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Avec l’idée d’uni ver sel, nous hé ri tons d’un pro blème très an cien, qui
prend ses ra cines dans l’An ti qui té, où com mence la longue dis cus‐ 
sion, dont l’une des ra mi fi ca tions pren dra le nom de Que relle des
Uni ver saux. L’es pace tur bu lent dans le quel l’uni ver sel s’af firme et se
dis cute a trou vé ses pre mières ex pres sions oc ci den tales dans les
échanges qui op po sèrent Pla ton aux Pré so cra tiques, puis Pla ton à
Aris tote, avant d’être pro lon gé par le chris tia nisme et la pen sée mé‐ 
dié vale. Quelque peu dé lais sé par les Lu mières, ou tout du moins
posé au tre ment, le vieux pro blème de l’exis tence de l’uni ver sel et des
uni ver saux per dure et il s’est même ré in vi té dans notre mo der ni té 1.

1

Mais avec l’uni ver sel, nous hé ri tons éga le ment de pro blèmes plus cir‐ 
cons crits, peut- être plus saillants, où les pré ten tions à l’uni ver sel
sont sou mises à de vives cri tiques. L’idée d’uni ver sel peut pa raître
pié gée : n’est- elle pas, par exemple, le masque d’un pro jet co lo nial hé‐ 
gé mo nique ? Celui de re pré sen ta tions pa triar cales qu’il fau drait ques‐ 
tion ner à par tir de sa voirs au tre ment si tués  ? N’aurait- il pas pour
fonc tion de ré duire au si lence les voix mi no ri taires, qui ont alors be‐ 
soin de trou ver d’autres che mins d’ex pres sion 2  ? Il semble en effet
que le souci de l’uni ver sel soit pris dans une ten sion qui en as sure la
fon da tion au tant qu’elle en me nace par fois l’équi libre.

2

Les in ten tions qui animent l’es prit hu main, l’ho ri zon de ses am bi tions
et de ses es poirs, ne semblent pas de voir se sa tis faire d’une vé ri té qui
ne se rait que lo cale ou par tielle, d’une beau té qui ne sau rait tou cher
que quelques- uns, en lais sant les autres in dif fé rents, d’un bien qui ne
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vau drait pas pour toutes et tous, ou en core d’un mal qui ne les af fec‐ 
te rait pas de la même ma nière. Sans céder à un re la ti visme fa cile qui
le ré cu se rait, ni à un uni ver sa lisme qui le ré af fir me rait sans le ques‐ 
tion ner, on peut (re)pen ser l’uni ver sel en lui pré fé rant la no tion de
com mun, ou d’en- commun, plus ho ri zon tale, im pli quant mieux les
exi gences de la ré ci pro ci té, de la co ap par te nance et du par tage.

Ce se cond nu mé ro de la revue Sa voirs en liens s’est ainsi pro po sé de
ras sem bler et de confron ter, cer tains as pects des dis cus sions qui op‐ 
posent et com binent l’uni ver sel et le sin gu lier, en es sayant de les en‐ 
vi sa ger à par tir d’un autre es pace qui se rait celui du com mun.

4

L’ar ticle qui ouvre le nu mé ro se sai sit de la ques tion de l’uni ver sel
telle qu’on peut la ren con trer dans la pen sée des Lu mières. À par tir
d’un cor pus de quatre textes sé lec tion nés dans l’ample somme édi to‐ 
riale des Voyages ima gi naires pu bliée par Charles Gar nier à l’aube de
la Ré vo lu tion fran çaise et illus trant par ti cu liè re ment bien l’enjeu uto‐ 
pique 3, Mar tine Jacques in tro duit le lec teur dans la dé marche de re‐ 
cherche d’un uni ver sel par fait, pensé comme une ou ver ture à une al‐ 
té ri té libre et à la construc tion d’un uni ver sel hu main large et ac‐ 
cueillant, puis elle montre que l’uni ver sel éman ci pa teur qui s’es quisse
ne tient pas tou jours ses pro messes. Rem pli de contra dic tions, l’uni‐ 
ver sel a même ten dance à res ter re fer mé sur une idéa li té tout oc ci‐ 
den tale.

