il 
y a d e s ef fe ts r éve rs i b l es ' parce que l 'Histo i re a v a n c e e n bo i tant , par 
s o n m a u v a i s cô té sous f o r m e de t ragéd ie et par fo is se répè te e n f a r c e 
bou tonne . A c o m p r e n d r e Marx , la seu le cer t i tude c 'est la lutte d e s 
c lasses , inév i tab le ma is dont l ' apparence et le résul tat n e sont consi 
g n é s nul le part . Dès lors, on pourrai t conc lu re à l ' i ncons is tance d u 
d i scours mora l si celui-c i n 'af f leurai t pas c o n s t a m m e n t d a n s les pra
t i ques d u m o u v e m e n t ouvr ier . Il conv ien t donc d e penser f i na lemen t 
s o n uti l i té qui e x c è d e b ien en tendu ce l le d u pur reflet. 

la morale , une utopie 

S'i l n'y a pas d e mora le marx is te , il ex is te un h u m a n i s m e c o m m u n i s t e 
const ru i t en part ie sur les écr i ts fonda teu rs d u j e u n e Ma rx et à partir 
d e que lques tex tes , rares il est vrai , o ù ce dernier esqu i sse l 'organi
sa t ion d e la coo f îé ra t ion généra l isée, base des rappor ts d e la soc ié té 
pos t - révo lu t ionna i re" . Dans le futur c o m m u n i s t e tous les é lémen ts d e 
la supers t ruc tu re auron t d isparu sauf l'art et la mora le , ce qui permet 
t ra à tout un c h a c u n d e déve lopper les potent ia l i tés huma ines qu' i l 
por te e n lui. L ' au tonomie mora le res taurée par l 'au togest ion soc ia le 
pe rme t t r a la réconc i l ia t ion d u sujet é c o n o m i q u e et d u c i toyen, d e l 'être 
avec son e s s e n c e génér ique. La f in d e l 'histoire qui d o n n e à l 'avenir 
te r res t re un coef f ic ient d 'abso lu permet t ra à l ' h o m m e enf in de poser 
les ques t i ons d e la v ie et d e la mort . La par t ic ipat ion sans en t raves à 
l 'act iv i té soc ia le, pour tout à la fo is se réal iser et réal iser la poss ib i l i té 
d e salut et de bonheur pour tous, donne ra un sens mora l , nature l à 
l 'ex is tence huma ine . En a t tendant la cr ise qui empo r te ra le cap i ta l i sme 

2. Pour Lucien Sève, il s'agit d 'une traduction erronée d'une phrase de Marx : «être moral, 
c'est être a u service de la destruction de la société» (p.616 dans Une introduction à la 
philosophie marxiste, Ed. sociales, Paris, 1980) . 

3. Sur la différence Darwin/Marx, cfr. Patrick Tort, Marx et le problème de l'idéologie. PUF , 
Paris, 1988. 

4. Critique du Programme de Gotha, 1875. 
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et abou t i ra à la l ibérat ion de l ' h o m m e soc ia l -car pour l ' a thé i sme 
marx is te , on n e peut ê t re heureux tout seu l ^- il y a u r a nécessa i remen t 
la const i tu t ion d 'une mora le prov iso i re e n g e n d r é e par la lut te con t re 
les inéga l i tés d u sys tème. 

la morale , une éthique polit ique pour aujourd'hui 

Si l 'on opè re la con fus ion d e l 'é th ique et d u pol i t ique (et la s o u m i s s i o n 
d e celu i -c i à cel le- là), on d o n n e une d imens ion mora le et mé taphys i 
q u e à tou t ce qui o rgan ise le prolétar iat en c lasse soc ia le , en l 'occur
rence : le Part i . Si l 'on a jou te à cet te v is ion apo logé t ique de l ' instru
men t po l i t ique cel le du mil i tant c o m m e révo lu t ionna i re p ro fess ionne l , 
te l le que le conçoi t Lénine, nul dou te que l 'on ent re dans le d o m a i n e 
d u sac ré et d e la t ranscendance . Le Part i au -de là d u po l i t ique dev ien t 
u n e con t re -soc ié té in i t iat ique avec s o n rituel, ses légendes , s a l i turgie 
et son cu l te des héros. Il possède s o n propre s y s t è m e d e reconna is 
s a n c e symbo l ique , lequel sépare ceux qui font par t ie de l 'o rgan isa t ion 
des aut res, les p ro fanes tou jours eng lués dans les eaux g lacées d u 
ca lcu l égo ïs te parce qu' i ls cro ient encore aux i l lus ions d u disposi t i f 
bourgeo is . L ' ascé t i sme d u permanent , d u commissa i r e po l i t ique à la 
v e s t e d e cuir, de «celui qui vend le journa l le d imanche»^ dev ien t un 
m o d è l e d e compor temen t . L ' h o m m e d e m a r b r e ' qu 'es t le mi l i tant 
c o m m u n i s t e ne cède ni au plaisir, ni aux fa ib lesses h u m a i n e s et 
s ' i m p o s e c o m m e le héros de not re temps . O n voi t m ieux au jourd 'hu i 
à que l le nécess i té pol i t ique cor responda i t cet te i m a g e ép ique d u com
m u n i s t e pur i ta in et r igor iste : accumu la t i on pr imi t ive d u soc ia l i sme 
d a n s les a n n é e s 3 0 en URSS, pér iode de l 'après-guer re et i so lement 
d e la «pat r ie du soc ia l isme». O n c o m p r e n d m ieux au jourd 'hu i , q u ' e n 
l ' absence d e tou t déve loppemen t théor ique d u m a r x i s m e avec la 
pét r i f ica t ion des concep ts due à la dév ia t ion s ta l in ienne, l 'appare i l 
c o m m u n i s t e ait recouru, pour ga lvaniser les consc iences , à la p ropa
g a n d e et à l 'apo log ie mora le* . 

5. Cfr. Bernard Jeu, La philosophie soviétique et l'Occident, Mercure de France, Paris, 
1969. 

6. Cfr. Ma France, chanson de Jean Ferrât. 

7. De marbre ou d'acier, fait d ' une «autre étoffe» comme disait Staline, le bien nommé 
(Staline = acier en russe). 

8. Des romans réalistes-socialistes d'avant le stalinisme posaient bien la difficulté 
d'articuler vie de couple et vie commune, par exemple Cimentde F.GIadov, dont H.Muller 
a écrit récemment l 'adaptation théâtrale (Ed. de Minuit, Paris, 1991). 
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O n a b e a u c o u p i ron isé sur cet te mora le d u Part i c o m m e su r -mo i 
s t ruc turant , pour emp loye r le vocabu la i re de la psychana lyse^ , et sur 
ce r ta ines a t t i tudes sacerdo ta les et re l ig ieuses des commun i s tes . L e 
Part i d i spensa i t en effet des p romesses d e surv ie et réponda i t par 
l ' engagemen t d e ses m e m b r e s à l 'ango isse d e l ' éphémère et d e la 
mor t '°. Ce t te mora le my tho log ique est repérab le dans les espr i ts ma is 
auss i d a n s les p roduc t ions l i t téraires d e romanc ie rs c o m m u n i s t e s o ù 
el le dé te rm ine une dist r ibut ion spat ia le généra t r i ce d 'oppos i t ions . L e 
Par is r ouge con t re les beaux quart iers, la ce l lu le d 'en t repr ise avec s o n 
un i té fus ionne l le o rgan ique cont re la so l i tude d e l 'e r rance bourgeo i 
s e " . Cer tes , à l ' intér ieur d u Parti , et p lus par t i cu l iè rement e n France , 
cer ta ins penseron t à jus te t i t re que fa i re passer le pouvoi r po l i t ique aux 
m a i n s d e s o p p r i m é s n ' imp l ique pas de convoquer un cu l te d e la 
pud ibonde r i e ni de méconna î t re l 'ordre d u désir ; e n c o r e mo ins d e 
sub l imer le reg is t re du pr ivé par le sacr i f ice. Ma is à l ' instar d e ce qui 
se pub l ie en U R S S ' ^ , les Part is d 'Eu rope produ i ront une l i t térature 
m o r a l e éd i f ian te pour co lmater les fai l les éventue l les et e m p ê c h e r le 
retour d u refoulé. C e s publ icat ions o ù le beau, le vra i et le b ien se 
con fonden t const i tuent une vér i tab le ent repr ise d ' e n c a d r e m e n t mora l 
et d ' inser t ion soc ia le s o u d é e par l ' appar tenance a u Part i , ce qui est 
pa radoxa l d a n s la mesu re o ù l 'adhés ion c o m m u n i s t e re lève le p lus 
souven t d ' u n e vo lon té d e maît r iser s o n propre dest in. 

la morale comme idéologie du prolétariat 

Q u e le maté r ia l i sme exc lue la ph i losoph ie '^ , q u e le m a r x i s m e ne soit 
pas l 'express ion d e l ' idéologie posi t ive de la c lasse ouvr ière, il n 'em
p ê c h e q u e le d iscours sc ient i f ique marx is te s 'est tou jours doub lé d ' u n e 
g lose é th i co -an th ropo log ique ' " . Sans dou te que la d iabo l i sa t ion d u 
Cap i ta l co r respond à une d e m a n d e psycho log ique des g roupes so-

9. Cfr. Jeannine Verdès-Leroux, Le réveil des somnambules, Fayard, Paris, 1987 . 

10. Cfr. les romans de Paul Nizan. 

11. Cfr. Jean-Pierre A. Bernard, Paris-Rouge 1944-1964, Champval lon, Paris, 1991. 

12. Par e x e m p l e dans la littérature pour l 'enfance et l 'adolescence, les fameux Maroussia 
va à l'école, d 'E .Schwar tz ou Tchouk et Shek, d 'A.Yaidar, Ed. de Moscou, 1953. 

13. G .Lab ica défend cette thèse dans Le statut marxiste de la philosophie, Bruxelles, 
Complexe , 1976. 

14. Cfr. les travaux d'Althusser contre le commenta i re humaniste et ceux de Lucien S è v e 
pour construire une anthropologie marxiste. 
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c iaux e n lutte, c o m m e une cer ta ine pudeur a f fec t ive est d ' u s a g e 
couran t a u se in d u prolétar iat en ma t iè re d e sen t imen ts a m o u r e u x ' ^ . 
A ins i ceux qui sub issent o u qui résistent à l 'Etat bou rgeo is déve lop 
pent des va leu rs d e sol idar i té, d e f ra tern i té et de c a m a r a d e r i e vir i le; 
ils s e mont ren t auss i t rès cr i t iques v is-à-v is des m a n q u e m e n t s m o r a u x 
d e la c lasse au pouvoir . Ce t te pervers ion des dom inan t s est une 
nécess i té pour la lut te idéo log ique des dom inés a f f i rmant leur pré ten
t ion à s 'ér iger en c lasse régnante . Cet te va lo r isa t ion d e la c o n s c i e n c e 
d e c lasse n ' i ra pas, on le sait, sans concess ion à l ' ouvr ié r i sme et s a n s 
ut i l isat ion abus i ve des s té réo types d e la cu l ture popula i re . Qu ' impor te , 
un bon c o m m u n i s t e dev ra posséder les qua l i tés mora les su i van tes : 
s e n s d e l 'ami t ié et d e la conviv ia l i té, f ie r té d u t ravai l b ien fait , sen t imen t 
d ' appa r tenance , espr i t de la répart ie. Ce t te représen ta t ion c o m m u n i s 
t e d e l ' h o m m e nouveau , d u pro léta i re c o m m e agen t d u salut c o m m u n 
se ra dépe in te en l i t térature sous le vocab le d e héros posit i f , «ce 
par t i san d u p lus pur et d u p lus nob le idéal que pu issent se proposer 
les h o m m e s » La reconna issance de la c lasse ouvr iè re en tan t q u e 
c l asse p roduc t r i ce qui t rans fo rme la na ture et assu re à la co l lec t iv i té 
ses m o y e n s d 'ex i s tence d é b o u c h e sur l 'exal tat ion d e l 'ac te d e t rava i l 
c o m m e moteur d u déve loppemen t mora l d e l ' homme. A ins i , t ou te une 
p é d a g o g i e commun is te , d e M a k a r e n k o à Freinet , p rend ra la not ion d e 
p rax is c o m m e soc le théor ique pour un s y s t è m e éducat i f a l ternat i f 
d a n s lequel l ' h o m m e se t rans fo rme e n apprenant par un rappor t aut re, 
concre t , a u savoi r . C o m m e dans b e a u c o u p d 'au t res doma ines , la 
dév ia t ion s ta l in ienne en U R S S marque ra la f in des u top ies pédagog i 
q u e s qui combina ien t t ravai l product i f et éduca t ion (app rend re en 
fa isant ) pour déve lopper à la fo is l ' idéal c o m m u n a u t a i r e et l ' au tonomie 
d e soi. C e s pédagog ies d u projet m ises en p lace a u débu t de la 
révo lu t ion s ' inspi ra ient d e pr inc ipes c o m m u n i s t e s ma is réponda ien t 
auss i à la cr ise é c o n o m i q u e et à la pénur ie qui régna ien t e n ce t te 
é p o q u e d a n s la Russ ie révo lu t i onnée ' ' . 

conc lus ion 

A l ' intér ieur d e la m o u v a n c e commun is te , cer ta ins ont c o n s i d é r é q u e 
l 'oppos i t ion Capi ta l /Trava i l était su r -dé te rm inée par d 'au t res problé-

15. Voir à ce sujet le théâtre de Jean Louvet. 

16. Maur ice Thorez , Fils du peuple, Ed. Sociales, Paris, 1949, p .101. 

17. Cet te méthode dite aussi «des complexes» qui fonctionnait autour d 'une tâche de 
production sera abandonnée car elle semblait antinomique d e la formation d'ouvriers 
qualifiés, spécialisés, en proposant une vision globale de la performance à accomplir. 
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mat iques non économiques , ce la s 'en tend, cul ture l les, fami l ia les o u 
mora les , et qu' i l fa l la i t peser auss i sur les cont rad ic t ions seconda i res 
a u r isque de n e pas fa i re avancer le m o u v e m e n t révo lu t ionnai re . 
Cer tes , o n peut douter que le m a r x i s m e c o m m e sc ience ait des 
r éponses c la i res à donner touchan t la ques t ion d u bonheur pe rsonne l 
et l ' épanou issemen t d e sol; ma is la pra t ique d 'occu l ta t ion sys témat i 
q u e d u quan t à soi et le cu l te d u sacr i f ice n e pouvai t représenter q u ' u n e 
at t i tude ma ladro i te face aux revend ica t ions d u réel. O n ne peut énu-
mére r tous ceux qui ont rêvé d ' inscr i re une mora le d e l ibérat ion a u se in 
d u p r o g r a m m e révolut ionnai re, inversant par fo is l 'ordre des pr ior i tés 
à c o n f o n d r e le « t ransformer le m o n d e » et le «changer la v ie», c 'est -
à -d i re Ma rx et R imbaud . Du point d e v u e d e l 'é th ique commun i s t e , o n 
doi t rappeler le t ravai l d 'A lexand ra Kol lontaï dénonçan t le p h é n o m è n e 
d e la doub le mora le , d i f fé rente pour l ' h o m m e et la f e m m e , et p roposan t 
des m e s u r e s pour établ ir l 'égal i té des sexes ' ° . 

Les d o g m e s ont beso in d 'ennui , d e gr isai l le et de pur i tan isme, écr i t 
R a y m o n d J e a n Ils produ i ront en gu ise d e pe r sonnage concep tue l 
e m b l é m a t i q u e de l ' idéologie c o m m u n i s t e : S takhanov . E n vér i té , le 
s t a k h a n o v i s m e est une concept ion du travai l é lo ignée d 'une vér i tab le 
é m u l a t i o n soc ia l is te car reposant sur l 'effort ind iv iduel et sur un sys
t è m e d e récompenses . En France, en p le in s ta l in isme, Va i l l and ten
t e r a d e superposer a u modè le mora l du bo lchev ik act iv is te d u t ravai l^ ' 
l ' image d u l ibert in hér i tée du 18* siècle, parce q u e le révo lu t ionna i re 
est par e s s e n c e «fils de Roi et ar is tocrate» 

F ina lement , si l 'on écar te les man i fes ta t ions ex t rêmes d ' un mi l i tant is
m e a rcha ïque et rel ig ieux inhérent à une concep t ion de l 'Etat-Part i -
Egl ise, la mora le c o m m u n i s t e est-el le aut re c h o s e qu ' une é th ique d e 
l ' engagemen t soc ia l au serv ice d e tous ceux qui sub issent l 'exploi ta
t ion, au -de là de la c lasse ouvr iè re donc, p résen tée jad is c o m m e seu le 

18. O n sait que Lénine, face aux propositions de Kollontai', avançait que «l'amour, c'était 
un peu plus compliqué que de boire un verre d 'eau», attitude correcte certes mais attentiste 
(l'ordre des priorités), qui ne pouvait rencontrer les principes défendus par Kollontai ; 
l 'amour-jeu, l 'amour-camaraderie. 

19. R a y m o n d Jean, La singularité d'être communiste, Ed. du Seuil, Paris, 1979 , p.25. 

20 . Cfr. G . D e l e u z e e t F.Gualtari , Qu'est-ce que la philosophie ?, Ed. de Minuit, Paris, 1991. 

21 . L'expression est utilisée par Hé lène Parmelin dans Cinq semaines chez les hommes 
libres, Ed. Sociales, Paris, 1951. 

22 . Cfr. le n * 7 1 2 - 7 1 3 d e la revue Europe consacrée à R.Vai l land. 
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l ibérat r ice parce q u e détent r ice d e l 'universel ? L a mora le c o m m u n i s t e 
pose- t -e l le c o m m e un apr io r i du bonheur l ' i nves t issement d e l ' h o m m e 
d a n s la c i té ? Et cet idéal pol i t ique de par t ic ipat ion est- i l pa r fa i tement 
ass im i lab le par le sys tème, hormis la f inal i té d e la t r ans fo rma t i on et 
la s t ra tég ie d e rupture qu 'e l le suppose à long t e r m e ? Peut -e l le cons
t i tuer une é th ique de la rés is tance pour au jourd 'hu i , d é b a r r a s s é e d e 
ses pervers ions my th iques depu is l ' implos ion des pays d u soc ia l i sme 
réel ? L a mora le c o m m u n i s t e avec son ex igence d e d é m o c r a t i e soc ia
le, sa log ique pol i t ique d 'éga l i té cor respond-e l le enco re aux aspi ra
t ions des d o m i n é s dans un con tex te d e cr ise d e l 'E ta t -p rov idence, d e 
c h ô m a g e structurel , d e désas t re éco log ique, de péri l nuc léa i re , d 'en
de t temen t d u t i e r s -monde ? L ' imagina i re soc ia l -u top ique qu 'e l le de
vrai t convoquer est en tous cas t rès di f férent d u rêve industr ie l , pro
phé t ique et mess ian ique , celu i d u 19* s ièc le avec son exa l ta t ion d e 
l ' h o m m e produc teur . Et il est s a n s dou te plus que t e m p s de sort ir d e 
l 'un ivers d e la c royance, d ' abandonner les my thes de jadis, et d e rel i re 
Ma rx pour se l ibérer des f ausses consc iences q u e produi t le m o n d e 
ac tue l hyperméd ia t i sé . 





du bon usage des business ethics 

rosine lewin 

«The social responsability of business is to increase its profits.» 
Milton Friedman, 1970 

D è s les a n n é e s '70, l 'é th ique des af fa i res (business ethics) est en t r ée 
d a n s la p lupar t des un ivers i tés amér ica ines . Le premier co l l oque sur 
le t h è m e s 'est dé rou lé en 1974 à l 'univers i té d e Kansas . L 'é th ique 
f igura i t dé jà au p r o g r a m m e par e x e m p l e à Harva rd dans les dépar te 
m e n t s d e droit et de théolog ie , ma is el le n'étai t pas enco re a c c o u p l é e 
à la condu i te des af fa i res, au management. A u fil des ans, u n e péda
gog ie s 'est m ise en p lace, qui fait intervenir l 'aspect é th ique d a n s les 
d i ve rses pr ises d e déc is ion de l ' h o m m e d 'af fa i res. A u débu t des an
n é e s '80, t rois cen ts un ivers i tés amér ica ines ava ien t in tégré l 'é th ique 
d e s a f fa i res dans leur ense ignement . Para l lè lement , 7 5 % d e s t ro is 
cen t s p lus g randes ent repr ises des Eta ts -Un is déc lara ient en 1987 
d isposer d e c o d e s in ternes de b o n n e condui te . 

Ma i s r ien n 'es t s imple, ni dans cet ense ignemen t , ni dans s o n appl i 
cat ion. C 'es t la t rès honorab le l-iarvard Business Review qui publ ia i t 
r é c e m m e n t sous le t i t re «Pourquo i ê t re honnê te si l ' honnête té ne paye 
pas ?» les résul ta ts d 'une enquê te m e n é e par deux che rcheurs . Ceux -
ci ava ien t va inemen t che rché chez les pe rsonnes in te rv iewées l ' invo
ca t ion d ' un l ien causa l ent re honnê te té et prospér i té . C e qui appara is 
sait sur tout d e leur enquête , c 'est que l 'honnête té est un cho ix person
nel gratu i t : «La plupart d 'en t re nous cho is issent la ve r tu parce q u e 
n o u s vou lons cro i re en nous -mêmes , pa rce q u e n o u s che rchons la 
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reconna i ssance des aut res». Bref, l 'opt ion mo ra le res te pe rsonne l l e 
et est d é c o u p l é e d e la cou rse à la compét i t iv i té ; ce la s e m b l e avoir 
désor ien té que lques ense ignan ts en business ettiics qu i p ro fessen t 
vo lon t ie rs q u e l 'é th ique doit s ' in tégrer à la s t ra tég ie des en t repr ises , 
et qu 'e l le cons t i tue alors, s inon une garant ie, d u mo ins un fac teur d e 
réuss i te . 

Pour le spéc ia l i s te f rança is en m a n a g e m e n t , Jean -F ranço i s Da igne 
{L'éthique financière, PUF , Q u e sa is- je? n°2601) , «Des conv ic t ions 
d 'o rd re é th ique peuvent sauver la crédibi l i té d 'une ent repr ise, l 'a ider 
à sort ir rap idemen t d ' une pér iode d e cr ise». 
L 'é th ique se s i tuerai t -e l le que lque part en t re la bouée d e s a u v e t a g e 
et le m a s q u e d u c o m é d i e n ? 

Pro fesseur d 'é th ique soc ia le à la facu l té d e théo log ie d e la KUL , J o h a n 
Ve rs t rae ten dé tec te une plural i té d 'app roches dans les business ethics 
amér i ca ines (Le retour de l'éthique, Acco , 1990) . Il d i s t ingue essen
t ie l lement t ro is ca tégor ies d 'approches , ma rquées tou tes par une 
t ens ion en t re va leu rs conf l ic tuel les : 
1- en t re l ' ind iv iduel et le structurel , 
2- en t re l 'ut i l i tar isme, la déon to log ie et les théor ies de la just ice, 
3- en t re ph i losoph ie et théo log ie . 

A u dépar t , les business ethics se con fonda ien t avec la m i s e e n évi
d e n c e des responsab i l i tés mora les d u leadership : le manager àe\ia\X. 
s 'é lever vers la s a g e s s e en répondant à des ex igences(par e x e m p l e 
d e pat ience, d e persévérance , d 'ouver ture) . Ma is ces convers ions 
pe rsonne l les ne suf f isent pas, et vo i là les penseu rs en quê te d ' une 
s t ra tég ie mora le capab le de donner une réponse n o t a m m e n t à l 'opi
n ion pub l ique. 

C o m m e n t s 'y p rend re ? Les codes d e b o n n e condu i te ont é té c réd i tés 
d e ve r tus en la mat ière, qu' i ls so ient t rès géné raux o u t rès détai l lés. 
Las.. . «la p r é s e n c e d 'un c o d e ne suff i t pas à opt imal iser le c l imat 
mora l» , o b s e r v e J. Vers t rae ten . 
Car il ne s 'agi t pas, c o m m e c'est le cas pour une déon to log ie d e t ype 
commerc ia l , p réc ise le pro fesseur d e la KUL, de fa i re respec ter les 
s t ipu la t ions d ' un contrat , pu i sque la re la t ion n 'est pas éga le en t re les 
par t ies : il s 'ag i t d e «respecter les pe rsonnes c o m m e u n e f in e n soi». 
Or, le m o n d e des af fa i res a p lus d 'af f in i tés avec l 'u t i l i tar isme qu 'avec 
le respect des personnes . C 'es t J. Ve rs t rae ten qui rappe l le à point 
n o m m é le s l ogan « C e qui est bon pour la General Motors est bon pour 
le pays» . Il est vrai q u e les choses n e von t pas t rès b ien pour la GM. 
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trop dorés 

Il s e m b l e p e u con tes té q u e les business ethics, ce t te c o n c e p t i o n 
ins t rumenta le de l 'é th ique, ont gagné d u ter ra in g râce à que lques 
scanda les spec tacu la i res datant d e la pér iode reagan ienne des gol
den boys, ces j eunes gens bri l lants, por teurs d ' un (ou d e p lus ieurs) 
d ip lôme(s) e n maî t r ise des af fa i res, et qu i cons idéra ien t q u e tout leur 
était pe rm is pour conquér i r f o r tune et gloire. L a f o rma t i on d i s p e n s é e 
à ces c i -devant golden boys a é té m ise en c a u s e : e l le était t rop rap ide, 
t r op ponctue l le , t rop étroi te. Il y avait l ieu d 'a jouter a u p r o g r a m m e d e 
leurs é tudes p lus d e ma thémat iques , d 'h isto i re, d e l i t térature, d e 
soc io log ie , d e psycho log ie et auss i une bonne d o s e d e mora le . 

S' i l e n t e n d lui auss i modi f ier les p r o g r a m m e s d e cou rs des business 
schools, le courant dit soc io -économique qui se déve loppe à partir des 
Eta ts -Un is , p rend assez ne t tement ses d is tances à l 'égard d ' u n e 
Ins t rumenta l l sa t ion de l 'éthique. L 'assoc ia t ion pour la p romo t i on de la 
s o c i o - é c o n o m i e a t enu son t ro is ième congrès à S t o c k h o l m l 'é té der
nier et c o m p t e des n o m s prest ig ieux - n o t a m m e n t celu i d e A. Etz ioni , 
p ro fesseur d e soc io log ie à Berke ley - parmi ses an ima teu rs . E l le 
d é n o n c e la domina t ion du ra isonnement é c o n o m i q u e d a n s la v ie 
in te l lec tue l le et soc ia le et t end à y réhabi l i ter la p lace des va leu rs et 
des émot ions . 
L ' i nqu ié tude exp r imée par ce courant débo rde le cad re d u business, 
dont il mon t re l ' impact sur l ' ensemble d e la société. 
C 'es t , à la f in d e l 'ère reagan ienne, le cyn i sme amb ian t d e cet te 
soc ié té qui est a u cent re de la réf lex ion soc io -économique . Il nous 
s e m b l e donc qu' i l fai l le, j usqu 'à p reuve d u contra i re, fa i re une p lace 
à part à ce courant , p lus p réoccupé de c iv i sme et d e ph i l osoph ie 
po l i t ique q u e d 'e f f icac i té économique . 

quand le flux efface le patrimoine 

Plus f ondamen ta l emen t , et au -de là de l ' image t rès méd ia t i sée d e s 
golden boys, o n peut voir une, s inon la sou rce d u couran t é th i que e n 
é c o n o m i e dans la fu lgu ran te t rans fo rmat ion d u sec teur f inanc ier . 
A cet égard , les d iagnost ics se re jo ignent . 

A u co l l oque o rgan isé en févr ier 1990 par l ' Insti tut d ' é tudes eu ropéen 
nes d e l 'ULB, un des rappor teurs , Y v e s L e Por tz , anc ien prés ident d e 
la C o m m i s s i o n des opéra t ions de la Bou rse à Par is, donna i t c o m m e 
carac té r i s t iques d u m a r c h é m o d e r n e les t ra i ts su ivan ts : 
«a- les t r ansac t i ons por tent sur des produi ts d e p lus e n p lus comp le -
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x e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n s , 
droi ts , war ran ts , cont ra ts d e tou te 
sor te ; 
»b- d e s m a r c h é s f inanc ie rs à t e r m e 
et les m a r c h é s d 'op t ions négocia
b les s e c réent et se déve loppent , 
d é p a s s a n t par fo is e n act iv i té les 
B o u r s e s d e s va leurs ; 
»c- les ma rchés , souven t automat i 
sés et dé loca l isés, fonc t ionnent en 
con t inu su ivant des moda l i tés beau
c o u p p lus soph is t i quées que l 'an
c ien fixing; 
»d- les l i ens co rpo ra t i f s se re lâ
chen t : les prix des se rv i ces sont 
d é s o r m a i s l ibres et f ixés par la concur rence , la so l idar i té en t re inter
méd ia i res d isparaî t ; 
»e- la «capac i té mul t ip le» des in termédia i res se généra l ise : une m ê m e 
en t repr i se o u un m ê m e g roupe exerce s imu l tanémen t des act iv i tés d e 
crédi t , d e ges t ion de portefeui l les, de t ransac t ions sur va leu rs mobi 
l ières, pour s o n c o m p t e c o m m e pour le c o m p t e d e t iers; 
»f- les bata i l les bours iè res pour le cont rô le d 'en t repr ises s o u s f o r m e 
d 'o f f res pub l i ques d 'achat (OPA) sont o rgan isées et se mul t ip l ient» 
{L'Ethique des marchés financiers, Ed i t ions d e l 'ULB, 1991, p. 41). 

D e son côté, P ier re Wat té , professeur à l 'Univers i té ca tho l ique d e 
Louva in - l a -Neuve et an imateur du G r o u p e J a c q u e s Lec lercq , no te 
d a n s un recuei l int i tu lé Vers une éthique de l'économie (C iaco, 1990) : 
«...I l m 'é ta i t appa ru q u e l ' hégémon ie d u dol lar const i tua i t le vér i tab le 
p ivot d e compréhens ion , ag issant un peu c o m m e u n a imant dess inan t 
des l ignes d e f o r ce sur lesquel les vena ien t se f ixer les au t res données . 
D e plus, c e qui se passai t autour d u dol lar modif ia i t e n p ro fondeur les 
s t ruc tu res d e l 'avoir. Bref , c 'étai t l ' idée m ê m e de cap i ta l i sa t ion et 
d ' i nves t i ssement , s inon l ' image d u cap i ta l i sme, qui se t rouvai t renver
sée. A la stabi l i té et a u long t e rme s 'opposa ien t ce q u ' o n a a p p e l é 
depu i s la «volat i l i té» et l 'explo i tat ion f réné t ique d e l ' instant. Aux notai
res d e jad is se subst i tua ient des pe lo tons de techn ic iens v i ssés à des 
éc rans d 'o rd ina teurs , en tourés de té léphones , m é d u s é s par les for
m e s s a n s c e s s e var iab les d e la f u m é e ver te, le cours d u dol lar à 
T o k y o , à Londres , à Francfor t o u à H o n g Kong. L e c h a n g e m e n t 
d é p a s s e le déf ini t i f . Le f lux e f face le pat r imo ine.» 

