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Introduction. Un nouvel agenda pour
l’anthropologie du droit ?
Frédéric Audren et Laetitia Guerlain

TEXTE

En s’em pa rant de la thé ma tique des rap ports entre droit et an thro po‐ 
lo gie, ce nu mé ro de Clio@The mis s’ins crit, à l’ins tar de nu mé ros pré‐ 
cé dents, dans la pers pec tive d’une his toire so ciale et in tel lec tuelle du
droit. C’est à par tir des rap ports dif fi ciles entre droit et an thro po lo gie
que ce vo lume pour suit plus spé ci fi que ment l’en quête sur le couple
droit et (autres) sciences so ciales, en ten du ici, non seule ment comme
objet, mais éga le ment comme mé thode. Que les re la tions entre droit
et an thro po lo gie n’aient rien d’évident, nul n’en dis con vient. Dans un
ré cent pa no ra ma sur l’état de l’an thro po lo gie ju ri dique fran çaise,
Louis Assier- Andrieu écri vait ma li cieu se ment que «  pro je ter un ju‐ 
riste dans une so cié té exo tique n’en fait pas plus un an thro po logue
qu’en voyer un an thro po logue à l’au dience n’en fait un ju riste » 1. Et de
rap pe ler, comme d’autres avant lui, le dia logue dé li cat entre deux sa‐ 
voirs for gés dans des tra di tions mé tho do lo giques op po sées, uti li sant
par fois des termes iden tiques pour dé si gner des concepts dif fé rents
(cou tume, pa ren té, etc.), et, pour tout dire, por teuses d’une façon dif‐ 
fé rente de pen ser le monde.

1

Ces apo ries réelles sont, sans doute, l’une des rai sons ex pli quant la
crise una ni me ment diag nos ti quée de la dis ci pline « an thro po lo gie ju‐
ri dique  » dans les fa cul tés de droit fran çaises 2. Crise ou mort cli‐ 
nique  ? Dans l’es pace fran çais, la si tua tion ins ti tu tion nelle est cri‐ 
tique. Si la revue Droit et cultures a ré cem ment pu blié son 78  nu mé ro
sur le thème de « L’étran ger et le droit. Ce que l’al té ri té fait au droit »,
l’As so cia tion fran çaise d’an thro po lo gie ju ri dique (AFAD) a dis pa ru et le
La bo ra toire d’an thro po lo gie ju ri dique de Paris a ré cem ment fermé. Le
Centre d’his toire et d’an thro po lo gie du droit de l’uni ver si té Paris
Nan terre (et son Mas ter his toire et an thro po lo gie ju ri dique com pa‐ 
rées) comme l’Ins ti tut d’an thro po lo gie ju ri dique de Li moges (et son
Mas ter his toire du droit axé sur l’an thro po lo gie de la conflic tua li té)
consti tuent presque des ex cep tions dans le pay sage aca dé mique
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fran çais. D’une ma nière gé né rale, ces deux centres ac tifs pro meuvent
plu tôt une an thro po lo gie his to rique du droit qu’un pro gramme de re‐ 
cherche «  Droit & An thro po lo gie  ». Une sen si bi li té an thro po lo gique
est re pé rable, d’une ma nière dis sé mi née, dans quelques centres de
re cherche ou dans des offres de for ma tions consa crées au droit com‐ 
pa ré, au droit afri cain ou à la culture ju ri dique. En réa li té, la vi si bi li té
de l’an thro po lo gie du droit est as su rée es sen tiel le ment par les pu bli‐ 
ca tions et les ini tia tives de quelques enseignants- chercheurs ju ristes
ré pu tés (mais pas tou jours connec tés aux fa cul tés de droit), par les
ini tia tives non- académiques (de type as so cia tives, gou ver ne men tales,
etc.) et par les ef forts dé ployés par des an thro po logues non- juristes.
Ces der niers ont su in ves tir d’une ma nière in no vante ce champ en
dé pas sant les pré ven tions tra di tion nelles que les sciences hu maines
ont à l’égard du droit 3. Plus à l’aise que les ju ristes avec le fi nan ce‐ 
ment par pro jet, ces an thro po logues ont pu por ter ces der nières an‐ 
nées des pro grammes am bi tieux abor dant cer tains pans de d’an thro‐ 
po lo gie ju ri dique 4. Ajou tons que, dans les fa cul tés de droit, non
seule ment l’offre de cours consa crés à ce do maine est (ri di cu le ment)
ré duite mais aussi les thèses qui lui sont dé diées sont une den rée
par ti cu liè re ment rare. Il est vrai que les enseignants- chercheurs sus‐ 
cep tibles de gui der les étu diants sur ce ter rain sont quasi- inexistants
dans les fa cul tés de droit ; une fois doc teur, l’an thro po logue du droit
en herbe aura, par ailleurs, toutes les peines du monde à trou ver une
place à l’Uni ver si té. Com ment en sommes- nous ar ri vés à cette si tua‐ 
tion in quié tante et quelque peu déses pé rante  ? Faut- il in cri mi ner,
pour la énième fois, la fer me ture des fa cul tés de droit  ? Doit- on se
dé so ler de l’in ca pa ci té de toute une gé né ra tion de juristes- 
anthropologues à in té res ser le mi lieu ju ri dique à leur dé marche  ?
L’an thro po lo gie ju ri dique se sera- t-elle per due dans une ex per tise
pu blique qui n’a plus be soin de dia lo guer avec les ac teurs aca dé‐ 
miques ? La si tua tion dans le reste de l’Eu rope est- elle un peu plus
en viable  ? Vrai sem bla ble ment, no tam ment en Al le magne comme en
té moigne l’exis tence et les ac ti vi tés du dé par te ment « Law & An thro‐ 
po lo gy » du Max Planck Ins ti tute for So cial An thro po lo gy (Halle) 5.

