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«Psychologie ontologique et psychologie sociale, d'une part, de l'autre, psy
chologie historique - c'est-a-dire psychologie des peuples et des individus:
voila ce que la Synthese historique doit fondre pour organiser l'avenir.»

Ainsi ecrivait Henri Berr en 1899, dans le chapitre de L'Avenir de La
philosophie1 consacre a «La classification des sciences et la synthese ».
Et en effet, l'entiere conception de sa these se ressent de I'idee d'une psy
chologie « synthetique » qui, en depassant les positions opposees des phi
losophes empiristes et des philosophes criticistes, se proposait de fonder
le« moi » comme realite ', Pour comprendre I'importance que Berr accorde
ace domaine du savoir dans sa theorie de la connaissance, il faut consi
derer aussi bien la tradition particuliere de la philosophie francaise qui va
de Descartes a Comte, que le renouvellement dont la psychologie est I'ob
jet a partir de la deuxieme moitie du XIX· siecle.

Entree dans le monde universitaire comme division de la philosophie"
d'apres la reforme proposee par Cousin en 1830, la psychologie etait deve
nue le principal enjeu entre metaphysiciens et empiristes dans les annees
1870. Contre la fragmentation du savoir due aux exces du positivisme des
annees 1850 et 1860, la these que Boutroux -Ie maitre de Berr - publiait
en 1874 sur la Contingence des Lois de La nature? se proposait avant tout
la tache de retablir le role de la philosophie en tant que lien entre les autres
savoirs.

1. Henri BERR, L'Avenir de la philosophie. Esquisse d'une synthese des connaissances
fondee sur l'histoire, Paris, Hachette, 1899, p. 431.

z.u«: p. 304-318.
3. Emile BOUTROUX, De la contingence des lois de la nature, Paris, Librairie Germer

Bailliere, 1874.
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Cet ouvrage qui renversa Ie postulat d'un determinisme absolu et recusa
celui du reductionnisme eut un enorme succes des sa parution. Mais, dans
ce contexte, son importance conceme la facon dont I' auteur envisage les
rapports entre la psychologie et l'histoire. Apres avoir situe la psycholo
gie au sommet de la hierarchic de six sciences fondamentales qu'il emprunte
a la theorie d' Auguste Comte, Boutroux souligne I'insuffisance de son
approche du reel car, acote du principe de conservation, les faits relevent
«aussi, et tout d'abord, d'un principe de creation ». Ainsi l'histoire, atten
tive aux changements qui interviennent dans Ie reel, doit assumer Ie role
de «correctif necessaire de la psychologie statique" ».

La psychologie critiquee par Boutroux - la psychologie « association
niste » - venait d'etre diffusee dans Ie monde acadernique francais par
l'ouvrage que Theodule Ribot avait publie en 1870. L'introduction de La
Psychologie anglaise contemporaine est generalement consideree comme
Ie veritable manifeste de la psychologie experimentale face a l'ancienne
psychologie des facultes de l'ame",

Ribot etait parti d'une meme interrogation sur la philosophie, mais pour
aboutir ala refutation definitive de son caractere scientifique. Ainsi, il ne
pouvait pas non plus etre tendre a l'egard de la these de Boutroux. Dans
une lettre qu'il envoie aEspinas en novembre 1874, il stigmatise la these
comme « une singerie de celle de Lachelier» et «un vrai tour de force
metaphysique » ou il n'est pas donne de trouver un seul fait",

Cette querelle exprime parfaitement la tension entre une philosophie qui
se proposait comme «connaissance suprascientifique7» pour defendre sa
position d'antan et une psychologie qui, pour etre scientifique, n'avait d'autres
possibilites que de s'autonomiser par rapport aelle. Mais I'ambiguue de la
psychologie ne va pas disparaitre avec son emancipation car, au-dela de la
predilection de Ribot pour l'empirisme d'inspiration anglo-saxonne, ce der
nier est reste un philosophe apart entiere du systeme academique francais",

4./bid., p. 159 et p. 140.
5. Theodule RIBOT, La Psychologie anglaise contemporaine (ecole experimentale), Paris,

Librairie Germer Bailliere, 1881, p. 14; «La psychologie ne se demandera point ce que c'est
l'ame : elles [les sciences exactes auxquelles la psychologie appartient] s'interdiront toute
excursion dans la region de causes premieres. C' est la condition absolue de leur existence
comme sciences exactes et capables de progreso »

6. Theodule Ribot a Alfred Espinas, Ie 23 nov. 1874, in Raymond LENOIR, «Lettres de
Theodule Ribot aEspinas », Revue philosophique, t. CXLVII, 1, 1957, p. 14.

7. On doit cette formule au chapitre «Le faux ideal d'une connaissance suprascientifique »
de l'autobiographie intellectuelle de Jean PIAGET, Sagesse et illusions de la philosophie, Paris,
PDF, 1992, p. 109-165.

