
Architecture et art de batir daos I'Encyclopédie (1751-1780)

Des ouvrages illustres sont alignés dans la multitude
des textes considérés comme les modeles des gran-
des encyclopédies du XVlIIéme siecle, et en particulier
de l'ceuvre de Diderot et d'Alembert. Il n'est toute-
fois pas possible de 1es assimiler a cette derniere ou
de jouer sur 1'ambigu"ité du terme Encyclopédie pour
établir des relations thématiques forcées. J. Le Goff

l'a bien compris, lui qui a affirmé croire en un «long
Moyen Age» qui se termina entre 1750 et 1850, en
ajoutant a ce propos: «Bien sur, on trouverait et on a

trouvé dans l'Encyclopédie des survivances des
encyclopédies médiévales. Mais il ne faut pas jouer

sur les mots. C'est l'encyclopédisme moderne qui
na]t avec l'Encyclopédie; jusque la on est toujours,

plus ou moins, dan s J'encyclopédisme médiévaJ.» r

En suivant I'invitation du grand historien, nous ne
vou10ns pas jouer sur les mots, mais nous ne pou-
vons pas nous empécher de faire un pas en arriere
pour introduire le sujet. Ce pas en arriere nous con-

duit al' Essay des merveilles de René Fran<;:ois, Ol!
est décrit, avec une rare efficacité, l' esprit qui anime

les auteurs des nouvelles entreprises d'édition. A
ceux qui, dans la tentative de décrire un art «font pi-
tié a l'auditeur qui reconnoí't assez qu'i!s sont au bout
du monde et au bout de leur Fran<;:ois», notre auteur
suggere une autre voie, qui privilégie le concret de

l' expérience artisanale et le contact direct avec le
langage que celle-ci a formulé: «De la venoit --écrit

Fran<;:ois- qu'on disoit d'un qui avoit miraculeuse-
ment parler [sic] du chant du Rossignol qu'iI sem-
bloit qu'il eut esté Rossignol luy mesme; de l'autre
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qu'il sembloit un homme qui aimais n'avoit humé
autre air que celui des armées, tant parJoit-il digne-
ment des combats.»2 Le chant du Rossignol, plus que
le céJebre Discours préliminaire, indique avec spon-
tanéité un but a atteindre, situé entre le récit capti-
vant et I'information rigoureuse. Outre a représenter
une suggestion pour le mouvement de recherche qui
analyse le rapport étroit existant entre Ja rhétorique et

la science, il trace ]es deux poles a l'intérieur des-
quels allait se développer l'aventure encyclopédiste:

d'un caté, I'exigence de raconter une histoire pour
reconstruire la genese d'une idée, d'un concept, d'un
objet -avec des méthodes qui vont du dictionnaire
étymologique au traité philosophique- de ]'autre, la

nécessité de respecter et d'éclaircir, a l'intérieur de
ce récit, les termes clés qui en représentent l'ossature
et qui rendent intelligible ]a narration, dans un renvoi
constant a ce qui a été défini et circonscrit ailleurs ou
précédemment. Le passage des exigences du récit
aux nécessités de définition, ou plutot l'oscillation
continuelle entre les deux, est présente dans toute 1'-
histoire de l'écriture pour encyc\opédies. Pour se li-
mi ter aux XVlIIéme et XIXéme siec\es, que l'on pense

a l'Histoire des Arts, qui devait étre publiée a partir
des documents réunis par]' Académie des Sciences
de Paris pour confluer ensuite avec l'ouvrage déme-
suré de Diderot et d' AJembert, mais également au
Dictionnaire raisonné qui sera compilé par Viollet-
le-Duc, Ol!, comme Viollet lui-méme l'écrit: «Ces
raisons, notre insuffisance peut-étre, nous ont déter-

miné a donner a cet ouvragela forme d'un Diction-
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naire. Cette forme, en facilitant les recherches au
lecteur, nous permet de présenter une masse considé-

rabIe de renseignements et d'exemples qui n'eussent
pu trouver leur place dans une histoire, sans rendre le

discours confus et presque inintelligible.,,'

L' ARCHITECTURE DANS L' ENCYCLOPÉDlE.

Dans la relation entre l'histoire et le dictionnaire,
1'architecture semble ne pas etre capable de saisir les
meilleures propriétés de l'une et de l'autre. En con-

sultant l'Encyc1opédie, on est étonnés par la brieveté

de 1'artic1e Architecture: rédigé par Jacques-Fran,<ois
Blondel en suivant la meme démarche que ses Cours,

l'artic1e en question apparaít bác1é et ambiguo L'ar-
chitecture est définie «en général1' art de bátir. On en
distingue ordinairement de trois especes; savoir, la
civile qu'on appelle architecture tout court, la mili-
taire, & la nava le. 1'0rdre encyc10pédique de chacu-
ne est différent. Voyez l' Arbre qui est a la suite du
Discours préliminaire."