Notre but n’est pas, dans ce nu mé ro de Clio@Thé mis, de pro po ser un
état de la dis ci pline ni d’ana ly ser les causes de cette « crise » si sou‐ 
vent diag nos ti quée. Cette si tua tion de crise de la dis ci pline –  il
semble qu’elle soit presque aussi vieille que la dis ci pline elle- 
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même 6 –ne s’ex plique pas uni que ment pour des rai sons ins ti tu tion‐ 
nelles. Elle tient sans doute éga le ment aux im pen sés que l’an thro po‐ 
lo gie ju ri dique fran çaise char rie avec elle de puis sa fon da tion dis ci pli‐ 
naire dans les an nées 1960 7. Assez éton nam ment, en effet, l’his toire
de l’an thro po lo gie ju ri dique n’a ja mais fait l’objet d’études autres que
des textes mé mo riels vi sant à jus ti fier la per ti nence de la dis ci pline et
à l’ins crire dans une gé néa lo gie ac cep table 8. Ses as sises ra cia listes,
co lo nia listes et bio lo giques, qui furent celles du XIX  et du début du
XX  siècle, ont fait l’objet d’un re fou le ment peu pro pice à un re tour ré‐ 
flexif sur soi. Or, cette ab sence de ré flexion his to rique fran çaise 9, à
de très rares ex cep tions près 10, a per sis té jusqu’à au jourd’hui. Ce vide
his to rio gra phique contraste de ma nière frap pante avec les nom breux
tra vaux de qua li té et le dy na misme de la re cherche en his toire de
l’an thro po lo gie 11. Contrai re ment à leurs col lègues des fa cul tés de
droit, les his to riens de l’an thro po lo gie, phy sique 12 comme so ciale et
cultu relle 13, n’ont pas hé si té à af fron ter la ques tion co lo niale ou celle
de la race, s’en ga geant, plus lar ge ment, dans une dé marche his to rio‐ 
gra phique cri tique 14. Sur ce ter rain, la contri bu tion de Sil via Fal co‐ 
nie ri, ou vrant une voie fé conde, se ré vèle très éclai rante sur la façon
dont les ju ristes, spé cia listes du droit co lo nial, mo bi lisent, en par ti cu‐ 
lier dans l’entre- deux-guerres, l’an thro po lo gie ra ciale et phy sique
pour fa çon ner les sta tuts de sujet et de ci toyen dans l’em pire fran çais.
Elle dé montre ce fai sant com ment les juges an nexent les sa voirs
extra- juridiques à leur rai son ne ment, par le biais des ex per tises eth‐ 
niques. C’est, ici, la ques tion de la na ture bio lo gique de l’homme et de
ses in ci dences sur la pra tique ju ri dique qui est posée.

e

e

Le récit mé mo riel qu’ont bâti les ar ti sans de la « dis ci pli na ri sa tion »
de l’an thro po lo gie ju ri dique (c’est- à-dire, pour le dire très briè ve‐ 
ment, une an thro po lo gie dé co lo ni sée et dé ta chée de la do mi na tion
oc ci den tale), à par tir des an nées  1960 a, à l’in verse, abou ti à pri ver
cette der nière d’un re gard d’en semble sur ce que peut re cou vrir, au
sens large, une an thro po lo gie des ju ristes. En pri vi lé giant une his toire
des sa voirs sur le temps long à une his toire dis ci pli naire aussi courte
que ré duc trice, ce nu mé ro de Clio@The mis a sou hai té rap pe ler com‐ 
bien la ques tion de l’an thro po lo gie ju ri dique ne se ré duit pas, his to ri‐ 
que ment, à l’an thro po lo gie cri mi nelle 15 ou en core à la ques tion co lo‐ 
niale, non plus qu’elle se ré su me rait à une his toire des étapes de la
pen sée an thro po lo gique sur le droit, avec son cor tège de pré cur seurs

4



Introduction. Un nouvel agenda pour l’anthropologie du droit ?

et d’au teurs ca no ni sés. C’est donc à ou vrir des pers pec tives neuves
que s’est at ta ché ce dos sier, dans le cadre d’une socio- histoire at ten‐ 
tive à l’or di naire de la ren contre entre an thro po lo gie et droit. Ini tia le‐ 
ment issu d’un col loque épo nyme tenu à Car cas sonne les 27 et 28 fé‐ 
vrier 2017 avec la com pli ci té de l’eth no pôle Garae, le nu mé ro a pro‐ 
gres si ve ment été en ri chi par d’autres contri bu tions, en par ti cu lier
étran gères 16.

