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Introduction 
Histinéraires, un chantier collectif

Patrick Garcia
Cergy Paris Université, Héritages (UMR 9022), Cergy-Pontoise, France

Bertrand Müller
Centre Maurice Halbwachs (UMR 8097), Paris, France

Ce livre est un état des lieux d’une aventure scientifique. Il est issu d’un 
programme de recherche qui a obtenu en 2013 le soutien financier de l’ANR 
(Agence nationale de la recherche) dans un contexte particulier d’aide à 
des projets proposant de développer de nouveaux outils numériques dans 
le cadre de recherches en sciences humaines et sociales afin de soutenir 
l’expansion du domaine des humanités numériques. Le projet « La fabrique 
de l’histoire telle qu’elle se raconte », de son acronyme « Histinéraires », a une 
double ambition : d’abord, exploiter un corpus très particulier constitué des 
mémoires de synthèse de l’activité scientifique qui participent, avec la rédac-
tion d’un mémoire de recherche inédit et le rassemblement d’un florilège de 
publications, des travaux requis pour soutenir une habilitation à diriger des 
recherches 1 dans l’université française ; ensuite, dresser un portrait collectif 
de la recherche contemporaine en histoire en analysant les itinéraires institu-
tionnels et intellectuels des chercheuses et chercheurs concernés. Ces textes 
devaient, en réponse aux critères de l’appel à projets, faire l’objet de traite-
ments utilisant des outils numériques spécifiques à concevoir et à développer.

En d’autres termes, la construction du corpus ainsi que la fabrication 
des outils ont constitué deux enjeux importants d’une recherche collective 
qui s’est proposé d’explorer la sociologie d’un milieu professionnel saisi à 
un moment particulier de la carrière, et d’analyser des états contemporains 
de l’historiographie appréhendés dans la masse des textes produits dans le 

1 L’obtention de cette habilitation à diriger des recherches permet, après validation par la 
section concernée du CNU, de postuler aux postes de professeurs des universités mis en 
concours et tacitement désormais à ceux de directeurs de recherche au CNRS. L’étape de 
validation par le CNU a récemment été supprimée au profit de la seule validation par 
l’université de soutenance.
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cadre d’un exercice ritualisé et non pas à partir des écrits programmatiques 
des chefs de file. 

Entrer dans l’historiographie par ses ateliers consiste peut-être moins à 
faire une historiographie « vue d’en bas » qu’à observer une historiographie 
en « train de se faire », telle qu’elle s’exprime dans cette étape singulière où 
le retour sur soi que constitue la synthèse des activités scientifiques doit 
composer avec la projection de soi que suppose le rituel académique. 

Combiner une interrogation sur le champ historiographique avec une 
réflexion méthodologique sur les sources et les outils d’analyse soulève deux 
propositions ambitieuses que nous avons inscrites dans une démarche collec-
tive empirique. Nous avons ainsi examiné les évolutions épistémologiques, 
les éventuels changements de paradigme, trop souvent analysés en termes de 
« tournants » (critique, herméneutique, culturel, linguistique, pragmatique… 
historique, même !) à partir de cet acte scientifique singulier par lequel le 
candidat à l’habilitation s’efforce de (re)composer les pièces d’un itinéraire 
déjà parcouru pour formuler un nouvel agencement qu’il soumet à un jury 
composé de ses pairs.

De même que la soutenance d’une thèse sanctionne l’entrée de l’impétrant 
dans la corporation historienne sans lui garantir un poste, la soutenance 
de l’HDR n’octroie au candidat que le ticket d’entrée, nécessaire mais non 
automatique, au cercle plus fermé des professeurs même si elle tend, du fait de 
la carence des postes, à devenir un grade « coutumier » (MCF HDR intermé-
diaire entre celui de MCF et de PR) consacrant le droit à diriger des recherches 
– mais sans incidence sur le traitement. Le regard historiographique qui est 
le nôtre s’est donc porté à ce moment où une carrière a déjà pris ses formes, 
est connue et reconnue pour s’autoriser un nouvel élan, une nouvelle étape, 
affirmer de nouvelles ambitions, ouvrir l’accès au professorat.

Nous avons fait l’hypothèse que ce moment singulier offre également 
un point d’observation pertinent pour étudier l’historiographie prise dans 
l’un de ses moments privilégiés de réflexivité dont témoignent précisément 
le retour sur soi et la projection de soi, donc une historiographie pensée, 
formulée et proposée par ses acteurs eux-mêmes. Le triptyque exigé – recueil 
d’articles publiés, mémoire de synthèse de l’activité scientifique et mémoire 
de recherche 2 – incarne ainsi idéalement les articulations entre passé (bilan), 
présent (moment réflexif) et futur (nouveaux balisages) d’un rite qui n’est 
plus d’initiation et pas encore de consécration, mais un rite d’institution, 
nécessaire à la progression dans un cursus académique.

De ce triptyque, nous avons pris le parti de nous concentrer sur un 
élément : le mémoire de synthèse de l’activité scientifique, précisément parce 
qu’il témoigne d’un moment dans un itinéraire personnel qu’il est possible 

2 En histoire, ce mémoire doit être, selon les consignes du CNU, un volume inédit portant sur 
un objet différent de celui de la thèse.
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de ressaisir dans un contexte historiographique disciplinaire. L’habilitation à 
diriger des recherches a été introduite en France en 1984 par la loi Savary sur 
l’enseignement supérieur qui a redéfini entre autres le régime des doctorats, 
et supprimé la thèse d’État comme celle de 3e cycle pour donner naissance à 
une thèse dite de « nouveau régime ». Cependant l’abandon, contesté, de la 
thèse d’État ne pouvait se faire sans que soit maintenue une barrière entre 
la maîtrise de conférences et le professorat. L’introduction de l’habilitation à 
diriger des recherches a été la solution proposée pour maintenir cette diffé-
renciation. Pour devenir professeur d’université en France, il faut donc avoir 
soutenu un doctorat, puis, après un certain nombre d’années, soutenir un 
dossier d’habilitation composé des trois éléments mentionnés – entre-temps, 
sans que cela soit obligatoire, le candidat a le plus souvent été élu à un poste 
de maître de conférences.

En privilégiant le mémoire de synthèse de l’activité scientifique (désormais 
mémoire de synthèse), ce sont moins les transformations des carrières univer-
sitaires que nous avons voulu mesurer qu’interroger des transformations 
historiographiques qui pouvaient se manifester dans ces textes singuliers dans 
lesquels les candidats à l’habilitation mettent en scène leur bilan et leur projet 
en l’inscrivant dans la conjoncture historiographique. En d’autres termes, le 
mémoire de synthèse, isolé et mis en série, a constitué pour nous une source 
privilégiée pour interroger les pratiques de recherche et de connaissance de la 
discipline hors des discours et des autoproclamations.

Le mémoire de synthèse de l’activité scientifique :  
un patrimoine pour l’université, une source pour l’historiographie

Le règlement qui préside à l’établissement d’un dossier de HDR promulgué 
en 1984, complété par l’arrêté de 1988, stipule qu’un candidat à l’habilitation 
doit déposer soit un ou plusieurs ouvrages, soit un recueil de publications, 
accompagnés d’une synthèse des activités scientifiques 3. 

