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L’ORIGINE	  DES	  INSTITUTIONS	  SCIENTIFIQUES	  
	  

La	  période	  du	  XVIIe	   siècle	   identifiée	   sous	   le	   nom	  de	  Révolution	   scientifique	  n’a	  
pas	   seulement	  apporté	  une	  nouvelle	   compréhension	  du	  monde.	  Elle	   coïncide	  en	  outre	  
avec	  une	  profonde	  réforme	  des	  pratiques	  scientifiques.	  Il	  faut	  inclure	  dans	  ces	  pratiques	  
l’organisation	  sociale	  de	  l’activité	  scientifique.	  

C’est	  en	  effet	  au	  XVIIe	  siècle	  qu’une	  nouvelle	  forme	  de	  sociabilité	  savante	  monte	  
en	  puissance	  pour	  devenir	   la	  norme	  de	   l’activité	  scientifique	  au	  XVIIIe	  siècle	  :	   le	  travail	  
au	  sein	  d’une	  académie.	  

Le	  terme	  d’	  «	  académie	  »	  est	  emprunté	  au	  célèbre	  jardin	  d’Athènes	  où	  enseignait	  
Platon.	   Dans	   l’Italie	   de	   la	   Renaissance,	   avec	   la	   redécouverte	   de	   la	   pensée	   grecque,	   le	  
terme	   est	   capté	   pour	   désigner	   des	   cercles	   d’érudits	   qui	   entretiennent	   des	   relations	  
d’amitiés	   et	   partagent	   une	  même	   culture	   encyclopédique.	   On	   y	   discute	   de	   science,	   de	  
littérature	   et	   de	   philosophie.	   Ni	   écoles,	   ni	   universités,	   les	   plus	   ambitieuses	   de	   ces	  
académies	   se	   placent	   sous	   la	   protection	   d’un	   prince	   ou	   d’une	   cour,	   comme	   celle	   des	  
Médicis	   à	  Florence,	  qui	  a	   son	  académie	  platonicienne	  dès	   le	  milieu	  du	  XVe	   siècle.	  Vers	  
1530,	   l’Italie	   compte	   environ	   500	   de	   ces	   académies.	   Dans	   la	   seconde	   moitié	   du	   XVIe	  
siècle,	   elles	   se	   spécialisent	   (par	   exemple	   dans	   le	   domaine	   de	   la	   médecine).	   En	   1560,	  
Della	  Porta	  (v.	  1535-‐1615)	  ouvre	  à	  Naples	  une	  «	  Académie	  des	  secrets	  de	  la	  nature	  »,	  où	  
l’on	   explore,	   sous	   le	   nom	   de	   magie	   naturelle,	   les	   propriétés	   expérimentales	   du	  
magnétisme,	  de	  l’optique,	  sans	  oublier	  la	  chimie.	  	  

À	  Rome,	   l’	  «	  Académie	  des	  Lynx	  »	  est	  patronnée	  de	  1603	  à	  1620	  par	   le	  marquis	  
Federico	  Cesi,	  qui	  se	  mêle	  lui-‐même	  de	  science	  à	  travers	  ses	  collections	  de	  minéraux	  et	  
de	  fossiles	  formant	  un	  «	  cabinet	  de	  curiosités	  »,	  curiosités	  que	  les	  voyages	  d’exploration	  
rapportent	  d’Extrême	  Orient	  comme	  du	  Nouveau	  Monde.	  L’Académie	  des	  Lynx	  se	  donne	  
pour	   vocation	   	  de	   «	  pénétrer	   l’intérieur	   des	   choses	   pour	   connaître	   leur	   cause	   et	   les	  
opérations	  de	  la	  nature	  qui	  s’y	  déroulent	  ».	  On	  y	  retrouve	  Della	  Porta	  pour	  des	  travaux	  
de	  chimie,	  mais	  aussi	  Galilée	  qui	  publie	  ses	  recherches	  sur	  les	  taches	  solaires,	  tandis	  que	  
Francesco	  Stelluti	  (1577-‐1652)	  réalise	  les	  premières	  observations	  au	  microscope.	  

