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TEXTE

In tro duc tion
La Théo rie du Choix Ra tion nel (TCR) – qui per pé tue la vi sion des éco‐ 
no mistes clas siques – a ren con tré un suc cès consi dé rable en sciences
so ciales. Le prin cipe de ra tio na li té qui sous‐tend ces mo dèles no mi‐ 
na listes y ap pa raît dans une forme des plus ru di men taires. La com bi‐ 
nai son de dé si rs et de croyances consti tue l’unique cause des ac tions
in di vi duelles. La ra tio na li té se dé fi nit comme un simple prin cipe de
tran si ti vi té, fai sant abs trac tion de nom breux phé no mènes. L’es prit
hu main, consi dé ré comme ta bu la rasa, ne se rait gou ver né que par
des vo li tions (homo oe co no mi cus). Des ano ma lies (no tam ment l’ex pli‐ 
ca tion de phé no mènes dits d’ir ra tio na li té, comme les biais chauds),
au sens kuh nien, vont mettre à mal l’axiome no mi na liste de cet édi‐ 
fice mé ta phy sique. Des as sou plis se ments théo riques vont être pro po‐ 
sés face à de nom breuses in suf fi sances ex pli ca tives. Ainsi, Her bert
Simon va par ler de « ra tio na li té li mi tée », Kah ne man d’« illu sions cog‐ 
ni tives », et El ster de « myo pie ».

1

L’éco no mie com por te men tale va alors éclore et opé rer une tran si tion
des mo dèles éco no miques stan dards, où se trouve pro mue une ra tio‐ 
na li té basée sur les pré ceptes de la phi lo so phie kan tienne dua liste,
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vers des mo dèles « com plexes » in té grant les émo tions et les af fects
dans les pro ces sus de prise de dé ci sion des in di vi dus. La neu roé co‐ 
no mie, dont l’objet d’étude s’est fixé sur l’in fluence des fac teurs cog‐ 
ni tifs et émo tion nels sur les pro ces sus de dé ci sions in di vi duels, va ac‐ 
cen tuer cette ten dance émo tion na liste.

De puis la «  ré vo lu tion cog ni tive  », les émo tions sont cer tai ne ment
de ve nues le champ de re cherche le plus dy na mique en sciences so‐ 
ciales. Les tra vaux de Da ma sio, la dé cou verte des neu rones mi roirs et
les pro grès des neu ros ciences cog ni tives, entre autres, ont per mis de
mieux com prendre le rôle des émo tions dans l’ac ti vi té men tale et
dans la vie so ciale. Alors que les mo dèles éco no miques ont long temps
ré pu dié le rôle des émo tions, comme prin cipe ex pli ca tif de l’ac tion
in di vi duelle, on ob serve au jourd’hui une mul ti pli ca tion des théo ries
émo tion na listes 1. Ces théo ries prennent comme ni veau on to lo gique
de ré fé rence le sub strat bio lo gique. L’émo tion na lisme, qui s’ef force
d’ex pli quer la conduite hu maine à par tir de mé ca nismes au to ma‐ 
tiques et in cons cients, nie toute im pli ca tion des rai sons d’agir dans le
com por te ment in di vi duel.

3

Le pré sent ar ticle ques tionne ces théo ries sous le prisme de l’ex pli ca‐ 
tion des biais chauds, c’est‐à‐dire de l’in fluence des dé si rs sur les
croyances. La pro blé ma tique sur la quelle achoppent phi lo sophes et
psy cho logues est de dé fi nir le degré d’in ten tion na li té dans le fait de
s’illu sion ner 2. Des mé ca nismes émo tion nels au to ma tiques et in cons‐ 
cients se trouvent‐ils en amont de nos prises d’in for ma tion ou alors
doit‐on sous crire à la thèse sar trienne de la du pe rie de soi, qui se rait
ainsi une sorte de «  mau vaise foi  »  ? Dans les mo dèles émo tion na‐ 
listes, les émo tions di rigent cette re cherche d’in for ma tions.

4

Des re cherches me nées en phi lo so phie ana ly tique, en psy cho lo gie
cog ni tive et en psy cho lo gie so ciale, laissent pen ser que des in ten‐ 
tions guident le pro ces sus de prise d’in for ma tions, qui mène aux
croyances mo ti vées. L’ir ra tio na li té mo ti vée peut faire l’objet d’une ex‐ 
pli ca tion par les rai sons, et pas seule ment par les émo tions.
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Le dua lisme émo tion na liste : la
sé lec tion na tu relle des in for ma ‐
tions
Ce qui fait pro blème dans cette ana lyse semble être le mé ca nisme qui
sous‐ten drait la re la tion entre désir et croyance. Com ment se peut‐il
que l’envie de croire puisse at ti ser un sen ti ment de convic tion, et cela
mal gré le dé men ti du réel ? L’étude de Fes tin ger, When pro phe cy fails,
illustre par fai te ment ce pro blème. Com ment la faillite de la pré dic‐ 
tion de Mrs. Keech en traine‐t‐elle une re cru des cence de pro sé ly‐ 
tisme ?