L'architecture renvoie a ¡'artic1e Itza~'onnerie, dans
lequel, en remontant a Isidore de Sévil1e et a sa tres

célebre Etymologia, est rappelée la racine du terme

Itza~'on: de machio, machine: «a cause des machines
qu'il emploie pour la construction des édifices et de
l'intel1igence qu'illui faut pour s'en servif». Mais
dans le jeu des dérapages conceptuels, la dimension
mécanique, 1iée au processus de la construction, se

défait petit a petit jusq u' a devenir une conception du
projet d'architecture qui est essentiellement composi-

tion. Il est donc difficile de trouver des reperes pour
analyser!es relations entre architecture, art de bátir et
mécanique, malgré la singuliere concomitance d'évé-

nements qui, au cours du XVIIleme siec1e, avaient
éveiHé dans les consciences l'inévitabilité d'une os-

mose entre l'architecture et les disciplines mécani-
queso

La premiere moitié du siec1e voit la formulation
d'importantes théories, bien connues, pour le dimen-
sionnement des ares, des voíltes et des piédroits, avec
!es contributions fondamentales de Gregory, De la
Hire, Couplet, Belidor, de meme que la diatribe pour
1'intervention de restauration statique sur la coupole
de Saint-Pierre. De plus, i1 se produit a la meme épo-
que une rencontre féconde entre la théorie et la prati-
que dans !e cadre des recherches appliquées aux

constructions. La meme personne additionne des
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compétences inconcevables avant le tournant méca-
nique réalisé par Galilée, mais inconcevables meme

un siec1e plus tardo Que \'on pense a Ph. De la Hire,
auteur de mémoires scientifiques bien connus, mais
aussi du Traité de la coupe des pierres et d'un Traité

d' architecture civile; fin mathématicien et géometre,
rédacteur du Brouillon project de Desargues, mais
aussi enseignant et directeur a 1'Académie d'Archi-
tecture; que I'on pense a A.-F. Frézier, ingénieur du
Roi, expert en stéréotomie, constructeur de la chape-

lle de l'Hópital de Landau, mais aussi auteur de la
premiere reconstruction historique exhaustive sur 1'-

histoire de la poussée des voíltes;4 que I'on pense a
Danyzy, rédacteur du mémoire Méthode générale

pour déterminer la résistance qu' il faut opposer ¿¡ la
poussée des Voutes, commentant ses essais expéri-

mentaux sur des modeles d'arcs en plátre, mais aussi
auteur prometteur d'un essai dédié a l'Application de

la S tatique ¿¡ la construction des Batimens dont il

n'est malheureusement pas resté de trace, pour autant
que nous sachions-, premier livre, peut-etre seule-

ment annoncé, entierement dédié a la mécanique ap-
pEquée aux constructions.5

Ces personnages, et d' autres dont l'historiograp-
hie, pour l'heure, ne nous a pas laissé de témoigna-
ges, laissent deviner une tres vive effervescence au-

tour du theme de 1'architecture, considérée dan s ses
implications au niveau de la statique et de la cons-
truction, et non seulement a cause de la spéculation
mathématique qui lui est naturel1ement associée et

sur laquel1e beaucoup a été écrit.

LA CONSTRUCTION

Mais de ces expériences, que rentre-t-il dans la Cy-
clopaedia de Chambers, dan s l'Encyc!opédie de Di-
derot, dans l'Encyc!opédie Méthodique de quelques

années plus tard? Pas grand chose ou rien du tout,
quoique les recherches que nous avons rappelées fus-

sent suffisamment connues.
Pour comprendre les raisons de ce silence, il faut

s'arreter sur la personnalité de J.-F. Blondel, fonda-
teur et directeur de l' École d' Architecture, institution
qui fut choisi de son homologue École des Ponts et