C o n s é q u e n c e quas i imméd ia te d e cet te mu ta t i on : r i sques acc rus 
pour les in tervenants , acc ro i ssemen t des poss ib i l i tés d e f raudes et 
d 'abus . Et d a n s la fou lée, un d iscours mora l isa teur . 

On est loin de la description que 
Zola donne dans L ' A r g e n t du 
fonctionnement de la Bourse en 
1891. "Saccard entre dans le 
bureau de la liquidation. C'était 
là que le liquidateur, le pivot de la 
Charge, aidé de sept employés, 
dépouillait le carnet que lui re
mettait l'agent chaque jour, après 
la Bourse, puis appliquait aux 
clients les affaires faites selon 
les ordres reçus, en s'aidant des 
fiches, conservées pour savoir 
les noms...». 
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gagner une part de marché ou une part de paradis? 

D a n s un récent n u m é r o d e la revue Le Débat ( n o v e m b r e - d é c e m b r e 
1991) , Gi l les L ipovetsky sou l i gne le ca rac tè re os ten ta to i re d e l 'é th ique 
d u business : il par le d ' un «gy roscope é th ique», tan t il est clair que , 
f a u t e d e bénéf ic ier de notor iété, l 'é th ique d e l 'ent repr ise est inopéran
te. Car il s 'ag i t essen t ie l l ement d e re légi t imer l 'entrepr ise, d ' e n p résen
ter u n e i m a g e boni f iée. La cons t ruc t ion d e cet te image s ' inscr i t d a n s 
u n e s t ra tég ie de la c o m m u n i c a t i o n qui v i se à gagner le marché , et n o n 
pas le Paradis . 
L a reche rche de parei l le s t ra tég ie d e la c o m m u n i c a t i o n n e da te pas 
d 'au jourd 'hu i ; l 'é laborat ion d 'une cu l ture d 'en t repr ise en cons t i tue un 

ja lon, cen t rée qu 'e l le est sur la com
mun ica t ion - à l ' intér ieur, cer tes, a f in 
d e favor iser la cohés ion d u person
nel - mciis d a v a n t a g e e n c o r e ve rs 
l 'extér ieur, pour y p ropu lser u n e ima
g e f la t teuse et f iable. 

D a n s L'Autre Journal d e l ' é t é 
1 9 9 1 , R i c a r d o P e t r e l l a , q u i d i 
r i g e l e p r o g r a m m e F a s t d e l a 
C C E d é c l a r a i t , à p r o p o s d e s 
g é a n t s d e la t é l é c o m m u n i c a t i o n 
" . . . c e s g é a n t s s e r e n d e n t 
c o m p t e q u ' i l s s e r e t r o u v e n t d a n s 
l a s i t u a t i o n d e « r o i s n u s » q u i 
v o n t a s s u r e r l a r é g u l a t i o n d ' u n e 
p a r t g r a n d i s s a n t e d e l ' é c o n o m i e 
d u g l o b e , s a n s a v o i r r i e n d ' a u t r e 
à d i r e p o u r l ' i n s t a n t q u e > < l w a n t 
t o b e n u m b e r o n e » . C e n ' e s t p a s 
s u f f i s a n t c o m m e j u s t i f i c a t i o n . 
A u s s i v o n t - i l s f a i r e g r a n d b a t 
t a g e a u t o u r d e « l ' é t h i q u e d u 
b u s i n e s s » . 

A v e c u n e p a r t d o s i n c é r i t é q u e j e 
n e m e t s p a s e n d o u t e . 

L 'ant ienne , c e s e r a : « S o y o n s 
loyaux». Et pour d 'au t res : «Res
pec tons la c o n c u r r e n c e » , alors 
q u ' i l s s o n t d e m o i n s e n m o i n s 
c o n c u r r e n t i e l s . E t d a n s l eur log i 
q u e d e l i b é r a l i s a t i o n m a x i m a l e . 
Ils v o n t s e b a t t r e c o n t r e l e s so i -
d i s a n t m e s u r e s p r o t e c t i o n n i s t e s , 
q u ' i l s n o m m e n t l e s t e c h n o - n a 
t i o n a l i s m e s , a l o r s m ê m e qu ' i l s 
e n on t b e s o i n p o u r n o u e r l e s 
a l l i a n c e s l o c a l e s q u i leur p e r 
m e t t r o n t d e m a i n t e n i r l e u r s p a r t s 
d e m a r c h é . . . » . 

D a n s ce contex te , les CM sou l i 
gna ien t voic i qua t re ans ( janvier 88) 
la por tée du mécéna t cu l ture l prat i
q u é par de g randes ent repr ises . Le 
p h é n o m è n e , a lors e n p le in essor , 
v isai t se lon s e s p lus amb i t ieux init ia
teurs, à assurer la lég i t imi té d e l 'en
t repr ise. «L'art d 'appara î t re dés in té
ressé p résen te un intérêt», d isa i t -on 
alors, sans enco re Invoquer l 'éthi
que. 

L a Fédéra t ion des En t rep r i ses d e 
Be lg ique t ient b e a u c o u p à la recon
na issance des responsabi l i tés aut res 
q u ' é c o n o m i q u e s et f i nanc iè res d e s 
ent repr ises. Il y va , m o n t r e l ' Inst i tut 
d e l 'ent repr ise - auque l la F E B est 
l iée - de la crédib i l i té et d e la légit i
mi té d u s y s t è m e d 'en t repr ise . O n 
pouvai t l ire dans une pub l ica t ion d e 
janvier 1992 de l ' Inst i tut d e l 'entre
pr ise : «L 'é th ique est la c o m p o s a n t e 
mora le de la cu l ture d 'en t repr ise» . 
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Et le ba ron Dan ie l Janssen , sac ré manager d e l ' année par Trends/ 
Tendances, e n t e n d allier «cerveau, coeur et cou rage» d a n s la ges t i on 
d e s o n e m p i r e ch imique. 
Ma is la no t ion d e cu l ture d 'en t repr ise n 'a pas enco re t r ouvé un statut 
s tab le : « C o m m e n t , demanda i t Le Monde-Initiatives d u 8 janv ier der
nier, main ten i r la ré fé rence à une cu l ture d 'en t repr ise for te, q u a n d u n e 
us ine p a s s e sept fo is de g roupe en g roupe en v ingt ans ?». 

protéger l'avenir ? 

Mais revenons à l 'é th ique et à l 'ana lyse de L ipovestky , qui d i sce rne 
d a n s l ' é th i coman ia un nouveau rapport au t emps , une vo lon té d e 
dépasse r le cour t t e r m e (qui bornai t l 'hor izon des golden boys) a u 
prof i t d ' u n e v is ion à long terme. 
L ' en jeu d e cet te é th ique serai t autant la responsab i l i té enve rs l 'avenir 
q u e la responsab i l i té v is-à-v is d ' ind iv idus. Bref, à l ' inverse d e la logi
q u e d e max im isa t i on imméd ia te d u profit, e l le v iserai t la p ro tec t ion d u 
futur et s 'apparen te ra i t dès lors dans une cer ta ine m e s u r e à la p e n s é e 
éco log ique . « E n ré int roduisant le pa ramèt re d e la du rée et l ' ex igence 
d e l ' i nves t issement product i f , l 'é th ique des af fa i res veu t réconci l ier le 
prof i t et le t emps , e l le se pose en dé fenseur d e l ' intérêt b ien compr i s , 
à long te rme, d e l 'entrepr ise, des emp loyés c o m m e des ac t ionna i res» , 
écr i t G. L ipove tsky . 

B e r n a r d Esamber t , prés ident d e la Compagnie financière E. de Roths
child, ne dit pas au t re chose dans s o n essai sur La guerre économique 
mondiale : «Le m a r c h é n'est pas une div in i té». F a c e à la m o n t é e des 
pér i ls, il est urgent , pense-t- i l , d e «donner au m o n d e des m a r c h a n d s 
et des conqué ran t s économ iques un m i n i m u m de mora le et d e grâce». 
C 'es t auss i le d iscours d 'Oc tave Gél in ier , auteur d ' un essa i L'éthique 
des affaires : halte à la dérive (Le Seui l , 1991), o ù il ins is te sur la 
nécess i té d e l 'é th ique dès lors qu' i l s 'agi t d u long te rme . «C'est une 
s t ra tég ie d e hau te pe r fo rmance qui d o n n e les m o y e n s d ' u n e é th ique 
ex igean te et v ice-versa», écrit-i l. 

Il est poss ib le q u e te l soit le desse in d e cer ta ins managers et ce t te 
hypo thèse encou ragean te est p lausib le dans la m e s u r e o ù le b i lan des 
a n n é e s Reagan , en part icul ier aux Etats-Unis , appara î t au jourd 'hu i 
g l oba lemen t négat i f . C h a q u e jour en effet, le regard des ana lys tes 
é c o n o m i q u e s et pol i t iques se fait p lus sévère à l 'égard d e la c r ise q u e 
t raversen t les States. Ma is ce t te sévér i té ne suff i t pas à rendre cré
d ib le l 'é th icomania . 
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Q u a n d , a u n o m de l 'é th ique, on p ré tend c o m m e General Motors 
oeuvrer à l ' au tonomisa t ion d u personnel , q u ' o n p ré tend v iser à «une 
pr ise e n ma ins du dest in col lect i f» d e l 'entrepr ise, qui n e souscr i ra i t à 
la nob lesse d e ces sen t imen ts ? Ma is c o m m e n t se sont- i ls matér ia 
l isés à la f in d e 1991, q u a n d General Motors a l i cenc ié 7 0 0 0 0 m e m 
b res d e s o n pe rsonne l ? Et c o m m e n t IBM conci l ie-t- i l s a déc is ion d e 
l icencier 2 0 0 0 0 e m p l o y é s l 'an dernier (et peut -ê t re autant cet te an
née-ci) avec sa s t ra tég ie «d ' inves t issement dans les ressou rces hu
ma ines» et avec s o n v ieux d o g m e d e la garan t ie de l 'emplo i a u se in 
de Big Blue ? ' 

Il n 'est peu t -ê t re pas inuti le, à ce deg ré d 'épa isseur d e la myst i f ica t ion, 
d e rappe ler qu ' une ent repr ise a pour premier object i f d e surv ivre, donc 
d e gagner des par ts de marché. C 'es t l 'h istor ien f rança is Huber t Bon in 
qui dressa i t (dans Le Débat, n o v e m b r e - d é c e m b r e 1991) l 'édi f iant 
t a b l e a u des «péchés cap i taux de l 'ent repr ise», à tou tes les époques , 
e n c o r e q u e s o u s des f o r m e s var iab les : égo ïsme, cupid i té , m e n s o n 
ge. Inc iv isme, mépr is d e l 'homme. . . Cet auteur es t ime q u e «L ' immo
ral i té a séc ré té la mora l isat ion, au n o m m ê m e de ce t te e x i g e n c e 
«égoïs te» de surv ie é v o q u é e in i t ia lement» et que n o m b r e d e diri
gean ts d 'en t repr ise ont su agir se lon des règ les mora les personne l les . 
Il c i te pa rm i ceux-c i les f a m e u x «pat rons chré t iens» d u 1 9 è m e siècle, 
G o d i n o u Harme l ; il c i te auss i An to ine R iboud d e BSN, la C o m p a g n i e 
f i nanc iè re d e S u e z «qui s 'est d o n n é un v i sage d e cheval ier b lanc» 
écri t- i l , et Hewlett Packard, qui p roc lame sa vo lon té d e c i v i sme. Et, s e 
dé fendan t de tou te naïveté, Huber t Bon in préc ise q u e ces d i r igeants , 
qu' i l d i s t i ngue pour leurs mér i tes moraux , «se sont i m p o s é un s y s t è m e 
d e p e n s é e et d 'ac t ion qui const i tue l 'é th ique t o u t e pe rsonne l le d ' u n e 
c o n s c i e n c e l ibre et responsable. . .» . 

de l'argent fou à l'argent sage ? 

Ala in Mine, l 'op in ion be lge connaî t . El le l 'a découver t lors d u ra id d e 
D e Benedet t i sur la Généra le , voic i qua t re ans, e n qua l i té d e repré-

1. Lors de la S è m e Conférence européenne d'éthique des affaires (Milan, octobre 1990) , 
le patron de IBM-ltalia, M. Ennio Pressutti, a observé que l'évolution de la société est 
m a r q u é e par la complexité, la globalité et la subjectivité, ce qui explique l'intérêt que suscite 
l 'éthique des affaires. Cette éthique est, à son sens, vitale à la fois pour la réputation d'une 
entreprise et pour le progrès professionnel des gens. Les ex igences de l 'environnement, 
l'essor technologique, les défis d'un marché mondialisé, tout cela donne à l'entreprise «une 
occasion e n or pour investir dans les ressources humaines». M. Pressutti s'est dit 
convaincu que l 'étude d e l'éthique des affaires peut contribuer posit ivement à cet investis
sement . 
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sen tan t d u g r o u p e f rança is Cerus . Depu is lors, l 'ent regent et la v e r v e 
d e Mine ont e u cent occas ions d e se mani fes ter . S a fo i dans l ' écono
m i e d e m a r c h é et d a n s le cap i ta l i sme est so l ide c o m m e le roc. Ma is 
p lutôt qu ' une fo i d e charbonn ier , c 'est ce l le d ' un impréca teur . « U n 
cap i ta l i sme t rop débr idé, une accumu la t i on excess ive , des a t t i tudes 
lax is tes : au tant d 'écar ts qui ex igeront d e m a i n répara t ion». Pa rce qu' i l 
a i m e le cap i ta l isme. Mine veu t le chât ier , ques t ion d e sauvegarde r s o n 
aveni r . C 'es t le p ropos d e L'argent fou (Grasset , 1990) . 

A s e s yeux , l ' exp los ion bours iè re s ' ident i f ie a u t r i omphe d e l 'argent , 
à u n mo t d 'o rd re non-di t , qu i serai t «Enr i ch issez-vous v i te et s a n s 
ef for t I Mul t ip l iez d e surcro î t vo t re ga in en é c h a p p a n t à l ' impôt». Il 
s ' i nd igne d e la m o n t é e d 'un Bernard Tap ie , incarnat ion d e l 'argent 
inso lent et d é p u t é socia l is te. Il s ' ind igne d e voir le pa t ron d e l à F / a f r e ç u 
à la S o r b o n n e . 
D i e u sait pour tant (et nous aussi) qu' i l ne boude pas les re lat ions avec 
d e s P D G . Il s ' i nd igne enf in - et s ' inqu iè te - d e voir qu ' à l ' heure bén ie 
o ù p lus a u c u n con t re -modè le ne s 'oppose a u m o d è l e capi ta l is te, la 
su rv ie de ce dernier est m ise en pérW par ses p rop res excès , et par 
les inégal i tés qu' i l c reuse. 
Q u e propose- t - i l ? D e contrer «la rel ig ion de l 'a rgent» par la ver tu , par 
le droi t , par une r é f o r m e p o l i t i q u e . Car la mora le n e suff i t pas. « A u 
n o m d e l 'é th ique, r éc lamons des règ les et des dro i ts n o u v e a u x : à 
l 'Etat lég is la teur d e les produi re». Et d e conc lu re par un v ibrant «V ive 
le ré fo rm isme» , déd ié à Miche l Rocard . Roca rd o u pas Rocard , le 
p r o p o s d e Mine est clair : pour assagi r l 'argent, il faut nécessa i remen t 
d e s m e s u r e s d 'o rd re pol i t ique. ' 

Par d 'au t res vo ies et avec une ve rve t rès d i f férente, c 'est auss i ce 
q u ' e n t e n d no t re compat r io te Nico las Bardos-Fe l to rony i , p ro fesseur à 
l 'UCL, q u a n d f ace à une sér ie d ' i ncohérences é c o n o m i q u e s et soc ia
les, il p la ide pour l ' émergence d 'un pouvoi r qu' i l appe l le «Le Pr ince». 

Il s e m b l e donc b ien qu 'au-de là d ' un beso in (ou d ' un spectac le) d e 
probi té , ressent i d a n s le m o n d e des af fa i res, cer ta ins - théo log iens , 
soc io logues économis tes ou ph i losophes - expr iment auss i un beso in 
d e ré fo rmes pol i t iques m ê m e si ce l les-c i sont pas o u ma l déf in ies . L a 
ques t i on sera i t d e savoir dans quel le m e s u r e le courant é th ique q u e 
n o u s a v o n s repéré peut nourr ir un renouveau démocra t ique . 

2. En matière de droit, on notera la référence à «une éthique répondant aux ex igences de 
l'ordre public économique contemporain», qui figure dans le jugement du Tribunal de 
C o m m e r c e de Bruxelles (1 ère Chambre , 4 décembre 1991 ) à propos de l 'OPA lancée par 
A C C O R sur la Compagnie internationale des Wagons-Lits, et mise en cause par des 
actionnaires minoritaires. 
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éthique et déontologie financières 

/n/erweiv de jean-victor louis 

Jean-Victor Louis est président de l'Institut d'études 
européennes de l'Université libre de Bruxelles. C'est 
sous sa direction qu'ont été édités les actes du colloque 
organisé en février 1990 à Bruxelles sur le thème : 
«L'éthique des marchés financiers». Ce colloque, placé 
sous le patronage de Catherine Lalumière et de Jacques 
Delors, avait été ouvert par une allocution du recteur, 
Georges Verhaegen, et par un discours du ministre de la 
Justice, Melchior Wathelet. 
Au coeur du débat : comment «moraliser» les marchés 
financiers, comment prévenir ou réprimer les délits d'ini
tiés ou le blanchiment de capitaux d'origine criminelle ? 
JV. Louis a accepté de répondre aux questions des C M. 
A cet entretien participait aussi Diego Devos, assistant à 
l'ULB. 

C M - L a t rans fo rmat ion t echn ique des m a r c h é s f inanc ie rs se pour
suit . Les règ les prévent ives auxque l les s 'act ivent des ins tances euro
p é e n n e s n e sont -e l les pas dès lors c o n d a m n é e s à l ' inef f icac i té ? 
Ce t t e c o u r s e n 'est -e l le pas pe rdue d ' avance ? 

J V L - L 'évo lu t ion se poursui t e f fec t ivement , et e l le s ' accé lè re m ê m e . 
N o u s ass is tons à une sophis t ica t ion cons tan te des m a r c h é s in terna
t ionaux , o ù o n j oue e n cont inu, les fuseaux hora i res ne c o m p t a n t p lus 
guère . Ma is der r iè re les mach ines , il res te des h o m m e s . Les règ les 
p réven t i ves sont ut i les pour imposer cer ta ins c o m p o r t e m e n t s m i n i m a 
m a i s e l les n e saura ien t é v i d e m m e n t tout couvr i r , pas p lus qu 'e l les n e 
peuven t su iv re au jour le jour l 'évolut ion des m a r c h é s f inanc iers . C e l a 
pos tu le u n e vo lon té et une organisat ion; b e a u c o u p d é p e n d à cet éga rd 
d e l 'au torégu la t ion , des règ les et s t ruc tures in te rnes aux inst i tut ions. 
O n n e peut donc pas parler d ' une batai l le pe rdue d 'avance . 

C M - Les règ les dont v o u s fa i tes état re lèvent -e l les d e la déon to lo 
g ie o u d ' u n e rég lementa t ion v e n u e d e l 'extér ieur- na t iona le o u inter
na t iona le ? 
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J V L - D e s deux : il y a un rapport en t re l 'une et l 'autre, la s e c o n d e 
venan t par fo is complé te r une autorégula t ion. Car les m e s u r e s str ic te
men t loca les sont inopérantes , et d a n s l 'évo lut ion t rès rap ide q u e l 'on 
vit ac tue l lement , e l les peuvent m ê m e const i tuer un obs tac le (ex. le 
« m o n o p o l e » , au jourd 'hu i défunt , des agen ts d e change) . 
Les U S A , o ù l 'é lec t ron ique a démar ré en force, dé t iennen t le reco rd 
des s c a n d a l e s répr imés - et quo i qu 'on dise, ce n e son t pas seu lemen t 
des lampis tes qui sont pénal isés. 

C M - Peu t -on t race r u n e f r o n t i è r e e n t r e d é o n t o l o g i e e t é t h i q u e f i n a n -
c iè re ? Et à ce propos, si la f o rmu le d 'é th ique f inanc iè re est d e v e n u e 
d ' u s a g e courant , nous no tons qu 'un des par t ic ipants à vo t re co l loque, 
G é r a r d Hert ig , p ro fesseur à l 'univers i té de Genève , n'y voi t q u ' u n e 
no t ion f l oue et sans cons is tance . Que l est vo t re av is ? 

J V L - L e pro fesseur Her t ig est un jur iste, ne l 'oub l ions pas . U n 
ju r is te en quê te d e r igueur. Il a ra ison d e sou l igner q u e ce t te no t ion 
peu t var ier d ' u n Etat à l 'autre, et d ' une a n n é e à l 'autre. Ma i s ce cons ta t 
n ' en lève pas sa val id i té à la not ion. 
Q u a n t à la déonto log ie , e l le est à m o n sens un droi t en deveni r , un 
s tade d e t rans i t ion et m ê m e un laboratoi re. El le se doit d 'ê t re a c c e p t é e 
par le mi l ieu dont el le émane , de répondre aux réal i tés, d 'ê t re prati
cab le . Tou t n 'est pas noir et b lanc : une banque n 'est pas ob l igée, a u 
n o m de l 'é th ique, d 'envoyer ses c l ients chez le concur rent . 

D D - Cer ta ines règ les déon to log iques rés is teront a u s tade d u droit , 
et en ce s e n s la « t rans i t ion» i nvoquée par M. Lou is n 'es t pas fata le. 
Pour moi, l 'é th ique eng lobe la déonto log ie , laquel le règle, à un bout 
d e la cha îne , le ter ra in direct et concre t d e la pro fess ion. L a p lupar t 
des opéra teu rs préfèrent laver leur l inge sa le en fami l le . C 'es t vra i q u e 
pour M. Her t ig l 'é th ique f inanc iè re est d u vent . C 'es t vra i auss i qu' i l 
n 'est pas seu l à le penser . 

C M - Es t imez -vous que le d iscours sur l 'é th ique devra i t se muer e n 
déba t publ ic ? 

J V L - L e déba t publ ic est dé jà la rgement en tamé, par e x e m p l e dans 
le d o m a i n e d e la pro tec t ion des consommateu rs . La p resse y fait une 
p lace c ro issante . 

D D - Oui , le déba t ex is te et il fait appara î t re des cont rad ic t ions. 
Ainsi , un s o n d a g e e f fec tué en 86 aux Etats-Unis ind ique qu 'une major i té 
d e s o n d é s t rouven t «mal» d'ut i l iser e n bou rse des in fo rmat ions privi
lég iées, ma is la p lupart des gens reconna issent qu' i ls sera ien t néan
m o i n s heureux de bénéf ic ier d 'un « tuyau exact» . 
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Call igraphie turque de 1 5 7 5 (signifiant «du nom de Dieu, le clément, le miséricordieux») 
d 'après Hassan A h m e d Karahasari . 

J V L - Les gens sont tou jours plus pass ionnés par les p r o b l è m e s d e 
la d r o g u e q u e par la f r aude f iscale. 

C M - A la in Mine p ro fesse qu' i l faut assagi r l 'argent , mora l iser le 
capi ta l , ma is pxDur lui ce la signi f ie in fine : u n e r é f o r m e po l i t ique. 
P a r t a g e z - v o u s cet te op in ion ? 

J V L - J e n e su is pas d 'acco rd à ce sujet avec Mine : il ne fau t pas 
corse ter le sys tème , s inon on r isque de l 'asphyx ier . Je p ré fè re fa i re 
con f i ance à la déonto log ie , pa rce qu 'e l le la isse une m a r g e ind ispen
sab le d e l iberté. 

D D - C 'es t auss i m o n avis. 

C M - U n e dern iè re ques t ion : c o m m e n t vous s i tuez -vous par rap
port aux business ethics, si en v o g u e aux E ta ts -Un is et qu i semb len t 
b ien prê ts à débarquer sur nos r i vages ? 

J V L - L a p romot ion des business ethics peut ce r ta inement s 'avérer 
béné f i que pour au tant que ce la ne serve pas d e paravent mora l à des 
p ra t iques d i ve rgen tes sur le terra in, c o m m e c 'est t r op souven t le cas, 
par e x e m p l e aux Etats-Unis . 

(Ent ret ien réal isé le 2 9 n o v e m b r e 1991 ) 
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l'évangile dans l'entreprise 

rosine lewin 

L 'é th ique d e s a f fa i res est un t h è m e fami l ier , s i non f ondamen ta l , à 
l 'ADIC, assoc ia t ion ch ré t ienne des d i r igeants et cadres , un g roupe
men t be lge, m e m b r e de l 'Un ion in ternat ionale ch ré t ienne des diri
gean ts d 'en t repr ise (Uniapac) . 
Les an ima teu rs de l 'ADIC professent depu is l ong temps - e n t ous cas 
avan t la « m o d e » d e l 'é th ique - que leur g roupemen t «fait valoir une 
lec tu re spéc i f ique d u m e s s a g e chrét ien, adap tée aux responsab i l i tés 
é c o n o m i q u e s et soc ia les d e ses membres» . C'éta i t le p ropos d e 
M. Rober t V a n Assche , a lors prés ident , en 1984; il précisai t , d e u x ans 
p lus tard , q u e l 'object i f d e l 'ADIC est d e «contr ibuer à fa i re p rogresser 
l ' idée d ' une é th ique d e l ' économie plus q u e jama is nécessa i re dans le 
con tex te d e la cr ise actuel le». 
Q u a n t au prés ident actuel , Xav ier Ma lou (banquier , c o m m e l 'était s o n 
p rédécesseu r Dan ie l Gi l let, l 'un à la Géné ra le d e Banque , l 'autre à la 
BBL) , il déc lara i t au Soir en d é c e m b r e 1990, « C o m m e chrét iens, nous 
a v o n s une doc t r ine à appor ter , pour combiner l 'e f f ic ience é c o n o m i q u e 
et le d é v e l o p p e m e n t huma in» . Contes tan t qu' i l pu isse y avoir une 
con t rad ic t ion en t re é th ique et ef f icaci té, M. M a l o u voit « le c o d e d e 
condu i te (de l 'entrepr ise) c o m m e un atout d e déve loppemen t» . 
L e m ê m e déclarai t , inspiré, lors d e l ' inaugurat ion d e la cha i re Hoover 
à r u C L ( n o v e m b r e 91) : «Dir iger une en t repr ise est un ac te d e fo i». 

«bonne volonté» 

Peu t -on dédu i re d e la non-cont rad ic t ion p roc lamée en t re é th ique et 
e f f icac i té q u e les ent repr ises d i r igées par les m e m b r e s d e l 'ADIC sont 
t ou tes per fo rmantes . . . et tou tes respec tueuses d ' une é th ique d e l 'éco
n o m i e ? 
C e n 'est pas démont ré . Cer tes, des e x e m p l e s ont é té fourn is par 
L'entreprise et l'homme, la revue d e l 'ADIC. Ils tenden t à prouver la 
par fa i te compat ib i l i té ent re ges t ion capi ta l is te et é th ique. Le cas d u 
g r o u p e f rança is La fa rge -Coppée a é té ana lysé par s o n anc ien P D G , 
Ol iv ier Lecer f , qui sou l igne le rôle du droit des af fa i res et se déc la re 
o p p o s é à un cap i ta l i sme f inancier prat iquant les « O P A sauvages» . 
Re fusan t d e cons idérer cet te évo lu t ion c o m m e inscr i te d a n s la log ique 
d u cap i ta l i sme, il déc la re : «Le profit n 'est pas la f inal i té d e l 'ent repr ise; 



rosine lewin 91 

il est seu lemen t la m e s u r e de s a b o n n e vo lonté. La f ina l i té d e l 'entre
pr ise est d e créer des r ichesses et d 'assurer le p rogrès t e c h n i q u e qui 
pe rme t le p rogrès socia l». 

N o u s n e s o m m e s pas en m e s u r e de rad iographier la soc ié té La farge-
C o p p é e , ni d e sonder la consc ience d e ses d i r igeants p a s s é s o u 
présents . Déf in i r le profit c o m m e «la m e s u r e d e la b o n n e vo lon té» 
d ' u n e en t repr i se paraî t néanmo ins audac ieux o u naïf, tant la no t ion d e 
b o n n e vo lon té d ' une ent repr ise est sub jec t ive et incons is tante . 

D ive rs n iveaux d ' in terpré ta t ion d e l 'é th ique cohab i ten t a u se in d e 
l 'ADIC. S i le prés ident de l 'Un ion wa l l onne des ent repr ises , M iche l 
Coen rae ts , se déclara i t (17/2/88) «vra iment surpr is» q u e des h o m m e s 
à l ' honnê te té i r réprochab le sur le p lan personne l se cro ient au to r i sés 
d a n s leur en t repr i se à violer des règ les commerc ia les , à pra t iquer la 
c o n c u r r e n c e d é l o y a l e v o i r e l ' a r n a q u e , le r a p p o r t p r é s e n t é par 
M. Ph i l i ppe de Woo t , professeur à l 'UCL, à un co l l oque o rgan i sé e n 
févr ier 1990 par l 'ADIC sur le t h è m e Les terres inconnues de l'éthique 
des affaires, vola i t p lus haut. Le rappor teur s 'est ré féré tour à tour à 
Kan t et à J e a n XXII I pour dé fend re e n af fa i res une mora le d e la 
responsab i l i té permet tan t à c h a c u n d e répondre aux c o n s é q u e n c e s 
d e s e s actes . 

L ' e f f ond remen t des rég imes dits d u soc ia l i sme réel en E u r o p e cen t ra le 
a d o n n é aux pa t rons chré t iens un nouveau te r ra in d 'ac t ion : le c o n g r è s 
d e r U n i a p a c t enu à P rague en oc tobre 1990 a c o n n u un vif succès . 
«Asso i f fés d e va leurs spir i tuel les», des responsab les d 'en t repr ises 
sont v e n u s n o m b r e u x à ce cong rès et il n 'a pas fa l lu t ro is mo is pour 
q u e soit f o n d é e une sec t ion de l 'Uniapac en Tchécos lovaqu ie . 
C e qu i est cur ieux dans ce succès , c 'est q u e le d iscours Un iapac se 
ré fè re exp l i c i tement à la no t ion d ' «économ ie soc ia le d e m a r c h é » et 
re fuse le «tout a u marché» , te l lement en v o g u e en E u r o p e cen t ra le et 
or ienta le . 

jean-paul II : le profit c o m m e Indicateur, 
mais pas c o m m e seul indicateur 

C e s pa t rons ca tho l iques sont à ce p ropos e n comp lè te h a r m o n i e avec 
la dern iè re encyc l i que de Jean-Pau l II. 
Si le p a p e po lona is fait p reuve d 'un t r i ompha l i sme peu évangé l i que 
q u a n d il é v o q u e «la chu te d u marx i sme» , il ne t é m o i g n e d ' a u c u n e 
i ndu lgence pour un cer ta in t ype de cap i ta l isme, celu i qu i e n t e n d «as-
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surer la p r imau té abso lue du capi ta l , d e la propr ié té des ins t ruments 
d e p roduc t ion et d e la terre, sur la l iberté et la d ign i té d u t ravai l d e 
l ' homme» . L e prof i t a c e r t e s «un rôle f jer t inent», ma is le prof i t n 'est pas 
le seu l ind icateur de l 'état d ' une ent repr ise, déc la re le pape. Et d 'a jou
ter : « O n n e peut accepter l 'a f f i rmat ion se lon laque l le la dé fa i te d u 
«soc ia l i sme réel», c o m m e on l 'appel le, fait p lace a u seu l m o d è l e 
cap i ta l is te d 'o rgan isa t ion économique» . Et d e met t re e n g a r d e expl i 
c i t emen t con t re une idolâtr ie du marché , en rappelant que «l 'a l iéna
t ion, avec la per te d u sens au then t ique d e l 'ex is tence est éga lemen t 
u n e réal i té dans les soc ié tés occ identa les». 

