
HENRI BERR EDITEUR.
ELABORATION ET PRODUCTION

DE «L'EVOLUTION DE L'HUMANITE»
Jacqueline PLUET-DESPATIN

Dans une lettre du 27 aout 1911, Louis Barrau-Dihigo I ecrit a Henri
Berr:

« Je ne vous demande pas si vous avez travaille, mais je suis tres certain que
vous avez songe, volontairement ou non, au plan dont vous m'avez parle, Et,
maintenant que j'ai a peu pres terrnine la lecture de votre ouvrage, lecture
qui m'a, je le dis en toute franchise, captive, je suis plus que jamais curieux
de connaitre I'economie de votre beau projet. »

Professeur de lettres en classe de premiere C au lycee Henri-I'VeHenri
Berr vient de faire paraitre La Synthese en histoire. Essai critique et theo
rique dont la publication, bien accueillie, intervient aune epoque de crise
des etudes historiques, qu'alimentent les campagnes de l' Action francaise
contre la Nouvelle Sorbonne. II prepare en meme temps sa candidature au
College de France, mais on sait que l'assemblee du 20 janvier 1912 lui
preferera Stephane Gsell, historien de l' Afrique du Nord. Enfin, avec la
Revue de synthese historique, Henri Berr dispose d'un outil de travail
reconnu dans Ie champ des revues savantes, qui le met en mesure de
confronter les acquis du travail theorique mene depuis dix ans a « l'his
toire concrete 2 ». «L'Evolution de l'humanite » est nee de la revue, ecrira
toil en 19503

: ainsi va-t-il lier explicitement par une «nouvelle serie »,

1. Toutes Jes Jettres citees, sauf exceptions signalees, appartiennent au fonds Henri Berr
conserve aI'IMEC.

2. Henri BERR, « Nouvelle serie », Revue de synthese historique, 79-80, aoOt-oct. 1913,
p.4.

3. Cf. « Le Cinquantenaire de la revue", Revue de synthese, jan.-juin 1950, nouvelle serie,
p.23.
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qu'il inaugure fin 1913, Ie sort de 1a revue a1a creation de 1a «Biblio
theque de synthese historique »,

Est-ce le titre prevu al'origine?

« Le titre est bien choisi "Bibliotheque", - lui ecrit Ie 3 fevrier 1912 Abel
Rey - Histoire universelIe, eela eut fait jeter des cris d'orfraie. Et puis
c'est ose et deprecie. Les mots "synthese historique", cela deja sent Ie
fagot. Mon pauvre ami, pardonnez-moi le mot, vous venez de sentir la
chose et vous savez dans quel esprit je dis tout ceci. Je comprends que
vous teniez au mot autant qu'a Ia chose. Peut-etre y faut-il reflechir un
peu. Je ne dis pas qu'il faille l'abandonner. Loin de 130. Mais voyons bien
ce qu'il engage: peut-etre qu'''histoire synthetique" ou "histoire gene
rale"... Encore une fois je ne Ies propose pas. La premiere expression (syn
these historique) m'irait bien mieux personnelIement. Mais il faut voir
objectivement. »

Henri Berr semble assez peu enclin au compromis puisque Ie traite qu'il
passe Ie 22 avril 1912 avec un premier editeur prevoit l'edition, sous sa
direction scientifique, d'une «Bibliotheque de synthese historique devant
comprendre cent volumes divises en plusieurs series et paraitre araison de
huit adix volumes par an ». C'est encore la« Bibliotheque de synthese his
torique» qu'annonce a ses lecteurs I'editorial d'Henri Berr qui ouvre la
nouvelle serie de la revue et il faut attendre Ie second «traite » conclu Ie
14 novembre 1913 avec La Renaissance du livre pour voir etablie la dis
tinction entre la «Bibliotheque de synthese historique », collection qui
pourra comprendre d'autres ouvrages publics sous la direction d'Henri Berr,
et «L'Evo1ution de l'humanite », premier titre de la collection a paraitre
en cent volumes. Strategic editoriale ? Selon toute apparence, Henri Berr
ne tient pas 11 ce que son projet s'ebruite, comme Ie suggere la lettre qu'il
adresse aPaul Huvelin le 29 fevrier 1912:

«Je voudrais aujourd'hui m'assurer votre concours pour une ceuvre que je
prepare depuis longtemps, que je suis en train de realiser et sur laquelIe je
ne puis aujourd'hui vous donner, a Ia hate, que des indications sommaireset
dont je vous prierai de ne point parler: pour toutes sortesde raisons, elIe res
tera, pendant un certain tempsencore, Ie secretde ceux qu'elle groupe autour
de moi.»

Le titre, L'Evolution de l'humanite. Synthese collective apparait pour la
premiere fois sur une plaquette imprimee de 20 pages, sans mention d'edi
teur, sans date et signee des seules initiales d'Henri Berr. Le texte, destine
aux collaborateurs avant d'etre soumis au public, est probablement imprime
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fin 1913; recompose avec quelques modifications de forme et augmente
d'un appendice date de «janvier 1920 », il sera publie dans Ie deuxieme
numero d'apres guerre de la Revue de synthese historique sous le titre;
« Introduction a une Histoire Universelle 4» et ouvrira en un hors-texte de
26 pages le premier volume La Terre avant I'histoire d'Edmond Perrier
qui paraitra en 1920.

Outre l'introduction generale a l'ceuvre, les auteurs comme le public dis
posent aussi, a partir du printemps-ete 1914, du prospectus imprime de
8 pages comportant le plan des deux premieres sections et une courte intro
duction ou Henri Berr expose les grande lignes de « L'Evolution de l'hu
manite . sous Ie titre: « Ce que sera l'ceuvre », titre qui deviendra «Ce
qu'est l'ceuvre » dans le prospectus de 1920.

LA PENSEE FONDATRICE

D'emblee, Henri Berr previent ses lecteurs qu'il a choisi la voie de la
« synthese totale » qui embrassera « le temps historique, l'espace mondial
et la multiplicite des problernes logiques 5» et qui resumera «Ie travail
immense accompli par les anthropologistes, les historiens, les archeologues,
les sociologues, par tous ceux qui ont etudie Ie passe humain et par tous
ceux qui ont reflechi sur la nature de l'histoire", »

D'autre part, il montre que l'ceuvre de synthese, toujours en devenir,
exige d'etre remise en question ala lumiere des nouveaux resultats de la
science et, comme toute production historique, ne peut etre isolee du milieu
social et politique. C'est selon cette double approche de l'histoire qu'il de
finit son projet et trace le schema de «L'Evolution de l'humanite » qu'il
conceit comme une ceuvre en mouvement.

Une ceuvre en mouvement

Au contraire de Charles Seignobos qui, dans sa Methode historique appli
quee aux sciences sociales, contestait en 1901 la scientificite d'une his
toire universelle au champ trop vaste, le directeur de la Revue de synthese
historique estime que les conditions historiques lui sont favorables: le

4. Revue de synthese historique, XXX, 88, fev, 1920, p. 17-34.
5. H. BERR, «Nouvelle serie », art. cit. supra n. 2, p. 4.
6. Prospectus 1914, p. 2.
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monde rapetisse - «tout retentit sur tout?» et I'ouverture vers Ie monde
repond «aux besoins intelIectueIs du temps present8 », De plus, ce projet
lui parait justifie dans ses dimensions par Ie progres des etudes historiques
et surtout par Ie renouveau que connait en AlIemagne Ia Weltgeschichte,
qui va constituer I'une de ses principales sources d'inspiration. Pourquoi,
se demande-t-il, Ia France n'utiliserait-elIe pas «son genie propre », «ce
besoin de clair et profond savoir », ses « ressources en hommes de science»
pour entreprendre une histoire universelIe de son cru, une « synthese fran
caise et aIa francaise?»? L'epoque s'y prete d'autant mieux que Ia France,
remise de sa defaite de 1870, connait un nouvel essor scientifique, econo
mique et culturel,

Ayant pris pied dans I'histoire, l'ceuvre que conceit Henri Berr se veut
aussi «une vaste experience qui se deroulera sous Ies yeux du public 10 ».
ElIe emprunte done a Ia science experimentale de Claude Bernard I'obli
gation non seulement d'etre soumise a ses propres regles scientifiques,
c'est-a-dire Ia synthese, mais de subir «Ie controle des faits» et cela non
pas dans Ie secret du Iaboratoire, mais - exigence de verite, voire de demo
cratie - sous Ie controle de tous, Iecteurs et travailleurs.

Avec pour ambition d'etre une «reuvre-Ievain », «L'Evolution de I'hu
manite » n'en repondra pas moins atoutes Ies exigences de l'erudition et
se presentera munie de toutes ses «preuves» destinees non point seule
ment afaciliter Ie controle, mais aouvrir Ia recherche et donner « Ie mouve
ment pour alIer au-dela », etablir «I'inventaire du travail accompli» pour
montrer «tout Ie travail qui restera a faire!' », Ainsi, l'ceuvre s'annonce
comme non close, non definitive, s'appuyant sur un savoir qui lui-meme
n'est pas immobile et, comme I'histoire, se developpe continument. On
retrouvera cette meme volonte de mouvement chez Lucien Febvre Iorsqu'il
etablira Ie projet de l' Encyclopedic francoise, qu'il definira comme un
« ouvrage en evolution perpetuelle 12 ».