6

Ra pi de ment, on peut re cen ser dans la lit té ra ture, phi lo so phique et
psy cho lo gique, deux tra di tions ap por tant des élé ments de ré‐ 
ponse an ta go niques :

7

L’in ten tion na lisme ob serve dans l’ac tion de se duper, de re cher cher des in ‐
for ma tions conso nantes avec ses croyances an té rieures, un acte vo lon taire et
dé li bé ré. Afin d’évi ter un écueil, le sujet en vient à évi ter de prendre en
compte cer taines don nées ;
L’émo tion na lisme parle de biais, d’illu sions ou de filtres cog ni tifs, pour rendre
compte de ces croyances mo ti vées. Des pro ces sus in cons cients in flue raient
gran de ment sur nos ca pa ci tés cog ni tives et notre re cherche d’in for ma tion.
Les croyances mo ti vées ne dé ri ve raient pas d’une dé li bé ra tion consciente.
Les émo tions ex pli que raient la sur ve nue de biais chauds.

L’hy po thèse des «  mar queurs so ma tiques  » de Da ma sio pos tule que
l’ap proche cog ni tive d’une si tua tion dé bute par l’ap pré hen sion in‐ 
cons ciente des pro prié tés per ti nentes de celle‐ci (Da ma sio, 2006).
Cette pre mière re pré sen ta tion en traî ne rait des mo di fi ca tions pé ri‐ 
phé riques. L’hy po thèse des filtres cog ni tifs est on to lo gi que ment sem‐ 
blable. Le cer veau hu main se rait mû par un prin cipe de conso nance
et ne ren drait conscient que les in for ma tions congruentes avec l’état
émo tion nel du sujet (Clé ment, 1991 : 223). Notre sys tème cé ré bral, par
la consti tu tion de «  dé fenses per cep tives  », veille rait à ce que cer‐ 
taines in for ma tions soient évi tées. Cette idée vient des tra vaux de
Sche rer, d’après les quels les émo tions «  scannent  » en per ma nence
les in for ma tions que nous re ce vons (Sche rer, 1996). La re la tion entre
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désir et croyance se rait ren due pos sible par le jeu des émo tions. El‐ 
ster, en of frant un rôle cen tral aux émo tions dans sa théo rie de l’ac‐ 
tion et en par lant de «  myo pie  », s’ins crit dans cette voie (El ster,
2006). Les tra vaux de Kah ne man et Tvers ky tendent éga le ment à
mon trer que notre es prit est, par na ture, vic time de mul tiples illu‐ 
sions cog ni tives, qui com pro mettent la ra tio na li té de nos ju ge ments
et de nos prises de dé ci sion. Ces illu sions s’im posent aux su jets (Kah‐ 
ne men, 1982  ; Tvers ky, 2001). L’in ten tion na li té dans ce pro ces sus ne
semble guère re quise, les émo tions se jouant de l’ac teur.

Ces théo ries se basent toutes sur une re pré sen ta tion contes tée de la
na ture des pro ces sus éva lua tifs. Bargh sou tient, entre autres, que les
ex pé ri men ta tions psy cho lo giques té moignent de l’au to ma ti ci té des
pro ces sus men taux (Bargh, 2000). L’in ten tion na li té, ou le re cours à
l’at ten tion consciente, ne se voient guère re quis pour ef fec tuer la
plu part des opé ra tions de l’es prit. De même, les tra vaux de Haidt dé‐ 
fendent une po si tion dua liste, en spé ci fiant deux par ties dans le cer‐ 
veau. Nos choix re lè ve raient de pro ces sus au to ma tiques et in cons‐ 
cients. Nos dé ci sions, d’ori gine émo tion nelle, ne fe raient guère appel
à un trai te ment ra tion nel et ré flexif. L’ac ti vi té consciente et contrô lée
n’in ter vient ainsi qu’après l’ac tion. Sa théo rie sou tient la dé ter mi na‐ 
tion du com por te ment par les émo tions. Re pre nant l’image pla to ni‐ 
cienne, Haidt ex plique qu’il ne faut pas exa gé rer le pou voir de l’au rige
sur son che val.

