
Suivre l'itinéraire philosophique de Ferdinand
Gonseth : des mathématiques à la spiritualité

Autor(en): Emery, Eric

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Actes de la Société jurassienne d'émulation

Band (Jahr): 107 (2004)

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-550018

PDF erstellt am: 28.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-550018


Suivre I'itineraire philosophique
de Ferdinand Gonseth

des mathematiques ä la spirituality

Eric Emery

Introduction

Les responsables des Actes de la Societe jurassienne d'Emulation
m'ont demande si j'etais d'accord d'evoquer la figure et les travaux de
F. Gonseth. J'ai repondu affirmativement, car notre savant et philosophe
jurassien commence ä etre tres connu: en Europe de l'Est et de l'Ouest,
au Canada, aux USA, au Bresil, au Liban et... ailleurs sans doute. Au
reste, j'ai la joie d'annoncer la creation d'un Centre Ferdinand Gonseth.
L'Universite et l'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne nous don-
nent leur appui moral. Nous travaillerons en collaboration avec les Centres

Federigo Enriques ä Livourne, Gaston Bachelard ä Dijon et Georges
Canguilhem ä Paris. Certains partenariats sont envisages, en particulier
avec l'Association Franqaise pour l'Avancement des Sciences (AFAS).

D'ailleurs, une Association des Amis du Centre F. Gonseth a egale-
ment ete creee. Sa finalite? S'adresser ä ceux qui travaillent hors des

structures universitaires et sont ouverts aux problemes de notre humaine
condition et ä ceux de l'avenir de l'humanite. Nous refusons que celle-
ci, faute de reflexion et de sagesse, poursuive son trajet vers l'autodes-
truction. Albert Schweizer disait l'avenir est entre nos mains et Denis de

Rougemont faisait echo en proclamant: l'avenir est notre affaire.'

Et maintenant, comment parier de F. Gonseth? Je vous propose un

voyage sur le chemin de sa vie; il ne nous sera pas possible de nous ar-
reter dans tous les sites qu'il a amenages. Nous ferons un choix et nous
vous conduirons dans les lieux les plus significatifs de son existence et
de sa recherche philosophique.
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Enfance, adolescence et etudes

F. Gonseth est ne ä Sonvilier le 22 septembre 1890, sept jours apres
Frank Martin et Agatha Christie. Son pere habitait ä Krattigen (Oberland
bernois); il etait berger et menait son troupeau sur les pentes du Niesen;
im jour, il decida de quitter le pays pour se rendre d'abord ä Sainte-
Croix, puis ä Sonvilier; il y installa un atelier de sertisseur horloger. II
epousa une Bourquin, femme admirable, industrieuse, travailleuse et
d'une logique sans faille. Le couple eut neuf enfants. Ferdinand etait
l'avant-dernier et il eut quatre sceurs et quatre freres, tous d'intelligence
rare; mais seulement Ferdinand et sa sceur benjamine Elvire firent des

etudes superieures: les debuts du couple Gonseth etaient laborieux; on
mangeait autour d'une table, mais sans chaises.

II faudrait pouvoir evoquer ici le milieu familial, les caracteristiques
des paysans et artisans du Iura, la vie culturelle, le cursus scolaire par le-
quel Ferdinand a passe ainsi que les circonstances fortuites de sa vie. Je

me suis employe ä le faire dans un livre2.

Tres jeune, Ferdinand se mit a lire avec passion; il empruntait les ou-
vrages de la bibliotheque de l'ecole; au sortir des cours, il s'asseyait sur
les marches du bätiment pour se plonger dans toutes sortes de lectures;
il s'oubliait et rentrait ä la maison avec une heure de retard; il engran-
geait grace ä une memoire exceptionnelle. Mais ses visees n'etaient pas
que livresques; il aimait voir travailler les artisans du village: le quin-
cailler, le boulanger...

Apres l'Ecole primaire de Sonvilier, il se rendit ä Saint-Imier pour
suivre l'Ecole secondaire. Les dernieres annees de ce periple, il etait le

seul, avec un camarade, ä se preparer pour des etudes superieures. Tres

sage, son professeur le mettait devant un livre de mathematiques (livre
du maitre et de l'eleve) et devant les dictionnaires. Le jeune Ferdinand
travaillait ainsi en autodidacte. II dit, dans ses souvenirs, que sa confrontation

avec des ouvrages trop vastes pour chacun et dont le contenu de-
vait etre depasse, vingt ä trente ans plus tard, lui fit comprendre que tout
homme et toute femme sont places sous le signe de l'incompletude; il
faut apprendre ä faire avec; mais, disait-il, c'est une incompletude pro-
videntielle, car eile nous incite ä dialoguer.

De ses premieres annees de Gymnase ä La Chaux-de-Fonds, on ne
sait pas grand chose; toutefois son amitie avec Jean-Paul Zimmermann
est evoquee dans un disque ä la memoire du poete-musicien: II s'cigis-
sait pour moi cle rassembler mes souvenirs, specialement en ce qui con-
cerne Jean-Paul Zimmermann, jeune homme, et cl'en tirer une image
juste, une image veritahlement authentique. Quancl nous nous
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sommes vrciiment connus, c'etait probciblement pendant I'hiver 1906-
1907: il etait en sixieme du Gymnase et moi, venant de Saint-Imier,
j'etais entre en cinquieme. Dans line Ecole de ce genre, voits le savez
bien, la distance d'un an est parfois im abime infranchissable. II aurait
pu arriver que nous passions I'un a cote de 1'autre, sans nous connattre,
sans nous reconnoitre. Mais le hcisard a voulu que nous allions manger
ci la meme pension. Je le vois encore, non pas assis ä cote de moi, mais
ä que/que distance, et c 'est lä dejä que notre connciissance a commence
par cles «contestations interminables».

Gonseth evoque ensuite d'autres souvenirs qui permettent de mieux
connaitre Zimmermann et aussi le jeune Ferdinand. Ce que l'on sait
encore de lui, c'est qu'il etait turbulent: toutes ses notes de septieme annee
sont excellentes, sauf la conduite taxee 4 sur 6, F. Gonseth aimait ä jouer
au football; c'est au cours d'un match qu'il reput la balle en pleine figure:

decollement de retine. Catastrophe ä l'epoque! II dut rester dix-huit
mois dans une chambre assombrie; le pasteur du lieu, Charles Hugue-
nin, lui tenait compagnie quasi tous les apres-midi et lui faisait des
lectures d'ouvrages majeure du moment.

Quel serait l'avenir du jeune Gonseth, quasi aveugle? Apres cette
longue periode vecue comme une traversee de desert, c'est comme une
vocation qui l'habite. II requt son baccalaureat et sa maturite au Gymnase

ä titre honorifique, vu ses exceptionnelles qualites intellectuelles.
Quand il dit au medecin: je veux faire l'Ecole Polytechnique Federale
de Zurich dans la section de mathematiques et physique, celui-ci lui re-
pond : tu es fou; impossible de faire de telles etudes; peut-etre accordeur
de piano ou dans certains secteurs de 1'agriculture.

Mais le jeune Gonseth a une certitude: il part ä Zurich et obtient son
diplome dans un minimum de temps. De 1914 a 1919, il se perfectionne,
passe son doctorat et presente avec succes son memoire de privat-
docent. Durant cette periode, il cotoie Einstein, qui est son maitre; il en
parle admirablement dans la Conference inaugurale de 1965 pour le
dixieme anniversaire de la mort du grand savant; devant Oppenheimer,
Heisenberg, Holten, L. de Broglie, pour ne citer que quelques noms.
Gonseth prit aussi connaissance de la pensee d'Hermann Weyl en sui-
vant ses cours.

De 1918 ä 1919, F. Gonseth enseigne ä l'Universite de Zurich; et en
1919, il est nomme professeur ordinaire ä l'Universite de Berne. II epou-
se alors Mademoiselle Marguerite Jacot, la fille du maire de Sonvilier;
ce fut sa collaboratrice de tous les jours, car eile etait ses yeux; ils eu-
rent deux enfants: Jean-Paul et Micheline.
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A l'Universite de Berne:
la bombe intellectuelle avant K. Gödel

Au debut de son enseignement ä l'Universite de Berne, F. Gonseth
connaissait par le menu les peripeties par lesquelles a vecu la commu-
naute des mathematiciens, physiciens et logiciens: au debut du XXe sie-
cle, vu le developpement de ces disciplines, on vit dans une veritable
tourmente: geometries non euclidiennes, pluralite des algebres, theorie
des ensembles, theories de la relativite restreinte et generalisee,
physique atomique (quanta), logique formelle, etc. ont remis en question les
fondements meme de la connaissance scientifique. Pendant plus de deux
millenaires, les mathematiques avaient joui d'un Statut de securite totale.
Or, tout etait remis en cause avec une multiplicity d'antinomies; Weyl,
Brouwer, Zermelo, Hilbert, Russell... s'attelent a la täche de redonner
aux mathematiques une nouvelle assise. En 1919, F. Gonseth entre dans
le debat; il n'est pas seul. Michele Besso - ami intime d'Einstein, dont
1'influence intellectuelle a joue un role majeur sur les recherches du

grand physicien - se lie d'amitie avec Gonseth. Ensemble, ils se bala-
dent dans les forets et campagnes avoisinantes de Berne; ils discutent.
Quelle est la part de Fun et celle de l'autre, on ne le saura jamais.

En 1924, F. Gonseth donne un cours sur les fondements des
mathematiques ä I'adresse des maitres bernois de l'enseignement secondaire.
Besso suit ce cours; il encourage Gonseth ä ecrire un livre; ce sera Les
Fondements des Mathematiques3. La publication de cet ouvrage fait im-
mediatement l'effet d'une bombe: il faut en prendre son parti, les

mathematiques ne sont pas strictement fondees. De maniere originale, F.

