
REVUES CRITIQUES 

VERS UNE TlIEORIE DU SENTIMENT* 
Jean-Pierre CLERO 

Apres avoir ete longtemps oublies, recouverts par les interets de diverses sciences 
des phenomenes collectifs et historiques, apres s'etre vu denier toute valeur explica
tive dans les questions economiques et sociales, et avoir ete confines dans des sec
teurs relevant de la seule psychologie, les sentiments reviennent, depuis quelques 
decennies, mais de fa~on plus evidente, voire massive, ces dernieres annees, au pre
mier plan des recherches en sciences humaines. 

Le retour de plus en plus marque des questions liees a la genese sociale des senti
ments, a leur deve1oppement, a leur interet semiologique, ne peut echapper au philo
sophe, qui se rejouit de voir l'abandon d'un schema simpliste, lequel s'est longue
ment et a tort reelame de Marx '. L'affect ne peut plus etre tenu pour une 
composante superflue des « superstructures» dont l' « infrastructure» economique 
devrait seule rendre compte; il ne peut pas non plus etre considere comme 
l'accompagnement, contingent et depourvu de valeur, de structures parentales cen
sees detenir la ele de toute explication en sociologie et en ethnologie. Tout se passe 
comme si, par-de1a ce double ecrasement, Ie traitement de l'affectivite pouvait 
desormais renouer avec des recherches que D. Hume, A. Smith, 1. Bentham avaient 
menees en Angleterre aux XVIII

e et XIX
e sieeles et qui furent trop tot et malen

contreusement abandonnees par leurs successeurs. 
Si nous citons particulierement ces trois noms, c'est parce que nous ne nous lasse

rions pas de relever les filiations de ces auteurs, indissociablement philosophes, 
economistes, historiens, « sociologues » (avant la lettre), a ceux qui, comme B. Ver
nier, 1. Duvignaud, T. Zeldin, 1. Delumeau, J. C. Schmitt, avec des materiaux infini
ment plus riches et des methodes bien differentes, traitent a present de la fonction 
sociale des sentiments. La question est de savoir si ces auteurs-ci depassent nette
ment ceux-Ia, si les problemes qui se posent en ce domaine restent presentement des 
problemes philosophiques ou s'ils ont gagne quelque independance en recevant des 
determinations plus positives. Non pour nous plaindre d'ailleurs de cette evolution, 

* A propos du livre de: Bernard VERNIER, l,.a Gene~e sociale des sentiments: aines et 
cadets dans l'fle grecque de Karpathos. Paris, Ed. de l'Eeole des hautes etudes en sciences 
soeiaies, 1991. 15 x 22,5, 312 p., ill., tab!., carte. 

I. Qu'on lise la lettre de Marx a Ruge de mars 1843, in MARX, (Euvres, Paris, Gailimard 
«< Bibliotheque de la Pleiade »), 1982, III, p. 335, et l' on verra paraitre la fonetion politique 
d'un affect eomme la honte. 
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car les sciences rendent Ie plus grand service a la philosophie lorsqu'elles consti
tuent par elles-memes des objets toujours plus resistants au regard critique: Ie philo
sophe n'estjamais tant satisfait que lorsqu'une science est en mesure d'operer a son 
egard la rupture methodique qui permet Ie travail reflexif. Inspectons i'reuvre de 
B. Vernier de ce point de vue. 

II est juste de remarquer que, lorsque B. Vernier enquetait sur les afnes et les 
cadets dans l'lle grecque de Karpathos, il n'entendait sans doute pas etre lu de cette 
fa'i!0n; encore que Ie souci methodologique soit constant dans cette reuvre et que Ie 
titre ambitieux de Genese sociale des sentiments sollicite, legitimement d'ailleurs, 
des lecteurs bien au-deJa du cercle etroit des speciaJistes de la sociologie des lies 
grecques. Les dernieres Jignes de I'ouvrage nous revelent meme un projet qui, tout 
en restant sociologique, serait d'une portee extremement generale si, comme nous Ie 
lui souhaitons, B. Vernier parvenait a Ie mener a terme. Le but est de parvenir a 
«distinguer les caracteristiques les plus generales de l'economie des echanges 
affectifs intra-familiaux de celles qui sont Ie plus dependantes des structures 
sociales et des systemes de parente» (p. 306). II s'agit d'etablir une theorie sociolo
gique de l'affectivire qui eviterait de se presenter en rapport de dependance trop 
etroite avec les structures de parente: il est d' autres sources de I' affecti vite que Ie 
simple jeu de ces structures. Le propos est donc d'une ampleur considerable: il doit 
etre situe dans un cadre qui respecte ces proportions. 