Les materiaux prepares et reunis par l'erudition sont cependant inutiles
si n'intervient Ia science qui «seule Ies ordonne '!», c'est-a-dire Ia syn
these scientifique. Or celIe-ci n'est pas davantage fixee en histoire de
maniere definitive et se situe elle-meme dans Ie champ des hypotheses a
verifier ou a renouveler. Dans Ia mesure ou Ia synthese, ou I'histoire-

7. H. BERR, L'Evolution de l'humanite. Synthese collective [Paris, 1913], p. 1.
8. Prospectus 1914, p. 1.
9. H. BERR, L'Evolution de l'humanite, op. cit. supra n. 7, p. 2.
10. Ibid., p. 3.
11. Ibid., p. 4.
12. Lucien FEBVRE, Combats pour l'histoire, Paris, A. Colin, 1992, p. 104.
13. H. BERR, L'Evolution de l'humanite, op. cit. supra n. 7, p. 4.
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science, est « la solution graduelle de problemes limites, relatifs aun objet
sans limites et en partie inconnaissable », son statut ne peut etre que pro
visoire, instable, «I'enquete indefinie 14 ».

Scientifique, ce qui n'empeche pas qu'elle soit animee de I'interieur
-« un peu de science sterilise l'histoire, beaucoup de science doit la vivi
fier 15» - l'ceuvre aura pour mission de faire comprendre la marche de
l'humanite. Bien qu'il se defende de faire de l'humanite une «entite ou
une idole » et qu'il reconnaisse la diversite des societes, repondant encore
aCharles Seignobos qui reproche al'histoire universelle de considerer l'hu
manite comme un «corps », Henri Berr croit a l'unite de l'humanite par
sa capacite as'autoperfectionner. II fait ainsi du progres de la vie humaine
et des societes, c'est-a-dire de la civilisation, 1'« objet propre » de la science
historique et assigne pour role al'historien, dont la tache est de develop
per cette science, de montrer a l'humanite sa voie. Parce qu'elle est pro
ductrice de verite, la science historique devient elle-meme active, et ason
tour productrice de l'histoire.

Leplan

Des la redaction de La Synthese en histoire achevee, a la fin du prin
temps 1911, Henri Berr entame I'elaboration du plan dont il soumet
l' ebauche ade proches amis et collaborateurs de la revue dont Paul Lor
quet, Louis Barrau-Dihigo, Lucien Febvre et Abel Rey, qui seront nom
mement remercies dans la version publiee en1920 de I'Introduction gene
rale annexee au volume La Terre avant l'histoire 16. Le schema ainsi mis
en place dans ses grandes lignes, c'est au cours de l'attribution des volumes,
pour lequel Henri Berr va solliciter l'avis de specialistes, que ceux-ci a
leur tour vont lui apporter des suggestions. Le courrier des lecteurs ne sera
pas non plus, semble-t-il, sans influence sur certaines de ses orientations'
futures. Au recu du prospectus de 1914 qui presente le programme des
deux premieres sections, Leon Abensour, agrege d'histoire et de geogra
phie, professeur au lycee de Vesoul et auteur d'un livre recent sur Le Femi
nisme sous la monarchie de Juillet, lui ecrit le 30 juin, dans la perspective
de la mise au point de la periode modeme: «Ne croyez-vous pas qu'il
serait interessant de consacrer un volume ou tout au moins plusieurs cha
pitres a l'histoire du feminisme?» et propose par la meme occasion ses

14. Ibid., p. 19.
15. Ibid., p. 12.
16. H. BERR, L'Evolution de l'humanite. Synthese collective. Introduction genera le, Paris,

La Renaissance du livre, 1920, p. XIX.
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services. On ne connait pas la reponse d'Henri Berr, mais peut-etre I'Idee
aura-t-elle fait son chemin puisque, si la question des femmes est en effet
absente de ses premieres esquisses, on note dans le plan de 1936 (3< sec
tion, «Le Monde moderne »), la presence d'un volume intitule La Vie de
societe. La femme et les salons, au nom de « Henri Berr et X... »,

Le premier probleme que se pose Henri Berr et qu'il mettra plus tard au
programme du Vocabulaire historique est celui de la periodisation en matiere
d'histoire universelle. Apres un inventaire critique des travaux anterieurs,
il choisit d'etablir des «divisions organiques », qui sont autant de creusets
ou se fondent a la fois la chronologie, la geographic et la logique. Repar
tie en « cent volumes» - ce chiffre rond sera conteste par certains qui l' es
timeront plus commercial que scientifique 17 - «L'Evolution de l'huma
nite » s'organise selon quatre grandes sections chronologiques: introduction
(prehistoire et protohistoire), Antiquite ; origines du christianisme et Moyen
Age; epoque modeme ; epoque contemporaine. Chacune des quatre sections
est subdivisee en sous-ensembles, ou « les unites seront agencees de maniere
a satisfaire le mieux qu'il sera possible aux interets de la geographic, de
l'ethnographie ou de la psychologie des peuples et de la logique 18», Le
souci principal est « de faire partout ressortir I'effet des grandes contingences,
la pression des necessites sociales, l' action profonde du facteur psychique
- besoins et idees - et de mettre ainsi en evidence, non pas une conti
nuite de progres, mais le jeu triple des causes permanentes et les resultats
de ce travail continu 19», Les prospectus de 1914 et 1920 precisent (p. 2) :
«Tous les problemes s'y trouveront traites : role de la Terre et action de la
race; role du milieu social et influence de l'individu, developpement des
institutions politiques et economiques ; travail de la pensee dans les reli
gions et les philosophies, dans les sciences, les lettres et les arts. »

Ces problemes une fois definis au regard de l'histoire universelle, il
s'agit d'en organiser l'articulation en un ensemble solidaire ou l'accent est
mis sur les parties de la terre et sur les peuples dont l'influence a ete «sen
sible ou preponderante » au cours de cette histoire. En ce qui conceme les
peuples slaves, par exemple, Henri Berr a prevu trois volumes dont la repar
tition dans le plan repond aplusieurs moments de I'histoire:

<de vois mieux, actuellement, - ecrit-il aGaston Cahen le 2 mai 1913 
que Iorsque j'ai eu Ie plaisir de causer avec vous, Ie contenu du volume dont

17. Voir notamment Jean-Mederic TOURNEUR-AuMONT, lettre n. d. It Henri Berr (archives
IMEC, fonds Henri Berr).

18. H. BERR, L'Evolution de l'humanite, op. cit. supra n. 7, p. 14.
19. Ibid., p. 15.
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il a ete question. Entre un premier volume sur les Slaves (Slaves et Germains)
qui est destine a resumer ce qu'on sait des origines et ales introduire dans
I'histoire generale, et un troisierne volume sur L 'Europe orientale et l'equi
libre europeen aux XVII'-XVllI' siecles, il aurait pour objet de montrer les vicis
situdes des Slaves dans leur rapport avec les invasions mongoliques et la
decomposition de l'empire byzantin - depuis les Huns, je m'imagine (Ie
point de depart sera a fixer par une entente avec Hubert, s'il fait - comme
il en a ete question entre nous -Ie premier volume), jusqu'a peut-etre l'ave
nement des Romanov.»

Le principe adopte, expliquera encore Henri Berr dans l'avant-propos
au premier volume des Celtes d'Henri Hubert, est «d'inserer les groupes
humains dans [Ie] plan au moment OU leur action se mele visiblement au
grand courant de l'evolution historique ?». On comprend que «L'Evolu
tion de l'humanite » ne sera pas une simple encyclopedic historique, OU
1'0n puise au hasard, ni un «assemblage de monographies» comme dans
une collection, bien qu'elle ait les avantages de l'une et de I' autre. Elle
constitue «une histoire continue qui expose l'evolution de l'humanite dans
sa diversite infinie, dans ses causes profondes, dans son emouvant effort
vers la "civilisation"21 », Elle devra etre lue de bout en bout et c'est par
un «souci de beaute et d' efficacite pleines 22 », pour que le public et les
auteurs prennent un interet plus vif a l'entreprise, que la publication des
volumes suivra l'ordre du plan.

L'autonomie des auteurs

L'etendue et la complexite de l'histoire universelle ainsi que la confron
tation des disciplines rendent bien entendu necessaire le travail collectif.
L'innovation d'Henri Berr reside dans le fait que «chaque partie aura son
unite propre » dans «I'unite de l'ensemble» : aux «gros volumes collec
tifs, groupant dans des chapitres plus ou moins disparates des collabora
teurs divers» sont preferes des «volumes autonomes» et individuels:
«Chacun sera done une ceuvre lui-meme, portant la marque d'une per
sonnalite, aura d'autant plus d'interet qu'il aura ete ecrit avec plus de liberte
et de joie. Chacun aura sa destinee particuliere". » Disposant d'une « auto
rite souveraine », l'auteur ne se verra imposer aucune ligne de conduite, si
ce n'est l'epreuve des faits et les «hypotheses immanentes a l'eeuvre »,

20. H. BERR, En marge de l'histoire universelle, 2, Paris, A. Michel, 1953, p. 77.
21. Prospectus 1914, p. 3.
22. H. BERR, L'Evolution de l'humanite, op. cit. supra n. 7, p. 13.
23. Ibid., p. 3.
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Acette liberte, Lucien Febvre se dira tres attache dans une lettre aHenri
Pirenne: «C'est une de mes raisons de tenir ala Collection Berr qu'elle
ne se presente pas comme une entreprise collective. Chaque volume, tout
en faisant partie d'un tout, y garde sa physionomie propre, et son allure?".»

II sera necessaire cependant que Ie projet soit sous-tendu par une « unite
de pensee » qu'Henri Berr s'attache arappeler a ses futurs auteurs:

<de crois, d'ailleurs, ecrira-t-il Ie I7 avril 1925 aAugustin Renaudet, auquel
iI a confie Ie tome 51, L'Apparition du livre, que vous ne concevez pas votre
livre comme une histoire erudite et technique des debuts de I'imprimerie
- mais comme l'etude des consequences inteIlectueIles, morales, du reten
tissement psychique de cette decouverte capitale: cela implique la compa
raison de I'avant et de Yapres. Et c'est cela qui est digne de vous.»

