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Logique juridique et logique probabiliste : liens historiques
Logique probabiliste et philosophie du langage : un lien indissoluble
Logique juridique et logique probabiliste comme exemple d’une «
axiomatique de la contingence »

Lo gique ju ri dique et lo gique pro ‐
ba bi liste : liens his to riques
L’objet de ma thèse est d’étu dier les re la tions entre la lo gique de l’ar‐ 
gu men ta tion telle qu’elle est à l’œuvre dans le droit, et le lo gique que
ma ni feste le rai son ne ment pro ba bi liste à l’époque mo derne (XVII  et
XVIII  siècles).

1

e

e

Lorsque j'ai com men cé à étu dier les rap ports entre lo gique ju ri dique
et lo gique pro ba bi liste à l'époque mo derne et lorsque j'ai com men cé à
étu dier les au teurs qui ont contri bué de ma nière dé ci sive à éclai rer
ce rap port, je me suis tout de suite aper çue qu'il y avait un élé ment
fon da men tal dans ce lien com plexe qu'il était urgent de sai sir : mon‐ 
trer qu'il existe un rap port très étroit entre la lo gique et la mo rale,
dans l’ac cep tion la tine du terme, dans la quelle le droit rentre à plein
titre.
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Mes nom breuses lec tures m'ont amené à consi dé rer qu'il existe une
autre lo gique, dif fé rente de la lo gique for melle dé duc tive, et que je
pro pose d'ap pe ler "ap pli quée". Le but de cette lo gique est la pro duc‐ 
tion d'une vé ri té qu'on pour rait dé fi nir comme "pra tique", c'est à dire
une vé ri té suf fi sante pour l'ac tion.

3

Ce n'est pas seule ment qu’à l’âge mo derne le cal cul des pro ba bi li tés
se dé ve loppe pa ral lè le ment à la connais sance dé mons tra tive, mais il
tend à s'y sub sti tuer dans le champ de la pra tique.

4

La « géo mé trie du ha sard » in ven tée par Pas cal, qui est l’an cêtre du
cal cul des pro ba bi li tés, ne se dé ve loppe pas seule ment sous la forme
d’une science, mais aussi comme un art de la dé ci sion et de la
conduite dans l’in cer tain. Ainsi, l'ar gu ment du pari consti tue une lo‐ 
gique ap pli quée, une phi lo so phie de l’ac tion, car il ne s’agit pas pour
Pas cal de sa voir si Dieu existe ou non, mais d’agir comme s’il exis tait.

5

La ré vi sion à la quelle est sou mise l’épis té mo lo gie car té sienne par les
lo gi ciens de Port- Royal en par ti cu lier, met en va leur une nou velle ca‐ 
té go rie phi lo so phique : celle de cer ti tude mo rale fon dée sur la
connais sance pro bable, et iden ti fiée comme étant la mé thode propre
aux dis ci plines mo rales (que nous ap pel le rions nous « dis ci plines so‐ 
ciales »). Leib niz consi dère que si la cer ti tude est un en tier, la pro ba‐ 
bi li té est sa frac tion : si elle est suf fi sam ment éle vée, elle est alors
cer ti tude mo rale. Celle- ci, à l'œuvre dans la pra tique ju ri dique, peut
va loir au- delà de tout doute rai son nable même si elle n’est pas fon dée
sur une évi dence dé mons tra tive. La no tion de cer ti tude mo rale est
in di ciaire, celle- ci étant as si mi lée à un degré cal cu lable de pro ba bi li‐ 
té.

6

On peut af fir mer qu'à l'âge mo derne la phi lo so phie fait une place à
l'ac tion. Bien plus : la phi lo so phie se met au ser vice de l'ac tion ; elle
de vient un "mé tier". Les phi lo sophes des pro ba bi li tés fai saient le "mé‐ 
tier de sa vant". Dans cette ex pres sion est conte nue la si gni fi ca tion la
plus pro fonde de la nou velle concep tion de la phi lo so phie : à sa voir,
un mé tier fait par des sa vants dont l'in ten tion était de rendre "po li‐ 
tique", au sens grec du terme, la phi lo so phie et "so cio lo gique" la ma‐ 
thé ma tique.

7

Les phi lo sophes mo dernes ont mon tré que le seul moyen pour at‐ 
teindre cette "vé ri té de l'ac tion" est la lo gique ju ri dique, la quelle passe
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par l’étude de la pro ba bi li té.