Sans qu’elles soient véritablement discutées, ces règles ont été interprétées 
diversement, selon les disciplines puis selon les établissements après l’intro-
duction, en 2007, de la loi sur la régionalisation des universités (LRU – Loi 
relative aux libertés et responsabilités des universités). Nous reviendrons sur 
ces modifications 4 dont il faut particulièrement retenir ici la transformation 
en histoire du soit en et. Ainsi, non seulement l’alternative prévue par l’arrêté 
a disparu – chacun des éléments étant désormais exigé –, mais la contrainte 

3 « Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou 
dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagné d’une synthèse de l’activité 
scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l’animation d’une 
recherche. » Arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l’habilitation à diriger des recherches. 

4 Dans ce volume, voir la contribution de Bertrand Müller.
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s’est encore alourdie depuis la mise en place de la procédure, l’ouvrage inédit 
se présentant de plus en plus souvent comme une nouvelle thèse.

Ces caractéristiques et ces transformations ont eu des incidences décisives 
sur les manières d’envisager et de sanctionner les dossiers d’habilitation. 
Mais il en est une, dont nous n’avions pas mesuré complètement les effets, 
qui a marqué notre travail : les règlements ne précisent nulle part l’obligation 
d’un dépôt de l’un ou l’autre des documents exigés, à l’inverse du doctorat 
dont le dépôt est lui indispensable et réglementé. 

Si les « mémoires inédits », pour reprendre l’appellation donnée par les 
historiens, font souvent par la suite l’objet d’une publication, les mémoires de 
synthèse n’ont pas été nécessairement déposés, ni pour la plupart recensés. 
Parfois même, avant les années 2000, ils n’ont été conservés ni par l’institution 
ni par l’auteur lui-même 5.

Notre projet a donc revêtu une dimension patrimoniale qui nous paraît 
évidente et indispensable, non pas seulement pour le mener à bien, mais 
aussi pour la mémoire de la discipline. Nous avions prévu d’organiser la 
patrimonialisation des mémoires de synthèse en incitant les bibliothèques 
universitaires à les identifier et les cataloguer tout en sensibilisant nos collè-
gues à conserver et déposer leur mémoire sur un portail numérique comme 
HAL. Notre démarche s’inscrivait alors dans les efforts entrepris par les insti-
tutions universitaires et de recherche pour collecter, conserver et valoriser les 
documents et données de la recherche. Cet objectif n’a pas été complétement 
couronné de succès 6.

Indispensable à la réussite de notre recherche, la constitution d’un corpus 
de mémoires de synthèse s’est en effet confrontée aux lacunes institutionnelles 
et s’est heurtée à l’indifférence, voire à la résistance, de certains collègues mais 
aussi des institutions. L’absence d’inventaires et de dépôts systématiques 
du côté des institutions comme la négligence ou le refus du côté de certains 
auteurs ont compliqué la collecte de textes qui, dès lors, est devenue un enjeu 
et une difficulté, voire un véritable verrou, pour l’élaboration d’un corpus 
cohérent et représentatif 7. 

La collecte des mémoires de synthèse a donc été en tant que telle un pan 
important de notre activité et une difficulté inattendue. Suite à nos demandes, 
les bibliothèques universitaires de Paris 1 et de Paris 4 ont commencé à 
procéder à un inventaire 8. Mais pour collecter plus largement ces documents, 

5 Plusieurs réponses à nos demandes de versement ont fait mention de cette perte à l’occasion 
d’un déménagement, d’un changement d’ordinateur ou d’un incident informatique. Par 
exemple, Gilles Bertrand cité par Anne-Marie Granet et Véronique Ginouvès dans ce volume. 

6 Néanmoins un certain nombre de mémoires – sans forcément qu’il s’agisse d’un effet de 
notre action – sont déposés sur HAL.

7 Nous avons reçu une trentaine de messages de refus explicites et autant de refus oraux.
8 Le projet a été l’occasion de constater les lacunes dans les pratiques d’archivage de 

l’administration de la recherche, que ce soit à l’échelle des universités ou du ministère, mais 
aussi dans des instances comme le CNU qui semble ne disposer d’aucun fonds d’archives et 
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nous avons dû insister et réitérer nos démarches auprès des institutions, des 
associations de spécialistes, des réseaux personnels, et par le biais de multiples 
messages électroniques auprès de l’ensemble de nos collègues.

Nous avons finalement recueilli, au prix de gros efforts, près de 300 textes 
sur une période qui va des années 1990 à 2017. L’absence d’inventaire, à 
laquelle s’est ajouté le défaut de statistique officielle, a été imparfaitement 
compensée par les données provenant de certaines sessions du CNU 9. Ces 
résultats lacunaires nous autorisent cependant à évaluer le corpus assemblé 
à près de 20 % des HDR soutenues entre l’instauration de la procédure et la 
clôture de notre collecte (2016) 10.

Le statut indéterminé et fluctuant du mémoire de synthèse est vraisembla-
blement décisif. Des trois textes exigés, le mémoire de synthèse est celui qui a 
été le plus sujet à interprétation de la part de l’ensemble des acteurs. 

L’intérêt des universités et des tuteurs a également beaucoup varié ; 
minoré, négligé, voire non exigé, le mémoire de synthèse a longtemps eu un 
statut accessoire ou insignifiant dans le processus d’habilitation. Plusieurs 
dizaines de collègues ont ainsi exprimé leur désintérêt pour l’exercice et ne 
nous ont pas communiqué leur texte, d’autres ne l’avaient pas conservé, ni 
sous une forme papier ni sous une forme numérique, certains même se sont 
réjouis d’avoir été « fort heureusement » dispensés de ce « pensum » par leur 
garant. Beaucoup ont mentionné que ce texte, quand bien même était-il fourni 
pour se conformer aux prescriptions réglementaires, n’était l’objet d’aucun 
commentaire de la part du jury et n’appelait donc aucun investissement, 
d’où des messages évoquant la rédaction hâtive d’un texte sans intérêt et 
dès lors non communicable. Littérature grise ou concession administrative, 
et donc vouée à l’oubli et à la disparition. Toutefois cette interprétation n’est 
ni unanime ni stable. En effet, dès les premières années, certains collègues 
investissent la rédaction du mémoire de synthèse comme un exercice réflexif 
et autoréflexif.

Ainsi loin de constituer une source homogène, normalisée et conforme 
aux pratiques de la discipline, le mémoire de synthèse, dans sa diversité, 
constitue non seulement un enjeu patrimonial (mise en archives) ou sériel 
(mise en séries), mais ouvre également des interrogations sur une pratique 
dans ses dimensions scripturaires, institutionnelles, intellectuelles. Depuis 
son introduction, le statut du texte s’est beaucoup transformé. Même s’il est 
difficile d’établir une règle générale, de parfois simple CV commenté dans 
les premières années, il est souvent devenu bilan intellectuel, dans lequel la 

n’avoir aucune politique institutionnelle de conservation des documents qu’il demande ou 
qu’il produit.

9 Nous remercions Bernard Lachaise, ancien membre du CNU également collaborateur de 
notre projet, qui nous a confié ses archives.