9

Dans The illu sion of Conscious Will, We gner ra di ca lise cette po si tion
avec la «  théo rie de la cau sa tion men tale ap pa rente ». In ten tions et
ac tions trou ve raient leur ori gine dans l’ac ti vi té in cons ciente du cer‐ 
veau. Le pou voir cau sal des états men taux se rait illu soire. Dans ses
ex pé riences, We gner s’in gé nie ma li cieu se ment à mettre en lu mière
l’«  effet iro nique  » du contrôle men tal, c’est‐à‐dire l’ab sence de
contrôle des su jets sur leurs propres pen sées (We gner, 2002). Haynes,
fon da teur du « Min drea ding », a tra vaillé à vé ri fier cette illu sion. La
pre mière ex pé rience de Haynes et ses col la bo ra teurs (Haynes et
Rees, 2005) s’es crime à prou ver que la conscience d’une in ten tion ne
pré cède point l’ini tia tion par le cer veau de l’ac ti vi té neu ro nale pré pa‐ 
ra trice de l’ac tion. De même, les ex pé riences de Libet ren draient
compte que la conscience d’une in ten tion se forme après la for ma tion
de l’in ten tion (Libet, 1983). Il se rait de la sorte pos sible de sa voir
quelle ac tion le sujet va réa li ser avant même qu’il n’en prenne
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conscience (Soon, 2008). En ré ins tau rant un dua lisme on to lo gique,
les émo tion na listes en tendent dis si per pour de bon le mythe pro mé‐ 
théen et le culte de la rai son. Les rai sons d’agir se ré dui raient à une
consé quence plu tôt qu’à une cause liée à l’ac ti vi té men tale, un simple
« ver nis lo gique ».

Ces ex pli ca tions dé fi nissent l’ac ti vi té men tale comme es sen tiel le ment
sous les ordres des émo tions. Des ré pu gnances na tu relles, des biais
cog ni tifs, et des prin cipes mo raux innés, dé ter mi ne raient nos
conduites. Les émo tions agi raient comme un filtre de la réa li té. Haidt
énonce fi na le ment trois dif fi cul tés fra gi li sant l’in ten tion na‐ 
lisme (Haidt, 2005) : la vo lon té se rait in ca pable de pal lier à l’au to ma ti‐ 
ci té de nos ju ge ments (II), aux in tru sions men tales (III) et aux pertes
de contrôle (IV). Les pro chaines sec tions ap por te ront des contre‐ar‐ 
gu ments sur ces trois pro blèmes.

11

La mise en ques tion de l’« au to ‐
ma tic sprea ding ac ti va tion »
La ques tion de l’au to ma ti ci té du trai te ment éva lua tif, à la base des
théo ries na tu ra listes, se situe au cœur même des sciences cog ni tives.
Le pa ra digme d’amor çage af fec tif a été spé ci fi que ment dé ve lop pé afin
d’y ap por ter des ré ponses (Meyer et Schva ne veldt, 1971). Ces pro ces‐ 
sus d’éva lua tion sont‐ils câ blés de façon au to ma tique dans le cer veau
hu main ? Qui gou verne ces sys tèmes cog ni tifs ?

12

La dif fé ren cia tion entre deux sys tèmes de trai te ment des in for ma‐ 
tions a été dé ve lop pée par Pos ner, qui dis tingue des pro ces sus men‐ 
taux au to ma tiques et des pro ces sus contrô lés et in ten tion nels. Cette
di cho to mie semble au jourd’hui lar ge ment re mise en cause. Buts, dé‐ 
si rs et in ten tions sti mu le raient nos pro ces sus at ten tion nels et di ri ge‐ 
raient les pro ces sus in cons cients.

13

Des études ré centes ont mis en évi dence qu’un trai te ment
non‐conscient pour rait être in fluen cé par l’at ten tion consciente (De‐ 
haene et Nac cache, 2001). Ainsi l’amor çage sub li mi nal pour rait dé‐ 
pendre du but et des stra té gies des su jets. Le trai te ment
non‐conscient d’in for ma tions se rait in fluen cé par des ins truc tions
don nées à l’état conscient (De haene et al., 1998  ; Kunde, Kie sel et
Hoff mann, 2003). Pour preuve, l’amor çage varie sui vant le contexte
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conscient (Green wald, Abrams, Nac cache et De haene, 2003).
D’ailleurs, l’at ten tion tem po relle des su jets se dé clenche au mo ment
où sur vient la cible. Ainsi, les in di vi dus doivent être at ten tifs, pour
que l’effet d’amor çage fonc tionne (Nac cache, Blan din et De haene,
2002).

