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Culture et esprit : une féconde incommensurabilité'

Jerorne Bruner

New York Universit¡ U.S.Ä.

Dans cet écrit, ma réflexion porre sur ce momenr hisroríque orì I'anthropologie
et la psychologie se rejoignenc et en viennent à se croise¡ jeranr les fondements
d'une psychologie culturelle d'aujourd'hui. Je m'incéresse tout particulièremenr à

ces points d'incersection qui alimenrent la compréhension de I'esprit au sein d'une
culture précise, er de la cuhure ¡elle qu'elle s'imprime dans l'esprir.Je m'incéresse
notammenr aux insdtucions en cant que moyens de canoniser I'ordinaire, aux récics
en tant que moyens de siruer ce qui est exceptionnel par rapporr à ce à quoi I'on
s'attend dans la vie de tous les jours, er aussi à la posirion d'agent, autanr d'occasions
d'interroger I'intersection de l'esprit et de Ie culture. Une plongée dans la culture
judiciaire des Érars-Unis m'a ¡écemmenr proposé un rerrain or! peuvenr s'illuscrer
Ies relacions étroirement mêlées entre les sujets er leur milieu cukurel.

L'histoire de la psychologie cultuçlle esr déjà assez longue, ec sa trajeccoire
plurôc sinueuse. On nous y a souvenr promis de << nouveaux déparrs >, meis on esr

toujours revenu à un unique problème fondamenral : commenr l'esprit en vienr-
il à se transformer sous l'influence de la culrure (l'esprir éranr en quelque sorre
conçu comme << intérieur > ec subjectif, tandis que la culture serait << extérieure >>

et silperorganique, pottr emprunrer à Alfred K¡oeber sa célèbre expression).
On peut formuler les choses aurrement : commenr << I'exrérieur >, pénècre-t-il

I.- Cet aricle a éré publié d.ns le rcvre Ethos (2003), Vol. 36, Issue t, pp. 29-45, ISSN OOgt-2131
cinline ISSN L548-r352. & 2008 by dre American Anthropological Associacion. cec arcicle
a d'abord été présenté par Jeromc Bruer, pe¡somaliré inviréc à la 99" renconrre annuelle de
l'Americm Anthropological Asocia¡ion, à Su Frmcisco, du 15 au 19 novembrc 2000,
La ¡raduccion dc ce cexce a été réalisée par Yves Bonin.
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à << I'inrérieu¡ >> ? Certe interrogation n'a jameis cessé de guider la psychologie

culrurelle. Récemmenr, cetre disdnccion rrès uanchée enrre << I'incérieur >> et
<< I'exrérieur ,> a pourtanr de plus en plus éré soumise au feu de Ia critique. On y a vu
un vesrige du dualisme du 19' siècle. Certains partisans du constructivisme, donc je

suis, onr regrercé que cela ranime d'anciennes et vaines spéculations philosophiques

que nous serions bien avisés de laisser derrière nous.J'ai pourrant proposé qu'on
ressuscice cerce disdnction un peu surannée, mais dans un objecdf bien précis.

J'espère, in y ayanr recours, mieux comprendre ce que I'on cherchait à exprimer en

établissanr cetre dichoromie entre espi;it et culture.

Commençons en comparânr ce que disent de certe quesdon deux figures

dominantes de I'anthropologie culturelle. Leurs positions peuvent, au premier
abord, paraître incompacibles. Il y a d'abord Alfred K¡oeber. Pour lui, la culture

esr << superorganique >> : elle se sirue au-delà de I'expérience individuelle (Kroeber,

1917). Clitrord Geerrz, lui, est tout aussi fermemenc convaincu que la culture, c'est

<< la manière donr les gens im¿ginent le réel >t. Elle doit selon lui êue considérée

comme intrinsèquement.< locale >> (Geertz, 1973b). Ces deuxattiüdessemblentne
pas.avoir de commune mesure ; peut-être même sont-elles incompatibles l'une avec

l'aurre. Er pourtant, il se pourrait qu'ensemble elles nous invitent à reconsidérer la

disdncdon enrre esprit et culture. C'est précisément ce que j'aimerais entreprendre

ici. Dans une perspeccive cpnsrructiviste, nous dirions aujourd'hui que Ia culture

cransindividuelle et superorganique d'Alfred Kroeber, tout comme celle de Geerrz,

Iocale et subjeccivisée onr ceci en commun d'avoirété construites, e c non pas trouvées

<< touges faites >> da¡rs Ie mondez. La définition de Ia .. culture >> à laquelle est arrivé

IGoeber esr celle qui apparaîc à un anthropologue au cerme de son observarion

minudeuse du mode de vie d'un .. peuple >> bien précis, de ses artefacts, de sa

myr-l-rologie er de sa manière d'affronter Ia vie. On pourrait dire que cette cubure

<< exisre >> essentiellemenr dans les monographies rédigées par cer anthropologue,

pas dans I'esprir des Kv¡akiulk, des Hopis ou des Navajos avec lesquels il a vécu et

dont il a soigneusement étudié leE modes de vie. Lorsqu'il est sur Ie << rerrain >>,

Alfred Kroeber n'y échappe pas : il doit s'en remercre à des << informateurs tt locaux,

qui lui disent ce qu'ils considèrent, eux, comme des << réalités t>. Les anrhropologues

onr courume de dire que nul ne peut tout connaître d'une culture. Il appartient

donc à I'anthropologue Alfred K¡oetìer; et à lui seul, de réunir les éléments de la

culcure qu'il présente.

Sommes-nous si éloignés que cele de la concePtion de Geertz, qui voit dans une

culture I'ensemble <. des moyens individuels d'imaginer le réel tt, âuûement dit,
la manière donr les indigènes locaux imaginenc la réalité dans le cadre local qui est

le leur ? Comment réunir ces morceaux de vie que sait si bien décrire Geertz pour
aboudr à une image d'une culture << en général >> ? On peut Per exemple tout à

fait illusrrer {a culture balinaise en évoquant ses célèbres combars de coqs (Geertz,

2.- On ¡rouvera un cxposé rrès clair ds racines philosophiqua du construcdvisme dans Nelson

Goodmm (1984)
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1973a,), mais ces combats ne nous donneronr pas une vue d'ensemble de cerre
culture, pas même celle que Geercz décrir si brillamment dans ses trâvaux ultérieurs
(Geertz, 1960)3.

