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La fin du XIX· siecle est une epoque particulierement riche de la vie intel
lectuelle francaise, Elle est en effet caracterisee notamment par deux phe
nomenes qui nous concement directement. D'une part, on assiste al'emer
gence d'un nouveau genre de discipline universitaire: les sciences humaines.
La psychologie, la sociologie, la geographic humaine fondent des methodes
propres et des theories specifiques. Completant les disciplines tradition
nelles des Facultes de lettres (comme I'histoire et la philosophie), elles
investissent et renouvellent aussi un champ scientifique jusqu'alors assez
largement domine par les medecins (anthropologues et alienistes). D'autre
part, on constate que la generation d'intellectuels qui se forme dans les
annees 1885-1900 est marquee par la recurrence du theme de la crise de
la societe et de ses valeurs, ainsi que par I'aspiration aetablir une veri
table science sociale capable d' analyser les causes de cette crise et de deter
miner des moyens d'y remedier,

Ces deux phenomenes eurent des repercussions immediates sur la dis
cipline historique. Certes, celle-ci s'etait professionnalisee un peu plus t6t,
des la fin du Second Empire 1, et, au plan institutionnel, elle ne sera pas
directement affectee par l'apparition de ces nouveaux savoirs. Toutefois,
j'ai recemment essaye de montrer qu'au plan intellectuel, les choses ont
ete tres differentes '. Les sciences humaines - et en premier lieu la socio
logie durkheimienne - ont en effet lance aux historiens un defi metho-

1. Robert KEYLOR, Academy and Community, The Foundation of the French Historical
Profession, Harvard University Press, 1975; Gerard NOIRIEL, «Naissance du metier d'histo
rien », Geneses, 1, 1990, p. 58-85.

2. Laurent MUCCHIELLI, «Aux origines de la Nouvelle Histoire: l'evolution intellec
tuelle et les transformations du champ des sciences sociales », Revue de synthese, 1, 1995,
p.55-98.
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dologique incontoumable: penser les determinismes, les regularites, les
processus collectifs, qui permettent de tracer les grands axes de l'evolu
tion historique et peut-etre d'en retrouver les causes profondes. Or, dans
I'esprit de son fondateur Henri Berr, la Revue de synthese historique eut
precisement pour vocation de repondre ace defi : «L'objet principal de la
Revue de synthese historique a ete de remplacer la philosophie de l'his
toire par quelque chose qui fut pleinement scientifique', »

Quel fut ce «quelque chose» de «pleinement scientifique» par quoi
analyser et expliquer l'histoire? Telle est precisement la question a laquelle
je me propose de repondre dans ce travail, en parcourant et en contex
tualisant l'ceuvre de Berr et de ses principaux collaborateurs ainsi que les
vingt-cinq premieres annees de la Revue de synthese historique. Pour ce
faire, je rappellerai dans un premier temps l'etat du champ intellectuel au
sein duquel Berr positionna sa revue et ses ambitions theoriques, J'ana
lyserai ensuite Ie programme intellectuel et les strategies d'alliance que
Berr mit en ceuvre dans sa revue en jouant a la fois de la complementa
rite et de la rivalite entre trois disciplines: l'histoire, la sociologie et la
geographic. Je tenterai enfin d'evaluer la realisation de ce programme,
c'est-a-dire - disons-Ie d'emblee - de comprendre les raisons de son
relatif echec,

I. - L'HISTOIRE PRISE DANS LE CHAMP DES SCIENCES HUMAINES

Pour comprendre les positionnements de la Revue de synthese histo
rique a partir de 1900, il est indispensable de presenter l'etat du champ
intellectuel de l'epoque, c'est-a-dire de cemer d'assez pres les evolutions,
innovations et rapports de force qui animent ce champ au cours de la
decennie qui precede Ie toumant du siecle, On mesure alors l'interet que
suscitent les travaux qui toument autour de la psychologie des peuples,
mais on s'apercoit d'une part que la base scientifique de ces travaux est
generalement tres ambigue, d'autre part que les auteurs qui les promeu
vent sont marginaux dans Ie champ universitaire et que, pour ces deux
raisons, ils ne pourront pas resister longtemps aux deux nouvelles disci
plines qui interpellent I'histoire a la fin du siecle : la sociologie et la geo
graphie humaine.

3. Henri BERR, «Au bout de trente ans », Revue de synthese, L, 148-150, 1930, p. 14.
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Difficultes et ambiguites de La psychoLogie des peupLes

Dresser Ie portrait psychologique des peuples est une idee dans «I'air du
temps» en France a la fin du xrx- siecle, Son origine c' est, bien entendu,
d'abord la Yolkerpsychologie allemandealaquelle Lazarus et Steinthal avaient
tente de donner une premiere expression scientifique en lancant en 1860 la
Zeitschrift fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft, et qui, en 1900,
pourra invoquer ason benefice Ie nom prestigieux de Wilhelm Wundt. Le
psychophysiologue entame en effet alors la publication d'une sene de livres
consacres ala science de «I'ame collective» (VoLksseele) qui

«ne consiste pas en une simple somme d'entites individuelles de conscience
dont les cercles se recouvriraient en partie, mais de cette association resul
tent des phenomenes particuliers psychiques et psychophysiques qui ne pour
raient en aucune facon se produire dans la conscience individuelle isolee, au
du mains qui ne pourraient s'y developper au degre qu'ils atteignent par suite
de I'action reciproque des individus?»,

II s'agit pour Wundt d'une veritable etude psychologique du langage,
des systemes de croyances et des moeurs, etude qui trouve notamment ses
sources dans l'ethnographie.

En France, ainsi que I'ont bien montre R. Nye, S. Barrows et J. Van
Ginneken, ces questions de psychologie collective se developpent d'abord
dans leur rapport al'action politique et aI'histoire nationale ', Elles se cris
tallisent notamment sur la question de la psychologie des foules que le
fameux intellectuel Hippolyte Taine a posee avec une acuite et une dra
matisation toutes particulieres dans certains passages de sa derniere grande
eeuvre : Les Origines de La France contemporaine (1875-1893). II utilise
en effet ces notions psychologiques dans des recits sanguinaires de la Ter-

4. Wilhelm WUNDT, Yolkerpsychologie, I, Leipzig, Engelmann, 1900; cite par Benjamin
Bourdon, Revue philosophique, 1901, I, p. 51. J'ai souligne dans I'extrait la premisse que
constitue Ie theme de I'association fondatrice du phenomene social, dont on remarquera
I'exacte equivalence au ceeur de la sociologie durkheimienne; cf. Massimo BORLAND!, « Les
faits sociaux comme produits de I' association entre les individus. Le fil conducteur des
Regles », in M. BORLAND! et L. MUCCHIELLI (ed.), La Sociologie et sa methode. Les Regles
de Durkheim un siecle apres, Paris, L'Harmattan, 1995, p. 152 sqq.

5. Robert NYE, The Origins of Crow Psychology: Gustave Le Bon and the Crisis ofMass
Democracy in the Third Republic, Londres, Sage Publications, 1975; Suzanna BARROWS,
Miroirs deformants. Reflexions sur la foule en France a lafin du XIX' siecle en France, trad.
fro Paris, Aubier-Montaigne, 1990; J. VAN GINNEKEN, Crowds, Psychology and Politics, 1871
1899, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
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reur revolutionnaire et de la Commune de Paris. C'est sur cette lancee que
l'Italien Sighele puis les Francais Tarde, Fouillee et Le Bon developperont
la psychologie des foules dans les annees 1890-1900. Mais sur quelle base
causale construire cette sorte de « caracterologie sociale6 » ? Plusieurs solu
tions se presentaient.

Gustave Le Bon (1841-1931), medecin, anthropologue, psychophysio
logue, voyageur et vulgarisateur bien connu ala fin du XIXe siecle, est l'au
teur en 1894 d'un essai intitule Les Lois psychologiques de l'evolution des
peuples. Al'image de l'ensemble de ses travaux, ce livre est marque par
un determinisme racial integral, une sorte d'essentialisme hereditaire, Le
Bon est polygeniste de facon absolue ; pour lui, « en se basant sur des carac
teres anatomiques bien nets, tels que la couleur de la peau, la forme et la
capacite du crane, il a ete possible d'etablir que le genre humain comprend
plusieurs especes separees et probablement d'especes tres differentes 7 »,
Et chacune de ces especes aurait sa propre individualite tant somatique que
psychique, la seconde decoulant directement et integralement de la pre
miere. Des lors, la science des caracteres ethniques est constituee :

«Les caracteres moraux et intellectuels, dont I'association forme l'ame d'un
peuple, representent la synthese de tout son passe, l'heritage de tous ses
ancetres, les mobiles de sa conduite. lIs semblent aussi variables chez les
individus d'une meme race que les traits de la physionomie; mais I'obser
vation prouve que la majorite des individus possede toujours un certain nombre
de caracteres psychologiques communs, aussi stables que les caracteres ana
tomiques qui permettent de classer les especes. Comme ces derniers, les carac
teres psychologiques se reproduisent par l'heredite avec regularite et constance.
Cet agregat d'elernents psychologiques communs constituent ce qu'on appelle
avec raison Ie caractere national. Un ensemble forme Ie type moyen qui per
met de definir un peuple".»

Dans sa Psychologie du peuple francais (1898), puis dans son Esquisse
d'une psychologie des peuples europeens (1903), Alfred Fouillee (1858
1912), professeur de philosophie al'Ecole Normale superieure, cherche lui

6. Je m'etonne de ne pas avoir rencontre cette expression dans les textes de l'epoque, les
Allemands parlant par contre frequemment de VOlkercharakterologie. II serait d'ailleurs fort
interessant d' etudier I'histoire du mot «caracterologie » en France, dans Ie prolongement de
la «physiognomonie» etudiee recemment par Anne-Marie DROUIN-HANS, La Communica
tion non verbale avant la lettre, Paris, L'Harmattan, 1995.