Gonseth montre pour des raisons relevant d'un entrelacs de science et de

Philosophie que les bases de la discipline dite süre par excellence sont
en fait pratiquement fiables, mais logiquement incertaines. La preface de

l'ouvrage est due au grand Hadamard; il ecrit: Nous savons tous quelles
voies merveilleusement tracees la Mathematique suit aujourd'hui pour
installer ses nouvelles acquisitions, aussi bien que ses antiques prin-
cipes, sur un terrain solide et, semble-t-il, incontestable. Or, void que ce
sol qui semblait si ferine et si definitivement consolide, se derobe sous
eile... II est clair que pour un profane, l'apport de F. Gonseth reste
incomprehensible; on le croit sur parole, mais on ne peut pas comprendre
par le dedans son argumentation. En revanche, on peut juger que ses

phrases-cles sont coherentes. Dans l'introduction du livre, on peut lire
ceci: II n'est pas possible d'expliciter les concepts specifiquement
mathematiques, tels que le nombre, le continu, etc. Ce sont des creations par-
fa ites et irreductibles de notre esprit, de cette partie de notre esprit, de
cette faculte creatrice qu 'on a dejä nomme notre demon mathematique.
Le role que ces concepts prennent dans les constructions schematiques
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on theoriques telles que la geometrie, la mecanique, etc., ne pent etre
saisi que clans lettrs rapports avec 1'intuition et 1'experience (p. XIII).

Dans le corps de l'ouvrage, 1'argumentation se resserre comme une
corde autour du cou du personnage - mathematiques. Et voici ce que
F. Gonseth ecrit en situation: Les axiomes, loin d'etre des definitions
effectives, ne nous donnent que le dessin schematique de certciines operations,

et cle certaines relations, que le langage ne sait cju 'evoquer, mais
non reellement saisir; toute definition poussee suffisamment loin se

recoupe; le cercle vicieux - apparent on cache - est la cciracteristi-
que meine de /'axiomatique, lorsqu'elle teilte de se suffire ä elle-ineme
(p. 239).

Les Fonclements des mathematiques s'achevent sur cette declaration
admirable qu'il faut citer in extenso: La mathematique, clit-on parfois,
est la seule science dont les lois sont vraies d'une fagon absolue. Mais,
cl'autre part, la necessite inhiimaine et presque clivine de ses conclusions,

en fait une science en quelque sorte etrangere ci l'homme. La rea-
lite, nous l'avons vu, est completement clifferente. Dans son essence, la
mathematique n'est qu'un ensemble de vues et cle procecles schemci-

tiques cle notre esprit, replique consciente cle I'activite inconsciente qui
cree en nous une image du moncle et un ensemble cle normes selon les-
quelles nous agissons et reagissons. Non pas edifice ancre quelque part
avec une soliclite absolue, mais construction aerienne, qui tient comme
par miracle: la plus auclacieuse et la plus invraisemblable aventure cle

1'esprit (p. 240).

Certaines personnes aiment a dire qu'elles n'y comprennent rien: il y
a comprehension et comprehension. Ainsi la derniere phrase citee est
claire dans son contenu, meme si i'on ne saisit pas totaiement l'enjeu.
On a cru pendant deux mille ans que le bätiment trouvait sa solidite en
lui-meme. Non; ce point de vue est devenu caduc. Encore doit-on preci-
ser que les bases des mathematiques sont pratiquement solides; c'est en
profondeur qu'elles perdent leur securite absolue.

On sait que cinq ans plus tard, un chercheur-logicien K. Gödel est

parvenu a une conclusion analogue. Mais son argumentation se situe au
sein de la stricte logique; il enonce Ie theoreme fameux que Ton peut
presenter sous la forme comprehensible que voici (c'est J. Piaget qui
s'exprime): «Le theoreme de Gödel entraine un corollaire: pour dernon-
trer la non contradiction d'un Systeme formel, il est necessaire de faire
appel a des procedes de preuve qui sont etrangers au Systeme et done, en
un sens, plus puissants que ceux dont il se sert». II m'apparait que les

arguments philosophiques et scientifiques de F. Gonseth, bien explicites,
valent aussi leur pesant d'or.
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On parle aujourd'hui du role important joue par K. Gödel, car ses

travaux sont inscrits dans le giron de la logique; le role joue par F. Gon-
seth, cinq ans avant, est mis en sourdine; la fiabilite de la reflexion
philosophique est consideree, ä tort selon moi, comme assez faible.

A l'ETH de Zurich,
les ceuvres de 1928 ä 1955: l'idoneisme

Poursuivons notre voyage sur le chemin de vie de F. Gonseth; de
nombreux sites pourraient etre prospectes, car chez notre philosophe les
choses se sont passees comme s'il avait suivi, pour elaborer son itinerai-
re, une sorte de fil conducteur tres strict: des articles qui reprennent les
elements de son livre, ceux qui n'ont pas ete bien explicites et qui ont
fait probleme, et conjointement d'autres articles preparant le terrain des

ouvrages ä venir.
De 1929 ä 1960, F. Gonseth enseigne a l'Ecole Polytechnique Federale

de Zurich; il cötoie de grosses pointures: W. Pauli, H. Hopf, P. Ber-
nays, G. Polya, B. Eckmann... Avec P. Bernays et G. Bachelard, il cree
la Revue Dialectica en 1947 oil il fera paraitre, jusqu'ä sa mort, plus de
50 articles, passes aujourd'hui sous silence par les redacteurs actuels de

cette Revue qui est tombee entre les mains de la Societe europeenne de

Philosophie analytique. Ironie du sort: F. Gonseth s'est employe a mon-
trer les defauts de la cuirasse de cette philosophic. A-t-il ete lu et pris au
serieux? II semble, en fait, qu'on prefere eviter le debat en esquivant les

arguments enonces par F. Gonseth; on l'elimine tout simplement de
1'horizon.

Cela dit, situons-nous en 1936, date de parution du livre: Les Mathe-
mcitiques et la realite4. La visee de F. Gonseth est nettement philosophique:

comment mettre en ceuvre l'exercice de la raison en vue de
dechiffrer la realite (on dit: adequation du rationnel au reel). A trois
reprises, le style de l'ouvrage se fait celui d'un dialogue: les personnages
Parfait, Sceptique et Idoine entrent en discussion. Parfait represente celui

qui croit connaTtre le Vrai; Sceptique sait que le Vrai a ete mis ä mal

par le developpement des sciences au XIXe siecle, mais il pense pouvoir
se referer ä la Realite. Quant ä Idoine, il se met ä l'ecoute de ses deux
interlocuteurs; il les affronte. Les trois personnages vont se promener
dans une serie d'horizons. En conclusion, Idoine demande a Sceptique
de ne plus recourir ä des faits pretendument irreductibles; puis il demande

ä Parfait de renoncer ä l'idee d'existence de verites pretendument ab-
solues; il explique que penseurs et savants ont de bons motifs de lutter
sur deux fronts: contre ceux qui poursuivent en vain 1'ideal de la Verite
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en soi et contre ceux qui recherchent, en pure perte, 1'ideal de la Realite
en soi.

Ici dejä l'idee d'horizon de realite s'esquisse; F. Gonseth la degagera
dans son livre La Geometrie et le probleme de l'espace. Cette idee se re-
vele particulierement feconde en physique: l'horizon naturel, 1'horizon
classique, l'horizon relativiste, l'horizon quantique. Ce serait la un autre
site ä ouvrir et ä prospecter avec soin.

Dans le livre: Qu'est-ce que la logique*? F. Gonseth reprend la these
defendue dans l'ouvrage de 1936; il la situe dans le contexte historique
de la logique d'abord, pour la developper ensuite. La encore, il montre
que la recherche des penseurs est placee sous le signe d'un accord sche-
matique entre un Reel inacheve et un Esprit en devenir. C'est dans cet
ouvrage qu'il considere la logique en tant que physique de 1'objet quel-
conque.

En fait, si F. Gonseth medita longuement sur les sources empiriques
de la logique, c'est qu'en 1935 dejä, il avait croise le fer avec les tenors
du Cercle de Vienne, terrain d'accueil du neo-positivisme. II en parle
dans son Itineraire philosophique6 dans les pages 67 et 68. Lors du
deuxieme congres du Mouvement, il fit un expose sur son approche du
probleme de la logique; ses propos declencherent une reaction de grou-
pe passionnee; quinze ou seize contradicteurs sont montes ä la tribune,
comme si tous obeissaient ä un esprit de chapelle. F. Gonseth, dont la
memoire etait fabuleuse, donna une replique en bonne et due forme; il
reprit les arguments des uns et des autres en les citant et en montrant
partout les failles des raisonnements. II ecrit: Je n'ai laisse aucune
critique sans reponse. Je me sentais veritablement en etat de legitime
defense. L'evenement ne resta malheureusement pas sans consequences:
dans le milieu ou j'estimais juste et possible cl'inscrire mon intervention,
je ne fis que provocjuer un phenomene de rejet (p. 67).

Deux ans plus tard, F. Gonseth participait au Congres Descartes. A
cette occasion il eut contact avec les tetes de file du Cercle de Vienne:
Neurath, Carnap et Frank; il ecrit dans son Itineraire philosophique
(pp. 119 et 120) qu'un soir, au restaurant, les quatre personnalites s'en-
tretenaient. F. Gonseth leur demanda un moment d'attention: «Accep-
tez-vous que je traite d la Neurath le sujet de la discussion du matin?» II
le fit et Neurath s'y reconnut. II traita ensuite le sujet ä la Frank, puis ä

la Carnap. Les tetes de file lui demanderent oü il voulait en venir.
Reponse: pouvez-vous traiter le sujet ä la Gonseth! II firent mine de se
lever et dirent en riant: pas mal joue! Mais ils se turent. Et F. Gonseth
d'ajouter: «moi, je vous ai ecoutes et lus; mais vous, vous ne m'avez
jamais ecoute et jamais lu!».