Bref , si le cap i ta l i sme se défini t c o m m e «un s y s t è m e o ù la l iber té dans 
le d o m a i n e é c o n o m i q u e n'est pas encad rée par un con tex te ju r id ique 
f e r m e qui la met au serv ice d e la l iberté h u m a i n e in tégra le et la 
cons idè re c o m m e une d imens ion part icul ière d e cet te dern ière , dont 
l ' axe est d 'o rd re é th ique et re l ig ieux», Jean -Pau l II dit N O N (quand et 
o ù le p a p e pourrai t - i l d i re OUI?) . 

Que l l es q u e soient , par ai l leurs, les pré tent ions h é g é m o n i q u e s d e 
l 'Egl ise («Il n 'ex is te pas d e vér i tab le so lu t ion de la ques t ion soc ia le 
hors d e l 'Evang i le») , ce refus papal d e sacral iser «le cap i ta l i sme réel» 
n o u s paraî t offr ir d e so l ides points d 'appu i pour des lut tes soc ia les , 
tan t d a n s les pays déve loppés que dans le t iers monde . O n peut se 
d e m a n d e r n é a n m o i n s si, d a n s sa propre patr ie, cet te pos i t ion de Jean-
Pau l Il susc i te l 'en thous iasme. . . 

michel albert, patron chrétien 

Miche l A lber t - prés ident des Assu rances de F rance et admin is t ra teur 
(no tamment ) d u Crédi t foncier d e France, d e Havas , Pargesa , C o m 
pagn ie f i nanc iè re de Par isbas, Schne ider - est auss i depu is deux ans 
p rés iden t d e l 'Un ion in ternat ionale chré t ienne des d i r igeants d 'ent re
pr ise. Tan t d a n s son d iscours d ' in t ron isat ion à L i sbonne en mars 1990 
q u e dans s o n dernier ouv rage Capitalisme contre capitalisme, il récla
m e un e n c a d r e m e n t é ta t ique impor tant d e la sphè re m a r c h a n d e et 
es t ime ind ispensab le l 'ex is tence d 'au t res va leu rs soc ia les q u e l'ar
gent . 

O p p o s é au « m o d è l e néo-amér ica in» , Miche l A lber t m ise sur une 
s y n t h è s e d u cap i ta l i sme et de la soc ia l -démocra t ie , syn thèse qui (en 
cas d e réussi te) est, professe-t- i l , supér ieu re a u m o d è l e r eagan ien 
tan t sur le p lan é c o n o m i q u e que social . Car le prés ident d e l 'Un iapac 
m e s u r e sans m é n a g e m e n t le coût social e f f royab le du s y s t è m e néo-



rosine lewin 93 

l ibéral amér ica in , et met en garde cont re sa régress ion sur le p lan 
é c o n o m i q u e . Il lui o p p o s e vo lont ie rs «le cap i ta l i sme rhénan» o ù l 'ac
t i onna i re est s tab le, un cap i ta l i sme qui ne connaî t pas b e a u c o u p d e 
scanda les et s ' inscr i t , dit-il, «dans une t rad i t ion d e l 'en t repr ise c o n ç u e 
c o m m e une c o m m u n a u t é c iv ique oeuvrant pour s o n p ropre b ien et le 
b ien des aut res». E n ra ison d e sa grisai l le, ce cap i ta l i sme- là n 'at t i re 
pas les p ro jec teurs de la T V et ne fait pas la manch e t t e des quot id iens . 
Les méd ias en ef fet , cons ta te Miche l A lber t , sont en quê te d e w e s t e r n s 
f inanc iers , suscept ib les d 'accro î t re leur aud ience . C 'es t la comb ina i 
s o n en t re cet te reche rche d 'aud ience à tout prix de la part des méd ias , 
et « l ' absence d ' In terpol f inanc ier» qui inquiète le prés ident d e l 'Unia-
pac. M a i s conf iant dans la capac i té d u cap i ta l i sme d e se corr iger , s o n 
inqu ié tude se t e m p è r e d ' un op t im isme modéré , f o n d é n o t a m m e n t sur 
l ' a vancée de la cons t ruc t ion eu ropéenne . En tout état d e cause , si on 
par le tant d 'é th ique d e l 'entrepr ise, pour M.Alber t ce n 'est pas une ruse 
d e gue r re o u un r ideau d e fumée , il se dit conva incu q u e « l 'é th ique 
d a n s l 'ent repr ise est une v ra ie t âche et un débat essent ie l» . 

du côté des universités catholiques 

N o u s te rm inons par une incurs ion d 'abo rd à la KUL, ensu i te à l 'UCL, 
no t re peti t tour dans le m o n d e ca tho l ique in té ressé par l 'é th ique dans 
l ' économie pol i t ique. 

L e Cen t re pour l ' économie et l 'é th ique d e l 'Univers i té ca tho l ique d e 
L e u v e n s 'ass igne c o m m e object i f d e p romouvo i r les con tac ts en t re 
mora l i s tes et pe rsonnes act ives dans les mi l ieux é c o n o m i q u e s (tant 
s c i ence é c o n o m i q u e que ges t ion des af fa i res) , et d e s t imuler la re
c h e r c h e à l ' in ter face des deux disc ip l ines. C e cen t re ex is te depu i s 
1987. 

D a n s un recuei l d e tex tes int i tulé De terugkeer van de ethiek (Acco 
90), Luk Bouckaer t , pro fesseur d e phi losophie, o b s e r v e q u ' u n e éco
n o m i e s a n s é th ique m è n e fac i lement à des dys fonc t i onnemen ts so
c iaux. «Il est év ident que les ent repr ises qui cho is issent par p r inc ipe 
la max ima l i sa t i on du profit au dét r iment d e leur responsab i l i té soc ia le , 
n 'ont p lus de ra isons conva incan tes pour respecter les lois si e l les 
p e u v e n t con tou rne r ce l les-c i i m p u n é m e n t et a v a n t a g e u s e m e n t » . 
L. Bouckae r t s e m b l e b ien mesurer la p ro fondeur d u gou f f re qui s é p a r e 
la p e n s é e é c o n o m i q u e et l 'éth ique, dont les cad res d e ré fé rence sont 
t o ta lemen t d ivergents . Auss i est ime-t - i l que l ' intérêt man i fes té actuel 
l emen t pour l 'é th ique dans les mi l ieux é c o n o m i q u e s r i sque d e se 
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perdre, si cet intérêt ne v a pas d e pair avec une ré f lex ion f o n d a m e n t a l e 
sur ces cad res d e référence. 

L ' ins t rumenta l isa t ion d e l 'éthique, laquel le serait rédu i te a u rô le d'input, 
m è n e à l ' impasse. «Si le retour d e l 'é th ique est p lus q u ' u n e mode , a lors 
il s e r a l ' express ion et le cata lyseur d 'un p rocessus p lus v a s t e d e 
c h a n g e m e n t d e cu l ture», es t ime le pro fesseur Bouckaer t . 

U n d e s e s co l lègues à la KUL, J. Vers t rae ten , pose d 'a i l leurs la ques 
t ion d e savo i r si les va leu rs d e base d u s y s t è m e capi ta l is te ne sont pas 
e n cr ise. A u t ravers d e la p rob lémat ique des fus ions et repr ises d 'en
t repr ises , il sou l i gne l ' impor tance des va leurs mora les et des conf l i ts 
qu 'e l les peuven t susc i ter ent re le chef d 'ent repr ise, d ' u n e part , et, 
d 'au t re part , les t ravai l leurs, la région, l ' env i ronnement . E n a t tendant 
u n e hypo thé t i que (et ce r ta inement lente) évo lu t ion des va leurs , ces 
d e u x co l labora teurs d u Cen t re E th ique /Economie d e la KUL p la ident 
pour la m i s e en p lace d 'un cad re législat i f , imposant «des règ les d u 
jeu» , et ce c a d r e devra i t ê t re (notammerr t ) eu ropéen . 
A ins i donc , l ' in tervent ion d e ces ph i losophes ne b l oque pas le déba t 
a u n i veau d e l 'abstract ion, ma is condui t à réc lamer d e s m e s u r e s 
d 'o rd re pol i t ique. 

E v é n e m e n t à Louva in - la -neuve : le 22 n o v e m b r e dern ier étai t inaugu
rée la Cha i re Hoover d 'E th ique é c o n o m i q u e et soc ia le, q u ' a n i m e le 
ph i l osophe Phi l ippe V a n P a r y s ' . 

S e s ob jec t i fs : s t imuler la réf lex ion éth ique, p romouvo i r la r eche rche 
et l ' ense ignemen t qui font une p lace à cet te réf lexion, con t r ibuer à 
instaurer un déba t clair et in fo rmé sur les ques t ions é th iques re levant 
des d isc ip l ines d e la Facul té . 
Pub l ica t ions, co l loques, «midis de l 'é th ique», vo i là que lques -unes des 
act iv i tés, dé jà en cours, d e la Cha i re Hoover . Lors d e la s é a n c e 
inaugura le , Ph. V a n Pa rys sou leva deux ques t ions : 
- l 'é th ique a-t-el le que lque impor tance dans la soc ié té? 
- l 'un ivers i té a- t -e l le que lque chose à d i re e n mat iè re d 'é th ique éco
n o m i q u e et soc ia le ? 

L ' i naugura t ion d e la cha i re a permis à des prat ic iens - synd ica l is tes 
c o m m e J a c q u e s Y e r n a et A lber t Car ton, o u mi l i tants d ' O N G c o m m e 
Pier re G a l a n d par e x e m p l e - d 'ouvr i r le c h a m p des invest iga t ions à des 

1. Voir note de lecture p 147. 
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p r o b l è m e s tout à fait concre ts , hors d e tou t a c a d é m i s m e . Par a i l leurs, 
la qua l i té des co l labora teurs d e la cha i re et les t h è m e s re tenus (éthi
q u e publ ic i ta i re, que l le é th ique pour les nouve l les migra t ions, méd ias 
et l ibertés) auguren t de la fécond i té des t ravaux ent repr is , et e n fait 
en t repr is b ien avant la m ise en p lace d e la Cha i re Hoover . C 'es t a ins i 
q u e le pro fesseur P ie r re W a t t é présenta i t e n 1 9 8 2 un o u v r a g e int i tu lé 
L'éthique avant la technologie ( Lumen VItae), résul ta t d e con f ron ta 
t ions in terd isc ip l ina i res ent re univers i tés catho l iques, et q u e le m ê m e 
s ignai t avec J a c q u e s E t ienne un recuei l Vers une éthique de l'écono
mie (C iaco, 1990), t rès s t imulant par ses ques t i onnemen ts et o ù l 'on 
re t rouve la p réoccupa t ion des dys fonc t i onnemen ts soc iaux résu l tant 
d '« impéra t l f s» économiques . 

en guise de postface 

A u t e r m e d e ce p a n o r a m a cer tes Incomplet , o n d i sce rne des n iveaux 
d i f fé rents d u sens d o n n é au mot é th ique : 
- a u p remier degré , il s 'agi t d ' un rava lement d e façade , d 'un m a s q u e , 
suscep t ib les d 'amél io rer l ' image de m a r q u e de l 'entrepr ise, d e la ren
d re p lus c réd ib le et plus légi t ime; 
- d é p a s s a n t le n i veau purement extér ieur , l 'é th ique est souven t invo
q u é e dans le but d 'amél iorer les re lat ions huma ines a u se in d e l 'en
t repr ise . Il s 'agi t a lors pour l 'essent ie l de neutra l iser les conf l i ts a u 
béné f i ce d 'une product iv i té accrue; 
- enf in , d a n s que lques cas, le p rob lème est posé d 'ass igner à l 'entre
pr ise des ob ject i fs à long t e rme d a n s le cad re d ' u n e s t ra tég ie nouve l le . 
C o m b i e n d ' a n n é e s faudra-t- i l a t tendre pour en percevo i r la m i s e e n 
o e u v r e et d e s e f fe ts ? Nous n 'en savons r ien. 



Jeux typographiques d'Emil Ruder, Al lemagne, 1967. 



I 
le choix de marie-luce 

interview de marie-luce delfosse* 

Marie-Luce Delfosse est philosophe, attachée au Centre 
interfacultaire «Droit, éthique, sciences de la santé» des 
Facultés universitaires N.D. de la Paix, à Namur. 
Dans Contrôler la science ? La question des comités 
d'éthique en Belgique " , elle a présenté une contribution 
substantielle sur la naissance et l'évolution de ces comi
tés. 
Nous avons voulu en savoir plus. 

C M - Pourquo i , en tan t que ph i losophe, es t imez-vous impor tan t 
d ' invest i r le te r ra in t rès concre t de la b ioé th ique ? 

M L D - P a r c e q u e la ph i losoph ie n'est pas seu lemen t un j eu spécu la t i f . 
El le v ise à p roposer une in terprétat ion d u réel, des po in ts d e repè re 
qui pe rmet t ron t d 'éc la i rer l 'or ientat ion d e l 'act ion. A ce t i tre, e l le est 
in terpe l lée par les quest ions di tes «b ioéth iques». El le n e l 'est pas 
s e u l e m e n t pa rce qu 'e l le peut aider à é laborer une é th ique des sc ien
c e s d e la v i e ma is auss i pa rce qu 'e l le peut aider à penser l 'a r t icu la t ion 

* Propos recueillis le 17 janvier 1992 par Rosine Lewin i 

* * C e livre est issu d'un séminaire organisé par le Centre de recherches interdisciplinaires 
en bioéthique de l'ULB. Textes réunis par Madele ine Moulin, et publiés c h e z D e Boeck 
Université, 1990 . Compte rendu dans les CM n°177, janvier 1991 . 

I 
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d e pra t iques méd ica les et b io log iques aux réal i tés soc ia les . Cepen 
dant , el le ne bénéf ic ie à cet égard d ' aucun pr iv i lège part icul ier. C e s 
t â c h e s ne peuven t être accomp l i es qu ' à t ravers un t ravai l de l ongue 
ha le ine qui soit rée l lement interdiscipl inaire. 

C M - Pour le g rand publ ic, la b ioé th ique se réduira i t plutôt, semb le -
t-i l, aux p rob lèmes posés a u début de la v ie et à sa f in. N 'es t -ce pas, 
p lus bru ta lement , par «procréat ions méd ica lement ass is tées» et eutha
nas ie q u e le f a m e u x « h o m m e d e la rue» déf inirai t la b ioé th ique ? 

la bioéthique est avant tout un débat interdisciplinaire 

M L D - S a n s doute , et je le dép lo re car le c h a m p d e cel le-c i est 
b e a u c o u p p lus é tendu. Plutôt que d e définir la b ioé th ique par une l iste 
d e pra t iques méd ica les qui posent quest ion, je pré fère la concevo i r 
c o m m e l ' espace dans lequel les pra t iques ef fect ives o u v i r tue l les l iées 
aux sc i ences d e la v ie sont e x a m i n é e s du point d e v u e de leurs en jeux 
é th iques et d e leur ar t icu lat ion à la soc iété. Dans ce t te opt ique, la 
b ioé th ique est avant tout un débat in terd isc ip l inai re qui porte, cer tes, 
sur des pra t iques méd ica les et b io log iques, ma is dont l 'object i f est d e 
déf inir , à t ravers la d iscuss ion sur ces prat iques, des or ien ta t ions 
no rma t i ves va lan t pour les re lat ions in ter ind iv iduel les et soc ia les . E n 
déf in i t ive, un te l débat doit donc auss i ê t re plural iste. 

Pour m a part, j 'a i chois i d e m' in téresser à l ' expér imenta t ion méd i ca l e 
sur l 'êt re h u m a i n et aux p rob lèmes qu 'e l le pose lorsqu 'e l le por te sur 
un adu l te l ibre et responsab le . U n e des ra isons de m o n choix est q u e 
cet te act iv i té conce rne une g rande part ie d e la popula t ion, m ê m e si 
c 'est souven t de man iè re non spectacu la i re , par e x e m p l e par le biais 
des essa is ch im iques de méd icamen ts . L a m ise au point d e nouveaux 
m é d i c a m e n t s p a s s e en effet, ap rès d 'aut res é tapes, par des essa is 
sur des «vo lon ta i res sa ins» et des ma lades qui do ivent , ce la v a d e soi , 
ê t re i n fo rmés et consen tan ts . 

L ' expé r imen ta t i on h u m a i n e fut d 'a i l leurs le p rob lème init ial qu i susc i ta 
la ré f lex ion b ioé th ique aux Etats-Unis . Ma is il res te tou jou rs d 'ac tua
lité. Car si, depu is une bonne quaran ta ine d 'années , on a pr is cons
c i ence des di f f icu l tés que susc i te l 'act iv i té méd ica le lo rsqu 'e l le c e s s e 
d 'ê t re exc lus i vemen t thé rapeu t ique et dev ient auss i act iv i té de recher
che, o n n 'a pas enco re pour au tant pr is en c o m p t e tou tes les impl ica
t ions d e cet te t rans fo rmat ion d e la médec ine , n o t a m m e n t au n iveau 
d u droit . A ins i , nous n e d isposons pas en Be lg ique d e règ les ju r id iques 
pe rmet tan t d 'assurer la pro tect ion des «vo lonta i res sa ins» qui accep-
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tent d e par t ic iper à une expér imenta t ion méd ica le d é n u é e d ' in térêt 
t hé rapeu t i que imméd ia t pour eux. 

C M - V o u s avez par lé dans vot re t ex te d 'une t ens ion en t re é th ique 
d u pra t ic ien et é th ique d u chercheur . Pouvez -vous exp l iquer l 'objet et 
l ' en jeu d e ce t te t ens ion ? 

M L D - L e prat ic ien v ise à restaurer la san té d u pat ient , e n donnan t 
à celu i -c i les so ins les plus appropr iés , c o m p t e t e n u d e l 'état ac tue l d u 
savoi r méd ica l . L e chercheur v ise pour s a part à fa i re p rogresser les 
c o n n a i s s a n c e s méd ica les . Pour le prat ic ien, le pat ient est donc une 
f in en soi, tand is q u e pour le chercheur , il est fx ju r a ins i d i re un m o y e n 
d ' e n savoi r p lus. L 'act iv i té méd ica le se t rouve ainsi t r ave rsée par une 
t ens ion en t re une é th ique du soin qui pr iv i légie le béné f i ce d u ma lade , 
et une é th ique d e la recherche qui pr iv i légie le d é v e l o p p e m e n t d u 
savo i r . 

Il m e s e m b l e t rès impor tant d 'ê t re attent i f à ces or ien ta t ions d i f féren
tes, par t i cu l iè rement dans les ac tes d 'expér imenta t ion t hé rapeu t i que 
qui comb inen t so in et recherche. Car les règ les qui rég issent la pra
t i que t hé rapeu t i que ne coïnc ident pas to ta lement avec les règ les 
é th iques d e la reche rche : le prat ic ien joui t d ' une l iberté d 'ac t ion p lus 
g rande ; le chercheur , n 'oeuvrant pas d 'abord pour le so in imméd ia t 
des su jets , doit se soumet t re à des cont ra in tes p lus str ictes. L e res
pect et la p ro tec t ion des su je ts qui par t ic ipent à une expé r imen ta t i on 
t hé rapeu t i que passe dès lors par la reconna issance des buts poursu i 
vis, leur h ié rarch isa t ion cor rec te - la reche rche cons t i tue l 'object i f 
p remier , le cad re d a n s lequel s ' inscr i t la t hé rapeu t i que - et la soumis 
s ion aux règ les adéquates . 

J u s q u ' à présent , c 'est sur tout l 'é th ique méd ica le qui s 'es t a t t achée à 
clari f ier la d is t inc t ion en t re l 'acte thé rapeu t ique et l 'acte d e reche rche 
et qui a p roposé les règles d 'une «éth ique de la recherche» . L a 
déon to log ie be lge est b e a u c o u p plus a m b i g u ë car el le ne d is t ingue pas 
tou jou rs c la i rement l 'expér imenta t ion thérapeut ique , c 'es t -à-d i re la 
r eche rche qui por te sur des ma lades et conce rne leur ma lad ie , et 
l 'essai t hé rapeu t i que qui s 'écar te des hab i tudes d e so in géné ra l emen t 
adm ises . Quan t a u droit , il méconna î t la spéc i f ic i té d e l ' expér imenta
t ion c o m m m e acte de recherche dans la m e s u r e o ù il l ' env isage à 
part i r d e sa déf in i t ion d e l 'acte médica l , c o m m e acte à v i sée cu ra t i ve 
o u prévent ive . Il se mon t re dès lors incapab le d e pro téger les su je ts 
qui se prêtent à une expér imenta t ion sans v i sée thé rapeu t ique , d e 
m ê m e q u ' o n peut penser qu'i l ne p ro tège pas a d é q u a t e m e n t ceux qui 
se prêtent à une expér imen ta t ion thérapeut ique . 
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Ce t te s i tuat ion mon t re que, pour forger des règ les adéqua tes , il est 
nécessa i re d e déf inir co r rec tement l ' expér imenta t ion et d e reconna î t re 
la dual i té in t r insèque d e la médec ine , qui est au jourd 'hu i tout à la fo is 
p ra t ique thé rapeu t i que et recherche. 

M ê m e si ces deux aspec ts d e l 'act iv i té méd ica le sont comp lémen ta i 
res à te rme , il res te que les ob ject i fs poursu iv is i m m é d i a t e m e n t son t 
d is t incts et do ivent fa i re l 'objet d ' un e x a m e n séparé . C 'es t d 'a i l leurs 
cet te pr ise de consc ience de la spéci f ic i té d e la reche rche qui a condu i t 
à la c réa t ion des comi tés d 'é th ique : l 'é th ique méd ica le et, depu is 
1984, l 'Ordre des médec ins ex igent en effet q u e tou t p ro toco le d 'ex
pé r imen ta t ion h u m a i n e soit soumis à l 'éva luat ion d ' un te l com i té et n e 
pu isse êt re réal isé qu 'ap rès en avoir recuei l l i un av is favorab le . 

C M - N 'es t -ce pas l 'ana lyse des expér iences méd ica les p ra t iquées 
d a n s des c a m p s de concent ra t ion nazis qui a dé te rm iné une régle
men ta t i on en la mat iè re ? 

M L D - E f fec t i vement , ce qu 'on appe l le le C o d e de N u r e m b e r g - un 
tex te qui fai t par t ie d u j ugemen t p rononcé e n 1946 par un t r ibuna l 
mi l i ta i re amér i ca in - défini t un cer ta in n o m b r e d e no rmes qui ont serv i 
d e ré fé rence au corps méd ica l et a u pouvoir judic ia i re, pu is d e suppor t 
à une é th ique médica le . Depu is lors, d 'aut res règ les ont é té éd ic tées , 
n o t a m m e n t aux Etats-Unis , qu i ont j oué un rôle moteur d a n s la recher
c h e et l ' é tab l i ssement de normes . Dès les a n n é e s 50, le gouverne 
men t fédéra l amér ica in a vou lu assurer la pro tect ion des pe rsonnes 
imp l i quées d a n s des projets de recherche subven t i onnés par l 'Etat. Il 
n ' a cependan t pu éviter des abus, qui ont fait s canda le et ont a le r té 
l 'op in ion publ ique. De son côté, l 'Assoc iat ion méd ica le mond ia le a 
é n o n c é e n 1964 un ensemb le d e règles re lat ives à l ' expér imenta t ion 
huma ine , la Déc la ra t ion d 'Hels ink i . C e tex te est régu l iè rement revu et 
a m e n d é : e n 1975 à Tokyo , en 1983 à Ven ise , en 1989 à H o n g Kong. 
C e s t ro is dern iè res vers ions ex igent la const i tu t ion d e comi tés d 'éthi
q u e indépendan ts , cha rgés d 'éva luer les pro jets d e recherche et les 
d i f fé ren tes phases de leur exécut ion. 

C M - C o m m e n t j ugez -vous la r igidité d e cer ta ines c lo isons idéolo
g iques ? Ne pensez -vous pas qu'i l y a que lque part un «noyau dur» 
d e conv ic t ions qui est i r réduct ib le ? 
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s'entendre pour agir ensemble 

M L D - J e p e n s e qu' i l faut d is t inguer les conv ic t ions qui poussen t à 
l 'ac t ion et les just i f icat ions de ces conv ic t ions. M ê m e si o n appar t ien t 
à des fami l les idéo log iques o u spir i tuel les d i f férentes, o n peut par tager 
des conv ic t ions c o m m u n e s . Ma is les just i f icat ions d e c e s conv ic t ions 
n e seront pas c o m m u n e s : e l les d i f féreront non seu lemen t en t re les 
fami l l es idéo log iques ou spir i tuel les mais auss i à l ' Intérieur d e cel les-
ci. C e p e n d a n t , dans les soc ié tés plural is tes actuel les, l 'object i f n 'est 
pas d e par tager une m ê m e v is ion d u m o n d e ma is d e s ' en tend re pour 
agir e n s e m b l e . A ce n iveau, le par tage des conv ic t ions suff i t . Ma i s o n 
peut favor iser l ' émergence d 'accords o u la contrar ier . 

Il m e s e m b l e q u e nous a v o n s g rand beso in d 'un app ren t i ssage d e la 
d i scuss ion p lura l is te qui soit rée l lement écoute, ré f lex ion et é c h a n g e 
d ' a r g u m e n t s plutôt qu 'oppos i t ion f ron ta le d e posi t ions i r réduct ib les. J e 
p e n s e q u e cer ta ins p rob lèmes se prêtent m ieux q u e d 'au t res à un tel 
app ren t i ssage . Car leurs en jeux , tout en é tant fort impor tan ts , sont 
m o i n s chargés , y compr is émot ionne l lement . Par exemp le , l 'expér i 
men ta t i on h u m a i n e of f re au jourd 'hu i p lus de poss ib i l i tés d 'en ten te q u e 
le s tatut d e l ' embryon : les p rob lèmes ont dé jà é té l a rgemen t décan
tés , pe rmet tan t a insi d e chercher e n s e m b l e des so lu t ions qui p rennen t 
appu i sur des conv ic t ions c o m m u n e s , plutôt que d e se cr isper sur des 
oppos i t i ons mé taphys iques . En c o m m e n ç a n t par trai ter des problè
m e s qui p résentent des possib i l i tés d 'entente , on se d o n n e la c h a n c e 
d e d isposer d 'un b a g a g e d 'acco rds et, à partir d e ce t te base , d e trai ter 
v a l a b l e m e n t , et - qu i sait ? - se re inement , les ques t i ons p lus brû lan
tes . 

C M - E n m a r g e de cet te perspect ive, je voudra is v o u s d e m a n d e r 
c o m m e n t v o u s voyez le rôle d 'un éventue l comi té nat iona l d 'é th ique 
e n Be lg ique. 

M L D - U ne p remiè re remarque, c 'est qu' i l faudra i t se garder de cop ier 
«le m o d è l e f rança is» . Les s i tuat ions et les t rad i t ions sont d i f fé rentes; 
n o u s d e v o n s inventer un projet à partir d u sol be lge et de not re h is to i re 
à nous . 
D e u x i è m e r e m a r q u e : il ne faut pas se précip i ter . U n e lente ma tu ra t i on 
b ien m é d i t é e m e paraî t essent ie l le . Les décre ts ne règlent r ien s' i ls n e 
son t pas p récédés et sou tenus par une ré f lex ion col lect ive. 

A m o n avis, en Belg ique, un comi té nat ional d 'é th ique aurai t d ' abo rd 
pour rô le d e favor iser les échanges , le d ia logue, les con f ron ta t ions tant 
a u se in des inst i tut ions que d e la soc ié té civi le. Ensu i te , o n pourra i t 
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le concevo i r c o m m e un l ieu d e fo rmu la t ion et d e d i f fus ion d e règ les qu i 
p rendra ien t appu i sur les é c h a n g e s et les d iscuss ions . O n pourra i t 
peu t -ê t re a ins i t rancher p lus fac i lement l ' ép ineuse ques t ion : faut- i l o u 
n o n légi férer ? J e p e n s e que le déba t a un rôle v ra imen t essent ie l à 
l ' égard des p rob lèmes é th iques : il faudra i t s 'e f forcer d e l 'approfond i r , 
d e r é t e n d r e et d e le diversi f ier cons tammen t . 11 faudra i t e n ou t re vei l ler 
à y impl iquer des non-spéc ia l is tes, car d e te ls p rob lèmes requ ièrent 
non seu lemen t une c o m p é t e n c e discipl inaire, ma is auss i une s a g e s s e 
d e vie. 

C M - L a ques t ion est ép ineuse, avez -vous dit. Je v o u s la s o u m e t s 
n é a n m o i n s : faut- i l o u non légiférer en mat iè re é th ique ? 

M L D - Je ne pu is répondre par oui o u non. J e p e n s e q u ' u n e loi serai t 
ut i le d a n s cer ta ins doma ines . Ainsi , il m e s e m b l e impor tant d e met t re 
f in à la s i tua t ion d ' incer t i tude jur id ique qui pèse sur l ' expér imenta t ion 
huma ine . Par cont re , j ' imag ine qu 'au l ieu de légiférer c o m m e on l 'a fait 
e n ma t iè re d e d o n d 'o rganes , on aurait p u intensif ier les c a m p a g n e s 
d ' i n fo rmat ion et susci ter un la rge débat qui aurai t sens ib i l i sé davan
t a g e le publ ic à ce p rob lème et lui aurai t pe rmis d e p rend re pos i t ion 
d e man iè re au tonome. E n imposant une loi d e man iè re autor i ta i re, o n 
n e se d o n n e pas la possibi l i té de batt re l ' ind iv idua l isme e n brèche, 
a lo rs qu ' en p renan t le t e m p s et les m o y e n s nécessa i res , on aurai t p u 
créer un m o u v e m e n t durab le d e sol idar i té réf léchie. 



l'expérience d'un gynécologue 

entretien avec jo boute 

A Jorge Boute, gynécologue, qui fut un compagnon de 
Willy Peers, nous avons demandé s'il voyait une filiation 
entre les problèmes vécus dans les années 70 - combat 
pour la contraception et la dépénalisation de l'avorte-
ment, arrestation de Peers, manifestations pour sa 
libération, etc. - et ceux d'aujourd'hui, qui tournent 
essentiellement autour de la procréation médicalement 
assistée. En 76, on parlait peu de bioéthique, mais le mot 
éthique opérait une percée remarquée au Parlement, où 
étaient déposés les rapports de la Commission nationale 
pour les problèmes éthiques. 