7. Gustave LE BON, Les Lois psychologiques de l'evolution des peuples, Paris, F. Alcan,
1894, p. 10.

8. Ibid, p. 11-12.
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aussi apenser, «dans I'ensemble des cerveaux et des consciences, un sys
teme d'idees refletant Ie milieu social [... J. C'est un determinisme collec
tif dont une partie est en nous et les autres parties dans tous les autres
membres de la communaute. Ce systeme d'idees mutuellement dependantes
constitue la conscience de la Nation 9 », Son systeme theorique est toute
fois tres imprecis. Philosophe de formation mais se passionnant pour les
sciences traitant de l'Humanite, Fouillee est un eclectique. II accorde une
large part au temperament, done a la constitution hereditaire, au «milieu
physique ». Certes, il proteste contre la reduction de I'histoire humaine a
I'histoire naturelle et ala politique des races ala maniere de Le Bon (tout
comme il critiquera plus tard les idees de Vacher de Lapouge), il invoque
en contrepartie le poids du «Milieu social ». Cependant, l'idee de nature
demeure bien presente dans son analyse: Ie Francais aime davantage I'Etat
et la religion que l'Anglais parce que ses «instincts sociaux» sont plus
developpes, Plus tard, Fouillee tentera plutot de concilier Tarde et Dur
kheim. II semble toutefois que ses travaux, peu utilises dans Ie champ uni
versitaire, n'aient pas veritablement marque Ie devenir de la psychologie
des peuples en France.

On peut dire apeu pres la meme chose des ecrits d'Emile Boutmy (1830
1906) sur la psychologie politique des Anglais et des Americains 10. II decrit
d'abord le contexte geographique, puis la race et l'histoire, puis les insti
tutions, enfin les mentalites, Son raisonnement est deductif et descriptif.
Boutmy est certes un homme important de l'epoque, «tout atteste qu'il a
eu dans Ie monde universitaire d'alors un prestige et un statut exception
nels II », II est en effet le fondateur de I'Ecole libre des sciences politiques
en 1871, institution destinee aparticiper au relevement moral de la France
apres Ie desastre de la guerre de 70. Mais il ne participe pas directement
d'une quelconque communaute savante, d'un quelconque champ de
recherche. ./

Concluons ce rapide tour d'horizon en disant que ces livres et Ie statut
de leurs auteurs temoignent certes de I'existence d'une mode intellectuelle
concernant ces questions au tournant du siecle, mais qu'il ne s'agit pas
d'un champ disciplinaire investi par des auteurs inseres dans les institu
tions scientifiques.

9. Alfred FOUILLEE, Psychologie du peuple francais, Paris, F. Alcan, 1898, p. 12.
10. Emile BOUTMY, Essai de psychologie politique du peuple anglais au XIX' siecle, Paris,

A. Colin, 1901,et Elements d'une psychologic politique du peuple america in, Paris, A. Colin,
1902.

II. Pierre FAVRE, Naissance de la science politique en France. 1870-1914, Paris, Fayard,
1989, p. 46, n. I.
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L'impact de la sociologie durkheimienne

Le fait Ie plus marquant, l'evenement Ie plus determinant dans l'evolu
tion du champ des sciences humaines a la fin du XIXe siecle est certaine
ment la constitution de la sociologie durkheimienne. C'est l'invention d'un
paradigme, la formation d'une equipe de recherche, la fondation d'une dis
cipline 12. Durkheim reussit la ou Comte, ses disciples, et les organicistes
comme Rene Worms ou encore les successeurs de Le Play avaient echoue :
des les annees 1898-1903, dans le monde universitaire francais, il est consi
dere comme le chef d'une «Ecole francaise de sociologie 13 », Cette reus
site, Durkheim la doit moins a ses propres positions theoriques (develop
pees surtout dans Les Regles de la methode sociologique en 1895 et Le
Suicide en 1897) qu'a l'immense travail de confrontation des disciplines
et de traitement des donnees historiques, ethnographiques et statistiques
entrepris dans la revue L'Annee sociologique a partir de 1898 dans Ie but
de donner une realite au paradigme de l'autonomie du social. Or l'un des
aspects centraux de cette offensive epistemologique visait precisement la
discipline historique 14. Eleve de Fustel de Coulanges a l'Ecole Normale,
Durkheim a toujours prone un «commerce de bons offices» entre les his
toriens et les sociologues 15. Mais dans la preface du premier numero de sa
revue, illance un veritable defi aux historiens :

«Notre entreprise [... ] peut servir a rapprocher de la sociologie certaines
sciences speciales qui s'en tiennent trop eloignees pour leur plus grand dom
mage et pour le notre, C'est surtout a l'histoire que nous pensons ainsi. Ils
sont rares, meme aujourd'hui, les historiens qui s'interessent aux recherches
des sociologues et sentent qu' elles les concement. Ce caractere trop general
de nos theories, leur insuffisante documentation fait qu'on les considere
comme negligeables [... ]. Et cependant, l'histoire ne peut etre une science
que dans la mesure oil. elle explique, et l'on ne peut expliquer qu'en compa
rant [... ]. C'est done servir la cause de l'histoire que d'amener l'historien a
depasser son point de vue ordinaire, aetendre ses regards au-dela du pays et

12. Philippe BESNARD, «La formation de I'equipe de L'Annee sociologique», Revue fran
caisede sociologie, XX, 1979, p. 7-31; L. MUCCHIELLI,« Heurs et malheurs du durkheimisme.
Problemes historiographiques, enjeux epistemologiques et pedagogiques d'une mernoire dis
ciplinaire: la sociologie », Politix. Travaux de science politique, 29, 1995, p. 55-79.

13. Sur ces differents aspects de la naissance de la sociologie en France, cf. L. Muc
CHIELLI, La Decouverte du social (1870-1914), Paris, La Decouverte, 1997, aparaitre.

14. Ph. BESNARD, «L'imperialisme sociologique face al'histoire », in Historiens et socio
logues aujourd'hui, Paris, ed, du CNRS, 1986, p. 27-36; L. MUCCHIELLI, art. cit. supra n. 2.

15. Emile DURKIIEIM, «Cours de science sociale. Lecon d'ouverture [1888] », repro in La
Science sociale et l'action, Paris, PUF, 1970, p. 107-108.
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de la periode qu'il se propose plus specialernent d'etudier, a se preoccuper
des questions generalesque souleventles faits particuliersqu'il observe. Or,
des qu'elle compare, l'histoire devient indistincte de la sociologie".»

C' est bien une fusion des deux disciplines que proposait Durkheim et
qui lui valut Ie reproche d'« imperialisme » :

« Susciterdes historiensqui sachentvoir les faits historiquesen sociologues,
ou, ce qui revientau meme, des sociologues qui possedent toute la technique
de l'histoire, voila Ie but qu'il faut poursuivre de part et d'autre. A cette
condition, les formules explicatives de la science pourront s'etendre pro
gressivement a toute la complexite des faits sociaux au lieu de n'en repro
duire que les contours les plus generaux, et en meme temps I'erudition his
toriqueprendra un sens puisqu'elle sera employeea resoudre les plus graves
problemes que se pose I'humanite, Fustel de Coulanges aimait a repeter que
la veritable sociologie, c'est l'histoire; rien n'est plus incontestable pourvu
que l'histoire soit faite sociologiquement 17. »

Les historiens se trouvaient done mis en demeure de s'elever du parti
culier au general, de comparer, d'expliquer, de restituer des systemes
sociaux ainsi que des structures mentales. Aux yeux des contemporains, le
statut de ce demier element (Ie mental, Ie psychique) etait cependant encore
ambigu a cette date. L'etude de la reception des Regles de la methode
sociologique montre que la sociologie durkheimienne a eu bien du mal a
se defaire d'une image de materialisme etroit, excluant la part de la sub
jectivite, de la conscience, dans l'explication des phenomenes sociaux 18.

En realite, rien n'etait aussi eloigne de la pensee de Durkheim qui s'en
expliqua d'abord en 1898 dans un important article intitule «Representa
tions individuelles et representations collectives 19 », puis en 1901 dans la
preface ala deuxieme edition des Regles'", enfin en 1903 dans un fameuf
memoire de L'Annee sociologique consacre aux systemes de classification
primitifs, redige avec Marcel Mauss 21• De plus, de cette theorie des repre
sentations collectives, va emerger, apartir de 1905, sous la plume de Lucien

16. E. DURKHEIM, Preface, L'Annee sociologique, 1, 1897, p. II.
17.1bid.
18. Giovanni PAOLETII, «La reception des Regles du vivant de Durkheim (1894-1917) »,

in M. BORLANDI et L. MUCCHIELLI (ed.), op. cit. supra n. 4, p. 247-283.
19. E. DURKHEIM, «Representations individuelles et representations collectives », Revue

de metaphysique et de morale, 6, 1898, p. 273-302.
20. Cette preface fut precisement publiee d'abord dans la revue de Berr: E. DURKHEIM,

« De la methode objective en sociologie », Revue de synthese historique, 2, 1901, p. 3-17.
21. E. DURKHEIM, Marcel MAUSS, «De quelques formes primitives de classification »,

L'Annee sociologique, 6, 1903, p. 1-72.
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Levy-Bruhl, la notion de «rnentalite'P». Et c'est cette «filiere durkhei
mienne » qui menera dans l'entre-deux-guerres a l'histoire des mentalites.
On va le voir, la Revue de synthese historique a pourtant longtemps fait
mine d'ignorer cet axe majeur de la sociologie durkheimienne, lui prefe
rant une psychologie historique alliant histoire des idees et geographic
regionaliste,

II. - LE « PROGRAMME SCIENTIFIQUE » DE LA REVUE DE SYNTHESE HISTORIQUE:

ENJEUX INTELLECTUELS ET STRATEGIES D' ALLIANCE

En 1900, lorsque parait le premier volume de la Revue de synthese his
torique, l'ecole durkheimienne de sociologie est deja en passe de conque
rir une legitimite intellectuelle qui la place au premier plan de la reflexion
methodologique en sciences sociales. Philosophe, normalien, parisien, Henri
Berr appartient au meme monde que les durkheimiens; il connait person
nellement Durkheim et plusieurs des membres de son equipe, Aussi sont
ils pour lui des interlocuteurs incontoumables 23. De fait, la strategic de
Berr consistera amarquer sa volonte de dialogue et de collaboration avec
la sociologie durkheimienne sans s'y dissoudre, c'est-a-dire en tentant de
relever le defi qu'elle lance aux historiens.

Le programme d'Henri Berr: la psychologie historique
contre la sociologie

Des le depart, Berr est done amene a se positionner officiellement face
a Durkheim : '

«Mais cette synthese historique OU aspire la revue nouvelle, qu'est-ce par
rapport a la sociologie? Voila surtout la question sur laquelle, pour conten-

22. Sur tout ceci, cf. notamment L. MUCCHIELLI, «Sociologie et psychologie en France,
l'appel II un territoire commun: vers la psychologie collective (1890-1940) », Revue de syn
these, 3-4, 1994, p. 445-483.