Le dos sier se com pose de contri bu tions plus spé ci fi que ment his to‐ 
riques, au quel s’ajoutent des ar ticles por tant sur des ob jets plus
contem po rains –  quoique non dé pour vus de pers pec tive longue  –
sou hai tant pro po ser quelques pistes de re cherche pour l’ave nir. Aussi
l’un des ob jec tifs du dos sier était- il de per mettre de confron ter les
ap proches de l’an thro po lo gie des ju ristes et du «  ju ri dique des an‐ 
thro po logues  » 17. La par tie plus pro pre ment his to rique du dos sier
rap pelle qu’en France au moins, l’his toire des rap ports entre le droit
et les sa voirs an thro po lo giques au sens large (science an ti quaire,
folk lore, eth no gra phie, eth no lo gie, an thro po lo gie phy sique, an thro‐ 
po lo gie cultu relle, etc.) reste à écrire 18. Faire le choix, comme plu‐ 
sieurs contri bu teurs, de s’écar ter de l’his toire stric te ment dis ci pli‐ 
naire au to rise ainsi un élar gis se ment des pers pec tives, à même de ré‐ 
vé ler toute la ri chesse et la va rié té des ré flexions an thro po lo giques
sur le droit. Celles- ci, in du bi ta ble ment, trouvent leurs ra cines à la Re‐ 
nais sance, tant en rai son de la dé cou verte du nou veau monde 19 que
du contexte de l’hu ma nisme, pro pice au dé cloi son ne ment des sa voirs.
La contri bu tion de Gé ral dine Ca zals dé montre tout l’ap port des ju ris‐ 
con sultes hu ma nistes au dé ve lop pe ment de l’an thro po lo gie, en ten‐ 
due comme l’étude des êtres hu mains sous tous leurs as pects phy‐ 
siques et cultu rels. Elle rap pelle, cor ré la ti ve ment, les in ci dences pro‐ 
fondes que l’ho ri zon an thro po lo gique des ju ris con sultes du XVI  siècle
exerce sur la pen sée ju ri dique du temps.

5

e

Au XIX   siècle, les pro grès des sciences de l’Homme (pa léon to lo gie,
folk lore, eth no gra phie, ana to mie, etc.) conduisent les ju ristes à in ter‐ 
ro ger l’homme ju ri dique en so cié té, autre façon de son der les cultures
ju ri diques. Les contri bu tions de Fré dé ric Au dren, sur l’en sei gne ment
d’his toire des lé gis la tions com pa rées de Jacques Flach au Col lège de
France (as sor ti de la re pro duc tion de l’une des le çons de Flach sur le
to té misme, dis pen sée en 1900-1901) et de Lae ti tia Guer lain sur
l’œuvre « ethno- juridique » d’Émile Jobbé- Duval dé montrent l’at ten ‐
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tion très aigüe des ju ristes – et en par ti cu lier des his to riens du droit –
pour les écrits eth no lo giques et eth no gra phiques de leur temps, dont
ils se montrent fins connais seurs. Loin de n’être qu’une cu rio si té ou
une connais sance de sur face, la lit té ra ture an thro po lo gique de la se‐ 
conde moi tié du XIX  siècle in nerve et bou le verse pro fon dé ment leur
œuvre. La contri bu tion d’Alain Chenu par tage avec celle de Fré dé ric
Au dren la ca rac té ris tique de se pré sen ter comme le com men taire
d’un texte in édit, ici un ma nus crit de René Mau nier, éclai rant d’un
jour nou veau un mo ment char nière de la car rière de celui qui fût un
grand ar ti san du dé ve lop pe ment de l’eth no lo gie ju ri dique dans
l’entre- deux-guerres. Quant à la contri bu tion de Kaius Tuori, au teur
d’une ré cente his toire de l’an thro po lo gie ju ri dique anglo- saxonne 20,
elle confirme que ces pers pec tives his to riques ne sau raient res ter
confi nées à l’es pace fran çais. Si les dif fé rents ar ticles pré ci tés
mettent bien en avant une cir cu la tion large des sa voirs entre pays,
es sen tiel le ment par le biais de lec tures, la contri bu tion de Tuori s’em‐ 
pare plus pré ci sé ment du cas anglo- saxon. L’au teur se pro pose d’exa‐ 
mi ner la ma nière dont la science ju ri dique du XIX  siècle a concep tua‐ 
li sé et trai té l’al té ri té en droit, en pre nant pour exemple l’or da lie et la
ven geance, afin d’illus trer la façon dont le concept de ra tio na li té ju ri‐ 
dique a évo lué au mo ment du dé ve lop pe ment de l’an thro po lo gie ju ri‐ 
dique.