8. Sur ces memes questions voir Jean-Louis FABIANI, Les Philosophes de la Republique,
Paris, ed, de Minuit, 1988.
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Or, de ce fait on peut mieux comprendre la « deviation etrange 9 » que
la psychologie scientifique a subie trente ans apres, c'est-a-dire au moment
ou Berr soutient sa these. Meme si en 1889 la psychologie experimentale
avait ere officiellement reconnue, le «pendant metaphysique » de la disci
pline n'avait pas ete pour autant efface. Au contraire: le panorama cultu
rel de la fin du siecle est marque par un retour ala terminologie de la psy
chologie de la conscience dans les nouvelles elaborations theoriques qui
essayaient de debarrasser leurs domaines des dichotomies traditionnelles.
Les exemples les plus frappants concernent la « conscience collective» de
la sociologie de Durkheim et le «courant de conscience» de la philoso
phie de Bergson.

Mais aussi la these d'un psychologue comme Pierre Janet s'etait res
sentie de I' influence de la philosophie. Bien qu' eleve de Ribot, c' est d' apres
Boutroux que Janet est conduit aposer l'activite de la conscience en termes
de synthese mentale qui, seule, peut rendre compte de l'acte de creation
prealable a l'apparition de tout phenomene nouveau 10. Ce fait est encore
plus explicite dans l'introduction au traite de psychologie experimentale
du philosophe danois Harald Hoffding, que Janet redige en 1900. Ainsi
ecrivait-il :

« On a cru longtemps, en France surtout, que la psychologie experimentale
etait en opposition avec la philosophie traditionnelle des Descartes et des
Leibnitz et cette croyance I'a pendant longtemps rendue suspecte 11. »

C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet berrien d'une synthese abase
psychologique et il ne faut pas s'etonner que son approche de la psycho
logie soit presque entierement faconnee sur les acquis d'une tradition phi-

9. Ainsi Abel Rey definissait la situation de la psychologie au debut du siecle ; cf. Abel
REy, «La psychologie et la metaphysique », Scientia. Rivista di Scienza, t. VII, 1,1910,
p.199.

10. Pierre JANET, L'Automatisme psychologique. Essai de psychologie experimentale sur
lesformes inferieures de l'activite humaine, Paris, F. Alcan, 1894, p. 483:« Comme Ie disaient
les anciens philosophes, etre c'est agir et creer, et la conscience, qui est au supreme degre
une realite, est par Iii meme une activite agissante. Cette activite, si nous cherchons 11 repre
senter sa nature, est avant tout une activite de synthese qui reunit des phenomenes donnes
plus ou moins nombreux en un phenomene nouveau different des elements. C'est Hi une veri
table creation, car, 11 quelque point de vue que I' on se place, "la multiplicite ne contient pas
la raison de l'unite' et l'acte par lequel des elements heterogenes sont reunis dans une forme
nouvelle n'est pas donne dans les elements.» Sur l'aspect « synthetique » de la psychologie
de Janet, cf. Henri F. ELLENBERGER, Histoire de la decouverte de l'inconscient, Paris, Fayard,
1994, en particulier p. 411-419.

II. Harald HOFFDING, Esquisse d'une psychologie fondee sur l'experience, Paris, F. Alcan,
1900, Preface de Pierre Janet, p. v.
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losophique dont il reconnait l'originalite et que Bergson venait de relan
cer. Le fait frappant est qu'il propose la meme «psychologie metaphy
sique» cinquante ans apres, dans son discours de conclusion de la Trei
zieme Semaine intemationale de synthese consacree, selon ses vceux, a la
Valeur philosophique de la psychologie (1947) 12. Et cela nous etonne davan
tage si l'on songe aux soins qu'il avait toujours mis dans ses initiatives
pour promouvoir Ie debat Ie plus actuel autour de chaque discipline, de
l'histoire au moment du lancement de la revue, et de la psychologie elle
meme, pendant les annees 30 13•

Dans I'hypothese oir 1'0n reconnait que son projet visant asoutenir une
conception unitaire du reel n'a pas ete sans produire des consequences
remarquables, il faut s'interroger sur les conditions qui lui ont permis de
garder sa confiance dans Ie meme modele intellectuel, alors que la crise
du savoir de la premiere moitie du xx- siecle transformait les approches
de la connaissance.

II y a d'abord ce qu'on pourrait appeler Ie succes de l'histoire. Par son
intrinseque « souplesse» theorique, la pensee de la synthese n'imposait pas
Ie point de vue d'une discipline sur les autres. Au moment ou la sociolo
gie se dressait contre I'histoire, Berr, qui sait que la sociologie et l'histoire
ne sont que des points de vue, «Ies deux aspects complementaires d'une
science pleniere 14», choisissait de batir sur l'histoire la phase prealable de
son projet. Ainsi, lorsque, dans l'entre-deux-guerres, l'histoire l'emportera
sur les pretentious englobantes de la sociologie, Berr sera convaincu d' avoir
accompli la partie prealable de son programme et de pouvoir main tenant
attaquer la «Synthese generale ».

Pour cette raison, a partir des annees 20, Ie «souci methodologique »,

si vif chez lui au toumant du siecle, va laisser la place au lancement d'ac
tivites nouvelles censees verifier le fondement de sa theorie a tous les
niveaux du savoir. Concentre sur I'elaboration de son programme et confiant
en sa valeur, Berr sera de moins en moins attentif aux progres des disci
plines dont lui-meme avait suivi et soutenu Ie developpement,

C'est comme cela que se verifie un paradoxe etrange, Le milieu qu'il a

12. H. BERR, « La portee de la conscience. L'essentialisrne psychologique », Treizieme
Semaine intemationale de synthese. Valeur philosophique de la psychologic, Paris, PUF,
1951, p. 227-247.