À	  Florence,	   le	  grand	  Duc	  de	  Toscane	  Ferdinand	  II	  de	  Médicis	   finance	  de	  1657	  à	  
1667	   les	   activités	   et	   les	   instruments	   de	   l’	   «	  Academia	   del	   Cimento	  »,	   autrement	   dit	  
l’	  «	  académie	  des	  expériences	  ».	  Se	  plaçant	  dans	   l’héritage	   	   intellectuel	  de	  Galilée,	  cette	  
société	   savante	   se	   consacre	   à	   la	   production	   et	   à	   la	   reproduction	   de	   preuves	  
expérimentales	   dans	   les	   domaines	   de	   l’électricité,	   de	   la	   balistique,	   de	   l’optique,	   du	  
magnétisme,	   de	   l’acoustique…	   On	   y	   travaille	   en	   particulier	   sur	   les	   expériences	   de	  
Torricelli,	   qui	   sont	   destinées	   à	  montrer	   l’existence	   de	   la	   pression	   de	   l’atmosphère.	   La	  
méthode	  expérimentale	  qui	  s’invente	  à	  cette	  époque	  a	  aussi	  une	  dimension	  sociale	  :	  lors	  
d’expérimentations	  publiques,	  la	  qualité	  des	  témoins	  qui	  y	  assistent,	  nobles	  et	  notables,	  
cautionne	   la	   crédibilité	   des	   résultats	   annoncés.	   Par	   cette	   exposition	   et	   cette	   visibilité	  
sociales	  de	   la	   science	  expérimentale,	   c’est	   aussi	  une	   fonction	  utilitaire,	   opératoire,	  des	  
découvertes	  scientifiques	  qui	  émerge.	  

Ce	  modèle	   de	   patronage	   de	   la	   recherche	   scientifique	   par	   l’état	   va	   connaître	   un	  
large	   succès	   dans	   l’ensemble	   de	   l’Europe,	   à	   commencer	   par	   l’Angleterre	   et	   la	   France.	  
Toutes	   les	  grandes	  capitales	  auront	   leur	  académie	  des	   sciences	  :	  Berlin	  en	  1700,	  Saint	  
Petersburg	  en	  1725,	  Stockholm	  en	  1739,	  pour	  ne	  citer	  que	  les	  plus	  célèbres.	  
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En	   1660,	   la	   Royal	   Society	   of	   London	   est	   créée.	   Placée	   sous	   la	   protection	  
prestigieuse	  du	  Roi	  d’Angleterre	  en	  1662,	  elle	  ne	  dépend	  pourtant	  pas	  directement	  de	  
l’état	  et	   recrute	  ses	  membres	  par	   la	  possession	  d’une	   fortune	  ou	  d’un	  rang	  social.	  Elle	  
revendique	  une	   activité	   scientifique	   tout	   entière	   tournée	   vers	   l’action	  :	   «	  Deeds	   rather	  
than	  Words	  »,	  proclame	  sa	  devise	  («	  Des	  actes	  plutôt	  que	  des	  paroles	  »).	  En	  accord	  avec	  
les	  préceptes	  méthodologiques	  de	  Francis	  Bacon,	  les	  statuts	  de	  la	  Royal	  Society	  invitent	  
ses	  membres	  à	   lui	  présenter	  observations	  et	  expériences,	  mais	   refusent	  de	  cautionner	  
les	   explications	   théoriques.	   La	   Royal	   Society	   invente	   aussi	   le	   premier	   périodique	  
scientifique,	  les	  Philosophical	  Transactions,	  qui	  publient	  les	  travaux	  de	  recherche	  de	  ses	  
membres.	  

En	   France,	   l’Académie	   Royale	   des	   Sciences	   de	   Paris	   est	   issue	   d’une	   volonté	  
politique.	  Elle	  est	   fondée	  en	  1666	  à	   l’initiative	  de	  Colbert,	  avec	   l’ambition	  de	  mettre	   la	  
science	  au	  service	  de	  l’État.	  Ses	  membres	  sont	  nommés	  par	  le	  Roi.	  Le	  nombre	  de	  places	  
est	  limité.	  Chose	  nouvelle,	  certains	  membres	  sont	  rémunérés.	  Le	  Trésor	  royal	  finance	  en	  
outre	   l’achat	  d’instruments,	   les	   frais	  d’expéditions	  scientifiques	  et	   la	  construction	  d’un	  
Observatoire.	  Un	  système	  de	  publications	  scientifiques	   liées	  à	   l’Académie	  se	  met	  aussi	  
en	   place	   à	   Paris.	   Tandis	   que	   le	   Journal	   des	   Savants	   fait	   le	   compte	   rendu	  mensuel	   des	  
ouvrages	  publiés	  en	  France	  et	  à	  l’étranger,	  l’Académie	  publie	  annuellement	  les	  résultats	  
de	   ses	   propres	   recherches	   sous	   le	   titre	  Histoire	   et	  Mémoires	   de	   l’Académie	  Royale	   des	  
Sciences.	  Ce	  dernier	  modèle	  de	  publication	  contribue	  de	  manière	  décisive	  à	  la	  formation	  
de	   la	   pratique	   scientifique	   moderne	   en	   instituant	   un	   style	   d’expression	   des	   résultats	  
de	  la	  recherche.	  