« Q u ' o n le veu i l le o u non, l 'avor tement se pose en t e r m e s d e confl i t 
en t re la v ie et la mort , et d e confl i t d e va leurs et d ' in térêts . Donc un 
p r o b l è m e é t h i q u e . Q u e l 'on soit pour o u con t re l ' avo r tement o u pour 
la r eche rche d ' une so lu t ion la mo ins in juste poss ib le , c 'est t ou jou rs a u 
n o m d 'un j u g e m e n t de va leur .» l isai t -on n o t a m m e n t d a n s c e s docu
m e n t s (page 252, t i t re V). 

il n'y a pas de morale immanente 

J e cro is qu 'au jou rd 'hu i c o m m e hier, nous a dit J. Boute , les p r o b l è m e s 
p o s é s - con t racep t ion , avo r tement , P M A - son t l iés à un conf l i t , à u n 
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cho ix en t re des va leurs , donc à un choix é th ique q u e seu les peuven t 
e f fec tuer les pe rsonnes d i rec tement concernées , c 'es t -à-d i re d ' a b o r d 
les f e m m e s . Ma is il n'y a pas de mora le Immanente , e l le var ie dans 
le t e m p s et l 'espace. Pour prendre un e x e m p l e personne l , j 'a i é té 
c h o q u é dans les p remiè res années d e pra t ique des IVG q u e les 
f e m m e s pu issent revend iquer le droit d e déc ider seu les d e pou rsu i v re 
o u d ' i n te r rompre une g rossesse : j e m e sen ta is heur té d a n s m e s 
responsab i l i tés d e m é d e c i n et j 'es t imais q u e j 'ava is vo ix a u chapi t re . 
J 'a i évo lué s o u s la p ress ion des réal i tés, de l 'expér ience, des épreu
v e s d e s pat ientes. 

Cer tes , les techno log ies , l ' ingénier ie méd ica les s e sont spec tacu la i -
r emen t d é v e l o p p é e s a u cours des v ingt dern ières a n n é e s autour des 
na i ssances ass is tées. Les méd ia ont répercu té ces déve loppemen ts , 
e n accen tuan t par fo is leur aspec t sensat ionne l . 
O n sai t m o i n s q u e des fac teurs techno log iques ont j o u é un rô le peut-
ê t re décis i f d a n s les a n n é e s '70. C 'es t a insi q u e si le Dr. Pee rs a p u 
p rocéder à des in terrupt ions vo lonta i res d e g rossesse e n mi l ieu hos
pi tal ier, ce n 'es t pas seu lemen t pa rce qu' i l avai t une hau te c o n s c i e n c e 
d e ses responsab i l i tés de gynéco logue et de c i toyen. C 'es t auss i 
pa rce q u e la m é t h o d e di te K a r m a n (du n o m d 'un psych ia t re d e Los 
Ange les ) d 'asp i ra t ion d e l 'embryon, était a lors au point et qu 'e l le était 
p ra t i cab le s o u s anes thés ie locale. C e s cond i t ions ont pe rmis à Wi l ly 
Peers d 'agir seul , sans impl iquer des co l lègues peut -ê t re rét icents, 
vo i re o p p o s é s à cet te init iat ive. Bref, la dé te rm ina t ion d e Wi l ly Pee rs 
à braver la loi f a c e à des dé t resses huma ines t rès concrè tes , ce t te 
dé te rm ina t i on a pu s 'exercer p ra t iquement g râce à une a v a n c é e tech
no log ique. . . 

l'insémination artificielle : un problème ancien 

J 'a jou tera i que l ' inséminat ion art i f iciel le n'est pas une invent ion récen
te : en 1 957, le d iscours d e rent rée d u J e u n e Ba r reau à Bruxe l les 
sou leva i t dé jà la ques t ion d e savoir s' i l fal lait légi férer à ce propos. 
Cer ta ins vou la ien t légi férer; on n e l 'a pas fait. O n est imai t a lors à 
p lus ieurs cen ta ines d e mil l iers le n o m b r e d 'auto- et hé té ro - insémina
t ions, p r inc ipa lement aux Eta ts -Un is et e n Grande -B re tagne . E n fait , 
en Be lg ique, ni à cet te é p o q u e ni a l 'heure actuel le , il n'y a, e u d e 
con tes ta t i on jud ic ia i re d e paterni té. 

C e l a ne s igni f ie pas, b ien en tendu, q u e r ien n 'a c h a n g é en t ren te ans I 
Les techno log ies s e sont d ivers i f iées, les in tervent ions mul t ip l iées. Il 
n 'es t pas inut i le d ' ind iquer , que si des p rogrès cons idé rab les ont é té 
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«Les Mots en liberté futunste», Jeux typographiques de Marinetti, 1919. 

réa l isés au tour d e la P M A c'est v ia la médec ine vétér ina i re . L a repro
duc t i on des bov ins et ov ins représente des intérêts é c o n o m i q u e s 
é n o r m e s , qui ont just i f ié des inves t i ssements é n o r m e s eux auss i , 
pe rme t tan t recherches et expér iences sur la conse rva t i on et la réuti
l isat ion d e s p e r m e d e tau reaux et bél iers. La m é d e c i n e vé té r ina i re 
s 'est b e a u c o u p in té ressée à la stér i l i té des a n i m a u x feme l les , négl i 
gean t pour des ra isons de rentabi l i té la recherche sur la stér i l i té mâle . 
C e l a a retent i sur les t ravaux en b io log ie et m é d e c i n e huma ines . 

un désir légitime et puissant... 

Mais ma lg ré l ' intérêt por té à la stér i l i té fémin ine , il pers is te une cer
ta ine con fus ion en t re coup le stér i le et coup le in fécond. 

I D a n s b ien des cas, on peut c ra indre d e la part de coup les d e m a n d e u r s 
un recours hâtif à la procréat ique. M a propre pra t ique p ro fess ionne l le 

I 
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m ' a appr is la fo rce d e cer ta ins b locages psycho log iques en mat iè re 
d ' in fécond i té , et donc l ' impor tance d e l 'act ion à ce n iveau. 
P e r s o n n e n e con tes te ra que le désir d 'en fan ts est auss i lég i t ime q u e 
pu issant . R e s t e à savoi r si on peut, pour autant , accepter la no t ion d e 
d r o i t à l ' e n f a n t , que l que soit le prix à payer - tant par la soc ié té q u e 
par les pa ren ts et l 'enfant. D e fo r tes p ress ions c o m m e r c i a l e s s 'exer 
cent sur ce secteur . E l les s 'exercent auss i sur un coup le qui déc ide 
d 'adop te r un en fan t d u t iers monde . Tou t ce la est p ro fondémen t 
amora l . 

le poids de la conscience du médecin 

Il est di f f ic i le d 'échapper à ces press ions. Heu reusemen t , les hôp i taux 
pub l ics y sont at tent i fs. A Sa in t P ier re par exemp le , la conse rva t i on 
des e m b r y o n s su rnuméra i res se prat ique, tou jours avec l ' accord d e la 
pat iente , et e n a u c u n cas des e m b r y o n s ne font l 'objet d 'un traf ic. 
Para l lè lement , il ar r ive que des e m b r y o n s so ient supp r imés -par as
pi rat ion, ce qui est impensab le dans une inst i tut ion ca tho l ique. Car si, 
e n dép i t des interdi ts romains, la C l in ique univers i ta i re Saint Luc 
p r o c è d e à la f éconda t i on in vitro, le corps méd ica l ca tho l ique, cons i 
déran t q u e l ' embryon h u m a i n est u n e p e r s o n n e , sa supp ress i on 
équ i vau t à un meur t re . Pour être tout à fait respectab le , ce t te conv ic
t ion peut ent ra îner des g rossesses mul t ip les, to ta lement non souha i 
tées et le p lus souven t mal accuei l l ies. L a consc ience d u m é d e c i n 
p r ime ici sur t ou te au t re cons idéra t ion , par e x e m p l e cel le de la pat ien
te. 

R e v e n a n t a u point d e dépar t d e not re entret ien, j e crois v ra imen t q u e 
les in te rvent ions méd ica les o u techno log iques autour de la na i ssance 
et d e la mor t posent des p rob lèmes no tammen t d 'o rd re é th ique, qui 
imp l iquen t un choix ent re va leurs . Et si depu is que lques années , nous 
cons ta tons un e n g o u e m e n t pour l 'éthique, c 'est t rès v ra isemb lab le 
men t en ra ison d e la per te bru ta le d e que lques ré fé rences idéologi
q u e s et po l i t iques qui sembla ien t sol ides. Ce t te per te a géné ré un 
i m m e n s e désarro i , don t on c o m m e n c e seu lemen t à mesure r les ef
fe ts . 



vers une nouvelle éthique 
de la procréation ? 

interview de fanny filosof 

Aborder les bouleversements dus aux nouvelles techno
logies de la reproduction humaine, non pas du point de 
vue des spécialistes, mais des femmes, c'est choisir de 
situer les enjeux dans une réalité humaine vue à travers 
la condition féminine. Nous avons discuté avec Fanny 
Filosof, membre de l'Université des Femmes, et particu
lièrement intéressée par ces sujets : elle complète donc 
son expérience de femme d'une lecture féministe. 
Kiné de profession, elle a aussi eu, à divers moments de 
sa vie professionnelle, l'occasion d'aider des femmes 
lors de leur accouchement. 

Notre entretien a commencé en évoquant les importants 
progrès de la recherche scientifique et la mise au point 
de technologies sophistiquées, notamment en reproduc
tion animale, qui ont rendu possible «les procréations 
médicalement assistées» (PMA). 

F F - D 'abord , j e voudra is relever c o m b i e n la t rans fo rmat ion des 
t e r m e s «nouve l les techno log ies de la reproduct ion» (NTR) e n «pro
c réa t i ons méd ica lemen t ass is tées» (PMA) est t roub lan te . Il y a là un 
g l i ssemen t qui n 'est pas innocent et qui, a u contra i re, pe rme t d e 
camouf le r ce qu' i l y a d e choquan t dans la mise e n app l i ca t ion sur 
l ' huma in d e s techn iques des t inées à la reproduc t ion an ima le . E n ef fet , 
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les recherches et prat iques des NTR ont été menées dans le but d ' une 
p roduc t ion in tens ive de v iande et d 'une mei l leure rentabi l i té en repro
duc t ion an imale . Ces m ê m e s techn iques, sous la m ê m e appel la t ion, 
app l iquées en reproduct ion huma ine donnent à penser q u e les fem
m e s (pu isque c 'est sur leur corps et m ê m e une part ie de leur corps 
q u e se prat iquent ces techniques) devra ient être, e l les aussi , p lus 
p roduc t ives dans ce qu 'on es t ime qu'e l les doivent faire, c 'es t -à-d i re 
des enfants . Or, si la sc ience vétér ina i re peut inclure le «faire de la 
v iande» dans son savoir , on voit ma l commen t la déon to log ie médi
cale, basée sur la misss ion essent ie l le d e so igner et de guér ir , peut 
s ' empare r d e ce savoir sans en t ransformer les te rmes , sans e n 
changer le sens. 
D e plus, r«asss i tance médica le» permet toutes les dér ives, dont cel le 
de con fondre l 'expér imentat ion sur un cor f j s sain, ce qui est q u a n d 
m ê m e inadmiss ib le , et le devoir d 'ass is tance qui est lui, par contre, 
ob l igato i re. Et c 'est a insi que - cont ra i rement à tou te é th ique méd ica
le, a lors que l ' innocui té des techn iques et des produi ts ut i l isés n 'a pas 
é té prouvée, que la prat ique en est encore au s tade expér imenta l , q u e 
les t raumat i smes tant phys iques q u e psycho log iques n 'ont pas é té 
établ is , q u e les résul tats sont tou jours p lus que préca i res - des mil l iers 
d e f e m m e s e n bonne santé ont é té «méd ica lement ass is tées». Le 
désir d 'enfant , q u a n d il n'est pas satisfait dans une l imite de t e m p s q u e 
le méd ica l lui ass igne, est t rai té c o m m e une ma lad ie des f e m m e s 
( m ê m e q u a n d la stéri l i té ou l ' inferti l i té est mascul ine) , et m ê m e c o m m e 
une ma lad ie à hauts r isques pour les f e m m e s et de coût é levé pour 
la soc iété, et ce malgré les fa ib les résultats. 

C M - P lus ieurs auteurs soul ignent l ' ama lgame ent re stéri l i té et infer
t i l i té o ù la not ion d e «stéri l i té» s'élargit et recouvre des s i tuat ions, ni 
déf in i t ives, ni s t r ic tement médica les. 
Paradoxa lement , f ace à la mul t ip l icat ion des cas d' infert i l i té, la deman
d e d u coup le pourrai t se décr i re c o m m e : «nous vou lons un enfant 
ma in tenan t et tout de suite, et de nous». 

F F - «Un enfant , si je veux, quand je veux» a é té une revend ica t ion 
des f e m m e s par rapport à une grossesse non dési rée, donc, pa radoxe 
d e l 'express ion, à un non-voulo i r de materni té. Les f e m m e s n'ont 
j ama is co l lec t ivement ex igé que la sc ience leur fasse des enfants . O n 
peut donc parler de dénatura t ion et de réappropr ia t ion d e la revendi
ca t ion des f e m m e s et en profiter pour soul igner comb ien le corps 
médica l , à t ravers son Ordre, a mis de rés is tance pour admet t re la 
dépéna l i sa t ion de l 'avor tement . 
Quan t à l ' ama lgame entre stéri l i té et inferti l i té, il y a con fus ion médi -
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ca lemen t en t re tenue ent re l ' imposs ib le et le possib le. L a stér i l i té, rare 
si on en lève d u c o m p t e les f e m m e s l igaturées et les h o m m e s vasec -
tomisés , s igne l ' impossib i l i té b io log ique d e procréer d ' un ou d e s deux 
par tena i res sexue ls . L' infert i l i té, souvent d 'or ig ine id iopath ique, c 'est-
à-d i re s a n s c a u s e phys io log ique déce lab le , ind ique q u e le co rps p rend 
s o n t e m p s pour répondre a u désir . L a demande , d a n s ce cas, re lève 
d ' une impa t i ence à procréer , et «un enfant q u a n d je v e u x » p rend ici 
tou t son sens . Res te à savoir si tout désir doit ê t re sat isfai t , que l q u ' e n 
soit le prix pour la pe rsonne (santé) et pour la soc ié té (coût) . 

C M - L e p lus souvent , le coup le c o m m e n c e son h is to i re par une 
pé r i ode d' infert i l i té vou lue (usage d e cont racept ions) . De m ê m e , les 
con t ra in tes pro fess ionne l les des f e m m e s pro longent cet te pé r i ode 
d' infert i l i té. Et c 'est la pan ique q u a n d on se met à voulo i r un enfant . 
U n au t re pa radoxe ? 

F F - Q u a n d les f e m m e s ont fait des é tudes va lab les et veu len t réus
sir une carr ière, el les saven t qu' i l vaut m ieux ne pas avoir d 'en fan ts 
- d u m o i n s pas tout d e su i te -, qu' i l s 'agi t d e bosser et d e se p lacer . 
Et, à 3 5 - 3 6 ans, el les arr ivent ango issées chez le médec in . E l les sont 
s tér i les dans la m e s u r e où leur possib i l i té d 'ê t re ence in tes se rédui t 
d a n s le t emps . 
Il faudra i t p rend re le p rob lème à l 'envers. Et se poser d 'au t res ques
t ions é th iques , a u mo ins auss i impor tan tes m e semble- t - i l ; pourquo i , 
d a n s no t re soc ié té , est-i l imposs ib le d 'avoir des en fan ts et de progres
ser soc ia l emen t ? 

C M - P lus ieurs auteur(e)s, dont Anne-Mar ie de V i la ine dans son art ic le 
«Sort i r d e l 'h istoire» dénoncen t la t ransgress ion des règ les d e déon
to log ie méd i ca le fa i te lors des pra t iques de PMA. Les é l émen ts les 
p lus s igni f icat i fs géné ra lemen t re levés sont les su ivan ts : 
- les coup les sont insu f f i samment et ma l i n fo rmés des r i sques encou
rus (voi re auss i les t ravaux de Lou ise Vande lac^ ) ; 
- le l ibre cho ix de la f e m m e , f ace aux réal i tés des pra t iques, est impos 
s ib le. ( E x e m p l e : le t ransfer t d e t ro is à six e m b r y o n s p rovoque , chez 
une f e m m e répu tée stéri le, une g rossesse mul t ip le qui ob l ige à une 
réduc t i on embryonna i re , t raumat i san te et r i squée pour la f e m m e et qui 
en t ra îne d e p lus des r isques é levés d e g rande p rématu r i té pour les 
f oe tus conservés ) ; 

1. Anne-Mar ie de Vilaine, «Sortir de l'histoire», in Le Magasin des Enfants, collectif dirigé 
par Jacques Tesart , Ed. François Bourin, 1990. 

2. Louise Vande lac , •< La face cachée de la procréation artificielle», La Recherche, Paris, 
vol. 20 , se tembre 1989, pp. 102 à 114. 
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Montage typographique, 1924. 

- les p ra t iques lourdes en P M A exposen t la pat iente a des sou f f rances , 
vo i re à des d o m m a g e s non nécessa i res , pu i sque la pa t ien te est a u 
dépar t en par fa i te santé. Et cec i est d 'autant p lus vra i qu ' en cas 
d ' infert i l i té d u conjoint , on p ropose de p lus en plus souven t la FI V E T E ^ 
à la p lace d e l ' i nséminat ion art i f iciel le, ent ra înant a ins i la f e m m e (fer
ti le) d a n s un parcours a rdu et non d é p o u r v u d e r isques. 
A u v u d e tou t ceci , qu 'es t -ce qui fait accepter les f e m m e s d e se 
s o u m e t t r e à d e te l les pra t iques ? 

3. F I V E T E = fécondation in vitro et transfert d'embryon. 
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F F - C 'es t une ques t ion à laquel le il m 'es t di f f ic i le d e r épond re et 
j ' a v o u e qu 'e l le m 'emba r rasse . C 'est un peu c o m m e si t u m e d e m a n 
da is pourquo i les f e m m e s dés i rent des enfants . 
D i sons d ' abo rd que, sans désir , il n'y a ni f e m m e ni h o m m e stér i le, 
donc q u e la stér i l i té ne se découv re qu ' au m o m e n t o ù l 'enfant dés i ré 
n e v ient pas; q u e le par tage ent re f e m m e s fert i les, infert i les o u s tér i les 
ayan t des re lat ions sexue l les avec un h o m m e fert i le, infert i le ou s tér i le 
n e se s i tue pas a u n iveau d u désir , ma is des d i f f icu l tés o u n o n à 
sat is fa i re ce désir q u a n d il existe. 
Déc idémen t , je ne vo is q u ' u n e man iè re d e répondre à ta ques t ion , 
c 'es t d e l ' inverser : pourquo i les h o m m e s de sc iences se sont - i ls 
a c h a r n é s sur nos «corps dé fendan ts» pour nous fa i re des en fan ts « à 
tou t pr ix» ? Pourquo i nos o rganes reproduc teurs ont- i ls é té l 'objet d e 
leur i m a g i n a i r e j u s q u ' à voulo i r l es fa i re fonc t i onne r c o m m e les o r g a n e s 
rep roduc teu rs mascu l ins , ex t rayant de nos corps l 'ovocy te c o m m e un 
é jacu la t ? Pourquo i n 'é largIssent- i ls pas plutôt le c h a m p de la p réven
t ion, par e x e m p l e en luttant cont re les ma lad ies sexue l l emen t t rans-
miss ib les qui sont pour tant une des causes impor tan tes de la stéri l i 
t é ? 
Il m e semb le , ma is peut -ê t re m a réf lex ion est -e l le un peu légère, q u ' à 
part i r d u m o m e n t o ù les f e m m e s ont conqu is le poss ib le , c 'es t -à -d i re 
le droi t d e ne pas êt re mère q u a n d el les ne le dés i rent pas, les h o m m e s 
ont v o u l u crever le p la fond d e l ' impossib le, e m p ê c h a n t les f e m m e s et 
les coup les de fa i re le deui l d e l 'enfant dés i ré qui ne v ient pas. Le désir , 
a u l ieu d e mour i r ou d e se t ranscender vers un au t re objet , par 
e x e m p l e vers un enfant dé jà né, est a u cont ra i re e x a c e r b é par les 
p ropos i t i ons d e la b io- techno log ie . Il n'y au ra bientôt p lus d e co rps 
indoc i les au désir , et le non-dés i r inconsc ient , souven t c a c h é a u c reux 
d e l ' infert i l i té id iopath ique, n 'aura p lus d e refuge. 
E n fai t , le b io-pouvo i r , mascu l in s'i l en est, p rend la p lace, un p e u 
ég ra t i gnée par le droit à l 'avor tement , d u père. Il n o u s i m p o s e s a loi, 
qu i est démen te . C e s super -pères qui nous font un v ing t i ème d e b é b é 
par ten ta t i ve de féconda t ion et e n réal i té t rès peu d 'en fan ts , se c o m 
parent à la nature, qui , d isent- i ls, ne fait pas mieux . A u «tu en fan te ras 
d a n s la dou leur» de la Genèse , ils superposen t «tu ovu le ras d a n s la 
sou f f rance» , mu rmuran t seu lemen t «au r isque d e ta san té» ; a insi , à 
la pun i t ion d u plaisir s u c c è d e le prix d u désir. L ' as tuce a é té d e 
t rans fo rmer le désir en ma lad ie : «vous n 'ar r ivez pas à avoir l 'enfant 
q u e v o u s dés i rez ? Alors, fa i tes -vous so igner» . Et une f e m m e s a n s 
désir d 'en fant est e n c o r e une f igure marg ina l i sée d a n s no t re soc iété. 

C M - Pour répondre aux d e m a n d e s é m a n a n t d ' ind iv idus, la sc ience , 
d a n s ses app l i ca t ions méd ica les , peut-e l le fa i re assumer col lect ive
men t l ' en jeu des P M A ? 
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F F - D e s t ravaux d e recherches en d é m o g r a p h i e ont mon t ré q u e d e 
n o m b r e u s e s f e m m e s , pour tant fert i les, n 'ont pas le n o m b r e d 'en fan ts 
qu 'e l les aura ien t souhai té . Si les f e m m e s en mal d 'enfant , s tér i les o u 
m o m e n t a n é m e n t infert i les o u v ivant avec un h o m m e stér i le o u hypo-
fert i le, peuven t s 'adresser a u médica l , on est en droi t d e se d e m a n d e r 
qui «so ignera» les f e m m e s fer t i les en ma l d 'emp lo i o u en peur d ' en 
perdre , en mal d e sala i re, e n mal de logement , en ma l d e c rèches , e n 
ma l d e par tage d u t ravai l domes t ique . O n peut d i re q u e «la stér i l i té» 
des f e m m e s fer t i les n'est pas d u tout pr ise e n c o m p t e d a n s no t re 
soc ié té . Et cec i s a n s parler des en fan ts dé jà nés ! Et enco re m o i n s d e s 
4 0 0 0 0 en fan ts qui meuren t c h a q u e j ou rde par le m o n d e ! 
A ins i , c o m m e je l 'écr ivais dé jà dans Chronique Féministe, «nous 
s o m m e s d a n s une soc ié té à deux v i tesses d 'enfants , une soc ié té qui 
g r o g n e et rogne les budge ts de l 'éducat ion, de la santé, qui p o m p e 
d a n s les a l locat ions fami l ia les, les a l locat ions de c h ô m a g e , dans la 
sécur i té soc ia le, dans l 'a ide socia le, ce qui exp l ique une dénata l i té q u e 
par a i l leurs e l le dép lo re mais qui, d 'au t re part, au tor ise des d é p e n s e s 
p ropor t ionne l lement é n o r m e s q u a n d il s 'agi t d e permet t re aux super 
pè res q u e sont au jourd 'hu i nos sc ient i f iques de fa i re la p reuve d e leur 
fert i l i té» ^ 
Il ne s 'agi t é v i d e m m e n t pas d e culpabi l iser les f e m m e s o u les coup les 
qui font appe l aux NTR, d e leur d i re «c 'est hon teux d e nous co l j te r si 
cher» , ma is b ien d e met t re en p lace une é th ique soc ia le qui cont rô
lerait l ' envah issement du b io-pouvoi r , une é th ique soc ia le qui , en ce 
qui c o n c e r n e le budget c o m m u n , f ixerai t ses pr ior i tés et l imi terai t les 
t e c h n o - b a v u r e s de nos techno-pères . 

C M - A v e c la méd ica l i sa t ion de la g rossesse , qu 'e l le soit n o r m a l e o u 
ass is tée, la f e m m e se cons idère , ou est cons idérée , c o m m e respon
sab le de la normal i té d e l 'enfant à venir (c'est le d iscours sur la b o n n e 
san té , sur l 'ob l igat ion mora le de fa i re su ivre sa grossesse. . . ) . 
Para l lè lement , la t ransmiss ion cul turel le mère- f i l le se rédui t à peu d e 
c h o s e et est, e n tous cas, peu va lo r isée : que d i re à sa f i l le q u a n d el le 
est pr ise en cha rge par une médec ine réputée t rès pe r f o rman te ? 
L a méd ica l i sa t ion de la g rossesse t end en ou t re à exc lu re les aspec ts 
soc iaux , psycho log iques o u de relat ions huma ines lors d e l 'avène
men t à la matern i té . 
A u total , la f emme- fu tu re mère , n 'est -e l le pas fort i so lée et q u e l q u e 
part s o u m i s e aux seu les v u e s d e la médec ine . 

4. . .Du désir et des entants», Chronique Féministe n*38, janvier-février 1991 , page 36. 
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F F - E f fec t i vement , les mères, par rappor t à leur f i l le ence in te , sont 
au jourd 'hu i en re tard d 'une généra t ion en ce qui conce rne le dérou
lement de la g rossesse . Avant , e l l es t ransmet ta ien t leur savo i r , a idées 
par la matrone. L a rupture s 'est opé rée c o m p l è t e m e n t au «s ièc le des 
lumiè res» q u a n d les h o m m e s d e sc ience ont c h a s s é les f e m m e s et 
leurs p ra t iques d e l 'art d e guérir (une f e m m e ne pouva i t p ro fesser la 
médec ine ) . Je n e n ie év i demmen t pas les p rogrès indén iab les et 
sa lu ta i res, ma is les s a g e s - f e m m e s aura ient p u les intégrer à leurs 
pra t iques. 
R e v e n o n s à au jourd 'hu i . Tou te f e m m e ence in te p a s s e t ro is échog ra -
phies, que la g rossesse soit à r isque ou non (cela présume- t - i l q u e 
tou tes les g rossesses soient à r isque o u faut- i l , p lus p rosa ïquemen t , 
rentabi l iser le matér ie l ?). I dem pour le monitoring lors d u travai l . 
J e m e pe rme ts ici une pet i te anecdo te . Lors d 'un des dern iers accou
c h e m e n t s auque l j 'ass ista is , j 'observa is que la p remiè re c h o s e q u e 
fon t l ' in f i rmière, le père, la kiné, le médec in , c 'est regarder le monito
ring q u a n d ils ent rent dans la sal le d e travai l . O n n e rega rde pas la 
f e m m e , o n rega rde à côté d 'e l le le papier qui se dérou le . C 'es t ango is 
sant , non ? Les ind icat ions données par l 'apparei l sont po ten t ie l lement 
ut i les, n o t a m m e n t pour dépis ter les g randes sou f f rances foe ta les - j e 
n e n ie pas leur uti l i té; ma is de là à en oubl ier la p e r s o n n e ? Ce t t e 
a n e c d o t e i l lustre b ien ce que je vou la is décr i re p lus haut : le co rps des 
f e m m e s est vu c o m m e ins t rument , c o m m e objet à p rodu i re et la 
s c i ence interv ient dans le p rocessus naturel de l ' en fan tement , pour 
marque r d e son s c e a u la qual i té du produit . 
A ins i , d e la se r ingue pour produ i re l 'enfant qui ne v ient pas o u pas 
assez v i te aux échog raph ies et monitoring pour l 'enfant qui v ient s a n s 
s o n aide, la b io - techno log ie s'est e m p a r é e d e ce qui était a u p lus 
in t ime d e l ' huma in : la générat ion. 
Ma is , i n d é p e n d a m m e n t d e l 'aspect b io log ique, il s 'ag i t d e s ' in ter roger 
- et s é r i e u s e m e n t - sur le f onc t i onnemen t d ' une soc ié té qui su rcon
s o m m e ici, a lors qu 'a i l leurs el le ne sat isfai t m ê m e pas a u dési r élé
men ta i r e d e nutr i t ion des popu la t ions les plus pauvres qui sont auss i , 
o s o n s le dire, le p lus souvent appauvr ies par les s u r c o n s o m m a t e u r s . 

Propos recueillis par Hélène De Noose 



Call igraphie du 1 7 ' s . , Bruxelles. 



recherche, science et éthique : 
je t'aime, moi non plus 

\^ table ronde 
gérard fourez, pierre gillis, 

marc rayet, michel wautelet 

Chez les scientifiques «durs», les discussions éthiques 
sont une tradition très ancienne (la bombe, les 
manipulations génétiques, etc.), qui s'est enrichie ré
cemment de préoccupations écologiques, et qui ne 
pouvait rester étrangère au remue-ménage éthique sur 
lequel se penche ce numéro des Cahiers Marxistes. 
Nous avons donc voulu reprendre cette problématique 
entre partenaires qu'une arbitraire division du travail 
rédactionnel nous a fait choisir parmi des physiciens, 
puisqu'il semblait que les questions liées aux sciences de 
la vie étaient traitées ailleurs dans cette livraison. 

Gérard Fourez est professeur aux Facultés Universitai-
res Notre-Dame de la Paix à Namur, et il enseigne au sein 
du département Sciences, Philosophies, Sociétés. Il est 
bien connu pour ses nombreuses contributions en philo
sophie des sciences - nous nous contenterons de citer 
Pour une éthique de l'enseignement des sciences, chez 
Vie Ouvrière, et La construction des sciences, chez De 
Boeck. Michel Wautelet est chargé de cours à l'Univer
sité de Mons-Hainaut, physicien de l'état solide et des 
lasers, et a souvent offert ses services au GRIP (groupe 
de recherche et d'information sur la paix), à l'occasion de 
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l'élaboration de dossiers consacrés aux aspects scienti
fiques et technologiques des problèmes de défense. 
Pierre Gillis et Marc Rayet, qui sont aussi physiciens, 
représentaient la rédaction des Cahiers Marxistes. 