13. Sur les relations entre la psychologie et les sciences de la nature voir specialernent les
numeros de la Revue de synthese parus au mois d'octobre des annees 1934 et 1935. Ce der
nier, cense verifier « Quel est Ie rapport propre de la psychologie ala representation scienti
fique du reel », rendait compte des travaux les plus recents en psychologie, ceux du Wiener
Kreis.

14. H. BERR, op. cit. supra n. I, p. 431.

208



M. NERI: HENRIBERRET LESSEMAINES INTERNATIONALES DESYNTHEsE

constitue et faconne autour de ses propres exigences, au lieu de favoriser
la synthese historique, a permis l'essor d'une psychologie et d'une histoire
differentes. Pourtant, leur renouvellement a ete rendu precisement possible
par une collaboration entre elles qu'il soutenait des le debut du siecle 15.

Les Semaines de synthese constituent la verification publique des tra
vaux du Centre international de synthese 16. Elles ont ete concues en termes
de colloques interdisciplinaires annuels. Cette activite nous offre l'avan
tage de suivre parallelement l'essor d'un nouveau modele intellectuel au
detriment d'un modele ancien. Or, le fond theorique des Semaines reflete
encore la volonte de leur organisateur de parvenir a une explication moniste
de l'univers, par le biais d'une psychologie dynamique visant a montrer la
meme tendance a « etre » dans tous les niveaux du reel. Mais les Semaines
essayaient aussi de repondre de «themes importants et d'actualite scienti
fique 17», comme la collection «L'Evolution de l'humanite », l'importante
initiative editoriale que Berr lance au debut des annees 20.

Ainsi, le sujet du premier colloque concerne l'evolution, mot cle dans
la pensee berrienne et l'une des questions les plus debattues de l'epoque 18.

Dans La Synthese en histoire, Berr s'etait deja prononce pour le finalisme
en biologie car cette tendance lui parait confirmee de tous les cotes 19. En

15. En ce qui concerne la facon dont les rapports entre ces deux disciplines etaient envi
sages au CIS, I'articulation de la Section de Synthese historique creee en 1926 est particu
lierement interessante. Celle-ci comprenait six sous-sections, dont la quatrierne, censee s'oc
cuper de la psychologie dans ses rapports avec I'histoire; cf. H. BERR, «Bulletin du Centre
international de synthese », Revue de synthese historique, t. XLII, 3, 1926, p. 6.

16. Le but principal du CIS fonde en 1925 etait avant tout celui de favoriser une politique
de progres des sciences, 11 travers la collaboration de plus en plus «etroite, consciente, feconde
[oo.j de tous ceux qui cherchent la verite»; cf. H. BERR, «Pour la science », Revue de syn
these historique, t. XL, 4, 1925, p. 9-10. "

17. H. BERR, «Bulletin du Centre international de synthese », Revue de synthese histo
rique, t. XLVII, 3, 1929, p. 45.

18. Les Semaines comprises entre 1929 (l'annee du debut) et 1932 comportaient la dis
cussion de deux themes, dont I' un pour les sciences de la nature et I' autre pour les sciences
humaines. Des 1933, les sujets de discussionseront unifies autour d'une question d'interet
commun.

19. H. BERR, La Synthese en histoire. Essai critique et theorique, Paris, F. Alcan, 191I,
p. 140-146: «Nous avons assiste, dans ces dernieres annees, Ii une renaissance du finalisme
en biologie. Le mouvement qu'on a appele neo-vitaliste a donne lieu, dans Ie monde des bio
logistes et dans celui des philosophes, 11 de nombreuses et ardentes controverses. [..,j Nous
allons tenter precisement - en mettant 11 profit les indications d'un certain nombre de pen
seurs qu'a preoccupes Ie problerne de la finalite - de determiner ce qu'on doit retenir du
concept de cause finale [... ] Ie propre du raisonnement [..,j est d'etre une activite dirigee de
l'esprit, oil Ie resultat est Ie produit d'une orientation interne [... j.» Berr s'etait inspire pour
ses idees de la lecture des articles de Louis WEBER, «La finalite en biologie et son fonde
ment mecanique », Revue philosophique, 7, 1908, p. 1-22, voir specialernent p. 7: «Les doc
trines lamarckiennes ont cet immense avantage de regarder les difficultes en face: loin de
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effet, le debut du siecle avait ete marque par la reapparition d'un courant
neo-vitaliste, et, en ce qui concerne plus directement le debar sur le meca
nisme de l'evolution, la theorie neo-lamarckienne - avec tout ce qu'elle
impliquait en termes de finalisme - l'emportait largement sur celle de
Darwin, dont la reconnaissance du role du hasard ne pouvait pas trouver
sa place dans un climat culturel manifestement «continuiste" »,