10 Nous avions espéré en recueillir 60 % à partir d’un chiffre (4 000) par ailleurs surévalué des 
HDR soutenues pendant la période.
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part réflexive a été affirmée plus nettement. Le texte lui-même a été mis en 
forme, le simple tapuscrit sans intertitre a fait place à une construction struc-
turée avec une typographie recherchée, parfois enrichi d’une iconographie 
et d’annexes, favorisée, certes, par les possibilités et la maîtrise de nouveaux 
outils éditoriaux numériques. La définition règlementaire du mémoire n’a 
pas évolué depuis le décret de 1984. Néanmoins ce mémoire est aujourd’hui 
un document exigé, mais, paradoxalement, moins par les règlements que par 
les coutumes des établissements et des disciplines. Enfin, intellectuellement, 
il est devenu un lieu d’expression d’un parcours identifié, affirmé et situé 
d’une recherche ou d’un ensemble de recherches dans lequel l’interrogation 
historiographique, le positionnement personnel et réflexif et le parcours socio-
professionnel ont pris une place croissante. Ainsi la collecte documentaire ne 
peut donc faire l’économie d’une interrogation sur une pratique qui articule 
parcours personnel, discipline et institution universitaire tout en renvoyant 
aux modes de régulation du marché universitaire depuis la disparition de la 
thèse d’État qui avait soulevé de fortes oppositions, en histoire en particulier.

Par ailleurs nous ne devons pas oublier que ce corpus est composé de textes 
rédigés dans le cadre d’un exercice contraint, balisé, normé selon des règles 
institutionnelles peut-être floues, autorisant des interprétations différentes, 
mais révélatrices du poids et de la force des coutumes et de l’invention d’une 
tradition scripturaire qui régissent le milieu professionnel et la discipline.

Mémoire de synthèse, écriture de soi et ego-histoire

Plusieurs facteurs concourent, en histoire, à l’évolution des normes du mémoire 
de synthèse en un ouvrage d’une centaine de pages, parfois publié, avec une 
forte dimension réflexive voire personnelle. Le premier est sans doute la 
conjoncture épistémologique et l’affirmation du présentisme épistémologique. 
Si l’histoire est bien, comme le professait notamment Henri-Irénée Marrou, 
un rapport entre le présent et le passé par le truchement de l’historien, celui-ci 
ne peut plus rester dans l’ombre. Il doit au contraire s’inclure dans le tableau ; 
expliciter autant que possible d’où il parle. Les remises en cause d’un certain 
objectivisme véhiculé par le processus de scientifisation de l’histoire lui-même 
et par les évolutions de l’histoire économique et sociale « à la française » 
laissent le champ libre à une prise en compte de la subjectivité historienne 
qui n’est plus déniée. Un second facteur est sans doute l’ombre portée des 
Essais d’ego-histoire rassemblés par Pierre Nora. Indépendamment des diffi-
cultés rencontrées pour la collecte des récits autobiographiques des historiens 
pressentis et le faible succès de la publication 11, il n’en demeure pas moins 
que l’entreprise a marqué l’imaginaire épistémologique de la communauté 
historienne. Dans la communication entre collègues, écrire ce mémoire est 

11 Sur la conception des Essais d’ego-histoire, les conditions d’écriture et le bilan éditorial, voir la 
biographie de Pierre Nora par François Dosse, Pierre Nora, Homo historicus, Paris, Perrin, 2011.
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rapidement devenu « écrire son ego-histoire ». La référence aux Essais ou à la 
notion est omniprésente dans cette littérature quand bien même s’agit-il de 
s’en distancier, de critiquer ou de refuser ce modèle 12.

On peut faire l’hypothèse que les Essais ont participé à lever l’inhibition à 
parler de soi 13 qui pesait sur la communauté historienne française depuis la 
volonté de faire de l’histoire une science qui s’affirme avec les historiens de la 
génération dite « méthodique » 14.

La production de textes autobiographiques ne se limite pas à ces écrits 
individuels. Des biographies collectives de chercheurs voient aussi le jour. 
Ainsi Faiseurs d’histoire 15 regroupe les récits autobiographiques de 13 histo-
riens et Générations historiennes 16 comporte une seconde partie intitulée 
« Générations contemporaines. Au miroir de l’ego-histoire » qui regroupe 25 
textes autobiographiques. Et ce ne sont pas les seules entreprises éditoriales 
de cette veine, un autre ouvrage rassemble les contributions de 14 historiens 
explicitant les raisons pour lesquelles ils avaient travaillé sur la Seconde Guerre 
mondiale 17 ; un autre rassemble les itinéraires de 33 chercheurs travaillant sur 
les génocides 18 ; un autre encore regroupe les ego-histoires de 24 historiens 
français de l’architecture 19 et une HDR en cours se propose d’étudier les histo-
riens du sport 20. Tant et si bien que Richard Vinen propose même d’identifier 
un « tournant autobiographique » dans l’écriture de l’histoire, qu’il associe 
au renouveau de l’histoire contemporaine 21. Remarquons cependant que si ce 

12 Dans ce volume, voir la contribution de Patrick Garcia.
13 Voir Isabelle Lacoue-Labarthe, « Ego historicus. Quand historiens et historiennes se racontent. 

France xxe-xxie siècle », Mémoire inédit, Habilitation à diriger des recherches, Cergy Paris 
Université, 2022.

14 On peut lier la quasi disparition de la tradition auto-biographique historienne à l’avènement 
de l’histoire scientifique et l’affirmation d’une disjonction de la mémoire et de l’histoire : 
l’historien n’est plus dans cette nouvelle configuration un témoin. Voir Bertrand Müller, 
« Biographie, autobiographie, ego-histoire : l’historien en son miroir. À propos d’une préface 
de Kracauer », in Philippe Despoix et Peter Schöttler, dir., Siegfried Kracauer, penseur de 
l’histoire, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Les presses de l’université 
Laval, 2006, p. 119-139.

15 Philippe Gumplowicz, Alain Rauwel, Philippe Salvadori, dir., Faiseurs d’histoire. Pour une 
histoire indisciplinée, Paris, Puf, 2016.

16 Yann Potin et Jean-François Sirinelli, dir., Générations historiennes xixe-xxie siècle, Paris, CNRS 
Éditions 2019, p. 269-493

17 Manuel Bragança et Fransiska Louwagie, dir., Ego-histories of France and the Second World War. 
Writing Vichy, Londres, Palgrave Macmillan, 2018.

18 Collectif, Penser les génocides. Itinéraires de recherche, Paris, CNRS Éditions, 2021.
19 Arnaud Timbert, dir., Être historien de l’architecture dans la France des xxe et xxie siècles.  

Des Ego-histoires et des Vies, Turnhout, Brepols, 2022.
20 Jean Bréhon : « Historiens du sport, de l’éducation physique, du corps et des pratiques 

physiques : socio-démographie et manières de faire d’un groupe professionnel hétérogène » 
(travail en cours, titre provisoire).

21 Richard Vinen, « The Poisoned Madeleine: The Aubiographical Turn in Historical Writings », 
Journal of Contemporary History 46-3, 2011, p. 531-554.
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phénomène est massif en histoire il n’épargne pas les autres disciplines même 
s’il semble les affecter de manière beaucoup moins importante 22.

Les problématiques de la recherche

Nous avons interrogé les mémoires de synthèse rassemblés selon trois angles 
différents : sociographie, historiographie et écriture de soi. Ces trois question-
nements ont structuré notre approche et le travail conduit.

Sociographie

Le premier axe de notre travail est de nature sociographique. Nous avons 
identifié certaines caractéristiques sociales des auteurs de notre corpus afin de 
dessiner les grands traits du paysage professionnel de la recherche historique 
de ces dernières décennies en France. La collecte des mémoires de synthèse 
s’est donc doublée d’un travail prosopographique qui a pris la forme concrète 
d’une base de données documentée par les informations contenues dans les 
curriculum vitae intégrés aux mémoires, envoyés en réponse à notre demande 
ou collectés sur les pages professionnelles des universités et des laboratoires 23. 