Sur de nombreux points, et non des moins interessants, Ie livre de B. Vernier 
semble renouer avec les themes fondamentaux deja largement et finement develop
pes par les philosophes des XVIII" et XIX

e siecies, quand ils voulaient prendre en 
compte une theorie des passions pour expJiquer les phenomenes sociaux. En mani
festant cet heritage, nous ne songeons nullement a Ie reprocher a B. Vernier; la 
confirmation, i'approfondissement, la consolidation de ces themes par i'experience 
et Ie recours aux instruments statistiques constituent deja par eux-memes une valeur 
appreciable, quand bien meme Ie philosophe ne saurait la tenir pour ultime. 

Sans pretendre etre complet, on peut relever les points sur lesquels Ie philosophe 
reconnait un heritage ancien, quoique indirect compte tenu des multiples efforts que 
notre siecie a connus sur Ie plan methodique. Au principe de ce qui peut apparaitre 
comme un retour a des themes anciens, se trouvent la mise a l' epreuve, puis la 
contestation de la these levi-straussienne (en realite celle de Radcliffe-Brown), selon 
laquelle Ie systeme des relations de parente structure principalement la societe. 
B. Vernier enquete sur toutes sortes de phenomenes qui ne dependent pas directe
ment de ce systeme, qui peuvent Ie consolider, mais aussi Ie contrecarrer ou en 
compenser les rudesses. Car i'exploration des Jignees des anciennes familles pay
sannes karpathiotes manifeste tout autant la preference absolue accordee aux aines, 
fiUes ou gar'i!0ns, sur les cadets, que Ie caractere contradictoire et proprement invi
vable d'un tel systeme, au moins pour les cadets, r6duits a i'etat de domestiques. La 
coherence des structures familiales et celle de la societe de i'lle entiere ne peuvent 
s'effectuer que par la mise enjeu de toutes sortes de phenomenes. L'intiret que cha
cun poursuit n'est pas seulement celui des lignees; reel ou imaginaire, il est recher
che, plus ou moins adroitement, en toutes circonstances, par tous les individus, pri
vilegies ou non par Ie systeme (p. 15, 52). II permet de rivaliser jusqu'a un certain 
point avec Ie tabou de l'inceste (p. 261 sq.). II peut donc, illusoirement peut-etre, 
compenser la dure loi qui commande la preference des alnes (p. 94, 100-101). Mais 
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l'illusion d'interet ne suffirait pas a faire accepter aux cadets leur esclavage, sans Ie 
consentement affectif des victimes a la gloire des aines de leurs familles. C'est la 
que l'affectivite 2 vient parachever et unifier un systeme intenable sans elle; c'est Ul
dessus aussi - et pas seulement sur l'interet - que nous reteouvons nos auteurs du 
XVIII" siecle. Hume expliquait tees bien comment, en depit de la jalousie qui nous 
incline en general a detester nos superieurs (en tout domaine), nous supportions des 
ecarts considerables de condition, precisement parce qu'ils etaient tres grands et que 
l'affectivite nous porte plus a nous comparer a ceux qui son~ proches de nous qu'a 
ceux qui nous sont fort eloignes. Si l'imagination peut bien s'elancer vers ce qui 
nous depasse de tres loin, elle ne revient pas aisement vers nous pour faire une 
comparaison trop a notre desavantage; et ainsi Ie jeu des passions protege para
doxalement contre la jalousie les classes superieures, qui devraient se sentir pacti
culierement menacees. Le jeu des passions peut faire supporter des inegalites inac
ceptables considerees in abstracto. B. Vernier Ie montre de toutes les fa~ons dans 
les familIes karpathiotes oil nous voyons les cadets et les cadettes epouser les inte
rets des aines, s'identifier a eux, prendre a leur compte les querelles entre les lignees 
et consentir, apparemment de leur plein gre, en realite avec Ie concours de l'inculca
tion familiale (p. 69), au sacrifice de leurs personnes 3. 