e

e

L’an thro po lo gie du droit, en France mais aussi au- delà, survivra- t-elle
au post- colonialisme ? La dis ci pline est- elle so luble dans les in dé pen‐ 
dances na tio nales ? En ados sant la dis ci pline aux pro ces sus de dé co‐ 
lo ni sa tion (no tam ment pour ce qui concerne l’Afrique sub sa ha rienne)
et à la re con nais sance du plu ra lisme ju ri dique, l’an thro po lo gie du
droit se trouve à pré sent comme dés œu vrée, dé con nec tée de vant le
nou vel état de la pla nète af fron tant des nou veaux défis. En France,
l’an thro po lo gie du droit a- t-elle quelque chose à dire de notre monde
contem po rain (nou velles nor ma ti vi tés, nou velles vio lences, nou velles
me naces, etc.), sinon –  et cette di men sion de meure es sen tielle  – à
faire va loir la re la ti vi té des droits et la né ces saire re con nais sance des
autres cultures ju ri diques ? Une chose semble cer taine : si, comme le
montre Al bane Ges lin, le pa ra digme du « plu ra lisme ju ri dique » fut si
struc tu rant et stra té gique pour l’ins ti tu tion na li sa tion et le dé ve lop pe‐ 
ment de la dis ci pline, tant d’un point de vue épis té mo lo gique, ins ti tu‐ 
tion nel que po li tique, il semble à pré sent connaître un épui se ment
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cer tain. De l’avis de bien des ob ser va teurs, le « plu ra lisme ju ri dique »
ne sem ble rait plus en me sure d’or ga ni ser une po li tique de re cherche
dans le do maine Droit & An thro po lo gie et res sas se rait les mêmes cri‐ 
tiques contre le droit éta tique et la do mi na tion ju ri dique, sans pour
au tant don ner accès à des nou velles ma nières de voir et de pen ser les
droits étran gers. Le « plu ra lisme ju ri dique » se serait- il em bour bé dé‐ 
fi ni ti ve ment dans les ma ré cages du concept de droit et pris les pieds
dans les pièges des ana lo gies floues ? À n’en pas dou ter, il y a quelque
in jus tice à ré pu dier pu re ment et sim ple ment ce pa ra digme du « plu‐ 
ra lisme ju ri dique » mais il se rait sans doute in dis pen sable d’in ter ro‐ 
ger, enfin, ses li mites et ses fai blesses pour la dis ci pline et sa ca pa ci té
à se re nou ve ler. Fer nan da Pirie, qui est no tam ment l’au teur d’une très
ori gi nale in tro duc tion à l’an thro po lo gie du droit 21, pré sente ici, à
par tir de son ter rain de pré di lec tion, le Tibet, cer tains ré sul tats d’une
vaste en quête sur le phé no mène du «  le ga lism » (le terme est tan tôt
tra duit par «  lé ga lisme  » tan tôt par «  ju ri disme  »). De puis quelques
an nées, au croi se ment de l’his toire et de l’an thro po lo gie, un col lec tif
de cher cheurs a éla bo ré une ré flexion sur le « lé ga lisme » et la façon
dont il traite «  le monde à par tir des ca té go ries et des règles, ex pli‐ 
cites ou non, qui sont dis tinctes de la pra tique » (selon la concep tion
pro po sée par Paul Dresch) 22. Cette at ten tion por tée au phé no mène
de « lé ga lisme » est une ma nière d’échap per aux apo ries du « plu ra‐ 
lisme ju ri dique » et sou haite of frir un ins tru ment adap té pour sai sir
« le droit » dans des temps et des es paces très di vers (l’his toire tombe
ici sous la ju ri dic tion de l’an thro po lo gie, à moins que ce ne soit l’in‐ 
verse). Par là même, Fer nan da Pirie trace un cadre d’ana lyse, sus cep‐ 
tible de gé né ra li sa tion, at ten tif au rai son ne ment ju ri dique (la ra tio na‐ 
li té propre du droit) plu tôt qu’à un sys tème ju ri dique spé ci fique. Elle
offre, avec ses col lègues en ga gés dans cette en quête, une des voies
contem po raines fé condes pour le re nou vel le ment de l’an thro po lo gie
du droit.

Ce qui frappe, dans les tra vaux ac tuels d’an thro po lo gie du droit à la
fran çaise, c’est la «  fin de l’exo tisme  » (pour pa ra phra ser le titre de
l’ou vrage d’Alban Bensa) et un re cen trage sur l’es pace oc ci den tal do‐
mi né par l’in ven tion ro maine du droit. Pour le dire en termes (trop)
simples, à une an thro po lo gie des mondes (plus ou moins) loin tains
suc cède une an thro po lo gie du droit en Oc ci dent (voire une an thro‐ 
po lo gie ju ri dique de l’Oc ci dent 23). C’est là toute la force de l’ar gu ment

8



Introduction. Un nouvel agenda pour l’anthropologie du droit ?

pré sen té par Louis Assier- Andrieu, dans le texte pu blié en ou ver ture
de ce nu mé ro : avant toute autre chose, l’an thro po lo gie doit être un
ins tru ment pour nous connaître nous- mêmes, nous les hé ri tiers de la
ro ma ni té ju ri dique, et non pour im po ser notre vi sion nor ma tive aux
al ter mondes. Il faut bien dire que, sous la III  Ré pu blique, les his to‐ 
riens du droit (Bris saud, Flach, Glas son, Jobbé- Duval et quelques
autres) ver sés dans l’eth no lo gie, ne pré ten daient pas faire autre
chose, avec ce dé tour, que d’ac croitre les lu mières sur leur propre
passé ju ri dique. Bref, non sans une cer taine pro vo ca tion, l’in vi ta tion
de Louis Assier- Andrieu est une sorte d’adieu des ju ristes aux tro‐ 
piques… Un tel appel consti tue, sans aucun doute, une so lu tion pos‐ 
sible à cette crise de l’an thro po lo gie ju ri dique : in té res ser les ju ristes
à ce qu’ils sont et, sur tout à ce qu’ils font en ana ly sant leurs pra tiques
or di naires, en res ti tuant les opé ra tions du droit qu’ils réa lisent et les
rai son ne ments qu’ils construisent 24.