5

Me su ré et ques tion né de puis l’An ti qui té, l’uni ver sel est tou jours au
cœur des pro blèmes de notre mo der ni té. C’est dans un pro lon ge ment
his to rique que se place l’ar ticle de Mo ha med Amine Rhimi. L’ac tua li‐ 
sa tion du pro blème se fait cette fois sur la base de la ré flexion en tre‐ 
prise par le poète, ro man cier et phi lo sophe mar ti ni quais
Édouard  Glis sant en in ter ro geant l’œuvre de Saint- John  Perse. L’au‐ 
teur rap pelle com ment, à par tir d’une cri tique de l’uni ver sa lisme gé‐ 
né ra li sant de Perse, Glis sant a pu pro po ser une pen sée ar chi pé lique.
Fruit d’une créo li té gé né reuse, cette pen sée a pour am bi tion d’être
plus ac cueillante et plus at ten tive à l’al té ri té. Et l’au teur de conclure
qu’en cela elle « s’ins crit dia mé tra le ment à l’en contre de la sys té ma ti‐ 
sa tion im pé ria liste ». De cet uni ver sel brisé et en éclats à par tir du‐ 
quel Glis sant a fondé et nour ri sa pen sée, l’idée peut donc se ré in ven‐ 
ter.
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D’un uni ver sel à un autre, s’éta blissent aussi des ponts qu’il s’agit de
re con naître. Tout en fa mi lia ri sant le lec teur avec la pen sée du lin‐ 
guiste Gus tave  Guillaume dans la quelle il ins crit sa dé mons tra tion,
Peiyao  Xong s’em pare de la ques tion de l’uni ver sel pour éta blir une
ana lo gie entre la psy cho mé ca nique du lan gage et la phi lo so phie chi‐ 
noise. L’ori gi na li té de la dé marche per met à l’au teur de trou ver dans
la consub stan tia li té du Yin et du Yang, couple de forces fonc tion nant
de façon com plé men taire et har mo nique, base de la pen sée taoïste, la
même plé ni tude que celle l’on trouve dans le mou ve ment de ba lan cier
du ten seur du mo dèle guillau mien lors qu’il os cille entre les ca té go ries
de l’uni ver sel et du sin gu lier.

7

Sor tir de l’uni ver sa lisme est une en tre prise au tre ment plus com plexe.
« Nous n’en fi nis sons pas d’en finir avec l’uni ver sel » pré vient d’em‐ 
blée Alexis  Piat. Après avoir rap pe lé com ment la dé marche phi lo so‐ 
phique de De leuze s’in sère dans un mou ve ment de refus de l’uni ver‐ 
sa lisme pla to ni cien et avoir ex po sé les rai sons d’une telle mé fiance,
l’au teur s’em ploie à ex pli quer com ment, stra té gi que ment, c’est- à-dire
sans s’en dé bar ras ser com plè te ment, l’uni ver sel peut de ve nir l’arme la
plus à même de com battre l’uni ver sel.

8

La re cherche d’uni ver saux lin guis tiques au sein des langues na tu relles
re monte à la phi lo so phie an tique. Coïn ci dant avec les pre mières ten‐ 
ta tives de ré flexion sur la langue, elle conti nue d’ir ri guer le tra vail des
ty po logues à la re cherche d’in va riants lin guis tiques. Plus proches de
nous, les jan sé nistes de Port- Royal ont ini tié l’idée d’une gram maire
gé né rale fon dée sur la lo gique. Re prise par les gé né ra ti vistes en tant
que fa cul té, mais dont l’ac qui si tion fut dé bat tue entre Pia get Chom‐ 
sky, elle a mo ti vé la re cherche de struc tures in hé rentes au lan gage.
La mé ta phore comme fi gure ana lo gique et comme pro cé dé cog ni tif
créa teur est- elle as su jet tie elle aussi à la pré exis tence d’in va riants
cette fois d’ordre sé man tique ? Convo quant tour à tour les lin guistes
ou phi lo sophes qui ont en vi sa gé de trai ter le pro blème, Afifa Za ghou‐ 
ni fait le tour de la ques tion.

9

La re cherche de l’uni ver sel ré pond aussi à un be soin de trou ver une
langue com mune. Avant d’en vi sa ger de trai ter le point cen tral de leur
ar ticle qui est l’accès des mi grants aux langues na tio nales eu ro‐ 
péennes, Yulia  Ede le va et Car me la  Chateau- Smith rap pellent com‐ 
bien la re cherche d’une langue in ter na tio nale fut au cœur de la ré ‐
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flexion sur l’in ter com pré hen sion lin guis tique, qu’il s’agisse de la vo‐ 
lon té d’in ven ter une langue nou velle comme l’es pe ran to (langue in‐ 
ter na tio nale auxi liaire) ou de la créa tion d’une ver sion sim pli fiée de la
langue comme le Basic En glish. Selon les au teures, il reste beau coup à
faire du côté de l’in té gra tion à la com mu nau té lin guis tique, étape né‐ 
ces saire à l’accès à la na tio na li té, en par ti cu lier dans l’amé lio ra tion
des condi tions d’ac ces si bi li té lan ga gière à l’in for ma tion.