Nous sommes ainsi amené à formuler de nouvelles hypothèses quanr aux
rapports encre la définirion de la cuhure au sens large, de nature ontologique, que
propose Kroeber, et celle de culture locale, davantage épisrémique, avancée par
Geertz. Prenons un exemple très proche, celui de la sþificacion, dans notre cuhure,
d'un ba¡ral .. clin d'ceil >, de ce très bref batrement d'une paupière. Imaginons qu'il
soit commis dans un ribunal d'un pays anglo-saxon. Si vous faites un clin d'ceil
à I'avocat avec lequel vous perregez la défense d'un prévenu, et qui vienc de clore
une très b¡illante plaidoirie, ce clin d'ceil signifie quelque chose comme << Bien
joué ! >>. Il a valeur de confirmarion de vorre partenariar avec lui, er il manifesre
vorre approbarion pour sa prestation. Mais vous seriez bien avisé de vous absteni¡
d'adresser un clin d'ceil au juge qui présíde le dbunal, ou à la jeune et jolie jurée qui
suit attenrivement les débats, ou encore à I'avocar de la parde adverse. Si I'on veur
expliquer ces variations locales, ön doit selon moi s'aventurer au-delà du <. local >r,

et s'intéresser au sysrème juridique dont on présume dans noue culrure qu'il esr

impersonnel, que le juge et Ie jury y sonr << neucres >>. Le syscème repose sur Ia
concepdon d'un << débac contradictoire >> srricremenr réglé. Dans un rel contexte,
les clins d'eil personnels ou rour ce qui relève du flirt rrouvent difficilemenr leur
place... On ne parviendra d'ailleurs pas davantage à I'expliquer en faisant appel à la
nature superorgenique de notre culture, ou même de norre culture juridique. Il esr

d'ailleurs à peu près impossible de décrire une culture de ma¡rière superorganique,
c'est-à-dire sa¡rs faire référence à ce qu'un << informareur >>, quel qu'il soir, vous a

dir ce qu'il convenait de considérercoriìme << réel >t. Mais en même temps, on ne

peut vraiment comprendre I'idée que se fair cet informateur de ce qui esr considéré
Iocalement comme réel sans prendre en considération la nature instirutionnellement
srabilisée de la .< culture dans son ensemble >> : ce qui esr local n'en est guère qu'une

Comment avancer ? Nous nous accorderons bien volonders pour dire que
les gens, quelle que soir la culture considérée, n'onr pes seulemenc des idées bien
arrêtées de ce qui esr << réel >> dans leur vie locale. Ils sonr aussi les dépositaires de

normes ou de .. règles tr plus générales qui leur indiquent commenr il convient
de se comporter vis-à-vis de ces réalités : la culture esr tour à la fois épistémique er

déontique. Mais ce qui est frappanr à propos de ces prescripdons normetives er de

ces << règles >> propres à une culure, c'ist qu'elles semblenc bien souvent dépendre
des circonstances, ou même êcre improvisées. On pourrait formuler cela d'une auûe
manière : de nombreuses normes culcurelles sont implicires plutôt qu'explicites. On
dira souvenr : << Voici commenr il conviendrait que vous procédiez, ceteris paibus
[toutes choses étant égales par ailleurs] >>, mais on précise raremenr ce que recouvre
exactement ce << toutes choses égales par ailleurs >>. Ainsi, s'il est préférable de

3.- Voir égalemencGeern:,4fer the Føt: Tao Co*ntrícs, FourDecadr, One z4nthropologist (1995).
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ne pas adresser un clin d'eil à la jeune er jolie membre du jury il esr en revenche
recomma¡dé de sourire (ou au moins d'avoir une erriilde avenance) au jury dans
son ensemble, à condition que ce ne soit pas << de manière ûop osrenraroire >>.

Comment les diftrentes culrures parviennenr-elles à faire comprendre ces

règles ec ces normes si compliquées à ceux qui sont amenés à vivre en leur sein ?

Commençons par noter que les cultures sont bien plus précises en ce qui concerne ce

qui esr interdir qu'en ce qui concerne ce qui esr pe rmis : elles disenr où se sirue laligne
qu'il esr convenu de ne pas franchir. Ce qui est permis inclur bien plus de degrés de

Iiberté. Nous allons yvenir. Mais permetrez-moieuparevanr un peric commencaire :

la manière dont une culure parvient à transmemre ses règles er ses normes à ceux
qui y fonr leur enffée suscite une incense perplexiré chez le cognirivisre que je suis !

.,

Mais avanr d'aller plus avant d^ns cecte voie, prenons le temps de revenir sur
ce que nos prédécesseurs disaienr de la relation enre cul¡ure << excérieure >> er
subjecdvité << incérieure >> de l'esprit, et sur leurs efforrs pour construire une
psychologie culrurelle ou, plus précisémenr, une enrhropologie psychologique.

Ce ne serait pes üahir la vérité qíie de dire que le couranr domina¡rt de la
psychologie s'esr dans l'enserirble tenu à l'ècarr des quesrions culturelles, préferant
s'en [enir à ce qui esr inrra-individuel. On peut même dire qu'il a dissimulé ce

qui relevait de la culture en empruntanc, pour parler de ses manifesrarions, un
vocabulaire netremenr orienté vers l'individu : stimulus-réponse, renforcemenr, lois
des associarions d'idées, ecc. Ce coura¡rt s'est fort peu intéressé à la manière donr les

gens intériorisent .. la culture dans laquelle ils vivent >t : la recherche et la théorie y
onr prêté peu d'acenrion. En voici quelques illusrations.

Pour répondre à la cririque socialiste de sa théorie du conditionnement,
considérée comme trop individualisre, Pavlov a incroduir un second << système de

signalisation n, séparé. Ce système place le monde social sur un niveau symbolique,
le séparant ainsi de Ia psychològie << naruralisre >t gouvernée par les lois pavloviennes

du .. conditionnemenr primaire ,r. Ce second système ne << prendra >> jamais,

ni en Russie ni nulle parr ailleurs, ce qui est caractéristique de la réricence de la
psychologie à inrégrer s I'extérieur structuré >>.

Ce déficit dont a souffert Pavlov esr carectéristique. Rainer Diriwaechrer a
publié récemmenr une revue extrêmemenr riche en informations des tentatives

infructueuses successives de créer une .< psychologie culturelle >>. Sous le dtre très

évocateur de Voel,kerpsychologie : The Synthetis that Neuer Vlas ll/oelkerpsychologiç:Ia
Synrhèse qui n'a jamais eu lieul (2004),ilprécise dans son introduction : .. On Ênit
par avoir peine à croire que I'expression Voelkerpsychologie a été, à une cerraine
époque, assez largement utilisée, au point de trouver saplace dans le vocabulaire d'un
public allemand cuhivé ,, (2004,p.85). On sicue généralemenr la dare de naissance

de ce mouvement dens les années 186þ, lorsque Lazarus et Sreinchal publient le

premier numéro de le Zeitschrif fuer'Voelkerpsycbologie und Sprachuissenschaf,

Culture et esprit: une féconde incommensurabilité 37

journal qui continuera de paraîrre pendant 30 ans. Mais ir esr intéressanr de norer

la << synrJrèse créatrice >> (voir plus loin), ou encore ceux de Ebbinghaus consacrés
à la mémoire, etc. Reflet de I'esprir de l'époque, le nouveau journal privilégie
la philologie. Mais comme le remarque .ron ."r* ironie Diriwae.hi.r, ..ic.
insista¡ce sur la philologie << contribue médiocremenc à apporrer des lumières sur
La Volksgeist > (2004, p. 89), c'esr-à-dire sur la forme q,r. pr.r,d l,esprit selon les
difiërenres cuhures.

Ensuite, passées ces vingr prem íèresa¡¡ées,l¿Zeitscltzj?commence à s'inréresser
au folklore. La philologie est passée de mode, et I'on s'intéresse désormais à la

semanuque.