Mais il est temps de reprendre maintenant un mot utilise par F. Gonseth

dans son livre Les Mathematiques et la realite: le mot idoine (ad-
jectif issu du latin idoneus, c'est-a-dire qui convient le mieux en situa-
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tion donnee). Face ä la crise des fondements des mathematiques, done
face ä la crise de la Verite, la tentation est grande de ceder au relativis-
me ou au scepticisme absolus: tout et son contraire! F. Gonseth se rend

compte que la notion d'idoine n'a ete qu'esquissee dans son ouvrage de

1936; il la travaille avec un certain entetement, avec une tenacite ä toute
epreuve comme savent le faire les Jurassiens. On dispose alors des livres
suivants: Qu'est-ce que la logique? (dejä cite plus haut), Philosophie
mathematique (1939) et surtout La Geometrie et le probleme cle l'espace
(1945 ä 1955). Apres avoir ecrit son ouvrage de 1936, et ä la suite d'un
echange de points de vue avec le physicien Gustave Juvet, F. Gonseth a

pris la mesure du chemin qu'il devait parcourir pour degager une pensee
claire sur ce qu'il a designe sous le nom: icloneisme7.

Je pense que la meilleure faqon de presenter la these de F. Gonseth
concernant le mot idoine, e'est de se referer au fascicule premier de La
Geometrie et le probleme de l'espace. Comment expliciter simplement
la demarche? F. Gonseth raconte qu'il a interroge de nombreux etu-
diants de l'Ecole Polytechnique Federale de Zurich sur ce qu'ils enten-
dent par le mot axiome. Vingt et une reponses! II en retient six et com-
mente; les reponses temoignent de la plus chaotique des dispersions; ä

travers ces essais de definitions, on peut dechiffrer l'une ou l'autre des
theories de la connaissance qui se sont succedees au cours des siecles.
Par exemple, celle de Descartes: un axiome est une verite absolue qui se
detache de toute matiere et que la raison peut seule poser en se fondant
sur 1'evidence.

Or, plusieurs questions philosophiques pourraient etre posees au sujet
de ces essais; ainsi notamment: la verite de la geometrie peut-elle se

concevoir independamment du chemin par lequel on y accede ou, pour
acceder ä la verite de la geometrie, faut-il avoir recours a une discipline
anterieure? F. Gonseth rejette ces deux questions et il envisage une troi-
sieme eventualite qu'il introduit par deux fables: celle de La maison re-
vee et celle du Calife, des dix architectes et du philosophe. Retenons cet-
te derniere:

Un grand calife congut un jour le projet de faire edifier un
nouveau palais. Ayant fait venir ä lui ses dix architectes: je veux,
leur dit-il, que dans un mois vos plans soient fcuts. Le grand vizir
vous exposerci les conditions ä remplir et les exigences ä satisfaire.

Un mois s 'etant ecoule, dix plans fiirent presentes au ccdife.
— Ces plans sont-ils identiques? demanda-t-il.
— lis sont tons dijferents, lui fiit-il reponclu.
— Ces plans sont-ils compatibles entre eux insista-t-il.
— lis sont inconciliables, fallut-il ajouter.
— L'un cl'eux s'inspire-t-il cle I'art de bätir? voulut-il encore
savoir.
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- Mon plan est le seul vrai! s'ecrierent les dix architectes ä
la fois.
Alors le grand calife sourit et clecida:

- Je choisirai done celui qui repondra le mieux ä mon desir.

*

En I'entendant, un venerable conseiller bran!a la tete et
murmura:

- Qui done defendra le vrai, si le calife s'en desinteresse?

Le calife fiit ebranle et fit venir son philosophe.

- Ai-je eu tort oil raison, questionna-t-il, de m'en remettre ä
mon propre jugement

- Avais-tu, grand calife, quelque moyen plus raisonncible
d'en decider?

- Aucun, fit le calife.

- Le plan choisi te convient-il encore? reprit le philosophe.

- Plus que tout autre, fat la breve reponse.

- Y aurait-il eu quelque avantage a faire jouer la decision
aux des? fit encore celui dont la mission etait de penser ä
cl'autres choses que chacun.

- Plaisantes-tu? s'emporta le calife.

- Tranquillise-toi done, grand souverain, lui fut-il assure. Je
ne sache pas qu'il soit defendu au calife d'avoir le jugement
droit. Ta decision fut et reste icloine.

- Mais le vrai, qu'en faisons-nous? insista le calife line der-
niere fois.

- Je ne sais, fit le philosophe civec force, lequel est le plus
foil, cle celui qui prencl ses decisions par les cles ou de celui
qui reclame un vrai qu'il n'estpas ä meme de reconnattre.

Le calife, ayant medite cette reponse, fit rcippeler son
philosophe.

— Comme lefabuliste tire line moralite de son recit, lui dit-il,
ne saurais-tu tirer une regle de gouvernement de I'experience

de mes dix plans d'architecte?



Le penseur, ciyant profondement songe, lui proposa le clis-

tique suivant:
Si tu ne connais le vrai,
L'idoine il tefaut chercher.

Le calife, I'en aycint loue, reprit tout aussitot:
- Tu n'ignores pas que mes clecrets etaient jusqu'ici intro-
duits par la formule traditionnelle: par mesure vraie...
Convient-il d'en faire de mime pour la regie que tu viens
d'enoncer?

- Grand Calife, reprit le sage, desires-tu faire admirer ton
decret comme une haute verite, on l'edicteras-tu pour qu'on
1'applique?
- J'en veuxfaire une regie observee, declara le calife.
- Mais es-tu sür, grand souverain, de promulguer une regie
efficace
- N'en doute pas! Mon experience des hommes et clu pou-
voir m'en est garante.
- C'est done qu'il faut la tenir pour une regle idoine, et le
clecret qui I'institue pour un decret idoine. Pour etre veri-
dique, void done quelle cloit etre la teneur de la proclamation

:
Par mesure idoine,
J'edicte le decret idoine qui suit:
Si tu ne connais le vrai,
L'idoine il te faut chercher.

*

Le calife restant songeur, le philosophe fut pris d'inquietude.

- Grand Calife, fit-il, la nouvelle formule te pcirait-elle
subversive

- Peut-etre I'est-elle, repondit le calife, metis j'admire que tu
aies formule une regie que chacun puisse observer, le calife
qui I'edicte devant etre, par lä meme le premier ci la suivre.

En realite, le choix de l'idoine pour formuler la definition d'un axio-
me s'impose comme seule option possible des qu'on prend acte de
1'existence des geometries non-euclidiennes; les axiomes de celles-ci
n'obeissent pas ä un principe de verite absolue. Or, certaines implications

de l'idoneisme sont ä souligner: les strategies dites du fondement
sont ä remplacer par une Strategie d'engagement, l'ouverture ä l'expe-
rience est une idee dominante, la methodologie ouverte s'inscrit dans ce
contexte.
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Breve description
de la methodologie ouverte de F. Gonseth

C'est lors d'un congres qui eut lieu a Amersfoort en 1946, et lors
d'un autre congres qui eut lieu ä Bruxelles en 1947, que F. Gonseth ex-
plicita sa methodologie ouverte. Nous allons prospecter ce nouveau site

- en relation etroite avec le precedent - qui est, lui aussi, de premiere
importance dans son ceuvre. Ce qui fait la force et l'originalite de la
Philosophie gonsethienne, c'est la methodologie qui la sous-tend; celle-ci
constitue un affinement et une actualisation de la methodologie de Claude

Bernard; eile se presente sous la forme d'une sorte d'ceufde Colomb
de la pensee.

Pour degager et decrire la methodologie ouverte, il convient de
presenter ce que F. Gonseth designe par la procedure des quatre phases
d'une part et de mettre en evidence quatre principes qui sont 1'expression

de l'ouverture ä 1'experience, d'autre part.

Que dire de la procedure des quatre phases? Commentons brievement
le schema suivant:

a
I. Situation tie depart:
observation et emergence
du probleme.

II. Enonciation d'une
hypothese (ou d'un ensemble

d'hypotheses).

III. Engagement et mise ä

l'epreuve de l'hypothese (ou
de 1'ensemble d'hypotheses).

II IV
A
I

IV. Rejaillissement de i'essai
sur la situation de depart:

a) soit integration de I'hypothese

(ou de 1'ensemble
d'hypotheses), sans qu'il en resulte

une perturbation essentielle:

b) soit necessite de completer
et de reviser fondamentale-
ment la situation de depart:

c) soit necessite de recommen-
cer un nouveau cycle.

\
\
\

IN
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Nous decrivons ici le rythme du progres de la connaissance: voici que
surgit dans l'univers du chercheur un nouveau probleme; il s'agit de
Letudier et de le resoudre. Ce peut etre un probleme de caractere scienti-
fique, mais aussi un probleme de la vie quotidienne (par exemple: 1'edu-
cation d'un enfant). Nous ne sommes jamais en situation zero de la
connaissance, situation dans laquelle le penseur, le savant ou l'etre quo-
tidien ne disposerait ni d'un certain savoir prealable, ni d'un certain lan-
gage preconstitue. Le probleme fait apparaitre des elements qui ne
s'integrant pas ä cette situation de depart; il convient de bien les expliciter
par des saisies enonciatrices. Afin d'assimiler ces elements, on imagine
et on met ä l'essai des hypotheses inedites; vient alors la mise ä l'epreu-
ve dans un contexte bien choisi, parfois assez simple, parfois complexe
ou ['experimentation postule des actes d'invention qui peuvent etre sub-
tils. Des lors, le retour ä la situation de depart est ä amenager; il faut dis-
tinguer trois cas de figure: integration cle ce qu'on a trouve sans perturbation

profonde, necessite de recommencer le cycle, necessite de
completer et de reviser fondamentalement la situation de depart en reorgani-
sant le champ de la connaissance. Cette procedure n'est pas un fruit
d'une pure speculation; eile s'impose au chercheur en droit alors qu'elle
se manifeste en fait (cf. le passage du monde geocentrique de Ptolemee
au Systeme heliocentrique de Copernic; le passage de la cinematique
classique ä la cinematique relativiste; le passage de la theorie gravita-
tionnelle de Newton a celle d'Einstein; ou tout simplement l'abandon
d'une visee educatrice valable pour un enfant en faveur d'une visee rec-
tifiee pour un adolescent en crise de croissance; etc.) Notons que cette
methodologie ouverte n'est pas un habit de forqat; eile ne remplace pas
1'ensemble des elaborations creatrices que le chercheur doit inventer. Le
schema ci-dessus aide d'ailleurs a comprendre et ä mediter dans un horizon

spatio-temporel oü les jeux de nature cybemetique restent possibles
ä tout moment sous l'instigation des exigences inventives.