La dis tinc tion entre deux sys tèmes de trai te ment des in for ma tions
n’ap pa raît pas clai re ment. Les pro ces sus « au to ma tiques » dé crits par
Pos ner et Sny der se voient en fait mo du lés par l’at ten tion des su jets
(Pos ner et Sny der, 1975). Les stra té gies conscientes ont un im pact sur
ces mé ca nismes non‐conscients.

15

Une des ob jec tions les plus cou rantes à l’ex pli ca tion in ten tion na liste
de la du pe rie de soi re vient à dé non cer l’ab sur di té à faire un lien di‐ 
rect entre croire et vou loir : « la croyance ne se com mande pas » (El‐ 
ster, 1983  : 29). Or, les mé ca nismes d’aveu gle ment agissent à un ni‐ 
veau conscient. L’étude de Ja co by montre bien que les stra té gies de
contrôle re quièrent que les sti mu li à évi ter aient dû être per çus
consciem ment (Ja co by, 1991). Si ces élé ments se pré sentent de ma‐ 
nière sub li mi nale aux su jets, ils ne pour ront être « re fou lés » (Me rikle
et al., 1995 ; Wis ser et al., 2005). Les mé ca nismes de fo ca li sa tion et de
dé tour ne ment de l’at ten tion sont di ri gés par des in ten tions et
opèrent à un état conscient.

16

Les don nées ex pé ri men tales té moignent d’une part que les pro ces sus
de trai te ment des in for ma tions sont conscients, et d’autre part, qu’ils
di rigent les re pré sen ta tions men tales in cons cientes (Nac cache et al.,
2002).

17

Le contrôle des dé si rs sur les croyances se réa li se rait de ma nière in‐ 
di recte. On ne peut ai sé ment croire à vo lon té. L’ac qui si tion d’une
convic tion dé pend d’une re cherche d’in for ma tion. Nos buts in fluent
for te ment sur cette re cherche. Les sys tèmes in cons cients de trai te‐ 
ment de l’in for ma tion, loin d’être au to ma tiques, semblent bien di ri gés
par des in ten tions.

18

Loin de se ré duire à des fonc tions pu re ment émo tion nelles et ré‐ 
flexes, l’in cons cient sol li cite le cor tex et les fonc tions su pé rieures,
comme rai son ner. La po ro si té de la fron tière entre conscient à in‐ 
cons cient se voit sou li gnée par ces tra vaux. Le ca va lier et l’élé phant
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(Haidt, 2005), Sys tème 1 et Sys tème 2 (Kah ne man, 2011) semblent plus
re liés que dis joints.

La ré gu la tion émo tion nelle par
les stra té gies de co ping
À quel ni veau se situe l’em prise des mo ti va tions sur les croyances ?
Est‐il réel le ment pos sible d’ôter de sa conscience une idée dé plai‐ 
sante ? Peut‐on croire à vo lon té ? Com ment alors ex pli quer cette fa‐ 
cul té à prendre l’ini tia tive de se trom per  ? Ces phé no mènes re pré‐ 
sentent‐ils des stra té gies men tales ou des dis po si tions cé ré brales ?

20

Les théo ries émo tion na listes sont éva lua tives : les émo tions au raient
un pou voir adap ta tif, en vertu du quel elles ont été sé lec tion nées
(Grif fiths, 1997). Elles fonc tionnent comme des ju ge ments éva lua tifs
au to ma tiques, dont l’ex pres sion est in vo lon taire.

21

Pour la tra di tion in ten tion na liste, l’auto‐trom pe rie est un acte vo lon‐ 
taire, dont l’agent se rait en tiè re ment res pon sable. Quand nous avons
des croyances mo dé ré ment prio ri taires et un désir im por tant, il ne
semble pas être si ir ra tion nel de prendre ses dé si rs pour la réa li té
(Livet, 2002). L’in di vi du a lui‐même le désir de se trom per. Pour tant,
cette concep tua li sa tion peut sem bler in co hé rente, en vertu du « pa‐ 
ra doxe du stra tège  » selon le quel le conspi ra teur et la cible de la
conspi ra tion se trouvent être la même per sonne.

22

Des pro ces sus conscients, telles les stra té gies de co ping 3 (La za rus et
Folk man, 1984) peuvent per mettre d’ajus ter croyances et dé si rs. Ces
ma nœuvres, cen sées ac cor der le sys tème cog ni tif d’un sujet face à
une si tua tion, opèrent à un ni veau conscient. Par ces tech niques dé‐ 
fen sives, l’ac teur en tre prend moins de mo di fier l’en vi ron ne ment que
sa re pré sen ta tion de celui‐ci. Les stra té gies de co ping ont une fonc‐ 
tion d’adap ta tion. L’évi te ment et la fo ca li sa tion de l’at ten tion consti‐ 
tuent les deux prin ci paux moyens du co ping pour ré gu ler les émo‐ 
tions.