D'ailleurs, conformement Ii la philosophie de Hume, la realite du moi tient plus 
du fantasme que de la substance : fantasme de l' orgueil pour la constitution du moi 
des aines, fantasme d'hurnilite forge par l'education pour la constitution du moi ser
vile des cadets (p. 69-70); fantasme des parentes vraies ou fausses que l' on invoque 
(p.79). La sympathie, liee a l'incertitude des lirnites de chaque moi, est analysee 
dans Ie detail par B. Vernier. Dans un univers social oil Ie moi n'est qu'un jeu de 
croyances, on se decouvre sans peine des ressemblances physiques ou ideales avec 
tel ou tel parent. La ressemblance n' est pas un fait, en depit des apparences; elle est 
l'affmnation, l'effectuation d'un apparentement, travesties sous la forme de la 
reconnaissance d'une realite. Dupes ou non de cette fabrique de la ressemblance 
(p. 128 sq.) 4, les membres d'une societe, toujours menacee d'eclatement par les lois 
internes de ses structures, multiplient les occasions d'identification forcee. En echo 
aux remarques de Hume sur la sympathie qui nous pousse Ii aimer ceux qui portent 
Ie meme nom ou prenom que nous, B. Vernier analyse longuement l'identification 
que Ie nom opere entre certains individus que Ie jeu des lignees eloigne les uns des 

2. Et m~me la sensibilite la plus elementaire: «Par les sensations tactiles, visuelles et 
olfactives qu'elle pennet, la distribution spatiale dans Ie soufa et Ie pano-soufa tend a enraci
ner un attachement .. physique" a la famille » (p. 280). 

3. «On voit au passage les limites du point de vue objectiviste qui, negligeant l'experience 
vecue des agents et reduisant ainsi les rapports de parente a de simples rapports d'exploitation, 
s'interdit de comprendre Ie fonctionnement et la reproduction de l'ensemble des systemes 
sociaux ou I'exploitation s'effectue au travers des relations de parente, comme de ceux dans 
lesquels les relations entre dominants et domines sont des relations personnelles extra
economiques» (p. 12). Voir aussi, p. 16, 63, 64 (ou Ie piege affectif qui se refenne sur les 
cadets et les cadettes se trouve peut-~tre Ie mieux explique), 66, 67. 

4. On trouve toujours des ressemblances : si elles ne sont pas celles du visage, elles sont 
celles du comportement; si elles ne peuvent ~tre physiques, eIles seront affectives ou morales. 
«Les cadets ressemblent un peu a tout Ie monde» (p. 134)! Les dictons populaires se 
montrent, sur la question de la ressemblance, d'une extraordinaire lucidite. On lit, p. 299, cette 
saillie : «La mariee, des sa naissance, ressemble Ii sa belle-mere. » 
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autres. Partager Ie meme nom, c'est imaginer avoir en commun, par-dela les trop 
visibles inegalites economiques, Ie meme univers symbolique (p. 16, 40-41, 107, 
108, 122, 293-298)5. 

Et sans doute, la encore, les individus sont-ils dupes de la representation des 
noms qu'ils imaginent receler quelque pouvoir magique; mais, dans la lignee de la 
critique de la representation de Locke a Burke, B. Vernier montre que Ie langage, 
sous Ie voile d'un leurre tMorique, fonctionne en realite comme un ensemble 
d'actes. Le langage agit sur Ie social, il fabrique du social; il piege les fortunes et les 
personnes (p. 3(0); il « vaut pour» elles (p. 302). Son essence est performative plu
tOt que representative; et dans cette illusion d'actes qui s'effectuent sans que leurs 
auteurs memes Ie sachent, se dissimule Ie principe du culte des ancetres. Chacun 
imagine, par homonymie ou par invocation du nom, se mettre en relation avec la 
substance meme de ses ancetres, reels ou fictifs 6, la OU il realise, sans Ie savoir et 
sans Ie vouloir, la structure sociale qui assure sa superiorite (s'il est l'aine) ou, plus 
souvent, sa perte (s'il est cadet et donc exherede). L'illusion de la transcendance des 
dieux et des ancetres corrobore exactement l'illusion de la representation des mots 7. 