Plusieurs décennies plus tôr, da¡rs les années 1880, c'esr avanr rout vilhelm
\Øundr, à proprement parler le .< père >> de la psychologie, qui a tenré de créer une
psychologie culturelle générale. sans succès, pour I'essenriel.'wundr reconnaîrra
volontiers que si les médrodes expérimentales rigoureuses de ce qui esr alors la
nouvelle psychologie conviennent pour étudier les << percepdo.tr . d. I'individu,
elles ne sonr pas adaprées à l'étude de productions plus << élevées >> de |esprit qui
apparaissent lorsque les humains agissenr au sein du monde social, sous l..o.rt.ál.
du langage' des myrhes, des coutumes et des mæurs. La voelkerpsychologie qt'r,
propose est de narure social-génédque, er elle s'incéresse avanr rour aux conditions
d'apparirion de I'homme moderne. Elle esr marquée par I'intérêr litréraremenc
obsessionnel de son époque pour la théorie darwinienne, ce qui I'amène à proposer
un schéma évoludonnisre grossier des progrès de I'homme, d'abord (Jrmetzsci, une
sorte de primidfuniversel, progressent vers une époque totémique, puis vers un âge
des héros et des dieux, pour aboudr en6n à cette humaniré que nous conn"issons
aujourd'hui. Selon lui, il convenair d'ar,ralyser cerce évolution, non seulemenr
du poinr de vue historique, psychologique. V*d,
appelle <. synthèse créarive qui est au principe de
cerce émergence de I'human e nouvelles connexions
associarives au furet àmesure que l'individu doit affronrerun monde social enpleine
évolution. Il ne nous propose pas une analyse historique de la condition hu-"ìrr. .r,
train d'émerger, mais bien une sor[e de psychologisation de l'histoire, qui s'efforce
de comprendre commenr I'esprir imprime sa marque sur les cadres hisioriques en
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cours d'apparirion, en même remps que ces derniers le façonnent en rerour. Mais il
dit peu de chose de ces << cadres hisroriques >>, si ce n'esr pour évoquer la << synrhèse
créative >>, éminemmen¡ individuelle.

\Øundc nous esr aujourd'hui hélas à peu près inaccessible, tanr il se denr à l'écart
des quesrions rouchanr à la culture. Il est animé par une concepdon atomiste,
essociationnisre, ne prenant en compte que ce qui se pesse dans I'esprit d'un
individu isolé, où lractíviré mentale sq rébume à écablir un lien entre des sensacions.
Sa psychologie est décidément désesp'èrément aromisce (voir mon ardcle récenr sur
ce poinr [Bruner, 2004]), niais I'hypothèse qu'il formule concernanr w {Jrrnensclt
universel parcourenr successivemenr des srades d'évolucion eux aussi universels
ne résiste pas mieux au pessage du temps. Qant à sa rentacive de psychologiser
l'his¡oire, elle semble tou,t à fair arbirraire et appartienr à une époque révolue. C'esc
donc un aurre échec, lui aussi oublié.

Qe penser d'uné proposition beaucoup plus tardive visant à développer
une psychologie culcurelle inrégrée, le mouvement Cuhure et Personnalité ? Si
l'on a toutes les raisons de critiquer'W'undt, qui cherche à imposer un atomisme
associacionnisre à l'esprir, qui ne lui esr pas epproprié, Ie mouvemenr Culrure er
Personnalicé ne fait þas beaucoup mieux : iI s'efforce, lui, d'imposer une mourure
passablemenr délayée er rransculturelle de la théorie psychanalytique de Ia
personnalicé. On ne peur douter que norre compréhension du développement de
la personnalité s'enrichir de l'étude de Ia psychodynamique du déveþpemenc telle
qu'elle se ma¡ifesre dans les différentes cuhures. Hélas, l'insista¡ce sur ce point
de la psychanalyse présupposc u¡e telle universalité du dr¿me familiat freudien
qu'elle aboucic à masquer un cercain nombre de quesrions beaucoup plus banales
concernant le façonnage culrurel, la mise en forme de << I'ordinaire quocidien >>, tel
qu'il se manifesre dans la vie de rous les jours.

Il y a donc bien une rédcence de la psychologie à affronrer le problème de la
culture. Mais cette résistance a connu des excepdons. La plus norable esr peur-êrre
celle du Russe Lev Vygotski er de .< l'école >> qui s'est développée autour de lui, dont
les membres poursuivronr son uavail, souvenr conrre la volonté des au¡orirés de Ia

Russie soviédque, après sa mort prémàruiée en 1934a.

Vygotski consacre ses travaux 
"u* þtocessus par lesquels I'esprit << intériorise >>

(c'est son expression) l¿ culture dans laquelle il est éduqué. Précisons rour de
suite que les idées exposées par Vygoaki concernanr à la fois la culture er son
intériorisacion par I'esprir onr éré influencées rour auran[ par la naissance de la
théorie lircéraire post-révolutionnaire russe que par la psychologie. Un théoricien
russe de la licrérature comme Mikhail Bakhdnes s'inréresse avenr rou! à la manière
donr la représentarion lirréraire de la réalité finit par créer des << mondes possibles >>

(ostronenyi) dans l'esptir de ses lecteurs. Mais Vygorski est égalemenr passionné par

4.- Voir cn parriculier Vygocki (1962) ec Luria (1961).
5.- Voir par cxemple I'acellcnr ?uvrage de Kaccrina Cluk et Michacl }{olquisx, Mi*hail B¿hhtine

(res4).
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la ma¡ière donc les changemenrs provoqués par la Révolution dans la vision que
les paysans onr du monde modifient I'idée qu'ils peuvenr se faire de leo. prop.e
individualité et de leur niveau d'abscraction.

Le plus grand mérire de vygotski auraprobablement été d'éveiller une conscience
toute nouvelle des problèmes du rapport esprir-culture, et de leur proposer une
métaphore à la fois populaire et évocarrice : comment I'esprit intériorise la culture.
Notons au passage que son influence resre vive, qu'elle continue d'être perpétuée
avec vigueur par une << école >> inrernationale de disciples, à la rête de laquelle nous
trouvons deux psychologues cukurels américains, Michael cole ecJames lØerrsch6.
On peut observer que, parrour dans le monde, <. I'idée > que la culture con¡ribue
à donner forme à I'esprit renconüe aujourd'hui beaucoup moins de résisra¡ces. Les
mécanismes grâce auxquels cela se produit conrinuent'cependanr à être formulés de
manière bien vague.

D'auues tenrarives ont eu lieu pour surmonrer ce problème, er << I'anthropologie
cognirive >> en a été peur-êûe le représentant le plus frappanr. Ce mouvement,
inspiré par la révolution cognitive du milieu des années 1950 er de la décennie qui
a suivi, se proposait d'explorer les systèmes raxinomiques populaires en renr que
tendances cognirives culturellemenr induices. On peut citer l'introducdon de I'une
des anthologies les plus imporranres : << L'anthropologie cognitive [...] consacre ses

efForts à la découverre de la manière dor.rt différents peuples organisent et fonr usage

de leurs cultures ,r (Tyler, 1969,p.3)7. Détail inréressant : l'équivalenr allemand de
ce mouvement nomme sa discipline << psychologie culturelle ,t et, quelque vingt ans

plus rard, a publié un ouvrage dont le titre est très éloquen c : Pursuit ofMeaning, oît
I'on reüouve I'influence déterminanre du menralisme de ses devanciers allemands
(Straub,2006).