Pour lancer la discussion, les questions suivantes a valent 
été préalablement soumises aux participants : 
- quel rôle les préoccupations éthiques ont-elles joué par 
rapport au développement scientifique «réel» ? Sont-
elles autre chose que de la pommade que les chercheurs 
se passent sur les irritations de leur bonne conscience ? 
Dans quelle mesure contribuent-elles à fonder une 
conscience collective de la communauté scientifique ? 
- lorsqu'on entre dans la discussion éthique, il semble 
qu'on rencontre deux conceptions différentes, celle de 
l'utilité sociale de la science, en référence à un projet 
social (d'émancipation, de progrès, avec toutes les am
biguïtés que cela recouvre) - conception plutôt domi
nante chez les «décideurs» -, et celle de la connaissance 
comme un but en soi, plutôt dominante parmi les scien
tifiques. Ces deux conceptions sont-elles antagonistes ? 
Quels enjeux recouvrent-elles ? Sur quels types de choix 
débouchent-elles ? 

P i e r r e G i l l i s - Pourquo i te l lement de gens se disent- i ls au jourd 'hu i 
c o n c e r n é s par les p rob lèmes é th iques ? 

G é r a r d F o u r e z - Je cro is que cet te m o n t é e est à met t re en rappor t 
avec le ref lux des sys tèmes idéo log iques organ isés , qui ava ien t ten
d a n c e à se présenter c o m m e auto-suf f isants . O n se p o s e des ques
t ions sur ce que l 'on veu t fa i re, et ce ques t i onnemen t re lève d e 
l 'é th ique. C 'es t auss i une réponse à la m o n t é e d e l ' ind iv idua l isme et 
d u néo- l ibéra l i sme, et el le p rend les f o rmes dont nous par lons dans 
la m e s u r e o ù une réponse s t r ic tement pol i t ique évei l le la méf iance . 

M a r c R a y e t - A p ropos des pra t iques sc ient i f iques, il m e s e m b l e 
qu' i l conv ien t , au p lan é th ique, de d ist inguer deux t ypes d e préoccu
pa t ions d i f fé rentes : on peut s ' in ter roger sur la p lace d e la sc ience 
d a n s la soc iété, et se demander c o m m e n t les p réoccupa t ions é th iques 
ag issen t sur le déve loppemen t sc ient i f ique p rop remen t dit - f re in o u 
accé lé ra teur . V u d u dedans , il s 'agi t auss i d 'examiner c o m m e n t les 
sc ien t i f iques e u x - m ê m e s just i f ient leur act ivi té, leur s i tuat ion d e sala
rié, d e c o n s o m m a t e u r d e crédi ts publ ics, etc. Ma is d 'au t re part , et cet 
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aspec t a é té b e a u c o u p mo ins abordé q u e le premier , on peut po inter 
d u doigt les re tombées du néo- l ibéra l isme amb ian t sur la p ra t ique d e 
la recherche , sur sa log ique in terne : je p e n s e à l ' ins is tance m ise sur 
les no t ions d e compét i t ion , de concu r rence (avec une conno ta t i on 
posi t ive) , de rentabi l i té. Jadis , on disait que d e te l les a t t i tudes éta ient 
le p rop re de la reche rche amér i ca ine ; au jourd 'hu i , ces a t t i tudes sont 
sans d o u t e ampl i f iées aux Eta ts-Unis , ma is e l les ont t r ave rsé l 'At lan
t i que et e l les nous concernent . Ce la se conc ré t i se dans la c o u r s e à 
la publ icat ion, la recherche d e per fo rmance, le «rat io» pub l ica t ions/ 
coût . 

Pour e n revenir au premier point que j 'évoqua is , j e voud ra i s t émo igne r 
d e m a p rop re évolut ion. Tou t en restant p l ongé dans la r e c h e r c h e 
f ondamen ta le , je suis passé de la phys ique nuc léa i re à l 'as t rophys i 
que , c o m m e b e a u c o u p d 'aut res ex-phys ic iens nuc léa i res, et j e c ro is 
q u e ce la s 'exp l ique par le fait que tou te mot iva t ion a d i spa ru d e la 
phys ique nucléai re, a lors que l 'as t rophys ique appara î t c o m m e b ien 
d a v a n t a g e por teuse de sens. O n a t tend d e l 'as t rophys ique des répon
ses à des ques t ions que se posent la p lupart des gens , e l le est 
s o u m i s e à une d e m a n d e pressan te qui renvo ie à une vo lon té d e 
c o m p r é h e n s i o n d u monde. Il y a donc b ien là une d e m a n d e de conna is
s a n c e qui d é p a s s e la d isc ip l ine e l le -même, qui est p lus généra le , p lus 
ph i losoph ique . Le m ê m e type de d e m a n d e est d 'a i l leurs a d r e s s é e à 
la phys ique des part icules é lémenta i res , avec la quê te des par t icu les 
«u l t imes». En l 'occurrence, les souc is des che rcheu rs ne sont pas 
d i f fé rents des souc is des déc ideurs , à cond i t ion d e p rend re le mot 
«déc ideu rs» d a n s une accept ion large, et d'y intégrer ceux sur qui 
r e p o s e f ina lement la charge de f inancer la recherche. 

G F - Ma is q u e faut- i l en tendre der r iè re ce mot d e c o n n a i s s a n c e ? 

M R - P robab lemen t que lque c h o s e d 'auss i f lou qu ' un beso in cul tu
rel. J e p e n s e d 'a i l leurs que ce t ype d 'a t t i rance a existé, il y a que lques 
années , pour la phys ique nucléai re, assoc iée à des images c o m m e 
l ' a tome pour la paix - dans un tout aut re con tex te idéo log ique. Et 
m ê m e à p ropos d e la mise a u point de la b o m b e : j e v iens d e rel i re 
une descr ip t ion des scènes de jo ie dont Los A l a m o s a été le s i ège 
lo rsque la p remiè re b o m b e a tom ique a exp losé, y compr i s de la part 
d ' O p p e n h e i m e r ! C e l a la isse rêveur , sur tout q u a n d on pense à qui 
était Rober t Oppenhe imer . 

P G - Il m e s e m b l e que n ' impor te quel le équ ipe, s o u m i s e à la t ens ion 
qui a carac té r i sé la fabr icat ion d e la bombe, aurai t bond i d e jo ie une 
fo is le but at teint , et que l q u e soi t c e but I 
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M i c h e l W a u t e l e t -S i le beso in cul ture l était ressent i c o m m e auss i 
impér ieux , c o m m e n t expl iquer que le C E R N f a s s e autant d 'e f for ts 
pour exp l iquer a u g rand publ ic l 'uti l i té soc ia le des re tombées de la 
r eche rche f o n d a m e n t a l e qui y est m e n é e ? Les au teu rs des publ ica
t ions qui just i f ient l 'ex is tence d u C E R N a rgumen ten t en met tan t e n 
avan t une cer ta ine soif d e conna issances , ma is ne se con ten ten t 
man i f es temen t pas d e cet te seu le a rgumenta t ion . Ils sou l ignent auss i 
les r e t o m b é e s d a n s les d o m a i n e s d e l ' in format ique, d e l 'é lect ron ique, 
des appare i l l ages médicaux, . . . J ' in terprè te cet te just i f icat ion par les 
r e t o m b é e s techno log iques c o m m e l 'express ion d 'un cer ta in ma la i se 
pa rm i les sc ient i f iques. 

P G - J e su is pour m a part b e a u c o u p mo ins conva incu qu' i l n 'y ait 
pas d ' a n t a g o n i s m e ent re les deux approches , ce l le qui va lo r i se les 
app l i ca t ions et ce l le qui va lor ise le progrès des conna i ssances pour 
e l l es -mêmes . Si l 'on jet te un c o u p d 'oei l sur ce qui se p a s s e en F land re 
pour le m o m e n t , on cons ta te une for te p ress ion pour l iquider le F N R S , 
a u prof i t d ' u n e nouve l le inst i tut ion bapt isée IWT (Instituut voor We-
tenschap en Technologie), exc lus ivement p réoccupée d e reche rche 
app l iquée. C e g l i ssement p rovoque une g rande inqu ié tude chez les 
sc ien t i f iques f l amands , m ê m e si les s o m m e s consac rées à la recher
che ne semb len t pas devoir êt re d im inuées . 

D 'au t re part, j e voudra is revenir sur l ' in tervent ion de Miche l Waute le t . 
C e qu' i l a dit des just i f icat ions du C E R N par les r e t ombées techno lo 
g iques d e ses act iv i tés renvo ie à la d is t inct ion en t re r e t o m b é e s et 
app l ica t ions . Au tan t je pense que tou te recherche, que l que soit s o n 
sujet, peut ê t re généra t r i ce d e re tombées ( techno log iques, o u par 
l 'expor ta t ion des mé thodes théor iques o u expér imen ta les qu 'e l le per
met d e met t re au point, exac temen t à la man iè re dont le C E R N se 
just i f ie par les progrès en in format ique, o u en techno log ie des a imants ) , 
au tant il m e paraî t pér i l leux de r isquer une a f f i rmat ion équ iva len te e n 
par lant d 'app l ica t ions, par exemp le a u C E R N : o ù sont les app l i ca t ions 
d e la c h r o m o d y n a m i q u e quan t ique ? 

M R - Ma is il m e s e m b l e que j 'ava is d o n n é une f o r m e de r é p o n s e à 
t o n in ter rogat ion. Pour moi , l 'é la rg issement des c o n n a i s s a n c e s j o u e 
un rô le qui m e s e m b l e soc ia lement à met t re sur un p ied d 'éga l i té avec 
les app l ica t ions. 

G F - Ce t t e man iè re de poser les p rob lèmes m e met que lque peu 
ma l à l 'a ise, pa rce qu 'e l le m e s e m b l e masquer un fait ma jeur : ce t te 
ré fé rence aux conna i ssances m a s q u e l 'uti l i té soc ia le , o u plutôt le sens 
soc ia l d e s recherches e f fec tuées, un peu c o m m e si l 'on avai t a f fa i re 
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à une act iv i té qui se just i f ie par e l l e -même. J e p ré fè re par ler d e 
r e c h e r c h e d e modè les des t inés à raconter not re histoire. E n par lant 
d ' u n e te l le reche rche d e modè les , ce qui déf ini t un projet cul ture l , o n 
é c h a p p e a u r isque d ' idéa l i sme qui est inhérent à ce qui pourra i t ap
para î t re c o m m e la recherche d e LA vér i té, et on est r envoyé à une 
s ign i f icat ion sociale^. 

A p ropos des appl icat ions, je fera is une au t re d is t inct ion. T o u t d i scours 
sc ien t i f ique est é t ro i tement l ié à s o n appl icab i l i té ; il n 'est in té ressant 
q u e d a n s la m e s u r e o ù il peut être app l iqué. Ma is ce la ne s ign i f ie 
é v i d e m m e n t pas que tou te théor ie, à tou t m o m e n t , peut t rouver s a 
p lace d a n s des pro jets soc iaux é laborés à des f ins é t rangè res à la 
d é m a r c h e sc ient i f ique p rop rement dite. 

1. Le débat philosophique n 'est sans doute pas l'axe essentiel de la discussion retranscrite 
ici, mais on constate une fois de plus q u e tout est dans tout, e t vice-versa, c o m m e diraient 
les Dupondt. Nous voici suspectés d'infidélité au matérial isme ; c o m m e les liens qui nous 
unissent à lui nous sont d'autant plus chers qu'ils se font vieux, nous nous en voudrions de 
donner l ' impression d'accepter de nous en défaire sans autre forme de procès.. . Gérard 
Fourez souligne ici le caractère social de l'élaboration scientifique, et se revendique ainsi 
à juste titre du matérial isme. Mais cette position ne suffit pas à court-circuiter la vieille 
question qui dépar tage traditionnellement idéalistes et matérialistes, à savoir celle du primat 
de l'être ou de la pensée. La manière dont cette opposition intervient dans le débat 
épistémologique a été traitée il y a vingt ans par Dominique Lecourt ( U n e crise et son enjeu. 
c h e z Maspéro, 1973) . Il y avance la thèse que bien souvent, on confond la question du primat 
de l'être ou de la pensée (décisive pour la définition des positions matérialiste ou idéaliste) 
avec celle de l'objectivité de nos connaissances, ou plus précisément que l'on résoud la 
première sous la juridiction de la seconde, c e qui revient à «subordonner la question de 
l 'existence du m o n d e extérieur à la détermination de la nature de la pensée, et donc, ipso 
facto, à affirmer le primat de la pensée sur l'être». Lecourt, à la suite d e Lénine, insiste sur 
la nécessité de rétablir l'ordre des questions, et de n'aborder la seconde, qu'il considère 
c o m m e secondaire, qu'une fois la première clairement t ranchée (en faveur de l'être, cela 
v a de soi pour un matérialiste). Sans quoi, si «la question de l'objectivité des connaissances 
est p e n s é e c o m m e celle du f o n d e m e n t de la vé r i té (accord de l'esprit et de la chose) de 
la connaissance», on s 'enferme dans un système clos : «ou bien l'on place dans l'objet le 
contenu de la connaissance q u e le sujet n'a plus qu'à y découvrir, ou bien l'on place au 
contraire dans le sujet le contenu de connaissance qu'il n'a plus qu'à retrouver dans l'objet. » 
Au contraire, pour Lecourt, la bonne manière de poser la question de l'objectivité de nos 
connaissances, c'est de se demander par quels mécanismes la pensée, qui est le reflet de 
l'être, passe d'un degré d'exactitude au degré supérieur. C e qui implique effect ivement le 
caractère relatif et historique de toute vérité, dont les limites (plutôt q u e la fausseté) 
appara issent souvent a posteriori. Mais à matérialiste, matérialiste et demi : la formule qui 
identifie la construction scientifique à la recherche d e modèles destinés à raconter notre 
histoire ne prend-elle pas quelque peu à la légère la matérialité du monde que la science 
décrit et éclaire ? [ndir, en l 'occurrence M.R. et P.G.] 
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M W - S a n s parler des nombreux cas où l 'appl icat ion p récède l 'expl i
ca t ion sc ient i f ique : o n met a u point une techno log ie dont on n e 
c o m p r e n d pas t rop bien, a priori, sur que ls pr inc ipes el le s 'appu ie , 
ma i s ç a marche , et l 'expl icat ion v ient - par fo is - p lus tard. Voi r la 
m a c h i n e à vapeur , Z é n o b e G r a m m e , o u Ed ison ; et p lus près de nous, 
les sup raconduc teu rs à hau te t empéra tu re ou la ch i rurg ie sous laser. 

G F - Oui , et on se rend c o m p t e au jourd 'hu i q u e l 'ambi t ion des 
sc ient i f iques d 'arr iver à généra l iser le re tournement d u p rocessus (ils 
ont c ru pendan t une c inquan ta ine d ' années q u e c 'étai t fai t , et q u ' o n 
pour ra i t d e p lus en p lus adopter un s c h é m a déduct i f : d e l a t héo r i e ve rs 
les app l ica t ions , la techno log ie étant s imp lemen t cons idé rée c o m m e 
u n e sc ience app l iquée, vo i re c o m m e une app l ica t ion des sc iences) est 
excess ive . 

P G - N e peu t -on di re que ce recul des ambi t ions des sc ient i f iques 
- recu l cont ra in t et f o rcé - v a de pair avec un ques t i onnemen t cr i t ique 
a d r e s s é aux a t t i tudes dont M o n o d s 'étai t jad is fait le chant re , ass imi 
lant le p rog rès d e la Sc ience à une ascèse ? C e ques t i onnemen t , dont 
l 'or ig ine est ex té r ieure aux mi l ieux sc ient i f iques, t rouve au jourd 'hu i 
des re la is à l ' intérieur m ê m e du m o n d e des chercheurs . 

M W - C e l a co r respond auss i à une pr ise d e consc ience qui fait s o n 
chemin , cel le que la Sc ience pure n 'ex is te pas. L ' inscr ip t ion de plu
s ieurs pro jets de recherche f ondamen ta le dans le cad re d e l ' /DS (la 
gue r re des étoi les) a fonc t ionné c o m m e un révélateur pour d e nom
breux che rcheu rs : leur reche rche n'était pas auss i dés inca rnée qu' i ls 
se l ' imag ina ien t ! 

G F - Ma is ce n'est pas neuf : je t ravai l la is aux E ta ts -Un is pendan t 
la gue r re d u V ie tnam, et j 'ai découver t que le projet de recherche sur 
les par t icu les é lémenta i res auque l je part ic ipais, projet é m i n e m m e n t 
théor ique , était subs id ié par le Pen tagone. Et ce t ype de pra t ique 
r e m o n t e à la f in de la S e c o n d e Guer re Mond ia le : le P e n t a g o n e a 
a p p u y é des pro jets dans tous les doma ines de la recherche, pa rce 
q u ' « o n n e sait jamais» . . . A quel m o m e n t faut- i l r ompre le l ien ? O u a u 
cont ra i re , dans que l le m e s u r e n'est- i l pas lég i t ime d ' en prof i ter, a u 
n o m d u b ien - fondé du projet d e recherche e n l u i -même ? Il n 'est pas 
fac i le d 'arr iver à cerner c la i rement ce qui se j o u e d a n s ces rappor ts . 

M R - Tou jou rs à p ropos d u f i nancemen t d e la recherche , j 'a i e u 
r é c e m m e n t une d iscuss ion avec une am ie b io log is te qui m e disai t s o n 
i r r i tat ion f a c e aux c a m p a g n e s Té lév ie / recherches sur le cancer . El le 
y vo i t - d e la part des sc ient i f iques bénéf ic ia i res de la m a n n e - une 
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e s p è c e d ' impos tu re , dans la mesu re o ù b e a u c o u p d e s pro jets d e 
reche rche q u e l 'opérat ion pa t ronne n 'ont r ien à voir avec le cancer , 
ma is sont tout s imp lemen t des pro jets d e reche rche f o n d a m e n t a l e e n 
b io log ie mo lécu la i re . 

P G - M a i s es t -ce vér i tab lement gênan t ? A p r è s tout , j e su is con
v a i n c u que les chercheurs conce rnés ont eux auss i des just i f icat ions 
é th iques à fa i re valoir : on rou le peut -ê t re les bai l leurs d e fonds , ma is 
c 'es t pour le b ien d e la Sc ience. . . 

M R - Pe rsonne l l emen t , ce t te impos tu re m e gêne, et pas seu lemen t 
d ' un point d e v u e mora l : à m o n avis, lo rsqu 'on rou le d e la sor te les 
ba i l leurs d e fonds , on ne fait pas g loba lement le b ien d e la Sc ience , 
d a n s la m e s u r e o ù l 'on permet à ces m ê m e s bai l leurs d e f o n d s d e 
camouf le r leurs responsabi l i tés f ace aux insu f f i sances d u f i n a n c e m e n t 
d e la r eche rche fondamen ta le , c 'est -à-d i re d 'une reche rche non f ina
l isée. 

G F - O n peut se poser des tas d e ques t ions à ce su je t d ' un point 
d e v u e é th ique, au-de là du f inancement . L a s imp le évoca t i on d u 
cancer p r o v o q u e un tel e n g o u e m e n t que tou te au t re ques t i on est 
e s c a m o t é e . Ne vaudrai t - i l pas mieux, par exemp le , mener des recher
ches pour met t re au point d 'aut res types de nourr i ture pour la ma jor i té 
des h o m m e s ? La recherche sur le cancer est i déo log iquemen t t rès 
marquée , el le répond aux p réoccupat ions des soc ié tés déve loppées . 

Par ai l leurs, quant aux possib i l i tés éventue l les de «dé tou rnemen t» 
des f o n d s ve rs des recherches p lus f ondamen ta les , ce la m ' a m è n e à 
poser la ques t ion : qu 'es t -ce que la reche rche f o n d a m e n t a l e ? D a n s 
le m o n d e sc ient i f ique, on g l isse le plus souvent sous le label r eche rche 
f o n d a m e n t a l e les recherches parad igmat iques , c 'es t -à-d i re d a n s une 
d isc ip l ine b ien dé te rminée. Je ne vo is pas en quo i l ' ensemb le des 
reche rches q u e recouvre un p r o g r a m m e sur la nour r i tu re à l 'échel le 
p lanéta i re (du gén ie géné t ique à la socio logie) serait mo ins f o n d a m e n 
tal q u e les recherches en phys ique des hautes énerg ies o u en b io log ie 
mo lécu la i re . Pourquo i les recherches en paras i to log ie ne sont -e l les 
g é n é r a l e m e n t pas qual i f iées d e f ondamen ta les ? 

P G - A u p lan s t r ic tement intel lectuel , j e crois en ef fet qu' i l n'y a que 
p e u d e su je ts d e recherche sur lesquels il ne soit pas poss ib le d e 
fo rma l iser , d e théor iser , de pousser les expér iences . Il se fait s imp le 
men t q u e t ous les su je ts d e recherche n 'ont pas la m ê m e ut i l i té 
soc ia le. C e l a m e rappe l le de viei l les d iscuss ions à p ropos d e l 'ut i l i té 
d e l ' ense ignemen t du latin. Les tenan ts d e cet e n s e i g n e m e n t ont 
l ' hab i tude d' insister sur l 'école d e r igueur que représen te cet appren-
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t i ssage, sur la gymnas t i que intel lectuel le qu' i l pe rmet d 'accompl i r . 
C 'es t sans dou te vra i , ma is le russe p résen te le m ê m e g e n r e d e 
di f f icu l tés ( les déc l ina isons no tamment ) et il a sur le lat in l ' éno rme 
a v a n t a g e d 'ê t re une langue v ivante par lée par p lus de deux cen ts 
mi l l ions d e personnes . 

M W - U n p e u d e la m ê m e man iè re que les re tombées techno log i 
q u e s c iv i les des recherches mi l i ta i res aura ient ce r ta inement (et pro
bab lemen t p lus rap idement ) p u êt re ob tenues à partir d e p r o g r a m m e s 
d e reche rche d i rec tement conçus pour répondre à des beso ins so
c iaux , si les m o y e n s nécessa i res y ava ient é té consacrés . . . 

P G - L e gen re d e pos i t ion que nous exp r imons ici, qu i a t t énue les 
d i f f é rences en t re la sc ience d i te d e pointe et ce l le à laque l le o n hés i te 
à accorder ce t i t re, ce t ype d e pos i t ion est t rès minor i ta i re pa rm i les 
chercheurs . . . 

G F - J ' e n su is consc ien t , ma is je p e n s e que c 'est l 'effet d ' u n e al ié
na t ion des chercheurs . L a recherche la p lus pure, la p lus f o n d a m e n 
tale, c 'es t ce l le dont les ob je ts sont déf in is par les che rcheu rs eux-
m ê m e s , idée q u e je t radu is pour m a part c o m m e une reche rche qui 
ne réf léchi t guè re à ses cond i t ions d 'appl icabi l i té soc ia le - ce qui n e 
s ign i f ie pas qu 'e l le est in intéressante. . . 

M W - Il m e s e m b l e q u a n d m ê m e qu 'on met le doigt sur une v ra ie 
d i f fé rence en t re déc ideurs et chercheurs . Si le chercheur est conva in 
cu qu' i l est lég i t ime qu' i l déc ide seu l des ob je ts d e ses recherches , il 
est d u m ê m e c o u p lég i t imé à t romper le déc ideur - pour le b ien de la 
cause . Le m ê m e gen re d e ra isonnement peut d 'a i l leurs auss i légiti
mer , aux yeux des chercheurs , le recours à d e s f i n a n c e m e n t s d 'o r ig ine 
mi l i ta i re. 

G F - A cec i près q u e les déc ideurs «mi l i ta i res» sont consen tan ts , 
pu isqu ' i l s dés i rent p réc isément embrasser le p lus la rgement possi
b le ; ils ne sont donc pas dupes. Ma is il est clair q u e les sc ien t i f iques 
ont tou jou rs souha i té «conquér i r un terr i to i re», qu ' i ls cont rô lera ient 
seu ls . Ce t te vo lon té repose sur le fait que c o m m e pour tout t ravai l , il 
y a un m o m e n t o ù celu i qu i l 'a en cha rge est a m e n é à t ravai l ler seu l 
- ma i s ce la vau t éga lemen t pour m o n garag is te . Et par ex tens ion , o n 
e n v ient à revend iquer l ' immuni té à l 'égard d e tout cont rô le . Il faut 
reconna î t re aux sc ient i f iques qu' i ls n 'ont pas ma l réuss i d a n s cet te 
ent repr ise . 

P G - M ieux q u e les garag is tes , e n tou t cas.. . 
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G F - Ma is auss i m ieux que les poè tes o u les pe int res, qui émet ten t 
des revend ica t ions comparab les . L 'exp l ica t ion de ce t te réuss i te supé
r ieure est , m e semble- t - i l , à met t re a u crédit d ' un espoi r d e r e t ombées 
i ncompa rab le à ce qu ' on peut espérer de l 'act iv i té des ar t is tes. Ma is 
il fau t a lo rs remarquer l 'ambiguï té qu' i l y a à voulo i r s 'a f f ranch i r d e 
l ' ex igence d e r e t ombé e s ! O n peut repérer des t races d e ce t te amb i 
gu ï té dans l 'écr i ture d e projets d e recherche : le m ê m e projet se ra 
réd igé en le p résentan t c o m m e tou rné ve rs l 'appl icat ion, o u a u con
t ra i re c o m m e purement cul turel se lon qu' i l s ' ad resse à un bai l leur d e 
f o n d s ou à un au t re ( IRSIA - appl iqué, o u F N R S - f ondamen ta l , dans 
nos insti tut ions^). Il y aurai t b e a u c o u p à d i re sur la rédac t ion des 
p ro je ts d e reche rche ! 

P G - No t re déba t t é m o i g n e d e la p lace que p rennen t les d i scuss ions 
é th iques d a n s la tê te des sc ient i f iques. Ma is dans que l le m e s u r e peut-
o n espérer inf léchir des c o m p o r t e m e n t s soc iaux , s o u m i s par a i l leurs 
à d e mul t ip les dé terminat ions , à partir d ' une é th ique d e la r eche rche ? 
E n d 'au t res te rmes , les d iscours à pré tent ion é th ique sont - i ls au t re 
c h o s e q u e des lég i t imat ions p laquées après c o u p sur des compor te 
m e n t s répondan t à d e tout aut res mob i les ? 

G F - O n ne peut cer ta inement pas nier la réal i té de ces lég i t imat ions 
a poster ior i . Ma is je suis conva incu qu 'on peut auss i met t re le doigt 
sur des n o r m e s d e compor temen t , sur des hab i tudes é th iques , qui ont 
cou rs d a n s la c o m m u n a u t é sc ient i f ique et qui ont fait la p r e u v e d ' u n e 
ce r ta ine ef f icac i té. Cec i dit, ces hab i tudes sont e l l e s - m ê m e s le résul tat 
d e cond i t i onnemen ts soc iaux qu'i l faudra i t ana lyser so i gneusemen t . 

J e voud ra i s préc iser par que lques exemp les : il est en généra l assez 
ma l v u d e fals i f ier ses résul tats. Ce t te règ le é th ique, f o n d a m e n t a l e 
men t acqu ise , est sans dou te par fo is t ransgressée , ma is ce la n 'em
p ê c h e qu 'e l le f onc t i onne re la t ivement bien, au sens o ù e l le pe rmet d e 
séparer ce qui est cons idé ré c o m m e admiss ib le d e ce qui ne l 'est pas. 
U n e au t re règ le qui gagnera i t à ê t re généra l i sée - e l le n e l 'est pas 
su f f i sammen t au jourd 'hu i - cons is te à donner le con tex te d e la p roduc
t ion des m o d è l e s q u e l 'on p ropose. D a n s ce dernier cas, il s 'agi t plutôt 
d e dés igner un t ravai l é th ique à faire, don t l ' achèvement représente
rait un p lus indén iab le : dans que l con tex te te l m o d è l e a-t-i l d u s e n s ? 
Que l l es son t les l imi tes d e sa val id i té ? 

2. Encore q u e l ' IRSIA, organisme à vocation appliquée, f inance des projets de recherches 
qui se présentent c o m m e fondamentaux, via les bourses de spécialisation qu'elle accorde 
aux doctorants. [MR] 
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O n peut auss i met t re sur le tap is tou tes les ques t ions d ' é th ique 
inst i tu t ionnel le . Que l les sont les règ les qui do ivent prés ider à la col
labora t ion avec un aut re laborato i re ? 

P G - Sur ce dern ier point, on pourrai t p resque p rend re le con t rep ied 
d e ce q u e t u v i ens d e dire, et avancer l ' idée q u e l 'âpreté d e la concur 
rence t r ans fo rme le c h a m p sc ient i f ique en c h a m p d e batai l le, o ù 
p ra t i quemen t tous les c o u p s sont permis. 

M R - Voir par e x e m p l e la m o d e des con fé rences d e p resse pour 
annonce r un scoop sc ient i f ique, des t inées à devance r un g r o u p e 
concu r ren t - vo i re ami , pourquo i pas ? 

G F - Ma i s les règ les é th iques peuvent p réc isément ê t re ut i l isées 
pour comba t t re ces pra t iques sauvages . C 'est q u a n d el les s 'af fa ib l is
sent q u ' o n p rend consc ience d e leur impor tance, en c reux en q u e l q u e 
sorte. M ê m e si l 'on sait que de nombreuses règ les sont t ransgres 
sées , le s imp le fait d e pouvoi r d i re le b ien et le mal est lo in d 'ê t re s a n s 
impor tance . C e l a n e règle év i demmen t pas t ous les p rob lèmes , ma is 
imag inez ce qui se passera i t dans une soc ié té o ù cet te d is t inc t ion 
n 'ex is tera i t pas.. . 

P G - Sur ce terra in, et ma lg ré la m ise en avant os tens ib le d e pré
occupa t ions éth iques, n 'es t -ce pas en réal i té à une rég ress ion d u rô le 
des règ les é th iques q u e nous ass is tons ? 

G F - La rgemen t . Et cet te régress ion vaut d 'ê t re dénoncée , et le 
con tex te qui l 'a rendue poss ib le expl ic i té : c 'est ce lu i d u néo- l ibéra l is
m e dont nous par i ions au début de cet entret ien. 

J e voud ra i s att irer l 'a t tent ion sur une au t re règ le é th ique que je j u g e 
impor tan te ; c 'es t ce l le qui établ i t une d i f fé rence en t re les in f luences 
d i rec te et ind i recte du pouvoir . Ce la rejoint les revend ica t ions d 'auto
nomie . Les press ions exercées sur l ' Institut Nat iona l d u Pét ro le (en 
France) ne sont pas comparab les à l 'af fa i re Lyssenko^. Dès q u e l 'on 
c è d e sur ce t te dist inct ion, on ouvre la por te à tou tes les dér ives. 

P G - F ina lement , on en conclut donc que l 'ex is tence de règ les 

3. Pourrappel , Lyssenko est ce biologiste soviétique auteur d'une théorie de i 'héréditéqui 
envisageait comnne possible le passage direct dans le patrimoine génét ique des espèces 
vivantes de certains caractères acquis sous la pression de l 'adaptation à l 'environnement. 
Cette théorie s'est révélée fausse, en ce sens qu'il n'existe pas d e lien direct, de cause à 
effet, entre la pression environnementale et une mutation génétique. Jusque là, rien de 
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tac i tes - il n 'ex is te pas de code de la reche rche ! - fourn i t un levier pour 
un projet soc ia l qu i se voudra i t émanc ipa teur , et qu i est s a n s dou te lui-
m ê m e déf in i é th iquement . 