Les rai son ne ments des pion niers de la phi lo so phie des pro ba bi li tés
sont des rai son ne ments de na ture ju ri dique. En effet, c’est la ju ris pru‐ 
dence qui a ap pli qué, la pre mière, la lo gique aux dé ci sions et aux ac‐ 
tions hu maines, parce qu’il est dans sa na ture même d’être une lo‐ 
gique de la dé ci sion et de la conduite dans l'in cer tain.

9

Il s’agit là d’un point cru cial dans ma thèse. J'ai cher ché à mon trer que
c'est la lo gique ju ri dique qui a ou vert la voie à la lo gique pro ba bi liste
et non le contraire, comme on pour rait le croire.

10

J'ai mon tré qu'il ne faut pas trai ter la ques tion de la pro ba bi li té au
XVII  siècle en par tant de l’ab sence du concept de pro ba bi li té, mais il
faut plu tôt se de man der com ment un tel concept, qui de vient sou dain
pos sible alors qu’il n'exis tait pas au pa ra vant, s'est in tro duit à cette
époque.

11

e

Ma thèse est que si la pro ba bi li té a pu de ve nir un concept, c'est grâce
à l'uti li sa tion d'ar gu ments ju ri diques ac cor dés à la théo rie de la dé ci‐ 
sion du juge, et que la théo rie mo derne des pro ba bi li tés s'offre na tu‐ 
rel le ment comme ins tru ment pri vi lé gié pour rendre compte de l'ac‐ 
tion en si tua tion d'in cer ti tude.

12

En effet, le rai son ne ment des ju ristes est par sa na ture même un rai‐ 
son ne ment pro ba bi liste. Comme le di sait Leib niz, la lo gique est une
ju ris pru dence na tu relle. Confron té à n'im porte quel cas, le juge ne
peut pas ne pas dé ci der en obéis sant au prin cipe de l'im pos si bi li té du
non li quet (prin cipe in ter di sant le refus de pro non cer le ju ge ment).
Mais sou vent le juge doit pro cé der en re mon tant des in dices plus ou
moins pro bables pour ar ri ver sou vent non pas à une dé ci sion cer taine
mais à une dé ci sion va lable au delà de tout doute rai son nable, donc
seule ment pro bable.

13

La lo gique ju ri dique est na tu rel le ment une phi lo so phie de l'ac tion, de
la praxis car son but ce n'est pas d'ac croître des connais sances, mais
plu tôt d'orien ter le juge dans la dé ci sion. Or, pour s'orien ter dans
l'ac tion il faut se conten ter de la pro ba bi li té ou, pour mieux dire, de la
"cer ti tude pro ba bi liste".
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Lo gique pro ba bi liste et phi lo so ‐
phie du lan gage : un lien in dis so ‐
luble
L'autre point fon da men tal dans ma thèse consiste à avoir mis en évi‐ 
dence qu'il y a une dif fé rence fon da men tale entre le "pro bable" au
sens de la rhé to rique et de la dia lec tique an ciennes, et le "pro bable"
au sens du cal cul des pro ba bi li tés. Pour la rhé to rique an cienne il
s’agis sait d’ana ly ser le rap port entre une hy po thèse don née et les
preuves qui de vaient la jus ti fier. Cela si gni fie que le concept de « pro‐ 
ba bi li té » était ana ly sé en re la tion à un évé ne ment unique et non à
une série d’évé ne ments, comme ce sera le cas dans le cal cul des pro‐ 
ba bi li tés.

15

Pour mon trer cette dif fé rence ab so lu ment cru ciale, j'ai suivi un che‐ 
min his to rique et lo gique à la fois. J'ai mon tré que la nais sance du
concept de pro bable a à faire aux ma thé ma tiques mais aussi à la phi‐ 
lo so phie du lan gage.

16

En effet, les phi lo sophes et les ma thé ma ti ciens des pro ba bi li tés ont
voulu créer, à l'aide du cal cul, un nou veau lan gage en se ser vant des
signes des ma thé ma tiques. Cela est par ti cu liè re ment net chez Leib‐ 
niz, mais déjà aussi chez Ber noul li. C'est la rai son pour la quelle j'ai ap‐ 
pe lé la pen sée mo derne une "pen sée par signes".

17

On at teint ici le cœur de ma thèse : dans la phi lo so phie des pro ba bi li‐ 
tés, le lan gage joue un rôle dé ci sif qui n'a pas été sup pri mé ou obs‐ 
cur ci par le cal cul ma thé ma tique des pro ba bi li tés. Au contraire, ce
cal cul est la ten ta tive même pour créer un nou veau lan gage qui soit
plus aisé à uti li ser et uni ver sa li sable. (C’est ce que vise le pro jet leib ni‐ 
zien d’Ars com bi na to ria).