Il est curieux de consrarer que si I'imporrance de la culure dans le façonnage
de I'esprit est désormais plus largement reconnue parmi les psychologues, le rôle
fondateuç << obligaroire > de la culture da¡s la formation de la narure humaine
continue d'être raremenr exprimé de ma¡rière explicite. Je ne parviens p¿s pour me
part à me souvenir d'une seule décla¡ation émanant d'un psychologue qui égale le
caractère direcr de celle de Geerrz :

Le système nerveux de I'homme ne lui permet pas seulement d'acquérir
'une culture : I'homme a absolumenr besoin que cela advienne pour fonccionner.
Cette culture n'esr pas seulemenr urile pour complérer, développer er élargir des

capacités dont les fondements sonr organiques, qui la précèdent logiquemenr ec

génériquement, mais touc se passe comme s'il s'agissait d'un élément consrirucif de

ces capacités mêmes. On aurait roft de croire qu'un homme dépourvu de culture

6.- Voirpar uemplc Michael Cole (1988) ctJmes Werrsch (1985).
7.-Les aureurs gui ont concribué à cc liwc onr vraiment réussi à rourner I'mrhropologic << vers

I'intérieur >>, mis lcur propos n'éait pæ la relacion entre << csprir et culure >>, er ils onr inclus
quclques-unes dcs Ggures dominmtes de l'mr-hropologie de lcur époquc, comc Charles Frakc,
Huold Conklin, Brcnr Berlin, Floyd Lomsbury ec ìl'rd Goodenough.
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serait une sorte de singe très doué, bien que frusüé. Ce serait en fait un monsüe
dépourvu d'esprir er de ce fair non fonctionnel (Geerrz 1973b, p. 68).

Dans Ie numéro delerev,¡eEthos (2008), les articles consacrés à << I'interface >>

esprit-culrure proposent des pistes intéresanres pour répondre à ce problème
désormais classique. Le changement esE en marche. Mais je ne ferai aucun
commentaire sur ces pistes nouvelles, carje voudrais continuer à érudier la'direction
dans laquelle nous sommes engagés à partir de la perspective dans laquelle je situe
mes propres idées.

3.
Avanc d'aller plus loin, o.r. qo.r.ion, pèur-êcre plus philosophique que

psychologique. Elle concerne une fois encore la différence que nous établissons
entre ce qui relève de .< I'extérieur >> er ce qui appertient à << I'inrérieur >>.J'appelle

cela le problème de << l'institudonna]isacion r. Qelle que soit Ia manière dont
on la caraccérise, une culiure s'impose en mettant en plãce des inscirurions stables

et du¡ables : des systèmes permettant les échanges d'informacions, de respect er

d'afFecrion, de biens e¡ de services, er d'obligations liées àlaparenré8. Ces insdrutions
façonnent de toute évidence les identi ps: on est commerçant, professeut mère; on
est aussi consommareur de << Iicrératur8 >>,er de ses differents genres. Les insdrucions

sont en quelque sorte par principe superoiganiques, dans Ie sens que Kroeber donne
à ce rerme. Pour certe raison, elles donnent forme aux aÉentes et aux espoirs de ceux
qui subissent leur emprise. Il se peut qu'elles y parviennenr en établissant des limites
à ce qui esr autorisé ou admissible et, dans la plupart des sysrèmes judiciaires, en

précisant ce qui est interdit et en fixant les peines encourues en cas de rransgression.

La pluparr d'encre nous n'avons jamais eu à subir directement ce que la loi prévoit
en cas de violarion de la loi, et pourte¡t la seule exisrence des <. forces de police >>

sufÊt à affecter ce que nous considérons comme possible pour nous-mêmes. Les

uaditions lirtéraires ou mythologiques exercenr également bien enrendu un cerrain
effet, plus indirect : qui voudrait êcre accusé de s'être comporté comme H¿mlet
ou comme Madame Bovary ? Les diftrentes culrures proposent aussi des modèles

<< idéalisés >>, positifs, mais ils relèvent davdnage de l'émulation que du contrôle.

Les prescriprions culcurelles inscirucionnalisées (une fois encore I'exemple des

teftes de loi s'impose) agissent raremenr de .. I'extérieur r> seulement. Sous une

forme ou sous une aurre, elles finissent par êrre << intériorisées ,r (ponr reprendre

I'expression favorite de Vygocski). Comment caraccériser ce processus ? Il ne siagit
nullement d'un pur et simple conformisme. À quoi s'agirair-il de se conformer ?

Cercains se souviennenr des travaux de Floyd Allport, maintenant bien antiens
(1924), er de ce concepr désormais oublié de .< courbe enJ >> de la conformité
comportementale : dans des situatións régies pa¡ des normes sociales,les réactions se

distribuenr, non pas selon lthabituelle courbe de Gauss, mais de ma¡rière distordue,

8.-Je suis évidemmenr rcdevablc à Lévi-Srrausl, ctcn parciculicr à son.lz thropologi¿ struturah (1963)
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selon une courbe en J. Allporr notaic que les gens n'avaient pas conscience de se

comporter de cette manière, avec un tel conformisme. Mais le conformisme suffic-il
à décrire I'inrériorisarion des normes cuhurelles institutionnalisées ? Il ne sufic pas
iron plus de dire, comme le fait Emile Durkheim (1963), que nous .. projetoni ,,
nos propres convicdons, cuhurellemenr modelées, sur un monde superorganique
à la ßí¡oeber, a6n de leur conférer, selon son expression, de << l'extérioriré >> er
de la .. conrainre r>. Cewe descrþtion ne permer pas de saisir ce qu'implique
l'insritutionnalisation des normes culturelles. Pour résumer en quelques mots, je
dirais que nous intériorisons les exiçnces de norre cuhure, que nous les faisons
nôtres, mais qu'ensuire nous les légicimons d'une ma¡rière ou d'une autre en les

extemalisant dans un univers superorganique insriturionnalisé, qui se situe au-
delà de nous-mêmes... et que nous savons très peu de chose des processus que cela
implique !

4.

Il est temps d'en venir à meq propres rencarives, évidemment hésirantes er
inabouties, pour comprendre comment la culture affecce I'esprit. Ma démarche est
presque entièremenr dominée par Ie problème de l'intériorisation. Lorsque I'on se

demande commenr la << cufture >t (je ne définirai pas ce rerme, si ce n'est pour dire
que la culcure se trouve à .< I'extérieur >>) a un impacc sur l'esprir, un certain nombre
de proposirions vont de soi, qu'il est bon de rappeler d'emblée :

- faire partie d'une culture, c'esr parreger avec d'autres un certain nombre de
conceptions sur ce qu'il convienr de considérer comme ordinaire dans Ia vie
de tous les jours ;

, - cet ordinaire partagé esc produit et s'appuie sur les formes instirurionnalisées
nécessaires pour promouvoir et préserver les sysrèmes d'échange de la société.