M W - Peu t -ê t re la s i tuat ion n 'est -e l le pas auss i t ranchée . O n pourra i t 
a rgumen te r q u e la t ransgress ion de cer ta ines d e ces règ les impl ic i tes 
est béné f i que a u progrès des recherches . Peut -ê t re ra te- t -on des 
découve r tes en al lant vi te, ma is peut -ê t re auss i avance - t -on p lus v i te 
q u a n d on dés i re arr iver le premier ! 

M R - Ma is ce la condui t auss i à d i re n ' impor te quoi , pou rvu q u ' o n le 
d ise avan t les aut res. Qui t te à corr iger par la sui te, une fo is q u ' o n a 
fait entér iner sa p remière p lace dans la course. 

G F - Je su is loin d 'ê t re si jr que cet te cou rse soit un fac teur d e 
p rog rès réel : la par t ic ipat ion à la cou rse ex ige d u t emps , en ma t i è re 
d e re lat ions pub l iques par exemp le , d é g a g é au dé t r iment d e celu i q u e 
l 'on c o n s a c r e au travai l sér ieux. 

M R - Les p h é n o m è n e s dont nous s o m m e s en t ra in d e parler s ' ins
cr ivent dans l 'évo lut ion généra le des méd ias . T o u s les j ou rnaux sont 
à l 'affût d u scoop. Pourquo i en irait-il au t rement à p ropos d e la recher
c h e ? 

P G - D 'accord , ma is la tens ion naft de ce q u e les che rcheu rs se 
cro ient le p lus souven t sur une aut re planète, à l 'abri des t u rbu lences 
d u s ièc le. C e sen t iment est généra teur d ' i l lus ions, ce qui est tou jou rs 
dange reux , ma is e n m ê m e temps , c 'est en part ie g râce à lui q u e 
subs is ten t les règ les é th iques que nous évoqu ions . Il n 'a donc pas q u e 
d e m a u v a i s côtés. 

G F - Ce t t e idée - «ce la ne pourrai t pas se passer chez nous» - es t 

grave sous le soleil, la science progressant normalement par a justements successifs, et 
l'en-eur étant humaine. Le dérapage est ailleurs : il est attribuable à l'intervention plus 
qu'autoritaire de l'Etat stalinien dans le débat scientifique juste après la seconde guerre 
mondiale, intervention par laquelle cet Etat s'est emparé de la controverse scientifique pour 
en faire un cas de figure de l'opposition entre science bourgeoise, identifiée par la référence 
aux théories de Mendel , et science prolétarienne, promue par Lyssenko et ses disciples. 
L'agriculture soviétique avait à ce moment un grand besoin des quasi-miracles dont la 
théorie de Lyssenko portait la bonne nouvelle ! Dans le contexte de l 'époque, il ne faut 
ma lheureusement pas beaucoup d'imagination pour se faire une idée du sort réservé aux 
tenants de la ligne bourgeoise - se soumettre ou périr. Il a fallu plus de vingt ans à la biologie 
soviétique pour sortir du trou où ce désastreux avatar l'avait plongée (pour plus de détail, 
voir éga lement Dominique Lecourt, Lyssenko, chez Maspéro, 1976) \ndlr]. 
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t y p i q u e d u ré f lexe clér ical . O n la rencont re chez les sc ient i f iques, chez 
les médec ins , . . . et dans l 'Egl ise. M ê m e si e l le d é m o n t r e u n e rassuran
t e capac i té d ' ind ignat ion, e l le est l ' indice d 'un rég ime d e basses eaux 
e n ce qu i c o n c e r n e l 'espri t cr i t ique sur sa p ropre act iv i té. A u mo ins tant 
q u ' o n p ré tend assoc ier ce «chez nous ce la ne pourrai t pas se produi 
re» à d e s ve r tus d 'o rd re é th ique ; il e n v a tout au t remen t dès q u e ce t te 
imposs ib i l i té est f o n d é e sur des règ les inst i tut ionnel les. 

M R - B ien souvent , on peut auss i t rouver une exp l i ca t ion inst i tut ion
ne l le à des t ransgress ions de règles déonto log iques . S i une équ ipe d e 
reche rche c o n v o q u e une con fé rence d e p resse pour fa i re part d e 
résu l ta ts ins ign i f iants o u peu sûrs, ce la peut auss i ê t re d a n s le but d e 
conva inc re l 'admin is t ra t ion qui la f i nance d e l ' impor tance d u t ravai l 
d a n s leque l e l le est engagée , et en conséquence , d 'obteni r par e x e m 
p le d e cet te admin is t ra t ion qu 'e l le s tabi l ise des che rcheu rs te l l ement 
p roduc t i f s ! 

G F - D e man iè re généra le , la p lupart des règ les é th iques se retrou
ven t e n por te -à- faux si el les sont dépou rvues d e sou t ien inst i tut ionnel . 
P ra t i quemen t , ce la s igni f ie qu' i l faut que les t ransgress ions d e la règ le 
é th ique so ient sanc t ionnées , sans quoi o n ve rse rap idemen t dans 
l 'hypocr is ie . 

P G - A for t ior i si la t ransg ress ion d o n n e l ieu à r é c o m p e n s e ! 

G F - Les sc ient i f iques sont t rès souven t rét icents à l 'égard de te l les 
inst i tu t ions d e contrô le. La c o m m u n a u t é sc ient i f ique a t e n d a n c e à 
vou lo i r fonc t ionner à l 'é th ique pure. 

M W - Ce t t e vo lon té n 'est-e l le pas a t t r ibuable à ^ i n c o m p r é h ^ n s i o n -
a u s e n s p ropre d u te rme, je pense aux cons t ruc t ions sc ient i f iques 
e l l e s - m ê m e s - ent re la c o m m u n a u t é sc ient i f ique et la soc ié té d a n s 
laque l le el le est p longée ? 

P G - O u alors, c o m m e nous le d is ions il y a que lques instants , à la 
vo lon té d e conquér i r un terr i to i re p lacé sous leur con t rô le exclusi f . 

M W - Il faut q u a n d m ê m e porter à l 'actif d e la c o m m u n a u t é scient i 
f i que les e f for ts accomp l i s en mat iè re d e vu lgar isa t ion sc ient i f ique. 
Ef for ts t rop p e u nombreux , sans doute , ma is qui t émo ignen t d ' une 
vo lon té d 'ouvr i r les f ront ières. Le rô le d e la vu lgar isa t ion sc ient i f ique 
m e paraî t essent ie l lo rsque l 'on veu t met t re en avant l 'aspect cu l ture l 
d e la reche rche fondamen ta le , qu i v a d e pair avec la m ise à d ispos i t ion 
d u p lus g r a n d nombre . Or, il m e s e m b l e paradoxa l d e consta ter que 
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cer ta ines des d isc ip l ines qui sont le p lus just i f iées par leur appor t 
cu l ture l ( c o m m e les par t icu les é lémenta i res o u la c o s m o l o g i e relat iv is-
te) sont pa rmi ce l les qui sont le mo ins vu lga r i sées (parce que , peut-
être, les m o i n s vu lga r i sab les ?). 

G F - J e suis d 'accord avec l ' idée que l 'as t rophys ique est part icul ière
men t e x p o s é e e n mat iè re d e vu lgar isat ion, pu isqu 'e l le é labo re des 
m o d è l e s des t inés à raconter not re h isto i re : que l s e n s ce la a-t- i l d e 
raconter une histo i re que pe rsonne n 'en tend ? Ma is je ne su is pas 
d ' acco rd pour d i re que l 'as t rophys ique ou la cosmo log ie re lat iv is te n e 
sont pas vu lga r i sées : p e n s o n s aux l ivres d 'Huber t Reeves , aux Trois 
premières minutes de l'univers d e We inbe rg , o u à Une brève liistoire 
du temps d ' H a w k i n g qui fut un au then t ique succès d e l ibrair ie. 

P G - Il res te tou te fo is que ces ef for ts, d ' insp i ra t ion tout -à- fa i t loua
ble, d e m e u r e n t insuf f isants pour éviter ce que R o q u e p l o appela i t il y 
a v ingt ans dé j à un effet-v i t r ine. C o m m e le disai t Gé ra rd Fourez , la 
s c i ence ex is te dans la mesu re o ù l 'on s 'en sert, o ù on l 'appl ique. U n e 
m a n i è r e d e s ' en servir , c 'est d e part ic iper aux déba ts qui met ten t en 
c a u s e des cho ix d e soc iété, et dans lesquels des a r g u m e n t s d 'o rd re 
sc ien t i f ique sont i nvoqués à l 'appui de l 'une ou l 'autre thèse, et b ien 
souven t en gu ise d ' a rgumen ts d 'autor i té. Il faut m a l h e u r e u s e m e n t 
cons ta te r q u e la vu lgar isa t ion ne p lace p ra t iquement j a m a i s ses lec
teu rs en s i tuat ion d ' intervenir dans d e te ls débats . El le ne d é b o u c h e 
pas sur un pouvoi r réel. Cec i dit, l ' idée que les sc ient i f iques ont le 
devo i r d e d i f fuser leur savoir const i tue auss i une règle é th ique impl ic i te 
uti le. 

G F - L e p rob lème est qu 'e l le ne j oue pas seu le , et qu 'e l le doi t 
c o m p o s e r avec une au t re règ le qui p roh ibe les app rox ima t ions dans 
la c o m m u n i c a t i o n d e résul tats. Ce t te dern iè re règ le cons t i tue le n o e u d 
d ' u n p r o b l è m e mass i f , qui a trait au bon usage des boî tes no i res. Les 
sc ien t i f iques camouf len t le p lus souven t l ' usage qu' i ls fon t e u x - m ê m e s 
des spéc ia l i s tes et des boî tes noires, et ne font donc r ien pour expl i 
quer a u g rand publ ic c o m m e n t «faire avec» . C e l a rep résen te un 
te r r ib le gou le t d 'é t rang lement dont l 'or ig ine est à chercher d a n s d e s 
concep t i ons ép is témo log iques , qui sures t iment la quant i té d e c h o s e s 
à conna î t re pour pouvoi r maî t r iser une in format ion, et en t irer des 
é l é m e n t s ut i les p ra t iquement . J ' a ime à citer à ce sujet un e x e m p l e 
m a l h e u r e u s e m e n t car icatura l : lors d 'un recyc lage d 'ense ignan ts e n 
b io log ie, j e d e m a n d a i s a u fo rmateur c o m m e n t il env isagea i t q u e l 'on 
par le d u s ida d a n s le cad re d 'un cours de b io logie. R é p o n s e : c 'est 
imposs ib le , car les prérequ is en immuno log ie font défaut . J 'a i auss i tô t 
réag i en d isant q u e les é lèves aura ient sans dou te les in fo rmat ions 
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nécessa i res dans leurs cours de re l ig ion o u d e mora le . C 'es t seu le
men t à ce m o m e n t que j 'ai v u un cer ta in t roub le chez m o n in ter locu
teur , qu i a d û se di re q u e que lque chose c lochai t d a n s sa posi t ion. 

M R - L e m ê m e t y p e d e contradic t ion se présente dans le petit m o n d e 
des as t rophys ic iens qui accepten t d e fa i re d e la vu lgar isa t ion - et il y 
e n a d e p lus e n plus. I ls re fusent en généra l d e répond re à des 
ques t i ons qui touchen t à la ph i losophie , ma is ils sont enco re p lus 
g ê n é s q u a n d d 'au then t iques ph i losophes acceptent ces ques t ions , 
pa rce q u e ces dern ie rs n 'ont pas la fo rmat ion sc ient i f ique j u g é e néces
sa i re . Et si f i na lement les phys ic iens accep ten t d e sort ir de leur spé
cial i té, ils s 'exposen t aux cr i t iques acerbes d e leurs co l lègues. 

P G - O n re t rouve ici le carac tère incon tournab le des cr i tères insti
tu t ionne ls . E n ef fet , lo rsque des sc ient i f iques se soumet ten t au juge
men t d e leurs pairs, ce qui arr ive p lus d ' une fo is a u cours d ' une 
carr ière , l a t race d 'act iv i tés d e vu lgar isa t ion d a n s leur doss ier est b ien 
souven t app réc iée néga t i vement - o n a pe rdu du t e m p s à des fut i l i tés. 
C o m m e quo i les déba ts é th iques ne disqual i f ient pas les en jeux struc
tu re ls des c o m b a t s p lus pol i t iques.. . 

Call igraphie de chiffres entremêlés, 1979. 
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Avan t d 'aborder le sujet d e m a contr ibut ion, j e do is d i re la d i f f icu l té q u e 
j 'a i é p r o u v é à rédiger ce tex te dans sa vers ion f inale. J e su is part i d ' une 
pos i t ion qui s 'est révé lée f ina lement u top ique, idéal is te et ind iv idua
liste, d a n s laquel le je voula is démont re r que seul un s u p p l é m e n t 
d ' é t h i que ' d e la part des ac teurs d u m o n d e rural (agr icu l teurs, éle
veu rs , sy lv icu l teurs) était à m ê m e d e résoudre les p rob lèmes éco lo
g i q u e s p o s é s par leurs act iv i tés. Obse rvan t les c o m p o r t e m e n t s d e 
j e u n e s agr icu l teurs engagés dans la lut te éco log ique avec ce q u e ce la 
ex i ge d ' a s c è s e et d e surt ravai l , j 'ava is pensé qu' i l était poss ib le d e 
généra l i se r leurs expér iences parce que cel les-c i co r responda ien t à 
u n e vér i tab le pr ise d e consc ience de la soc ié té g loba le . E n ana lysan t 
les cond i t ions d a n s lesquel les ces expér iences se réal isent , il est 
a p p a r u q u e cel les-c i éta ient marg ina les et précai res. E l les ne s e 
rencon t ren t q u ' à t i t re except ionne l et ne peuven t surv iv re q u e si d e s 
m e s u r e s é c o n o m i q u e s spéc i f iques les pro tègent et si le pouvoi r po
l i t ique interv ient pour les souteni r . Généra l iser ces expé r iences dans 
l 'état ac tue l d u m a r c h é demandera i t des ef for ts f inanc ie rs d é m e s u r é s . 
J 'a i donc a b a n d o n n é m a posi t ion ini t iale d u «tout é th ique» e n faveur 
d ' un deg ré relatif d ' au tonomie et d 'e f f i c ience de l 'é th ique d a n s les 

1. Le terme «éthique», choisi pa r les coordinateurs de ce numéro des Cahiers, m e paraît 
mieux convenir q u e celui de «morale». Plus général , il précède et englobe la morale qui se 
rapporte plutôt à des codes, des normes, des lois. 
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t r ans fo rma t ions «éco log iques» des prat iques é c o n o m i q u e s d u m o n d e 
rural . 

Que l est ce d e g r é relat i f? Je va is essayer d e le préc iser , 

la réponse éthique à la crise actuelle 
Si on déf in i t l 'é th ique c o m m e la reconna issance et l 'accuei l d e l 'aut re 
que l qu' i l soit, pour rep rendre les te rmes d e Jean-Toussa in t Desant i^ , 
o u enco re c o m m e le refus du « tou t -monéta i re» dans les rappor ts en t re 
les h o m m e s , il faut b ien reconnaî t re qu 'au jourd 'hu i le m o n d e offre, 
d a n s la p lupar t des doma ines d 'act iv i tés de l ' homme, le spec tac le d 'un 
rejet d e l 'autre, d 'un mépr is de la pe rsonne huma ine . La sou f f rance et 
la m i sè re ne sont p lus tant les conséquences des guer res o u d e la 
rare té des ressources que le produi t quot id ien, bana l i sé d u fonc t ion
n e m e n t «norma l» d e nos inst i tut ions économ iq ues et pol i t iques. L ' iné
ga l i té en t re les peup les , les races, les c lasses soc ia les, les sexes n 'est 
pas un avatar de not re sys tème économique , e l le est essent ie l le aux 
rappor ts m a r c h a n d s et de concur rence ; e l le est le f o n d e m e n t du profi t . 
Cec i n 'est pas nouveau , ma is au jourd 'hu i les d é v e l o p p e m e n t s tech
no log iques et la mond ia l i sa t ion des rappor ts é c o n o m i q u e s donnen t 
aux m é c a n i s m e s économ iques de prédat ion une fo rce inéga lée. Les 
Etats, ma lg ré des acqu is démocra t i ques fo rmels , d e m e u r e n t p lus 
ap tes à organ iser la guer re que la paix c o m m e en t é m o i g n e l 'e f f ic ience 
d é p l o y é e par l 'Occ ident dans la guer re du Gol fe c o m p a r é e aux négo
c ia t ions de paix dans le P roche et le M o y e n Orient . Le c y n i s m e d e la 
c lasse pol i t ique d i r igeante qui uti l ise l 'apparei l d e l 'Etat et ses res
s o u r c e s à son profit n 'est pas chose nouvel le , non plus, ma is les 
en jeux ont c h a n g é d e d imens ion lorsqu' i l s 'agi t d e v e n d r e l 'a rme 
a t o m i q u e o u ch imique. La pol lut ion éco log ique des l ieux d e v ie et d e 
t ravai l , des a l iments d e l ' homme, d e la nature a pe rdu s o n ca rac tè re 
ponc tue l et l imité dans le t e m p s et l ' espace pour deveni r un p h é n o m è 
n e p lanéta i re et d a n s cer ta ins cas i rréversible. 
D è s lors, il n 'est pas é tonnant que l 'on ass is te depu is q u e l q u e t e m p s 
à un retour de l 'é th ique c o m m e un remède à la peur et à la sou f f rance . 
Devan t tan t d e sou f f rance et tant de dangers , deux at t i tudes é th iques 
sont poss ib les ; s 'évader d u m o n d e par la re l ig ion o u les c royances 
mys t i ques o u b ien t rans former le monde . S'agi t- i l d a n s les deux cas 
d 'u top ies? 

2. J. -T. Desanti , Le Monde , 10 mars 1992. 
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l'éthique entre la religion, le capitalisme et l'écologie 

Le retour d e l 'é th ique s 'est man i fes té d e la man iè re la p lus spec tacu 
laire dans le d o m a i n e rel ig ieux. Du pape Jean -Pau l II a u Front Isla
m i q u e d u Sa lu t a lgér ien, les intégr istes, par t isans d 'un retour à une 
re l ig ion et à une mora le pures et dures , font recet te ^. C o m m e le fon t 
éga lemen t les sec tes et les c royances m a g i q u e s s o u s tou tes les 
lat i tudes. L ' impor tance d e ce p h é n o m è n e mond ia l est indén iab le ; il 
t é m o i g n e d e l ' appauvr i ssement phys ique et mora l d ' une par t ie d e 
l 'humani té ; ma i s il n e saurai t être ass imi lé à ce qui se produi t dans le 
m o n d e capi ta l is te occ identa l a u s o m m e t de sa pu issance. 

Les Business Ethics font fureur dans le m o n d e industr ie l occ identa l . 
D 'au t res cont r ibu t ions dans ce n u m é r o font le b i lan d e cet te myst i f i 
ca t ion idéo log ique qui en rappe l le d 'aut res : l ' engouemen t pour les 
«Rela t ions huma ines» des a n n é e s 50. Il est inut i le d ' ins is ter sur le 
ca rac tè re néo- l ibéra l d 'un tel courant de p e n s é e prônant l 'au to- régu-
la t ion des Ind iv idus et des uni tés économiques , plutôt q u e l ' in terven
t ion d e l 'Etat. 

Il res te un doma ine , l 'écologie, dans lequel le retour à l 'é th ique, a une 
r é s o n n a n c e part icul ière. Mais d 'abord qu 'est ce que l 'éco log ie? Dans 
un n u m é r o p récédent des Cahiers Marxistes (août 1991 ), on a vu q u e 
le c h a m p est t rès vas te et que les f ront ières sont f loues. R a p p e l o n s 
cependan t la m ise en garde de l 'éditorial de P ier re Gil l is : «Nous ne 
n o u s s e n t o n s pas prêts pour autant à accepter 1' i m a g e ant i thé thé-
t i que /symé t r i que d 'une na ture s t r ic tement naturelle, s a n s histo i re, à 
pro téger dans s o n être éternel , en oubl iant que les équ i l ib res auxque l s 
n o u s s o m m e s hab i tués sont ceux d 'une p lanète f a ç o n n é e et bou lever 
s é e par des mi l léna i res d 'act iv i té huma ine .» 

A la in Mine fait une réf lex ion s imi la i re : « Idéo log iquement , r é c o l o g i e n e 
se s i tue pas à gauche . A fa i re prévaloir la na ture sur la cu l ture, e l le 
incarne, à sa man iè re , un néoconse rva t i sme f in d e s ièc le, et, à t r op 
se p réoccuper d e la soc ia l -démocra t ie des arbres, el le ignore ce l le des 
h o m m e s : les exc lus !ui sont p lus indi f férents que les p lantes .»" 

3. Il peut paraître étrange d'assimiler J.P. Il, pape d'une église occidentale riche et 
tr iomphante, au F I.S. algérien, émanat ion de la pauvreté et des frustrations arabes. C'est 
oublier que le pape est polonais et a vécu éga lement une partie d e sa vie dans une morale 
d'oppression et de pauvreté. 

4. A, Mine, «Si la G a u c h e é t a i t a u pouvoir». L e N o u v e / O b s e r v a t e u r , 1 - 7 a o û t 1991 , p. 10. 
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Not re c h a m p d e ré f lex ion est restreint. Il conce rne le m o n d e rural, 
c 'es t -à -d i re les re la t ions qui s 'é tab l issent ent re la na tu re et les hom
m e s qui y hab i tent et qu i y t ravai l lent . C e s h o m m e s p rodu isen t n o n 
seu lemen t des b iens a l imenta i res, ma is auss i des paysages , des l ieux 
d e loisirs, un env i ronnemen t et à la l imite d e l 'eau et d e l'air don t la 
qua l i té d é f j e n d d e leur man iè re d e travai l ler. Que l les sont les cond i 
t ions par t icu l ières aux act iv i tés d u m o n d e rural qui imp l iquera ien t un 
e n g a g e m e n t é th ique spéc i f ique? Nous en é n u m é r o n s trois. 

1. La f ragi l i té d e la nature, la longue durée d e ses p rocessus d 'évo
lu t ion et le ca rac tè re souven t i r révers ib le des at te in tes q u ' o n lui porte. 
Les ef fe ts noc i fs d e la pol lu t ion ch imique, de la mécan isa t i on agr ico le , 
d u débo i semen t , d e la monocu l tu re sont mo ins rap idemen t pe rçus et 
m o i n s méd ia t i sés q u e ceux d e l ' industr ie qui est par a i l leurs p lus 
e x p o s é e aux cont rô les et aux mensura t ions de ses excès . L a te r re 
meur t en s i lence lo in d u regard de ceux qui e n c o n s o m m e n t les f ru i ts 
et qu i déc iden t d e s o n sort. 

2. L a d i f f icu l té d 'appréc ier la qual i té de la product ion. Les b iens a l imen
ta i res sont ache tés sur des cr i tères ex te rnes ( forme, poids, cou leurs) 
qui ne d isent r ien sur la qual i té réel le d u produi t , cel le-c i é tant souven t 
à l ' inverse des apparences . Ent re le c o n s o m m a t e u r et le p roduc teur 
il y a en p lus la bar r iè re d e l 'anonymat d u produi t . O n connaî t la m a r q u e 
d ' une vo i tu re o u d 'un congé la teur , ma is pas ce l le d u blé, d u fruit o u 
des légumes . 
Enf in , les e f fe ts noc i fs d e s a l iments sur la san té sont ra rement per
cep t ib les à court t e r m e et, à p lus long te rme, se con fonden t avec 
d 'au t res fac teurs de morbid i té. 

3. L a fa ib lesse de la soc ié té rura le dés t ruc tu rée par l ' immigra t ion, par 
les c h a n g e m e n t s des mé thodes cul turales, par l ' abandon des va leu rs 
a t t achées à la p réserva t ion d e la terre. E n racourc issant les dé la is d e 
rentabi l i té et d 'amor t i ssement des inves t issements , l ' économie agri
co le a condu i t l 'agr icul teur à se dés in téresser d u sort à long t e r m e d e 
s e s pr inc ipaux fac teurs d e p roduc t ion : la te r re et l 'eau. A u - d e l à des 
c o n s é q u e n c e s éco log iques d 'une te l le at t i tude, ce sont les va leurs 
essent ie l les d u m o n d e rural qui sont m ises en quest ion, n o t a m m e n t 
la c o n s c i e n c e d e sa responsabi l i té à l 'égard de la na tu re et d e s o n 
produi t . 

Pour ces t ro is ra isons - et d 'au t res mo ins év iden tes s a n s d o u t e - le 
m o n d e rural est invest i de responsabi l i tés spéc i f iques p lus lourdes q u e 
ce l les d e la p lupar t des au t res producteurs . A lo rs q u e ceux-c i son t d e 
p lus en p lus s o u m i s aux cont ra in tes des règ lements , des con t rô les et 
d u marché , l 'agr icul teur est seu l devan t ses responsabi l i tés . S' i l les 
nég l ige , a u c u n e sanc t ion imméd ia te ne le frappe^. Le cancer du con-
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s o m m a t e u r , la po l lu t ion de l 'eau et du soi, la des t ruc t ion d e s p a y s a g e s 
et des fo rê ts n e le concernen t pas. Les seu les con t ra in tes qu' i l subi t 
son t ce l les d e la concur rence . El les l 'obl igent à accen tuer enco re les 
e f fe ts noc i fs d e s o n act iv i té pxsur demeure r compét i t i f . 

le rôle de l'éthique et ses limites 

F a c e à ces déf is, que peu t -on a t tendre d 'un recours à l 'é th ique? Faut -
il donner une f o rma t i on é th ique aux agr icu l teurs et aux ac teu rs d u 
m o n d e rural et imaginer des Rural ethics ? 

P e u t - o n espérer des agr icu l teurs qu' i ls a jouteront s p o n t a n é m e n t aux 
cond i t ions dé j à di f f ic i les d u travai l et d e la v ie en mi l ieu rural, des 
con t ra i tn tes é th iques, une f o r m e d 'ascèse , un r enoncemen t a u prof i t ? 
Cer tes , il ex is te dans le m o n d e rural des va leurs anc iennes tou jou rs 
ac t i ves (écoute d e la nature, p rudence à l 'égard des innova t ions 
t echno log iques , f ier té du produi t et d u t ravai l b ien fai ts, etc.) et des 
va leu rs nouve l les (opt ion éco log ique dans les m é t h o d e s cu l tura les , 
so l idar i té et espr i t d e par tage, re fus du tout -argent , s e n s des loisirs et 
d e la conviv ia l i té) . C e s va leurs re lèvent d e cho ix é th iques et non d e 
la rat ional i té économique . 

O n peut éga lemen t espérer qu ' une fo rmat ion - in fo rmat ion sur le p lan 
é th ique et éco log ique appro fond isse la pr ise d e consc ience d u m o n d e 
rural à l 'égard d e ses responsab i l i tés spéc i f iques. O n rencon t re d e 
j e u n e s agr icu l teurs engagés dans des vo ies nouvel les ; ils peuven t le 
fa i re car ils bénéf ic ient d 'une a ide techn ique et matér ie l le d e la part des 
pouvo i r s publ ics. 

Ma i s il n e faut pas se fa i re d ' i l lus ions sur les capac i tés de c h a n g e m e n t 
g loba l d e ces fac teurs . Les j eunes agr icu l teurs e n g a g é s d a n s des 
m é t h o d e s éco log iques sont une minor i té, juxtap>osée à l 'agr icu l ture 
t rad i t ionne l le la rgement major i ta i re. Leur surv ie d é p e n d d e l 'ass is tan
ce qu ' i ls reçoivent . Leur capac i té de p roduc t ion ne rep résen te q u ' u n e 
part t rès fa ib le d u marché. Exposés aux cont ra in tes d ' un m a r c h é 
concur ren t ie l , ils d isparaî t ra ient . 

5. Il est exact qu'un dispositif légal et réglementaire se met peu à peu en place - no tamment 
à l'initiative de la C E E - pour contrôler la qualité de la production agricole, mais son efficacité 
est limitée par la dispersion des exploitations et par l'imprécision des instruments de 
mesures . 
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Ni le recours à des rural ethics, ni l 'ass is tance des pouvo i rs pub l ics 
n e para issent su f f isants pour répondre aux déf is éco log iques posés 
a u m o n d e rural . 

A lo rs q u e fa i re? 

conclusions 

U n e p rem iè re réponse a u défi éco log ique consis tera i t à accro î t re les 
m e s u r e s de sou t ien é c o n o m i q u e et d ' encad remen t des ac teu rs d u 
m o n d e rural. C 'es t dans cet te vo ie que s ' engage la C E E par ses 
pro je ts de sou t ien aux «mé thodes d e p roduc t ion agr ico le compa t ib les 
avec les ex igences de la pro tect ion d e l ' env i ronnement ainsi que 
l 'ent re t ien d e l ' espace nature l» et d 'a ides «aux mesu res fo res t iè res e n 
agr icu l ture»*. D e s p r imes substant ie l les sont o f fer tes aux agr icu l teurs 
pour boiser o u entretenir les ter res t o m b é e s en f r iche o u pour uti l iser 
des m é t h o d e s cu i tura les compat ib les avec l 'écologie. Le p a y s a n de
v ient pour une part ie d e ses act iv i tés un jardinier appo in té pour pro
du i re des paysages et de l 'env i ronnement . L 'ent repr ise agr ico le échap
perai t a insi par t ie l lement aux lois de la rat ional i té économique . Limiter 
la sphè re d e la rat ional i té é c o n o m i q u e est l 'object i f p roposé par A n d r é 
Gorz ma is es t -ce poss ib le à t e rme sans changer f o n d a m e n t a l e m e n t 
l ' économie de marché? 