23

Na guère, mé ca nismes de dé fense et stra té gies de co ping se voyaient
dis tin gués par leur état de conscience (Haan, 1977  ; Cra mer, 1998).
New man sou ligne que le ca rac tère conscient de ces pro ces sus pa raît
com plexe à dé ter mi ner (New man, 2001). En effet, une stra té gie peut
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être ac ti vée in ten tion nel le ment et se dé ve lop per hors du champ de la
conscience. L’ac ces si bi li té des tech niques dé fen sives à la conscience
dif fère selon la phase du pro ces sus et d’un in di vi du à l’autre.

Plut chik conçoit les stra té gies de co ping comme des dé ri vés d’émo‐ 
tions (Plut chik, 1995). Cette théo rie psy cho‐évo lu tion niste des émo‐ 
tions n’a ce pen dant fait l’objet d’au cune va li da tion. Or, les ob ser va‐
tions em pi riques semblent aller dans le sens d’un rap port conscient
des in di vi dus vis‐à‐vis des tech niques d’ajus te ment. L’étude de Furn‐ 
ham confirme la na ture consciente et vo lon taire des mé ca nismes de
dé fense (Furn ham, 2012). Les ac teurs ont bien conscience du ca rac‐ 
tère biai sé et mo ti vé de leur croyance. Cuin ob serve pré ci sé ment que
l’on peut croire, en rai son des bien faits éprou vés par la croyance, en
vertu de son « uti li té pra tique » (Cuin, 2012). Cer tains croyants jus ti‐ 
fient leur convic tion par ses consé quences sur leur bien‐être.

25

Par ces moyens stra té giques, l’ac teur tend à maî tri ser les im pres sions
qu’il se donne. Ce phé no mène passe par des mé ca nismes de dé tour‐ 
ne ment (sé lec ti vi té) et fo ca li sa tion (in ten si té) de l’at ten tion. Com‐ 
prendre ce pro ces sus d’ajus te ment cog ni tif né ces site de voir la
conscience comme un pa limp seste 4 et de com plexi fier la vi sion dua‐ 
liste conscient‐in cons cient rat ta chée à nos pen sées. Dans notre es‐ 
prit co ha bitent une plu ra li té de lo giques d’ac tion, des rôles contra‐ 
dic toires et des pro grammes de vé ri té dis tincts.

26

Par‐delà rai son et réel : la per for ‐
ma ti vi té de l’ima gi na tion
Au cours d’une même jour née, l’ac teur ap prend à ma ni pu ler plu sieurs
rôles, c’est‐à‐dire des masques. En vi si tant di vers mondes so ciaux, les
in di vi dus changent ainsi de cadre de ré fé rence. Cela est rendu pos‐ 
sible par la mo du la tion de l’at ten tion et la fo ca li sa tion du re gard.
Sartre re trans crit bien ces ma ni fes ta tions de « mau vaise foi » de la vie
cou rante (Sartre, 1970). De même, Paul Veyne, dis cu tant de la
croyance des Grecs pour leurs mythes, sou ligne que l’homme au rait
la fa cul té de chan ger de vé ri té.

27

«  La vé ri té est fille de l’ima gi na tion  »  (Veyne, 1983  : 123)  : les
croyances sont faus sées par des in fluences in té res sées. Les ob jets de
la réa li té par viennent aux in di vi dus in flé chis par l’ima gi na tion et la
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pas sion. La thèse de Veyne est qu’il n’y a pas réel le ment de vé ri tés
contra dic toires pré sentes en un même es prit, mais des pro grammes
dif fé rents. Les ac teurs évi te raient de se mettre au sup plice de la
contra dic tion, en chan geant su brep ti ce ment de pro gramme de vé ri té
et d’in té rêt. Sans cesse, nous pas sons dans la vie quo ti dienne d’un
pro gramme à l’autre. La vé ri té est plu rielle et ana lo gique : « La plu ra‐ 
li té des mo da li tés de croyance est en réa li té plu ra li té des cri tères de
vé ri té » (Veyne, 1983 : 123).

Dans The Pre sen ta tion of Self in Eve ry day Life (1959), la pers pi ca ci té
de Goff man dans la des crip tion des re la tions hu maines pa raît mettre
plei ne ment en lu mière les mé ca nismes en jeu dans la du pe rie de soi.
Même si Goff man se fo ca li sa sur le ni veau in ter in di vi duel, il sou tint
que l’ana lyse du moi pro fond des ac teurs était pos sible en fonc tion
des dis po si tions prises pour mener leur re pré sen ta tion so ciale. L’ac ti‐ 
vi té théâ trale, vi sant à trom per les autres, se re trouve au ni veau
infra‐in di vi duel, l’ac teur se pre nant à son propre jeu.