On pourrait ici s'inspirer de la procedure des quatre phases telle que
F. Gonseth l'envisage pour resoudre les problemes en vue de 1'appliquer
aux projets ou ä telle ou telle planification. L'architecte et 1'ingenieur
des ponts et chaussees, par exemple, sont concernes. On est amene ä

joindre ä la methodologie ouverte une option faisant intervenir la
prospective. C'est un site que nous n'ouvrons pas ici.

Et les quatre principes? Ce ne sont pas des lois metaphysiques, mais
des guide-änes et des elements methodologiques de reference qui per-
mettent de feconder la prospection du processus des quatre phases: la
revisibilite (etre capable interieurement de reviser et de rectifier, done
d'ouvrir l'horizon, quand la progression de la recherche l'exige); la
technicite (etre assez inventif pour construire des dispositifs techniques
ou mentaux susceptibles de constituer un terrain d'epreuve); la dualite
ou mieux la structuralite (quand la recherche s'elabore en une pluralite
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d'aspects; en geometrie, les aspects intuitifs, experimentaux et theo-
riques; en art musical, les aspects d'affectivite, de sensorialite et d'intel-
lectualite); et enfin la solidarite (car la connaissance humaine n'est pas
compartimentee, mais eile s'edifie en une construction d'un seul tenant).
Notons que les principes de technicite et de structuralite s'associent en
un principe de specificite lequel requiert ce que F. Gonseth appelle l'ins-
tance ultime de legitimite (instance qui meriterait d'etre precisee et de-

gagee dans un expose ä part, dans un autre site, ayant sa coherence en
soi). La prise de conscience de ce qu'est l'instance ultime de legitimite
(ä determiner en fonction des divers domaines prospectes) devrait per-
mettre d'eviter la legion des derapages qui se manifestent si souvent
dans notre monde (la raison du plus fort l'emporte presque toujours,
mais ä tort, sur les injonctions de la vraie raison).

Les rencontres de Rome ou la Philosophie
ouverte est-elle une ecole de scepticisme?

II me faut souligner que, dans les annees 1950 ä 1955, la reputation
des travaux de F. Gonseth n'est plus ä mettre en doute; certains Font re-
connue, acceptee et soulignee. Voici le temoignage de J. Gawronski,
secretaire du Centre romain de Comparaison et de Synthese; il est insere
dans le livre intitule Philosophie neo-scolastique et philosophic ouverte'.
Je ne crois pas qu'ci Rome nous eussions pu trouver des homines plus re-
presentcitifs du thomisme, plus qualifies et plus capables d'en represen-
ter et d'en discuter tous les aspects que ceux que nous avoirs I'honneur
de voir reunis autour cle cette table. Je crois egalement - et je le soutien-
clrcii avec conviction! - que la philosophie ouverte, clont F. Gonseth est
un cles fonclateurs, represente mieux que n'importe quel autre courant
de la pense'e moderne la Weltanschauung issue cle 1'experience scienti-
fique (p.6).

Les seconds entretiens de Rome qui ont eu lieu en 1954 retiennent ici
mon attention8. lis s'achevent par un texte de conclusion dont le titre in-
terpelle aujourd'hui encore: La Philosophie ouverte est-elle une ecole
cle scepticisme Certains contradicteurs de F. Gonseth ont denonce chez
lui un relativisme absolu; il aurait defendu l'idee que tout doit etre inde-
finiment revise. En fait, il s'agit de tout autre chose: S'il existe, ecrit le

philosophe suisse, un relativisme dont il vaille la peine cle parier, ce doit
etre une doctrine plus nuancee, une doctrine clont la fciussete n 'eclate

pas clefcigon ciussi grossiere (p. 275).
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Oui, F. Gonseth defend l'idee que distinguer entre le vrai et ce que
tels ou tels hommes prennent pour vrai met en lumiere non la relativite
du vrai, mais celle de ce qui peut prendre - dans l'esprit - la forme du
vrai. II faut, ajoute-t-il, que Vexistence reelle du relatif clans notre esprit
soit suffisamment prise en consideration pour que le relatif puisse etre
discredits cm profit de l'objectif (p. 276). Et j'aime done bien la mise en
evidence que voici: La possibilite pratique cle l'erreur est la condition
meine pour que le vrai puisse revetir sa valeur philosophique (p. 276).

Au reste, dans sa sagesse exemplaire, F. Gonseth note que le relativis-
me qu'il reconnait chez l'etre humain peut, il est vrai, conduire au scep-
ticisme, mais qu'il conduit souvent ä tous les genres de fanatismes. On
lui retorquera que la seule refutation decisive du relativisme consiste ä

montrer qu'il existe un noyau de verites absolues, de verites intangibles.
Quels seraient les enonces intangibles? En posant cette question, on se
situe dans l'horizon du langage. Or, le sens des mots n'est pas une
constante invariable; ils existent actuellement comme un moment d'une
evolution depuis leur origine et vers leur prolongement qui ne peut etre
predit, voire prevu. Pensons ä l'exemple que donne revolution de sens
du mot citome. Definir les mots, e'est generalement donner des accep-
tions figees. Leur donner un sens par la procedure du contexte, e'est
respecter le fait que le mot, la phrase, le texte ne portent pas d'avance une
signification, un sens ou des sens dont ils seraient capables. Ainsi le mot
normal dans le langage courant a un sens vague; dans le contexte de la
statistique et du calcul des probabilites, il prend une signification bien
determinee. Done, il convient de distinguer intangible ou irreformable et
inalienable.

Moralite? Dans une perspective idoneiste, toute constatation cle relci-
tivite se complete et se corrige d'une certaine constatation d'objectivite.
L'attitude fondamentale cle I'idoneiste n'est jamais cle clevaloriser la
connciissance sous pretexte cle 1'avoir relativisee, mais au contraire cle

la valorise)- (pp. 283 et 284). Quel est le poids ä donner ä la valeur de la
connaissance, ä la recherche de la verite? F. Gonseth repond ceci :La
philosophic ouverte part cle situations qui nous sont reellement clonnees,
avec tous les aleas qu'une telle situation comporte fcitalement. Son souci
fonclamental est cle mettre en lumiere, au besoin meine cle proposer, les

moyens cle cheminer d'une situation cle connaissance clonnee ci une
situation cle connaissance elargie et approfonclie (p. 287). Le chercheur
connait les caracteristiques de ses recherches; il en temoigne; il sait
qu'il aura peut-etre ä rectifier, ä reviser parfois, le contenu de la connaissance

si les circonstances l'exigent. Et son attitude ä l'egard de la philo-
sophie? Viser 1'unification des doctrines proposees? L'idoneiste est ou-
vert a toutes les formes de l'experience, y compris Celles de l'experience
philosophique et celles de l'experience spirituelle.
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Bref, dans le climat de la connaissance actuelle, le relativisme et le
scepticisme total ne doivent plus exister. La connaissance, pour la
Philosophie ouverte, ne se presente pas avec certitude comme une connaissance

achevee. S'il y a conflit au sujet de la connaissance du moment, il
sera porte devant une instance capable de le denouer ou de le trancher.
C'est done ainsi qu'il faut comprendre la phrase: si tu ne connais le vrai,
l'idoine il te faut chercher.

Pour F. Gonseth, dans ses Entretiens avec les philosophes neotho-
mistes, il s'agit de bien distinguer ce qu'on entend par irreformable
(qu'il conteste) et inalienable (qu'il accueille sans reserve). La capacite
que l'on a d'integrer en soi la visee de verticalite est, par exemple, un
inalienable pour 1'homme normal.

Mais ce qu'il importe encore de souligner, F. Gonseth l'exprime
ainsi: Ce n'est pas encore la I'essentiel de ce qui doit etre clit. Ce qu'il
faut dire, c'est quelque chose de simple, d'eviclent, de brutal. Tout le
monde a compris que, dans des mains deja puisscintes, la science est le

moyen d'une puissance encore plus grande. Entre les Etats, la course
ä la science est, des aujourd'hui (et pour combien de temps?) la forme

la plus aigue de la course aux armements. On civait pu croire
que Thumanite etait, depuis des siecles, entree dans une cure scientifique
sous le signe cle la Verite: la verite, c'est que I'aire scientifique et
technique ne fait que commencer; elle porte en elle, masquant le signe cle la
Verite, celui cle la Violence (p. 289). On peut constater que la connaissance

scientifique s'infiltre et se repand dans toutes les spheres de la so-
ciete, chez ses elites, ses superelites, sa mentalite collective.

Et des lors, qu'en sera-t-il de la philosophie? Dans quel role pourra-t-
elle se maintenir? Elle n'est pas pure speculation; elle n'est vivante que
portee par des etres vivants. Par consequent, dans le climat de violence
que nous connaissons, le desenracinement philosophique peut avoir des

consequences cruelles: Encore unefois,je ne parle pas ici cle la philosophie

qui se mettrait ä l'abri et ä l'ecart, dans la tour cl'ivoire d'un Systeme

bien construit, mais ferine au clefi que 1'experience humaine pourrait
lui jeter. Dans le monde tel qu'il est, clans I'histoire telle cju'elle se fait,
une philosophie de ce genre Iciissera fatalement I'essentiel de sa mission
lui echapper. Le röle cl'une vrciie philosophie Je ne lui vois pas
cl'aittre clestin que de se Her ä la science, non pour en etre la servante,
mais pour lui rester toujours egale. Non pour la suivre en tout, mens

pour l'accompagner partout, pour se mesurer partout avec eile et ne
jamais lui ceder le terrain en toute propriete. A celui qui me dira tout
ce qui ne vise pas l'absolu vise trop bas, je repondrai ä qui veut trop,
tout est repris (p. 291).
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Le probleme du temps
et la recherche horlogere

Cheminement de F. Gonseth! II est impressionnant de le voir ä

l'ceuvre, ä plus de 70 ans, en vue d'aborder le probleme du temps apres
avoir parle du probleme de l'espace. Voila un site qui merite qu'on s'y
arrete aussi. Car, depuis un certain nombre d'annees, F. Gonseth s'est
rendu compte que la notion de temps s'inscrit dans un contexte tres vas-
te et de premiere importance, celui du langage. II a pris la mesure des

travaux menes au sein des divers courants de la philosophic analytique
anglo-saxonne; il tient a montrer ou se trouvent les talons d'Achille;
mais il n'attaque pas de front, il alerte.