Desireux «d'imprimer aI'ensemble la bonne direction », Henri Berr se
dit soucieux de «faire Ie contraire d'une oeuvre unilaterale » et de ne pas
imposer avec lourdeur ses «hypotheses organisatrices 25 ». II compte sur
ses «Avant-Propos» pour etablir Ie «fil conducteur », mais avec discre
tion. De fait et en I'etat des sources dont nous disposons, ses «Avant-Pro
pos» seront rarement contestes. Quant a l'auteur, illui revient en tant que
savant impassible, « de recueillir les faits et de rechercher les causes objec
tivement» ce qui ne I'empeche pas d'avoir «Ie droit, comme homme, de
se passionner pour son travail et de l'animer d'une fIamme interieure '?».

LE CHOIX DE L 'EDITEUR

Le double lectorat

Les ambitions de I'reuvre sont doubles: il s'agit ala fois de «satisfaire
les esprits scientifiques et servir les travailleurs, - tout en [s'] adressant au
grand public cultive, curieux des destinees de l'humanite'" », Les prospec
tus de 1914 et 1920 insistent sur la commodite de «ces volumes bien fran-

24. Bryce et Mary LYON, The Birth of Annales History. The Letters ofLucien Febvre and
Marc Bloch to Henri Pirenne (1921-1935), BruxelIes, Commission royale d'histoire, 1991,
p.120.

25. H. BERR, L'Evolution de l'humanite, op. cit. supra n. 7, p. 11.
26. 1bid., p. 15.
27.1bid., p. 17.
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(ais [qui] permettront dans Ie monde entier, au public cultive, aux amateurs
d'histoire de se mettre sans peine au courant des resultats les plus interes
sants de la science historique ». Certes Henri Berr prend en consideration les
besoins de I'historien professionnel, mais c'est Ie grand public qu'il tient a
conquerir pour l'«initier [....] a ce que l'histoire tout ensemble a de plus
serieuxet de plus captivant » et que seule peut lui apporter l'histoire-science,
«Parce qu'elle est trap erudite et trap peu scientifique, estime-t-il, l'histoire
des savants est devenue une specialite aride dont Ie public se desinteresse,
tandis qu'il accueille les ouvrages anecdotiques au romanesques que d'ha
biles vulgarisateurs lui font prendre pour Ia vraie histoire 28. »

Il faut done attirer ce public nornbreux, en lui offrant des «volumes d'un
format pratique» au Ie texte «aussi clair et vivant que possible» ne soit
pas etouffe de notes qui distraient l'attention. Les besoins du lecteur his
torien ne sont pas oublies pour autant puisqu'il est prevu que Ie «tra
vailleur » puisse remonter aux sources par un systerne de references en
chiffres romains qui renvoient en fin de volume aune bibliographie, celle
ci n'ayant pas pour fonction daboutir a l'exhaustivite mais de stimuler la
recherche.

Hors des circuits savants

La volonte d'ouvrir l'ceuvre aun public de non-specialistes a-t-elle pese
sur le choix de la maison d'edition? On est en effet quelque peu surpris
de voir Henri Berr signer le 22 avril 1912 un traite avec Jules Tallandier,
qui fait justement partie de ces editeurs de litterature historique qu'i! cri
tique et dont le catalogue eomprend des titres de periodiques aussi a1I6
chants que le Journal rose, al'intention des fillettes et Lisez-moi bleu, pour
les jeunes filles, mais aussi il est vrai la Revue germanique. Pourquoi n'a
t-il pas sollicite des maisons de soli de reputation savante au disposant de
departements scientifiques reconnus, avec lesquelles il est en rapport, ne
serait-ce que eomme auteur? Armand Colin par exemple ou il a publie en
1894Vie et science et en 1901 Peut-on refairel'unite morale de 10. France Y,
Hachette, qui a imprime sa these, ou encore la Librairie Leopold Cerf avec
laquelle i1 est tres lie et au parait depuis 1900 1a Revue de synthese histo
rique? La situation de la maison Cerf, il est vrai, semble depuis la mort
de son fondateur en 1901 donner quelques inquietudes a Henri Berr qui
songe ala quitter. Pourquoi pas alors chez l'editeur savant par excellence
Felix Alean, au i1 vient de publier La Synthese en histoire et ou paraitront

28. Ibid., p. 19.
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dans les annees 30 les actes de plusieurs Semaines de synthese ? ou chez
Champion, Picard, Leroux?

Aurait-il essuye des refus de la part de ces maisons deja surchargees de
revues, de collections et qui peuvent hesiter as'engager dans un programme
assez lourd, dont Henri Berr prevoit l' achevement en dix ans ? La reponse,
croyons-nous, est a trouver dans la lettre deja citee d' Abel Rey :

«Voici ce que me suggerent vos projets. Bonne apparence generate. Reserves
de detail: 1) Ie nom de Tallandier, connu plutot pour des choses populaires
que scientifiques: ce, pour la France et seulement en France pour Ie clan
"erudit", Vous avez compris de qui il s'agit. A l'etranger et dans Ie public
francais, on ne s'en souciera pas. Mais il y a l'arche sainte. Des livres qui se
vendent et, surtout, qui annoncent l'intention de se vendre !!! Quelle heresie
a la saine orthodoxie scientifique. Nous n'y pourrons rien amoins d'ecrire
chez Alcan ou Champion [pour] 200 bibliotheques ou instituts. »

Ce qui semble une veritable strategic editoriale d'Henri Berr trouve
confirmation dans le second traite qu'il passe Ie 14 novembre 1913 avec
lajeune maison d'edition d'Edouard Mignot, La Renaissance du livre, ins
tallee au 78 du boulevard Saint-Michel a Paris. Cette maison, creee aux
alentours de 1909, s'est donne pour vocation de «doter le riche comme le
pauvre - en faisant a ce demier Ie plus vaste credit - d'une bibliotheque
absolument complete 29 », Acote de romans et de nouvelles contemporaines,
Edouard Mignot s'est en effet surtout specialise dans l'edition litteraire de
classiques a bon marche ",

Ce programme de large diffusion convient a Henri Berr, qui a assiste a
l'experience des universites populaires et pense que Ie progres moral se
fera par la science, cette« foi nouvelle» de l'homme modeme, qu'il a appe
lee de ses vceux dans son livre publie en 1901, Peut-on refaire l'unite
morale de la France? A la verite, il fait davantage confiance ala science
pour changer l'homme et Ie monde, qu'au socialisme qu'il qualifie de
«triste Eldorado» pour les pauvres 31, tout en reconnaissant la legitimite
de la revolte contre les « inegalites humaines ». Sa doctrine qui est« d'ame
ner les privilegies eux-memes aconcevoir autrement Ie bonheur ?» n'est
pas a l'epoque etrangere au jeune Jaures pour lequel Ie socialisme doit
aussi bien profiter a la bourgeoisie qu'au peuple.

29. Cf. Ie catalogue de ses publications (archives IMEC, fonds Henri Berr).
30. Cf. Paris-Soir, 12 mars 1930 (archives IMEC, fonds Henri Berr).
31. H. BERR, Peut-on refaire l'unite de fa France? Paris, A. Colin, 1901, p. 44 du manus

crit.
32. Ibid., p. 74.
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Ainsi convaincu que le developpement de la science peut guider 1'hu
manite vers le Bien, Henri Berr considere qu'il n'y a pas de tache plus
urgente que de travailler a rapprocher la science des hommes, c'est-a-dire
a en diffuser largement les resultats, ce qu'il entreprend en 1913 dans le
domaine de l'histoire universelle et qu'il etendra a tout le champ scienti
fique des les lendemains de la Premiere Guerre mondiale, en ebauchant les
contours du journal Science, qui ne verra le jour qu'en 1936. C'est pour
quoi, il convient de voir dans le choix de l'editeur Mignot par Henri Berr
une volonte deliberee de mettre a la disposition de tous, en dehors des cir
cuits savants, une ceuvre a laquelle il assigne une valeur ethique. «Tout
sera mis en ceuvre, annonce le prospectus imprime de 1914, pour satisfaire
le public nombreux auquel s'adresse cette publication », a commencer par
le prix qui a ete calcule pour etre «a la portee des bourses les plus
modestes »,

Ce prospectus se caracterise par son optimisme. 11 est prevu «8 a
10 volumes par an. Un volume par mois, sauf pendant les vacances » avec
un echeancier qui va, pour les deux premieres sections, soit 51 volumes,
d'octobre 1914 a octobre-novembre 1919. En 1920, les difficultes de l'apres
guerre aidant, les previsions seront revues a la baisse et le prospectus se
contentera d'annoncer que « les 26 volumes formant la premiere section
paraitront dans un delai maximum de quatre ans »,

LA FORMATION DE L'EQUIPE

La conquete de ce double public aux interets apparemment contradic
toires constitue un pari ambitieux, voire «temeraire » - «mais il faut
oser 33 » - qui s'appuie sur un choix exigeant des auteurs: «Le directeur
de la Revue de synthese historique a groupe pour cette oeuvre I'elite des
savants francais : professeurs des Universites et des grands etablissements
scientifiques, conservateurs des Musees, des Bibliotheques, des Archives,
specialistes de competence eprouvee, mais aussi de lumineuse et souple
intelligence 34. »

La tache va consister pour le directeur de « L'Evolution de l'humanite »
a trouver des collaborateurs aussi bien erudits que penetres de l'esprit de

33. H. BERR, L'Evolution de l'humanite, op. cit. supra n. 7, p. 19.
34. Prospectus 1914, p. 2.
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synthese et ales convaincre de participer a une oeuvre dont il a etabli les
principales orientations et Ie plan. Sur cette demarche dont on verra qu'elle
ne fut pas toujours aisee, les archives tant imprimees que manuscrites appor
tent un eclairage precieux, meme s'il est fragmentaire.