29

L’ac teur est contraint de se ca cher à lui‐même, en tant que pu blic, les
faits in avouables qu’il a ap pris sur sa propre re pré sen ta tion : « Il y a
des choses qu’il sait, ou qu’il a sues, mais qu’il n’est pas en me sure de
se ra con ter à lui‐même  » (Goff man, 1959  : 82). Cette ma nœuvre
d’auto‐trom pe rie se pro duit constam ment. Cer tains faits pour raient
rui ner l’im pres sion que sou hai tait se don ner l’in di vi du. Ces faits en‐ 
voient de l’«  in for ma tion des truc tive  ». Les ac teurs doivent se
prendre à leur propre jeu, pour se pré mu nir contre d’éven tuelles
« scènes ».

30

L’in ten tion na li té qui mène un sujet à trom per au trui pa raît de même
na ture que celle qui lui per met de se duper lui‐même. L’ac teur os cille
constam ment entre une po si tion de cy nique et de sin cère. Entre l’in‐ 
di vi du et ses stra té gies d’auto‐dis si mu la tion se dresse un voile
opaque, qui peut par fois se lever.

31

Mead avait déjà posé les pre miers ja lons d’une re pré sen ta tion com‐ 
plexe du soi dans le «  pa ra digme in ter ac tion niste  ». Le Soi peut se
dis so cier quand un évè ne ment conduit à des crises émo tion nelles  :
«  Une per son na li té mul tiple est donc en ce sens nor male  » (Mead,
1934 : 213).
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Lacan dé crit bien ce pro ces sus dia lec tique d’os cil la tion. Le « Je » n’a
rien de trans cen dant, il va cille constam ment entre deux mondes. S’il
va cille, c’est qu’il ne cherche pas tou jours à connaître le monde. Par‐ 
fois, il se laisse aller à rêver.

33

Par ce mou ve ment dans l’unité des contraires, l’es prit peut se dé ve‐ 
lop per. Réel, Rêve et Rai son sont in tri qués, telle une struc ture bor ro‐ 
méenne. L’ima gi naire, lieu en tou ré de bar rières s’op po sant en per ma‐ 
nence à la per cep tion, per met aux in di vi dus de se re tran cher, de bas‐ 
cu ler dans un autre monde.

34

La dy na mique entre conte nus conscients et in cons cients, entre pro‐ 
grammes de vé ri tés, se rait le fait de l’ac teur  : « Le moi or ga nise des
dé fenses contre l’ef fon dre ment de sa propre or ga ni sa tion  » (Win ni‐ 
cott, 1989 : 207). Le jeune Freud aussi voyait la dis so cia tion, ob ser vée
chez les pa tients hys té riques, comme «  vou lue, in ten tion nelle, ou,
sou vent, tout au moins in tro duite par un acte vo lon taire  » (Freud,
1971 : 182).

35

Les dé rai sons consti tuent les moyens stra té giques per met tant au
sujet so cial de ma ni pu ler les in for ma tions à sa propre dis po si tion, de
chan ger de masque et de pa ra digme. S’abs traire de son sup plice né‐ 
ces site, pour le Si syphe de Camus, de mo bi li ser ces ou tils. L’in di vi du,
dé fen seur actif de sa ci ta delle in té rieure, peut ma nier dif fé rentes
tech niques dé fen sives pour se pré mu nir contre le de hors. Ces stra té‐ 
gies in ten tion nelles doivent être mé ta cons cientes pour être ef fi caces.
Le fait de se dé tour ner de la réa li té (dis so nance cog ni tive, croyances
dé li rantes, pen sées ob sé dantes, du pe rie de soi, akra sia) obéit à une
lo gique.

36

Conclu sion : Rai son et dé rai sons
de nos pas sions
L’émo tion na lisme est un dé ter mi nisme qui en tre prend de dé crire
l’ac tion hu maine sans faire in ter ve nir le moindre degré d’in ten tion na‐ 
li té. La ré so lu tion du mind‐body‐pro blem a évin cé toute ré fé rence à
la rai son. Ré duit au sta tut d’au to mate, l’in di vi du, conçu comme un
simple ré cep tacle de ré ac tions phy si co‐chi miques, s’est vu bru ta le‐ 
ment éva cué de l’ana lyse psy cho lo gique. Mo ti va tions, in ten tions et
rai sons ne forment dé sor mais plus de socle on to lo gique per ti nent. En
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quelques an nées, l’homo oe co no mi cus s’est mué en un homme neu ro‐ 
nal.