23. Berr et Durkheim se connaissent suffisamment pour se tutoyer ainsi que l'atteste une
lettre du 10 juillet (19OO?) heureusement conservee, dans laquelle Berr assure II Durkheim
que la seule sociologie presente dans sa revue sera celie promue par les collaborateurs de
L'Annee sociologique, concluant merne : «La Revue nouvelle ne fera que souligner l'impor
tance, le caractere methodique, la superiorite de vos travaux » (fonds Henri Berr, IMEC, Paris,
cote HBR-2-Gl). Une autre lettre envoyee par Durkheim IIBerr en juin 1904 (HBR-2-AI6)
confirme la relative familiarite existant entre les deux anciens normaliens.
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ter les esprits exigeants, il convient de s'expliquer. [... ] C'est la position
scientifique de la revue qu'il s'agit de preciser".»

II prend acte de la legitimite et du serieux de l' entreprise durkheimienne ;
il annonce meme officiellement une collaboration etroite'". Mais illui faut
parallelement s'en distinguer pour fonder sa propre legitimite. La synthese
historique doit embrasser et depasser la sociologie, ne pas oublier comple
tement l'individu et tendre en definitive, comme le souhaitait aussi son ami
Paul Lacombe, aun fonctionnalisme psychologique :

«II n'est pas moins necessaire que l'historien s'attache dans une certaine
mesure aux particularites individuelles qui differencient l'histoire et par les
quelles s'expliquent les transformations meme les plus generales. [... ] Les
taches diverses qu'unifie la synthese historique doivent aboutir en fin de
compte ala psychologie. L'etude comparative des societes doit aboutir a la
psychologie sociale, a la connaissance des besoins fonciers auxquels repon
dent les institutions et leurs manifestations changeantes. [... ] C'est une ques
tion de psychologie importante et delicate a elucider que celIe du role joue
dans I'histoire par l'element intellectuel", »

Ainsi, en mettant en avant Ie role des individus acote des structures, la
necessite de limiter la taille des objets sociaux choisis pour mener une ana
lyse psychologique, et I'idee - recurrente chez lui, j'y reviendrai - que
1'« element intellectuel» de l'histoire de l'humanite contient sa propr~ deter
mination irreductible aune analyse sociologique, Berr tente de tenir adis
tance Durkheim au double plan de la methode et des rapports entre les dis
ciplines. Et il ne s' en tient pas la puisque, en realite, il avance ensuite une
strategic de contoumement en proposant aux historiens un vaste programme
de «psychologie historique » :

«Plus que la partie theorique du programme, celle de psychologie histo
rique semble destinee a s'enrichir peu a peu. [... ] Aboutir en histoire a la
psychologie, voila qui est tout a fait necessaire, mais qui est infiniment
delicat, [... ] La VOlkerpsychologie allemande est souvent vague: ces etudes
ne peuvent etre que vagues quand leur objet est trop vaste. On ne saurait

24. H. BERR, «Sur notre programme », Revue de synthese historique, 1, 1900, p. 3.
25. «II est possible qu'il y ait a tirer des indications utiles d'une etude des formes sociales;

mais etudier les faits economiques, religieux, moraux, juridiques, politiques, de ce point de
vue concret et comparatif, voila qui est d'une utilite manifeste. II y aura done dans cette revue
une part de sociologie positive et cette part devrait revenir, puisqu'ils ont bien voulu s'en
charger, a des collaborateurs de L'Annee sociologique», ibid., p. 4.

26. Ibid., p. 4-5.
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aller en meme temps au large et au fond. La Yolkerkunde, la Kultur
geschichte, les revues de folklore et de traditions populaires, les annales
des provinces, accumulent les documents et les renseignements. II y a
done maintenant, dans beaucoup de nos universites, des cours regionaux
d'histoire, d'art, de litterature. Que des esprits capables de recueiIIir Ie
detail et d'embrasser les ensembles s'attachent a des individualites histo
riques moins enormes, moins ecrasantes, mieux definies parfois que les
peuples 27. »

Et ces individualites, nous allons le voir, ce seront principalement les
regions francaises. Toutefois, avant d'aborder dans Ie detail ce dialogue
entre histoire, sociologie et geographic, i1faut brievement rappeler comment
fut prealablement contoume I'obstacle anthropologique, comment furent
ecartees les theories raciales.

Race ou milieu: une solution implicite

En effet, quelle que soit la part relative attribuee a l'element social et a
l'element individuel-intellectuel de tout fait historique, Berr devait, comme
Durkheim, se positionner d'abord face aux theories raciales tres en vogue
ala fin du xtx- siecle, De fait, les trois premiers numeros de la Revue de
synthese historique sont notamment occupes par une confrontation entre
Paul Lacombe, le plus proche collaborateur de Berr, et I'historien roumain
A.D. Xenopol ", Les deux hommes ont, dans les annees qui precedent
immediatement la fondation de la revue, ecrit chacun un ouvrage genera
liste tentant de definir ce que doit etre la «science de l'histoire-?». 11 y a
certainement une bonne part de narcissisme dans cet affrontement qui pas
sionna sans doute d'autant moins les lecteurs de la revue que les deux
hommes etaient tout afait marginaux dans la discipline. Le fond du debar
doit cependant nous interesser dans la mesure ou Berr s'y referera par la

27. Ibid., p. 2.
28. Paul Lacombe (1839-1919) fut I'un des compagnons de route les plus proches de Berr.

Ancien secretaire de Victor Cousin, sorti premier de I'Ecoie des chartes en 1859, membre de
cercles positivistes et libres-penseurs, Lacombe fut jusqu'en 1870 un de ces intellectuels
refractaires a I'Empire. Apres l'avenernent de la Republique, il sera sous-prefet de Figeac,
secretaire general du Loiret et enfin inspecteur general des bibliotheques et des archives. Cf.
H. BERR, « Un theoricien de I'histoire. Paul Lacombe, I'homme et l'ceuvre », Revue de syn
these historique, XXX:,2-3,1920, p. 97-143. Quant aAlexandre Dimitri Xenopol, iI etait un
historien roumain, recteur de I'universite de Jassy, membre de I'Academic des sciences rou
maine, francophile convaincu et correspondant de notre nationale Academic des sciences
morales et politiques.

29. P. LACOMBE, De l'histoire consideree comme science, Paris, Hachette, 1894;
A.D. XENOPOL, Les Problemes fondamentaux de l'histoire, Paris, Leroux, 1899.
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suite en estimant notamment que la question du role du facteur racial y a
ete plus ou moins reglee",

C'est Lacombe qui ouvre le debat, des Ie premier numero de la revue,
en rendant longuement et severement compte du livre de Xenopol paru
l'annee precedente. Selon ce demier, Ie «milieu» aurait surtout joue a
l'origine de l'histoire humaine, en permettant par sa diversite la constitu
tion de races differentes devenues avec Ie temps immuables. Chaque race
serait un tout physique et psychologique, elle aurait son « genie» irreduc
tiblement different de celui des autres. En realite, Xenopol ne va pas aussi
loin que Le Bon, Gobineau ou Vacher de Lapouge dans l'essentialisme
racial, mais il n'en ecrit pas moins :

« Le caractere different de la civilisation allemande, francaise, anglaise, ita
lienne, s'explique dans sa partie irreductible seulement par l'element de race
[... ]. Le caractere du peuple francais etait incontestablement tout autre au
temps des Croisades qu'aujourd'hui, mais le fond de la race gauloise, son
esprit gai, mordant, satirique, sa pensee claire et precise, sont restes les memes
atoutes les epoques de son histoire". »

Lacombe montre sans difficulte que ces jeux verbaux ne reposent que
sur des idees recues auxquelles il faut substituer de veritables problema
tiques scientifiques :

« Par OU connaissez-vous l'esprit mordant et la pensee claire des Gaulois?
Quels sont les documents qui nous certifient cet esprit-lit? Puisque I'esprit
mordant des Gaulois remonte jusqu'a ce Milieu qui forma les qualites irre
ductibles, il serait bien interessant de savoir un peu aquelles circonstances
particulieres de ce Milieu fut due la production de l'esprit mordant [... ].»
De son cote, au contraire, Lacombe « explique cette communaute morale et
intellectuelle comme la suite naturelle et forcee d'une autre communaute long
temps continuee : meme climat, meme gouvemement, memes lois, meme lan
gage, memes modeles en tous genres (guerriers, artistiques, ecrivains, savants),
meme aventures historiques, memes souvenirs, ou, d'un mot, meme milieu,
en donnant ace terme toute l'extension qu'il comporte ".»

30. H. BERR, La Synthese en histoire. Son rapportavec la synthesegenerale, 191I, Paris,
A. Michel, 1953, p. 81-82. Malgre les formulations toujours prudentes de Berr, I'absence
totale de theme racial comme I'absence generale d'auteurs issus du milieu medical est un bon
indice de sa politique editoriale.

31. A. D. XENOPOL, op. cit. supra n. 29, p. 75, 77.
32. P. LACOMBE, «La science de I'histoire d'apres M. Xenopol », Revue de synthesehis

torique, 1, 1900, p. 40-41.
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Xenopol repondra la meme annee en defiant Lacombe d'oser affirmer
que les Chinois, places depuis les origines en pays grec, auraient eux aussi
cree la Civilisation grecque, ou bien que des «Negres » places depuis les
origines en France, auraient donne naissance ala Civilisation francaise. II
y a la, aux yeux de l'intellectuel roumain, une «absurdite » qui ne se
demontre meme pas. Et il reaffirme au contraire une idee couramment
admise au xrx- siecle, l'existence d'une sorte d'inconscient biologique fina
lise et propre achaque race d'hommes :

«Si les Grecs developperent les arts plastiques, la philosophie, la poesie
epique et dramatique, ce ne sont pas leurs institutions qui les pousserent it Ie
faire, mais bien les dispositions innees de leur esprit qui les obligeaient it
sculpter, it creer Ie Theatre, sans le vouloir/", »

Le debar va se clore en 1901, avec un nouvel article de Lacombe, cette
fois directement centre sur la question de la race qui « lui semble d'un inte
ret primordiaI34 ». Tout d'abord, Lacombe releve presque completement le
defi de son adversaire en affirmant qu'une race placee des l'origine dans
le milieu d'une autre doit parvenir aun niveau de civilisation «singulie
rement ressemblant " », Pour lui, la notion de «caractere de peuple ou
caractere historique dont on se sert pour designer ces differences en bloc
me parait impropre et dangereux; c'est la encore une sorte d'individuation
qui fausse la vraie nature des choses; car, ces differences, que sont-elles
reellement ? Des coutumes, des institutions, des habitudes regnant dans le
public 36 ». C'est done la notion meme de« peuple » qu'il faut deconstruire
pour en comprendre toute la relativite, la diversite et la complexite histo
riques qui empechent d'en circonscrire une quelconque essence. Qu'est-ce
done que le « peuple francais » et la pretendue « race francaise » devant la
realite de l'histoire de la France:

«Le littoral marseillais peuple de Grecs; la Gaule narbonnaise infiltree de
Romains pendant un siecle avant la conquete de Cesar; l'existence bien consta
tee par Cesar de trois peuples distincts: Celtes, Celto-Romains, Aquitains;
affluence en Gaule de colons romains ou italiens pendant cinq siecles: intro
duction de mercenaires germains precedent les invasions; puis les invasions, les
etablissementsbarbares, Bourguignons,Wisigoths, Francs, Normands; it I'ouest,

33. A. D. XENOPOL, « Race et milieu », Revue de synthese historique, 2,1900, p. 259 (c'est
moi qui souligne).

34. P. LACOMBE, «Milieu et race », Revue de synthese historique, I, 1901, p. 34.
35. Ibid., p. 40.
36. Ibid., p. 45.
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dans la presqu'ile d'Arrnorique, repeuplement par des emigres de Galles et de
Comouailles ; sousles Merovingiens, souslesCarolingiens, immigration sourde
de Germains venants'etabliren Gaule; invasion desArabeset sejourassezpro
longe de ceux-ci dans Ie Languedoc. Et enfin,dans tous les siecles suivants et
y compris Iemoment actuel,il y a en France uneproportion faiblechaque annee,
maisconsiderable ala fin, d'etrangersqui s'etablissent, se marient, font souches
de familles d'un sang mele. [... ] Tirez, s'il vous plait, la consequence".»

Appuyee par des arguments biologiques coherents, la refutation etait
massive. En guise de reponse, Xenopol fera parvenir aHenri Berr une lettre
impuissante declarant simplement que les races sont « les moules des esprits
des peuples » et que «il n'y a pas asortir de la 38 », Mais ce repli sur des
arguments d'autorite donnait raison il Lacombe. L'idee de race etait bien
un prejuge et une habitude intellectuelle des Europeens dont il fallait se
debarrasser pour faire enfin de la science sociale :

«Je ne me dissimule pas combien sont difficiles aconvaincre les esprits oil.
est tout d'abord entree la conception de la race, envisageecommeune grande
cause, primitive, originelle, primordiale et perpetuelle. La raisonen est preci
sementque cettecauseparaitgrande,j'allaispresquedire belle... d'une beaute
fatale et sombre. Et puis, en secondlieu,cette cause est d'un maniement facile
et fructueux (en apparence). "Qu'est-ce que ceci que j'apercois de distinctif
en tel peuple? Ah! c'est la race l", et tout est dit... magistralement:veritable
instrumentou machineaexplication que la race! et si commode 39 ! »

Quoique I'idee de determination raciale ainsi entendue eut tout au long
du XIX" siecle Ia force d'une evidence scientifique, Ia facilite avec Iaquelle
ce debat fut mene et regle par Lacombe (avec Ia complicite de Berr) ne
doit pas nous surprendre. En effet, parfaitement congruente avec I'esprit
du temps en 1890 encore, Ies idees de Gobineau, Vacher de Lapouge er'
Le Bon ne sont pas sorties indemnes de l'evenement intellectuel majeur
des annees 1896-1900 que fut I'affaire Dreyfus. On le verifie tant du cote
des historiens que des sociologues durkheimiens : I' engagement dreyfusard
a ete une donnee decisive pour toute cette generation intellectuelle'". Du

37. Ibid., p. 50.
38. A. D. XENOPOL, «Discussion sur la race », Revue de synthese historique, 2, 1901,

p.347.
39. P. LACOMBE, art. cit. supra n. 34, p. 55.
40. Christophe CHARLE, Naissance des intellectuels. 1880-1900, Paris, Minuit, 1900;

L. MUCCHIELLI, «Sociologie versus anthropologie raciale. L'engagement des sociologues dur
kheimiens dans Ie contexte "fin de siecle" (1885-1902) », Gradhiva. Revue d'histoire et d'ar
chives de l'anthropologie, 21,1997, aparaitre; Madeleine REBERIOUX, « Histoire, historiens
et dreyfusisme », Revue historique, 255, 1976, p. 407-432.
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cote des durkheimiens, il a implique explicitement le rejet du determinisme
racial qui donnait credit a I' antisemitisme de pamphletaires prestigieux
comme Edouard Drumont. L 'Annee sociologique a combattu 1'« anthropo
sociologie» de Vacher de Lapouge, et en 1911, Berr s'y referera pour qua
lifier a son tour de « pseudo-scientifique » ce courant intellectuel".

L'obstacle racial une fois leve - avec ici la complicite des durkhei
miens -, il restait a organiser la psychologie historique sur des bases non
sociologiques. Et pour cela, Berr va d'une part tenter d'entretenir I'interet
pour la psychologie des peuples ala maniere de Boutmy et Fouillee, d'autre
part recourir aux services d'un «troisieme larron» dont il est temps de par
ler a present: la geographie.

Geographie, histoire et societes : « l'influence ethologique du milieu»

Le theme des influences geographiques sur 1'histoire n'est pas nouveau en
soi au tournant du siecle, et l' association des historiens et des geographes est
une donnee institutionnelle ancienne. Malgre la reforme Levasseur qui, en
1872, 1'a introduite dans l'enseignement scolaire, la geographie reste institu
tionnellement dependante de 1'histoire; les historiens universitaires la consi
derent comme une «science auxiliaire ». Sous 1'impulsion de Ludovic Dra
peyron, Pierre Foncin et surtout Paul Vidal de La Blache (1845-1918), cette
discipline va cependant se doter d'un programme de recherche et d'un statut
autonomes". Fondateur des Annales de geographie en 1891, Vidal de La
Blache occupera la chaire de geographic de la Sorbonne a partir de 1898. n
sera surtout considere jusqu'a sa mort comme le chef de 1'Ecole geographique
francaise, cette ecole se fondant sur l'idee de synthese geographique et sur
l'opposition aux geographes simplement naturalistes", C'est en effet sur
1'Anthropogeographie du geographe allemand Friedrich Ratzel que 1'Ecole

41. H. BERR, op. cit. supra n. 30, p. 83. De meme, apres la guerre, illaissera son lieute
nant Andre Toledano ecrire «qu'il est temps de debarrasser les sciences de l'hornme » de
cette notion de race: A. TOLEDANO, «L'ethologie collective. Esquisse d'un programme de
travail », Revue de synthese historique, XXXIX, 13, 1925, p. 6.

42. Cf. Vincent BERDOULAY, La Formation de I'ecole francaise de geographie (1870
1914), Paris, Bibliotheque nationale, CTHS, 1981; Catherine RHEIN, «La geographic, disci
pline scolaire etlou science sociale? (1860-1920) », Revue francoise de sociologie, XXIll,
1982, p. 233-251; Marie-Claire ROBIC, « La creacion de los Annales de geographie (1891).
Estrategia universitaria y geographia humana », Documents d'anndlisi geographica, 22, 1993,
p.47-64.

43. M.-C. ROBIC, « Geographie et ecologie vegetale : Ie toumant de la Belle Epoque », in
M.-C. ROBIC (M.), Du milieu a l'environnement. Pratiques et representations du rapport
homme/nature depuis la Renaissance, Paris, Economica, 1992, p. 125-165.
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de Vidal de La Blache prend appui pour developper des ambitions nouvelles
sous l'etiquette de «geographie politique» puis sous celIe de « geographie
humaine 44 ».

C'est dans ce vaste reservoir de recherches et de positions theoriques
qu'Henri Berr va tenter de puiser les materiauxde son programme de geo
graphie historique et psychologique, estimant que « I'hypothese d'un role
actif joue par Ie milieu n'a plus besoin d'etre confirmee : elle ne demande
qu'a etre precisee." ». La problematique generale qu'il retient est celle que
Ratzel avait deja enoncee, et a sa suite Vidal de La Blache :

« Le milieu exerce une double action sociale : par le climat, par la nature du
sol, par le relief et l'hydrographie, il agit sur le mode de groupement, sur la
densite de population, sur la vie materielle, et ainsi sur les institutions poli
tiques et sur l'organisation economique".»

Mais, reprenant les critiques de Vidal, Berr estime que ces vues trop
generales de Ratzel appellent un effort scientifique de definition afin de
preciser « la notion de region naturelle, d'individuation geographique »,
Nous avons vu tout a l'heure les quelques phrases que Berr consacrait a
la «psychologie historique» dans Ie programme d'ouverture de sa revue.
II invoquait la necessite de travailler sur des entites collectives plus res
treintes que les «peuples » et il invoquait Ie secours mutuel de la geogra
phie et de l'histoire. En 1903, dans sa revue, introduisant la serie des grandes
monographies sur « Les regions de la France », il reprend sa « tentative de
rendre scientifique la psychologie des peuples par des etudes de psycho
logie regionale », la region offrant selon lui un cadre naturel et bien defini
pour une enquete «prudente, experimentale" ». II nous faut donc exami
ner la definition et la realisation de ce programme.

Le programme geographique d'une psychologie regionale de la France

Des le premier numero de la revue, Berr a demande au geographe et fer
vent regionaliste Pierre Poncin." d'introduire pour lui a I'etude des regions

44. Paul VIDAL de LA BLACHE, «La geographie politique. A propos des ecrits de M. Fre
deric Ratzel », Annates de geographie, 8, 1898, p. 97-111, et «La geographie humaine, ses
rapports avec la geographie de la vie », Revue de synthese historique, 2, 1903, p. 219-240.