Cette conception tres antisaussurienne du langage que 1'0n trouverait, d'une cer
taine far;:on, exprimee 10intainement par Berkeley ou par Burke, donne peut-etre 
l'une des des de 1'0pposition de notre auteur a Levi-Strauss. Ce dernier a tres evi
demment voulu etendre Ie geste saussurien de separation de la langue et de la parole 
a l' analyse des faits sociaux, les structures de parente jouant Ie role de la langue. Or 
comme la theorie de Saussure survalorise Ie cote representatif du langage et masque 
ses aspects actifs et performatifs, la theorie levi-straussienne des systemes de 
parente masque Ie fait qu'ils n'existeraient pas sans leur usage. II y a toutefois «un 
bon usage des parents et des parentes » (chap. 2) et jamais aucun acte ne se contente 
de sanctionner un etat social sans en modifier simultanement la valeur (p. 51). II faut 
reprendre ici ce que Leibniz avait si bien dit dans un autre domaine : Ie principe des 
principes, c'est l'usage des principes. On a Ie bonheur de trouver chez B. Vernier 
l'idee que l'usage des structures prime sur les structures dont il realise Ie sens, 
comme l'usage des mots est leur sens meme. Reliant d'un coup Ie theme du langage 
et celui de l'usage, l'auteur a ce mot superbe, que n'aurait pas desavoue Bentham : 
Ie nom est « indicateur d'un interet» (p. 301). 

Des lors que l' accent est mis sur l' usage 8, on comprend que les structures de 
parente tendent a devenir de simples auxiliaires methodiques dont on ne saurait pre
tendre, en tout cas, qu'elles epuisent l'existence sociale. Tout au plus, sont-eUes des 
canevas de strategies, reeUes et possibles. L'usage nous place d'emblee devant un 
ensemble de constituants Mterogenes ou devant une intrication de structures si 
complexes 9 qu'il n'est guere possible de decider laquelle est la plus fondamentale. 

5. On pourrait pousser bien plus loin dans Ie detailles rapports avec Hume. On trouverait. 
par exemple, la meme analyse de la necessite sociale de la vertu des femmes (p. 151). 

6. Car Ie systeme social secrete et requiert des « fausses parentes » (p. 79). 
7. Le schema a la simplicite de l'illusion reJigieuse, telle qu'elle est denoncee chez Hume 

ou chez Feuerbach. 
8. « ExpJiquer un mariage, c' est retrouver les fonctions pratiques qu' il remplit pour les 

lignees en presence, [ ... ) c'est faire I'inventaire des interets dont Ie jeu croise aboutit a une 
decision convergente d'alliance» (p. 30). 

9. Qui peuvent, jusqu' a un certain point se convertir les unes dans les autres (p. 14). 
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C'est, cette fois encore, dans la lignee de l'utilitarisme benthamien qu'il faudrait 
situer l'ouvrage de B. Vernier. Les structures en lesquelles il situe les individus ne 
sont pas artificiellement simples et homogenes: elles comprennent de mUltiples 
parametres (economiques, symboliques, esthetiques, affectifs) dont l'ordre ressortit 
It une logique de la pesee et de l'equilibre 10 beaucoup plus qu'lt celle d'une langue 
envisagee It la fa~on saussurienne. Chaque individu jouit d'une marge de manreuvre 
et peut transformer en atouts jusqu' It ses faiblesses quand il est assez ruse pour 
jouer II avec les structures; les structures ne sont pas implacables au point de 
s'imposer mecaniquement: elles font plutot autorite et les strategies qu'elles per
mettent s'evaluent en degres de probabilite et d'esperance (p. 31, 33-34, 169). On 
est surpris de voir combien l'estimation de la valeur et de l'esperance matrimoniales 
d'un homme ou d'une femme (p.46, 151) s'effectue dans la logique meme avec 
laquelle Bentham calcule la valeur persuasive d'un argument, d'une autorite 12, celle, 
dissuasive, de tel ou tel chatiment, etc. Aucune structure n'est simple des lors qu'il 
faut en user pour qu' elle existe; c' est It un entrecroisement complexe de structures 
que nous sommes convies, tant chez B. Vernier que chez Ie philosophe des «fic
tions »13. 