e

C’est très exac te ment l’ap proche pro po sée par l’an thro po logue An ne‐ 
lise Riles, dont nous pu blions le texte « Le droit est- il por teur d’es‐ 
poir ? » 25, qui s’at tache tout par ti cu liè re ment à la tech nique ju ri dique
du « comme si ». Il s’agit, à notre connais sance, de la pre mière tra‐ 
duc tion fran çaise de cette fi gure cen trale et in no vante de l’an thro po‐ 
lo gie amé ri caine. Son œuvre consti tue une res source es sen tielle pour
pen ser à nou veau frais cette an thro po lo gie des mondes ju ri diques
contem po rains. Pour s’en convaincre, on se plon ge ra dans son ou‐ 
vrage in ti tu lé Col la te ral Know ledge. Legal Rea so ning in the Glo bal Fi‐ 
nan cial Mar kets (Uni ver si ty of Chi ca go Press, 2011) dans le quel elle
montre, à par tir d’une eth no gra phie du mar ché ja po nais des pro duits
dé ri vés, com ment la ré gu la tion des mar chés fi nan ciers passe par un
en semble de (micro)tech niques ju ri diques (des tech niques or di naires)
sou vent pas sées in aper çues. An ne lise Riles avait, à cet égard, ex po sé
ce pro gramme de re cherche dans un ar ticle – « A New Agen da for the
Cultu ral Study of Law  : Ta king on the Tech ni ca li ties  » (Buf fa lo Law
Re view, 53/2005, p.  973-1033)  – qui a ins pi ré li bre ment le titre de
notre in tro duc tion. Cette in vi ta tion à se sai sir des tra vaux d’An ne lise
Riles (comme ceux de Fer nand Pirie et Kaius Tuori) si gnale assez bien
une évi dence qu’il est bon de rap pe ler une fois en core : la re cons truc‐ 
tion d’une an thro po lo gie du droit en France (et ailleurs) passe né ces‐ 
sai re ment par un in tense dia logue trans na tio nal et une meilleure
connais sance de la pro duc tion scien ti fique sur ce do maine en Eu rope
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et dans le reste du monde. C’est d’ailleurs à un dia logue de ce type
qu’in vitent, par une série d’ini tia tives ré centes, le dé par te ment « Law
and An thro po lo gy » du Max Planck Ins ti tute for So cial An thro po lo gy
et sa di rec trice Marie- Claire Fo blets.

Qu’est- ce que le droit fait à l’an thro po lo gie  ? La ré flexion ne se
contente pas seule ment d’ana ly ser le droit à la lu mière de l’an thro po‐ 
lo gie ; elle se pro pose, dans un mou ve ment in verse, de sai sir ce que le
droit et son pou voir d’or don nan ce ment du monde so cial peut trans‐ 
for mer dans les ma nières de voir, de pen ser et de faire de l’an thro po‐ 
lo gie. Consa cré à la re con nais sance des peuples au toch tones, l’ar ticle
d’Irène Bel lier montre com ment une ca té go rie ju ri dique nou velle,
aussi dis pu tée soit- elle, est sus cep tible de trans for mer les ques tions
que l’an thro po lo gie pose aux groupes so ciaux étu diés et aux ins ti tu‐ 
tions qui portent les re ven di ca tions d’au toch to nie 26. Sans igno rer le
moins du monde les di men sions po li tiques des dé bats liés aux
«  droits des peuples au toch tones  », l’en quête ne cherche pas à ra‐ 
battre cette ca té go rie sur les seuls in té rêts en jeu. Elle montre aussi
com bien la vie du droit, tou jours en mou ve ment, peut af fec ter la dé‐ 
marche même de l’an thro po logue, le contrai gnant en quelque sorte à
ré in ven ter son ques tion naire et à ajus ter sa gram maire. À la fois pour
se faire le sis mo graphe sub til des trans for ma tions en cours dans la
so cié té contem po raine mais aussi pour ne pas se trou ver pri son nier
des ca té go ries que les ruses du droit n’en fi nissent pas de lui im po ser.

10

Les voies pos sibles d’un re nou vel le ment de l’an thro po lo gie du droit
sont nom breuses pour peu que le dia logue entre les an thro po logues
et les ju ristes soit re noué. Les uns comme les autres ga gne ront à se
mon trer at ten tifs à leurs mé thodes et leurs in ter ro ga tions res pec‐ 
tives. In con tes ta ble ment, les res sources pour pen ser à nou veaux frais
les re la tions entre droit et an thro po lo gie ne manquent pas, comme le
dé montrent – pour ne prendre qu’un exemple – les dé ve lop pe ments
d’une an thro po lo gie du pro cès 27. C’est ce dont le nou veau dos sier
Clio@Thé mis vou drait convaincre le lec teur. Sans aucun doute, la re‐ 
lance d’une dy na mique de re cherche pour l’an thro po lo gie du droit
dé pen dra aussi de sa ca pa ci té à se ré ap pro prier son his toire, d’une
ma nière cri tique et non com mé mo ra tive. Pour le cas fran çais, cette
nou velle an thro po lo gie devra, par consé quent, à la fois af fron ter les
fan tômes du co lo nia lisme, aban don ner ses rêves d’une vir gi ni té épis‐ 
té mo lo gique à l’écart de la tra di tion conti nen tale et re dé cou vrir la di ‐

11
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NOTES

1  S. Ker neis, L. Assier- Andrieu, « L’an thro po lo gie ju ri dique : éloge d’un dé‐ 
tour », dans L’his toire du droit en France. Nou velles ten dances, nou veaux ter‐ 
ri toires, dir. J. Kry nen, B. d’Al te roche, Paris, Clas siques Gar nier, 2014, p. 526.