45. H. BERR, op. cit. supra n. 30, p. 88.
46. Ibid., p. 90.
47. H. BERR, «La synthese des etudes relatives aux regions de la France », Revue de syn

these historique, I, 1903, p. 177-178.
48. Foncin declarait lui-rnerne : « Je ne cacherai pas mon arriere-pensee de voir cette vaste

etude servir plus tard II la reorganisation administrative de la Republique, emprisonnee
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de France. De fait, Foncin explicite tees clairement cette sorte d'essentia
lisme regionaliste si repandu encore au toumant du siecle :

«Une region n'est pas une portion quelconque du territoire national; c'est
une division natureIle, c'est-a-dire qu'elle a sa physionomie propre, son tem
perament, son caractere, Elle est inseparable des habitants dont elle a ete le
berceau d'origine ou d'adoption. II est impossible de les comprendre eux
memes sans les rattacher a leur petite patrie. Leur histoire, leur developpe
ment economique, social, intellectuel, moral meme, fait partie integrante de
cette region et leur reunion a recu d'eux une empreinte particuliere. Une
region enfin, avec tout ce qu'elle contient, est une chose vivante et presque
une personne. On dirait qu'elle a une ame49. »

Des lors que Ie probleme scientifique aelucider etait pose, il restait a
en definir la methodologie : comment etudier l'ame d'une region? Apres
avoir critique les divisions generales que sont les modemes et tees repu
blicains departements, mais aussi les provinces d' Ancien Regime, Foncin
introduit alors la notion de «pays », les «pays» de la France:

« Les veritables divisions geographiques de la France portent un autre nom,
un nom consacre par le respect des longues generations, un nom que chacun
comprend du premier coup et qui a survecu atoutes les autres divisions fac
tices de notre territoire. Les regions primordiales, ces molecules toujours
vivantes parce qu'elles resultent de la nature des choses, parce qu'elles s'ap
puient et se moulent sur le corps meme du sol, ce sont les pays50.»

L'annee suivante, Paul Lorquet intervient pour apporter ala fois un sou
tien et une nuance aux propos de Foncin. Lorquet entend egalement fon
der l'etude psychologique de la France sur l'etude des «petits pays» fran
cais qui remontent la plupart du temps a «la venerable Antiquite" », II
ajoute toutefois la prise en compte de l'opposition plaine/montagne. II y
aurait la un clivage tant geologique qu'humain :

jusqu'ici dans Ie cadre unitaire et autoritaire de la centralisation monarchique et Imperiale »,
Pierre FONCIN, «Introduction 11 I' etude des regions et pays de France », Revue de synthese
historique, 1, 1900, p. 20. Pierre Foncin (1841-1916) etait un intellectuel influent de la
me Republique. Cet agrege d'histoire, ami personnel de Paul Bert (avec lequel il fonda I' Al
liance francaise), directeur de I'enseignement secondaire, puis inspecteur de I'Instruction
publique, avait d'ailleurs publie en 1898 un livre significativement intitule Les Pays de France.
projet de federalisme administratif, Paris, A. Colin.

49. P. FONCIN, art. cit. supra n. 48, p. IS.
50. 1bid., p. 19.
5 I. Paul LORQUET, « Quel cadre choisir pour I' etude psychologique de la France? », Revue

de synthese historique, 2, 1901, p. 27.
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«Si I'on se refuse acroire que ces habitats se traduisent par des differences
psychologiques, si l' on suppose que, dans ce cadre relativement minime, l'his
toire commune a triomphe de la geographie diverse, qu'on se rappelle Ie dua
lisme celebre de la Vendee, la plaine revolutionnaire opposee au bocage et
au marais royalistes, et meme, dans la grande guerre, Ie peu d'entente entre
les maraichers et les bocageons, leur action separee, leur antipathie mani
feste". »

Ainsi, pour nos geographes, toutes tcndances confondues, il ne semble
faire aucun doute que, de facon generate, « la physionomie du lieu [...]
influe sur la psychologie de ses habitants!'». Dans Ie meme ordre d'Idees,
Berr publie en 1908 un article de Lucien Reau appelant au developpement
d'une nouvelle science: la «toponomastique» ou «science des noms de
lieux », ces «temoins irrecusables du passe ». Cette science etait selon lui
destinee a devenir un auxiliaire indispensable de l'histoire qu'elle devrait
permettre d'etudier « au meme titre que les monuments figes, les traditions
orales et les documents ecrits 54». De fait, aujourd'hui encore, cette ambi
tion est evidemment tout a fait defendable en histoire. Mais comprenons
bien qu'au debut du siecle, Berr, Foncin et la plupart des geographes (y
compris les vidaliens) pensaient que cette enquete de geographie profonde
devait aussi servir directement et fondamentalement au present, a la psy
chologie actuelle de la France; ce en quoi, nous allons le voir, ils etaient
peut-etre deja en retard sur l'histoire.

III. - UN BILANPAUVRE:

DES PROGRAMMES AVORTES.DES SYNTHESES IMPOSSIBLES

Que sont devenus les deux grands axes de recherche appeles par Henri
Berr a constituer une psychologie historique capable de rivaliser avec la
sociologie durkheimienne? L'enquete menee dans les vingt-cinq premieres
annees de la Revue de synthese historique permet de mesurer l' echo ren
centre par les propositions de Berr et de comprendre certaines evolutions
intellectuelles qui ont egalement participe de ce qu'il faudra bien appeler,
sur ce plan, son echec,

52. Ibid., p. 28-29.
53. Ibid., p. 31.
54. Lucien REAU, «L'origine et la signification des noms geographiques », Revue de syn

these historique, I, 1908, p. 131, 163.
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La psychologie des peuples ou « ethologie collective» :
un programme avorte

Dans Ie contexte que j'etudie ici, Ie terme « ethologie collective» vient
de John Stuart Mill qui I'introduisit dans la sixieme partie de sa Logique
(partie consacree aux sciences morales) en 1840, et dont le philosophe fran
cais Gustave Belot donna en 1897 une nouvelle traduction. Stuart Mill dis
tinguait la Psychologie constituant «Ia science des lois elementaires de
l'esprit» de I'Ethologie « qui correspond al'art de l'education, si l'on prend
ce mot dans sa signification la plus large, embrassant aussi bien la forma
tion du caractere national ou collectif, que celIe du caractere individuel " »,
Au-dela de la simple psycho-physiologie, il y avait done pour Mill une
ethologie collective et une ethologie individuelle suivant l'angle d' obser
vation ou on se place, c'est-a-dire suivant le sujet que I'on se donne: un
groupe ou un individu. C' est le philosophe Paul Lapie, collaborateur de
L'Annee sociologique (proche de Celestin Bougle), qui allait acclimater
l'expression en France et inspirer Henri Berr par un article paru en 1902
dans la Revue de metaphysique et de morale sous le titre «Erhologie poli
tique »56. En effet, Berr ne cessera de le rappeler : « Ce que M. Lapie appelle
avec Stuart Mill "1'ethologie politique" et que nous preferons appeler la
psychologie des peuples est un des objets de la Revue 57. » Pourtant, il va
peu apeu se rallier aI'expression «ethologie collective» qui est tres pre
sente en 1911 dans son livre La Synthese en histoire. L'ethologie collec
tive «etudie le caractere de groupements historiques donnes [...], organi
ses en societes politiques, lies aun sol, constituant une individualite " », Il
faut, dit-il, appliquer cela en histoire: «II faut partir de cette hypothese

55. John Stuart MILL, La Lagique des sciences morales, trad. fr., Paris, Delagrave, 1897,
p.65.

56. C'est ~ Taine que Lapie rend d'abord hommage, estimant toutefois que « son exemple
n'a pas ete suivi », La suite de son propos est consacree ~ la critique des livres de Boutmy
et Fouillee, critique visant ~ substituer, ~ leur « methode psychologique utilisant l'observa
tion des consciences individuelles », la «methode sociologique remontant des faits sociaux
~ leurs conditions psychiques », Paul LAPIE, « Ethologie politique », Revue de metaphysique
et de morale, 10, 1902, p. 491. Precisons par ailleurs que l'expression « ethologie collective»
est presente dans L'Annee sociologique des Ie 2' volume (1899, p. 553 sqq.) ou elle figure
meme comme une rubrique au sein de la septieme section. Notons enfin que Berr se montre
done une fois de plus tres attentif et en definitive tres determine par les positions des dur
kheimiens. De meme, dans La Synthese en histoire, pour un inventaire de ce qui est fait
chaque annee en ethologie collective, il renverra ~ la rubrique du meme nom dans L'Annee
sociologique, cf. H. BERR, La Synthese en histoire, op. cit. supra n. 30, p. 84.

57. Revue de synthese historique, 2, 1902, p. 254.
58. H. BERR, La Synthese en histoire, op. cit. supra n. 30, p. 80-81.
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qu'un groupement national, une fois constitue, en vertu de son caractere
contingent, agit - comme I'individu - d'une maniere qui n'est pas for
tuite et imprevisible". » Mais il faut aussi une ethologie comparee pour
degager des constantes universelles, et surtout une ethologie genetique qui

« implique un emploi combine de I'ethnologie, de la geographie et de l'his
toire. L'ethnologie fixant les traits de telle sous-race, abstraction faite - ou
tentee - des milieux divers OU elle s'est etablie ; la geographie, en precisant
I'action ethologique d'un milieu donne - par la comparaison des races qui
s'y sont succede et par la comparaison des effets que produisent des milieux
analogues; l'histoire, en indiquant les contingences variees qui ont rapproche,
amalgame, ou morcele, au contraire, les groupes humains, qui ont modifie la
composition ethnique et Ie jeu des influences territoriales : ces disciplines com
binees permettent de determiner dans quelle mesure Ie caractere d'un peuple
donne est quelque chose de derive, de composite et d'original par III meme'" »,

Pour alimenter son programme d'ethologie collective (dont on aura
encore bien vu dans cette citation qu'il permet a Berr de pretendre faire
jeu egal avec Ie programme de la sociologie), Berr a systematiquement
provoque des comptes rendus des livres de Boutmy sur la psychologie poli
tique des Anglais et des Americains. Mais ces textes sont de simples resu
mes au contenu platement elogieux et denue de toute problematique scien
tifique 61. Plus interessantes sont les etudes de Jacques Bardoux sur
l'Angleterre qui precedent un livre dont Paul Mantoux rendra poliment
compte mais, Ia encore, sans enthousiasme exagere et sans problematique
ni methodologie explicites". Et c'est encore Ie diagnostic qu'on peut por-

59. Ibid., p. 84.
60. Ibid., p. 87.
61. Desire PASQUET, «La psychologie politique du peuple anglais au XIX" siecle d'apres

M. Boutmy », Revue de synthese historique, 1, 1901, p. 141-152; Maurice DESLANDRES, «La
psychologie politique du peuple americain d' apres M. Boutmy », Revue de synthese historique,
2, 1902, p. 282-293. Les auteurs de ces comptes rendus sont, certes, generalement des per
sonnalites reconnues, mais leurs centres d'interet ne sont pas toujours directement en rapport
avec les sujets pour lesquels ils officient dans la revue de Berr; Desire Pasquet (1870-1928),
par exemple, est un specialiste de la geographic urbaine de I'Angleterre et un proche de Vidal
de La Blache, cf. Gilles MONTIGNY, De La ville it l'urbanisation, Paris, L'Harmattan, 1992,
p. 218-231. Sa presence montre que Berr sait recruter de jeunes et dynamiques collaborateurs,
mais la teneur de son compte rendu (pourtant epais : II pages) laisse penser que Berr a rente
un mariage force entre des milieux intellectuels qui ne communiquent pas veritablement.