C'est dans l'ouvrage intitule Le Probleme du temps9, que F. Gonseth
aborde les problemes d'ordres methodologiques et philosophiques de la
recherche horlogere. Le propos se divise en deux parties: plus de 140

pages consacrees ä la notion de temps telle qu'elle est engagee dans le
langage quotidien, puis plus de 230 pages orientees vers l'approche spe-
cifique de la mesure du temps.

En fait, il faut bien noter que le livre de F. Gonseth a une visee ambi-
tieuse (trop peut-etre?). II est congu comme un essai sur la methodologie
de la recherche; et cet essai fait apparaitre tous les meandres que presen-
te la recherche en activite: le lecteur navigue avec F. Gonseth, il decou-
vre aussi les resultats de cette recherche. Ainsi on lit cet ouvrage avec
difficulte; certains bons lecteurs m'ont dit qu'apres un certain nombre
de pages parcourues, ils se sont arretes; ils etaient fatigues et irrites par
la demarche tatonnante.

Dans la premiere partie, F. Gonseth pose le probleme de l'acception ä

donner au mot temps. Quasi tous les philosophes du passe, jusqu'au
XIXe et au debut du XXe siecles, ont fait une sorte de postulat implicite,
celui du caractere monolithique du concept. Avec Bachelard et son livre:
La Dialectique de la ditreel0, on prend aisement conscience que le mot
temps presente plusieurs variantes: le temps que Ton vit, le temps dont
on prend conscience, le temps que l'on pense et structure, le temps rela-
tionnel, le temps que l'on mesure... Dans ce contexte du XXe siecle
(vers 1960), F. Gonseth reprend la these de Bachelard pour la preciser. II
fait valoir, en vue de ne pas trop planer, un certain nombre de phrases ou
le mot temps est sollicite: je n 'ai pas le temps, le temps me dure, je son-
ge au temps passe avec toi ou je songe au temps que je passerai avec
toi, le temps guerit, le temps dont je m'approprie pour l'accorder ä celui
de mon collaborateur, le temps que met tel athlete pour parcourir un
cent metres, le temps que donne l'horloge du village. Dans 1'ordre des

phrases proposees ici, on degage les temps specifiques suivants: temps
existentiel, temps conscientiel, temps ideel, temps cosmique, temps rela-
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tionnel, temps mesure et temps integre. Tout ceci est presente par F.

Gonseth avec beaucoup de nuances et de nombreux commentaires, avec
egalement des references ä diverses approches philosophiques: Bossuet,
Pascal, Condillac, Laplace, Bergson. On aurait pu poursuivre la
recherche en renvoyant ä Platon, Aristote, saint Augustin, etc. Mais
1'intention de F. Gonseth n'est pas de brosser une galerie de portraits; il
veut illustrer le fait que le concept est ä saisir. dans le langage quotidien
comme le resultat d'une synthese dialectique ou comme une tentative de
l'inserer dans le discours considere comme milieu synthetique.

Voici en effet d'autres phrases retenues dans le langage de la grande
communication: Hätons-nous, car le temps fait; j'ai revecu par la pen-
see ces interminables minutes d'attente; les heitres m'ont paru breves.
F. Gonseth commente: Ce que nous cherchons ä faire comprendre, c'est
que I'activite discursive qui constitue les sens globaux a tons les carac-
teres d'une synthese dialectique au niveau du discursif. Lorsqu'on dit
que le temps nous est mesure, I'analyse pourrait retrouver sous le mot
temps plusieurs deceptions. Le discours renonce ici a operer cles

distinctions. II confond les sens pour les identifier sous le meme mot
(p. 82). La synthese dialectique que suscite l'emploi du mot temps, inse-
re dans le discours courant, suppose des operations variees: eile oppose
des significations, les identifie, les superpose, les projette les unes sur
les autres.

Dans les pages qui suivent, F. Gonseth examine de pres comment le

temps est ä saisir au niveau de l'adverbe et du verbe: autrefois, mainte-
nant, dorenavant; ou naguere, aujourd'hui, ä l'avenir, ou encore jusque-
lä, alors, des lors, etc. De meme avec les verbes: il me disait: je pars; je
l'entends encore me dire: je pars; je l'entends dejä me dire: je pars; il
me dira: je pars; oil Ton voit qu'il y a de nombreuses faqons d'interpre-
ter le present, avec nuances, il est vrai. Nous pourrions nous situer au fu-
tur simple, aux passes simple et compose; nous pourrions traiter le theme

de l'anteriorite: B parlera lorsque A aura lu. On voit des lors que le
verbe, comme l'adverbe, possede un reel pouvoir discursif et evoque
l'idee de temps.

Laissons maintenant 1'approche assez technique du langage courant;
faisons plutöt un constat de synthese en citant F. Gonseth: Nous avons
recherche de quelles significations le mot temps pent etre revetu dans
une langue telle que le frcingciis couramment ecrit ou parle. Une
recherche de ce genre ne devait-elle pas fatalement rencontrer et degager
une notion generale du temps que ce mot aurait ä lui seul le pouvoir
d'evoquer? On aurait pu s'y attenclre: certaines philosophies du langage

le suggerent. Notre analyse n'a cependant pas repondu ä cette
attente. Elle n'ci pas rencontre de substance discursive correspondant ä
une notion generale de cette nature. Ce qu'elle a decouvert, ce que le

langage ci ojfert ä sa recherche, c'est tout un eventail d'emplois du mot
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temps et tout un spectre de significations correspondantes. Le dis-
cours les unit, les ciccorde, les coordonne, les unifie (p. 135).

Passons ä la deuxieme partie du livre: approche specifique de la me-
sure du temps. Pour l'iritroduire, ecoutons F. Gonseth quand il s'exprime
encore dans la premiere partie: L'analyse du Icingage courant ne pent
etre cpie preparatoire, elle ne pent que mener ci une etude plus approfon-
die, a I'etude des sens precises dans et par le deploiement d'activites
avec lesquelles le langage courant n'est plus de plein pied (p. 136). En
l'occurrence, dans le domaine de la recherche horlogere: le langage, en
effet, n'est pas a separer de l'ensemble des activites humaines. Ce sont
done les procedures les plus efficaces et les significations les plus
precises qui vont s'affirmer maintenant. Survolons!

Le temps mathematique d'abord. II se presente en fait comme un
temps de l'imagination, cas specifie du temps ideel. Ainsi, quand on dit
maintenant, le temps evoque est generalement conscientiel: maintenant,
e'est par exemple une journee, l'ete, une heure, etc.; on lui donne done
une epaisseur. Le maintenant conscientiel assez fin n'est pas reduit au

microtemporel. En revanche le maintenant experimental peut etre mesure

grace ä des realisations techniques bien elaborees. Mais le maintenant
qu'on dit mathematique s'elabore dans l'horizon du pense, dans 1'hori-
zon ideel. Cela dit, on voit comment on parvient ä construire une structure

d'ordre analogue ä celle du continu geometrique. Pour y parvenir, le
mathematicien envisage une perspective axiomatique. Mais ici, F. Gonseth

- alerte peut-etre par la critique bergsonienne qui refuse 1'assimilation

du temps ä l'espace - distingue soigneusement deux axiomatisa-
tions: l'axiomatisation structurante et l'axiomatisation schematisante.
Lors du passage de la seconde ä la premiere, les notions temporelles «se
depouillent d'une partie de la valeur de representation, face au monde
sensible dont elles sont naturellement porteuses dans notre univers mental»;

elles cessent d'etre revetues de leur forme intuitive. Ceci dit, on
prendra toujours garde au fait que le retour au monde sensible reste
possible en visee schematisante.

Et que dire du temps mesure! D'abord, il y aurait lieu de discerner le

temps du technicien horloger, du temps du physicien. Pour approcher
ces temps-la, on remarque aisement qu'il y a des prealables du cote du
langage et du cote de l'observation. Oui, le temps du langage quotidien
anticipe sur le temps mesure; il y a des enonces tres courants qui ou-
vrent du cöte du temps du praticien et du temps du physicien: par
exemple, Emile a mis plus de temps que Paul pour parcourir la meme
distance. En revanche, les prealables du cote de l'observation sont ä de-

velopper: le sablier et les clepsydres, ainsi que toutes les questions que
leur etude fait emerger: qu'est-ce que le temps uniforme, le temps uni-
versel est-il uniforme, existe-t-il? Faut-il considerer d'autres instruments
de mesure de temps, comment faire dialoguer le temps mesure et le
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temps mathematique, que dire de l'objectivite du temps, du theme de la
justesse, du paradoxe de l'etalon, du recours au temps sensible?

Viennent ensuite d'autres instruments: les horloges, le mouvement
apparent de la voüte celeste, l'horloge-terre, les horloges ä balancier et a

pendule. La aussi de nombreuses questions surgissent dans une perspective

operationnelle: amortissement, entretien, cause de perturbations, ef-
fet de la temperature, theme de la precision, temps preexistant a l'etalon,
idee d'evenement, idee de simultaneity, idealisme et realisme comme
option d'etude. Je n'entre pas sur ces terrains divers prospectes par F.

Gonseth. Cette evocation suffit pour degager les problematiques sou-
mises aux penseurs.

Dans le chapitre suivant, F. Gonseth ouvre du cote de ce qu'il appelle
le temps intuitif. Le lecteur ne s'attendait pas ä voir apparaitre cet aspect
des choses. Mais qu'est-ce que le temps intuitif? F. Gonseth le presente
comme suit: C'est le resultat d'lin arbitrage clont la conscience semble
etre le siege entre I'autorite du sentiment, la liberte de 1'imagination et
l'objectivite de la perception aux fins d'une action ejficace. (Le musi-
cien interprete se sent concerne!). Pour mieux se faire comprendre F.