2  Pour un exemple, J.-P.  Al linne, «  L’an thro po lo gie ju ri dique au mi lieu du
gué  : crise idéo lo gique ou crise épis té mo lo gique  ?  », Clio@The mis. Revue
élec tro nique d’his toire du droit, 9 [Ju ristes et sciences du droit en so cié té. Élé‐ 
ments pour une his toire in tel lec tuelle de la rai son ju ri dique (XIX -XX  siècles)],
2015 (http://www.clio the mis.com/L- anthropologie-juridique-au#nh48).

3  Sans au cune am bi tion ex haus tive et à titre d’illus tra tions, on ci te ra les
noms d’Irène Bel lier, Yazid Ben Hou net, Da nie la Ber tin, Eli sa beth Cla ve rie,
Alain Mahé, Cho wra Ma ka re mi ou De bo rah Puccio- Den. On sou li gne ra, par
ailleurs, le rôle cen tral de l’EHESS dans la pro mo tion d’une ré flexion entre
droit et an thro po lo gie.

4  Par exemple, le pro gramme ANR « Go ver nance and jus tice in South Asia ;
for an an thro po lo gy of ju di cia ry cases  » (http://www.just- india.net) ou le
pro gramme «  Scales of go ver nance. The UN and in di ge nous peoples  »
(http://www.sogip.ehess.fr).

5  Voir son site  : https://www.eth.mpg.de/2951631/de part ment_fo blets.
Pour un pa no ra ma de son ac ti vi té : https://www.eth.mpg.de/4593850/Re p
ort_2016_1_Law- and-Anthropology.pdf

6  Le com pa ra tiste Léontin- Jean Constan ti nes co rap pe lait, dès 1972,
« l’échec de l’eth no lo gie ju ri dique », le qua li fiant de « re ten tis sant » (Trai té
de droit com pa ré, tome  1, In tro duc tion au droit com pa ré, Paris, LGDJ, 1972,
p.  122). Il ap puyait ce diag nos tic sé vère es sen tiel le ment sur les obs tacles
mé tho do lo giques que la dis ci pline n’était ja mais, au fond, par ve nue à lever.

ver si té des ap proches qu’elle a su ex pé ri men ter de puis le XIX  siècle.
Et si, pen dant long temps, c’est l’Autre du droit qui fut sa pré oc cu pa‐ 
tion ex clu sive, il ap par tient plus sys té ma ti que ment à cette an thro po‐ 
lo gie de faire droit à Soi- même comme un autre, c’est- à-dire de di ri‐ 
ger le re gard an thro po lo gique vers les formes de la ra tio na li té ju ri‐ 
dique oc ci den tale. C’est, sans doute, en mar chant sur ses deux jambes
(et non sur une seule) que la dis ci pline re trou ve ra une place de choix
dans les mi lieux ju ri diques.
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7  C’est en effet à cette date qu’est créé, au sein de l’uni ver si té de Paris, un
La bo ra toire d’an thro po lo gie ju ri dique qui sera par la suite le lieu pri vi lé gié
de l’an thro po lo gie ju ri dique fran çaise des fa cul tés de droit.

8  Dans cet ef fort de lé gi ti ma tion et d’ins ti tu tion na li sa tion, Henri Lévy- 
Bruhl s’est vu re con naître, dans les an nées 1960, le titre de fon da teur de la
dis ci pline, voir Henri Lévy- Bruhl, ju riste so cio logue, dir. E. Che vreau, F. Au‐ 
dren, R. Ver dier, Paris, Mare & Mar tin, 2018.

9  Les tra vaux, à l’étran ger, ne sont guère plus nom breux. L’his toire de l’an‐ 
thro po lo gie ju ri dique en Eu rope conti nen tale a sus ci té quelques tra vaux.
Pour l’his toire de l’an thro po lo gie ju ri dique ita lienne, il faut sur tout men tion‐ 
ner les tra vaux de la com pa ra tiste A. Negri, Il giu ris ta dell’area ro ma nis ta di
fronte all’et no lo gia giu ri di ca, Milan, Guif frè, 1983, et, Id., « La mé thode du ju‐ 
riste eth no logue, de l’époque de l’eth no lo gie ju ri dique de Post à l’époque de
la flo rai son de l’an thro po lo gie cultu relle », dans Rap ports na tio naux ita liens
au X  congrès in ter na tio nal de droit com pa ré, Bu da pest, 1978, Milan, Guif frè,
p. 37-62. En Al le magne, on se re por te ra à la syn thèse de R. Schott, « Main
trends in ger man eth no lo gi cal ju ris pru dence and legal eth no lo gy », Jour nal
of legal plu ra lism, 20, 1982, p. 37-68. C’est, en réa li té, l’his toire de l’an thro po‐ 
lo gie ju ri dique anglo- saxonne qui a été le plus tra vaillée. On peut re gret ter,
tou te fois, qu’elle ait fré quem ment été abor dée sous l’angle d’une his toire
des « grands au teurs ». Voir, pour quelques exemples non ex haus tifs, Bro‐ 
nis law Ma li nows ki’s concept of law, dir.  M.  Ste pien, Cham, Sprin ger, 2016,
ainsi que The Vic to rian achie ve ment of Sir Henry Maine : a cen ten nial reap‐ 
prai sal, dir. A. Dia mond, Cam bridge, Cam bridge uni ver si ty Press, 1991. Au- 
delà de ces en trées par grands au teurs, voir, ré cem ment, les sti mu lantes ré‐ 
flexions de S. Wilf, « The in ven tion of legal pri mi ti vism », Theo ri ti cal in quie‐ 
ries in law, 10/2, 2009, p. 451-476 et, pour l’époque la plus contem po raine, le
pa no ra ma de S. Falk- Moore, « Cer tain ties un done  : fifty tur bu lent years of
legal an thro po lo gy, 1949-1999  », The jour nal of the Royal An thro po lo gi cal
Ins ti tute, 7, 2001, p. 95-116.