Cet enjambement de nombreuses decennies pour retrouver, it nouveaux frais, des 
problemes anciens, trop tot delaisses it notre sens, n'est pas sans portee polemique. 
Sans doute ces retrouvailles, volontaires ou non, avec Ie XVIII" siec1e ne vont-elles 
pas sans l'epuration ideologique de certains themes. Si l'equivoque est maintenue 
chez Hume sur Ie caractere naturel ou acquis de l'inegalite des hommes et des 
femmes, elle est evidemment levee par B. Vernier qui montre comment les inegali
tes sociales ont tendance it se chercher des alibis naturels ou faussement biologiques 
(p. 11, 134) 14; ainsi la deterioration du statut des femmes It Karpathos resulte-t -elle 
du phenomene de l'emigration et d'une ouverture assez recente de l'ile it l'economie 
de marcbe (p. 164). Mais ne nous y trompons pas: l'une des orientations majeures 
du propos de B. Vernier est de mettre en question Ie structuralisme dogmatique de 
C. Levi-Strauss. Sont contestes: l'universalite pretendue de la circulation des 

10. «Equilibre» est peut-~tre I'un des maitres mots de I' ouvrage : rien ne se fait dans cet 
ensemble de structures complexes qui n'appelle des contrepoids. Ainsi les noms et les pre
noms, orgueil des lignees, appellent-ils la contrepartie des « sobriquets» (p. 108-115). La 
« tMorie populaire des ressemblances familiales» (p. 126) joue Ie rOle comparable de 
compenser une exclusion des avantages, qui serait autrement insupportable. (On lira parti
culierement sur ce point les pages 131 et 132). La facilite a plaisanter les cadettes peut 
compenser les rapports plus tendus que I'on entretient inevitablement avec I'ainee (p.285). 
Mauss avait deja largement traite la question des « parentes a plaisanteries ». 

11. Ainsi y a-t-il une ruse des dons (p. 81), par lesquels on achete en realite, par avance, 
I'obligation d'autrui. 

12. B. Vernier traite lui-m~me I'autorite et Ie prestige comme mesurables (p. 30). 
13. L'analogie des deux methodes permettrait de descendre tees loin dans Ie detail; B. Ver

nier faitjouer, par exemple, dans Ie calcul de la valeur d'un acte,l'eloignement de I'acteur par 
rapport au resultat qu'il obtient (p. 161). Or, chez Bentham, Ie calcul d'une autorite, par 
exemple, prend en compte cette distance. 

Ajoutons que, de fa~on trop voisine de la theorie bentharnienne des «fictions» pour ~tre 
fortuite, B. Vernier releve quelques « illusions bien fondees» de la pensee populaire (p. 302). 

14. De m~me charge-t-on les individus des deficiences ou des tares qui sont celles m~mes 
du systeme social auquel ils appartiennent (p. 70). Ces deficiences peuvent d'ailleurs devenir 
reelles, comme Ie suggere avec humour B. Vernier (p. 74). 
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femmes; l'isolement arbitraire des regimes de parente et d'alliance par rapport au 
reste de la vie sociale (p. 15,301); la negligence du contenu concret des relations et 
de l'ambivalence des attitudes (p. 20 sq.); surtout, I'opposition saussurienne, reprise 
par l'Anthropologie structurale, de la langue, qui est structurale, 8 la parole, qui est 
statistique. B. Vernier entend meme faire de la statistique un element decisif de rup
ture avec la psychanalyse sans doute (p. 300), mais aussi avec Ie structuralisme, et 
plus encore avec un discours qui serait seulement philosophique (8 la maniere de 
I'histoire naturelle du xvnf siecle). Sans doute I'auteur de La Genese sociale des 
sentiments se sert-il habilement de l'instrument statistique, mais n'en attend-il pas 
trop en Ie presentant comme cet instrument de rupture? 

Nous en doutons quelque peu. Essayons de dire pourquoi avant de preciser sur 
quels points nous voyons des avancees prometteuses sur Ie front d'une theorie des 
sentiments a laquelle I'auteur reconnait, comme on sait, une valeur explicative spe
cifique en sociologie. 