L’ar ticle d’Isa belle  Monin exa mine la no tion de com mun sur le plan
lin guis tique et en par ti cu lier sur celui de la com mu ni ca tion, en fo ca li‐ 
sant sa ré flexion sur un genre par ti cu lier de com mu ni ca tion écrite
plu tôt or di naire mais peu en vi sa gée jusqu’alors, celui entre l’École et
la fa mille, le bul le tin sco laire. On sait que l’éty mo lo gie pos sède de
saines ver tus. Dès l’in tro duc tion de son texte, l’au teure rap pelle que
com mu ni quer et son dé ri vé com mu ni ca tion ont pour éty mon com‐ 
mun avec com mu nier et son dé ri vé com mu nion le verbe latin com mu‐ 
ni care et elle ob serve que les élé ments cum-, com- (co-) sont as so ciés
à mu ni cus dé ri vé de munus «  fonc tion, charge » dans la créa tion de
ces termes afin d’éta blir un pont vers com mun. Le terme com mun
pos sède, c’est vrai, les mêmes élé ments consti tu tifs que les quatre
termes. La com mu ni ca tion entre l’École et les fa milles du fait de la
mul ti pli ci té de ses ac teurs est sen si ble ment l’illus tra tion d’une mise
en com mun. Les sché mas de dis cours ne suf fisent mal heu reu se ment
pas à ex pli quer la com mu ni ca tion à l’œuvre dans le bul le tin sco laire
(que l’au teure nomme l’épis to laire édu ca tif), ce pour quoi elle les rem‐ 
place par un for mat énon cia tif dés- égocentré plus ap pro prié qu’elle
crée pour l’oc ca sion.

11

Ce nu mé ro se clôt par l’étude dé taillée d’un sys tème as so cia tif
contem po rain qui, dans la ré gion de Gre noble, met à l’épreuve l’uni‐
ver sel en l’ex pé ri men tant sous la forme d’ate liers hé ri tés des mou ve‐ 
ments ou vriers créés au début du XX   siècle. L’en quête so cio lo gique
de Pierre Le Quéau le mène à pré sen ter une ten ta tive ori gi nale de se
dé ro ber à une « so cié té glo bale » et ouvre la voie à un com mun qui se
ré in vente en per ma nence au tour d’une pra tique col lec tive en ga gée
no tam ment dans les ques tions de pré ser va tion de l’en vi ron ne ment.

12

e

On l’aura consta té, les contri bu tions de ce nu mé ro sont va riées. Le
foi son ne ment qui en dé coule pro vient de la va rié té des champs dis ci‐ 
pli naires, des ré fé rences, des cor pus ou en core des pé riodes et es ‐
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1  Comme en té moignent dans ce nu mé ro la dis cus sion entre Pla ton et De‐ 
leuze com men tée par Alexis Piat (voir infra) ou en core celle men tion née par
Pierre Le Quéau (voir infra) qui op pose Aris tote et Cas to ria dis.

2  Voir infra l’étude de Mo ha med La mine Rhimi de la pen sée ar chi pé lique de
Glis sant.

3  Du fait de leur sin gu la ri té (voyages ima gi naires ro ma nesques vs mer‐ 
veilleux pos sé dant une di men sion fan tas tique plus mar quée  ; textes en
langue fran çaise vs textes tra duits) et de leur unité («  mises en scène
concrètes, […] re pré sen ta tions de la mise en com mun des ob jets, des cou‐ 
tumes, des ac ti vi tés »).
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paces cultu rels exa mi nés, mais aussi de la di ver si té des ap proches de
l’uni ver sel tel que l’en vi sagent les cher cheurs ou les au teurs qui l’exa‐ 
minent. Le lec teur y trou ve ra, on l’es père, ma tière à nour rir sa ré‐ 
flexion à par tir de ré sul tats qui se ré pondent ou se com plètent. Les
pistes sont nom breuses car l’uni ver sel est un concept qui in ter roge,
que l’on cherche et qui se cherche.
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