Ce travail prosopographique a été conduit selon différents critères : le 
genre, la génération, les lieux et les établissements de formation, l’entrée 
dans la profession, l’amorce de la carrière, etc., ont nourri une description des 
trajectoires historiennes.

Nous avons aussi envisagé de reconstituer les jurys de thèse et ceux des 
habilitations qui, conjugués à la prise en compte des dates et des lieux de 
soutenance, nous auraient permis de dresser une cartographie de la profes-
sion avec ses réseaux. Faute de données assez complètes nous avons dû y 
renoncer dans le cadre de cette publication.

Ce volet sociographique a une autre dimension majeure : étudier l’évolu-
tion de la réglementation de la profession universitaire et de ses effets sur les 
carrières historiennes. Nous avons ainsi vérifié dans quelle mesure les effets 
souhaités par les promoteurs de la réforme – accélérer les carrières et abaisser 
l’âge d’accession au professorat des universités –, se sont réalisés.

Historiographie et épistémologie de l’histoire

Le second axe de questionnement porte sur l’historiographie et l’épistémo-
logie de l’histoire. Cette fois la question posée aux mémoires est de savoir si, à 

22 Par exemple, pour la sociologie, l’enquête de Jean-Philippe Bouilloud, Devenir sociologue  : 
histoires de vie et de choix, Toulouse, Érès, 2009 ou, pour la géographie, Jacques Lévy, 
Egogéographies. Matériaux pour une biographie cognitive, Paris, L’Harmattan, 1995 et le numéro 
« L’égo-géographie » (Yann Calbérac et Anne Volvey, dir.), Géographie et Cultures 89-/90, 2015.

23 Cette collecte s’est effectuée dans le respect des règles sur la protection des données édictées 
par la CNIL. 
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partir de leur analyse, on peut mesurer l’impact des grands courants historio-
graphiques contemporains, l’écho des débats qui traversent la communauté 
scientifique historienne ou encore les ressources théoriques et méthodolo-
giques mises en évidence par les candidats à l’HDR. Ce travail s’inscrit dans 
deux dimensions. Une dimension proclamatrice : le domaine dont l’auteur 
se réclame – histoire culturelle, histoire sociale… ; l’appui pris sur d’autres 
sciences sociales ou sur la philosophie tel qu’il apparaît à travers les citations, 
les références ou les concepts. Une dimension plus descriptive du travail à 
travers le parcours et l’évolution des objets étudiés et des problématiques, les 
considérations méthodologiques ou encore la place dévolue aux archives, aux 
sources et aux débats. Étant toujours entendu qu’il ne faut jamais perdre de 
vue la nature du document qui est un récit à visée performative – montrer que 
l’on est un enseignant-chercheur digne d’encadrer la recherche et, partant, de 
devenir professeur. Il ne saurait dans ce cadre y avoir de description neutre de 
l’activité scientifique ni des positionnements intellectuels et ou idéologiques. 

Écriture de soi 

Le troisième grand axe de questionnement est ce que nous avons appelé 
« l’écriture de soi ». Comment parle-t-on de soi en historien ? Que dit-on de 
soi, de sa vie, de sa famille, de ses engagements universitaires et extra-univer-
sitaires dans ce type de texte ? Quelle place leur accorde-t-on ? Comment 
détermine-t-on celle-ci ? Comment a évolué la réponse à la demande insti-
tutionnelle ? Assiste-t-on à la formalisation d’un genre ? Peut-on faire de ces 
textes une lecture genrée ? Les questions, on le voit, sont nombreuses d’autant 
que d’une certaine manière la place donnée au « moi » du chercheur constitue 
l’in-attendu, ce que le décret fondateur de l’HDR ne demandait pas et qui est 
au demeurant presque une interprétation singulière donnée à l’exercice par 
les historiens quand les autres disciplines ont pour la plupart conservé l’exi-
gence d’un simple CV développé. Est-ce ici l’effet du modèle – même rejeté 
ou contesté – de l’ego-histoire 24 ? L’expression d’une sensibilité historienne 
plus prompte à accepter aujourd’hui le rôle de la subjectivité du chercheur ?

Notre ambition n’était pas de confronter ce que disent les autrices et auteurs 
de ces textes à des éléments externes relevant d’une quelconque vérification 
mais bien d’interroger ce qu’ils disent et comment ils le disent. Autrement dit, 
« prendre au sérieux 25 », pour reprendre le mot d’ordre de Bernard Lepetit, 
les historiens comme acteurs de l’historiographie et, à partir de là, les justifica-
tions qu’ils avancent. C’est à travers ces interrogations croisées que ces textes 
deviennent, selon nous, une source pour l’historiographie et bien la fabrique 
de l’histoire telle qu’elle se raconte.

24 Voir le chapitre 3, « Un objet mal identifié : le mémoire de synthèse saisi à travers les pratiques 
d’écriture », dans le présent volume.

25 Bernard Lepetit, « L’histoire prend-t-elle les acteurs au sérieux ? », EspacesTemps 59/61, 1995, 
p. 112-122.
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Analyse textuelle et lecture collective 

Enquête collective, le programme Histinéraires l’a été de bout en bout.
Dans la phase de rédaction du projet, dans la collecte des mémoires de 

synthèse, dans l’élaboration du questionnement comme dans le traitement 
du corpus.

L’enjeu a été de concevoir un codage thématique en retenant des catégo-
ries assez précises sans être trop nombreuses qui nous permettraient, à la 
lecture, de repérer et d’étiqueter des passages significatifs ou particulièrement 
intéressants des textes étudiés, ce que nous avons appelé « enrichissements ». 
Destinée à un traitement uniquement qualitatif, cette grille a suscité de 
nombreuses délibérations et une longue mise au point qui ont contribué à 
créer une certaine acculturation aux thématiques pertinentes que nous souhai-
tions mettre en évidence dans le corpus. Nous avons procédé à une lecture 
transversale, en série, de l’ensemble du corpus afin d’échapper à la dimension 
idiographique et dégager des éléments communs aussi bien qu’une palette 
d’attitudes.

Au cours de réunions de travail réunissant jusqu’à 30 chercheurs, nous 
avons élaboré un questionnaire qui nous a servi de grille de lecture commune 
des textes collectés et le travail collectif s’est organisé selon les trois grands 
axes de la recherche. 

Sociographie

– La formation : ce que l’auteur/autrice indique sur son parcours de formation 
(lycée, université, classes préparatoires…)

– Le parcours professionnel : ce qu’il/elle dit de son parcours professionnel (par 
ex. enseignement secondaire)

– L’évocation de la thèse : ce qu’il/elle dit de l’élaboration de sa thèse, de son 
encadrement, de la soutenance…

– Le parcours professionnel après la thèse : ce qu’il/elle dit des années qui 
suivent la thèse (recrutement, changement de thématique) 

– L’appartenance à une grande institution : ENS, IUF, École française de 
Rome…

– La participation aux médias : l’auteur/autrice évoque-t-il la participation à des 
médias ? lesquels ? qu’en dit-il ?