La methode statistique n'a de sens que pour detecter les parametres qui consti
tuent graduellement la situation complexe et de nature probabiliste des individus 
dans la societe. Or il nous faut bien constater que les seuls schemas reellement 
construits, meme dans l'reuvre de B. Vernier, sont ceux des systemes levi-straus
siens de parente. La veritable rupture, dans ce domaine, ne consisterait-elle pas dans 
la presentation d'un modele de cette structure complexe qui integrerait plusieurs 
donnees heterogenes. Certes, nous avons l'ebauche de tels modeles (8 l'echelle des 
individus et a celie de collectivites plus ou moins grandes) et surtout l'idee de leur 
science; mais il y a loin d'une science revee 8 une science reellement effectuee. 

De meme conviendrait-il de tracer Ie modele de developpement de ces structures 
sous l' effet de leurs contradictions et de l' adjonction de parametres nouveaux 
(l'emigration, par exemple, telle qu'elle est analysee au chap. 5). L'une des plus 
belles analyses du livre consiste 8 suivre l'evolution subie par les structures matri
moniales sous l'effet de l'integration progressive de Karpathos dans l'economie 
monetaire (p. 156, 171). De meme, l'emigration, d'abord inscrite dans Ie fonc
tionnement interne de la structure sociale, finit-elle par Ie detruire presque complete
ment 15. Sans doute Ie temps est-il pris dans sa continuite et dans sa discontinuite des 
crises 16 et des evenements; mais ce jeu des equilibres et des desequilibres des struc
tures ne pourrait-il pas etre methodiquement construit? 

15. Toutefois celie destruction ne laisse pas de conserver. au moins pendant un temps, ce 
qu'elle detruit. Et, 13 encore, la consideration des affects est d'une extreme importance pour 
comprendre une destruction qui ne s'effectue pas n'importe comment. La vengeance des 
cadets, devenus riches par I' emigration, a pour effet de renverser graduellement les images et 
les cultes 3 travers lesquels I' ancienne societe se structurait en se justifiant. C' est par un rituel 
inverse, une veritable palinodie, que Karpathos joue sa destruction (p. 157-158). L'abolition 
des anciens symboles passe d'abord par leur inversion; la vengeance recite les symboles a 
I'envers: ainsi n'est-i1 pas de plus grand plaisir pour un homme que de chercher 3 humilier 
celui ou celie qui, par I' ancien systeme, etait destine( e) 3 I'humilier. 

16. L' auteur analyse les volte-face, spontanees ou calculees, des families engagees dans un 
processus de mariage; ce qui ne va pas sans humiliation (p. 189). 
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Tant qu' on ne construit pas ces modeles statiques et dynamiques 17, B. Vernier a 
beau s'en defendre (p. 12), Ie mode litteraire de leur description, par la simplifica
tion qu'il implique, leur donne l'allure de processus finalises. Tout se passe comme 
si une main invisible orientait les mouvements. A. Smith, bien sur, et, avant lui, 
Hume avaient du lutter contre cet inconvenient de preter aux configurations sociales 
qu'ils decrivaient leur intelligence d'observateurs. Rien ne vaudrait decidement, 
pour casser toute projection, de presenter des structures dans leur complexite singu
liere et dans celle de leur jeu reciproque. 

Un probleme, qui, a notre connaissance, n'a pas ete traite avec la finesse conve
nable par la litt6rature c1assique, se pose de fa~on originale dans ce livre des qu'on 
accorde a son auteur une specificite des lois des affects par rapport a la structure des 
relations de parente. Dans un beau paragraphe du chapitre 8 sur les « Mariages entre 
parents et choix d'objet incestueux », B. Vernier trace les elements d'une arith
metique cardinale, puis ordinale, de l'amour. II pose en principe que« la valeur affec
tive des parents pour les enfants n'echappe pas a la loi de la rarete » : ainsi, «les gar
~ons sont-ils d'autant plus lies affectivement a leur mere et les filles a leur pere que 
ces parents ont moins de rivaux capables de les concurrencer affectivement au sein 
meme de la fratrie» (p. 288 sq.). Le probleme qui est pose ici est celui du quantum 
de l'objet d'amour et des regles de son partage. Sans doute, cette quantite ne se 
comporte pas comme celle d'une chose physique; mais faut-il soutenir comme Ie 
prete que, de l'amour d'une mere, «chacun en a sa part et tous l'ont tout entier»? 
Les notions de quantum affectif, d'emplissement d'un affect par un quantum, du 
caractere limite ou illimite de cet emplissement meriteraient toute l'attention et tout 
Ie scepticisme du philosophe. Cette logique ne suit pas necessairement celle des 
lignees au sein des structures familiales. L'examen des distorsions entre de multi
ples structures et celui de leur dynarnique sont seuls veritablement interessants 18. 