62. Jacques BARDOUX, «Le facteur celtique. Sa place dans l'evolution de I'Angleterre au
XIX" siecle », Revue de synthese historique, 1, 1905, p. 140-148; et «L'idealisme litteraire
anglais. Essai d'une definition psychologique », ibid., p. 275-289; puis Essai d'une psycho
Logie de L'Angleterre contemporaine, Paris, F. Alcan, 1906-1907, 2 vol.; cf. aussi les
commentaires de Paul MANTOUX, «La psychologie de l'Angleterre contemporaine d'apres
M. Bardoux », Revue de synthese historique, 1, 1908, p. 71-78.
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ter sur Ie tres court article de Paul Clerget dont Ie titre - «Contribution
ala psychologie historique du peuple suisse» - ne doit pas faire illusion:
il est purement descriptif, ne contient aucune problematique scientifique
explicite (sa seule reference intellectuelle est Renan, dont il ne fait d' ailleurs
pas d'autre usage que Ie nomj'",

Toutefois, les initiatives de Berr en ce domaine ne se limitent pas a la
politique des comptes rendus. En 1901, dans un texte intitule «Choses a
faire », Maurice Dumoulin annonce Ie lancement d'enquetes comparees,
de questionnaires, visant les lecteurs de la revue, principalement en pro
vince. Berr l'introduit en insistant sur I'interet de ces questionnaires dans
la recherche sur «la psychologie des regions et des pays de France 64 »,

L'annee suivante, Dumoulin presente done un premier questionnaire, qua
lifie d'« ethnographique », voue aI'etude de la «race francaise " », Qu'est
ce qu'un Francais ? Quel role ont joue les invasions dans les melanges de
populations? Quelles transformations sociales ont-elles provoquees ? Nous
n' en sauront helas jamais rien car, ainsi que Martin Fugler l'avait deja note,
tous ces questionnaires et enquetes de la revue n'ont eu aucune suite'", Les
historiens n'y ont apparemment jamais repondu en nombre suffisant.

Enfin, les premieres tables decennales de la Revue de synthese histo
rique confectionnees par Fribourg peu avant la guerre ", al'entree «Psy
chologie des peuples », presentent comme des contributions acette science
les numeros speciaux consacres par la revue a la culture allemande (1907),
anglaise (1908), italienne (1909) et russe (1912). De meme, dans son pre
mier bilan - « Au bout de dix ans » - Berr qualifie ces numeros thema
tiques de «contributions a la psychologie collective68 », Toutefois, lors
qu'on y regarde d'un peu plus pres, on constate qu'il s'agit de simples
series d'articles sur quelques aspects de la litterature, de la philosophie, de
la musique et du theatre meme, Aucune problematique d'ensemble ne lie
ces contributions emanant d'auteurs sans liens professionnels directs; Berr

63. Paul CLERGET, «Contribution a la psychologie historique du peuple suisse », Revue
de synthese historique, 1, 1903, p. 165-177.

64. H. BERR in Maurice DUMOULIN, «Choses afaire », Revue de synthese historique, 2,
1901, p. 297.

65. M. DUMOULIN, «Questionnaire ethnographique : la race franeaise », Revue de synthese
historique, 1, 1902, p. 34-36.

66. Martin FuGLER, Analyse ou synthese ? La Revue de synthese historique. 1900-1910,
Memoire de maitrise, Faculte des sciences historiques de Strasbourg, 1985; je remercie vive
ment Agnes Biard de m'avoir signale ce travail consultable au Centre international de syn
these.

67. A. FRIBOURG, Revue de synthese historique. Premiere table decennale. 1900-1910,
Paris, Cerf, 1912.

68. H. BERR, «Au bout de dix ans », Revue de synthese historique, 1, 1910, p. 4.
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ne les presente meme pas dans de breves notes introductives problemati
santes qui leur auraient donne un semblant d'unite. Ce sont en realite des
collections d'articles d'histoire culturelle purement descriptive.

Une conclusion s'impose a l'issu de ce depouillement des premieres
annees de la Revue de synthese historique: Henri Berr n'a pas reussi a
insuffler une veritable dynamique dans Ie domaine de la psychologie des
peuples. La raison premiere est de nature institutionnelle: une telle psy
chologie n'a jamais constitue un horizon intellectuel ou un enjeu scienti
fique pour les veritables psychologues professionnels de l'epoque (Ribot,
Janet, Binet, etc.) qui s'occupaient surtout de psychophysiologie et de psy
chopathologie individuelles. Les auteurs qui ont attache leur nom ala psy
chologie des peuples au toumant du XIXe et du xx- siecles etaient des intel
lectuels isoles et n'etaient generalement pas meme des universitaires. Par
consequent, Berr ne pouvait s' appuyer sur une quelconque communaute
de recherche ni sur un quelconque corpus scientifique coherent et cumu
latif. Passe les annees 1910, l'expression connaitra d'ailleurs un progres
sif oubli avant de reparaitre a la veille de la Deuxieme Guerre mondiale
du fait des efforts d' Abel Miroglio qui fondera en 1938 l'Institut havrais
de sociologie economique et de psychologie des peuples puis, en 1946, la
Revue de psychologie des peuples'".

Enfin on doit remarquer que les principaux animateurs de la Revue de
synthese historique n'ont eux-memes (dans leurs productions personnelles)
guere oeuvre ala constitution de cette psychologie historique. Henri Berr,
pour sa part, pratiquait surtout non pas la psychologie historique des peuples
ou des regions, mais une histoire des idees fondee sur Ie postulat non expe
rimente qu'il existe des lois de l'evolution intellectuelle, «une trame inte
rieure, quelque chose de specifique, une necessite sui generis qui preside,
dans une certaine mesure, aI'evolution du reel 70 », Or, dans sa revue meme;'

69. En 1925, Andre Toledano, nouveau bras droit d'Henri Berr, tentera bien toutefois de
relancer ces etudes. II publiera une « esquisse d' un programme de travail » sur « I' erhologie
collective », esquisse revelatrice aau moins trois points de vue. Apres la critique des « resul
tats contestables» et des « generalisations hatives et arbitraires» des Boutmy et Fouillee, l'au
teur deplorera tout d'abord l'inexistence presente du domaine de recherahe: « On s'etonne
que des recherches (a base vraiment scientifique) n'aient pas encore ete entreprises »,
A. TOLEDANO, art. cit. supra n. 41, p. 5. Mais il maintiendra lui-meme irnmediatement la
meme imprecision et Ie merne irrealisme que les auteurs de la fin du xtxs siecle puisqu'il
s'agira toujours pour lui de comprendre Ie « caractere des nations modernes », de « Ie modi
fier» et de « l'ameliorer x afin que celles-ci se comprennent mieux et evitent ainsi « les mal
entendus, les conflits, les guerres » (ibid., p. 5-6). De nouveau G'y reviendrai en conclusion),
cet appel ala constitution d'un nouveau domaine scientifique n'eut pas,de suite.

70. H. BERR, « Le probleme des idees dans la synthese historique. A propos d'ouvrages
recents », Revue de synthese historique, 1, 1904, p. 305.
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on mesure aisement les differences entre cette histoire des idees et les ana
lyses du sociologue durkheimien Celestin Bougie sur la pensee hindoue 71,

ou de celles de Lucien Febvre sur l'etat de la Pranche-Comte'", Toutes
deux s'interrogent en effet plutot sur ce que les idees doivent au milieu
social (et economique pour Febvre). Quant it Paul Lacombe, acote de son
ceuvre critique et de ses travaux sur 1'histoire de la propriete, il s'est sur
tout fait le solitaire penseur et diffuseur de l'ceuvre theorique de Taine,
promouvant une sorte de psychosociologie historique fondee sur l'idee que
la litterature est «Ie miroir de la societe contemporaine 73 ». Peut-etre a
t-il eu une influence en histoire de la litterature, mais il est impossible de
le mesurer dans la revue de Berr.

L'echec du programme de geographie psychologique

A. premiere vue, la seconde partie du programme de Berr a mieux reussi,
Sans doute a-t-il realise comme il I'esperait son programme d'etude des
«Regions de la France ». De 1900 a1914, la Revue de synthese historique
a publie neuf grandes monographies: la Gascogne (Barrau-Dihigo, 1903),
le Lyonnais (Charlety, 1904), la Bourgogne (Kleinclausz, 1905), la Franche
Comte (Febvre, 1905), le Velay (Villat, 1908), le Roussillon (Calmette et
Vidal, 1909), la Normandie (Prentout, 1910), la Lorraine (Pfister, 1911) et
l'Ile-de-Prance (Bloch, 1912). Ainsi, 1'entreprise de synthese des travaux
geographiques et historiques parisiens et surtout locaux fut-elle en partie
menee abien et chacun reconnut que cette synthese a la fois historiogra
phique (rassembler les sources) et historique (dresser le bilan et les cadres
generaux de la connaissance de 1'objet) etait necessaire et fort interessante,
ce sera pour beaucoup d'historiens de l'epoque 1'un des plus beaux resul
tats de la Revue de synthese historique 74. Mais ce n'etait la que la premiere
partie du programme de Betr qui appelait ensuite une synthese generale
des syntheses locales afin que soit peu it peu degage le «portrait psycho-

71. Celestin BOUGLE, « Les idees egalitaires et 1a revolution bouddhique », Revue de syn
these historique, 1, 1907, p. 129-145.

72. Lucien FEBVRE, « La Franche-Comte (suite) », Revue de synthese historique, 1, 1905,
p.64-93.

73. P. LACOMBE, « Notes sur Taine. Le milieu en histoire litteraire », Revue de synthese
historique, 2, 1904, p. 282; et La Psychologie des individus et des societes chez Taine, his
torien des litteratures, Paris, F. Alcan, 1906.

74. II Y avait dans 1a tache de rassemb1ement des materiaux un veritable enjeu de syn
these. En effet, Berr Ie rappelait dans son programme regionaliste : la France comptait alors
plus de 600 societes savantes, 1a majorite en province, dont pres de 1a moitie s' occupait tout
ou partie d'histoire et de geographie ; cf. H. BERR, art. cit. supra n. 47, p. 166. Or, 1a p1u
part des productions locales etaient inconnues aParis, dans Ie champ universitaire.
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logique de la France ». Or cette synthese finale ne fut jamais realisee et
ce, en grande partie, pour des raisons proprement scientifiques qui sont
apparues de plus en plus nettement en cours de route.