La	   structure	   pyramidale	   de	   l’Académie	   des	   Sciences	   de	   Paris	   est	   typique	   des	  
institutions	   de	   la	  monarchie	   absolue	   d’Ancien	  Régime.	   Dans	   son	   règlement	   adopté	   en	  
1699,	  l’Académie	  distingue	  5	  niveaux	  d’appartenance	  à	  l’Académie.	  Le	  nombre	  de	  places	  
est	  limité.	  Au	  sommet,	  on	  trouve	  les	  membres	  honoraires,	  courtisans	  récompensés	  par	  le	  
Roi.	   Ils	   assistent	   aux	   séances,	   mais	   ils	   ne	   participent	   pas	   directement	   à	   l’activité	  
scientifique,	   même	   s’ils	   ne	   sont	   pas	   dépourvus	   de	   	   connaissances	   scientifiques.	   Ils	  
peuvent	   d’ailleurs	   constituer,	   pour	   les	   académiciens	   chercheurs,	   de	   précieux	   relais	  
auprès	   de	   la	   puissance	   publique.	   Viennent	   ensuite	   les	   membres	   pensionnaires	   qui	  
assurent	   le	   travail	   académique	   à	   proprement	   dit	   et	   qui	   sont	   les	   seuls	   à	   toucher	   un	  
salaire.	  Ils	  sont	  astreints	  à	  suivre	  les	  séances	  de	  l’Académie	  qui	  ont	  lieu	  tous	  les	  mercredi	  
et	   samedi.	   Au-‐dessous,	   on	   trouve	   les	   membres	   associés.	   Enfin,	   des	   membres	   dits	  
«	  élèves	  »	   sont	   chacun	   attachés	   à	   un	   pensionnaire.	   Chaque	   pensionnaire	   possède	   en	  
outre	  des	  correspondants	  attitrés	  qui,	  pour	  la	  plupart,	  vivent	  en	  province	  ou	  à	  l’étranger.	  

Lorsqu’une	   place	   se	   libère,	   du	   fait	   d’un	   décès	   ou	   d’un	   départ	   volontaire	   dû	   au	  
grand	   âge,	   une	   élection	   est	   organisée,	   pour	   remplacer	   un	   pensionnaire	   par	   exemple.	  
Lors	   de	   ces	   élections,	   les	   candidats	   sont	   en	   fait	   classés	   et	   c’est	   le	   Roi	   qui	   en	   dernier	  
ressort	   valide	   le	   choix	   de	   l’Académie.	   C’est	   ainsi	   qu’en	   1768,	   un	   jeune	   chimiste	   très	  
prometteur,	   Lavoisier,	   bien	   que	   soutenu	   par	   l’Académie,	   est	   doublé	   par	   Gabriel	   Jars,	  
métallurgiste,	   que	   le	   Roi	   veut	   récompenser	   pour	   sa	   contribution	   au	   développement	  
industriel	   du	   royaume.	   En	   raison	   de	   la	   stricte	   limitation	   du	   nombre	   de	   ses	  membres,	  
l’élection	  à	  l’Académie	  représente	  un	  événement	  prestigieux	  dans	  la	  carrière	  d’un	  savant	  
français.	   Parce	   que	   les	   places	   sont	   chères,	   ces	   élections	   donnent	   souvent	   lieu	   à	   une	  
activité	  intense	  de	  pressions	  et	  d’intrigues.	  