Les ten ta tives de des crip tion de l’ac tion in di vi duelle, sans l’in ter ven‐ 
tion de rai sons, semblent vouées à l’échec. Dans les mo dèles émo‐ 
tion na listes, on semble re tom ber dans les tra vers doc tri naux de la
psy cho lo gie de Freud et Skin ner. L’être hu main se rait do mi né par des
forces qu’il ne maî trise pas, que ce soit des pul sions in ternes, l’in‐ 
fluence de l’en vi ron ne ment ou la force des émo tions. Le désen chan‐ 
te ment du monde men tal — par les sciences cog ni tives et la phi lo so‐ 
phie éli mi na ti viste — ex horte à se fendre des concepts mys tiques de
la psy cho lo gie naïve, dif fu sant un sen ti ment in ébran lable de va cui té
axio lo gique dans les es prits.

38

En outre, le noyau dur des mo dèles émo tion na listes pa raît des plus
fra giles. Outre les ha bi tuels pro cès d’in ten tion contre l’ap pé tit des
cher cheurs en sciences cog ni tives, trois cri tiques peuvent être avan‐ 
cées :

39

La théo rie de l’« au to ma tic sprea ding ac ti va tion » souffre de contes ta tions ro ‐
bustes : nos in ten tions, par le biais de la fo ca li sa tion de l’at ten tion, in ‐
fluencent bien les pro ces sus non‐conscients. La ca pa ci té du ca va lier à cor na ‐
quer son élé phant pa raît bien réelle ;
Les stra té gies de co ping per mettent aux in di vi dus de ré gu ler leurs émo tions
et rai son ner leurs pas sions ;
La per for ma ti vi té de l’ima gi naire. L’er reur des na tu ra listes semble être de
consi dé rer l’ima gi naire comme une fa cul té, et non comme un lieu. Der rière
les rê ve ries se trouvent des rai sons fortes.

Nous avons dis tin gué trois formes de dé rai sons en fonc tion de leur
degré de conscience : les mé ca nismes du re fou le ment (in cons cients),
les stra té gies d’ajus te ment (conscients), et les ruses de l’ima gi na tion
(mé ta cons cients). Ces in ten tions de se duper par tagent un même mé‐ 
ca nisme gé né ra teur : le contrôle at ten tion nel. Gui dée par un prin cipe
d’ef fi cience cog ni ti vo‐hé do nique, l’in di vi du ap prend, au cours de la
vie, à di ri ger son re gard. Afin de se pré ser ver, l’ac teur ré vise, à chaque
ins tant, ses res sources cog ni tives, par le biais du sys tème at ten tion‐ 
nel sé lec ti vi té‐in ten si té.

40

Les croyances mo ti vées peuvent être ap pré hen dées par une ver sion
faible de l’in ten tion na lisme. Cette pers pec tive se re trouve dans l’In di‐
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NOTES

1  Cross ley ca rac té rise cet en thou siasme pour ce champ d’étude comme re‐ 
le vant d’une « in dus trie des émo tions » (Cross ley, 2000).

2  L’in ten tion na li té consti tue le pro blème ma jeur des mo dèles émo tion na‐ 
listes (Greene, 1992).

3  Ces au teurs dé fi nissent le co ping comme « l'en semble des ef forts cog ni‐ 
tifs et com por te men taux des ti nés à maî tri ser, ré duire ou to lé rer les exi‐ 
gences in ternes ou ex ternes qui me nacent ou dé passent les res sources d'un
in di vi du ».

4  Lacan uti li sait la fi gure du tore pour illus trer sa re pré sen ta tion de la com‐ 
mu ni ca tion com plexe entre conscient et in cons cient.

5  Les émo tion na listes pensent éga le ment que l’in di vi du vise consciem ment
à ré duire les phé no mènes de dis so nance cog ni tive. Ils ajoutent que ce se rait
le pro ces sus de dé ci sion qui per met trait d’at teindre un état de co hé rence
cog ni tive.

6  Cela re joint le pro blème cir cu laire du dis si mu la teur ob ser vé par Goff man.
Plus une per sonne dis si mule d’in for ma tions, plus sa conduite ap pa raî tra an‐ 
xieuse et fur tive. Dès lors, il de vien dra plus dif fi cile en core de mas quer ses
com por te ments. La stra té gie du déni ne pro voque ainsi qu’un répit éphé‐ 
mère et peut oc ca sion ner un sur plus de ré ac tions émo tion nelles, an xié té,
dé pres sion et troubles psy cho so ma tiques.