Chaussées pour former une association pédagogique
significative. I1 faut rappeler que cette derniere naít

comme école de dessin, ou entre autres le dessin a la
main a des imp1ications sur la construction que nous
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avons du mal a concevoir aujourd'hui, et que par la
suite seulement, elle s' est élevée au rang de symbole
de la culture de l'ingénieur, distincte de la culture ty-
pique de l'architecte. Enseignant passionné et auteur

d'un fondamental Cours d' arehiteeture, Blonde] a le
meme age que Frézier et partage son savoir, vaste et
articulé, qu'il décide d'exploiter a des fins pédagogi-
ques, I'enseignement étant pour lui comme une mis-

sion de formation pour les nouvelles générations
d'architectes. C'est lui qui, dans le Diseours sur la

néeessité de l' étude de l' arehiteeture, confirme la
distinction entre art libéral -architecture- et art
mécanique -Mayonnerie, Charpenterie, Menuiserie,
etc.-,6 mais qui insiste aussi dans l' essai De l' uti-

lité de joindre a l' étude de l' arehitecture, eelle des

seienees et des arts qui lui sont relatifs- sur la né-
cessité pour un architecte d'acquérir les connaissan-
ces «qui font la base de l'étude d'un Ingénieur».7 II
était inévitable que ce fUt ]ui qui fut chargé de rédi-
ger l'article Arehitecture, de meme que I'article inti-

tulé Are, paree que, comme il est écrit dans le Dis-
cours préliminaire, «on ne pouvoit a toutes sortes
d'égards, faire un meilJeur choix». Mais, en s'acquit-
tant de sa dure tache, il fait montre d'une conception
qui, on le comprendra au siecle suivant, sera fatale

pour l' évol ution des rapports entre l' idée de compo-

sition et l'idée de construction de I'architecture. L'i-
mage de Blondel qui nous est renvoyée ne reconnaít
pas a leur juste valeur les indications programmati-
ques contenues dans les écrits que nous avons cités,

et nous le fait apparaítre sous le jour rhétorique, dé-
sormais vidé de réel contenu, qu'il a fini par assumer
malgré les généreuses déclarations de principe.

La sélection des themes est explicite et volontaire,
elle n'est pas due a la marginalisation préventive de
ce qui n 'était pas considéré comme pertinent a l'ar-
chitecture. Plutot, on assiste a une sous-estimation
des raisons qui prennent pied en sourdine, et qui
abaissent le role de la dimension constructive dans
le projet, role nécessaire certes, mais tout de meme
ancillaire. Sous-estimation tout a fait évidente dans

l'article Construetion, ou la partie consacrée a l'ac-
ception architectonique du terme se réduit a ces
quelques ]ignes: «I'art de batir par rapport a la ma-
tiere. Ce mot signifie aussi l' ouvrage hati. Voyez
Architecture, Ma<;onnerie, Charpenterie, Menuise-
rie, &c.»

La réévaluation des arts mécaniques dans les do-
maines ou ceux-ci assument une propre individualité,

qui leur manquait auparavant, cOIncide avec une
mise en marge de ceux qui au contraire avaient con-
tribué depuis toujours a définir une discipline com-
plexe et multiforme comme I'architecture. Seulement
de cette fayon peut-on expliquer le fait qu'un article
important comme Voúte est attribué au Chevalier De
Jaucourt, dont il est dit, dans la présentation du volu-
me II de I'EncycJopédie «que la douceur de son com-
merce & la varieté de ses connoissances ont rendu
cher a tous les gens de letteres, & qui s'applique avee
succes dinstingué a la Physique & a I'Histoire Natu-
relle. (...) [Ses] articJes sont les débris précieux d'un
Ouvrage immense, qui a péri dan s un naufrage, &
dont il n'a pas voulu que les restes fussent inutiles a
son patrie.» Quand De Jaucourt affronte le theme de
la Théorie des voútes, le renvoi aux études précéden-
tes est limité a De la Hire. Jusque la, rien de bien sur-
prenant; par contre, on est franchement déconcerté a
la lecture de la prétendue théorie de De la Hire, cir-
conscrite, selon De Jaucourt, aux considérations sui-
vantes: «La regle de M. de la Hire est d'augmenter le
poids de chaque pierre au-deJa de celui de la clef,
d'autant que la tangente de l'arc de la pierre excede
la tangente de I'arc de moitié de la def.» Les paroles
de De Jaucourt sont la copie conforme de ceux de
Chambers, a leur tour fidele paraphrase de ceux de
Gautier, écrits en 1716 pour la premiere édition de
son Traité des Ponts. Et a la regle de De la Hire,
I'explication s'interrompt, apres une fugace citation
de Parent, sans faire mention de I'application du
príncipe du levier pour le dimensionnent des pié-
droits; aucune place ne lui est réservée non plus évi-
demment dans l'artide Are de Blondel, copié encore
de la Cyclopaedia de Chambers, qui a son tour l'a-
vait empruntée aux Elements o/, Architeeture de
Henry Wotton.