Gonseth parle - en plus de dix pages - du temps des abeilles, de leurs
danses, de leurs horloges internes. A defaut de connaitre les rudiments
de la chronobiologie, il s'exprime ainsi: On dirci que le temps intuitif

n'est pas simplement un temps inscrit dans les dijferents rythmes
clont notre orgcinisme est le siege: dans le rythme normal clu cceur, dans
le rythme cles pulsations electriques du cerveau, dans le rythme cle la
respiration, etc. Pour que ces rythmes restent synchronises et pour
qu'on puisse parier cle leur frequence normale, il faut bien que tout
notre corps, pris comme un tout, soit plus ou moins comparable ci une
horloge, construite dans le but expres de realiser un rythme regulier.
Mais le temps intuitif n 'est pas le temps sourdement et profondement
vecu par notre organisme, meme si nous n'y pretons aucune attention.
C'est un temps auquel notre conscience est ouverte (p. 280).

Parvenu ä ce point d'etude, F. Gonseth juge bon de faire un bilan pro-
visoire: le temps a pris tour ä tour trois aspects assez differencies:
mathematique, operationnel et intuitif. Ces aspects ont ete precises; mais
on doit voir deja, dans ce qui precede que le theme de la synthese prend
une ampleur inattendue; il convient de souligner qu'une solidarite se
manifeste dejä (avant les recherches de grandes precisions) entre les va-
riantes temporelles.

F. Gonseth poursuit sa recherche: temps des ephemerides, temps des

horloges ä quartz, temps des horloges atomiques, ä travers lesquels il
est malaise de discerner ce qui releve du technicien et ce qui revient au

praticien. Partout on a recours a des methodes qui postulent une etroite
collaboration de l'intuition, de 1'experimentation et de la speculation ra-
tionnelle. Des lors, a la pointe de la recherche horlogere, emerge un
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temps de synthese qui depasse en precision toutes les variantes specifies

du temps que Ton parvient ä mesurer separement.
F. Gonseth acheve son etude par des commentaires methodologiques

dans le detail desquels je ne veux pas entrer ici. II revient notamment sur
le probleme du langage: on a ete en mesure de montrer que l'homme de

tous les jours est apte ä jouer avec les mots comme avec les formes de la
langue quotidienne pour en faire une ebauche de ce que le savant est
capable de dire en un langage plus strict. F. Gonseth ajoute: Le langage
n'existe pas pour lui-meme: il est un aspect sui generis de 1'activite par
laquelle s'expriment, mais aussi se forment et se reforment, les fagons
d'etre et les modalites cle notre etre au monde (p. 365).

II y aurait, bien sür, beaucoup de choses ä dire encore, mais nous met-
tons un terme ä ce chapitre avec cette remarque generale que F. Gonseth

propose: La methode des sciences et la methode selon laquelle eile pent
etre etudiee ont un fond contmun, reponclent ä une intention commune:
elles se constituent sous la pression de I'experience, de faqon ci pouvoir,
dans toute la mesure du possible, faire place a 1'experience nouvelle.
C'est la, tres brievement resume, le bilan methodologique de notre en-
treprise. II en resulte qu'il est vain de songer ä enoncer une methode et
a formuler des criteres qui ne prendraient leur justesse et leur autorite
que d'eux-memes (p. 380).

L'Homo phenomenologicus

L'oeuvre de F. Gonseth ne comprend pas seulement ses livres (2000
pages environ), mais aussi ses articles (2000 pages aussi). Pour etre en
droit de critiquer tel ou tel point de sa philosophie, il faut avoir quasi
tout lu, du moins les articles de premier choix. Parmi ces textes majeurs,
il en est un qui m'interpelle particulierement: L'Homo phenomenologicus,

qui date de 1965". II ouvre la reflexion philosophique dans un do-
maine que F. Gonseth avait peu prospecte jusque-la..

Pourquoi ce titre en latin? Est-ce pour attirer l'attention? Je ne sais

pas: Man projet, ecrit F. Gonseth, est ici d'aller ä la recherche du sujet
(p. 41). Comment proceder pour aboutir? On peut envisager de se

prendre soi-meme pour objet de connaissance par introspection, mais a

chaque fois qu'une telle visee se manifeste, le sujet et l'objet s'oppo-
sent; ils sont deux aspects de la personne. Cela implique que la
recherche part du sujet pour revenir ä lui, que le sujet par consequent se
constitue lui-meme en objet. Une telle recherche recele des difficultes,
car lorsqu'une personne se prend comme objet d'etude, eile perd genera-
lement la spontaneite de son activite. II y a toutefois des inalienables qui
demeurent en depit de cette mutation d'attitude envers soi-meme:
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formes et couleurs, par exemple. On dit alors que l'ensemble de ces
inalienables constitue les structures cle la subjectivite de l'homme;
celles-ci sont ordonnees et coordonnees; si on les vise, on degage ce que
F. Gonseth appelle Yhomo phenomenologicits. On y revient plus loin.

Ici, ce qu'on decide de mettre en clarte, c'est l'aspect de l'homme par
1" intermediate de la structure sans laquelle il n'y aurait pas de vision co-
loree: couleurs, teintes, nuances, c'est-a-dire un champ sensoriel bien
precis.

Quelle methode choisir pour percer le mystere de ce champ sensoriel
et subsidiairement pour ouvrir vers les champs sensoriels varies? D'une
part, la voie de l'intimite et d'autre part, la voie de l'alterite. Que dire de
la premiere? C'est celle par laquelle le sujet va a la rencontre de lui-
meme. La seconde voie passe par la connaissance de Lautre, et Ton pos-
tule que cet autre est un alter ego. Choisissons cette voie-la.

Soit le champ sensoriel relatif ä la vision coloree. Pour ne pas pene-
trer de front dans le domaine ainsi designe, on s'attache en priorite a

l'aspect physique (source lumineuse, ondes et corpuscules, onde mono-
chromatique); c'est l'affaire du physicien. On discerne ensuite l'aspect
pliysiologique (les rayons lumineux atteignent l'organe visuel, lequel
analyse et envoie des signaux de nature sui generis au centre d'interpre-
tation du cerveau par le nerf optique); c'est l'affaire du chimiste, de
I'anatomiste et surtout du physiologiste. Mais jusqu'ici la prise de
connaissance de I'autre s'effectue sur le mode objectif. Or, si 1'on veut pro-
gresser dans la recherche du sujet, on doit degager l'aspect conscientiel
touchant les couleurs; il faut changer de methode.

Sur le versant de l'objectivite, il n'y a pas encore de couleurs. Pour
qu'elles prennent existence, il faut une conscience individuelle. C'est la

que la procedure d'alterite s'impose; c'est une procedure cl'epreuve et
de temoignage. L'experimentateur tient compte des difficultes inherentes
au probleme du langage et de la communication.

F. Gonseth ecrit: Prise dans son integrite la methode s'Oriente done
vers un ensemble complexe de procedures, vers une methode mixte dont
le mode objectif et le mode subjectif ne sont plus que deux moments
inseparables (p. 57). Le mode objectif appartient ä l'experimentateur et le
mode subjectif releve des reponses donnees par les individus interroges.

La recherche ainsi menee est-elle efficace? Oui, on entre sur le terrain
ferme de la colorimetrie; on etablit un modele: triangle des couleurs,
cube des couleurs... Le modele est structure; il comporte trois degres de

liberte; chaque point de l'ensemble correspond a une couleur determi-
nee. Alors que le physicien met en evidence un spectre de frequences ä

caractere lineaire, le colorimetre aboutit avec son triangle ä une
representation circulaire: on passe du rouge ä l'orange, puis au jaune, au vert,
au bleu, au violet; et les pourpres qui ne sont pas des couleurs mono-
chromatiques relient le violet au rouge (cercle des couleurs). Mais, outre
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les couleurs, il y a le lave de blanc et le sature de noir ainsi que la lumi-
nosite. Le modele obtenu traduit un corps de couleurs d'un etre statis-
tique, done abstrait; on l'etablit sur la base des indications düment
contrölees que donne une population d'individus. Toutefois, dans ce do-
maine des couleurs, l'analogie entre I'autre et le moi, n'est pas stride:
chacun est porteur de son corps de couleurs qui lui est propre. Et puis, il
y a les cas pathologiques: les differents daltoniens.

Situons-nous maintenant dans l'horizon du philosophe. F. Gonseth
tire la leqon de l'ensemble des constats signales plus haut et il ecrit:
Pour tout sujet, le corps cles couleurs qui lui est propre existe done, il
pent faire l'objet d'une recherche garantie par une methode eprouvee.

Ce corps cles couleurs que je suis capable de distinguer parce
qu'elles sont susceptibles d'occuper ma conscience, existe en moi, meme
si j'ignore la fagon dont il est en ma possession (pp. 60 et 61).

Ajoutons ceci: en perspective existentielle, l'etre humain est amene ä

prendre conscience qu'il doit distinguer les couleurs actualisees, sur une
toile par exemple, qu'il a sous les yeux et les couleurs virtuelles dont il
peut temoigner: fermez les yeux et pensez a un vert-mousse; vous par-
venez, sauf exception, ä actualiser cette couleur en votre intimite. F.

Gonseth conclut: «N'est-il pas justifie de dire maintenant que le corps
des couleurs virtuelles existe en tant que structure de la subjectivite
(p. 62)».

L'etude de F. Gonseth s'acheve par un texte dont l'importance
primordiale est ä signaler (cf. pp. 62 ä 65). Retenons l'essentiel en nous
inspirant avec une certaine fidelite des propos memes du philosophe.
Confrontes ä ce probleme des couleurs, nous sommes tentes de prendre
une grande liberte ä l'egard du langage philosophique traditionnel; nous
dirons que ce rouge en nous est une essence. Mais nous mesurons toute
la distance qui differencie une telle essence des essences metaphysiques
coutumieres. Cette essence-lä est un element de ma subjectivite; elle
m'est propre et je ne sais pas si elle joue dans la subjectivite d'un autre
le meme role que dans la mienne; il y a done le cas normal univoque et
universel, il y a le cas individuel qui est relatif ä un sujet; il y a le cas
des divers daltoniens.