18

L'étude de la lo gique ju ri dique oblige donc à étu dier les rap ports
entre lo gique, rhé to rique et théo rie de l'ar gu men ta tion, comme en
té moignent les pro jets de Leib niz ou de Jacques et Ni co las Ber noul li.
Cer tains, comme Per el man et son école, si tuent le droit dans le do‐ 
maine de la rhé to rique et de la dia lec tique, sans prê ter suf fi sam ment
at ten tion au mo ment dé mons tra tif d'un pro cès. Selon Per el man le
but d'un juge est de convaincre l'au di toire de la jus tesse de sa dé ci‐
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sion. Sans vou loir af fir mer l'in uti li té du pro ces sus de per sua sion, je
crois, au contraire, que la tâche du juge est plu tôt d'ordre dé mons tra‐ 
tif et non pas per sua sif. Il est donc urgent de re pen ser à des formes «
dif fé rentes » de ra tio na li té qui ont à faire à la ra tio na li té ar gu men ta‐ 
tive.

Cela m’a conduit à com prendre que lo gique ju ri dique et lo gique pro‐ 
ba bi liste consti tuent de nou veaux pa ra digmes gno séo lo giques. Donc,
étu dier leurs rap ports équi vaut à in ter ro ger la si gni fi ca tion de la gno‐ 
séo lo gie et des théo ries gno séo lo giques.

20

Il faut com prendre bien ce point cru cial puisque c’est en ceci, selon
moi, que consiste l'in té rêt et l'uti li té de mon tra vail.

21

La lo gique pro ba bi liste concep tua li sée au XVII  et XVIII  siècles
consti tue une ten ta tive pour dé pas ser le dua lisme entre la lo gique et
la pra tique, au pro fit d'une connais sance conçue non plus comme
pure contem pla tion, mais comme ré so lu tion de pro blèmes de na ture
em pi rique. Ceci équi vaut à vou loir don ner aux ma thé ma tiques et au
lan gage des ma thé ma tiques un sta tut prag ma tique et pas seule ment
abs trait ou spé cu la tif.

22 e e

Dit au tre ment, cela si gni fie qu’à l’âge mo derne, c’est la cer ti tude elle- 
même qui va chan ger de sta tut. Elle de vient frac tion nable, et est dé‐ 
sor mais me su rable sur une échelle pro ba bi liste. La ra tio na li té in tègre
alors le rai son nable comme une es pèce du ra tion nel, comme le
montre la Lo gique de Port- Royal.

23

Le XVII siècle est le siècle de ré ponse au trau ma tisme dé ri vé de la
nais sance de la science mo derne, qui oblige la phi lo so phie à ré flé chir
sé rieu se ment sur elle- même et sur sa place dans le do maine des
sciences. C'est à cause de cette ré flexion que la phi lo so phie com‐ 
mence à "imi ter" la ma thé ma tique conçue comme une dis ci pline cer‐ 
taine et a- priori. Il suf fit de pen ser à Wolff et à sa concep tion du syl‐ 
lo gisme comme sché ma ma thé ma tique.

24 e 
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Lo gique ju ri dique et lo gique pro ‐
ba bi liste comme exemple d’une «
axio ma tique de la contin gence »
On peut donc dire que les pen seurs mo dernes ont es sayé de théo ri‐ 
ser une "axio ma tique de la contin gence" en ré for mant la lo gique clas‐ 
sique pour en faire un art au sens grec du terme, c'est à dire une
téchne : quelque chose qui sert dans la pra tique et, no tam ment, dans
la pra tique ju ri dique.

25

Les juristes- philosophes mo dernes de la pro ba bi li té ont réa li sé une
syn thèse entre théo rie et ac tion, entre ar gu men ta tion orale et lo‐ 
gique écrite, et plus lar ge ment entre ma thé ma tique et mé ta phy sique
pour ré pondre à un cri tère uti li ta riste qui mar quait pro fon dé ment
leur phi lo so phie.

26

L'uti li ta risme se ré vèle, à mon avis, la clé de lec ture pri vi lé giée pour
com prendre au fond cette phi lo so phie de l'ac tion. Même à un ni veau
plus théo rique, le fait d'avoir voulu ré vo lu tion ner le concept de dia‐ 
lec tique an cienne dé sor mais conçue comme une vrai lo gique, ré pond
à la même exi gence uti li ta riste.