Les resultats de cette Semaine ne semblent pas contredire les tendances
esquissees trente ans auparavant, et l' evolution, dont on ne perce pas encore
le mystere, reste pour autant la « seule explication rationnelle de la nature
vivante" ». D'apres cette definition, Berr est legitime aenvisager aussi la
question de la civilisation - sujet de la deuxieme partie du debar - sous
l'aspect d'un acquis progressif du capital raison qui se deroule de l'anima
lite aI'homme primitif, jusqu'a l'humanite actuelle.", d'autant plus que son
point de vue est confirme par Marcel Mauss dans la conclusion de sa com
munication". Seulement, Lucien Febvre parait se mefier d'un emploi aveugle
de la notion de progres, car, pour I'historien, il s'agit d'une valeur qui n'est
pas envisagee de la meme facon dans les societes differentes de la notre 24

•

Cette discussion renvoie aun autre important debar qui eut lieu dans les
annees 20 en France, concernant la reception des idees de Lucien Levy-Bruhl
relatives ace qu'on appelait, faute de mieux, la « mentalite primitive 25 ». On

nier la finalite biologique, elles la mettent au premier plan et la considerent comme Ie carac
tere fondamental de ce qui vit », et de S. JANKELEVITCH, « Du role des idees dans l' evolution
des societes », Revuephilosophique, 9, 1908, p. 256-280, particulierernent p. 270: «Nous ne
pouvons nous resigner a lidee que toute evolution historique et sociale de l'humanite civi
lisee ne represente qu'une agitation chaotique [... l-Nous voulons savoir ou nous allons [... j.»

20. Sur cet aspect de la question, cf. Rene BERTHELOT, «Le darwinisme n'est pas l'evo
lutionnisme », Bulletin de la Societefrancoise de philosophie, t. Y, 8, 1905, p. 249-276.

21. Maurice CAULLERY, «Les aspects principaux actuels du probleme de l'evolution »,
Premiere Semaine intemationale de synthese. L'evolution en biologie,Paris, La Renaissance
du livre, 1929, p. 18.

22. H. BERR, « Avant-Propos », Premiere Semaineintemationalede synthese. Civilisation:
le mot et I'idee, Paris, La Renaissance du livre, 1929, p. XIV.

23. Marcel MAUSS, « Les civilisations: elements et formes. Introduction », in op. cit. supra
n. 22, p. 106: «Cette notion d'un acquis croissant, d'un lien intellectuel et materiel partage
par une humanite de plus en plus raisonnable, est, nous Ie croyons sincerement, fondee en
fait. Elle peut permettre d'apprecier sociologiquement les civilisations, les apports d'une
nation a la civilisation, sans qu'il soit necessaire de porter des jugements de valeur. »

24. Dans la discussion qui suit la communication d' Alfredo Niceforo sur la possibilite
d'etablir une echelle objective de valeurs pour comparer les differentes civilisations, l'histo
rien affirme qu'« il ne faut pas estimer les valeurs a notre seul point de vue; I'historien doit
entrer, si j'ose dire, dans la peau des hommes du passe [... l- L'historien doit se garder de
juger Ie passe sous l'angle du present », op. cit. supra n. 21, p. 127.

25. Deja dans I'ouvrage de 1910 concernant Les Fonctionsmentalesdans les societes infe
rieures,Paris, F. Alcan, 1910, il etait question de la mentalite primitive. Mais ce n'est qu'en
1922 que Levy-Bruhl employa cette expression comme titre de son ouvrage; cf. Lucien
LEVy-BRUHL, La Mentaliteprimitive,Paris, Retz-CEPL, 1976, p. 29: «Quand les Fonctions
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peut dire en gros que Ie principe propose par cet ethnologue sui generis, d'un
abime infranchissable s'interposant entre la mentalite des primitifs et celle
des civilises, se voyait rejete par les sociologues et les philosophes et employe
d'une facon feconde par les psychologues. En effet, l'idee d'une disconti
nuite dans l'evolution historique de la logique ne pouvait pas trouver place
au cote du bergsonisme et de la sociologie de Durkheim. Par contre, Janet,
Wallon, Blondel et Piaget, quoique d'une maniere differente, reconnaissaient
d'emblee leur dette al'egard de ce principe". Ainsi, les seminaires sur Les
origines de la societe (1930) et sur L'individualite (1931) temoignent des
differentes reactions dont ces idees ont ete I'objet. Elles varlent selon que
les intervenants revendiquent leur appartenance aun domaine dont la struc
ture theorique pouvait etre mise en danger par la pensee de Levy-Bruhl ou
qui, au contraire, souhaitent emanciper leur discipline d'une facon de pen
ser jugee insuffisante. Parmi ces nombreuses communications, on a choisi
de ne retenir que celles qui nous aideront acomprendre comment I'histoire
a pu profiter de cette conjoncture interdisciplinaire pour renouveler son
approche des questions traditionnelles. C'est d'abord Georges Smets, recteur
de I'Universite libre de Bruxelles, qui, charge de traiter des causes de stag
nation et de regression dans les societes primitives, conteste ala sociologie
Ie primat dans I'analyse de ce domaine. Apres avoir constate que les fonc
tions sociales ne sont guere differentes entre les societes dites primitives et
celles socialisees, qu'il semble difficile d'admettre un fosse infranchissable
entre leur mentalite et la notre et que I'individu joue un role identique dans
les deux formes de societes, Smets conclut que c'est aI'histoire d'apporter