Pour etudier la formation de l' equipe des collaborateurs, on a choisi
d'utiliser le prospectus de 1914 qui presente Ie plan des deux premieres
sections de l'ceuvre, C'est dans la mise au point de cette premiere tranche
du programme, dont la realisation doit s'echelonner sur cinq ans, que s'af
firme avec le plus de fermete et de coherence l'avenir d'un projet dont
Henri Berr possede alors la pleine maitrise.

Formations et carrieres

Le chiffre des 54 futurs auteurs releve dans ce premier prospectus pour
les 51 volumes prevus s'explique par Ie fait qu'un meme auteur a parfois
la charge de deux ouvrages et que plusieurs volumes doivent etre rediges
en collaboration. Pour chaque auteur est indique Ie nom de l'institution a
laquelle il appartient ou, a defaut, ses titres, toutes mentions qu'il convient
de prendre avec precaution et de verifier dans la mesure ou Henri Berr
prend parfois quelque liberte avec certains details de carriere. Certains s' en
offusqueront, comme Marcel Granet qui protestera energiquement d'etre
qualifie a tort d'ancien membre de l'Ecole francaise d'Extreme-Orient.

AI' exception de quelques rares cas comme celui du prehistorien Emile
Cartailhac, plus «historien militant» que titulaire d'un bagage scientifique
patente, les auteurs proviennent des milieux savants traditionnels, univer
sitaires pour la plupart, auxquels ils ont accede par des filieres classiques
de formation. Parmi elles, l' agregation est Ia plus largement representee
(pres de 70 %). Agreges d'histoire et de geographic dominent (50 %), face
a une forte presence d'agreges de lettres et d'agreges de grammaire (22 %),
un peu moins de philosophes (pres de 17 %), des agreges de droit (8 %) et
de physique (3 %). Les autres filieres de formation se partagent entre cur
sus de droit, lettres et sciences, faculte protestante de Paris, Ecole du Louvre,
Ecole pratique des hautes etudes et Ecole des langues orientales vivantes.
Pres de 9 % sont d'anciens eleves de l'Ecole des chartes (40 % d'entre eux
sont aussi agreges d'histoire et de geographic) et plus de 33 % de l'Ecole
normale superieure. L'Ecole francaise de Rome est representee par pres de
13 % d'anciens pensionnaires, l'Ecole francaise d' Athenes par pres de 9 %
et l'Ecole francaise d'Extreme-Orient par un peu moins de 2 %. A cette
epoque, un peu plus de 48 % des auteurs ont soutenu leurs theses.

En ce qui conceme Ia geographic professionnelle des auteurs, Paris I' em
porte sur la province avec plus de 55 %. Parmi les etablissements parisiens,
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vient en tete I'Ecole pratique des hautes etudes (les 4e et 5e sections) avec
36 % des effectifs, suivie par l'universite de Paris (30 %) majoritairement
representee par la Faculte des lettres, puis les grandes bibliotheques et
archives nationales (13 %), les musees (10 %), I'Ecole nationale des langues
orientales vivantes (6 %), Ie College de France (3 %), Ie Museum d'his
toire naturelle (3 %). Enfin 16 % des Parisiens sont issus d'horizons divers
(professeurs de lycee, archeologie, revues, Cour des comptes). Le total de
117 % auque1 on aboutit provient des cumuls de postes, frequents aParis,
entre l'EPHE et les musees, I'Ecole nationale des langues orientales ou la
Faculte des lettres, qui conduisent a comptabiliser deux fois les benefi
ciaires de ces doubles rattachements institutionnels.

Excepte que1que 17 % de jeunes agreges qui effectuent encore leur par
cours initiatique dans les lycees, Ie recrutement hors de Paris (dont 4 % a
l' etranger) couvre essentiellement l'Universite -les grands etablissements
scientifiques etant pour l'essentiel concentres dans la capitale - selon un
rayon geographique tres large, ou sont representees les universites de Dijon,
Caen, Lille, Nancy, Lyon, MontpelIier, Bordeaux, Poitiers, Toulouse et
Alger.

Compte tenu de lacunes dans les donnees biographiques (11 %), la pyra
mide des ages se caracterise par la faible representation (4 %) de chacune
des deux tranches d'age extremes, la plus agee proche des soixante-dix ans
et, la plus jeune, de vingt-quatre atrente ans. La classe d'age la plus nom
breuse (67 %) a entre trente et quarante-neuf ans. Avec les 16 % environ
de ceux qui se situent entre cinquante et cinquante-neuf ans, la majorite
des auteurs sur laquelle reposent les deux premieres sections de «L'Evo
lution de l'humanite », soit 83 %, se recrute dans une generation qui est a
peu de choses pres celIe d'Henri Berr, age en 1914 de 51 ans et qui est
nee entre 1861 et 1884. Et generation d'hommes, il va de soi.

Les reseaux de recrutement

Lorsque des fevrier 1912 Henri Berrcommence afaire Ie tour des col
laborateurs possibles, il a tout loisir de puiser dans Ie reseau savant consti
tue autour de la Revue de synthese historique, veritable vivier d'auteurs
qu'on peut supposer acquis a la Synthese. Pres de 50 % des specialistes
recrutes par Henri Berr pour les deux premieres sections de «L'Evolution
de l'humanite », sont des collaborateurs plus ou moins assidus de la revue
et parmi eux presque 38 % se sont exerces aux « revues generales », inven
taires du travail fait et afaire ou ont redige des monographies pour « Les
Regions de la France »,

Henri Berr n'hesite pas non plus amettre acontribution Ie reseau nor-
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malien et notamment ses anciens camarades de l'Ecole dont Paul Lorquet
qui fait partie de sa promotion (1881), ses « conscrits » Gustave Glotz et
Gustave Fougeres (1882), ce dernier sollicite vainement pour le volume
10, La Formation du peuple grec:

« J'ai parfaitement recu ton premier billet, et je suis tres sensible a ton ju
gement bienveillant sur mon Athenes et a ton amicale insistance en ce qui
conceme rna collaboration a ton oeuvre. Si je ne t'ai pas repondu plus tor,
c'est que je voulais d'abord etre sur de rna propre determination, et ensuite
reflechir au choix que je pourrais te conseiller [...]. Quant au nom ate sug
gerer, c'est encore aJarde que je m'en tiendrais. II connait bien I' Antiquite ;
iI sait ecrire, et si tu lui recommandes d'alleger un peu sa maniere (il est sur
tout historien), iI te fera, je crois, de la bonne besogne. » (Lettre de Gustave
Fougeres aHenri Berr, 12 novembre 1912.)

Auguste Jarde est lui aussi passe par la rue d'Ulm (1897) et, en tant
qu'ancien membre de l'Ecole francaise d' Athenes, comme Gustave Fou
geres, il beneficie des solidarites etroites du reseau athenien,

De rneme qu'il profite des facilites de contacts que lui procure le reseau
normalien, lequel, on l'a vu, croise les fidelites du reseau athenien, Henri
Berr puise aussi largement aupres des amis d'Emile Durkheim et de L'An
nee sociologique. Henri Berr a connu Emile Durkheim al'Ecole normale
ou celui-ci l'a precede de trois ans et il existe meme entre eux des liens
de parente, puisque Ie beau-frere d'Henri Berr, Jacques Halphen, a epouse
la fille d'Emile Durkheim. On connait aussi la volonte affirmee par Henri
Berr lors de la fondation de la Revue de synthese historique d'etablir une
relation privilegiee avec l'ecole sociologique d'Emile Durkheim", dont
plusieurs membres (Henri Hubert, Edmond Doutte, Georges Bourgin) font
partie de son equipe, Dans ses esquisses manuscrites, Henri Berr a aussi
prevu un volume intitule Les Primitifs, dont il pense confier le premier
tome sur «I'evolution de la technique» a Henri Hubert et le second sur
«Ies institutions» aEmile Durkheim ou Marcel Mauss. C'est finalement
vers Paul Huvelin, actif collaborateur de L'Annee sociologique, qu'il se
tourne pour le tome sur les institutions:

«Une premiere serie de cinq volumes est consacree a la prehistoire et a la
protohistoire. Le second doit traiter des institutions primitives entre la periode
paleolithique et les empires orientaux; iI s'agit de montrer ce qu'ont dfi etre
ces institutions primitives d'apres les renseignements qu'on possede et en

35. H. BERR, brouillon de lettre aEmile Durkheim [v. 1900].
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s'aidant des institutions primitives subsistantes. C'est done un volume de
soeiologie qui doit montrer la naissanee des institutions.» (Lettre d'Henri
Berr aPaul Huvelin, 29 fevrier 1912.)