27

Le terme « lo gique ju ri dique » est ap pa ru au début du XVII  siècle. Le
pre mier à l’em ployer semble avoir été Mar ti nus Schick har dus au teur
d’une Lo gi ca ju ri di ca datée de 1615, qui rompt avec les ex pres sions
an té rieures de « dia lec tique lé gale » ou de « to pique lé gale ».

28 e

Cy pria nus Re gne rus, au teur en 1638 d’une De mons tra tio lo gi cae Verae
Iu ri di ca est un exemple par fait de cette nou velle exi gence. En effet,
per sonne avant Re gne rus n’avait pensé à tirer pro fit, dans le champ
de la ju ris pru dence, de la dia lec tique ra mienne qu’il uti lise comme sy‐ 
no nyme de lo gique et il dif fère des pen seurs du XVII  siècle, tel Leib‐ 
niz, pour l’ab sence de toute ré fé rence à la lo gique des normes. Re‐ 
gne rus et les pen seurs de sa gé né ra tion conçoivent la lo gique à la
ma nière de Pierre de La Ramée, c'est- à-dire comme un en semble de
règles (ca nones) fon dées sur la dia lec tique.

29

e

Il faut en outre rap pe ler que tous les au teurs qui se sont in ter ro gés
sur les rap ports entre lo gique ju ri dique et lo gique pro ba bi liste étaient

30
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des ju ristes de for ma tion ou de pro fes sion. Ceci déjà parce qu’à l'âge
mo derne, pour s’en ga ger dans une car rière quelle qu’elle soit, il fal lait
avoir ob te nu un di plôme en droit.

Ceci m'a amené à ré flé chir sur un as pect qui me pa raît très in té res‐ 
sant et d'ac tua li té, puis qu’un de mes ob jec tifs, entre autres, est de dé‐ 
mon trer l'ac tua li té d'une telle re cherche qui peut ser vir à ré flé chir
sur un as pect très dis cu té au jour d'hui : à sa voir le rôle que doivent
as su mer les phi lo sophes face à la po li tique.

31

Le cri tère uti li ta riste avec le quel les phi lo sophes ont ré vo lu tion né la
lo gique clas sique re lève plus de la po li tique que de la phi lo so phie.
Certes, il faut s'en tendre sur le terme "po li tique". Et on doit l'en tendre
au sens d'Aris tote, de Pla ton ou de Ma chia vel, c'est à dire comme la
science ar chi tec to nique et no mo thé tique au su prême degré.

32

Les phi lo sophes mo dernes nous donne l'exemple de "Phi lo sophes
hors des Uni ver si tés". Je veux dire par là que les phi lo sophes que je
consi dère : Leib niz, Wolff, Pa ga no, etc. étaient des pen seurs en ga gés
dans l'ac tion po li tique. Ils sor taient leur phi lo so phie des Uni ver si tés
pour la faire en trer dans le monde bien réel des tri bu naux et de la
jus tice. L'exemple le plus re mar quable est sans doute celui de Pa ga no
qui a été tué pour sa dé fense des droits des hommes dans les tri bu‐ 
naux. La lo gique de Pa ga no n'est pas seule ment une théo rie ré vo lu‐
tion naire, mais elle est la théo rie de la ré vo lu tion na po li taine de 1799.

33

Il a ou vert sa Lo gique des pro bables en af fir mant : "Fi na le ment la lu‐ 
mière de la Phi lo so phie vient éclai rer les té nèbres du for ".

34

Eh bien, la phi lo so phie des pro ba bi li tés de vait ser vir exac te ment à
cela : frei ner par le cal cul qui est dé sor mais conçu comme un vrai
lan gage, le dan ge reux sub jec ti visme des juges cor rom pus de l'époque.
L'en jeu était de sub sti tuer à la sub jec ti vi té de la pa role pro non cée,
l'ob jec ti vi té du cal cul écrit. Au tre ment dit : sub sti tuer le cal cul aux
pas sions.

35

Ceci a en gen dré toute une série de consé quences théo riques dans la
lo gique qui est de ve nue une "lo gique de la vi sion" ins pi rée par un lan‐
gage sym bo lique mo de lé sur le lan gage al gé brique, et non pas cette
lo gique de l’au di tion qu’était la rhé to rique conçue comme le royaume
de la confu sion. Ceci a en gen dré une autre consé quence : don ner en
phi lo so phie le pri mat du sens de la vi sion sur celui de l'ouïe qui peut
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noyer celui qui écoute sous un flot de pa roles. Leib niz pré sente cette
lo gique comme une co gi ta tio caeca et Plouc quet va jus qu'à exal ter les
bé né fices de la sur di té qui a l'avan tage de ne pas em pri son ner celui
qui n'en tend pas, dans les chaînes com pli quées des so phismes lin‐ 
guis tiques.