Mais que dire encore? A peine introduit, le mot essence developpe
son pouvoir de generalisation: on degage l'idee des autres essences
sensorielles, puis celle des essences parasensorielles et relationnelles, celles
des essences morales, juridiques, sociales, emotionnelles et toutes
essences que porte la personne et non plus 1 'homo phenomenologicus. Or,
1'homme n'est pas seulement etre-au-monde et etre-avec-autrui; il est

encore etre-devant-le-mystere (serait-ce celui de la mort); ne porte-t-il
pas aussi les traces qui, venant ä sa conscience, peuvent l'aider ä com-
prendre et ä garder confiance, ä ne pas perdre le sens de son existence?
Et voici, en apotheose: les essences de tous ordres et les structures de
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subjectivite auxquelles elles s'integrent, s'articulent les unes aux autres,
se completent et se coordonnent; elles forment un organon qui appar-
tient au sujet, mais qui n'est pas le sujet tout entier. Ici s'esquisse dejä
l'idee de referentiel que F. Gonseth degagera quelques annees plus tard;
on y reviendra plus loin.

Achevons en citant F. Gonseth: Une question pourfinir: la phenome-
nologie va-t-elle plus loin que cela? ou n'a-t-elle pas pour le moins
comme täche premiere de mettre en evidence 1'organon des structures de
la subjectivite. Certes, des qu'une connaisscince a pris ses contours, la
reflexion philosophique l'enveloppe et se porte au-delä. Mais I'horizon
d'existence de /'homo phenomenologicus ne doit-il pas etre reconnu et
ce dernier ne doit-il pcis etre apergu pour que le probleme de la person-
ne puisse prendre toute sa profondeur? (p. 65).

La notion de referentiel

Dans les sites varies de F. Gonseth que nous avons visites, nous avons
d'abord donne une sorte de priorite accordee aux sciences dites exactes;
nous avons passe ä la methodologie, nous nous sommes interroges au
sujet du sens de l'existence: dogmatisme, scepticisme et idoneisme;
nous avons examine assez longuement le probleme du langage et ouvert
la perspective du cote des structures de la subjectivite. Ainsi, l'idee d'un
itineraire gonsethien n'est pas abusive; F. Gonseth suit sa trace avec une
perseverance ä toute epreuve. Bilan qui inspire 1'esprit creatif: on peut
montrer que la geometrie est aux sciences dites exactes ce que la colo-
rimetrie est aux sciences humaines. Et j'ajoute ici ma patte: ce que le
probleme des gammes en musique est ä l'esthetique, ä l'ethique et ä

l'univers de la spiritualite.
Dans son article intitule Morale et methodel2, F. Gonseth s'interroge

pour savoir pourquoi il s'est abstenu de toucher aux problemes de la
morale; il voulait s'efforcer, dit-il, de promouvoir une methodologie de la
connaissance en lui conferant les garanties dont beneficie toute
recherche de caractere scientifique; il avait peur de perdre ses assises

en ouvrant l'horizon du cote de l'ethique. II s'exprime ainsi: J'avais
atteint un premier palier d'oii, me semble-t-il, la recherche pourra re-
prendre, sans cibanclonner ses indispensables garanties. Chose
paradoxal, la premiere porte qui s'est ouverte donnait non clirectement sur
la morale, mais sur une antichambre, celle de la geometrie, puis sur une
autre, celle cle la colorimetrie. A vrai dire, je me suis cilors aperpi que
j'avais franchi ce seuil depuis longtemps, sans presque m'en etre apergu,

et que sans en avoir pris clairement conscience, je savais clejci ce qui
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m 'attendait de I 'autre cote. II me restait cependant ä le mettre pleine-
ment en lumiere pour etre en mesure d'aller plus loin (pp. 167 et 168).

C'est en abordant la notion de referentiel que 1'on peut comprendre
pourquoi F. Gonseth a senti que l'on pouvait aborder des problemes lies
ä l'ethique, ä l'esthetique, ä la spiritualite, sans cesser d'accompagner la
reflexion de champs de garanties indispensables. En ce sens, je dirais
volontiers que F. Gonseth est un Qohelet du XXs siecle, c'est-a-dire un
rassembleur.

C'est lors d'une Conference prononcee a La Chaux-de-Fonds, pour
marquer son 80c anniversaire, intitulee: Ne sommes-nous pas tons des

philosophesl (inedit) que F. Gonseth a donne une premiere approche de

la notion de referentiel.
Voici ce qu'il raconte: avec sa famille, il montait par le train de

Stansstad ä Engelberg. A l'une des stations, le wagon s'etait arrete de-

vant un groupe de sapins; 1 'ceil captait le message visuel ä travers la
vitre. Mais surprise! II semblait ä Gonseth que les arbres n'obeissaient
pas aux normes de la verticalite. Apres investigations, il put se rendre

compte que la voie, ä cet arret, n'est pas horizontale. Si l'on regarde le
cadre naturel du paysage, tout est en ordre; si l'on examine la situation
en prenant les vitres du wagon comme reperes - comme reference - les
verticales exterieures semblent etre obliques. Gonseth commente: dans
le referentiel que constituait le wagon, les sapins paraissaient obliques;
dans le referentiel que constituait le paysage» ces arbres reprenaient leur
allure normale; le passage d'un referentiel ä 1'autre provoquait une
mutation ressentie avec soudainete. Quelle remarque de caractere philoso-
phique peut-on faire? Gonseth le dit dans son livre Le Referentiel13: Par
la suite, j'ai rapproche cette experience de maintes ciutres, les wies
analogues et tout aussi spontanees, les ciutres, comme Celle des lunettes ä
vision renversee, en apparence tres clifferentes etfciites dans une intention

precise cl'experimentation. Je n'en cii cependant reconnu la portee
que lentement et par clegres (pp. 144 et 145).

De telles explications peuvent etre mieux cernees et Gonseth donne
une clarification premiere en quatre points:

1. Le rapport de l'homme ä la situation dans laquelle il peut se trou-
ver se traduit en lui et pour lui par la formation et 1'adoption d'un certain
referentiel.

2. Ce referentiel peut changer brusquement s'il se produit pour l'homme

un changement dans son rapport ä la situation d'ensemble.
3. Quand l'homme passe ainsi d'un referentiel a un autre, il reporte de

Fun ä 1'autre certaines exigences inalienables (par exemple, l'exigence
pour l'etre humain d'une verticalite).

4. Une mutation de referentiel peut s'accompagner d'un progres dans

l'objectivite du jugement et dans la justesse des comportements.
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Ajoutons, ä propos de la verticalite, que c'est un mixte, en ce sens
qu'elle releve ä la fois de la subjectivite et de l'objectivite: chaque hom-
me normal porte en lui une quete subjective de verticalite pour se mou-
voir; le monde exterieur repond ä cette quete en lui donnant des reperes
objectifs.

On peut se demander si le film Pretty woman doit sa celebrite et son
impact sur tout public, parce qu'il illustre admirablement la mutation de
referentiel au benefice de laquelle Edouard est mis grace ä l'intelligence
humaine dont temoigne Viviane. Edouard qui, dans la vie, juge toute cir-
constance ä l'aune de l'argent et ne se preoccupe pas du mal qu'il fait ä

ceux qu'il rencontre, cesse assez subitement de se situer dans un horizon
strictement financier pour s'ouvrir ä des dimensions d'humanite et de
fraternite.

On pourrait developper et montrer que, dans son activite, l'etre hu-
main a recours ä des referentiels dits naturels ou ä des referentiels cultu-
rels. Parmi les referentiels culturels, certains en sciences dites exactes
repondent ä des visees d'objectivite; d'autres, en sciences humaines,
obeissent ä des visees de subjectivite; d'autres encore, en esthetique par
exemple, se soumettent ä des visees de transsubjectivite, des visees d'in-
timite et de socialite.

Dans notre approche de la vie des societes, on voit aisement que
certains groupes d'hommes et de femmes temoignent de referentiels collec-
tifs; ceux-ci peuvent etre sains ou pathologiques.

F. Gonseth propose le bilan que voici: II nous apparait que partout
oit nous sommes capables de deployer un Systeme d'activites coherentes,
quelle que soit la nature de notre engagement, ce deploiement ne se fait
pas dans l'absolu, mais dans le cadre et en fonction d'un certain
referentiel, c'est-a-dire d'un certain Systeme de references information-
nelles. Qu'il s'agisse de science ou de morale, d'art, de technique ou de

sport, ce referentiel est au service du vivant que nous sommes (p. 38).
Cela dit, nous pouvons evoquer trois themes de reflexion:
1. L'homme dit naturel nait avec des potentialites qui vont lui per-

mettre d'entrer en contact avec le moncle exterieur et avec autrui; il
dispose a sa naissance de structures de subjectivite en etat d'incompletude
grace auxquelles il pourra chercher son integration en se rapportant aux
differents referentiels qu'il se forge au fil des jours...

2. L'homme appele ä vivre au mieux dans son environnement est sans
cesse sollicite par les pressions exterieures et par les pulsions interieu-
res; il developpe en lui lors de son itineraire humain des referentiels qui
obeissent ä des quetes d'idealite et ä des exigences de realite; si les

quetes d'idealite annihilent les exigences de realite, l'etre humain court
le risque de deraper; si ce sont les exigences de realite qui 1'emportent,
l'etre humain devient un etre rampant depourvu de souffle.

151



3. L'homme nait dans un monde ou la dimension de socialite s'adjoint
ä la dimension d'intimite. Si l'intimite devient preponderante l'etre hu-
main sera tente de vivre en solitaire et en tension avec les autres. Si la
socialite etouffe l'intimite, l'etre humain devient un mouton et perd tou-
te capacite d'inventivite.