La reponse qu'on peut supposer negative de Paul Huvelin conduit Henri
Berr a mettre en mouvement le reseau durkheimien ou, apres Maxime
David, Alexandre Moret, Emile Durkheim lui-meme intervient et inspire
peut-etre une nouvelle conception de l'ouvrage: celui-ci devient dans le
prospectus de 1914 le volume 6 sous le titre Des clans aux Empires. Les
formes elementaires et le developpement de la vie sociale. Aux cotes
d' Alexandre Moret, episodique collaborateur de L 'Annee sociologique,
Emile Durkheim place deux de ses poulains, dont il s'offre apiloter le tra
vail, Edmond Laskine et Georges Davy, tous deux anciens normaliens et
jeunes agreges de philosophie: « J'en profite, ecrit-il a Henri Berr le
21 juillet 1913, pour te faire savoir que Davy s'entendra avec Laskine pour
le travail dont tu lui avais parle, Laskine le fera avec l' aide de Davy et je
les assisterai si mon concours leur est utile. »

C'est dans le reseau durkheimien encore qu'Henri Berr recrute l'auteur
auquel est destine le volume sur La Chine et l'Asie centrale. On ne sait si
Edouard Chavannes, professeur au College de France, qui a redige dans la
Revue de synthese historique la revue generale sur la Chine, a ete sollicite
par Henri Berr. Toujours est-il qu'apres une demarche infructueuse aupres
de Paul Pelliot, professeur d'histoire et d'archeologie de l' Asie centrale au
College de France, Henri Berr jette son devolu sur un jeune sinologue de
vingt-neuf ans, Marcel Granet, de retour de mission en Chine et qui, dans
l'attente d'une direction d'etude al'EPHE, est encore professeur d'histoire
au lycee de Marseille. Or Marcel Granet, s'il ne fait pas partie de l'equipe
deL'Annee sociologique, a noue de solides amities dans le Groupe d'etudes
socialistes ou se retrouvent de nombreux durkheimiens" et il n'est pas
interdit de supposer que ces amities ont pu guider le choix d'Henri Berr.

Celui-ci se trouve ainsi place au centre strategique de reseaux et d'ami
ties qui se croisent non seulement dans le « petit cabinet assez maussade »37

de la rue Sainte-Anne, siege de la Revue de synthese historique, mais aussi
dans le salon decore de dessins de maitres de la rue Villebois-Mareuil, ou
se rencontrent des representants du monde intellectuel et savant, mais aussi
des affaires et de la politique, dont Paul Doumer, auquel Henri Berr est lie
depuis 1903 et qui sera le protecteur de ses ceuvres futures.

36. Christophe PROCHASSON, Les Intellectuels, le socialisme et la guerre, 1900-1938, Paris,
Seuil, 1993, p. 124.

37. L. FEBVRE, op. cit. supra n.12, p. 339.
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Le champ couvert par « L'Evolution de l'humanite » et Ie large eventail
de specialistes auxquels Henri Berr doit faire appel, exigent qu'il se tienne
activement informe du mouvement scientifique. En homme d'ecoute et de
contacts, bibliographe consomme - l'organisation du travail scientifique
est l'une des vocations de la Revue de synthese historique -, il entretient
une volumineuse correspondance, consulte abondamment ses visiteurs et
charge differents specialistes de debroussailler pour lui Ie terrain de leurs
competences, Directeur de l'Ecole des langues orientales, Paul Boyer lui
apporte la connaissance des milieux slaves. Avec Sylvain Levi, Alfred Fou
cher, Jules Bloch, c'est l'Ecole indianiste de Paris qui occupe, en cette
epoque pionniere de « L'Evolution de l'humanite », la maitrise du domaine
indien. Abel Rey intervient en ce qui concerne l'histoire de la pensee scienti
fique. Paul Masson-Oursel, bien introduit a la Societe asiatique et a la
Revue du monde musulman, sillonne Ie quartier des islamologues et ara
bisants.

Quant aLucien Febvre, premier des collaborateurs de la Revue de syn
these historique par Ie nombre des contributions, interlocuteur privilegie
d'Henri Berr qui Ie considerera comme son «disciple », c'est lui qui sug
gere pour Ie volume sur L 'Apparition du livre Ie nom d' Augustin Renau
det, son camarade de khagne aLouis-Ie-Grand en 1897. Le jeune titulaire
du cours d'histoire de la Bourgogne et de l'art bourguignon a la faculte
des lettres de Dijon sera, apres la Premiere Guerre mondiale, l'une des che
villes ouvrieres de «L'Evolution de l'humanite » et se verra meme desi
gne par Henri Berr comme son successeur aupres de l'editeur".

La negociation avec les auteurs

Dans l'ensemble, les reponses que recoit Henri Berr de ses cor
respondants montrent que tous sont sensibles al'importance de l'ceuvre et
ala marque de confiance qui leur est accordee, ce qui se traduit parfois
par Ie sentiment d'une miracuIeuse election. Pierre Jouguet, a qui est
propose Ie volume 15 sur L'Imperialisme macedonien et l'hellenisation de
l'Orient, se dit penetre d'une «joie quelque peu intimidee »:

« Pour me rassurer, je voudrais que pendant quelques jours mon acceptation
ne liilt que moi. Je veux dire que je vous demande d'examiner encore les rai
sons qui vous ont pousse a me choisir comme collaborateur, de passer en
revue tous ceux que vous eussiez ete en droit de me preferer, et je vous laisse
libre de revenir sur votre decision et d'offrir ce travail aun autre [... ]. Cette

38. H. BERR, lettre aLucien Febvre, 17 oct. 1936 (correspondance aparaitre).
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attitude vous paraitra etrange : ne pensez pas, je vous prie, que je croie un
instant que vous n'ayez pas deja longuement reflechi a I'election de vos col
laborateurs. Tout ce que vous m'avez dit de votre projet revele au contraire
qu'il a ete muri, etudie - et c'est bien pourquoi il est si seduisant pour moi
d' etre compte parmi les ouvriers de cette grande ceuvre. Mais je crains d'une
part de ceder a un entrainement trop naturel, tandis que ce qu'on a pu vous
dire, par amitie de rna personne, vous cacherait Ie caractere un peu etroit de
mes travaux.» (Lettre de Pierre Jouguet a Henri Berr, 21 janvier 1913.)

Les raisons mises en avant pour justifier un refus sont en general le
manque de temps lie a des engagements anterieurs. Paul Huvelin, deux
fois sollicite, ecrit le 2 septembre 1912: « Malheureusement je ne m'ap
partiens plus. C'est pour cinq ans au moins, - six ou sept ans peut-etre
que je suis indisponible. » Certains, en avancant que le sujet tel que le for
mule Henri Berr ne leur convient pas entierement, semblent laisser entendre
que la question pourrait etre mal posee : Alfred Loisy, aqui est propose
le volume 28 qu'Henri Berr intitule alors Jesus et la vie morale, conteste
dans une lettre du 1er juin 1913 de traiter de l'elaboration primitive de la
foi chretienne par la seule etude de la personnalite de Jesus.

Henri Berr doit aussi convaincre les hesitants, Sollicite pour le volume 30
dont le libelle est alors La Christianisation du monde romain, Ernest Babut
se trouve plonge dans une « perplexite extreme» : non seulement il ne dis
pose pas des ressources en livres et « surtout en revues» qu'offrent les
bibliotheques parisiennes, puisqu'il est professeur a la faculte des lettres
de Montpellier, mais il se demande comment son livre sera « encadre » et
il n'est pas sur de savoir bien limiter son sujet: « Oil devrais-je m'arre
ter ?» S'il accepte neanmoins l'offre d'Henri Berr parce que, ecrit-il le
30 juin 1913, « avant de quitter l'epoque romaine, je ferais bien de resu
mer ce que je puis avoir aen dire», c'est pour le lendemain revenir sur sa
decision. Et jusqu'a ce qu'il accepte le 10 decembre 1913 - « votre lettre
est irresistible» - de rediger avec Rene Massigli deux volumes sur La
Formation de l'Egiise et Le Developpement du christianisme et l'Empire,
il ne cesse de donner son accord, puis de le reprendre, en mettant en avant
qu'il aurait prefere se charger d'autres volumes ou bien qu'illui faudrait
plus d'espace et que le christianisme lui parait sacrifie,

D'autres s'irritent d'etre mis devant le fait accompli. Charles Guigne
bert, dont Alfred Loisy a suggere le nom aHenri Berr en meme temps que
celui de Maurice Goguel, accepte dans une lettre du 21 juillet 1913 de par
tager le volume sur Jesus, mais ecrit : « Je regrette que vous ne m'ayez pas
parle de votre projet, avant de choisir vos collaborateurs. » S'il finit par
prendre la responsabilite unique du volume, c'est pour reclamer dans une
lettre du 26 juillet de choisir l'intitule du volume afin de ne pas gener ses
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editeurs Flammarion et Picard ou il a publie sous des titres voisins.
Apropos du volume sur L'Inde, Alfred Foucher estime impossible de dis
socier le probleme du choix et de l'engagement des collaborateurs de celui
du contenu et se dit partisan, le 23 novembre 1913, d'une reunion gene
rale prealable ou serait discute le projet de table des matieres une fois ela
bore. Manifestant sans doute une certaine hate a voir close sa liste de col
laborateurs, Henri Berr se voit repliquer le 22 juin 1913 par le meme Alfred
Foucher: «Serait-il excessif de vous demander, en matiere d'indianisme,
un peu de patience orientale? »

Jugee favorable par Abel Rey, la remuneration joue-t-elle un rOle dans
1a decision? II est en effet rarement question d'argent pour ces savants
desinteresses dont la Science est l'unique preoccupation. Seul Jerome Car
copino, jeune professeur a Alger et auquel Henri Berr voudrait confier Ie
volume 18 sur Les Institutions politiques romaines, se declare dans une
lettre du 20 novembre 1912 «seduit » aussi bien par «Ie caractere et l'am
pleur de l'ceuvre collective a entreprendre » que «par les avantages mate
riels ». Henri Berr s'etonnera d'ailleurs, vers la fin de sa vie, de se voir
poser des questions d'ordre financier: «Aucun des intellectuels - ecrira
t-il a l'un de ses correspondants - qui depuis l'origine ont collabore a
«L'Evolution de I'humanite », ne m' ont pose de conditions, la plupart
meme n'ont pas demande de contrat, - et tous ont eu satisfaction. Pour
une juste part d'honneur et de remuneration, je crois que vous pouvez vous
en remettre amoi, a mon editeur [... ] » (2 juillet 1953.)