mentales dans les societes inferieures parurent, il y a douze ans, ce livre aurait deja dfi s'ap
peler "La Mentalite primitive". Mais parce que les expressions "mentalite" et merne "primi
tive" n'etaient pas encore entrees, comme aujourd'hui, dans Ie langage courant, j'ai renonce
alors a ce titre. Je Ie reprends pour Ie present ouvrage. C'est assez dire qu'il fait suite au pre!
cedent. lIs traitent tous les deux du meme sujet, quoique d'un point de vue assez different.
Les Fonctions mentales avaient insiste surtout sur la loi de participation, consideree dans ses
rapports avec Ie principe d'ldentite, et sur Ie fait que I'esprit des primitifs est peu sensible a
la contradiction. La Mentalite primitive a plutot pour objet de montrer ce qu'est pour eux la
causalite, et les consequences qui decoulent de I'idee qu'i!s s'en font. » Ces deux ouvrages
ont ete I' objet de nombreux articles et comptes rendus dans toutes les principales revues fran
caises de I' epoque et de deux seances de la Societe francaise de philosophie. Cf. L. LEVY
BRUHL, « Communication sur "la Mentalite primitive" », Bulletin de la Societe francoise de
philosophie, XXIII, 2, 1923, p. 17-48 et « Communication sur "I' Arne primitive" », ibid.,
XXIX, 2, 1929, p. 105-132.

26. Ce sont avant tout Blondel et Piaget qui ont renouvele leurs domaines reciproques a
travers Ie principe heuristique propose par Levy-Bruhl. Cf. Charles BLONDEL, « Psychologie
pathologique et sociologie », Journal de psychologie normale et pathologique, 15 avr. 1925,
p. 326-359 et Jean PIAGET, « Psycho-pedagogic et mentalite enfantine », Revue philosophique,
t. CV, 3-4, 1928, p. 31-60. En ce qui conceme la position differente de Piaget et de Wallon
par rapport aux travaux de I'auteur de La Mentalite primitive, cr. H. WALLON, «La menta
lite primitive et celIe de I'enfant », Revue philosophique, t. CVI, 7-8, 1928, p. 82-105.
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la solution du probleme, car elle seule peut rendre compte des sentiments
qui opposent un peuple primitif aun peuple civilise",

Avec le colloque sur L'individualite organise en 1931, la tache de Berr et
de ses collaborateurs est d'obtenir dans les sciences humaines un resultat ana
logue acelui offert par la biologie, c'est-a-dire une definition d'individualite
comme unite et unicite". Selon Janet, il n'est plus acceptable de nos jours
d'envisager «la personnalite humaine [en tant] qu'etalon precieux de
l'unite" ». Du fait que la conscience se manifeste plutot dans les mouvements
exterieursdes etres vivants, c'est-a-dire dans leurs conduitesperceptives, Janet
reconnait avec Levy-Bruhl que les actes humains depassent l'individu, les
conduites perceptives etant la premiere forme d'une conduite sociale. Si done
le «moi» se construit, la psychologie ne peut montrer qu'une aspiration vers
l'unite, mais pas sa realisation accomplie. C'est seulement dans une pers
pective historique que l'on peut saisir la personnalite dans son essence30.

L'attention de Jean Piaget est dirigee avant tout sur la definition des
mecanismes agissants dans la formation de la raison. Tout en admettant
comme point de depart les travaux de Levy-Bruhl et la theorie des conduites
de son collegue francais, dans la suite, le psychologue suisse prend ses dis
tances al'egard de Janet. Meme s'il conceit l'intelligence sensori-motrice
et l'intelligence reflechie comme deux niveaux de complexite analogues,
sur le plan structurel- et c'est ici qu'il fait intervenir le principe de Levy
Bruhl -, une difference enorme lui parait separer les operations pratiques
de la reflexion. L'intelligence sensori-motrice - qu'il appelle autrement
le pole individuel de la pensee - ne mene pas directement a la pensee
reflechie, I1lui faut une «prise de conscience» pour se transferer sur un
tout autre plan et ce1an'est possible qu'a travers la coordination des points
de vue qui est foumie par la cooperation. «La raison, conclut-il, n'est en
elle-meme ni individuelle ni sociale, mais [... ] la personnalite et la coope
ration sont necessaires ason elaboration 31. »

De ces deux differentes interventions, Berr - selon sa strategic habi
tuelle - ne garde que ce qui peut soutenir son projet : asavoir la concep
tion de I'mdividualite comme produit final d'une elaboration historique

27. Georges SMETS, «Sociologie des primitifs: les causes de stagnation et de regres »,
Deuxieme Semaine intemationale de synthese. Les origines de la societe, Paris, La Renais
sance du livre, 1931, p. 77-90.

28. H. BERR, «Avant-Propos », Troisieme Semaine intemationale de synthese. L'indivi-
dualite, Paris, F. Alcan, 1933, p. I-III.