U n e so lu t ion p lus rad ica le est p roposée par R e n é Passe t : la ré
gu la t ion m a r c h a n d e par «la ges t ion normat ive sous cont ra in te» qui 
t en te d 'ha rmon ise r les log iques de rat ional i té é c o n o m i q u e avec ce l les 
d e l 'éco log ie et de la reproduct ion de la na ture ' . Il cons ta te q u e «la 
rat ional i té m a r c h a n d e d e max im isa t ion des prof i ts repose d ' abo rd sur 
l ' in ternal isat ion des avan tages et l 'external isat ion des coûts . L a dégra
da t ion d u mi leu nature l n 'est donc pas une dys fonc t ion ma is une 
c o n s é q u e n c e inéluctable. 
»La ges t ion normat i ve sous cont ra in te a pour objet de conci l ier l 'ex
t raord ina i re créat iv i té qui s 'a t tache à la l ibérat ion de l ' in i t iat ive indivi
due l le avec le respect nécessa i re des va leurs soc io-cu l ture l les et des 
cont ra in tes de reproduc t ion du mil ieu. En refusant les faci l i tés des 

6. Journal officiel des Communautés européennes, n* C 3 0 0 / 7 et n* C 3 0 0 / 1 2 du 21 / I l / 
1991. 

7. André Gorz cité par Jean Chesneaux, Le monde diplomatique, janvier 1992, p. 31. 

8. R. Passet, « Régulation marchande au temps des pollutions globales», in Actuel Marx, 
n' 9, 1991 , pp. 43 -51 . 
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réduc t i onn i smes monéta r i s tes o u autres, e l le re t rouve la vér i tab le 
d i m e n s i o n d e l ' économique qui est d 'arbi t rer en t re les ex i gences con
t rad ic to i res de réal i tés s i tuées à des n iveaux d 'o rgan isa t ion d i f fé rents : 
a ins i en est-i l , par exemp le , de la na tu re et d u marché , d u réel et d u 
monéta i re . 
» E n imposan t l 'ouver ture au t rès long t e r m e et a u réel, l ' in t rus ion 
sub i te d e la b iosphère a u coeur d e l ' économie ob l ige cel le-c i à s ' inter
roger , à la fo is sur ses f inal i tés et sur s o n inser t ion d a n s le mi l ieu qui 
la por te .» . , 

Cho is i r des va leurs soc io-cu l ture l les et les insérer dans le ca lcu l 
é c o n o m i q u e , renoncer aux faci l i tés d u «tout moné ta i re» et du cour t 
t e r m e pour protéger et reprodu i re l ' env i ronnement , répart i r les f ru i ts 
d u t rava i l product i f au t rement que se lon les lois du marché , imp l iquent 
des cho ix é th iques non p lus au n iveau des ind iv idus, ma is de la 
soc ié té . C 'es t donc a u n iveau pol i t ique que l 'é th ique t rouve son effi
c i ence p remière . C 'es t au c i toyen-é lecteur et non a u chef d 'en t repr i se 
à p rend re ses responsab i l i tés mora les et à change r la soc ié té . Ma is 
a jourd 'hu i qu i est ce c i toyen-é lec teur? Peu t -on lui fa i re con f i ance? 
Cec i pose le p rob lème de la démocra t ie . 

P ier re Juqu in , Isabel le S tengers et d 'au t res déve loppen t une t h è s e 
t rès p roche dans un ouv rage col lect i f consac ré à une «a l ternat ive 
ver te» en Europe.^ Ils font la m ê m e cons ta ta t ion q u e Passe t : «L 'éco
nomique , f o n d é sur la t rans fo rmat ion de l ' h o m m e en ob je t - fo rce d e 
t ravai l , est, d a n s sa log ique ut i l i tar iste m ê m e , un m o d e d ' ins t rumen
ta t ion des écosys tèmes , ainsi cons idérés c o m m e des m o n d e s inertes, 
p i l lab les et e m p o i s o n n a b l e s à merc i». 

A ce t te log ique é c o n o m i q u e ils opposen t une log ique nouve l le , ce l le 
d u v ivant , et d u social , qu' i ls qual i f ient d ' human i sme . U n e r é p o n s e a u 
déf i éco log ique d e l ' in teract ion concrè te des é c o s y s t è m e s et des 
soc ié tés huma ines , ne peut être in terne à l ' économique , e l le doit partir 
«d 'une cons idéra t ion d ' ensemb le des sol idar i tés h o m m e - h o m m e et 
h o m m e - n a t u r e » , c 'est -à-d i re d e cons idéra t ions p rop remen t é th iques 
d a n s le sens où nous a v o n s déf ini l 'é th ique c o m m e la r e c o n n a i s s a n c e 
et l 'accuei l des autres. 

9 . Juquin Pierre, Stengers Isabelle ef alii, Pour une alternative verte en Europe, Editions 
La Découverte , Paris, 1990. 



Pictogrammes chinois 
actuels 



dans un désert éthique, 
reforger un modèle de développement 

entretien avec pierre galand 

L 'é th ique, q u e je re fuse d e con fond re avec la mora le o u les c o d e s d e 
b o n n e condu i te , est l iée à une concep t ion ph i losoph ique d e la soc ié té . 
A ce t i t re el le devra i t ê t re l 'objet d 'un débat pe rmanen t . 
C 'es t pa rce q u e ce déba t fait défaut que nous cons ta tons e n E u r o p e 
une dé r i ve pol i t ique, m a r q u é e par une sépara t ion en t re le c i toyen et 
le m o n d e pol i t ique. 
Et si le déba t n 'a pas l ieu, c 'est pa rce qu' i l n 'ex is te pas d e projet g loba l 
d e soc ié té . D 'anc iennes ré férences se sont e f fondrées ; il est néces
sa i re d e recréer un référent ie l basé sur des object i fs soc iaux , écono
m iques , cul turels, etc. C 'es t à ce prix q u e le co r f j s soc ia l , les gens , 
parv iendron t à n o u v e a u à se si tuer et à t rouver un s e n s à leurs 
c o m b a t s . 

Il n 'es t pas fac i le d e «se s i tuer» à l 'heure ac tue l le ; d ' une part , d e s 
p rogrès (sur tout techno log iques) sont sans c e s s e enreg is t rés , d 'au t re 
part II n 'est ques t ion que de pe r fo rmance et d e compét i t ion . 
Sur le p lan in ternat iona l aussi , il fau t «gagner». . . Depu is la f in d e la 
gue r re f ro ide, c 'es t le S u d qui est p résen té c o m m e por teur d e tou tes 
les ta res - su rpopu la t ion , sida, d rogues . C 'es t le S u d qui fait peur et 
const i tuera i t une menace . 
Or, depu i s 1 970-75 , il faut compter avec le rôle, d e v e n u dé te rm inan t , 
d e l ' accumu la t i on du capi ta l f inanc ier , maî t re-a tout abso lu d u pou
voir . . . ma is déser t é th ique. 
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Q u e le c h ô m a g e augmen te , que les exc lus ions se mul t ip l ient , o n n 'en 
v a n t e pas m o i n s «la b o n n e t enue d e l ' économie belge», la reche rche 
d e «bons p lacemen ts» se poursui t sans ve rgogne , avec l 'appui éc la i ré 
d e la R T B F d'ai l leurs. 

C 'es t au n iveau mond ia l q u e cet te immora l i té atteint des p ropor t ions 
sans précédent . Je pense à l ' in fernale pol lu t ion qui sévi t dans les v i l les 
ind iennes . Je p e n s e à la v io lence ha ineuse qui se man i fes te depu is 
p e u à Dakar enve rs les é t rangers b lancs. Je p e n s e enf in à l 'A lgér ie, 
o ù le F IS a pu isé s a fo rce dans la non-so lu t ion des p rob lèmes soc iaux . 

L ' O T A N n 'a pas d isparu avec l 'opposi t ion Es t /Ouest . El le e n t e n d 
a s s u m e r déso rma i s un rô le de po l ice in ternat ionale, d i sposée à inter
ven i r là o ù r O N U ne prêterai t pas s o n drapeau. Quan t aux Eta ts -Un is , 
le d iscours p r o n o n c é le 8 févr ier dernier à Mun ich par le v ice -p rés iden t 
D o n Q u a y l e ind ique c la i rement c o m m e n t ils veu len t imposer leurs 
v u e s et leurs intérêts à l 'Europe. «La sécur i té , plus que j ama is af fa i re 
d e g ros sous» , t itrait Le Soir du 12 févr ier. Le Nouve l Ord re mond ia l 
est amér i ca in et W a s h i n g t o n en tend que rEuroF)e s 'y con fo rme. Cet 
Ordre , le Fonds moné ta i re in ternat ional y ve i l le : s o n rô le est fonda
men ta l c o m m e pourvoyeur d 'un modè le économé t r i que et d 'o r thodo
x ie f inanc ière . 

Ma is , enco re une fo ls, nous s o m m e s dans un déser t é th ique : souf
f r ances et exc lus ions se mult ip l ient. Si dans un pays c o m m e le nôt re 
le dé t r i co tage soc ia l est f re iné (ou contrôlé) par les synd ica ts , dans le 
Sud , c 'es t la débandade . . . U n exemp le : j usqu 'à présent , les A c c o r d s 
d e L o m é ont dans une cer ta ine mesu re imposé un code de condu i te 
aux pays s ignata i res. Avec L o m é IV, c 'est f ini et les s igna ta i res le 
saven t ; tout l 'argent supp lémen ta i re v a aux «a jus tements st ructu
rels» et seu le l 'o r thodox ie a droit d e cité, que l qu ' en soit le prix huma in , 
socia l , env i ronnementa l . 

Bref , d a n s le No rd et d a n s le S u d - avec des moda l i tés d i f fé ren tes -
les pol i t iques m e n é e s a l imentent les exc lus ions. En France, par exem
ple, ce la m è n e e n tou te cohé rence à la m o n t é e du Front Na t iona l : 
avec le s y s t è m e d e rét r ibut ion d u capi ta l des t iné à assurer « la crédi
bi l i té é c o n o m i q u e » aux d é p e n s de la populat ion. Le P e n d o i t gagne r ! 

D a n s le Sud , Il n 'ex is te p lus d e modè le de déve loppemen t . Il s 'agi t d ' en 
fo rger un, à partir des expér iences v é c u e s par des peup les et des gens 
souven t héro ïques , qui ont rés is té aux «réuss i tes» l ibérales. Le Bré
s i l ien Lu i la est l ' incarnat ion d e ce t ype d e rés is tance : d a n s son pays 
la réuss i te tant v a n t é e est cel le d e 10 à 15% d e personnes , a u prix d e 
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8 5 % d 'exc lus . Lu i la n 'est pas seul . D e s mi l i tants c o m m e lui ont d e s 
expé r i ences à échanger , à médi ter pour é laborer des pro je ts v ra imen t 
l ibérateurs. 

entretien réalisé le 14 février 92 

épilogue sur la confusion des genres 

«Forger un nouveau modèle de développement» : Pierre 
Galand souligne ainsi la faillite de la politique menée par 
le FMI et la Banque mondiale, et qui a lourdement 
aggravé la dépendance et la pauvreté dans le tiers 
monde. Il souligne l'urgence d'une autre politique dans 
les relations Nord-Sud. 

A l 'heure actuel le , ce p rob lème capi ta l est occu l té par la v a g u e / v o g u e 
d e l ' human i ta r i sme, var iante de l 'é th icomania, et q u e Rony B r a u m a n , 
d e M é d e c i n s sans f ront iè res-France, appe l le le « tou t -humani ta i re» . 
Q u e ce soit p réc isément l 'an imateur d 'un m o u v e m e n t c o m m e M S F qui 
p ro tes te con t re la su renchère en mat iè re d 'a ide human i ta i re est tout 
à fait s igni f icat i f . Lo in d 'ê t re une op in ion personnel le , sa pro tes ta t ion 
est é n e r g i q u e m e n t a p p u y é e par A la in Des texhe , secré ta i re géné ra l d u 
B u r e a u in ternat iona l de MSF. 

C e qu ' i ls met ten t en cause, c 'est la con fus ion des genres , c 'est la 
subs t i tu t ion p r o c l a m é e - sur tout par le min is t re f rança is B e r n a r d Kou-
chner , qu i se d rape dans les plis nob les de l 'a ide human i ta i re «con t re 
la rea lpo l i t i k» - du mora l au pol i t ique. «Plus q u e jamais , écri t B r a u m a n , 
les b o n s sen t imen ts et sur tout leur m ise en s c è n e t iennent l ieu d e 
d i scours pol i t ique.. .». 

E n effet , à n e voir e t à n e m o n t r e r q u e les ven t res ba l lonnés , les 
m e m b r e s décha rnés , les yeux caves d 'en fan ts afr icains, o n fait oubl ier 
les c a u s e s de ces ma lheu rs et les responsabi l i tés des pol i t iques. A u x 
méd ias est dévo lue une fonc t ion essent ie l le dans ce jeu terr ib le. 
B r a u m a n s ' ind igne de voir des gouve rnemen ts - à c o u p de cl ips 
percu tan ts - s 'appropr ier des miss ions humani ta i res , pour s e donner 
b o n n e consc ience et b o n n e mine. 
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«Le tou t -human i ta i re , note-t- i l , é l imine le doute , d isqual i f ie l 'ef for t cri
t i que a u prof i t d ' u n e sat is fac t ion narc iss ique imméd ia te t i rée d ' u n e 
d iv is ion d u m o n d e e n deux part ies inéga les : ceux qui d i spensen t 
l 'a ide et ceux qui la reçoivent». 
N e n o u s y m é p r e n o n s pas : les B r a u m a n et Des texhe n e je t tent pas 
leur f roc human i ta i re aux ort ies, ma is ils re fusent q u e les gouve rne 
m e n t s l 'endossent , en en levant à leur ac t ion sa spéci f ic i té et sa rela
t i ve indéfDendance. 

Rappjel essent ie l : le droit d 'ass is tance, tel qu' i l est r e c o n n u par les 
Na t ions -Un ies , r epousse tou te d is t inct ion en t re la sou f f rance d e s vic
t i m e s d ' u n t r e m b l e m e n t de ter re et la sou f f rance des v i c t imes d u 
te r ro r i sme humain . Et assu rémen t , le d é n u e m e n t et la dou leur des uns 
et des au t res peuvent ê t re semblab les . . . ma is pas les responsab i l i tés 
des h o m m e s . Périr d ' un acc ident d e la route et périr d a n s un c a m p d e 
concen t ra t ion , c 'est c h a q u e fo is la mort ma is ce n 'est pas le m ê m e 
p h é n o m è n e pol i t ique. Semb lab lemen t , enco re que sur un au t re p lan, 
les pr isonn iers d 'op in ion - dé fendus avec une exemp la i r e op in iâ t re té 
par Amnesty International - ne peuvent fa i re oubl ier l 'ac t ion mi l i tan te 
des pe rsonnes e n g a g é e s dans le comba t con t re les opp resseurs . 
C o m m e on ne saurai t , que l le que soit la m o n s t r u e u s e s ingu lar i té d e 
la shoa, pr iv i légier les v ic t imes du génoc ide hi t lér ien par rappor t aux 
par t i sans fusi l lés ou décapi tés. . . 

D a n s une p récéden te l ivra ison (n 1 
recouvra i t la f o rmu le d e «guer re d u 
dro i t» , ut i l isée à p ropos d e la guer re 
d u Gol fe . Avan t «la guer re du droit», 
il y avai t e u «la jus te cause» à Pa
n a m a . L ' in tox icat ion se p ro longe et 
m a l m è n e ou t rageusemen t l 'éthique. 

M a i s cet te fo is - et les opéra t ions 
d e secou rs aux Ku rdes auront lar
g e m e n t a l imen té leur ré f lex ion - ce 
sont les human i ta i res qui en tendent 
réhabi l i ter le pol i t ique, à la fo is en 
dé fendan t «leur terr i to i re» et en rap
pe lan t la n é c e s s i t é d e so lu t i ons 
po l i t iques pour en finir avec la fa im 
et la m isère . 

R .L . 

79), les CM ont ana l ysé ce que 

U n e leçon d e m o r a l e 

«La Banque Mondiale ne devrait-elle 
pas encourager plus la migration des 
industries polluantes vers les pays sous-
développés ? Je crois que la logique 
économique qui veutque le déversement 
de déchets toxiques se fasse dans le 
pays au salaire le plus bas est impecca
ble et nous devrions la poursuivre. J'ai 
toujours pensé q u e les pays sous-peu
plés d'Afrique sont largement sous-pol-
luésl» 

Le Vice-Président et économiste en 
chef de la Banque Mondiale, 

M. Lavi/rence Summers . 
cité par Ville et l'Habitant, avril 1 9 9 2 



l'éthique des architectes 

jacques aron 

A u cou rs d e l 'h istoire, la p ro fess ion d 'a rch i tec te s 'est cons t i t uée n o n 
seu lemen t autour d 'un savoi r - fa i re spéc i f ique, ma is enco re autour 
d ' u n e mora le qui sous - tend ses rappor ts à la soc ié té . 
L a déon to log ie ac tue l le décou le d e cet te évo lu t ion qui appara î t cepen
dant paradoxa le . 
E n effet, a lors que depu is la Rena i ssance le cap i ta l i sme i m p o s e d e 
p lus e n p lus l 'ouver ture des marchés , élargi t le l i b re -échange, é r ige la 
c o n c u r r e n c e en pr inc ipe d u déve loppemen t économique , la profes
s ion d 'arch i tec te , par contre, s 'o rgan ise sur une b a s e corpora t i ve , 
r é c l a m e reconna i ssance et pr iv i lèges en se por tant ga ran te de l ' intérêt 
c o m m u n , ex ige des rémunéra t ions min ima les pour assurer la qua l i té 
d e ses serv ices . 
C o m m e d 'au t res pro fess ions d i tes l ibérales, el le s ' e n g a g e à serv i r ses 
c o m m a n d i t a i r e s dans la t ransparence , à s 'absten i r d 'ac t iv i tés com
merc ia les et d e tou te co l lus ion avec les au t res in te rvenan ts à l 'acte d e 
bât ir . 

C e sys tème , à vra i dire, ne se préc isa q u e t rès l en temen t et n e 
s ' app l i qua avec que lque r igueur qu ' à une minor i té d 'a rch i tec tes qui 
occupa ien t des pos i t ions en v u e et ne se pr ivaient pas pour au tan t d e 
fa i re à l ' occas ion que lques en to rses à leurs pr inc ipes. 
L a t héo r i e arch i tec tura le f rança ise , tou te Imprégnée d e log ique et 
con fo r tan t les Inst i tut ions m ises en p lace par un pouvoi r cent ra l isé . 
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nous a la issé des t é m o i g n a g e s nombreux d e l 'é laborat ion p rog ress i ve 
d ' un statut p ro fess ionne l tou jours dél icat. 
Déjà, Phi l ibert De lo rme, dans son Traité d'Architecture (1567) , recom
m a n d e q u e « l 'archi tecte (désirant avoir l 'esprit l ibre et vou lan t se 
garder d 'ê t re ou t ragé et ca lomnié) ne man ie j ama is d 'au t re a rgen t que 
le s ien.. . Il ne faut pas non plus qu' i l accep te des présents ni que l le 
q u e c h o s e q u e ce soit des ouvr iers, af in qu' i l ait la l iberté d e les tancer , 
et les rep rend re q u a n d ils font des fautes, et les chasser d e l 'oeuvre, 
s'i l en est t>esoin.. .»V 

Ce t t e concep t i on corpora t ive de la p ro fess ion -p lus Inspi rée d u M o y e n 
A g e q u e des T e m p s Modernes - s e m b l e avoir b ien rés is té tant que la 
c o m m a n d e major i ta i re é m a n a des nob les et des g rands bourgeo is qui 
dés i ra ien t avoir à leur serv ice un arch i tecte indépendant , concep teur 
d e l ' ouv rage et cont rô leur de son exécut ion. Ce t a rch i tec te se fit une 
spéc ia l i té d e représenter par un réper to i re de f o rmes conven t ionne l l es 
le rang d e son command i ta i re . 
Ce t te concep t i on permi t m ê m e aux arch i tectes d e const i tuer un co rps 
su f f i sammen t pu issant pour obtenir la consécra t ion léga le d ' u n e sér ie 
d e leurs prat iques. 
S e l o n une t e n d a n c e généra le , les pouvo i rs publ ics pr i rent f i na lement 
en c h a r g e l 'ent ièreté des é tudes des fu turs arch i tectes, ma is la pro
f ess ion obt int -en Be lg ique tout au moins- la pro tect ion léga le d u t i t re 
et d e l 'exerc ice d u mét ier (loi d e févr ier 1939). 

O n aurai t pu cro i re que la p roduct ion de m a s s e d e l ogemen ts o u 
d 'au t res t ypes d e bât iments , dans laquel le le l ien en t re le p roduc teur 
et l 'ut i l isateur se d is tend de plus en p lus j usqu 'à deveni r par fo is inexis
tant , remet t ra i t en ques t ion le modè le dominan t de la p ro fess ion 
l ibérale. 
Mais , b ien que de nombreux arch i tectes en v inrent à exercer c o m m e 
fonc t ionna i res o u appoin tés , les hab i tudes issues des re la t ions tr ian
gu la i res t rad i t ionnel les ent re par tena i res supposés égaux et cont rac
tant en t re eux -le maî t re d e l 'ouvrage, l 'arch i tecte et l 'en t repreneur -
con t inuèren t à prévaloir . Mieux même , en 1963, la p ress ion des so
c ié tés p ro fess ionne l les a r racha a u législateur be lge la c réa t ion d 'un 
Ordre , r econna i ssance s u p r ê m e d 'une pro fess ion l ibéra le j u g é e capa
b le d 'assurer sa p ropre discipl ine. Ca lqué sur le m o d è l e p lus anc ien 
d e l 'Ordre des Avoca ts , il reçut la miss ion, j u g é e d ' in térêt publ ic, 
d 'établ i r la déon to log ie et d e la fa i re respecter . 

1. Cité dans F. Fichet, La théorie architecturale à l'âge classique, P. Mardaga , Liège, 
1979. 
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L a mora le p ro fess ionne l le reçoit ainsi sa sanc t ion légale. 
U n e jur id ic t ion sépa rée exe rcée sur les arch i tec tes par leurs pai rs 
s 'a jou te pour eux à ce l les qui s ' imposen t à t ous les c i toyens. 

R ien n 'est p lus instruct i f à cet éga rd que la re lec ture d u premier 
R è g l e m e n t de Déon to log ie et de son long c o m m e n t a i r e établ is par 
l 'Ordre e n mo ins de t ro is ans. 
Ce t te cé lér i té s 'exp l ique, car c o m m e l'écrit a lors le premier Prés ident 
d u Conse i l Nat iona l : «Lo in d 'ê t re une créat ion, le R è g l e m e n t d e 
Déon to log ie n 'est r ien d 'au t re que la t raduc t ion en t e r m e s ac tue ls d e 
l 'hér i tage q u e les arch i tec tes ont reçu du passé .» ^ 
Pour confor ter le m o n o p o l e acco rdé aux arch i tec tes, le R è g l e m e n t va 
renforcer et élargir les incompat ib i l i tés imposées au -de là des obl iga
t ions léga les e n v igueur et en fermer les arch i tec tes d a n s un c a r c a n 
q u e l 'Ordre s 'e f fo rce depu is d e desser rer^ . 
L e n o u v e a u Règ lemen t de Déonto log ie d e 1985 a dé jà a t ténué o u fai t 
d ispara î t re cer ta ines r igueurs de l 'ancien. 
A ins i a été s u p p r i m é l 'art icle 15 qui prévoyai t q u e : 
«L 'a rch i tec te ne peut se l ivrer, ni d i rec tement ni par fsersonne inter
posée , à a u c u n e act iv i té qui pourrai t le rendre jus t ic iab le d e la jur idic
t ion commerc ia le» . 
L ' in terd ic t ion abso lue d e la publ ic i té (art.18) a fait p lace à une dist inc
t ion byzan t ine ent re publ ic i té l icite et une publ ic i té t a p a g e u s e dont 
l 'Ordre ignore l u i -même le m o d e d 'emplo i . 
D a n s la réal i té quot id ienne, nous s o m m e s au jourd 'hu i b ien é lo ignés 
d u c o m m e n t a i r e d e 1967 qui recommanda i t à l 'arch i tecte de se garder 
«des ar t ic les à ca rac tè re pseudo-sc ient i f ique, masquan t en réal i té des 
p réoccupa t i ons commerc ia les , tel l 'art ic le rédac t ionne l p a y é par une 
f i rme commerc ia le» . 
L 'O rd re d o n n e au jourd 'hu i sa bénéd ic t ion à de te ls ar t ic les payés par 
les a rch i tec tes e u x - m ê m e s ! 
D a n s le Règ lemen t d e 1967 appara issa i t m ê m e le désir d e l 'Ordre d e 
régenter la v ie de l 'arch i tecte j usqu 'en ses aspec ts ex t ra -p ro fess ion
nels . 

L 'é tab l i ssement d 'un b a r ê m e fait appara î t re ind i rec tement la pos i t ion 
é q u i v o q u e d e l 'arch i tecte dans une économ ie de marché . 
L a n o r m e qui défini t les rénurnérat ions m in ima les n e s ' i m p o s e ni aux 
pouvo i r s pub l ics ni aux cl ients pr ivés de l 'archi tecte. L 'Ord re sanc t ion
ne tou te fo is ceux qui ont t e n d a n c e à brader leurs honora i res . D a n s la 

2. Préface de Ch. Duyver au Règlement de déontologie (1967) . 

3. Règlement de Déontologie (1985) . 
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prat ique, o n est b ien loin des pr inc ipes é n o n c é s en 1 9 6 7 : «... la 
p ro fess ion d 'a rch i tec te n 'est pas une pro fess ion commerc ia le . E l le 
n 'es t donc pas rég ie par la loi d e l 'of f re et d e la d e m a n d e o ù doit 
t r i ompher ce lu i qu i parv ient à conci l ier ses possib i l i tés pro fess ionne l 
les et les sol l ic i ta t ions à la c l ientèle. La d ign i té d e la p ro fess ion s 'op
pose donc impéra t i vemen t à ce que les arch i tec tes so ient a n i m é s par 
u n e s u r e n c h è r e vers le bas en ce qui conce rne les cond i t ions f inan
c iè res fa i tes à la c l ientè le» " 
U n g rand n o m b r e d 'arch i tec tes n 'a cependan t pas a b a n d o n n é l 'espoir 
d e voir le b a r ê m e d 'honora i res reconnu par a r rê té royal , ce qui ne 
manquera i t pas d e procurer à l 'Etat des recet tes f i sca les s u p p l é m e n 
ta i res. 
Ma i s l 'ouver tu re des f ront iè res eu ropéennes s e m b l e a u cont ra i re pré
s ider à l 'ex tens ion d e la concu r rence commerc i a l e d a n s t ous les 
sec teu rs . 

O n le voi t , l 'Ordre est a insi à la c ro isée des chemins . 
Il n 'ex is te q u e pour rég lementer une pro fess ion l ibéra le avec un Pré
s iden t qui a v o u e ne p lus y cro i re : pour lui, l ' assu je t i ssement à l a T . V . A . 
est «la démons t ra t i on abso lue de l ' incons is tance d e la not ion d e 
p ro fess ion l ibéra le pour la pro fess ion d 'arch i tec te e n Be lg ique» ̂ . 
L e vo ic i donc qui p la ide pour refonder l 'é th ique p ro fess ionne l le sur la 
c o m p é t e n c e , garant ie par un recyc lage permanent . . . é v i d e m m e n t 
o rgan i sé et con t rô lé par l 'Ordre^! Et d ' augmen te r sens ib lemen t le 
budge t d e l ' inst i tut ion pour y parvenir . 

Pour les soc ié tés profess ionnel les , il ex is te «une v is ion plutôt conser 
vat r ice , a t t achée aux no t ions t rès s t r ic tes d e p ro fess ion l ibérale. 
D 'au t res se veu len t plus progress is tes et p rônent une évo lu t ion p lus 
a t t achée aux va leu rs é c o n o m i q u e s qui dominen t la soc ié té ac tue l le» \ 
Les p lus p ressés pxDussent les arch i tec tes à ass imi ler tou tes les f icel
les d u «marke t ing» et cro ient «que la peur de t ransgresser un préten
d u t a b o u déon to log ique est anc ré a u coeur de l 'es tomac (sic) d e pas 
ma l d 'a rch i tec tes à l 'égal de la peur d u radar lorsqu' i ls c i rcu lent sur 
l 'autoroute. . . » 
Le déba t n 'est pas clos. 

4. Règ lement de Déontologie (1967) . Commenta i re de Maîtres Behaege l et D e Ca luwe. 

5. J - M Fauconnier , In R e v u e des/4rch/fecfes-Sâf/sseurs, 15 /2 /1991 . 

6. Idem, in Arch & Life. n*40, 1991. 

7. Contactuel, mars 1991, mensuel de la S.A. F. 

8. J. Blondiau, Arch S life, n '44 , 1991. 
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qu'est ce qu'une société juste ? 
introduction à la pratique de la philosophie politique 

Philippe van parys 

Le Seuil (La couleur des idées), 1991 , 3 1 0 pages. 

S'i l est b ien vrai, c o m m e l ' indique l 'édi teur, q u e ce l ivre «cons t i tue une 
in i t iat ion v ivan te et e n g a g é e à la prat ique de la ph i l osoph ie po l i t ique 
d 'au jour 'hu i» , il est te l lement r iche et fo i sonnan t qu' i l nous paraî t 
s ' ad resser plutôt à des pré- in i t iés qu 'à des non- in i t iés. 
D 'en t rée d e jeu, Ph i l ippe V a n Parys en tend réhabi l i ter la ph i l osoph ie 
ana ly t i que ang lo -saxonne , et s ingu l iè rement la ph i losoph ie po l i t ique 
qui , con t ra i remen t à ce qui est souven t a f f i rmé, s ' o c c u p e des v ra is 
p r o b l è m e s d e la vie. N o u s ne le su iv rons pas dans s a l ongue q u ê t e 
à t rave rs l 'ut i l i tar isme, la paré to-opt imal i té o u le t h é o r è m e d 'A r row, 
n o u s arrêtant pour l 'essent ie l (et t rop somma i remen t ) à l ' ana lyse qu' i l 
fait d e La théorie de la justice d e J o h n Rawls d a n s ses rappor ts avec 
d ' u n e part les « l iber tar iens», et d 'au t re part des marx is tes . 

C 'es t de 1971 q u e date cet te oeuvre ma jeu re de l 'Amér ica in Rawls , 
don t l ' impact é n o r m e se poursu i t au jourd 'hu i en Europe . Raw ls , mon
t re no t re auteur , d is t ingue c o n c e p t d e la jus t ice et c o n c e p t i o n s d e 
la just ice . Le premier est déf in i c o m m e suit : «une inst i tut ion est j u s te 
lorsqu 'e l le n 'opère a u c u n e dist inct ion arbi t ra ire en t re p e r s o n n e s dans 
l 'a t t r ibut ion des droi ts et des devo i rs et lo rsqu 'e l le dé te rm ine un équi 
l ibre a d é q u a t en t re revend ica t ions concur ren tes por tant sur les avan
tages d e la v ie soc ia le». 
C 'es t a u n iveau des secondes que sont déf in is les t e r m e s «arbi t ra i re» 
et «adéqua t» . Raw ls a v a n c e à cet égard deux pr inc ipes. 
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1 - T o u t e p e r s o n n e a un droit éga l à l ' ensemb le le p lus é tendu d e 
l iber tés f o n d a m e n t a l e s éga les qui soit compat ib le avec un e n s e m b l e 
d e l iber tés pour tous . C 'es t le pr inc ipe d ' é g a l e l iberté. 
2 - Les inéga l i tés soc ia les et é c o n o m i q u e s doivent sat is fa i re à deux 
cond i t ions . El les do ivent ê t re : 
a) a u p lus g rand bénéf ice des m e m b r e s les mo ins avan tagés d e la 
soc ié té ; 
b) a t tachées à des fonc t ions et pos i t ions ouver tes à t ous d a n s des 
cond i t ions d 'éga l i té équ i tab le des chances . 
Le pr inc ipe (2a) est dit de d i f férence; le pr inc ipe (2b) d ' éga l i t é équi 
t a b l e d e c h a n c e s . 