Le probleme de la foi, voire de la spiritualite

Dans ce dernier site, nous voyons F. Gonseth nous mener sur le
terrain de la foi. Ici le philosophe s'adresse ä tous les hommes afin de les
liberer de l'impression qu'ils manquent de foi et de la tentation de se
declarer mecreants au sens absolu du terme. La encore le philosophe s'ex-
prime en methodologiste, car il est conscient que le domaine de la foi
pose une question de methode, tout en relevant de ce qui appartient ä

l'intimite de l'homme14.
Pour entrer en matiere, F. Gonseth se reporte au 30 juillet 1971, date ä

laquelle les cosmonautes d'Apollo 15 se sont poses sur la lune; il relate
les propos tenus par un commentateur de radiodiffusion: Nous venous
cl'assister, disait-il, ä un alunissage sans histoire. L'aventure lunaire se

poursuit; mais que pouvons-nous en attendre? Ce n'est deja plus
qu'une aventure absurde. La legon, nous pouvons la iirer des main-
tenant: II nous faut nous serrer les uns contre les autres comme des

moutons peureux. Nous sommes une espece fragile jetee par le ha-
sard sur une petite planete perdue dans 1'immense univers, espece
condamnee ä se construire son propre clestin.

F. Gonseth reconnut dans ces paroles l'echo d'autres propos que l'on
trouve chez J. Monod, voire chez J. Rostand. Derriere une telle interrogation

pessimiste, il discerne une question fondamentale: La foi est-elle
encore legitime aujourd'hui?

On designera cette question par la lettre F. Pour pouvoir repondre
sans se heurter au dementi de certaines exigences, il est necessaire de

poser avant tout le probleme de 1'instance de legitimite.
Prenons d'abord le cas de la philosophie. Serait-il possible de reunir

un ensemble representatif de philosophes susceptibles de constituer un
forum d'authenticite pour debattre de F et pour parvenir ä un accord
unanime? Gonseth repond negativement; la philosophie s'est sans cesse
trouvee face au probleme de la verite; elle s'y trouve encore
aujourd'hui; il y aurait done une certaine dispersion dans les reponses des

philosophes et ceux qui repondraient positivement auraient encore ä pre-
ciser ce qu'ils entendent par foi; il y aurait pluralite de definitions.

Passons au cas de la science. Ne faut-il pas au prealable se demander
quel est le Statut du chercheur scientifique? Est-il revetu d'une autorite
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telle qu'il puisse, en tant que savant, entrer dans le debat pose par F? Le
savant parfois se prononce; le fait-il en tant qu'homme du quotidien?
Parvient-il reellement ä se referer strictement ä ses competences de spe-
cialiste? F. Gonseth n'y croit pas. Si un forum de savants devait se re-
unir, il y a fort a parier que chacun s'exprimerait au nom de motivations
subjectives et mal explicitees.

Le cas de la theologie est ä examiner egalement. La situation dans la-
quelle se trouve tel theologien, face ä F, est particuliere; il a pour mission

de defendre l'idee de foi. Comment fera-t-on la distinction entre le
defenseur et ce qu'il defend? En outre, on sait bien que pour la theologie
- comme pour la philosophie - I'obstacle serait encore la pluralite
contradictoire des systemes referentiels.

Comment proceder pour surmonter les difficultes de trouver une
instance de legitimite? Sur quelle voie convient-il de poursuivre 1'enquete?

Ici, F. Gonseth decide de se mettre au benefice d'une problematique
qu'il a degagee ailleurs au sujet de la morale. A cet egard, voici quelques

theses qu'il a mises en evidence:
1. Le probleme de la morale se pose dans un domaine oü la notion de

structures de la subjectivite est degagee. F. Gonseth considere celles-ci
comme des inalienables de l'homme qui ne sont presents pour lui, ä

l'origine de sa vie, qu'en etat d'incompletude; ces inalienables sont ap-
peles ä passer par des Stades devolution oü 1'inteiTelation entre referentiels

collectifs et referentiels individuels joue un role majeur.
2. Consequence de cette maniere d'aborder le probleme: il n'est pas

interdit, bien au contraire, de distinguer morale et morales; plus precise-
ment, il n'est pas interdit d'admettre comme hypothese plausible Vin-
alienabilite du sens moral tout en faisant le constat d'evidence de la
pluralite de fait des morales.

3. Si tout cela est, une Strategie d'engagement - et non de fondement

- implique alors une procedure de recherche qui devrait s'exercer aussi
bien sur l'univers de la subjectivite et ses structures que sur Yunivers de
la socialite et la pluralite des structures communautaires susceptibles de

s'y actualiser.
4. La methodologie impliquant une telle procedure de recherche re-

presente, de l'avis de F. Gonseth, une extension ä un secteur de sciences
humaines de la methodologie ouverte, valable pour la recherche scienti-
fique en general.

Prenant appui sur ces enonces, F. Gonseth debouche sur les considerations

positives que voici. De l'homme, Monod ecrit: non plus que son
destin, son devoir n'est ecrit nulle part. Or, on peut contester cette
affirmation: II y a un cjuelque part oil la contrainte de 1'obligation morale
est inscrite en nous, avec une certaine liberte cle l'enfreindre. C'est le
domaine oü se completent, I'un par 1'autre, les univers conjoints cle la
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subjectivite et cle la socialite (p. J33). A travers ce texte, on entrevoit la
maniere dont F. Gonseth passe ä la question F: Ce qui reste a faire, me
disais-je, n'est-il pas clair? La question F prend sa signification, ciu-

jourd hui encore, dans le fait que beaucoup d'hommes affirment avec
serieux: non, pas plus que son objet, la valeur et la legitimite de la foi
ne sont inscrites nulle part. II faudrcat pouvoir leur repondre: si, il y a
un quelque part oil ce dont vous n'apercevez aucune trace est inscrit.
Mais il faut savoir regarder et scivoir ou regarder: le lieu oil la
recherche d'une reponse ne rencontre pas simplement le neant, c'est encore

une fois le clomciine cles univers conjoints de la subjectivite et de la
socialite (pp. 133 et 134). Des lors, F. Gonseth estime qu'il lui resterait
ä faire voir qu'une recherche ouverte accueille, comme elements autres

que reduits au neant, le sens et la valeur de certains temoignages.

D'aucuns ont choisi la these de l'absurde et revelent en quelque sorte
un trouble de Fame; mais d'autres parlent encore de foi; et meme si la
maniere dont ils le font est plurivoque, ils prouvent par la que, pour eux,
il y a necessite existentielle d'une foi si imprecise et intime soit-elle.
Dans cette perspective, F. Gonseth note d'une part qu'il n'existe rien au
monde qui puisse compenser pour l'homme l'annulation de toute foi et
d'autre part qu'il est possible de donner une definition inclusive de la foi
des freres humains: c'est ce qui doit s'ajouter ä tout pour que tout ne
soit pas absurde. Voulez-vous des lors proposer telle ou telle specification

de la foi? Pourquoi pas? Apres un appel a 1'unite des hommes, ne

peut-on pas admettre pour chacun le droit a la difference? En matiere de

foi, on en temoigne dans Vinfini respect d'autrui. II en va du barrage a la
tentation de Vabsurclite de la vie, d'une volonte pour chacun de trouver
une signification ä l'existence, d'une intention de proteger en soi et pour
soi ce bien si fragile et si precieux qu'est le sens.

Nous sommes dans l'horizon de la spiritualite. Nous pourrions citer
trois exemples precis d'hommes et de femmes qui ont fait barrage ä

l'absurde. Tous trois ont ete soumis a l'epreuve de la prison ou du camp
de concentration. Le premier a survecu grace ä son inventivite dans
le domaine des mathematiques; la seconde grace ä la musique qu'elle
se chantait dans son interiorite et le troisieme grace ä une meditation
approfondie de sa foi orthodoxe. Ainsi, la spiritualite peut s'exprimer ä

travers les activites diverses de l'etre humain quelles qu'elles soient, si
elles s'exteriorisent sous forme d'un message de lumiere.

Eric Emery (Grandvaux) jou.it cl'une quadruple formation: cle mathe-
maticien et physicien ä l'Ecole Polytechnique Federale de Zurich (cloc-
torat es sciences), cle musicien et estheticien au Conservatoire de
Musique de La Chaux-cle-Foncls (flute et acoustique musicale), de methoclo-
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logiste et pliilosophe par ses contacts frequents avec le savant et philo-
sophe cles sciences Ferdinand Gonseth ainsi que par ses cours ä l'Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne (Methodologie et philosophie des

sciences), enfin de psychopedagogue cpd a pratique I'enseignement
pendant plus de quarante ans (science et art de I'education).

NOTES

1

Renseignements sur ces deux creations chez Eric Emery, 15, route du Signal, 1091 Grand-

vaux, 021 799 27 37.
2 Pour une philosophie dialectique ouverte ä Vexperience, Ferdinand Gonseth ; E. Emery;

Lausanne, L'Age d'Homme, 1985.
3 Les Fondements des Mathematiques, F. Gonseth; Paris, Blanchard, 1926; reedite en 1974.
4 Les Mathematiques et la realite, F. Gonseth; Alcan, Paris, 1936 et Blanchard, Paris, 1974.
5 Qu'est-ce que la logique? F. Gonseth; Hermann, Paris 1937 et 1998.

61tinerairephilosophique, F. Gonseth; Vevey, Ed. de l'Aire 1994.
7 Philosophie mathe'matique, F. Gonseth; Paris, Hermann, 1939 et La Geometrie et le

Probleme de l'espace, F. Gonseth; Neuchätel. Ed. Le Griffon, 1945 ä 1950
8 Philosophie neo-scolastique et philosophie ouverte, Entretiens publies par F. Gonseth;

Paris, PUF. 1954. La Metaphysique et l'ouverture a l'experience, Entretiens publies par F.

Gonseth; Paris PUF 1960; ces deux ouvrages ont ete reedites par L'Age d'Homme eil 1973.
9 Le Probleme du temps, F. Gonseth; Neuchätel, Ed. Le Griffon, 1964.
10 La Dialectique de la duree, G. Bachelard; Paris, PUF, 1963.
11 L'Homo phenomenologicus, F. Gonseth; in Sciences, morale et foi; Lausanne, L'Age

d'Homme, 1986.
12 Morale et metliode, F. Gonseth; in Le Probleme de la connaissance en philosophie ouverte,

oeuvre posthume: Lausanne, L'Age d'Homme, 1990.
13Le Referentiel. univers oblige' de mediatisation, F. Gonseth; Lausanne, L'Age d'Homme,

1975.
14 cf Sciences, morale et foi, Lausanne, L'Age d'Homme 1986.
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