Claude Lévi-Süeuss nous a rappelé qu'une sociéré ne pourrait pas subsister

sans systèmes d'échange pour la srabiliser ;

- il est exrrêmement gratifienE psychologiquemenr de disposer d'un sens partagé
de ce qui est ordinaire. Celaconforre et approfondic ce don d'intersubjecdvité,
inné er spécifiquement humain, qui fair que chacun peut << connaîue >> er

partager la vie mentale de I'aurre. Il s'agit d'une aptitude distinctive de l'être
humain;

- il faut toutefois qu'une culture donne à ceux qui en fonc parcie des moyens
de comprendre er de tolérer des écarts par rapport à ce qui esc communément
considéré comme ordinaire. L'un des principaux moyens d'yparvenir consisre

à donner un cadre à ses représentations du monde tel queles déviations par
repport à I'ordinaire soient à la fois convenues et suscepdbles d'êrre résolues.

C'est au travers des récits que touc cela va pouvoir se réaliser, et c'est un sujer
sur lequel nous reviend¡ons bientôt.

Pour résumer, I'impacr qu'a la cuhure sur I'esprir se fair en uansformanr
l'expérience en quelque chose de conventionnel, qui permer de Ia rransformer en unpour cecte définirion de la culrure.
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ordinaire parragé, processus qui ménage un espece pour rendre compréhensibles ec

suscepribles de résolurion les écarrs par rapport à cèt ordinaire partagé, ou même les

<< dissimuler >> habilemenc. Je me conEenrerei de quelques mors sur chacun de ces

poinrs, mais j'espère êûe assez clair pour faire comprendre ce que je veux dire.

Je voudrais traiter rout de suire les deux premières quesdons (la construcdon de
I'ordinaire partagé, ec les obligarions inrerpersonnelles qu'il implique). Nombreux
sont ceux qui, étudiant la condition humaine, considèrent que cela va de soi, et qu'il
s'agir même d'une condition nécessa{re pour qu'apparaisse une espèce humaine
capable de donner naissanceà une culturee. J'espère que I'on me pardonnera de ne

pas traiter du rôle fondamenrel du langage da¡rs la mise au poinr de cet ordinaire
partagé.

Venons-en au troisième poinr : ce qu'il y a de gratifianr à parrager le sens de
I'ordinaire. J'ai travaillé près de dix ans sur I'acquisition du langage chez le tout-
pedt, et e¡ pardculier sur les précurseurs préJinguistiquesr0 de I'incersubjectivité,
comme le pointage par I'enfant, les regards parragés, erc. On esr rour de suire frappé
par I'intensité åe la satisfaction manifesrée aussi bien par la mère que per I'ettf*t
lorsque tous deux maîrrisent à peu près roures les formes du part"ç .. qo. ,. -.a
en place I'attention parcagée pour un objet, pour un événement ou pour un étac

d'esprit. Si cela vient à manquer, nous sommes plongés dans le domaine de l'audsme,
orì I'enfanr ne parvient pas à accéder à la communauté de I'ordinaire partage. En
revanchc, nul besoin d'enseigner à I'enfa¡rt normal I'arr de I'inrersubjectivité, art
que l'on ne peur, hélas, apprendre à l'enfanr eutisre. Le Soi dépend d'Aurui, car
c'esc celui avec qui il parcage.

La quescion par laquelle j'ai introduir ce c ardcle consistait à demander commenr
la culture <. donne forme r, à l'esprit, question fondarrice de la psychologie cultu-
relle. Une première parde de la réponse se rrouve peur-être dans cette dépendance
de Soi à Aurrui. Dépendance, mais aussi indépendance, er c'esr rès intéressant.

Perit à pedr, rous les manuels nous I'enseignent, le nouveeu-né s'arrange pour se

disringuer du monde << extérieur >>, d'Auuui. Alors commence I'aventure qui
consiste à construire un monde partagé avec ceux dont le tout-petit s'est diftrencié.
On pourrair dire qu'il << enffe r> dan,s la cuhure en même temps que la culture
.< enue >> en lui. t

Nous aborderons plus loin les ,nodii.é, éducarives qui forment les enfants

aux manières propres à leurs cuftures. Mais voyons auperavanr commenr les récits

prennent place dans ce tableau, récirs qui consdtuaient le dernier élémenr de la lisre

que j'ai présenrée plus haut.

5.

Mais d'abord, qu'est-ce qu'un récir ? La définition la plus rþureuse dirait que
les histoires raconren! commenr I'inarcendu fair irrupdon dans I'atrendu ; elles

9.- Pour approfondir ces ques¡[ons, voir Tomæello & CaJl (1997).
10.- Voir par cxcmplcJerome Bruier, C/ ild's Tzlk : Lcaming ro Ue Langwgê (L983).
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I'ordinaire parragé, et aussi de la manière
llement, une histoire commence pa¡ une
; elle nous présenre alors commenr cerre

situation a éré bousculée (ce quAristore appelle laperipeteia), puis viennenc les
acdons enueprises pour resraurer l'ordinaire initial ou en proposer une nouvelle
version. Fue se conclur par une résolurion, souven. suivie d'une coda qui prend
parfois la forme d'une <. morale >>. Pendant que je travaillais à cer ardcl!, ili'.rr
arrivé quelque chose dont je pourrais faire le récit de Ia ma¡ière suivanre.
- 

Je marchais paisiblcment I'autre jour dans 'Washington Square park
Iorsqu'm jeune homme m'a abordé et m'a demandé : .. Voulez-vãus acheter
une théorie ?J'en ai de la bonne ! >>

Je lui ai répondu : .. Qel gcnre ? >>, touc cn continuanc à marcher en
direction de la bibliothèquc Bobst Ilaprincipale bibliothèque de I'université
de New York, NDT], orì je savais qu'il y aurait un policier en facdon...
Et il repondit : .< Oh,les meilleurs paradigmes de Kuhn, ricn que ça ! >>

Et moi: << Vous m'intriguez ! >>

Il a ri et m'a dit : << Vous ne me reconnaissez pas, j'ai ¿ssisté à votre cours l,an
dernier >r.

J'ai ri à mon rour et je lui ai répondu: << Eh bien le résulat n'est pas si

_ mauvais, si vous rérxsissez à utiliser La S*ucnre d¿s Réuolutions Scientfques
pour faire une blague dans Washington Square un a:r après ! >>.

Il n'exisre nulle parc de cuhure qui ne dispose de genres narrarifs permetrant de
racontersous forme d'hisroires commenrl'ordinaire aétébousculéparl'irrupdon de
I'inattendu, ce qu'il a fallu faire pour affronter ceme situarion, ce qui esr 6n.¿]emenr
advenu er à quelle 6n.

Qlesr-ce qui fait que les récirs sont à ce poinr universels ?