On pourrait penser que c'était la une exigence de
synthese, adaptée aux nécessités d'une encyclopédie
qui, comme I'écrivit Diderot dans le Prospeetus de
présentation, «pourroit tenir lieu de Bibliotheque
dans tous les genres a un homme du monde; & dans
tous les genres, excepté le sien, a un Syavant de pro-
fessiol1». Mais si apres avoir lu les deux colonnes dé-
diées aux Voútes et la page avee laquelJe on se déba-
rrasse du terme Are, on passe a I'article Pieux, Pilots
ou Pi{otis, on tfOuve a]ors 22 colonnes signées par
Perronet, dans lesquelles sont analysées dans les dé-
tails les études les plus récentes relatives aux quatre
sujets traités: «dimensions, positions, espacemens &
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battage», avec dument indiquées les indications bi-
bliographiques et le nombre de pages; et c'est ici que
l'on trouve les noms de Jousse, De la Hire, Buffon,
Parent, Musschenbroek, Bultet, Gautier, De Camus,
Mariotte.

Donc, les nouveautés concemant l'art de batir sont
reléguées dans les méandres cachés des fondations,
ou ils ne peuvent donner aucune stimulation a l'ar-
chitecture de ce qui est construit au-dessus. Le «troi-
sieme homme», pour reprendre une expression dont
sera gratifié l'ingénieur du XIXémesieele du fait de
son role de médiation entre la science et l'industrie,
est obligé de dissimuler son savoir dans des artieles
mineurs consacrés a des éléments réputés comme se-
condaires par 1'architecture. «Troisieme homme», il
l'est déja, mais entre architecture et construction, en-
tre ouvrier et architecte, vu que ce demier semble
manifester un désintérét définitif pour la construc-
tion, et étre de plus en plus attiré par le simple équili-
bre des fonnes et par les principes historico-esthéti-
ques qui en régissent la disposition. C'est pour cette
raison que le supplément de l'artiele Ponts ne sera
pas rédigé par Perronet mais par Voglie, figure au-
jourd'hui peu connue mais alors tres en vue a cause
de solutions de construction géniales appliquées dans
les fondations du pont de Saumur. Dans ce cas aussi,
ce n'est pas le pont dans la ligne de son arche a met-
tre en cause l'ingénieur, mais le probleme de lui as-
surer des fondations sures, et, surtout, de démontrer
de savoir les réaliser.

Nous sommes loin de la querelle entre Cordemoy
et Frézier, ou l'on discutait encore sur un pied d'éga-
lité des deux conceptions de faire de l'architecture
pour savoir laquelle devait prévaloir. «En fait d' Ar-
chitecture, comme de tous les Arts liberaux -écri-
vait Frézier dans les Remarques sur le Nouveau Trai-
té de toute l'Architecture- pour juger sainement des
choses, & refonner les Ouvrages de ceux qui s'y sont
acquis quelque reputation, quoi qu'on ait un fonds de
bon sens, il faut étre au moins un peu Ouvrier, je
veux dire avoir une légere idée de la construction,
connoitre les materiaux, ce que l' Art a rendu possi-
ble, & ce qui lui reste encore impossible.»x

CONSlDÉRATlONS EN GUISE DE CONCLUSION.

Selon Diderot, si un article avait manqué, l' enchafne-
ment encyelopédique aurait été coupé. Eh bien, nous
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devons relever que cet enchafnement supposé, fiere-
ment déelaré dans le prélude de 1'Éncyclopédie, est
interrompu dans le cas de 1'architecture: tenue a dis-
tance par rapport aux arts mécaniques qui l'avaient
aidée a s'imposer comme art libéral, s 'étant affran-
chie des themes relatifs a la construction qui ont fa-
vorisé son développement, montée a la tribune du
discours, elle prend les traits qui vont l'entrainer
dans une profonde crise au siecle suivant. C' est de
cette conception que découlera un sens d'infériorité
diffus a l' égard de l' architecture des ingénieurs, qui
au contraire saura reprendre avec une grande maitrise
les questions qui restaient cachées entre les Pilotis de
Perronet.

Le chant du rossignol est donc un chant syncopé,
au moins pour ce qui est de l'idée d'architecture qui
transparait dans les articles mentionnés. Sous le sig-
ne d'une éclatante trahison de la fonnulation voulue
par Diderot et d' Alembert, qui désiraient suivre les
traces de Bacon, le demier contact avec la bfitisse est
délégué aux arts mécaniques, qui en sont les subal-
temes. La construction reste exelue de la réflexion
théorique sur le projet d' architecture, quitte a rentrer
avec force et intensité dramatique lorsque les néces-
sités de sécurité statique semblent venir a manquer.