29. P. JANET, «L'individualite en psychologie », op. cit. supra n. 27, p. 40.
30. P. JANET, art. cit. supra n. 29, p. 50.
31. J. PIAGET, «L'individu et la formation de la raison », op. cit. supra n. 27, p. 67-116,

citation p. 116.
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proposee par Janet, et le role joue par l'individu dans la formation de la
raison, souligne par Piaget. Son enthousiasme pour l' epistemologie piage
tienne s'explique done en raison du refus d'etendre la methode de la psy
chologie collective a tous les moments de la vie sociale. Selon lui, la
« conscience collective» des durkheimiens ne rend compte que des etats
de foule, et non pas des individus, ce qu'il essayera de demontrer avec
l'organisation de la Quatrieme Semaine en 1932 32

•

L'autre debat des annees 30 qui permettra aBerr de persister dans ses
propos est celui concernant la crise survenue dans le monde scientifique
d'apres le renouvellement de la microphysique. Aux questions de La rela
tivite et de La theorie des quanta, Berr et ses collaborateurs avaient deja
consacre une partie de la Deuxieme et de la Troisieme Semaine. Ainsi en
1932, le terrain sera pret pour la mise en place du premier effort collectif
visant a «preciser la nature du reel» autour du retentissement philoso
phique de ces idees nouvelles",

Du fait qu'on ne peut plus envisager un systeme comme s'il etait isole,
les savants invites au CIS reconnaissent a l'unanimite qu'il faut renoncer
aux vieilles habitudes mentales concernant une objectivite absolue et admettre
d'apres la physique quantique qu'observateur et observe interferent neces
sairement. En ce qui concerne l'adoption du «principe d'indetermination »
- l'un des principes de base de la physique quantique « classique » -, ils
sont plus prudents. Pourtant des physiciens comme Edouard Bauer en sou
lignent l'importance comme «instrument de decouverte et de rationalisa
tionr'». Dans notre perspective, les conclusions qu'il faut retenirsont les
suivantes: le retentissement de la theorie quantique n'entrainait pas d'em
blee la meme reception d'une vision discontinuiste du reel en philosophie"
et le postulat du determinisme n'etait pas mis en cause dans son fondement.

32. H. BERR, « Conclusion », Quatrieme Semaine intemationale de synthese. La Foule,
Paris, F. Alcan, 1934, p. 139: « On peut faire cette hypothese, que de 1a fou1e est nee 1a
societe, sont sorties 1es institutions. [... ] EI1e a joue un role capital aux origines des socie
tes, quand e11e etait 1a societe presque entiere, en voie presque continue d'organisation. »
Mais, pour Berr, Ie role de la fou1e au niveau des societes organisees reste encore a etudier.

33. H. BERR, « Avant-Propos », Quatrieme Semaine intemationale de synthese. L'Evolu
tion de Ja physique et la philosophie, Paris, F. Alcan, 1935, p. I.

34. Edouard BAUER, « Rapports entre 1aphysique actuelle et la philosophie », op. cit. supra
n. 33, p. 52.

35. Voir a ce propos 1a position du philosophe Raymond Lenoir dans la discussion qui
suivit l'intervention de E. Bauer, op. cit. supra n. 33, p. 74 : « Sans doute 1atheorie des quanta
deroute la pensee : elle impose comme une necessite d'admettre Ie discontinu, alors que Ie
cours famiIier des raisonnements et des idees commande la continuite. » Ce merne resultat
etait issu deja lors d'une seance de la Societe francaise de philosophie, cf. Leon BRUNSCH
VICG, « Le determinisme et la causalite dans la physique contemporaine », Bulletin de La
Societe francoise de philosoph ie, t. XXX, 2, 1930, p. 49-78.
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Ce deuxieme resultat est confirme aussi lors de la Semaine organisee en
1933, autour du theme Science et loi, suite logique de la reunion prece
dente. Celle-ci est concue dans Ie but de mesurer les changements provo
ques par la revision de la physique traditionnelle au niveau des sciences
humaines. Cela est d'autant plus interessant si 1'0n songe qu'au toumant
du siecle, l'effort general visait a equiper ces memes disciplines d'un
outillage conceptuel faconne sur celui des sciences de la nature. En 1933,
au contraire, la tendance generale semble plutot viser arepousser la notion
de loi de tous les domaines. Pieron et Wallon, bien qu'ils representent deux
branches differentes de la psychologie, ont tendance aecarter des lois quan
titatives au profit des lois qualitatives dans leurs champs reciproques". Le
sociologue Francois Simiand choisit d'employer Ie terme de regularite plu
tot que celui de loi 37. Mais personne ne met en doute Ie fondement du
determinisme. Avant tout, les historiens : Victor Chapot d'abord, qui essaie
de concilier hasard et continuite", et ensuite Lucien Febvre, qui se pro
nonce pour le hasard comme phenomene toujours previsible". Ce faisant,
il rejoint Henri Berr, etonne que l'on revienne sur une question qu'il croyait
ajamais resolue d'apres le modele de causalite multiple qu'il avait pro
pose en 1911 dans La Synthese en histoire.