L’organisation	   de	   l’Académie	   reflète	   aussi	   le	   découpage	   des	   domaines	  
scientifiques	   en	   vigueur	   à	   l’époque	   de	   sa	   création.	   On	   constate	   ainsi	   qu’il	   existe	   deux	  
grandes	   familles	   de	   sciences	   à	   la	   fin	   du	   XVIIe	   siècle.	   Ce	   sont	   d’abord	   les	   sciences	  
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mathématiques,	  qui	   regroupent	   la	  mécanique	   (entendez	   la	   science	  des	  machines,	  mais	  
aussi	   des	   mouvements	   naturels	   depuis	   Galilée),	   l’astronomie	   (conçue	   comme	   une	  
branche	  des	  mathématiques	  depuis	  l’Antiquité)	  et	  les	  mathématiques	  en	  tant	  que	  telles	  
–	   le	   terme	   géométrie	   ayant	   à	   cette	   époque	   une	   valeur	   générique	   qui	   inclut	  
l’arithmétique,	   l’algèbre	   et	   l’analyse.	   Une	   seconde	   famille	   de	   sciences,	   désignée	   par	   le	  
terme	  de	  «	  physique	  »	  (étude	  de	  la	  nature	  si	  on	  suit	  l’étymologie	  du	  terme),	  rassemble	  la	  
chimie,	  la	  botanique	  et	  l’anatomie.	  En	  1785,	  sous	  l’impulsion	  de	  Lavoisier,	  une	  réforme	  
introduit	  de	  nouvelles	  classes	  de	  savoir,	  comme	  une	  section	  de	  physique	  générale	  (qui	  
inclut	  les	  recherches	  sur	  l’électricité	  et	  la	  chaleur),	  une	  section	  d’histoire	  naturelle	  et	  de	  
minéralogie,	   mais	   aussi	   l’ajout	   de	   la	   métallurgie	   à	   la	   chimie	   et	   de	   l’agriculture	   à	   la	  
botanique.	  C’est	  le	  signe	  que	  ces	  domaines	  d’étude,	  qui	  relèvent	  de	  la	  science	  appliquée,	  
prennent	  de	  l’importance	  dans	  les	  préoccupations	  des	  académiciens.	  

Parmi	   les	   membres	   pensionnaires,	   le	   secrétaire	   de	   l’Académie	   joue	   un	   rôle	  
essentiel.	   C’est	   lui	   qui	   assure	   la	   bonne	   tenue	   des	   procès	   verbaux	   des	   séances	   de	  
l’Académie.	   C’est	   surtout	   lui	   qui	   rédige	   le	   bilan	   annuel	   de	   l’activité	   scientifique	   de	  
l’Académie	  et	  qui	  compile	  l’ensemble	  des	  mémoires	  rédigés	  par	  les	  académiciens.	  Il	  est	  
aussi	   l’auteur	   des	   éloges	   académiques,	   c’est-‐à-‐dire	   les	   notices	   biographiques	   des	  
membres	   disparus.	   Le	   plus	   célèbre	   et	   talentueux	   de	   ces	   secrétaires	   est	   sans	   doute	  
Fontenelle.	  Il	  a	  exercé	  cette	  fonction	  de	  1700	  à	  1740.	  

Les	  procès-‐verbaux	  de	  l’Académie	  des	  sciences	  constituent	  un	  précieux	  document	  
pour	   l’historien.	   On	   y	   trouve	   la	   trace	   des	   principales	   missions	   dévolues	   aux	  
académiciens.	   Ceux-‐ci	   doivent	   d’abord	   assurer	   une	   forme	   de	   veille	   scientifique	   et	  
technologique	  par	  le	  compte	  rendu	  des	  publications	  et	  recherches	  menées	  en	  province	  
ou	  dans	   d’autres	   pays.	   L’académie	   est	   aussi	   et	   surtout	   une	  un	   lieu	   de	   validation	  de	   la	  
recherche	   scientifique	   et	   technique.	   Tout	   savant	   étranger	   à	   l’Académie	   peut	   en	   effet	  
soumettre	  ses	  découvertes	  ou	  ses	  inventions	  à	  une	  commission	  d’évaluation,	  composée	  
de	  2	  à	  3	  académiciens.	  Un	  rapport	  favorable	  est	  une	  forme	  de	  reconnaissance	  destinée	  à	  
encourager	   les	   vocations	   scientifiques	   et	   l’innovation	   technique.	   Ce	   rapport	   peut	  
déboucher	  sur	  une	  publication	  sous	   le	  patronage	  de	   l’Académie,	  dans	   les	  Mémoires	  des	  
savants	   étrangers	   ou	   dans	   le	   Recueil	   des	   machines	   et	   inventions	   approuvées	   par	  
l'Académie	   royale	   des	   Sciences.	   C’est	   souvent	   la	   première	   étape	   vers	   une	   carrière	  
scientifique	   ou,	   pour	   les	   inventeurs,	   l’occasion	   d’obtenir	   un	   privilège	   d’exploitation,	  
ancêtre	  du	  brevet,	  mais	  aussi	  de	  lever	  des	  fonds	  auprès	  de	  mécènes.	  