Historiographie et épistémologie

– Le parcours historiographique : comment l’auteur/l’autrice fait état de ses 
choix historiographiques : domaine d’étude, problématique, inscription dans tel 
ou tel courant

– L’objet et domaine : comment l’auteur/l’autrice circonscrit son domaine, sa 
période, présente et développe ses objets d’enseignement et de recherche
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– Le positionnement : l’inscription éventuelle dans des débats, l’affirmation de 
positions scientifiques

– Les notions et concepts mis en évidence dans le texte et revendiqués comme 
outils de travail

– La méthodologie : ce qu’il/elle dit de sa façon de travailler, des sources consultées

Écriture de soi

– Éléments remarquables du texte (exergues, citations, structuration) : il 
s’agit ici de s’intéresser à la structure textuelle du mémoire de synthèse et à son 
paratexte

– Posture de l’auteur par rapport à l’exercice : ce que l’auteur/autrice dit de 
l’exercice, de son utilité, de la façon dont il/elle l’envisage

– Évocation de l’enfance et de la famille
– Évocation d’événements marquants : les événements personnels et/ou collec-

tifs mentionnés comme ayant influencé l’auteur/autrice
– Parcours biographique : ce qu’il/elle choisit de dire de sa vie personnelle (i.e. 

non professionnelle)
– Évocation du métier (enseignement, recherche) : par exemple le choix de 

parler des tâches administratives et/ou de l’enseignement qui n’est pas requis par 
le texte règlementaire

– Influences et rencontres (personnes, œuvres)
– Inscription dans un milieu social
– Inscription dans un milieu professionnel
– Engagement politique et syndical
– Engagements autres

Lire les mémoires de synthèse en utilisant ce questionnaire a nécessité un 
investissement important de chacune et de chacun afin de parvenir à une 
compréhension partagée des catégories retenues et de l’étendue des citations 
qui ne devaient pas être réduites à quelques mots ni être trop longues. Nous 
avons complété ces lectures par une indexation d’éléments (historiens cités, 
autres savants, écrivains, intellectuels, notions et concepts, revues, éditeurs). 

Pour réduire la subjectivité des lectures et les différences d’expérience 
du champ académique et de sa littérature au sein d’un collectif composé 
aussi bien de chercheurs seniors que de doctorants, nous avons institué des 
ateliers de lecture consistant à lire et à enrichir certains textes en commun. 
Ces expériences de lecture collective ont permis de créer une sorte de commu-
nauté épistémique contribuant à une approche cohérente des textes. Elles se 
sont prolongées dans les groupes de travail organisés autour des trois axes de 
la recherche 26.

26 Voir en fin d’introduction la liste des étiquettes retenues pour la lecture des mémoires de 
synthèse.



Patrick Garcia, Bertrand Müller

20

Histinéraires  
La fabrique de l’histoire telle qu’elle se raconte : une équipe

Quatre laboratoires ont été partie prenante de l’élaboration du programme 
de recherche : Telemme (Aix-Marseille), responsable : Maryline Crivello ; le 
Larhra (Grenoble-Lyon), responsable : Anne-Marie Granet-Abisset ; le Centre 
Georges Chevrier (Dijon), responsable : Philippe Poirrier et enfin l’IHTP 
(Paris), responsable : Patrick Garcia, par ailleurs porteur du programme 
de recherche. Dès cette phase, le projet a été rédigé collectivement et des 
chercheurs extérieurs à ces quatre laboratoires ont participé à son écriture, 
notamment Jean-Marie Baldner, Christian Delacroix, François Dosse, 
Jacques Guilhaumou, Bertrand Müller et Isabelle Lacoue-Labarthe 27 ainsi 
qu’un jeune docteur, Vincent Auzas, qui a, par la suite, assuré la coordination 
jusqu’en 2016, dans le cadre d’un post-doc.

Un séminaire prenant le relais de celui consacré à l’épistémologie de 
l’histoire à l’IHTP 28 a accompagné l’élaboration et la première phase du 
projet (2012-2016) et a permis d’entendre à la fois des spécialistes de l’auto-
biographie et des collègues ayant encadré ou soutenu une HDR 29 devant un 
public pour partie composé de d’enseignants-chercheurs réfléchissant aussi 
à la façon de s’acquitter de cet exercice. Par la suite, le séminaire a pris une 
forme plus opérationnelle consistant à élaborer la grille de questionnement 
et d’analyse des mémoires de synthèse, puis à faire le bilan des lectures 
engagées et de la fonctionnalité de l’outil informatique en cours d’élaboration 
(2015-2017). Néanmoins une importante équipe, aux statuts professionnels 
variés, a participé à l’élaboration de la grille d’analyse et aux lectures de 
mémoires de synthèse destinées à tester et à améliorer l’outil : Sarah Akacha, 
Christophe Araújo, Vincent Auzas, Thomas Baillergeon, Jean-Marie Baldner, 
Jean-François Bonhoure, Jean-Luc Bonniol, Hélène Bernier, Pierrick Brizard, 
Maryline Crivello, Christian Delacroix, François Dosse, Isabelle Gaillard, 
Caroline Galland, Patrick Garcia, Véronique Ginouvès, Bénédicte Girault, 

27 Parmi les chercheuses et chercheurs s’engageant à plus 25 % de leur temps on trouve 
Patrick Garcia, François Dosse, Bertrand Müller, Isabelle Lacoue-Labarthe, Paul Zawadski, 
Maryline Crivello, Véronique Ginouvès, Jacques Guilhaumou, Anne-Marie Granet-Abisset, 
Philippe Poirrier.

28 Séminaire animé depuis 1998 par Christian Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia. 
29 Séminaire « L’écriture de soi des historiens » 2012-2013 : Jean-François Chiantaretto, 

Sylvain Venayre, Isabelle Lacoue-Labarthe, Peter Schöttler, Philippe Lejeune, 
Patrick Boucheron ; 2013-2014 : Serge Berstein, Guillaume Cuchet, Jean-Philippe Bouilloud, 
Régine Robin, Brigitte Marin, Dominique Kalifa, Michelle Zancarini-Fournel, Karima Dirèche, 
Philippe Jockey, Sylvie-Anne Goldberg, François Pernot ; 2014-2015 : Claude Gauvard, 
Maryline Crivello, Laure Verdon, Martine Boyer-Weimann, Dominique Garcia, Yann Calbérac, 
Natacha Coquery, Pascal Ory, Jean-Luc Bonniol, Sylvie Thénault, Ivan Jablonka, Jean-Pierre 
Bracco, François Hartog, Jeremy D. Popkin ; 2015-2016 : Vincent Auzas, Van Troi Tran, 
Étienne François, Dominique Garcia, Bertrand Müller, Vincent de Gaulejac, Florence Giust 
Desprairies, Michel Naepels, Jacques Lévy, Anne Dalmasso, Geneviève Massard-Guilbaud, 
Stefan Berger, Isabelle Renaudet et Anne Carol.