Préc i sons avec l 'auteur que cet te théor ie est h i s to r iquement ancrée , 
pu isqu 'e l le se p résen te «dans la cu l ture pub l ique d 'une soc ié té d é m o 
cra t ique», ce qui aux yeux de V a n Parys, ne d im inue en r ien la 
d i m e n s i o n kan t ienne de l 'approche d e Rawls . 

A n c r a g e réel : R a w l s se s i tue par rappor t aux soc ié tés de t y p e socia l -
démoc ra te , qu' i l t r ouve cer tes p lus « justes» q u e les soc ié tés néo
l ibéra les, ma is qu' i l ne légi t ime pas à p rop rement par ler , car il les 
es t ime po r teuses d e r isques d ' in just ices graves. 
R a w l s est- i l «égal i tar is te» ? R é p o n s e p rudente de l 'auteur, car le 
ph i l osophe amér i ca in n'est pas adversa i re des inégal i tés qui prof i te
ra ient aux p lus démun i s (page 91). Ma is pour V a n Parys , Raw ls est 
«sous cer ta ins aspec ts plus égal i tar is te que Marx» ! Ains i , les pr inc ipes 
«A c h a c u n se lon son t ravai l» et «A c h a c u n se lon ses beso ins» to lèrent 
à ses yeux des inégal i tés, fû t -ce dans une perspec t i ve égal i tar is te. Par 
cont re , Marx est plus égal i tar is te que Rawls pour tout ce qui c o n c e r n e 
les e f fe ts d e la rémunéra t ion d u capital . 
Et nous vo i là pro je tés dans «un d i l emne d u ma rx i sme» (titre d u cha
pi t re 4 d e l ' ouv rage d e Phi l ippe V a n Parys) : il s 'ag i t d e savoi r si 
l 'exp lo i ta t ion capi ta l is te est é t h i q u e m e n t inacceptab le . Si on carac
té r ise cet te exp lo i ta t ion par l 'ext ract ion d e sur t ravai l , el le n 'est pas 
d a n s tous les cas et par nature injuste. « O u b ien l 'exp lo i ta t ion est 
déf in ie d e te l le sor te qu 'e l le se c o n f o r m e à l 'usage habi tuel et dépar 
t a g e é l é g a m m e n t le soc ia l i sme et le cap i ta l isme, ma is a lors el le n 'est 
pas nécessa i remen t injuste. O u b ien nous déf in issons l 'exp lo i ta t ion d e 
m a n i è r e qu 'e l le soit nécessa i rement injuste, ma is a lors nous nous 
éca r tons d e l ' usage habi tuel , et sur tout l ' absence d 'exp lo i ta t ion c e s s e 
d e const i tuer un avan tage essent ie l d u soc ia l i sme sur le cap i ta l i sme. » 

Les chap i t res q u e l 'auteur consac re a u l iber tar isme - cet te doc t r ine 
made in USA qu i p ré tend p lacer la l iberté en son cen t re m ê m e - sont 
par t i cu l iè rement s t imulants , et par m o m e n t s drô les. A ins i d ' u n débat 
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sur les l iber tés qui sera ient o u non reconnues à u n «ter r ien» débar 
quan t i m p r o m p t u dans un va i sseau spat ia l t rès o rgan isé . Le n o u v e a u 
v e n u a-t-i l le droit d e respirer l'air, de p rendre une f j o m m e , d e bo i re 
d e l 'eau, a lors que tout a é té ca lcu lé pour les seu ls occupan t s d u 
v a i s s e a u ? Ce t te p résen ta t ion des t hèses de Rober t Noz ick , pro fes
seur à Harvard , de Dav id F r iedman, auteur d ' un «Gu ide pour le capi
t a l i sme rad ica l» et d e que lques aut res éc la i re u t i lement la théo r ie d i te 
l iber tar ienne, ma l c o n n u e en Europe. O n notera q u e ceux qui s ' en 
réc lamen t sont f a rouchemen t opposés à l ' impôt, ce qui n 'est g u è r e 
su rp renan t , ma is qu' i ls ont é té «parmi les adversa i res les p lus incon
d i t ionne ls d e la gue r re d u V ie tnam, car il n 'y a pas pour eux d 'exe rc i ce 
p lus vi l d e la v io lence état ique qu ' une guer re impér ia l is te menan t à 
l ' ex te rmina t ion d e mil l iers d ' innocents» . C e n'est donc pas sans rai
sons q u e V a n Parys par le d '«anarcho-cap i ta l i sme» à leur p ropos. 

L a seu le s t ra tég ie dont d isposent les l iber tar iens cons is tant à souten i r 
que le scénar io col lect iv is te nie la l iberté , no t re auteur s e sert d ' u n e 
d is t inc t ion fort per t inente en t re l iberté fo rme l le et l iberté réel le, d ist inc
t ion qui avait é té te l lement perver t ie qu 'on pouvai t la cro i re v i dée d e 
s a subs tance . Il n 'en est r ien. «(...) Q u e peut ê t re la max im isa t i on d e 
la l iberté réel le d e tous, d e m a n d e V a n Parys (avec Rawls) , s inon la 
max im i sa t i on de la l iberté réel le d e ceux qui en ont le moins , et sur quo i 
peu t reposer la l iberté réel le s inon sur ces avan tages soc io -économi 
q u e s dont nous avons beso in pour réal iser nos pro jets d e vie, que l le 
q u e soit la na ture exac te d e ceux-c i ?» Il s 'agi t pour Raw ls d 'ex iger «la 
garan t ie d 'une l iberté réel le» par exemp le de c o n s o m m e r , de t ravai l ler 
o u de ne pas travai l ler. Ma is il n'y va pas que de c o n s o m m e r o u d e 
t ravai l ler . 
L a réponse de Rawls a u défi l iber tar ien fait une la rge p lace à une 
no t ion te l le que les «bases soc ia les d u respect d e soi», nécessa i res 
pour donner à la pe rsonne un sens f e rme de sa p ropre va leur et la 
con f i ance e n soi nécessa i re à la poursu i te d e ses f ins. D 'où des 
e x i g e n c e s préc ises en mat iè re de revenu min ima l garant i , d e m a n i è r e 
à «assurer la max im isa t i on de la l iberté réel le dans ses d i m e n s i o n s d e 
revenu et d e pouvoi r sans porter at te inte à ce respect d e soi», décr i t 
c o m m e le cont ra i re de la honte. D 'où auss i l ' ex igence d e f o r m e s 
d 'a t t r ibu t ion d u revenu min imal garant i qui ne s t igmat isen t ni n 'humi 
l ient les bénéf ic ia i res. 

L e déf i l iber tar ien est re levé par ce q u e V a n Parys appe l le u n e répon
se réa l - l iber tar lenne. «Car, si la l iberté requier t b ien le droit de fa i re 
ce q u e l 'on dés i re avec so i -même et ce dont o n est le lég i t ime propr ié
ta i re , e l le ne s 'y rédui t pas. El le n 'est pas q u ' u n e ques t ion d e d ro i t d e 
fa i re c e q u e l 'on dés i re en ce sens. El le est auss i une ques t i on d e 
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m o y e n s . C 'es t pa rce qu' i ls sont pr ivés d e ces m o y e n s - tout e n 
jou issan t d e ce droit - que les hab i tants démun i s d e not re î le n e 
peuven t pas mener leur v ie c o m m e ils l 'entendent , qu' i ls ne sont pas 
l ibres a u sens rée l et non pu remen t formel , qu i nous impor te» . Pour 
V a n Parys , un des g rands at trai ts d e la pos i t ion réa l - l iber tar ienne est 
qu 'e l le pe rmet d ' in tégrer é l é g a m m e n t l ' impor tance qu ' in tu i t i vement 
n o u s acco rdons non seu lemen t à la l iberté, ma is auss i à l 'égal i té et à 
l 'ef f icaci té. El le p ro tège la l iberté - y compr i s dans la d i m e n s i o n d e ce 
q u ' o n appe l le au jourd 'hu i assez v a g u e m e n t les «droi ts d e l ' h o m m e » -
con t re les r i sques quê te ra i t peser sur e l le un souc i exc lus i f d e l 'égal i té 
o u d e l 'ef f icaci té. Ma is el le fait auss i s imu l tanémen t u n e p lace essen
t ie l le à l 'égal i té. . . 
Bref , les théor ies d e la jus t ice c o m m e cel le d e Rawls , o u p lus géné
ra lemen t les théor ies sol idar is tes, é tabl issent une re lat ion en t re jus t i ce 
et démocra t ie , «une démocra t i e sa ine étant une cond i t ion inst i tut ion
nel le abso lumen t nécessa i re à la réal isat ion d e la just ice.» 
Enf in , p réc ise enco re Ph i l ippe V a n Parys, pour ceux qui adhèren t à 
u n e concep t i on so l idar is te d e la just ice, «il est impérat i f d e donne r une 
impo r tance pr imord ia le , c o m m e cond i t ion fac tue l le d e réa l isat ion de la 
jus t ice, à une démoc ra t i e permet tant à tous , et en part icul ier aux p lus 
dé favor isés , d e fa i re en tendre leur vo ix , d e fa i re valoir leurs in térêts .» 

L a ph i losoph ie pol i t ique de l 'auteur (que nous avons consc ience d 'avoir 
a p p a u v r i e dans ces notes d e lecture) le condui t donc à plaider pour 
un f onc t i onnemen t p le inement démoc ra t i que d e la soc ié té . C 'es t un 
a l iment (ex t rêmemen t nutrit if) pour le débat pol i t ique. 

R . L . 
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' drogues, le défi hollandais 
Isabelle stengers et olivier ralet 

Laboratoire Delagrange, Collection Les empêcheurs de penser en rond, 
Paris, 1991 , 1 2 0 p., 8 4 FF. 

P e u de pages , b e a u c o u p d e lucidi té : S tengers et Ra le t bat tent , avec 
leur Défi hollandais, un record d e dens i té . 

Cons ta tan t la rup ture de commun i ca t i on ent re les po l i t iques d ivergen
t es m e n é e s e n E u r o p e en mat iè re d e drogue, les au teu rs ana lysen t 
d ' u n e part la m é t h o d e f rança ise d e «guer re à la d rogue» , et d 'au t re 
part la m é t h o d e (souvent p résen tée c o m m e lax is te et inopérante) 
app l i quée aux Pays -Bas . 
Ce t t e ana l yse f ine et par fo is crue l le des fa i ts et des d i scours p a s s e par 
l ' e x a m e n d u rô le des exper ts , et donc des rappor ts en t re le t e c h n i q u e 
et le pol i t ique. C e l a nous vaut des pages subt i les sur la non-neu t ra l i té 
d e l 'exper t et la cons tan te pr imauté , fû t -e l le m a s q u é e , d u po l i t ique sur 
le techn ique . «La légi t imi té de l 'expert lui v ient d u pouvo i r» qui, mon 
t rent S tenge rs et Ralet , choisi t l 'expert et chois i t auss i les ques t i ons 
qu' i l lui pose, ainsi q u e la man iè re de les poser. . . 
Le t ra i tement d e la t ox i coman ie est mis e n para l lè le avec la lut te 
m e n é e con t re le sida, où les pol i t iques des pays d ' E u r o p e occ iden ta le 
son t g loba lemen t conve rgen tes et plus axées sur la p réven t ion q u e sur 
la répress ion . Il y a, mont ren t les auteurs , acco rd pour ne pas t rans
fo rmer la m e n a c e de con tamina t ion du s ida en al ibi à des m e s u r e s 
coerc i t i ves . C 'es t ce qu' i ls appel lent « l ' événement s ida». E v é n e m e n t , 
pa rce q u e cet acco rd cons t i tue un cho ix po l i t ique et é th ique. P a r c e 
qu' i l p r o c è d e d ' une vo lon té de b ien poser le p rob lème à l ' ensemb le d e 
la popu la t ion , en la issant un e s p a c e à la responsab i l i té ind iv iduel le . 

Pou rquo i le m ê m e t ype d e choix n'a-t- i l pas é té a d o p t é e n F rance à 
l ' égard des t o x i c o m a n e s ? Pourquo i , d a n s ce dernier cas, pa r t -on d u 
pos tu la t «Il n e fau t pas se droguer» , et n 'env isage- t -on qu'une f o r m e 
d 'a ide : ce l le qui v ise à l 'abs t inence et dont la log ique est rép ress ive ? 

Par cont re , le «récit néer landa is» met à plat les d o n n é e s d u p rob lème, 
mon t re qu' i l ex is te d iverses f o r m e s d 'a ide, les éva lue et la isse a u 
t o x i c o m a n e la possib i l i té et la responsabi l i té de chois i r . Car aux y e u x 
d u pouvo i r néer landa is , les t o x i c o m a n e s ne sont pas d 'o f f ice exc lus , 
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ils restent des c i toyens qui mér i tent d 'ê t re t ra i tés c o m m e te ls et n o n 
pas infant i l isés. 
Les a f f i rmat ions qui ont cours en F rance (et un peu mo ins en Belg ique) 
sur « l 'échec» de l 'expér ience hol landaise, les au teurs les réfutent e n 
c i tant d e s chi f f res qui ne sont nu l lement conf ident ie ls , ma is souven t 
occu l tés . 

L a d i f fé rence en t re les deux at t i tudes t ient en f in d e comp te , mon t ren t 
S tenge rs et Ralet , à une cer ta ine concep t ion des rappor ts ent re éthi
q u e et pol i t ique, et à une cer ta ine pra t ique d e la démocra t ie . 
«La ques t i on d e l 'é th ique en mat iè re d e ges t ion du col lect i f por te 
d ' a b o r d et avan t tou t sur le choix d 'un t ype de soc iété. Il a ex is té et 
ex is te enco re des soc ié tés o ù les choix é th iques ind iv idue ls sont 
c e n s é s se dédu i re d e la n o r m e col lect ive. Il se fait q u e nos soc ié tés 
se sont interdi t d ' ident i f ier l ' ins tance col lect ive à une Ins tance norma
t ive, car c 'est ce cho ix qui défini t les ex igences et les r i sques de la 
démocra t i e . (...) En d 'au t res te rmes , d u choix d é m o c r a t i q u e auque l 
nos soc ié tés pré tendent devoir leur déf in i t ion décou le une con t ra in te : 
devra ien t ê t re exc lus l ' ensemb le des m o d e s de ges t ion qui imp l iquent 
la suppos i t ion-an t i c ipa t ion-sugges t ion de la s tup id i té ou d e l ' infanti l is
m e des ind iv idus qui const i tuent cet te soc iété. Car s ' i ls sont déf in is 
c o m m e s tup ides o u infant i les, la démocra t i e ne peut, el le, se définir 
q u e c o m m e une manipu la t ion , nouve l le manière , moderne , de condui 
re un t roupeau .» 

O n v o u s le disai t : ce l ivre petit peut a ider à réf léchir . 

R. L. 
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morale sexuelle et magistère 
pierre de locht 

Editions du Cerf, 1992 , 2 5 0 pages, 1 2 0 F F 

Cec i n 'es t cer tes pas le premier l ivre s igné par P ier re d e Locht sur les 
rappor ts en t re foi ca tho l ique et é th ique d e la sexual i té . 
C e qui n o u s s e m b l e n o u v e a u dans Morale sexuelle et magistère, c 'es t 
la vo lon té d e l 'auteur d e global iser les expér iences qu' i l a v é c u e s a u 
se in d e l 'Eg l ise et de tenter à la fo is un b i lan et une ana l yse inst i tu
t ionnel le . 
A u cen t re d e l 'ana lyse, un consta t : l ' impossib i l i té d a n s laquel le il s 'es t 
t rouvé, lui le chano ine d e Locht «v iscéra lement h o m m e d 'ég l ise», d e 
déba t t re avec la h iérarch ie d e p rob lèmes impor tan ts pour un t rès 
g r a n d n o m b r e d e coup les . Le refus d u débat , auque l est au toma t i que 
men t subs t i tué un appe l à la soumiss ion est, sans con tes te a u coeur 
d u d rame . Car d r a m e il y a, et pas seu lement pour un prê t re n o m m é 
d e Locht , qu i se sent exc lu d ' une inst i tut ion à laquel le il est a t t aché 
d e p u i s p lus d e c inquan te ans. 

E n 1963, le n o n c e apos to l ique à Bruxe l les interv ient à p ropos d ' u n e 
b rochu re qui devai t reprendre des causer ies p rononcées à la rad io par 
P. d e Loch t sur la mora le con juga le . L'imprimatur des au to r i tés ecc lé
s ias t iques be lges ne suff i t pas : le Sa in t -Of f i ce n 'est pas sat isfa i t des 
cons idé ra t i ons ém ises sur le péché dans la b rochure , et de Locht 
d e v r a rédiger «une let tre d 'excuses et d e soumiss ion» . 

1 9 6 3 : le Conc i l e Va t i can 11 a c o m m e n c é ses t ravaux qui von t appor te r 
à l 'Eg l ise ca tho l ique l'air d u large. Ma is Paul VI, qui v ient d e succéder 
à J e a n XXI I I , soustra i t au Conc i le cer ta ins p rob lèmes pour se les 
at t r ibuer en exclusiv i té. «Je dois déc ider seul», est ime-t- i l . Déc ider e n 
ma t i è re de régu la t ion de la fécond i té , de d ivo rce et d e cé l ibat des 
prêt res. U n déba t sur ces ques t ions a cependan t l ieu parmi les pères 
d u Conc i le . 
Car para l lè lement , se poursui t le t ravai l secret d ' une c o m m i s s i o n d e 
théo log iens inst i tuée par J e a n XXII I . N o n seu lemen t Pau l VI ne p rend 
a u c u n con tac t avec cet te commiss ion , ma is c o m m e pour verroui l ler 
s a recherche . Il c o n v o q u e une a s s e m b l é e de qu inze ca rd inaux et 
é v ê q u e s à t e n d a n c e major i ta i rement conservat r ice . Neppur si muo-
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ve... ce t te a u g u s t e a s s e m b l é e adop te à la quas i unan im i té le projet d e 
let t re encyc l i que p résen té dans les conc lus ions d e la commiss ion . 

L a vo ie éta i t donc t racée pour le pape. Il ne l ' emprun te ra pas. U n 
con t re - rappor t a p p u y é par le card inal Ot tav iani , d u Saint Of f ice, en t re 
e n piste, qu i au ra une in f luence dé te rminan te sur les op t ions du pape. 
Or, le susdi t card ina l a prés idé les t ravaux d e la commiss ion . S o n 
at t i tude, o b s e r v e sob remen t P. de locht, «sou lève d e g raves ques
t ions». . . 
D e fait, Ot tav ian i ba foue les règ les é lémenta i res d ' u n e reche rche 
co l lég ia le . Pau l VI ne se compor te pas avec p lus d ' é l égance : f a c e à 
un d o u b l e vo te major i ta i re qui le contrar ie, il chois i t d 'a t tendre . A u 
p r in temps 1967, les conc lus ions jusqu 'a lo rs secrè tes d e la commis 
s ion - q u e le p a p e avait pub l iquement cr i t iquées - sont s o u d a i n propul 
sées dans la presse. Cet te «fui te b ien o rches t rée» fit g rand bruit à 
l ' époque. L e 2 5 jui l let 1968, Paul VI publ ie l 'encyc l ique Humanaevitae. 

L 'ép i sode est exemp la i re d ' un sty le d e t ravai l qu i e n t e n d imposer les 
conv ic t ions d u pape, seul détenteur d e la Vér i té, e n dépi t d 'or ienta
t ions d i ve rgen tes man i fes tées m ê m e en t rès haut l ieu. 

O n sait q u e Humanae vitae a causé d e g raves dégâ ts dans l 'Egl ise. 
P ie r re d e Locht y voit le s igne d 'un dys fonc t i onnemen t impor tant d e 
ce t te Egl ise. A u coupere t d ' une déc is ion autor i ta i re il o p p o s e - et 
d é f e n d avec f e rme té et obs t ina t ion - une mora le d e la responsab i l i té . 
T o u t s o n l ivre d é m o n t r e que cet a f f ron tement «rebondi t à c h a q u e 
ins tant» . Il écri t : « C e fut peut -ê t re le m a n q u e pr inc ipal d e Va t i can II. 
Le conc i le n 'a pas vér i tab lement réf léchi , en une p rob lémat ique mo
derne , a u sens d e la mora le, à la cont r ibut ion d e la foi et d e l 'Eg l ise 
d a n s l 'é labora t ion de cet te mora le , à la p lace des laïcs et d e leur 
expé r i ence v é c u e dans le d i sce rnement é th ique, d e m ê m e qu 'à l 'auto
r i té des pr ises d e pos i t ion d u Magis tère , à l 'apport de la o u des 
t rad i t ions d a n s l ' ense ignement mora l d e l 'Egl ise ca tho l ique». 

Les e x e m p l e s n e m a n q u e n t pas ; tou jours le coupere t est p ré féré a u 
d ia logue, et le secret à la t ransparence . Et le p lus souvent , c 'est R o m e 
qui est à l 'or ig ine des condamnat ions , qu'i l s 'ag isse d u sort réservé a u 
C E E A (Cent re à l 'éducat ion d e la fami l le et d e l 'amour) dont l 'auteur 
était aumôn ie r , o u d e son év ic t ion d e l 'univers i té ca tho l ique de Lou-
va in. 
Cer ta ins t rouveron t peut -ê t re lassante la démons t ra t i on tou jou rs re
c o m m e n c é e de Pier re d e Locht , à l ' occas ion de l 'a f fa i re Peers o u d e 
s a c o m p a r u t i o n devan t un «tr ibunal» d e l 'UCL. Oui , il y a des redi tes 
d a n s cet ouv rage . A m o n sens, el les se just i f ient , car il s 'ag issa i t d e 
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présenter à l 'op in ion (pas seu lement cathol ique) un doss ier préc is et 
comple t . C e cours d 'ant ic lér ica l isme p ro fessé par un prê t re m o n t r e 
que la f a m e u s e capac i té d 'adap ta t ion d e l 'Egl ise r oma ine à la moder 
ni té a des l imites. E n mat iè re d e démocra t i e et de modes t ie , e l le a 
b e a u c o u p à apprendre . 

R.L . 

ERRATUM 
«Souvera ine té , démocra t isa t ion , cont rô le par lementa i re - l 'en
quê te sur Glad io», in terv iew de Roger La l lemand, CM n °183 

E n p a g e 146, il était dit : « P / O les a repr ises : il fa isai t des 
con fé rences ma is auss i parfois du sabotage. . .» . M. L a l l e m a n d 
a t e n u à nous indiquer qu 'une part ie d e la ph rase avai t d û 
échappe r au comp te - rendu : «Le PIO ne fa isai t pas à propre
men t par ler du sabotage; il avait par t ic ipé au "sabotage" des 
con fé rences des mi l ieux paci f is tes et des mi l ieux d e gauche . 
Il s 'ag issai t essent ie l lement d e "per turbat ions" p rovoquées 
par des mi l i ta i res en civil, répart is dans la sal le d e con fé rence . 
Ce t te p réc is ion est é v i d e m m e n t impor tante». 
Merc i de cet te préc is ion ... et mi l le excuses à nos lecteurs. 



C O N F E R E N C E - D E B A T 

OÙ va l 'ex-URSS ? 

de 13h30 à 16h45 : 

In terpré ta t ion des t rans fo rmat ions é c o n o m i q u e s et po l i t iques. 
Fo rces en p résence et p lace d e la gauche . V e r s une t i e rs -mon-
d isa t ion d e l ' e x -URSS ? Que l les leçons d e la Yougos lav i e et 
d ' E u r o p e de l 'Est pour l ' ex -URSS ? 

A v e c : 
- A l e x a n d r e B O U Z G A L I N E 

prés ident du dépar temen t d ' é c o n o m i e d e l 'Un ivers i té 
d e Moscou . 

- Ca the r i ne S A M A R Y 
maî t re d e con fé rence à l 'Univers i té Par i s -Dauph ine ; 
co l laborat r ice au M o n d e Dip lomat ique; auteur d e Plan, 
Marché et Démocratie. 

- J a c q u e s N A G E L S 
pro fesseur à l 'ULB; auteur de Du socialisme perverti au 
capitalisme sauvage. 

Déba t a n i m é par Jean -Mar i e C H A U V I E R 
col laborateur au M o n d e Dip lomat ique; auteur d e URSS : 
une société en mouvement. 

De 17h00à IShOO : 

Créa t i on cul ture l le et pol i t ique au jourd 'hu i . 

A v e c : 
- Ludmi l l a A L E X E E V N A 

m e m b r e de l 'assoc iat ion c i néma tog raph ique de Mos
cou. 

Samedi 13 Juin 1992 de 13h30 à 18h00 
L ieu : Inst i tut d e Soc io log ie d e l 'ULB - Sa l le Duprée l , 1 * ' é t a g e 

A v e n u e Jeanne , 44, 1050 Ixel les 
R e n s e i g n e m e n t s : 523 .40 .23 (Soc ia l i sme sans f ront ières) 
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Les deux p remie rs n u m é r o s de l 'année d e la R.N. ont en c o m m u n 
d 'aborder des p rob lèmes d 'u rban i sme : le premier à l ' occas ion d u 
«saloon d e l 'auto», et le d e u x i è m e en sur- t i t rant «les ve r t iges d e la 
v i l le». 

A p ropos d e bagno le , la R.N. a mis cô te à cô te une a p p r o c h e à 
d o m i n a n t e mora le (C. Javeau) et éco log ique (M. Raque t et R. S c h o o n -
brodt ) , et une a p p r o c h e é c o n o m i q u e cen t rée sur la rés is tance euro
p é e n n e à l ' industr ie au tomob i le japona ise . Dans la p remière , l 'ar t ic le 
d e R e n é Schoonb rod t -«La vi l le sur une vo ie d e ga rage»- por te b ien 
s o n t i t re et fai t une ut i le syn thèse des en jeux. Il est c o m p l é t é d ' un bref 
tex te d e V incen t Car ton rappe lant les t ravaux d e l ' A R A U * sur la né
cess i té d ' u n «code d e la rue», u rba in et d i f férent d u c o d e d e la rou te 
qu i t u e en rase c a m p a g n e . 

C 'es t d e l 'ARAU enco re q u e prov iennent les tex tes sur la vi l le, p lus 
p réc i sémen t des con fé rences d e « l 'Ecole u rba ine» o rgan i sée par 
l ' ARAU, sess ions d e 1989 et 1991. Les t ro is p rem ie rs tex tes (J. 
Vande rb ies t , J. C h e s n a u x et R. Célis) sont t rès typ iques, et d o n n e n t 
u n e b o n n e m ise à jour de l ' approche «doctr ina i re», p lus d o g m a t i q u e 

* ARAL) = Atelier de Recherche et d'Action Urbaines - rue Henri Maus , 3 9 à 1000-
Bruxelles - tél : 3 2 - 2 - 5 1 4 . 5 3 . 8 2 
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q u e cr i t ique, qui p révaut souvent dans les déc lara t ions d e pr inc ipe d e 
l 'ARAU. La ph i losoph ie s'y fait plutôt spécu la t i ve et l i t téraire, l 'anachro
n i s m e et la m é t a p h o r e dominen t les ré fé rences p lus cu l ture l les qu 'h is
to r iques . L e qua t r i ème tex te (P. Ansay) est lui m a r q u é par un essa i 
d e rem ise en perspect ive , revend iquant G ramsc i en l 'espèce, et fait 
appe l à un projet d e con t re -hégémon ie a p p u y é e sur la v i l le - rég ion et 
l 'associat i f (p.m. l 'art ic le d e Pier re Ansay que nous a v o n s pub l ié dans 
les C M n ° 1 7 7 , janv ier 1991). 

C e n u m é r o d e fév r ie r -mars c o m p r e n d (encore n o t a m m e n t un fort in
té ressan t ar t ic le d e B. Dupre t sur l 'A lgér ie («Trente ans e n a t ten te d e 
démocra t i e» ) , et un f jet i t dossier en f o r m e de b o n n e s ques t ions sur le 
«nouve l o rd re mond ia l» (J.C. W i l l a m e sur l 'ONU, E. R e m a c l e sur 
l 'Europe, et A. Peeters sur l ' Inde et le Brési l) . J 'y aura is b ien joint le 
subs tan t ie l repor tage de Joë l le K w a s c h i n sur «l 'hiver à M o s c o u » , o ù 
l 'auteur a v é c u deux mois , tout à fait instruct i fs d u m o i n s pour l ' heureux 
lecteur . 

M . G . 
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Mai 

5 Can there be socialism after communism ? ( C R I T E M E 
n°2) - U L B - Rens. : 650 .40 .51 

6 L ' in tégra t ion g râce à la mus ique - Spec tac le - Cen t re 
inte l lectuel Ander lech t - Rens. : 512 .96 .85 (PAC) 

13 Ouvr i r le l angage de la paro le aux j e u n e s dits «exc lus» 
C o n f é r e n c e d e Orner Ar r i j s - C e n t r e J a c q u e s Bre l 
(Bruxel les) - 14 h. - Rens. : 410 .89 .12 

15 D e s object i fs pour not re s y s t è m e éducat i f ? - Conf . d e 
Géra rd Fourez - Sal le Excelsior - Je t te - Rens. : 218 .34 .50 
(CGE) 

19 Advancement of reforme in Poland, Hungary and Cze-
choslovakia ( C R I T E M E n°3) 

21 Les Gueux sont des Se igneu rs - Conf . d e G. D e Kerkho-
ve - U L B - 2 2 1 5 - 2 0 h. - Rens . : 6 4 7 . 9 9 . 0 0 

2 6 La t rans i t ion peut -e l le être démoc ra t i que ? R. Lew (CRI
T E M E n°4) 

2 9 - 3 0 L e n o u v e a u sys tème m o n d e - Co l l oque d e la revue 
Actuel Marx - Par is - S o r b o n n e - Sa l le L ia rd 

J u i n 

4 Fo rces et fa ib lesses de l 'A l lemagne un i f iée - Conf , d e 
Ch . V a n d e r m o t t e n - EIzenhof T r e f c e n t r u m - 2 0 h. - Ixel-
les. 

13 O ù v a l ' ex -URSS ? Con fé rence -déba t (voir en e n c a d r é 
p a g e 156) - ULB - Inst. Soc io - 1 3 h 3 0 / 1 8 h 0 0 - Rens . : 
523 .40 .23 (Soc. sans f ront ières) 

18-19 F o r u m eu ropéen pour un contrat d e généra t i on Nord-
S u d - Par lement e u r o p é e n - Rens. : 2 1 9 . 7 0 . 7 6 (NB. 
annu lé en avril) 

Jui l le t 

1-4 Conven t i on END à Bruxe l les sur l 'avenir de l 'Eu rope -
Rens . : 511 .36 .99 

S e p t e m b r e 

2 6 - 2 7 M o u v e m e n t ouvr ier et Répub l i que 1792 -1962 - Jour 
nées d 'é tude Am is d e Robesp ie r re - A r ras 
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