10  N. Rou land, An thro po lo gie ju ri dique, Paris, PuF, 1988 et, Id., « His toire du
droit et an thro po lo gie ju ri dique », Droit et cultures, 18, 1989, p. 193-223.

11  En té moigne l’am pleur prise par le col lec tif Bé rose. En cy clo pé die en ligne
des his toires de l’an thro po lo gie (http://www.be rose.fr). Pré ci sons qu’un axe
« his toire des rap ports entre droit et an thro po lo gie » vient d’y être créé, di‐ 
ri gé par les co or di na teurs de ce nu mé ro.
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12  Ce sont tous les tra vaux de Claude Blan ckaert qu’il fau drait ici citer. Voir,
en prio ri té, C. Blan ckaert, De la race à l’évo lu tion. Paul Broca et l’an thro po lo‐ 
gie fran çaise (1850-1900), Paris, L’Har mat tan, 2009 ou en core Des sciences
contre l’homme, dir.  C.  Blan ckaert, Paris, Ed. Au tre ment, 1993, 2  vol. Men‐ 
tion nons éga le ment l’ou vrage de M. Ren ne ville, Le lan gage des crânes. Une
his toire de la phré no lo gie, Paris, Ins ti tut d’édi tion Sanofi- Synthélabo, 2000 et
celui de N. Dias, La me sure des sens. Les an thro po logues et le corps hu main
au XIX  siècle, Paris, Au bier, 2004.

13  Les tra vaux sont ici très nom breux. Sans ex haus ti vi té, se ré fé rer, en par‐ 
ti cu lier, aux tra vaux de Jean- Luc Chap pey, Be noît de  L’Es toile, Chris tine
Lau rière, Em ma nuelle Si beud, Éric Joly, Régis Mey ran, Na tha lie Ri chard ou
en core à la ré cente Brève his toire de l’an thro po lo gie de F.  Weber (Paris,
Flam ma rion, 2015).

14  Pour quelques pa ru tions im por tantes, voir, sans ex haus ti vi té  : L’eth no‐ 
gra phie, 90-91 [L’an thro po lo gie : points d’his toire], 1983-2 ; His toires de l’an‐ 
thro po lo gie, XVI -XX  siècles, dir. B. Rupp- Eisenrich, Paris, Klinck sieck, 1984  ;
les Bul le tins et mé moires de la So cié té d’an thro po lo gie de Paris, 3-4 [His toire
de l’An thro po lo gie : hommes, idées, mo ments], 1989, co or don nés par C. Blan‐ 
ckaert, A. Du cros et J.-J. Hu blin (et en par ti cu lier, au sein de ce nu mé ro spé‐ 
cial, l’ar ticle de C. Blan ckaert, « L’an thro po lo gie en France, le mot et l’his‐ 
toire (XVI -XX  siècles) », p. 13-44) ; L’his toire des sciences de l’homme. Tra jec‐ 
toires, en jeux, ques tions vives, dir.  C.  Blan ckaert, L.  Blon diaux, L.  Loty,
M.  Ren ne ville et N.  Ri chard, Paris, L’Har mat tan, 1999, ou en core C.  Blan‐ 
ckaert, « “Story” et “his to ry” de l’eth no lo gie », Revue de syn thèse, 3-4, juillet- 
décembre  1988, p. 451-467. Voir éga le ment, les nom breux ou vrages di ri gés
par C. Blan ckaert, dont Le ter rain des sciences hu maines. Ins truc tions et en‐ 
quêtes (XVIII -XX  s.), Paris, L’Har mat tan, 1996, ou en core, Id., Les po li tiques de
l’an thro po lo gie. Dis cours et pra tiques en France (1860-1940), Paris, L’Har mat‐ 
tan, 2001.

15  Au sujet des quels, au mi lieu d’une abon dante bi blio gra phie, nous ren‐ 
voyons en prio ri té aux tra vaux de Marc Ren ne ville et Laurent Muc chiel li.