L'<EUVRE EN CRISE

Interrompue en 1914, alors que le premier volume etait deja sous presse,
la publication commence dans les conditions difficiles de I'apres-guerre,
Les combats ne sont pas encore termines que deja Henri Berr tente de
renouer les contacts et que certains auteurs commencent a s'inquieter de
1a survie de I'reuvre. Leon Robin ecrit Ie 28 novembre 1916:

« Quelles sont al'heure actuelleles perspectivesd' avenirpour la Bibliotheque
de synthese historique? En depit des lourdes pertes qu'a subies la collabo
ration,la realisationde votreplan se poursuivra-t-elle apresla fin de la guerre?
Ou bien y a-t-il doute ace sujet [... ]? J'aimerais bien it etre renseigne car
dans la derniere hypotheseje consacrerais it d'autres travaux Ie temps que je
reservais it la Pensee grecque. »

258



J. PLUET-DESPATIN: HENRIBERREDITEUR

« L'Evolution» sort meurtrie des quatre annees de guerre: Adolphe Rei
nach qui devait ecrire Ie volume 9, La Mediterranee et la civilisation egeenne,
a ete tue au front en 1914 de meme qu'Ernest Babut en 1916. Ceux qui ont
echappe au massacre, comme Lucien Febvre, doivent remettre sur l'etabli un
ouvrage qui etait quasiment termine en 1914. Auguste Jarde, dont les «notes
dorment depuis cinq ans », avoue en 1919 avoir «quelque peu perdu de vue
[son] travail» et Edmond Perrier s'irrite des le 27 octobre 1917 de voir La
Renaissance du livre inonder Paris de publications « peu scientifiques» alors
que ses propres pages, imprimees avant guerre, vieillissent chez l'irnprimeur.

Henri Berr et le temps

Outre les remous que connait a. l'epoque Ie secteur de l'imprimerie et
dont Henri Berr subit les inconvenients, reprochant a. Crete de le mettre
par ses retards en position difficile vis-a-vis de ses auteurs - «je perds
toute autorite pour obtenir a. la date fixee les manuscrits » (3 decembre
1921) -, le principal ennemi de «L'Evolution » sera le temps. Henri Berr
a dO remplacer les combattants morts au combat: c'est Gustave Glotz qui
succede a. Adolphe Reinach, et la disparition d'Ernest Babut, a. laquelle
s'ajoute la defection de Rene Massigli qui abandonne ses etudes d'histoire
religieuse, conduisent Henri Berr a. tenter une nouvelle fois sa chance aupres
d' Alfred Loisy. En vain, de sorte que Charles Guignebert se voit charge
des trois volumes sur le christianisme.

Henri Berr va en effet assister jusqu'en 1940 ala disparition de nombre
de ses auteurs partis sans voir acheve ni meme commence leur ouvrage :
apres Joseph Deniker, decede en 1918 et qui est remplace par le Suisse
Eugene Pittard, c'est Pierre Boutroux qui meurt en 1922, laissant la res
ponsabilite de La Science au Moyen Age aAbel Rey, qui lui-meme meurt
en 1940. L'indianiste lyonnais Felix Lacote, venu s'agreger au volume sur
l'Inde, meurt en 1925, suivi en 1927 par Henri Hubert dont le manuscrit
sur Les Celtes, inacheve, devra a. l'amitie de Marcel Mauss et Jean Marx
de paraitre en 1932; mais l'avenir des Germains reste compromis. Les
volumes sur l'Islam n'ont guere plus de chance avec Edmond Doutte qui
disparait en 1926 et Louis Barrau-Dihigo en 1931, la meme annee que
Robert Genestal qui devait rediger La Theocratic et l'organisation de
l'Eglise. La mort de Paul Lorquet en 1937 laisse sans titulaire L'Art du
Moyen Age et Paul Boyer perd l'un de ses russisants, Pierre Chasles, en
1929. En 1932, c'est au tour de Paul Alphandery, auquel etait attribuee La
Chretiente et I'idee de croisade et dont son eleve Alphonse Dupront accepte
en 1936 de reprendre les notes de cours aux Hautes Etudes. Le premier
tome de l' ouvrage paraitra en 1954.
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La realisation du programme ne progresse pas non plus comme le sou
haiterait Henri Berr qui ne cesse de rappeler aI'ordre ses collaborateurs,
surtout lorsqu'il s'agit des volumes d'ouverture comme L'Humanite pre
historique confie aEmile Cartailhac. Celui-ci, qui avait vainement propose
aHenri Berr la candidature de son jeune collaborateur l'abbe Breuil et
s'etait engage acontrecceur, se montre, des I'avant-guerre, dans l'incapa
cite de mener a bien son travail. L'abondante correspondance echangee
laisse voir le desarroi du vieux prehistorien toulousain, aupres duquel Henri
Berr depeche sans resultat Paul Masson-Oursel, Marcellin Boule, Joseph
Declareuil, d'anciens camarades de la rue d'Ulm alors professeurs al'uni
versite de Toulouse, Ernest Zyromski et Felix Diirrbach. L'abandon d'Emile
Cartailhac au lendemain du conflit conduit Henri Berr ase tourner vers
Jacques de Morgan, qui termine l'ouvrage en 1921, l'annee meme ou meurt
Emile Cartailhac.

Inauguree en 1920 avec La Terre avant l'histoire d'Edmond Perrier, la
publication de « L'Evolution de l'humanite » a commence par prendre un
rythme satisfaisant puisque de 1920 a 1928 paraissent 22 des 26 volumes
prevus pour la premiere section, soit plus de deux volumes par an, ce qui
est cependant loin des previsions initiales d'un volume par mois. Si la pre
miere section «Prehistoire et Antiquite » ne donne, dans I' ensemble, pas
trop de mal aHenri Berr, la 5e sous-section, intitulee « En marge de I'Em
pire romain », est encore dans les limbes et inquietante est la situation de
la 2e section « Origines du christianisme et Moyen Age ».

Ala date de 1928, aucun des 25 volumes de cette 2e section, aI'excep
tion de La Fin du monde antique et le debut du Moyen Age (1927) de Fer
dinand Lot, n'a encore paru: Henri Berr attend toujours qu' Adolphe Lods
lui remette le manuscrit d'Israel et Iejudaisme, volume promis depuis 1913
qui ouvre la section, et se montre tres pessimiste sur le sort du Jesus de
Charles Guignebert qu'il a discretement propose aun collegue de Lucien
Febvre a Strasbourg, Prosper Alfaric, lequel a decline l'offre le 23 no
vembre 1923: «Mes travaux personnels ne sont pas assez avances pour
que je puisse me risquer a faire une synthese sur un sujet si grave et si
vaste. »

Plusieurs des collaborateurs declarent forfait: apres Emile Cartailhac,
Camille Sourdille pour Le Genie grec dans la religion, c'est Charles Diehl,
presque aveugle, auquel succede en 1937, pour le volume 32 L'Empire
d'Orient et la civilisation byzantine, Louis Brehier, lequel n'achevera l'ou
vrage qu'apres la Seconde Guerre mondiale. Le poids des obligations pro
fessionnelles ou de nouvelles orientations de travail ne sont pas non plus
sans perturber le delicat echafaudage construit par Henri Berr. Georges
Huisman se dit, vers 1925, dans I'impossibilite d'ecrire le volume au titre

260



J. PLUET-DESPATIN: HENRIBERREDiTEUR

prometteur L'Instruction au Moyen Age et la mentalite populaire. Gaston
Cahen, devore par son Institut francais de Sofia, demande le 20 janvier
1926 a Henri Berr a etre reieve de sa promesse, laissant Ie soin a Paul
Boyer de trouver un nouveau titulaire au volume sur L'Europe orientale.
Augustin Renaudet, qui doit clore Ia 2e section avec L'Apparition du livre,
lui aussi revient sur une parole donnee voila plus de seize ans : «Je ne sais
pas pourquoi, il s'en etait degoute, et paraissait mediocrement soucieux de
l'ecrire », annonce le 7 janvier 1930 a Henri Pirenne Lucien Febvre qui
ajoute : « Comme ce magnifique sujet m' a toujours attire, je lui ai demande
de me le ceder ".» Seule sa rencontre en 1953 avec un jeune bibliothe
caire de la Nationale, Henri-Jean Martin, permettra a Lucien Febvre de sor
tir l'ouvrage de ses cartons; cependant ni lui ni Henri Berr n'en verront la
publication en 1958.