Les philosophes- juristes clas siques ont uti li sé le cal cul ma thé ma tique
des pro ba bi li tés pour en faire une phi lo so phie. A l'aide de cette phi lo‐ 
so phie ils ont cher ché à ré for mer la jus tice. L’idéal qui les pous sait
était un idéal philosophico- civil et pas seule ment philosophico- 
théorique.

37

Ma thèse est aussi un exemple per met tant de mon trer com bien est
in ad mis sible la di vi sion en core très ac tuelle entre sciences théo‐
riques et sciences pra tiques, donc aussi entre sciences na tu relles et
mo rale. Si la ré vo lu tion pro ba bi liste mo derne peut en sei gner quelque
chose, c'est que toute science, même la lo gique, de vient une science
pra tique au mo ment où cette science est di ri gée vers l'amé lio ra tion
des condi tions de vie des in di vi dus.

38

Si on veut sau ver la phi lo so phie au jourd’hui (que selon moi a en core
un rôle cen tral à jouer dans le pro grès des sciences), il faut lui res ti‐ 
tuer sa fonc tion eu ris tique, comme nous l'en seignent les pen seurs
clas siques qui ont en plus bou le ver sé la concep tion de l'éthique en
fai sant de la phi lo so phie non un moyen pour at teindre le bon heur (le
biòs theoretikòs dont par lait Aris tote), mais la pré- condition d'une vie
heu reuse.

39
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Français
Notre pro jet de re cherche consiste à ana ly ser les re la tions étroites qu’en‐ 
tre tiennent la lo gique ju ri dique et le rai son ne ment pro ba bi liste dans la
consti tu tion du cal cul des pro ba bi li tés, c’est à dire de puis son ori gine au
XVIIe siècle jusqu’au siècle des Lu mières. L’étude de la lo gique ju ri dique
pousse in évi ta ble ment à exa mi ner les rap ports entre lo gique et rhé to rique,
et à re pen ser la rhé to rique à la lu mière de son in con tour nable rôle lo gique
et, de même, à mon trer que toute étude sur la lo gique ju ri dique doit pas ser
in évi ta ble ment par l’étude de la lo gique de l’ar gu men ta tion. J'ai mon tré,
contre la thèse qui ré duit le rai son ne ment ju ri dique à une simple rhé to‐ 
rique, que celui- ci ré pond à une exi gence de vé ri té, ce qui exige de re pen ser
la re la tion es sen tielle entre lo gique et rhé to rique dans le champ ju ri dique.
La lo gique ici mo bi li sée est une lo gique de la pro ba bi li té, la quelle est ap pro‐ 
priée à la ra tio na li té prag ma tique. C’est du même coup la re la tion entre lo‐ 
gique ju ri dique et lo gique pro ba bi liste qui se trouve in ter ro gée, à la fois
dans une pers pec tive his to rique, mais sur tout du point de vue de phi lo so‐ 
phie de la science, puisque ces élé ments consti tuent un bon point de dé part
pour se poser la ques tion de la si gni fi ca tion de la gno séo lo gie et, plus lar ge‐ 
ment, de la va li di té des théo ries gno séo lo giques. Mais pas seule ment : en
effet, nombre de phi lo sophes contem po rains des sciences ont mis l’ac cent
sur le rôle des mé ta phores hu ma nistes et des « sciences hu maines » dans le
dé ve lop pe ment des théo ries scien ti fiques. C’est en quoi consistent l’ac tua li‐ 
té de ces études et l’uti li té de ces ques tions qui sont in té res santes parce
qu’elles se posent à la li mite entre la phi lo so phie des sciences et la phi lo so‐ 
phie mo rale, bri sant ainsi l’an cien dua lisme qui a fait écran à la théo rie de la
connais sance pen dant des siècles et qui a en core ses dé fen seurs dans le
monde de cer tains phi lo sophes ana ly tiques. Nous avons donc mon tré que
lo gique ju ri dique et lo gique pro ba bi liste peuvent être consi dé rées comme
des pa ra digmes gno séo lo giques tout à fait nou veaux.
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