Il est révélateur de constater que ce que nous ve-
nons d'illustrer en relation a 1'architecture civile est
contredit point par point par ce qui conceme l'archi-
tecture navale. Dans le Systeme encyclopédique, la
premiere appartient a l' Imagination, la seconde, au
contraire, a la Raison: dans les Arsenaux, la cons-
truction préserve fortement un lien hannonieux avec
la tradition et prend les caracteres qui deviendront un
modele pour les architectes de l' age modeme, en
commen<;antpar De Baudot, qui bien avant Le Cor-
busier, indiquera comme exemple a suivre l'architec-
ture des bateaux. C'est ici qu'est développée 1'idée
introduisant l'article mar;onnerie: machine au service
de l'architecture, une machine qui quelque temps
apres allait entrer dans le langage des ingénieurs
pour désigner le comportement des constructions, et
qui en l'espace d'un siecle allait former la science
des constructions appliquées a l'architecture, a 1'ins-
tar d'une science de constructions de machines. La
référence a l' architecture n' allait plus avoir alors be-
aucoup de valeur, mais on allait tendre a privilégier
une étroite contiguilé avec la mécanique rationnelle.

Dans le domaine naval, l'exemple joue encore un
rOle important, et il ne se vérifie pas de séparation
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entre le dessin et la construction, entre l'idée de
construction et sa réalisation, parce que l' idée du
projet ne peut faire abstraction des modalités de sa
réalisation, piece par piece, expérience sur expérien-
ceo A l'articIe Vaisseaux, on peut lire: «L'expérience
est la base de toutes les regJes des constructeurs.
Cette expérience consiste a comparer la bonté de
différens bátimens de divers gabarits, & a choisir
une moyenne forme qui réunisse les diverses quali-
tés de ces bátimens. IIs [les constructeurs) se reglent
encore sur les poissons, celui qui va le mieux, doit
avoir la forme convenable a un parfait vaisseau.»
Voila l'arsenal de Venise, auquel Galilée s'était ins-
piré pour son ceuvre grandiose, arsenal qui survit en-
core aujourd'hui en niant une partie substantielle des
géniales suggestions galiléennes, au nom d'un sa-
voir qui ne prétend pas inventer la «meilleure figu-

Figura 1

Vesale, De humani corporis fahrica (Bale, 1543) et Ency-

clopédie (Paris, 1751-1780), article Anatomie
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re» de la construction, mais la re-connaftre dans

l' expérience.
Que reste-t-il alors de la bihisse telle que l'enten-

dait Vitruve, qui avait polarisé les intérets des archi-
tectes jusqu'a la Renaissance? En ne prenant pas gar-
de pour un instant a l'invitation de Le Goff a ne pas
jouer sur les mots, nous pourrions dire qu'iJ reste la
fabrica de Vesale (figura 1) -De humani corporis

fabrica (1543)- avec laquelle s'ouvre l'EncycIopé-

die: en apparence, cela ne veut rien dire pour I'ar-
chitecte, sauf les renvois traditionnels a la définition

de l'homme comme mesure de toute chose et aux
considérations vitruviennes, mais quelque temps plus
tard, cette référence allait signifier beaucoup pour la

nouvelle génération d'ingénieurs.
II s'agit en effet de la fabrica qui est la structure

du corps/structure de J' architecture (fig. 2), dont l' in-
génieur se fera le gardien, l'interprete et le garant,
imposant un renversement de perspective entre la
mécanique naturelle et la mécanique artificielleY

Dans la premiere moitié du XIXéme siecIe, a la fin
du <<longMoyen Age», on aura a disposition un Trai-

té théorique et pratique de l' art de Mtir (1802- I 817)
de J.-B. Rondelet et un Dictionnaire historique d' ar-
chitecture (1832) de Quatremere de Quincy: deux
ouvrages encycIopédiques qui, avec le Resumé des

le~'ons (1826) de c.L. Navier, définissent les secteurs
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Figura 2
Bartholomew, Specijications for Practical Architecture,
London 1840
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de disciplines respectifs, livrant a notre siecle une
idée d'architecture irrémédiab]ement éclatée. C'est la
raison pour laquelle il faudra encore chercher a con-
naitre les relations entre]' Art de batir et l' Architec-
ture: sur les cendres du rapport entre l' Architecture

et la Construction qui s'était brisé au cours du
XVlIIéme siecle et qui a été consigné dans les pages

de I'Encyclopédie.
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