D'emblee, il existait en effet des obstacles ala realisation du programme
de psychologie historique par le seul recours a la geographic humaine et
ases themes du sol, du territoire, de la region. Ainsi que l' a tres bien mis
en evidence la these de Ph. Veitl, les geographes francais du toumant du
siecle etaient tres generalement animes d'une sorte de foi regionaliste s'ex
primant atravers les themes ala fois philosophiques, politiques, litteraires
et scientifiques de l'enracinement, de I'harmonie de I'homme avec sa terre
natale, de l'histoire nationale avec le sol, 1a terre, les regions et les pays 75.

Vidal de La Blache lui-meme n'y echappa pas. Des 1888, dans son article
sur «Les divisions fondamentales du sol francais », en 1903 dans son
fameux Tableau geographique de la France puis en 1904 dans une confe
rence intitulee «Les pays de la France », il recourt sans cesse a des
metaphores vegetales pour decrire l'attachement des hommes au sol. Le
sol degage « une seve puissante » qui donne la vie ades plantes (les socie
tes humaines) «qu'aucun vent de tempete ne peut deraciner », Le sol est
la «raison d'etre » de I'histoire nationale, les bouleversements socio
economiques ne sont que l' ecume sur la mer:

«Des revolutions economiques comme celles qui se deroulent de nos jours
impriment une agitation extraordinaire a I'arne humaine; elles mettent en
mouvement une foule de desirs, d'ambitions nouvelles; elles inspirent aux
uns des regrets, a d'autres des chimeres. Mais ce trouble ne doit pas nous
derober le fond des choses. Lorsqu'un vent a tres violemment agite la sur
face d'une eau tres claire, tout vacille et tout se mele ; mais, au bout d'un
moment, l'image du fond se dessine de nouveau. L'etude attentive de ce qui
est fixe et permanent dans les conditions geographiques de La France d01
etre ou devenir plus que jamais notre guide76. »

Toutefois, 1a pensee de Vidal est comp1exe, transitoire. Certes, elle
conserve et fait fonctionner ces representations heritees du XIX' siecle, mais
elle integre aussi des correctifs serieux. Ceux-ci ressortent par exemp1e
clairement dans l'article important qu'il donne a1aRevue de synthese his
torique en 1903 (« La geographic humaine, ses rapports avec 1a geogra-

75. Ph. VEITL, Les Regions economiques. Clementel et I'invention de la region des Alpes
Maritimes, these de l'universite de Grenoble II, 1992.

76. P. VIDAL de LA BLACHE, Tableau de la geographie de la France, Paris, Hachette,
1903, p. 386; cf. aussi son article, «Les pays de France », La Reforme sociale, 8, 1904,
p.333-344.
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phie de la vie»). Abordant « le plus delicat chapitre de la geographic
humaine: l'etude des influences que le milieu ambiant exerce sur l'Homme
au physique et au moral », il ecrivait en effet:

«Que l'homme n'echappe point al'influence du milieu local, que lui-meme
dans sa constitution physique et morale, que les ceuvres qui sortent de ses
mains contractent une empreinte particuliere en conformite avec le sol, le eli
mat, les 6tres vivants qui l'entourent: rien de plus generalement et de plus
anciennement admis. [... ] Mais les choses ne vont pas aussi simplement [... ].
II est en verite tres difficile de demeler dans nos grandes societes civilisees
l'influence du milieu local. [... ] Les influences existent quoique plus diffi
ciles adegager acause de la complexite de nos societes [... ] [ou] elles n'agis
sent pas au meme degre, C'est qu'en effet aux causes locales s'ajoutent une
foule d'influences apportees du dehors, qui n'ont pas cesse depuis des siecles
d'enrichir le patrimoine des generations, d'y introduire avec de nouveaux
besoins le germe d'initiatives nouvelles. Parmi les correctifs aopposer aux
influences locales, il faut tenir grand compte du commerce et de l'esprit d'imi
tation qu'il suscite. [... ] Les rapports des differentes civilisations entre elles
doivent entrer en ligne de compte pour rectifier la notion des influences du
milieu77.»

Ces phrases auraient pu etre interpretees par Berr comme de veritables
mises en garde car, plus que le constat d'un etat de fait, elles indiquaient
la tendance aussi forte qu'irreversible de l'evolution historique. A. l'evi
dence, les societes occidentales du xx- siecle s'eloignaient de plus en plus
de cette vie locale et paysanne, ajustee aux rythmes de la vie physique et
biologique du milieu, et qui colorait d'une facon originale chaque region.
Les sociologues durkheimiens, eux, l'avaient compris depuis fort long
temps et c'etait un des arguments de la critique qu'ils adressaient depuis
L'Annee sociologique al'ecole de Vidal de La Blache, de facon indirecte
(a travers la critique de Ratzel) depuis 1898, puis directe (par la bouche
de Simiand) en 1910 78

• De fait, les vidaliens vont evoluer. Apres les elar
gissements theoriques operes par Vidal en 1903, 1es annees 1908-1912 mar
quent un petit toumant pendant 1equel les concepts centraux de «region
naturelle» et de «pays» sont partiellement remis en cause par les vida-

77. P. VIDAL de LA BLACHE, «La geographie humaine, ses rapports avec la geographic de
la vie », Revue de synthese historique, 2, 1903, p. 235-237.

78. Howard ANDREWS, «The Durkheimians and Human Geography: Some Contextual Pro
blems in the Sociology of Knowledge », Transactions. Institute of British Geographers, 9,
1984, p. 315-336; et «Durkheim and Social Morphology», in Stephen TURNER (M.), Emile
Durkheim. Sociologist and Moralist, Londres-New York, Routledge, 1993, p. 11l-135;
L. MUCCHIELLI et M.-C. ROBIC, «La "Morphologie sociale" selon Durkheim: entre geogra
phie et sociologie », in M. BORLAND! et L. MUCCHIELLI (ed.), op. cit. supra n. 4, p. 101-136.
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liens. En 1908 parait d'abord Ie livre de Lucien Gallois intitule Regions
naturelles et noms de pays, qui montre tres clairement que seules peuvent
~tre qualifiees de regions naturelles des entites physiques, mais que la vie
sociale et economique fabriquee par les humains n'y correspond nullement.
La region Iyonnaise, par exemple, est tout entiere faconnee par l'activite
economique qui deborde, etend, perce, creuse, deforme le cadre naturel".
Quant aux «noms de pays », il est clair qu'ils ne peuvent servir qu'a I'his
toire ancienne (et encore, comme «des indices mais j amais des preuves »)
et non ala comprehension de la modernite ".

Dans son compte rendu du livre de Gallois pour I' Academie des sciences
morales et politiques, Vidal appuyait fortement la demonstration8\, et en
1910, dans un important article cons acre aux « Regions francaises », il insis
tait plus que jamais sur I'importance du developpement economique
modeme bouleversant I'organisation paysanne traditionnelle et transfor
mant radicalement la vie des hommes :

«S'il est permis de parler d'une vie normande, bretonne, lorraine ou pro
vencale, c'est dans la mesure ou elle est susceptible de se plier aux condi
tions modemes. [... ] Tout a change parfois, sauf Ie nom, et une idee, une
heredite qui lui sert de support. Lorsqu'on designe du nom de Lancashire la
grande region manufacturiere d' Angleterre, qui songerait au comte cree par
les premiers rois normands, dans un coin duquel la ville de Lancastre coule
sa paisible existence? II y aura bientot presque autant d'ecart entre la Lor
raine des dues et meme de Stanislas, et celie qui evolue sous nos ye.ux82. »

Le fait majeur de notre temps, poursuit Vidal, c'est l'avancee de cette
civilisation capitaliste urbaine qui «imprime une mobilite extraordinaire
aux courants d'hommes et de choses », qui semble fondee sur « une neces
site d'envahissements" », Aujourd'hui, les regions s'organisent autour de"
«villes mattresses», veritables «chevilles ouvrieres» du developpement
economique et social.".

Ainsi, des les annees 1910, les geographes vidaliens semblent avoir
compris la necessite de depasser Ie modele regional de l'analyse geogra
phique et de developper en retour les etudes urbaines. Mais le modele etait

79. L. GALLOlS, Regions naturelles et noms de pays. Etude sur la region parisienne, Paris,
A. Colin, 1908, p. 222-226.

80. Ibid., p. 215.
81. P. VIDAL de LA BLACHE, «Regions naturelles et noms de pays », Journal des savants,

1909, p. 389-401,454-462.
82.10., «Les regions francaises », Revue de Paris, 1910, 15 dec., p. 826.
83. Ibid, p. 830-831.
84. Ibid., p. 838-839.
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institutionnellement bien etabli et les progres de la geographie urbaine
seront tres modestes et bien tardifs. Ainsi que l'a montre G. Montigny,
malgre les encouragements ponctuels de Vidal, malgre quelques tentatives
synthetiques somme toute tres modestes de Gallois et de Jean Bruhnes, la
problematique urbaine ne s'est pas installee dans le programme scienti
fique de la geographie humaine avant les annees 30, et le modele de la
monographie regionale restera un canon universitaire jusque dans les
annees 50. Jusqu'au milieu du siecle, la geographie est done restee ancree
dans son vieux fonds intellectuel herite des siecles passes et caracterise par
la recherche de l'harmonie entre l'homme et la nature, done par la recherche
privilegiee des facteurs de stabilite, de permanence de la vie humaine'", Et
dans ce retard, les geographes ont entraine celui qui s'etait fait leur allie.