16  Ce col loque, tenu à la Mai son des mé moires à Car cas sonne, a été or ga ni‐ 
sé grâce au sou tien de l’Eth no pôle GARAE, de l’Ins ti tut de Re cherche Mon‐ 
tes quieu, du Centre Aqui tain d’his toire du droit, de l’Uni ver si té de Bor deaux,
de l’École de droit de Sciences Po et de l’ANR VISA (La vie sa vante). Outre la
plu part des au teurs de ce dos sier, ont aussi pris part à nos dis cus sions et
dé bats Ni co las Adell, Chris tiane Bes nier, Eli sa beth Cla ve rie, Marie- Claire
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Fo blets, Marc Goëztmann, Fran çois Quas ta na et Syl vie Sagnes. Qu’ils en
soient tous cha leu reu se ment re mer ciés.

17  Pour re prendre le titre d’un ar ticle de Louis Assier- Andrieu («  Le ju ri‐ 
dique des an thro po logues », Droit et so cié té, 5 [Ques tions d’an thro po lo gie],
1987, p. 89-108). Cette vo lon té de rap pro cher les an thro po logues du droit et
les an thro po logues pre nant pour objet le droit s’est, de puis, pour sui vie sous
la forme d’un Car net de re cherches Hy po thèses, dédié à l’ac tua li té des re‐ 
cherches an thro po lo giques sur le droit, ad mi nis tré par les co or di na teurs de
ce nu mé ro (https://leggy.hy po theses.org).

18  Marie Houl le mare et Gé ral dine Ca zals ont en tre pris une en quête sur
l’an thro po lo gie des ju ristes hu ma nistes à la Re nais sance, à pa raître dans la
pro chaine li vrai son de Clio@The mis. Quant aux co or di na teurs de ce nu mé‐ 
ro, ils sont ac tuel le ment en ga gés dans une vaste re cherche sur l’his toire des
re la tions entre droit et an thro po lo gie aux XIX  et XX  siècles.

19  N. Lom bart, Les Nou veaux Mondes ju ri diques, du Moyen Âge au XVII  siècle,
Paris, Clas siques Gar nier, 2015.

20  K.  Tuori, Lawyers and sa vages. An cient his to ry and legal rea lism in the
ma king of legal an thro po lo gy, Londres, Rout ledge, 2014.

21  F. Pirie, The an thro po lo gy of law, Ox ford, Ox ford uni ver si ty press, 2013.

22  Voir les trois vo lumes issus de ce pro gramme de re cherche, Le ga lism  :
an thro po lo gy and his to ry, dir. P. Dresch, H. Skoda, Ox ford, Ox ford uni ver si ty
press, 2012  ; Le ga lism  : com mu ni ty and jus tice, dir.  F.  Pirie, J.  Scheele, Ox‐ 
ford, Ox ford uni ver si ty press, 2014  ; Le ga lism  : rules and ca te go ries,
dir. P. Dresch, J. Scheele, Ox ford, Ox ford uni ver si ty press, 2015.

23  Il faut citer na tu rel le ment les tra vaux de Pierre Le gendre (par exemple,
De la so cié té comme texte. Li néa ments d’une an thro po lo gie dog ma tique, Paris,
Fayard, 2001 et L’autre bible de l’Oc ci dent : le mo nu ment romano- canonique :
étude sur l’ar chi tec ture dog ma tique des so cié tés. Leçon  IX, Paris, Fayard,
2009) et d’Alain Su piot (Homo ju ri di cus. Essai sur la fonc tion an thro po lo gique
du droit, Paris, Seuil, 2009).

24  La pers pec tive praxéo lo gique dé fen due par Bau douin Du pret, à par tir du
cas des so cié tés arabes, s’ins crit dans cet ef fort pour sai sir, au plus près, les
pra tiques ju ri diques et ju di ciaires, en étant aussi res pec tueux que pos sible
de leurs ré gimes de vé ri té : « Droit et sciences so ciales. Pour une re spé ci fi‐ 
ca tion praxéo lo gique », Droit et so cié té, 75, 2010/2, p. 315-335.
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25  Le texte ini tial («  Is the law ho pe ful  ?  ») a été pu blié en 2010 dans les
Cor nell law fa cul ty wor king pa pers. La tra duc tion a été as su rée par David
Foulks et Prune De coux. Nous re mer cions An ne lise Riles d’avoir au to ri sé et
fa ci li té cette édi tion fran çaise et Ni co las Adell de l’avoir ren due pos sible.

26  Voir éga le ment, Les droits des peuples au toch tones. Des Na tions Unies aux
so cié tés lo cales, dir. I. Bel lier, L. Cloud, L. La croix, Paris, L’Har mat tan, 2017.

27  Pour ne prendre que le cas de la re cherche fran çaise (et nous li mi ter à
trois noms), on peut citer les tra vaux d’Éli sa beth Cla ve rie sur les pro cès de‐ 
vant le Tri bu nal pénal in ter na tio nal pour l’ex- Yougoslavie et la Cour pé nale
in ter na tio nale, l’en quête de Chris tiane Bes nier sur la cour d’as sises ou en‐ 
core celle de Sté pha nie Guyon sur la jus tice ci vile outre- mer.

AUTEURS

Frédéric Audren
CNRS-École de droit de Sciences Po (Paris) / Centre Perelman de philosophie du
droit (Bruxelles)

Laetitia Guerlain
Institut de recherche Montesquieu / Université de BordeauxCentre Alexandre-
Koyré – Histoire des sciences et des techniques (UMR 8560,
EHESS/CNRS/MHNH)

https://publications-prairial.fr/cliothemis/index.php?id=567
https://publications-prairial.fr/cliothemis/index.php?id=810