Le directeur du CIS avait done de bonnes raisons pour penser que son
projet etait en train d'atteindre les objectifs fixes car rien, dans les pre
mieres cinq annees de l'activite, n'avait veritablement bouscule son idee
de la synthese. Le caractere evolutif de la logique -Ie pilier de sa construc
tion theorique - avait ete confirme par les progres de la science elle-meme
car avant tout physiciens, philosophes et historiens des sciences avaient
souligne que la science elle-meme «se construir'?», L'idee centrale des
travaux de Levy-Bruhl, paradoxalement si proche de certains resultats acquis
dans les sciences exactes, avait ete rejetee par les collaborateurs du CIS
- pour la plupart des philosophes - dans ce qu'elle avait de plus deran
geant. Et enfin, la crise du determinisme avait ete evitee.

36. Henri PIERON, «La loi en psychologie. Conception de la psychologie », Cinquieme
Semaine intemationale de synthese. Science et Loi, Paris, F. Alcan, 1934, p. 148, et H. WAL

LON, « La loi en psychologie », ibid., p. 151-169.
37. Francois SIMIAND, « Intervention », op. cit. supra n. 36, p. 197.
38. Victor CHAPaf, « Le hasard en histoire », op. cit. supra n. 36, p. 204.
39.« Sur la notion du hasard, je suis d'accord avec M. Berr. Le hasard n'est pas ce qui

ne peut pas etre prevu, mais simplement ce qui n' a pas ete prevu, " Lucien FEBVRE, « Dis
cussion », op. cit. supra n. 36, p. 219.

40. H. BERR, « Avant-Propos », op. cit. supra n. 36, p. v: «[... ) La Semaine a fait appa
raltre nettement Ie caractere evolutif, Ie devenir de la science, en ce qui conceme les lois
elles-memes. "
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Favorisee par le profond remaniement intervenu dans les sciences exactes,
l' activite du CIS entre 1929 et 1933 parait reus sir la ou la revue s' etait
arretee, c'est-a-dire adebarrasser le domaine de la connaissance des anta
gonismes disciplinaires qui empechaient la veritable solution de certains
problemes. En effet, apartir de 1934, on commence atraiter chaque ques
tion d'une facon collective. Mais des ce moment, il parait que les seances
se repetent, La Semaine sur La notion de progres (1934), par exemple, est
apeu pres recapitulative de celles sur L'evolution et La civilisation et n'ap
porte pas de nouveautes remarquables. La seule exception est la commu
nication de Jean Rostand sur la question de I'heredite, l'une des rares inter
ventions qui contredisent explicitement la pen see finaliste du directeur du
CIS. En outre, dans la discussion, le biologiste nie la possibilite de com
parer mutation et invention proposee par Berr, car la premiere n'est qu'une
«alteration du gene dans un sens quelconque », c'est-a-dire non finalise",
11 en va de meme, pour le «mini-cycle» que Berr organise apartir de la
Semaine sur L'invention (1937) et qui comprend ensuite l'analyse de La
sensibilite dans l'homme et dans La nature (1938), de Qu'est-ce que La
matiere? (1939), de L'energie dans La nature et dans La vie (1946) et enfin,
couronnement de l'effort de cinquante ans, de La valeur philosophique de
La psychologie (1947). C'est a ce moment qu'on realise que I'idee de la
synthese ne marchait plus depuis une dizaine d'annees. Meme si les
Semaines de synthese n'ont pas atteint le but de Berr, leur valeur est d'avoir
trouve la sortie de la discussion du XIXe siecle, esquissee au debut de cet
article. La solution fut trouvee en meme temps dans la psychologie histo
rique et dans l'histoire abase psychologique.

Pour cela, il suffit de comparer entre elles les communications de Febvre
pendant la Semaine sur La sensibilite (1938), et celles de Berr et Ignace
Meyerson a l'occasion du colloque de 1947. Dans les travaux de Wallon "
sur les emotions", l'auteur du Luther avait trouve l'appui qui allait lui per- .
mettre de realiser le « glissement » du « fait historique » au « fait humain »,
Par I'intermediaire de l'ambivalence de tout sentiment que Wallon avait
recue de Freud, le psychologue suggerait aFebvre une nouvelle maniere
de s'approcher de l'histoire. Ainsi, dans la conclusion de ce discours bien
connu, ce demier invoque la necessite pour les historiens de s'interroger

41. Jean ROSTAND, «Heredite et changement », Sixieme Semaine internationale de syn
these. La notion de progres devant la science actuelle, Paris, F. Alcan, 1938, p. 125-164, et
«Discussion », ibid., p. 166.

42. C'est deja dans sa these parue en 1925 que Wallen avait renouvele ce domaine de la
psychologie; cf. H. WALLON, L'Enfant turbulent. Etude sur les retards et les anomalies du
developpement moteur et mental, Paris, PDF, 1984, surtout le chap. I, «Le stade emotif »,
p.21-84.
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avant tout sur les conditions qui provoquent I'alternance de periodes domi
nees par la vie intellectuelle et de periodes marquees plutot par l'essor de
la vie affective.". L'on voit bien: cette image dialectique de l'histoire n'a
plus rien en commun avec celle evolutive de Berr, censee suivre la crois
sance du « capital raison» dans son progres constant.