Introduction 

21

Anne-Marie Granet Abisset, Vincent Heimendinger, Bernard Lachaise, 
Isabelle Lacoue-Labarthe, Isabelle Luciani, Bertrand Müller, François Quint, 
Bénédicte Sère, Claire Soussen, Agnès Tachin et Paul Zawadski, soit aussi 
bien des chercheurs confirmés – en poste ou émérites – que des doctorants 
provenant d’horizons disciplinaires différents. Par ailleurs, à l’initiative de 
Vincent Auzas, une enquête comparable a été lancée au Québec où un cycle 
de conférences intitulé « Les historiens par eux-mêmes » a été organisé par 
Valérie Lapointe-Gagnon, Maria Neagu, Patrick-Michel Noël, Jules Racine-
Saint-Jacques et Van Troi Tran. Il s’est déroulé à l’Université Laval de 
novembre 2015 à avril 2016. De son côté, Avner Ben Amos a lancé une enquête 
sur les historiens israéliens. Parallèlement au recueil et à l’exploitation des 
mémoires de synthèse, une enquête orale a été réalisée par Anne-Marie Granet 
et Véronique Ginouvès. Enfin, dans la dynamique de l’enquête, la revue Rives 
Méditerranéennes a consacré un numéro à un « Essai d’ego-histoire collective » 
du laboratoire Telemme 30.

Analyse collective d’un corpus sous contrainte informatique

La lecture proprement dite devait se poursuivre grâce à un outil informatique 
collaboratif qui devait être créé et développé. Le projet présenté à l’ANR comme 
« programme blanc » encourageait encore les développements informatiques 
spécifiques dans le but d’accroître les instruments numériques propres 
à la recherche en SHS. Notre expérience a été un échec dont nous voulons 
témoigner ici. La collaboration entre la recherche scientifique et l’informatique 
privée s’est rapidement avérée illusoire : tenter de trouver un espace commun 
entre des partenaires dont les modes de raisonnement, les problématiques, 
les méthodes étaient inconciliables a été une gageure que nous n’avons pas 
pu relever. L’entreprise, sans doute trop petite, inexpérimentée en matière de 
recherche scientifique, a été incapable, malgré ses références, de remplir son 
contrat. L’échec n’a pas seulement été technique, il était en quelque sorte inscrit 
dans une trop grande différence dans la conception même de l’outil résultant 
d’une culture et de pratiques numériques incompatibles et inconciliables.

Notre expérience montre ainsi les limites du recours à des prestataires 
privés et au développement dispersé d’outils numériques complexes. 
Cependant, les transformations rapides du monde numérique ont changé le 
contexte des collaborations possibles : les services destinés à la recherche se 
sont multipliés et il est désormais préférable de recourir à des outils existants, 
propriétaires ou non, qui s’avèrent plus performants, économiques, et offrent 
une assistance technique et des compétences inégalables.

30 « Essai d’ego-histoire collective », Rives Méditerranéennes 48, 2014, coordonné par Maryline 
Crivello et Laure Verdon en collaboration avec Marie-Françoise Attard et Laurence Lablache.
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En 2017, malgré les efforts et le travail considérable déployés par l’équipe, 
il a fallu se rendre à l’évidence : l’outil ne serait jamais abouti 31. Après presque 
trois ans de travail, il présentait de trop nombreuses déficiences. La décision 
a donc été prise de renoncer à poursuivre pour recourir à un logiciel déjà 
développé – MAXQDA 32 – conçu pour la recherche qualitative et les méthodes 
mixtes, l’analyse de textes et de données multimédias. Nous nous sommes 
aperçus que ses fonctionnalités correspondaient aux besoins que nous avions 
identifiés lors de l’élaboration du projet et palliaient, sans aucun développe-
ment supplémentaire, l’ensemble des déficiences et des défaillances de l’outil 
que nous avons été contraints d’abandonner. MAXQDA est un logiciel de 
traitement de questionnaires d’enquêtes – qualitatives et quantitatives – dont 
nous avons exploité les possibilités de codage pour traiter les séquences 
textuelles sélectionnées dans les mémoires de synthèse. MAXQDA  n’est pas 
une plateforme collaborative hébergée sur le web mais un logiciel qui permet 
et favorise l’échange des données accumulées. Chaque chercheur procède 
individuellement à la lecture des textes selon la grille élaborée en commun 
puis met ses résultats à disposition de l’ensemble de l’équipe. L’acquisition 
de licences par Huma-Num 33 a permis à chacun des membres du collectif de 
travail d’avoir accès au logiciel et de partager ses résultats grâce à l’espace 
dévolu à Histinéraires sur le serveur d’Huma-Num. 

Compte tenu des parcours professionnels et de recherche des uns et des 
autres, c’est une équipe en partie renouvelée et un peu resserrée qui a repris 
l’exploitation du corpus et a préparé le colloque final qui s’est tenu les 13 et 
14 juin 2019 à l’IHTP.

Ont participé à cette seconde phase (2018-2019) : Christophe Araújo, 
Thomas Baillergeon, Jean-Marie Baldner, Jean-François Bonhoure, 
Christian Delacroix, Agnès Delage, Arnaud Desvignes, François Dosse, 
Isabelle Gaillard, Caroline Galland, Patrick Garcia, Véronique Ginouvès, 
Bénédicte Girault, Anne-Marie Granet Abisset, Romain Grandinetti, Vincent 
Heimendinger, Bernard Lachaise, Isabelle Lacoue-Labarthe, Bertrand Müller, 
Sébastien Poublanc et François Quint.

Au-delà des aléas techniques, des investissements variables en fonction 
des dynamiques et des objets de recherche de chacun, près de 30 chercheuses 

31 En dépit de la sélection de l’entreprise à partir d’un cahier des charges précis par un jury 
indépendant dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres normée dite Puma, cet outil n’a 
malheureusement jamais réussi à dépasser le stade des tests et à devenir opérationnel.

32 Ce logiciel fonctionne depuis 2014 aussi bien sur PC que sur Mac OS ; il est régulièrement 
mis à jour et amélioré. Développé par des chercheurs des universités de Hambourg, Münich, 
Oxford et Vienne, il est distribué sous licence payante par VERBI Software.

33 « Huma-Num est une très grande infrastructure (TGIR) visant à faciliter le tournant numérique 
de la recherche en sciences humaines et sociales. Huma-Num est bâtie sur un dispositif 
qui associe les communautés scientifiques dans une concertation collective et des moyens 
technologiques autour de services numériques pérennes à l’échelle nationale et européenne. 
Elle s’appuie sur un important réseau de partenaires et d’opérateurs », INSHS CNRS.
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et chercheurs ont participé à ce programme ANR, investissant des dizaines 
– parfois des centaines – d’heures de travail dans cette recherche.

Si ce collectif a pu ainsi se maintenir dans la durée sans être intégré dans 
un cadre institutionnel fort et résister aux difficultés techniques majeures 
rencontrées, c’est sans doute dans son mode de fonctionnement qu’il faut 
en chercher la raison. En effet, sa première caractéristique a été de ne pas 
avoir fonctionné sur un mode hiérarchique. Chacun y a tenu la place qu’il/elle 
souhaitait y occuper, place qui a pu évoluer au fil des années. Le travail d’éla-
boration du questionnement comme le traitement des données ont donné lieu 
à un travail collectif au cours des réunions de l’ensemble des chercheurs ou 
des groupes constitués autour des axes retenus.

Cette manière de faire a aussi prévalu pour la rédaction de cet ouvrage 
dont Caroline Galland et Vincent Heimendinger ont assuré, avec énergie, 
efficacité et exigence, la direction et dont l’ensemble des textes a circulé entre 
les différents auteurs, donnant lieu à des lectures critiques et des réécritures.