Les	   académiciens	   disposent	   également	   d’un	   outil	   pour	   orienter	   la	   recherche	  
scientifique	  :	   les	   questions	  mises	   au	   concours.	   Au	   XVIIIe	   siècle,	   le	   plus	   célèbre	   de	   ces	  
concours	  est	  le	  prix	  Rouillé	  de	  Meslay	  issu	  d’un	  legs.	  Deux	  thèmes	  font	  pendant	  un	  demi-‐
siècle	  l’objet	  de	  questions,	  l’astronomie	  et	  la	  navigation.	  En	  astronomie,	  les	  sujets	  de	  ce	  
prix	  reflètent	  l’évolution	  des	  idées	  théoriques	  sur	  la	  gravitation.	  On	  passe	  peu	  à	  peu	  de	  la	  
recherche	  d’une	  explication	  physique	  de	  la	  gravité,	  héritée	  de	  Descartes,	  à	  une	  recherche	  
mathématique	   de	   la	   précision,	   dans	   la	   lignée	   de	  Newton.	   Les	   plus	   grands	   noms	   de	   la	  
science	   européenne	   participeront	   à	   ces	   prix	  parmi	   lesquels	   Jean	   et	   Daniel	   Bernoulli,	  
Euler,	  D’Alembert,	  Clairaut.	  

En	   échange	   de	   la	   sécurité	   financière	   et	   des	   facilités	   matérielles	   qui	   lui	   sont	  
octroyées,	   l’Académie	  doit	  apporter	  son	  concours	  à	   la	  réalisation	  de	  projets	  utilitaires.	  
Elle	   joue	   le	   rôle	   de	   bureau	   conseil	   auprès	   de	   l’État	   qui	   sollicite	   son	   expertise	   sur	   des	  
projets	   relevant	   de	   l’action	   publique.	   Dès	   1668,	   on	   commande	   aux	   académiciens	   des	  
cartes	  géographiques	  plus	  précises.	  Les	  opérations	  géodésiques	  seront	  d’ailleurs	  un	  des	  
grands	   chantiers	   de	   la	   science	   astronomique	   tout	   au	   long	   du	   XVIIIe	   siècle,	   sur	   le	  
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territoire	   français	   mais	   aussi	   lors	   d’expéditions	   lointaines,	   en	   Laponie,	   au	   Pérou,	   ou	  
encore	  au	  Cap	  de	  Bonne	  Espérance,	  expéditions	  à	  l’occasion	  desquelles	  seront	  d’ailleurs	  
vérifiées	   les	  prédictions	  de	   la	   théorie	  newtonienne	  sur	   la	  valeur	  de	   l’aplatissement	  du	  
globe	  terrestre.	  On	  charge	  aussi	  les	  académiciens	  de	  rédiger	  un	  traité	  de	  mécanique	  utile	  
et	  commode	  pour	  les	  artisans.	  Cette	  Description	  des	  Arts	  et	  Métiers	  sera	  publiée	  sur	  tout	  
le	  siècle.	  

Plus	  généralement,	   la	  nécessité	  de	  rivaliser	  avec	  d’autres	  pays	  dans	  les	  secteurs	  
technologiques	   fait	   que	   l’État	   encourage	   les	   savants	   de	   l’Académie	   à	   s’occuper	   de	  
questions	   pratiques	   et	   économiques.	   De	   multiples	   commissions	   sont	   formées	   pour	  
rendre	   un	   avis	   sur	   des	   projets	   de	   réforme	   sanitaire,	   sociale	   ou	   institutionnelle,	   sans	  
oublier	  les	  applications	  militaires.	  En	  1783,	  l’Académie	  doit	  ainsi	  évaluer	  les	  avantages	  
comparés	  des	  ballons	  à	  air	  chaud	  et	  des	  ballons	  à	  hydrogène,	  gaz	  pour	  lequel	  Lavoisier	  
et	  Meusnier	   inventent	  un	  procédé	   industriel	  de	   fabrication.	  L’État	   recrute	  en	  outre	   les	  
académiciens	   pour	   diriger	   et	   développer	   des	   manufactures,	   comme	   les	   usines	  
métallurgiques	   du	   Creusot,	   la	   régie	   des	   poudres,	   la	   manufacture	   des	   tapisseries	   des	  
Gobelins,	  ou	  encore	  la	  manufacture	  des	  porcelaines	  de	  Sèves.	  	  