L'aveu d'echec d'Henri Berr

Certains auteurs des monographies de la Revue de synthese historique
avaient bien compris les limites d'une psychologie regionale et l'impor
tance de la nouvelle organisation economique. Ainsi, des 1905, dans son
etude de la Franche-Comte, Lucien Febvre constatait certes la survie de
« la personnalite de la vieille terre comtoise », mais il montrait que cette
survie etait liee ades conditions economiques qui preservaient ici ce qu' elles
detruisaient ailleurs: une unite, un equilibre qui, sans cela, ne resisterait
pas aux transformations sociales modernes'". De plus, en 1908, c'est Henri
Berr qui signa la preface du Gallois et, dans sa revue, Febvre encensera
cet admirable «traite de methode» geographique et social" Berr dut par
consequent comprendre assez rapidement la situation. Dans La Synthese
en histoire, en 1911, au chapitre traitant des rapports de la geographie avec
l'histoire, il ne remettra certes pas en cause sa problematique regionaliste
initiale " - c'eut ete un aveu d'echec trop criant -, mais il reconnaitra
qu'en realite les institutions d'un peuple montrent une « independance rela
tive manifeste par rapport aux conditions geographiques » :

85. G. MONTIGNY, op. cit. supra n. 61, p. 76.
86. L. FEBvRE, art. cit. supra n. 72, p. 90-91.
87. L. FEBvRE, « Regions naturelles et noms de pays », Revue de synthese historique, 2,

1909, p. 279.
88. « II s'agit, par I'analyse des divers elements qui ont fait les regions et des regions qui

ont fait la France en s'agglutinant, tout 11 la fois de promouvoir methodiquement, scientifi
quement, la psychologie de la France... » Et, immediaternent ensuite : « De telles etudes feront
apparaitre avec une rigueur croissante comment des groupes humains "s'enracinent", comme
on l'a dit, de plus en plus dans Ie milieu [...J,y incorporent leur activite ; et comment, pour
ainsi dire, ils se I'assimilent en meme temps, comment i1s I'humanisent et le socialisent »,
H. BERR, op. cit. supra n. 30, p. 94.
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« Le fait que les frontieres se deplacent sans toujours obeir ala recherche de
limites naturelles, et qu' elles sont parfois en grande partie artificielles ; le fait
que des villes se creent et se developpent, qui ne sont pas au centre de regions
naturelles et dont le role politique devient neanmoins preponderant; le fait
que les institutions se transforment incessamment dans un milieu donne, ces
divers faits suffisent a prouver que l'influence du milieu est de moins en
moins determinante'".»

Dans une note en bas de page, il constatera Ie developpement «assez
recent» de la «Geographie urbaine », mais on n'en trouvera bien evidem
ment aucune trace dans la Revue de synthese historique. Henri Berr a done
suivi un mouvement general deja scientifiquement fissure, il n'a pas eu la
lucidite d'un specialiste comme Vidal. Et il a voulu contoumer les socio
logues, lors meme que ceux-ci manifestaient au contraire des cette epoque
une vive conscience de la centralite du phenomene urbain90.

DE LA REVUE DE SYNTHESEHISTORIQUEAUXANNALES

Echec quasi total du programme de psychologie des peuples (ethologie
collective), limites evidentes de celui de geographic psychologique: ala
veille de la guerre, les ambitions theoriques et la strategic de Berr sem
blent avoir echoue, 11 s'agissait avant tout de relever Ie defi de la sociolo
gie durkheimienne en la contoumant, en rivalisant avec ses ambi
tions - et meme en pretendant I' englober dans une synthese plus vaste
encore -, a I'aide d'outils forges par d'autres sciences. Or, la psycholo
gie des peuples ne fut jamais une science, encore moins une discipline ~
quant a la geographie vidalienne, elle etait elle-meme prise dans une evo
lution intellectuelle et dans un debar avec la sociologie durkheimienne qui
la fragilisait en montrant les limites logiques de la portee de son discours
theorique sur les societes humaines. 'A I'evidence, Ie pari de Berr a done
echoue, non pas bien entendu au plan institutionnel - on sait bien que la
sociologie durkheimienne n'a jamais menace serieusemeat I'histoire au
sein de l'Universite -, mais au plan intellectuel. J'ajouterais meme que
Berr s'est obstine dans cet echec et qu'il faut peut-etre y voir une des loin-

89. Ibdi., p. 95-96.
90. G. MONTIGNY, op. cit. supra n. 61, p. 183-215. L. MUCCHIELLI et M.-C. ROBIC, art.

cit. supra n. 78.
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taines origines du projet des Annales. Reprenons en effet nos deux exemples
centraux : la geographic et la psychologie historique.

Du cote de la geographic, les differences de positionnement de Berr et
de Febvre sont tres nettes. Ala strategic d'alliance complete du directeur
de la Revue de synthese historique, Lucien Febvre preferera toujours un
eloge global mais serieusement tempere par la reprise de l' essentiel des
critiques des durkheimiens. Ainsi, dans La Terre et l'evolution humaine,
publiee en 1922 mais largement ecrite avant la Premiere Guerre mondiale,
il tient certes lui aussi a distance les sociologues, en estimant qu'ils s'in
ventent des geographes dogmatiques et caricaturent leurs positions en rea
lite plus moderees 91. Toutefois, il n' en reprend pas moins a son compte les
arguments durkheimiens relatifs a la primaute de la dynamique sociale face
ala dynamique territoriale, par l'exemple de I'analyse de l'habitat dans les
societes anciennes 92, De meme par la suite, il reiterera pour Bruhnes, Gal
lois et les successeurs de Vidal (a l'exception de Demangeon'") le reproche
de simplisme causal et d'exageration manifeste du role des determinations
physiques sur les organisations humaines ", Pour Febvre, en definitive,
« une geographie humaine serieuse et efficace » ne peut pretendre a expli
quer autre chose que «les conditions de developpement des societes
humaines 95 », Nous sommes loin, on le voit, de l' essentialisme regionaliste
et du mythe de I'harmonie parfaite entre I'Homme et la Nature qui animait
les geographes de la fin du xrx- siecle.

Une meme distance avec les positions de Berr et un meme rapproche
ment avec les durkheimiens s'observent chez les fondateurs des Annales a
propos de la psychologie historique. En effet, en 1925, si la psychologie
des peuples «facon XIXe siecle » que Berr et Toledano cherchent a relan
cer est bien morte, la psychologie collective, elle, est en train de renaitre
dans Ie dialogue universitaire qu'ont noue les sociologues durkheimiens

91. L. FEBVRE, La Terre et l'evolution humaine. Introduction geographique ii l'histoire,
1922, Paris, A. Michel, 1970, p. 61,79,82.

92. Ibid., p. 50-60.
93. Directeur des Annates de geographie 11 partir de 1921, professeur de geographic eco

nomique 11 la Sorbonne (1925), Albert Demangeon (1872-1940) occupe durant I'entre-deux
guerres une place centrale dans Ie dialogue institutionnel entre les trois disciplines. Pris en
modele par Febvre, membre du comite de redaction des Annales, il est, de I'autre cote, I'un
des collaborateurs de la 2' serie de L'Annee sociologique, un membre de l'Institut francais
de sociologie (cree en 1924) et un soutien important de Mauss lors de la fondation de l'Ins
titut d'ethnologie de Paris, en 1925.

94. L. FEBVRE, «Le problerne de la geographie humaine. A. propos d' ouvrages recents »,
Revue de synthese historique, I, 1923, p. 114-116; et «L'Ecole geographique francaise et
son effort de synthese », ibid., 1928, p. 30-31.

95. Ibid., p. 40.
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(Halbwachs, Levy-Bruhl, Mauss) avec certains psychologues (Blondel,
Dumas, Meyerson) a Paris et a Strasbourg ou se retrouvent aussi Marc
Bloch et Lucien Febvre". Et le rapprochement des dates et des documents
peut avoir ici valeur symbolique: en 1925, dans son appel aux « travailleurs
de bonne volonte » pour la constitution de l'ethologie collective, Toledano
ne s'adresse en realite apersonne en particulier et, de fait, personne ne lui
repond. Or, la meme annee, dans la meme revue, Marc Bloch rend lon
guement et minutieusement compte des Cadres sociaux de la memoire de
Maurice Halbwachs, ouvrage central pour la psychologie collective de
l'entre-deux-guerres97

• Bloch sait, lui, aqui il faut parler. Et Lucien Febvre
aussi qui, trois ans plus tard, publie son Martin Luther et y montre tout ce
qu'on peut tirer d'une biographie qui pose pour imperatif primordial de
methode le souci de penser l'individu atravers son milieu social". Berr le
comprend et applaudit des deux mains devant cette conception de l'his
toire?", mais, nous l'avons vu, le philosophe qu'il est reste avait des pers
pectives differentes et, de fait, ce n'est pas aBerr que Febvre doit ses pro
blematiques. De maniere generale, ce qui, dans le sillage des Annales,
deviendra bientot 1'« histoire des mentalites » doit beaucoup moins aHenri
Berr et sa revue qu'a la psychologie collective des durkheimiens.

En definitive, la Revue de synthese historique a done reflete les pro
blemes scientifiques de son temps mais elle n'a jamais eu de dynamisme
propre. Contrairement a la geographic vidalienne et a la sociologie dur
kheimienne, Henri Berr n'ajamais pu definir un programme de recherche,
ni former veritablement une equipe de chercheurs. II a done logiquement
echoue dans sa tentative de constituer une veritable « science de l'histoire »,
la fameuse « synthese generate des connaissances en histoire », Cependant,
en relevant le defi durkheimien, en donnant a l'histoire les plus grandes
ambitions, en mobilisant les meilleures savants de son temps dans des ins-"
titutions sans cesse developpees et mises au service de la reflexion metho
dologique en histoire, Henri Berr a insuffle un esprit, impose des ambi
tions theoriques, suscite des dialogues entre les disciplines, employe et
donne leur chance ades jeunes historiens qui ont baigne dans cette atmo
sphere stimulante. De la Revue de synthese historique aux Annales, il n'y
a certes guere de filiation scientifique directe; pour autant il ne faudrait

96. L. MUCCHIELLI, art. cit. supra n. 22.
97. M. BLOCH, «Mernoire collective, tradition et coutume. A propos d'un livre recent »,

Revue de synthese historique, 1, 1925, p. 73-83.
98. L. FEBVRE, Martin Luther. Un destin, Paris, Rieder, 1928.
99. H. BERR, «Luther et son milieu. A propos du "Martin Luther" de Lucien Febvre »,

Revue de synthese historique, 2, 1929, p. 5-19.
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pas en conclure que la seconde ne doit rien a la premiere. Ainsi que j'ai
rente de l' expliquer recemment 100, les historiens des Annales ont trop long
temps mesestime le role de Berr et de sa revue. Pour qu'un chercheur ne
se contente pas de decrire, mais problematise (1'« histoire-probleme » de
L. Febvre) et decouvre veritablement quelque chose (au sens plein du mot
« decouverte »), encore faut-il que ce chercheur ait des raisons de penser
autrement qu'on ne le faisait avant lui. Et si des hommes comme Henri
Berr n'avaient pas offert a de jeunes historiens comme Marc Bloch et
Lucien Febvre la possibilite de s'approprier des materiaux et des ambitions
nouvelles, ces derniers n'auraient certainement pas aussi bien ni aussi vite
reussi dans leur propre entreprise.

100. L. MUCCHIELLl, art. cit. supra n. 2.