Histinéraires est donc une aventure intellectuelle collective qui a trouvé 
sa dynamique propre. Comme tout collectif celui-ci a naturellement connu 
des tensions, mais finalement, malgré bien des aléas, il est parvenu à 
achever la tâche qu’il s’était fixée. Qu’une telle équipe travaille ensemble 
dans la durée et se dépense sans compter n’est pas le moindre des acquis, ni 
la moindre des satisfactions.
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Liste des mémoires de synthèse étudiés

Les mémoires sont présentés par ordre alphabétique : le nom et le prénom de l’auteur sont suivis 
de la date de soutenance et de la période de spécialisation (ANC pour ancienne, MÉD pour 
médiévale, MOD pour moderne et CONT pour contemporaine) ; sont précisés ensuite, lorsqu’ils 
étaient disponibles, le titre de l’habilitation ou du mémoire inédit, puis le titre du mémoire de 
synthèse des activités scientifiques (MSAS). Nous ajoutons une mention lorsque le mémoire a fait 
l’objet d’une publication. Les mémoires reçus après la clôture du corpus sont précédés du signe +.

Abbé, Jean-Loup (2004) MÉD. L’historien, les textes et le paysage médiéval. Les parcellaires 
réguliers médiévaux : dénomination et conceptualisation. 

Aglan, Alya (2007) CONT. Le temps de la résistance. MSAS : La construction historique des 
légitimités résistantes 1940-1944.

Alazard, Florence (2014) MOD. Du chant au champ : recherches sur la Renaissance 
italienne. MSAS : Entrelacs.

Ambroise-Rendu, Anne-Claude (2011) CONT. Une histoire des sensibilités. Médias, crimes 
et société. MSAS : Itinéraires. Vers une histoire des sensibilités.

Andurain d’, Julie (2016) CONT. Les troupes coloniales, un outil militaire et politique, 
1870-1962. MSAS : Volume d’Ego-histoire : D’une mémoire encombrante à l’Histoire. 

Anheim, Étienne (2015) MÉD. Sociologie historique de la culture en Occident (xiiie-xve s.). 
MSAS : Le travail de l’histoire, publié aux Éditions de la Sorbonne en 2018.

Aribaud, Christine (2012) MOD. L’Art malgré la règle : broderie et culture visuelle au 
carmel (France, 1704-1791). MSAS : Ego-histoire : entre soi et soie.

Arnoux, Mathieu (1997) MÉD. Mémoire, travail et structures communautaires. Études sur 
la société des campagnes normandes (xe-xvie siècles).

Audigier, François (2013) CONT. Une contribution à l’histoire du gaullisme militant de la 
IVe et de la Ve République. MSAS : Un parcours au sein de l’histoire politique. De l’histoire 
des modérés et des mouvements politiques de jeunesse à celle du gaullisme et de la violence 
militante. 

Avon, Dominique (2005) CONT. Pensées catholiques au risque de la modernité et de l’islam.
Azoulay, Vincent (2013) ANC. Les Tyrannicides d’Athènes. Vie et destin d’un groupe 
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Balandier, Claire (2012) ANC. Fortifications, urbanisme et histoire de la défense du territoire 
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Biard, Michel (2002) MOD. Simples figurants ou premiers rôles ? Intermédiaires politiques 
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Bordes, Philippe (1997) MOD. L’art de la Révolution française : un nouveau chapitre de 

l’histoire de l’art ? 
Boucheron, Patrick (2009) MÉD. La trace et l’aura. MSAS : Le ruban, publié aux 
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Capdevila, Luc (2006) CONT. Violence, représentations, identités. Guerres et temps présent, 
(Europe-Amérique latine). 

Carol, Anne (2004) CONT. Normes, représentations, pratiques médicales France 
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culturels : réflexion sur un parcours de recherche (1969-2001).



Liste des mémoires de synthèse étudiés

401

Coquery, Natacha (2006) MOD. La boutique à Paris au xviiie siècle. 
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Crivello, Maryline (2008) CONT. Mémoire, Médias, Méditerranée. 
Croq, Laurence (2009) MOD. Être et avoir, faire et pouvoir : les formes d’incorporation de la 
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L’individu dans l’histoire du nazisme ou Variations sur l’arbre et la forêt. 
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Drévillon, Hervé (2004) MOD. Figures de l’homme d’épée au xviie siècle. Pour une histoire 

du geste et la parole.
Dulucq, Sophie (2005) CONT. Écrire l’histoire de l’Afrique subsaharienne des représentations 
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Gal, Stéphane (2011) MOD. Vies, cultures et sociétés en temps de Guerre au xvie siècle et au 
premier xviie siècle : France-Dauphiné-Savoie-Piémont. 

Gallo, Daniela (2005) MOD. Modernité des antiquaires, modernité de l’Antique. 
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Giraud, Cédric (2014) MÉD. Maîtres des écoles et auteurs spirituels du Moyen Âge latin : 
histoire des textes et histoire des doctrines (xiie-xve siècle).

+ Geslot, Jean-Charles (2022) CONT. Histoire et culture au xixe siècle : politiques, livres, 
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professionnelle.

Godicheau, François (2009) CONT. Pour une histoire constructiviste des identités et 
institutions politiques (Espagne contemporaine).

Goetschel, Pascale (2016) CONT. La « crise du théâtre » : une histoire de controverses, de 
goûts et de représentations (milieu xviiie siècle, fin des années 1930). MSAS : Éloge de la 
diversité.

González Villaescusa, Ricardo (2004) ANC. Transformations des paysages et mutation 
sociales et économiques : l’exemple de l’Hispanie pré romaine et romaine.

Granet-Abisset, Anne-Marie (2002) CONT. Les usages de la mémoire et les représentations 
de l’histoire dans les sociétés alpines contemporaines. 

Granier, Thomas (2016) MÉD. Église et culture dans l’Italie du haut Moyen Âge 
(viie-xiie siècle).
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Hamon, Philippe (2003) MOD. L’or des peintres. L’image de l’argent du xve au xviie siècle. 
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Harismendy, Patrick (2001) CONT. Le pasteur, l’ingénieur et le député (encadrement social, 
rapport aux organisations et emprises idéologiques dans la France contemporaine). 

Hatzfeld, Nicolas (2009) CONT. Les échelles du travail. MSAS : Le travail, de l’expérience 
aux questions.

Hébrard, Véronique (2013) CONT. Nation, conflits civils et construction d’un rapport au 
politique Venezuela, xixe siècle. 

Helvétius, Anne-Marie (2003) MÉD. Recherches sur le monachisme et la sainteté dans 
l’espace franc (ve-xiiie siècle). 

Heyriès, Hubert (2006) CONT. Armées-guerres-mentalité. Histoire militaire comparée : 
France-Italie. Du Printemps des Peuples à la Grande Guerre. 

Hincker, Louis (2015) CONT. L’ancêtre révolutionnaire. Michel Leiris/Claude Simon. 
MSAS : L’archive, la mémoire et le politique. Un essai d’histoire, un dialogue entre les 
disciplines, une pratique transdisciplinaire. 

Hugon, Alain (2009) MOD. Naples : le palimpseste révolutionnaire (1647-1648). MSAS : 
Jalons.

Hurlet, Frédéric (2003) ANC. De l’imperium à l’imperium. Trajectoires à la croisée de 
l’histoire politique, institutionnelle et administrative. 

Ingrao, Christian (2016) CONT. Nazisme, violence, paroxysme. Travaux d’histoire du 
temps présent 20e-21e siècles. 

Iogna-Prat, Dominique (1997) MÉD. L’ecclésiologie des moines en Francie occidentale 
(ixe-xiie siècles). 