Souvenons-nous de ce que disair Lévi-Strauss : une culrure, ce sont des systèmes
d'échange, échange d'affection er de respecr, échange de savoirs, mais aussi de
biens et de services. Chacun de ces systèmes élabore la conception qu'il a de ce qui
est ordinaire, er propose des modèles délimita¡rt ce qui esr possible. Il esr évidenc
que ces systèmes, qui coexisrenr, engendrenr des conflits, des incohérences, des
incommensurabilités. Il se pourrait que les formes narrarives d'une culture (ses

fables, ses mythes, ses récirs populaires) aient pour raison d'êue de normaliser ces

conflits et ces incohérences, ou au moins de les rendre raisonnables, plus ordinaires.
Les rravaux de sir Frederic Barderc er d'uri cerrain nombre d'autres euceurs nous
ont d'ailleurs appris que lorsque les hisroires s'écanent trop de l'ordinai¡e, elles sont
reconverties en des formes plus convenrionnelles de mémoire (Bardert, 1932).

La vie de ltsprir semble parrour saisie dans une dialectique sans fin enûe
I'ordinaire et I'inattendu, entre le quotidien er l'exceprionnel. Tour se passe comme
si le récit érait la forme narurelle par laquelle nous rendons compre de ces der¡x
aspec6, d'une manière culturellement et cognitivement viable. J'ai noté un peu
plus haut combien le récit pouvait êrre ingénie'x, combien il érait urile pou. fãi.e
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face aux écarts par rapport à I'ordinaire, pour les rendre <. supportebles ,>, Il y a
bien longtcmps maintenant, j'ai écrit un texte de nacure pour l'essentiel littéraire,
Essal,sfor the Lef Hand (Bruner, 1979).J'écúvais que la fonction de I'art est de

sauver I'ordinaire de sa banaliré, de regarder de plus près ce que l'on a tendance à

considérer'comme allanc de soi.Je me rends compte aujourd'hui que I'on a roujours
udlisé lá forme narrative pour faire exacremenr l'inverse : se proréger de ce qui est

excepdonnel, inattendu (et non désiré). Nous uansformons la forme narracive en

amortisseur contre I'inacrendu: Les extrêmes se touchent ltt C'est peut-être Ia raison

pour laquelle on a accueilli de manière aussi ambivalenre la célèbre affirmation

d'Oscar 'Wilde selon laquelle la vie imire I'art. Je crois que nous aurions aimé

laisser cette quesrion ouverre : esr-ce l'arr qui imite la vie ou, plus dérangeant, est-ce

I'inverse ? Éternelle ingerdtude de la culure humaine.

6.

J'avouc ne pas être vrairnenc << conscienr >> d'êrre un <. psychologue culturel ,>,

même lorsque je lis les comptes rendus de travaux d'anthropologues les plus finement

observés et les plus habilement ouviagés. Ma perspecdve varie-t-elle, selon que je lis

les rravaux de Clifford Geere (qui esc un vieil ami, je dois l'avouer) ou que je relis

des articles que j'ai écrics auuefois, où je m'efforçais de comprendre la différence

de percepdon pour un érudianr de Hrarvard confronté à un objet de valeur ou au

.orrtr"ir. à on ob¡.t dont la valeur .rü r,.o.r., ou lorsque je m'intéressais aux jeux

inreracrifs d'enfanm âgés de quatre à cinq ans, élèves de cetce célèbre école maternelle

de Reggio Emilia, ou encore lorsque j'étudiais les plaisanteries à caractère politique
des Français fraîchemenc libé¡és en Norma¡die en 1944, dans cette région écrasée

sous les bombes. Tout se passe comme si je considérais d'u¡e manière ou d'u¡re autre,

et sans vraimenr m'y arrêter, qu'il <. va de soi >> que ce sont touc simplement des

individus, certes inscriis dans des matrices culturelles particulières, mais avant tout,
fondamentalement, dés êtres humains. Comment devrais-je penser à la manière

dont Ia culture donne forme à I'espric ? Immergés comme nous le sommes dans

la culure, comme l'explique Clitrord Geertz dans la citation proposée plus haut,

j'en arrive à me demander s'il est tout simplement possible d'êre un psychologue

sans être un psychologue cúfturel, s'il est envisageable de chercher une Nature en

quelque sorre dénudée.

Nul besoin d'aller dans les îles Fidji pour se comPorter en psychologue

<< culturel >> : peut-on être aucre chose ? Vous n'y échapPez Pas, même lorsque vous

vous proposez dans u¡i laboratoire de psychologie d'éudier quelque chose d'aussi

rrivial que la perception de Ia taille. Permettez-moi d'illustrer mon propoi'. J'ai
un jour décidé d'écudier comment des gamins percevaienc Ia taille des pièces de

monnaie. Je mè suis aperçû que Ie mille des pièces est influencée par leur valeur ,

plus elles porcent de valeuç plus leur taille est suresdmée. E-¡ si vous établissez

une comparaison entre enfants issus de milieux aisés et enfanrs issus de f¿milles
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pauvres, ntplus que les autres (Bruner & Goodman, 1947).
Comme dre la perception de la raille sa¡s prendre en compte
des cons

plancher étair ':. grillage métallique, er le couvercle si bas gue l'animar ne pouvair
échapper au grillage. Les rats du premier groupe recevaienr roures les 15 secondes
une secousse électrique désagréable à laquelle ils ne pouvaienc se sousrraire. Ceux de
I'auue groupe ne recevaient pas de choc électrique, mais ils entendaient un bruir de
unfemena.

apprendre que la rampe illuminée leur permemait de sordr de I'eau en coute sécuricé,
elle se trouvair. S'ils choisissaient la rampe non éclairée,

ndis qu'ils progressaienr vers la plate-forme sèche. C'était
& Bruner, 1943).

Il n'en allait pas de même avec les rars qui avaienr appris qu'irs ne pouvaient
échapper a'x chocs élecriques dans leur propre boîte. Nãn pasqu'ils auraienr éré

I l.- En frmçais dus le tcxtc.
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pluslenrs àapprendre, c'esrIamanière do4t ils s'yprenaienr qui changeait. Lorsqu'ils
subissaienr le choc parce qu'ils avaienc choisi la mauvaise rampe, ils étaienr comme
<< résignés >> : je monre quand même, er tant pis pour Ie choc ! Peu importe que la
rempe soic illuminée ou non : le choc esr quelque chose avec quoi il faut se résigner

à vivre. II n'y a rien à en apprendre.

Je crois que je savais déjà la misère capable de provoquer cette résignation sans

fond face aux ennuis. Cela n'empêcha pas me petite emie sociologue de gauche

de se moquer de moi : << Ah bon, tu evais besoin de reß pour montrer ça ? >>

Qlimpone ! Je pensais que mon étude avait permis de metüe en lumière u¡
<< mécanisme psychologique fondamental >>. Je crois avoir suivi à cetre époque tous

les cours d'anrhropologie proposés par mon universiré, et pourtant je ne crois pas

avoir beaucoup pen-sé à la culture à ce moment-là. Bien des années plus tard, lorsque

sous la présidence Johnson j'ai travaillé au sein d'une commission présidentielle
qui érudiaic les effers morbides de Ia pauvreté sur le développement des enfants,

cette éqrde m'esr revenue en mémoire. Je me suis même souvenu de la remarque

de ma pedte amie sociologue. La pauvreré ne provoquait-elle pas le même genre

de désespoir que celui que nous avions induic chez les rats élecuocutés ? C'est la

raison pour laquelle j'ai suggéré à Sargent Shriver (qui dirigeair alors le Federal

OfÊce of Economic Opporuniry à \ùü'ashingron) gu'il serait bon de donner aux

gosses pauvres, découragés et sans espoir un bead st¿rt,un coup de pouce consistant

en une ou der¡x annéës d'âctivités pré-scolaires avant qu'ils ne rejoignent l'école

ordinaire. Un coup de pouce qui leur donne des forces, plutôt que cette expérience

invalidanre imposée pâr Ia misère. Il va de soi que je n'ai jamais rien dit à Shriver de

mes expériences avec les rats.