L’histoire	  de	   l’Académie	  des	   sciences	   connaît	  une	   rupture	   lors	  de	   la	  Révolution	  
française	   et	   la	   proclamation	   de	   la	   Ière	   République.	   L’Académie	   est	   supprimée	   parce	  
qu’elle	  était	  royale	  et	  dotée	  de	  privilèges.	  Elle	  est	  cependant	  rapidement	  rétablie	  sous	  le	  
nom	  d’Institut	  de	  France.	  Mise	  à	  part	  l’abolition	  des	  distinctions	  de	  grade	  et	  de	  salaire,	  
ses	  missions	  et	  son	  fonctionnement	  restent	  les	  mêmes.	  

Au	  XIXe	  siècle,	  l’Académie	  est	  de	  moins	  en	  moins	  un	  lieu	  de	  recherche	  et	  de	  plus	  
en	  plus	  un	  lieu	  de	  prestige	  et	  de	  pouvoir.	  Elle	  garde	  le	  rôle	  de	  bureau	  d'enregistrement	  
et	   d’évaluation	   des	   découvertes	  mais,	   depuis	   la	   création	   des	   facultés	   scientifiques	   par	  
Napoléon	   Ier,	   les	   savants	   français	   obtiennent	   leur	   doctorat	   à	   l’Université	   et	   font	  
dorénavant	  leurs	  recherches	  dans	  un	  milieu	  universitaire.	  D’autres	  institutions	  peuvent	  
aussi	   les	   accueillir	  :	   par	   exemple	   l’Observatoire	   et	   le	   Muséum	   National	   d’Histoire	  
Naturelle,	   qui	   existaient	   déjà	   sous	   l’Ancien	   Régime,	   mais	   aussi	   les	   toutes	   nouvelles	  
grandes	  écoles,	  à	  commencer	  par	  l’École	  polytechnique,	  dans	  laquelle	  mathématiques	  et	  
chimie	  sont	   les	  disciplines	  d’excellence.	  Les	  futurs	  chercheurs	  peuvent	  aussi	  bénéficier	  
de	   l’encadrement	   de	   savants	   plus	   aguerris	   au	   sein	   d’associations	   savantes	   moins	  
formelles,	   par	   exemple	   la	   Société	   Philomathique	   de	   Paris,	   qui	   regroupe	   plusieurs	  
dizaines	   de	   membres,	   ou	   encore	   la	   Société	   d’Arcueil,	   véritable	   laboratoire	   privé	  
patronné	   par	   deux	   des	   plus	   illustres	   académiciens	   du	   début	   du	   XIXe	   siècle,	   le	  
mathématicien	  Laplace	  et	  le	  chimiste	  Berthollet.	  

L’Académie	  n’est	  en	  outre	  plus	  le	  lieu	  exclusif	  des	  publications	  scientifiques.	  Dès	  
la	   seconde	   moitié	   du	   XVIIIe	   siècle,	   de	   nouveaux	   journaux	   sont	   apparus,	   comme	   les	  
Observations	  sur	  la	  physique	  ou	  les	  Annales	  de	  Chimie,	  bientôt	  rejoints	  par	  le	  Journal	  des	  
mathématiques	   pures	   et	   appliquées,	   le	   Journal	   de	   l’École	   polytechnique,	   les	   Annales	   du	  
Muséum	  d’Histoire	  Naturelle.	  Pour	  faire	  face	  à	  cette	  nouvelle	  concurrence	  et	  accroître	  le	  
rythme	  des	  publications	  de	  	  l’Académie,	  son	  secrétaire,	  François	  Arago,	  crée	  les	  Comptes	  
rendus	  des	   séances	  hebdomadaires	  de	   l’Académie	  des	   sciences,	   qui	   seront	   au	   XIXe	   siècle	  
une	  façon	  de	  prendre	  date	  sur	  une	  découverte	  ou	  sur	  un	  sujet	  de	  recherche.	  

Résumons-‐nous.	   Avec	   les	   académies,	   c’est	   une	   forme	   d’organisation	  
institutionnelle	   apte	   à	   réguler	   le	   développer	   des	   idées	   scientifiques	   qui	   s’est	  mise	   en	  
place	  aux	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles.	  Les	  savants	  sont	  convoqués	  comme	  experts	  par	   l’État.	  
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Les	   académies	   contribuent	   à	   faire	   de	   cette	   science	   régulée	   la	   forme	  du	   savoir	   que	   les	  
pouvoirs	  politiques	  européens	  privilégient.	  
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