RÉSUMÉS

Français
Ré flexion de phi lo so phie em pi rique, l’ar ticle ques tionne le sta tut des émo‐ 
tions dans la théo rie de l’ac tion contem po raine. Long temps dé ni grées,
mises au banc de la pen sée, pas sions et émo tions font dé sor mais l’objet de
toutes les at ten tions en sciences so ciales. L’essor de ce champ d’étude a en‐ 
traî né un nombre consi dé rable de tra vaux théo riques et ex pé ri men taux.
Mal gré l’in té rêt et les es poirs sus ci tés par les mo dèles émo tion na listes, on
peut lé gi ti me ment s’in ter ro ger sur leurs dé rives ré duc tion nistes. Biais
chauds, filtres cog ni tifs, « mar queurs so ma tiques », consti tue raient la part
pré do mi nante de notre ac ti vi té men tale. La pro messe de réunir corps et es ‐

Wis ser, T. A., Me rikle, P. M. et Di Lollo,
V., 2005, «  Pri ming in the at ten tio nal

blink: per cep tion wi thout awa re ness  ?
 », Vi sual Cog ni tion, 12(7), p. 1362‐1372.
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prit, de s’ex traire du dua lisme car té sien n’était fi na le ment qu’un leurre. Un
dog ma tisme peut‐il en ca cher un autre ? Peut‐on to ta le ment dis soudre la
rai son dans les émo tions ? L’en tre prise de na tu ra li sa tion du so cial est‐elle
de ve nue iné luc table ? Sou li gnant les li mites à la toute‐puis sance des émo‐ 
tions, l’ar ticle dé fend une ver sion faible de l’in ten tion na lisme. Pour ce faire,
il s’in té resse no tam ment aux ex pli ca tions na tu ra listes du «  wi sh ful thin‐ 
king » (I), c’est‐à‐dire la ten dance à prendre ses dé si rs pour la réa li té. Ces
tra vaux mon tre raient que nous se rions sans cesse vic times d’illu sions. Les
émo tions ré gi raient notre vie psy chique. L’ir ra tio na li té mo ti vée per met trait
alors de rendre compte de nos biais de ju ge ment. Cette pro po si tion re pose
sur la dis tinc tion de deux sys tèmes de trai te ment de l’in for ma tion : un sys‐ 
tème au to ma tique et in cons cient d’une part, et un sys tème contrô lé et in‐ 
ten tion nel d’autre part. N’est‐ce pas ré ins tau rer le dua lisme on to lo gique
tant dé crié  ? A contra rio, ces pro ces sus semblent liés par des in ten tions
stra té giques. Le phé no mène du « wi sh ful thin king » s’ex pli que rait ainsi par
des dé rai sons de trois ordres : in cons cientes (II), conscientes (III) et mé ta‐ 
cons cientes (IV).

English
Fol low ing em pir ical philo sophy, this art icle ques tions the status of feel ings
in con tem por ary ac tion the ory. For a long time den ig rated, pas sions and
feel ings are today the ob ject of all at ten tions in so cial sci ences. The de vel‐ 
op ment of such field of study en tailed a con sid er able amount of the or et ical
and ex per i mental work. In spite of the in terests and hopes raised by emo‐ 
tion al ist mod els, we can le git im ately ques tion their re duc tion ist drift. Hot
bi ases, cog nit ive fil ters, "so matic mark ers", con sti tute the dom in ant part of
our men tal activ ity. The prom ise to com bine body and spirit, ex pun ging
Cartesian du al ism, is fi nally but a de lu sion. Can a dog mat ism hide an other
one? Can we totally dis solve reason in feel ings? Has nat ur al iz a tion of the
so cial be come in ev it able? Un der lin ing the lim its of the be lief in the om ni po‐ 
tence of feel ings, this art icle aims to de fend a weaker ver sion of in ten tion al‐ 
ism. We will first ana lyze the nat ur al istic ex plan a tions of “wish ful think ing”
(I), or the tend ency to take one’s de sires for real ity. These ex plan a tions ap‐ 
par ently show that we are vic tims of il lu sions and that feel ings gov ern our
psychic life. Mo tiv ated ir ra tion al ity would ex plain our judg ment bi ases. This
as ser tion how ever rests on the dis tinc tion of two in form a tion pro cessing
sys tems: an auto matic and un con scious sys tem on one hand, and a con‐ 
trolled and de lib er ate sys tem on the other hand. We argue that this dis tinc‐ 
tion re stores the on to lo gical du al ism at first cri ti cized. These pro cesses
seem bound by stra tegic in ten tions. The phe nomenon of wish ful think ing
can there fore be un der stood by three types of ir ra tional reas on ing: un con‐ 
scious (II), con scious (III) and meta con scious (IV).
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