Le plan conteste

Outre sa 1iste d'auteurs a reviser en permanence, Henri Berr doit nego
cier parfois longuement avec ceux qui critiquent le decoupage du plan, Ies
contraintes d'espace et la matiere meme de l'ouvrage, alors qu'a l'inverse,
lui-meme semble se satisfaire, sauf rares exceptions et une fois le schema
du livre accepte, des manuscrits qu'on lui remet. Ce travail d'ajustement
du plan et d' arbitrage entre les auteurs, s'il est necessaire parce qu'il s'ins
crit dans la mobilite vivante de l'ceuvre telle que la conceit Henri Berr, en
ralentit d'autant la production. Marcel Granet, charge de La Chine et l'Asie
centrale refuse d'inclure cette partie du continent dans le volume, estimant
avoir deja assez a faire avec la Chine. L'idee d'introduire l'lndochine dans
le volume sur l'lnde et de confier ce chapitre a Jean Przyluski est vive
ment contestee par celui-ci : il estime dans une lettre du 10 fevrier 1924
adressee a Paul Masson-Oursel - le relais d'Henri Berr pour l'Orient 
que s'il faut lier ces deux pays, lesquels ont certes «reagi l'un sur l' autre »,
il n'y a pas de raison de separer l' Asie centrale du monde chinois. Jules
Bloch, lui, s'etonne le 6 fevrier 1924 aupres du merne Masson-Oursel que,
dans un livre destine a montrer 1a part prise par l'Inde dans I'histoire de
l'humanite, il faille introduire un chapitre de Iinguistique.

Deja avant la guerre, Charles Petit-Dutaillis qui s'est vu proposer dans
la section Moyen Age, Ie volume 41, La Lutte du principe monarchique et
du principe feodal en Europe, pose ses conditions avant tout engagement
et Henri Berr doit s'incliner. Dans une lettre du 7 mars 1914, il critique le

39. Bryce et Mary LYON, op. cit. supra n. 24, p. 120-121.
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partage des domaines tel qu'il est etabli entre les volumes et qui risque de
provoquer des heurts entre les auteurs, amenes a traiter des memes pro
blemes. II considere ensuite que la formulation du titre, tres reductrice, ne
repond a « aucune realite objective, ni meme aux idees de la fin du Moyen
Age» et qu' elle est franchement « inadmissible» en ce qui concerne I'An
gleterre, laquelle n'a pas connu d'organisation feodale,

II ne s'en tient pas la et - «au risque de me meier de ce qui ne me
regarde pas» - regrette que rien ne soit prevu en ce qui concerne les pay
sans et la vie rurale, grosse lacune qu'il avait deja reprochee a Ernest
Lavisse pour son Histoire de France: «Je vous assure que vous devriez
remedier a cela. Vous annoncez une ceuvre d'avant-garde, destinee a don
ner des directions, a frayer des routes. II ne faut pas commettre une pareille
faute. »

Henri Berr est-il sensible a la remarque de Charles Petit-Dutaillis? On
constate que le volume 44 primitivement intitule : Les Communes et le
developpement economique devient, dans le prospectus de 1914, Le Deve
loppement economique : vie rurale et vie urbaine. Or voici qu'en 1924,
Georges Bourgin, auquel est attribue Ie volume, demande a Henri Berr
d'etre delie de son contrat. C'est ainsi qu'entre en scene un acteur qui ne
fait pas partie de I'equipe pionniere, bon collaborateur de la Revue de syn
these historique et qui va rapidement bousculer le deroulement du pro
gramme. Ala demande d'Henri Berr, Marc Bloch, qui vient de publier Les
Rois thaumaturges, envisage favorablement l'idee de remplaeer Georges
Bourgin mais eonteste Ie libelle du volume:": le Moyen Age est une cou
pure «deplorable» pour I'histoire rurale, l'effort doit porter sur l'histoire
europeenne comparee et 11 eonvient de ne pas s'enfermer dans les limites
etroites de l'economie ; de plus, Ie clivage avec l'ouvrage suivant attribue
a Prosper Boissonnade, Le Commerce maritime. Les Societes marchandes
manque de pertinence. Une discussion epistolaire assez eruelle s' engage
par personne interposee, Henri Berr etant I'interlocuteur, entre Prosper
Boissonnade et Marc Bloch, qui met en realite face a face l'ecole tradi
tionnelle et la «jeune ecole des rnedievistes », selon la formule meme
qu'emploie Prosper Boissonnade dans sa lettre du 29 juillet 1924 aHenri
Berr. Ce dernier qui avoue se trouver « dans une situation embarrassante »
et ne pouvoir rompre de « vieux engagements» avec le doyen de Poitiers,
choisit de «laisser les choses en l'etar" », sans bouleverser le plan et, en

40. Cf. Marc BLOCH, Ecrire La Societe feodale, Lettres a Henri Berr, 1924-1943. Cor
respondance etablie et presentee par Jacqueline Pluet-Despatin. Preface de Bronislaw Gere
mek. Paris, IMEC, 1992.

41. H. BERR,lettre It Marc Bloch, 25 aoiit 1924 (don Etienne Bloch au fonds Henri Berr).
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meme temps qu'il engage Marc Bloch ase mettre au travail, illui accorde
les deux volumes qu'il reclame et dont les intitules Les Origines de l'eco
nomie europeenne (ve-XII' s.) et De l'economie urbaine et seigneuriale au
capitalisme financier (xur-xv: s.) annoncent une tout autre visee historique.
Sachant sa collaboration peu desiree, Prosper Boissonnade va, sans rup
ture bruyante, deserter «L'Evolution de l'humanite » jusqu'a ce que sa
mort en 1935 mette fin au debat,

Acette date, il ne manque ala premiere section pour etre terminee qu'un
seul volume, La Germanie. Mais faute de l'ouvrage de synthese que n'a
pu ecrire Henri Hubert, ce sont ses lecons sur les Germains professees a
l'Ecole du Louvre de 1923 a 1925 qu'essaie de mettre en forme Marcel
Mauss avec l'aide de l'insaisissable Olov Janse, ancien eleve d'Henri
Hubert. Les peregrinations atravers le monde du jeune ethnologue suedois
peseront neanmoins sur Ie destin du volume qui ne paraitra qu'apres la
Seconde Guerre mondiale et la mort de Marcel Mauss.

Sous la pression des auteurs et comme l'ecrira Henri Berr, de «la vie,
qui continue?», les entorses au plan initial vont se multiplier. Acommen
cer par le doublement ou le triplement des volumes: ainsi des Celtes (1932),
puis La Pensee chinoise venant en 1934 completer La Civilisation chinoise
(1929), le monde juif passant de un atrois volumes, selon un nouveau par
tage des taches entre Adolphe Lods et Charles Guignebert; Louis Dela
porte ajoutant Les Hittites (1936) a sa Mesopotamie (1923), la creation
d'une «serie complementaire » pour accueillir La Science dans l'Antiquite
d' Abel Rey et bientot « l'ampleur inattendue» de La Societe feodale"; qui
precedera la somme en trois volumes de Louis Brehier sur Le Monde byzan
tin, publiee apres guerre.

Bien qu'elle ait comble quelques-uns de ses trous, la section Moyen Age
accuse encore un gros retard. Tres critique al'egard des lacunes et de I'm
suffisante cohesion des volumes, Lucien Febvre ne dissimule pas non plus,
dans une lettre aHenri Berr du 15 mars 1934, ses doutes quant a la capa
cite des collaborateurs a rendre compte en profondeur de la civilisation
medievale, II propose, mais sans succes, un remaniement d'autant plus
necessaire que le plan se trouve largement bouscule du fait des auteurs
eux-memes. Charles Petit-Dutaillis, par exemple, a singulierement inflechi
par rapport au dessin original le domaine qui lui etait imparti puisque celui
ci ne porte plus que sur La Monarchie feodale en France et en Angleterre
(1933). De sorte qu'Henri Berr qui tient ason plan, profite de la suppression

42. H. BERR, En marge de l'histoire universe lie, 2, op. cit. supra n. 20, p. IX.

43. M. BLOCH, op. cit. supra n. 40, p. 99.
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du volume sur L'Organisation des pouvoirs publics, auquel a renonce
Edmond Meynial en 1924, pour remettre au programme en 1936 Le Debut
des monarchies modemes en Occident qu'il confie a Gustave Dupont-Fer
rier, Joseph Calmette et Edouard Perroy et qui ne paraitra pas.

Responsable du volume La Dislocation de l'Empire d'Occident et les
Royaumes barbares, Ferdinand Lot en a nuance notablement Ie contenu en
intitulant son ouvrage, La Fin du monde antique et le debut du Moyen Age.
Quant au volume 34 dont il est aussi charge, La Dissolution de l' Empire
carolingien et le regime feodal, il en conteste fortement Ie fondement,
voyant un «antagonisme» de principe entre les concepts de feodalite et
d'empire et s'il obtient de couper Ie volume en deux, laissant de cote l'Idee
d'empire pour ne se consacrer qu'au regime feodal, ce sont les delais
qu'exige Henri Berr qui Ie contraignent a annoncer sa demission Ie 24 jan
vier 1933.

Le fait que Marc Bloch, tres appuye par Lucien Febvre, se porte aussi
tot candidat a la succession de Ferdinand Lot, est une satisfaction pour
Henri Berr, qui s'inquiete cependant de l'avenir de la section Moyen Age.
Celle-ci, en 1934, non seulement est en panne, a commencer par les deux
volumes economlques promis depuis dix ans par Marc Bloch, mais sa cohe
rence meme est atteinte, alors que devrait commencer la publication des
deux dernieres sections.

La difficile mise en place des sections modeme et contemporaine

Or Ie plan des deux dernieres sections, « Le Monde moderne » et « Vers
Ie temps present », dont I' elaboration est en discussion depuis 1923 entre
Henri Berr et Lucien Febvre, est a peine entre dans sa phase de realisation
avec la parution en 1934 du volume 94 Le Joumal, par Georges Weill. On
voit deja que Ie projet de publication selon I'ordre du plan a vole en eclats,
De plus, la lecture du prospectus publie en 1936, ou figure Ie plan dans
son entier, laisse apercevoir un certain flottement dans la direction du pro
gramme.