Itgenshorst, Tanja (2012) ANC. [Sans titre] Université de Bielefeld.
Jalabert, Laurent (2008) CONT. La restructuration de la gauche socialiste en France des 

lendemains de mai 1968 au congrès de Pau du Parti Socialiste de janvier 1975.
Jockey, Philippe (2000) ANC. Recherches sur l’artisanat antique : l’exemple de la sculpture. 

Approches historiques, technologiques et anthropologiques.
Joly, Hervé (2008) CONT. De la sociologie à la prosopographie historique des élites : regards 

croisés sur la France et l’Allemagne. 
Journoud, Pierre (2014) CONT. L’Asie pacifique sous tension 1945-2015. 
Judet, Pierre (2015) CONT. Le territoire, du constat à l’objet et de l’objet à la méthode. Un 

parcours dans une histoire sociale et économique en évolution (xixe-xxie siècles). 
Kalifa, Dominique (1999) CONT. Figures de l’enquête. Culture et criminalité dans la 

France contemporaine (milieu xixe siècle – milieu xxe siècle). 
Kammerer, Odile (1998) MÉD. Entre Vosges et Forêt-Noire : pouvoirs et villes de 

l’Ouberrhein (1250-1350). 
Kerlan, Anne (2014) CONT. Histoire visuelle et histoire culturelle de la Chine : de la 

peinture au cinéma, xviiie-xxe siècles. 
Klein, Jean-François (2014) CONT. Tisser l’Empire en Asie : hommes, territoires et réseaux 
Kondratieva, Tamara (1999) MOD./CONT. Nourrir et gouverner : histoire des 

représentations et des pratiques du pouvoir en Russie (xvie-xxe siècles). 
Kott, Sandrine (2001) CONT. De l’État social au socialisme d’État. Parcours dans l’histoire 

allemande des xixe et xxe siècles. 
Kouamé, Nathalie (2004) MOD./CONT. Les politiques religieuses engagées à l’époque 

d’Edo. MSAS : Bilan critique d’un cheminement personnel. Le tour d’un tout petit monde 
en quatre-vingts pages.
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Laboulais, Isabelle (2010) MOD. Savoirs savants, savoirs d’État, administration du 
territoire au tournant du xviiie et du xixe siècle. 

Lachaise, Bernard (1996) CONT. Radicalisme et gaullisme dans le Sud-Ouest. Contribution 
à l’histoire de la vie politique française de la III e à la Ve République.

Lalou, Élisabeth (2003) MÉD. La Royauté française de Louis IX à Philippe de Valois. Les 
tablettes de cire, les comptes, l’hôtel. 

Langue, Frédérique (2003) CONT. Représentations, mémoire et sensibilités en Amérique 
espagnole (Mexique, Venezuela) et au-delà.

Larcade, Véronique (2005) MOD. Les capitaines gascons à l’époque des guerres de religion : 
orphelins d’une Amérique. Réussir en politique à l’aube du xviie siècle.

Lastraioli, Chiara (2011) MOD. MSAS : Renaissances italiennes et françaises : regards 
croisés. Mémoire inédit : Écritures littéraires au service de l’histoire culturelle et 
confessionnelle.

Laurent, Sébastien (2007) CONT. Au cœur de l’État : le renseignement, le politique et la 
formation de l’État secret dans la France contemporaine (xixe-xxe siècles).

Le Houérou, Fabienne (2007) CONT. L’Histoire en images. Des ensablés du xxe siècle aux 
réfugiés du xxie siècle : une caméra à la croisée des terrains.

Le Mao, Caroline (2017) MOD. Servir le Roi et s’en servir. Regards sur les Français au 
temps de Louis XIV.

Le Roux, Nicolas (2006) MOD. Pouvoirs et hommes de pouvoir. Recherches sur la société 
politique à la Renaissance. 

Lefebvre, Sabine (2006) ANC. Patronus provinciae. L’identité provinciale dans son 
contexte politique et social. 

Legrand, Raphaëlle (2000) MOD. Représentation musicale et musiques représentées aux 
xviie et xviiie siècle.

Lemercier, Claire (2012) CONT. Sociologie historique des institutions économiques dans la 
France du xixe siècle. 

Lett, Didier (2006) MÉD. Des différences sociales. Âges, sexes et statuts en Occident 
(12e-14e siècles). MSAS : Un parcours d’enseignant et de chercheur.

Levillain, Charles-Édouard (2011) MOD. Des armes et des lois. Guerre, diplomatie et 
pratique du pouvoir. Angleterre - Hollande (1640-1720). 

Lignereux, Aurélien (2017) CONT. L’empire de l’administration. Histoire sociale des 
gendarmes et des fonctionnaires expatriés en contexte impérial (xixe siècle). MSAS : Un 
empire de papier(s) : travaux d’histoire du premier xixe siècle. 

Loyer, Emmanuelle (2004) CONT. Contributions à une histoire culturelle de la France au 
xxe siècle.

Mam Lam Fouck, Serge (1998) CONT. Histoire générale de la Guyane française. Des débuts 
de la colonisation à l’aube de l’an 2000. Les grands problèmes guyanais : permanence et 
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au-delà.

Couverture

© Aquarelle de Jean-Marie Baldner 
à partir du logo réalisé pour 
Histinéraires par Patrick Legrand.

L’enquête « Histinéraires » est fondée sur un corpus de près 
de trois cents mémoires de synthèse des activités scientifiques, 
plus communément appelés « mémoires d’ego-histoire », 
écrits dans le cadre d’habilitations à diriger des recherches 
en histoire, soutenues entre 1990 et 2016. Elle comprend 
trois volets. Le premier s’attache à montrer comment, étudiés 
sur plus de deux décennies, ces textes deviennent un objet 
d’histoire, permettent de mesurer l’évolution de l’HDR et de 
proposer une sociographie de la communauté historienne. 
Le deuxième volet analyse les pratiques historiennes, qu’il 
s’agisse des archives, de l’interdisciplinarité ou des débats 
historiographiques contemporains. Enfin, le dernier volet 
étudie ce que les historiens choisissent de dire ou de ne 
pas dire dans ces textes académiques, définissant ainsi les 
frontières mouvantes entre public et privé, entre ce qui est 
dicible dans ce cadre et ce qui ne l’est pas. Deux contrepoints 
sont proposés : une réflexion issue d’une série d’entretiens 
dans lesquels des historiens « habilités » reviennent sur leur 
itinéraire professionnel et un entretien avec Patrick Boucheron 
à propos de la collection « Itinéraires » qu’il a fondée aux 
Presses de la Sorbonne pour accueillir certains de ces mémoires 
d’habilitation. Histinéraires  donne ainsi à  entendre la façon 
dont les historiens se racontent et racontent leur métier.

Caroline Galland est maîtresse de conférences en histoire moderne 
à  l’université Paris Nanterre. Spécialiste d’histoire politique du religieux 
en France et au Canada (xviie-xviiie siècles), elle s’intéresse également 
aux questions d’historiographie et d’épistémologie de l’histoire.

Vincent Heimendinger est doctorant en sociologie au sein de l’IDHES 
(ENS Paris-Saclay). Sa thèse, menée sous la direction de Frédéric Lebaron 
et Étienne Anheim, porte sur les transformations de la discipline historienne 
en France durant la seconde moitié du xxe siècle.
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