Y aveir-il à cette éþoque, alors que j'étais un étudiant de premier cycle, cachée

da¡rs un repli secret de mon cerveau, une sorte de psychologie culurelle ? Q! sait ?

C'écair en rout ces bien présenc dans I'esprit de ma jeune amie ! II n'est décidément

pas nécessaire d'aller jusqu'à Bali pour érudier la dynamique de la culture. Le

<< désespoir acquis >> a conquis sa place dans Ia littérarure psychologique, et on lui
attribue même la capacité de tendre les rapports entre les subcultures disposant de

I'auroriré et celles qui sont au conrraire moins privilégiées.

1t'

Mais elors, qu'est-ce dónc en so--é qoe la psychologie culturelle ? Ou plutôt
qu'est-ce que ça devrait êue ? Je doute que le moment soit venu (s'il doit venir
un jour...) de la <. systémetiser >> cornme les psychologues qui nous ont précédés

onr Èenré de le faire. Faices que I'on nous épargne un aucre løilhelm tù(l'undi ! De

rouce évidence, la cuhure et ses institudòns influencent la manière dont fonctionne

I'esprir. Rares sonr aujourd'hui ceux qui en doutent encore, jusqu'au cæur du monde

<< sacré >> dc psychologues, où I'on s'intéresse à la perception, comme da¡rs cette

modeste et éuange expérience sur la ¡aille des pièces de monnaie. La culture amène

mêmelesadeptes des combam decoqs javanais àignorerles règleslesplusélémenraires

+/

de la prise de risque. Mais peut-il exisrer des règles de ce genre indépendammenr de
la culcure ? cela a assurémenr éré mis en doure par le prix Nober dléconomie qui a
récompensé Da¡riel Kahneman er Amos Tversþ pour leurs trava'x sur la .. rhéorie
des perspectives >>. Mais esr-il << humain >> ou << cuhurel >, que les sujers aiment
encore moins perdre une certaine somme d'argenr qu'ils n'aimenr à lagner une
somme équivalenÈe ?r2 Est-ce Ia même chose à Bali ? Et même si nous pouvions
érudier des individus dépouillés de route cuhure, la question demeurerair de savoir
comment la << cufture >> parvienc à pénétrer .< l'espric >>.Je finis par me convâincre
qu'il existe une forme d'incommensurabiliré insondable entre le concepr de culrure
et celui d'esprit individuel.

Ec pourrant je demeure persuádé qu'une psychologie qui laisse de côté
I'inscription de I'individu dans u¡e culcure esr cond¿mnée à la superficialité si
ce n'es! à l'absurdité, comme serair condamné à l'ebsurdiré l'anthropologue qui
voudraic ignorer ce qu'il y a d'universel dans la <. nature humaine >> sous prérexte
qu'il se rouve à Bali ! il n'a pourrant jamais été facile pour les psychologues de
prendre en compre la culture, comme les anrhropologues ne se sont jamais senris
très à I'aise avec I'idée générale de << narure humaine >>.

Il existe des dilemmes féconds, à I'inrersecrion enrre ce que I'on appelle le
foncdonnemenr mental individuel et ce qui est connu comme la culru¡e insti-
tutionnalisée. commenr par exemple les différenres cultures trairent-elles les
diftrences individuelles, comme le tempérament, même si Ia culture contribue
évidemmenr à façonner le tempérament ? Et même si ces dilemmes doivent resrer
sans soludon, cela a cessé de m'accabler. Nos rentatives pour prendre en compre en
même temps .. I'individualiré >> et Ia .< cuhure >> produisent probablemenr ces

dilemmes féconds. Je voudrais en présenter trois qui me permerrront d'êrre plus
précis.

Le premier de ces dilemmes féconds esr eppâ¡u lorsque nous nous sommes
dema¡rdé commenr faire pour étudier la condition humaine. Fallait-il s'intéresser,
comme nous y invite Alexander Pope, à I'individu eo ipso, æl qu'en lui-même,
matériau de base de I'humanité ? Faur-il plutôt considérer les êrres humains dans
les cadres sociaux de leur existence, ceux qui leur confèrenr une identiré, donnenr
forme à leurs désirs, er construisent l'idée de destinée ? La réponse esr évidemment
que nous devons faire les deux, même si lbn ne voir pas clairemenc commenr y
parvenir. Er alors, en dépir de cette incertitude, surgissent certaines de nos idées les

plus fécondes concernanr les rapports enue les droits individuels er les exigences
d'efficacité de la société, idées qui vont de Locke à Hobbes, depuis les << principes >>

d'efficacité qui guidenr la gouvernance d'enueprise jusqu'à ces sorres d'axiomes qui,
da¡rs la Déclaration des Droirs des États-Unis, définissent un État démocratique.

12.- on trouvera une discusion parriculièrement in¡ércssmtc du rravail dc Tversþ cc de Kahnemm
ct de son impacr dans Paul Bresr (2006). Malhcurcusemenr, Amos csr morr bicn dcs mnécs avmr

' quc le prix Nobel ne rcir décerné à son collèguc, e¡ cc prix ntsc décerné qu'à des cherchcurs
uYæts.
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Le second de ces dilemmes lui esc apparenré. L'homme doic-il être considéré

comme agent de ses acres (c'est ce que la loi des Etats-Unis tend à faire, pour
l'essenriel), ou peuc-il êre considéré qu'il est << victime >> des circonstances, qu'il
esc le << produic >r (un << ourput >r) d'un système social ? Ces deux points de vue

semblenr irréconciliablçs, er pourtanr ils s'enrichissenr I'un I'auue, même lorsque,

dans le cadre d'un tribunal, nous débattons, au moment de prononcer la sentence,

des circonstances du crime : sont-elles arténuantes ou aggrevanres ? Rares sonr ceux

qui dourent que ces débars sont féconds, et qu'ils << élèvent la conscience r> 13.

D'ailleurs, au moment même ori j'écris ces lignes, la Cour Suprême vient
d'accorder une audience à'habeas da¡rs le cadre d'un appel interjeté concre une

condamne¡ion à la peine capitale, le problème étant de sevoir si un individu qui a
commis un meurúe alors qu'il érair en plçin délire peut encourir pareille sentence,

sens que cela ne viole le 8' amendqtne.nt qui bannic les sentences cruelles ec

inhabiruelles.

Le roisième exemple esr le suivant : ,".h.rr,.. qo. nous savons des perspecdves

d'avenir de I'enfant, et des compétences finales de I'aduhe, comment concevoir nos

responsabilirés vis-à-vis des plus jeunes quant à leur protecdon conüe les inÂuences

les plus délétères et irréversibles ? Un coup de pouce (head start) peut-il sufire ?