Nombre d'ouvrages ne sont pas attribues ou lorsqu'ils Ie sont, beaucoup
des noms inscrits sur Ie papier sont davantage des temoignages d'amitie
que des promesses fermes. AEdouard Herriot, ancien membre du conseil
d' administration du Centre de synthese et son futur president, Henri Berr
ne demande Ie 28 octobre 1934 qu'une « acceptation de principe » pour Le
Nouvel Univers. La SDN et I'accord que lui donne Sebastien Charlety, rec
teur de l'universite de Paris, pour deux volumes La Bourgeoisie et la
conquete des libertes et Les Progres de la democratie parait bien fragile:
« Votre proposition me seduit, Mais il faut que j'en cause avec vous; Ie
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premier est beau; Ie second, terrible mais si vous me donnez plusieurs
annees, je peux essayer », Quant au general Gamelin, grand lecteur de la
Revue de synthese et dont Henri Berr a fait la connaissance chez Ie presi
dent Paul Doumer", il aura bientot d'autres taches a accomplir que la redac
tion d'une synthese sur La Guerre et la paix, 1914-1919. II Ya aussi quelque
etonnement a voir Henri Berr s'accorder trois volumes et Lucien Febvre
pas moins de six titres pour la periode moderne, qu'il doit rediger seul ou
avec des collaborateurs dont les noms varieront au cours du temps. Cette
etrange mainmise sur Ie XVIe siecle sera une maniere pour Lucien Febvre,
ainsi qu'il s'en expliquera plus tard aupres d'Henri Berr, de reserver I'ave
nir en I' absence de «bons seiziemistes45 »,

A la declaration de guerre, sur les 52 titres qui constituent alors les sec
tions moderne et contemporaine, quatre seulement ont deja pam. Comment
expliquer cette progressive paralysie de l'ceuvre ? La creation du Centre
international de synthese en 1925, si elle a elargi Ie reseau intellectuel
autour de son directeur, a aussi accru Ie poids de ses activites : a la direc
tion des travaux de la Section de synthese historique se sont ajoutees les
Semaines de synthese inaugurees en 1929 et surtout, a partir de 1936, la
lourde charge redactionnelle que constitue la publication du journal Science.
II est vrai qu'en contrepartie Henri Berr est libere de ses obligations d'en
seignement puisqu'il est a la retraite depuis Ie l er janvier 1926. D'autre
part, meme si la collaboration et Ie soutien de Lucien Febvre lui restent
acquis, les nouvelles taches de celui-ci, pris par la redaction des Annales
et surtout par la direction de l'Encyclopedic francoise, ne sont pas sans
influence sur la poursuite d'un travail conduit jusque-la en etroite asso
ciation.

La conjoncture economique n' est pas non plus tres favorable a La Renais
sance du livre qui, comme toutes les maisons d'edition dans les annees 30,
subit de plein fouet les effets de la crise et eprouve les plus grandes diffi
cultes, outre ses insuffisances en matiere d'edition scientifique, a assurer
la continuite du programme. Au point de pousser Henri Berr a etudier une
solution de rechange et a envisager la creation d'une societe qui prendrait
en charge l'edition d'un «Journal scientifique hebdomadaire» et la «col
lection"?». Ala synergie esperee entre les deux publications est cependant
preferee une operation qui laisse son autonomie au journal Science, sous
la forme d'une societe ad hoc, les Editions Diderot, creees Ie 14 septembre
1936. «L'Evolution de l'humanite », quant a elle, est rachetee Ie 27 juillet

44. Toute l'edition, 24 nov. 1934 (archives IMEC, fonds Henri Berr).
45. L. Febvre, lettre aH. Berr, 17 avr. 1953 (correspondance aparaitre).
46. Fragment d'un texte dactylographic, 3 ff. (archives IMEC, fonds Henri Berr).

265



HENRIBERRET LACULTUREDU XX' SIECLE

1936 a La Renaissance du livre par l'editeur Albin Michel qui reprend
aussi la Revue de synthese apartir de janvier 1937.

Si la recherche de nouveaux collaborateurs marque le pas, c'est qu'elle
est devenue aussi plus difficile. Du fait, d'abord, de l'existence d'entre
prises concurrentes, quoique construites dans un tout autre esprit, et grandes
devoreuses de specialistes, de ceux-la memes, souvent, qui travaillent pour
Henri Berr. Puis, parce que l'ceuvre a subi le decalage de la Premiere Guerre
mondiale. Meme si l'etablissement des sections moderne et contemporaine
est recent, le projet intellectuel dans son ensemble, et bien que sous-tendu
par une theorie de l'histoire ouverte, semble avoir perdu une part du pou
voir mobilisateur qu'il a eu dans les annees 20.

Autre facteur enfin qui joue contre «L'Evolution de l'humanite », le
climat politique international des annees 30, depuis l'arrivee au pouvoir
de Hitler en 1933, qui n'est pas sans perturber le programme de travail
d'Henri Berr. Veritablement hante par l' Allemagne, sur laquelle il accu
mule des notes depuis 1914, Henri Berr lui consacre en 1939 un essai,
Les Allemagnes, qu'il acheve au lendemain de l'entree des troupes alle
mandes en Tchecoslovaquie et, ala declaration de guerre, il lance, avec
Ie soutien de Paul Hazard, alors chef de service au commissariat general
a l'Information de la presidence du Conseil, une serie de petites bro
chures antinazies, la collection «Descartes - Pour la verite », pour
lesquelles il obtient la collaboration de plusieurs de ses auteurs de
«L'Evolution de l'humanite » et qui, inscrites avec Les Allemagnes sur
la premiere liste Otto, seront saisies et detruites sur ordre des autorites
allemandes.

Pourtant dans Paris occupe, «L'Evolution de l'humanite » continue.
Quatre volumes, toujours prefaces par Henri Berr, paraissent de 1941 a
1943. Deux appartiennent aux sections moderne et contemporaine: L'Evo
lution de la pensee scientifique (1941), du Genevois Emile Guyenot et Le
Probleme de l'incroyance au xvr steele. La religion de Rabelais (1942).
Encore faut-il noter que ce livre n'etait pas prevu dans le programme, meme
si Lucien Febvre en a ouvert le chantier depuis le debut des annees 20.
Ces deux volumes sont suivis en 1943 de deux autres titres inscrits dans
les deux premieres sections: Le Christ, ouvrage posthume de Charles Gui
gnebert et l'edition refondue par Louis Delaporte de La Perse antique de
Clement Huart, devenu L'Iran antique. Mais Ie livre est publie en l'ab
sence de son auteur, depone depuis mars 1942 et qui va mourir en fevrier
1944 ala prison de Wohlau en Silesie. Charge du volume sur l' Angleterre
dans la section moderne, Leon Cahen, epuise par les privations et les
menaces de l'Occupation, meurt en 1944 sans avoir termine sa tache, qui
sera reprise par Maurice Braure. Marc Bloch laisse les deux volumes qu'il
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se promettait d'ecrire sur l'economie medievale"? - il sera remplace par
Robert Latouche - ainsi que celui sur La Revolution agricole, dans la sec
tion contemporaine, qu'il avait lui-meme suggere a Henri Berr et dont celui
ci confiera la realisation a Michel Auge-Laribe. De 1947 a 1954 paraitront
7 titres, mais pres de la moitie, soit 48 des 100 titres prevus n'auront pas
vu le jour a la mort d'Henri Berr, et en depit des 7 nouveaux volumes,
programmes par lui mais publies apres 1954, I' oeuvre restera largement
inachevee,

Malgre les deux guerres mondiales qui 1'auront traversee et une publi
cation tres espacee dans le temps qui se sera accompagnee d'un large renou
vellement des titulaires, «L'Evolution de l'humanite » aura ete l'un des
evenements scientifiques les plus stimulants de I' edition durant cette pre
miere moitie du siecle, Sa transformation aujourd'hui en collection qui ne
fait plus reference a I'Histoire universelle qu' avait concue Henri Berr garde
neanmoins vivante la memoire d'un projet, qui se voulut non pas «huma
niste » - terme «equivoque» et «aristocratique» dont se mefiait Henri
Berr 48 - mais au service de l'humanite. C'est cette philosophie de l'his
toire qui donne a l'ceuvre d'Henri Berr, ce «monument de bon travail »,
comme disait Andre Lalande", sa place singuliere dans la production edi
toriale francaise : «II y a bien des collections de livres chez les editeurs
de Paris, rappelait Lucien Febvre, le 2 fevrier 1943, a 1'occasion du quatre
vingtieme anniversaire d'Henri Berr. II n'y a qu'une Evolution de l'huma
nite. La glorieuse Evolution, qui a fait naitre deja, au milieu de cinquante
volumes tous honorables et bienfaisants, une dizaine de livres hors pair;
la glorieuse Evolution qui, a elle seule, a compense tant de faiblesses,
d'abandons, de denigrements, de sottises d'un pays achame a se demolir
lui-meme ; la glorieuse Evolution qu'on rencontre partout dans les biblio
theques du monde, et qui y porte fierement les couleurs de la France".»

47. Un texte dactylographie en deux exemplaires intitule «Les Origines de l'economie
europeenne » figure dans les papiers de Marc Bloch retrouves it Moscou. Cf. la note d'Etienne
Bloch, dans les Cahiers Marc Bloch. Bulletin de l'association Marc Bloch, 1, 1994, p. 56.

48. H. BERR, «Y-a-t-il une crise de I'humanisme 1», Science, 20, fevr. 1938, p. 6.
49. Andre Lalande, lettre it H. Berr, 21 dec. [19531.
50. «Hommage it Henri Berr (1863-1954) », Revue de synthese, LXXXV, 35, juillet-sep

tembre 1964, p. 9-10.