Pour les suggestions capitales que Febvre avait tirees du renouvellement
de la theorie des emotions, il proposait dans ses conclusions que les his
toriens se tiennent toujours au courant du dernier etat des travaux en psy
chologie. Faut-il entendre dans ces mots un reproche adresse a Berr de ne
pas avoir ouvert les portes de sa maison a la psychanalyse ? On ne Ie croit
pas, car la « surdite » de Berr a I' egard de Freud ne lui etait pas propre.
Au contraire. En tout cas, il est vrai que pendant les Semaines de synthese,
il n'estjamais question de l'epistemologie freudienne. A l'inverse de Wal
Ion et Piaget, des psychologues comme Janet et Blondel ne voyaient pas
d'interet a diffuser les idees du psychanalyste autrichierr". Berr, plus proche
de Janet que de Wallon, profitait de cette conjoncture intellectuelle".
Comment aurait-il pu integrer Ie principe de la pulsion de mort dans sa
theorie centree sur Ie «vitalisme»? Deja son attitude a l'egard de l'in
conscient freudien n'est guere favorable ... Dans le colloque de 1947, face
a des psychologues comme Ruyer, Minkowski, Guillaume, Meyerson,
Debesse, il refuse la notion en raison de son caractere « surnaturel 46» qui
en empeche toute analyse objective. Mais cette crainte d'un « inconscient
metaphysique » n'empeche pas pour autant qu'il adhere a une «psycholo-

43. Lucien FEBVRE, «Les "courants" collectifs de pensee et d' action », Dixieme Semaine
intemationale de synthese. La sensibilite dans l'homme et dans la nature, Paris, PDF, 1943,
p.88.

44. En tant que representant du courant de 1'« inconscient It 1a francaise », Janet ne pou
vait que s' opposer It la diffusion de 1atheorie de Freud; cf. Elisabeth ROUDINESCO, La Bataille
de cent ans, Histoire de la psychanalyse en France, I: 1885-1939, Paris, Seui1, 1986, p. 182
265. De son cote, Blondel avait publie dans les annees 20 un ouvrage sur la psychanalyse
injuste sinon ridicule; cf. Charles BLONDEL, La Psychanalyse, Paris, F. Alcan, 1924.

45. «Ce que Janet appelle "tendances progressives" correspond au plus haut developpe
ment des conduites individuelles et originales, comprises et recherchees comme telles. A ce
niveau, )'homme atteint son individualite sans replique, mais reconnait aussi pleinement celie
des autres [... J. Cette recherche de l'mdividualite s'etend aussi aux evenements. notamment
aux evenements historiques. Janet aborde ici l'une de ses idees favorites qu'il exprime en
termes voiles : "Nous nous bomons encore It pousser dans Ie temps comme des plantes dans
l'espace." C'est dire que I'evolution de I'homme, meme comme entire biologique, n'est pas
achevee. A cet egard, Janet semble rejoindre certaines pensees exprimees par Bergson dans
son Evolution creatrice. "L'evolution, conclut-il, n'est pas terminee et l'action humaine a ete
et sera encore une source de merveilles." » H.-F. ELLENBERGER, op. cit. supra n. 10, p. 419.

46. H. BERR, « Discussion» de la Treizieme Semaine internationale de synthese, op. cit.
supra n. 12, p. 180: «L'inconscient, pour moi, c'est quelque chose de sumaturel, c'est tout
ce qu'on veut; mais je crois que dans la realite It etudier, dans la realite qu'on etudie objec
tivement, experimentalement, il ne faut parler que de subconscient. »
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gie ontologique de la conscience », Car, nous dit-il, s'il n'est pas donne a
la conscience de contenir quelque chose de non conscient, c'est dans la
raison qu'on peut trouver l'unite des choses et le fondement de la logique
de I' existence 47.

Au moment meme OU Berr essaye de fonder l'unite de l'etre dans la
conscience en s'appuyant sur une tradition qui va du Cogito cartesien au
« courant de conscience» de Bergson en passant par le «moi » de Maine
de Biran, Ignace Meyerson, par contre, songe a1'« homme concret », qu'il
trouve avant tout dans la « conduite du travail'" », Ce sont les oeuvresbaties
par les hommes qui deviennent ainsi les temoins precieux des changements
intervenus dans leurs fonctions psychologiques. Mais les nouvelles sciences
de I'homme restent debitrices du philosophe Henri Berr, pour avoir mis en
place une structure ou le projet d' anthropologisation de 1'« homme total r

a pu finalement prendre forme.

47. Ibid., p. 264-265 : «Ontologie psychologique dit ce que cela veut dire: l'etre trouve
dans la conscience. Voila ce qui est notre these, une these qui sort d'un gros effort de syn
these des connaissances [... ]. Et dans cette synthese [... ] Ie point de vue Ie plus original de
notre doctrine, c'est Ie role de la psychologie : d'une part science experimentale comme toutes
les autres, contribuant par I' etude du psychisme a relier tout ce qui existe dans la nature, a
en faire l'unite ; mais de plus par la conscience, ternoignage sur l'etre, qu'on porte en soi des
qu'on nait et qu'on porte en soi jusqu'a ce qu'on meure [... [.»

48. Ignace MEYERSON, «Psychologie de l'adulte. a) Facultes receptives et facultes crea
trices. L'intelligence pleniere », op. cit. supra n. 12, p. 135.
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