Qe dire des relations réciproques entre .. culture domesdque >> et développement

menral indiYiduel ?

Tels sont les dilemmes féconds auxquels je pense, et je voudrais préciser pour
finir en quoi je les rrouve exemplaires en empmnta¡rt maintenant all contexte et
aux problèmes qui m'occupenc désormais.Je suis bien loin (tour semble l'indiqueç
ou au moins peut-on le présumer) des quescions abordées dans mon étude crypto-

culturelle du désespoir acquis chez le rat ! J'occupe aujourd'hui la position touc à

faic incongrue d'un professeur d'universi¡é, d'un psychologue dans une FaculÉ de

Droit. Et il se rouve que le problème des rapporrs entre l'esprit et la culcure esc tapi

à l'arrière-plan de ce gue font les juristes.

Professeur dans unê Faculté de Droit, j'éprouve naturellement beaucoup de

sympachie pour la thèse de K¡oeber sur le superorganique : comment pourrait-
il en être autrement ? Le corpus judiciaire (corpus juris) est censé se sufire à lui-
même : il s'agit d'un ensemble ¿utonome de lois, de documenrs enregistrés. Mais

je ne peux qu'être d'accord également avec ce que nous a dit Geertz, pour qui Ia
culture est << noEre façon d'imaginer le réel ,r. Ces deux affirmations sont censées

être irréconciliables d'un point de vue philosophique. C'est pourtant ce à quoi nous
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sur une concepdon de la nature humaine, conception qui relève de r'évidence.

13.- Voir par exemple -tes noces des ¿mici cuzTe origincllcmenr porcées sur I'ordonnmce dc rmvoi
à la Cour dAppcl fédéralc des É,racs-Unis piiur le 5'circuic (ressort d'un tribunal. Il y cn a 9

au Étacs-Unis) , Cole v. Qgutermm (U.S. Sirprmc Court 05-l1284) ct Brwer v. Qgutermm
(U.S. Suprme Court, 05-11287). Ccs notes émmcnt de groupcmcnc professionnels engagés

dms le domainc de lasmtépublique, ct qui s'incérsenc au problème dc savoir si lcs abus commis

précocencnr sur un cnfan¡ doivenc ê¡rc considérés comc de circonstuces atténtnta dms la

phasc où se décidcnr lcs peincs dms lcs a-ffairc! où la accusés ont écé déclrés coupables de crimcs

graves.

l4'- voir égalcmcnc Lon L. Fulle¡, zå eMoratþ ofLzu (1964) et tour spécialemcnr Robert M. covcr,' 
Nomos ¿nd N¿nztiua: Ibe Szpreme Cou)t íSsztìr^ (n27.



50 Jerome Bruner

C'esc d'ailleurs lA,ffaire Somersetr qui esr citée dans I'affaire Brown v. Board of
Educarionrs, et pas I'experrise psychologique qui m'avair été demandée en ranf,

gu'arnieus curiae fun << ami du iribunal >> inviré à aider le juge sur un point de droir
ou expe rr apportanr ses lumières ou irne argumencarion en faveur d'un groupe sociel
ou de I'incérêr public, NDT], et dans lequel j'avais rapporté ce que Ia recherche
nous a appris sur les effets délérères de la ségrég¡tion, dans I'un des volecs du procès
Brown (Gebhart vs Boltoír, Érar du Delawarè ,l95l).

Personne n'a bien enrendu jamais prétendu que Ia vie intérieure d'un individu se

déroule indépendamment du concexre cukurel. Le conflir cedipien décrit par Freud,
ô combien prM, présuppose I'exisrence d'une institution culrurellement légitimée,
la famille. Les familles onr une énorme importance précisément parce qu'elles
mêlent I'insdcurionnel er le psychologique. Et c'est parce que I'instirutionnalisé et
le personnel y inreragissent que le rabou de I'incesre a une relle importance. Er leur
interaction se poursuit au fil.du temps. i ;

La cuhure, une fois encore avec I'aide äe la loi, considère que cerrains ac[es sonr
interdits. Tour individu esc peisonnellemeri,t et légalement renu pour responsable

s'il en commet un. Il n'y aguère qu'un seul moyen d'échapperà cerre responsabilicé:

plaider l'absence d'intention criminelle (mens rea), en revendiquant une incapaciré
à discinguer entre ce qui esr inrerdit et ce qui est permis. Cetre inrenrion criminelle
(mens rea) estpar elle-même une convention êuhurelle : les critères rerenus renvoienr
à une conceprion de la nature de I'esprit qui fait auroriré dans u¡e culture donnée.
Certe remarque vaur aussi pour des notions comme les circonstances aggravanres

ou arrénuantes qui intewiennent, nous I'avons vu, da¡rs la seconde parrie du procès,
celle consacrée à Ia senrence.

Une lirrérature anthropologique abonda¡rte existe, absolument passionnante,

qui uaite de Ia manière dont les droirs, les responsabilicés er leurs violarions
sont imeginés et rraités selon les cuhures indigènes (Bronsaw Malinowski, Max
Glucknan, Sally FaIk Moore, E.E. Evans-Pricchad, Donald Brenneis, er bien
d'autres). Nous y avons recours, mon collègue Oscar Chase (qui vienc de publier
une revue de cerce lircérature) er moi-même, dans Ie cadre du séminaire que nous

animons à la Faculcé de Droir de I'Universiré de New York. Cela nous permer de

combarrre la propension de nos étudiants à adopter un point de vue consistant à
prendre pour argent comprent les pratiques du droit coutumier et jurisprudentiel

des Anglo-Saxons (Chase, 2005). Je suis frappé de voir combien nombreuses sont
les facuhés de Droit qui y puisenc elles-mêmes pour promouvoir une perspec[ive

comparatiste, a6n d'aider leurs éudia¡ts à reconnaître que la << culcure >, cofirmence

en quelgue sorte à Ia maison, ec qu'il n'est nullement besoin d'aller jusqu'aux Iles

Fidjipour.. la > rencontrer... ! r

Le rapport entre esprit individuel et culture n'est d'ailleurs absolument pas un
problème exclusivemenr académique. II re cendt dans la quasi-toraliré des problèmes

15.- Brown v. BoudofEduecion, arêr rrès imporcmr dc la Cour suprêmc dcs É,acs-Unis qui, cn 1954,

déclare inconscicutionnelÌe la sé$régadon racialc dms le syscème éduetif méricain (NDT).
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de la vie <<

problème po
du dilemme
I'aide sociale

disciplines séparées par les

etre séparation abourisse à

s haut. Fort heureusemenr,
cece sépararion tend à devenir de moins en moins écanche. Nous avons

que des collègues me demandent si la psychologie me << manque >>, mainrenant
que j'enseigne et fais de la recherche dans une fac us les
efforts de la justice pour se tenir à l'écart de rout j

dans la bouteille >>, je suis rrès souvenr confronré à :rP;:
concerncnt I'esprit er la culture, plus souvenr en rout cas que je ne I'ai jamais été
pendant route ma longue carrière universiraire !
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