La Genese sociale des sentiments suscite Ie desir d'une science; peut-etre, des a 
present, son exigence. La philosophie n'a pas encore effectue, pour elle-meme et 
pour les sciences de notre temps, ni une theorie des passions ni une theorie des fic
tions. Ces theories se sont multipliees prematurement aux XVIII" et XIX" siec1es, c'est
a-dire a une epoque ou Ie philosophe devait lui-meme produire ses informations et 
travailler sur les deux fronts de la reflexion et de la determination; mais quand la 
reflexion controle de fictives experiences de pensee, comment eviterait-elle de 
recourir a de trop faciles tricheries? A present, la division du travail des sciences 
sociales permet une reprise loyale de la tache critique et reflexive: des problemes 
nouveaux apparaissent et les anciens pourraient se resoudre a nouveaux frais. 
Depuis que la veine phenomenologique s'est tarie, il faut bien dire que les efforts 
philosophiques sont rares pour mettre en perspective les recherches et les rt!sultats 

17. Car Ie discours sur la « force» n'est pas excIu du propos de B. Vernier (p. 124-125). 
L'auteur parle par exemple de la « force d'imposition sociale» des lois de la ressemblance 
(p. 132). 

18. L'interet porte a I'ambivalence des sentiments, completement negligee par C. Uvi
Strauss, et I' effort pour la penser dans des structures complexes sont egalement a porter au 
credit des recherches de B. Vernier (p. 26). 

II serait tout aussi passionnant de poursuivre la theorie de la ressemblance dans la direction 
indiquee par I' auteur: « II n' est pas de meilleur exemple que la theorie karpathiote des res
semblances pour iIIustrer I' enracinement social des structures cognitives » (p. 135). 



448 REVUE DE SYNTHEsE: 4' S. N'" 2-3. AVRIL-SEPTEMBRE 1995 

des sciences humaines, pour articuler leurs methodes, voire simplement pour rappe
ler l'histoire des problemes poses. 

La tache est difficile : les connaissances dont nous disposons sur Ie terrain de 
I'affectivite ne nous permettent pas meme encore de decider si c'est d'une theorie 
des passions ou d'une theorie des fictions dont il est besoin 19. De plus, il est difficile 
de parler des affects et l' on pourrait dire du sentiment, dont B. Vernier se propose 
de faire la genese sociale, ce que V. Carraud disait de l'ordre de la charite dans les 
Pensees de Pascal: qu'il brille par son absence. Non seulement parce que, au bout 
du compte, peu de sentiments se trouvent analyses, mais aussi parce que les senti
ments que l'on s'attendrait a voir les mieux traites, comme l'amour, sont vecus par 
les Karpathiotes eux-memes, comme ayant ete naguere eprouves par d'autres. Si les 
sentiments sont les grands absents de cette contribution qui se propose rien de moins 
que leur genese, ce n'est certainement pas maladresse de I'auteur; n'est-ce pas plu
tot Ie meilleur indice qu'une theorie de l'affectivite ne peut etre qu'une theorie des 
fictions? 

Jean-Pierre CU'iRO, 
Universite de Rouen, 

U.F.R. de lettres et sciences humaines, 
rue Lavoisier, 

76821 Mont-St-Aignan Cedex 
(mars 1993). 

19. «En matiere de sentiment il est bien difficile de faire la part des choses et de distinguer 
les sentiments reels des sentiments afficMs, sans compter Ie fait que les agents eux-memes ont 
du mal 11 s'y retrouver » (p. 16). 




