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Du modernisme au souverainisme.
Récapitulatif et perspectives à partir de
quatre ouvrages récents sur le nationalisme
Roberto Dagnino
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TEXTE

Cet ar ticle trouve son point de dé part en 1983, l’année où ont paru
quatre œuvres mar quant le « triomphe » de ce qu’on peut ap pe ler la
thèse mo der niste sur le na tio na lisme : Ima gi ned Com mu ni ties de Be‐ 
ne dict An der son (An der son, 1983 [2006]), Na tions and Na tio na lism
d’Er nest Gell ner (Gell ner, 1983) et The In ven tion of Tra di tion d’Eric
Hobs bawm et Te rence Ran ger (Hobs bawm & Ran ger, 1983). Ces ou‐ 
vrages ne furent ni les pre miers ni les der niers à sou te nir le ca rac tère
pro fon dé ment mo derne du na tio na lisme comme idéo lo gie fon dée sur
l’idée que chaque in di vi du, peu im porte où qu’il soit dans le monde,
fait par tie d’une com mu nau té plus large — na tio nale et ima gi née, jus‐ 
te ment — à la quelle il s’iden ti fie pour in ter pré ter le monde et s’y
orien ter. Or, bien que des po si tions si mi laires aient déjà été par tiel le‐ 
ment an ti ci pées dans les an nées 1940 et 1950 1, il est in dé niable que la
coïn ci dence de la pu bli ca tion de quatre ou vrages mo der nistes dans la
même année, bien qu’étant en soi un ha sard, n’est pas non plus ano‐ 
dine et a lais sé des traces évi dentes. Les au teurs men tion nés conti‐ 
nuent jusqu’à au jourd’hui à re pré sen ter des points de ré fé rence in‐ 
con tour nables pour qui conque s’en gage dans l’ana lyse du na tio na‐ 
lisme. Cet ar ticle est ainsi né du be soin de faire le point sur l’hé ri tage
de 1983 (et des an nées 1980 au sens plus large) pour pro po ser une ex‐ 
plo ra tion, bien que som maire, de l’évo lu tion plus ré cente du débat à
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une époque où le dis cours soi- disant « sou ve rai niste » semble don ner
une nou velle vi gueur au récit na tio na liste.

L’ob jec tif de cet ar ticle ne peut évi dem ment pas être la re cons truc‐ 
tion de la to ta li té du débat. Comme le montrent, entre autres, les ex‐ 
cur sus ex haus tifs pu bliés sur le site du NISE (Na tio nal Mo ve ments and
In ter me dia ry Struc tures in Eu rope, http://test.www.nise.eu/), les
études sur le na tio na lisme re pré sentent dé sor mais un do maine si
vaste qu’il se rait im pos sible de le conden ser dans l’es pace li mi té de ce
texte. À cela s’ajoute le constat, tout à fait frus trant, de la mul ti pli ca‐ 
tion d’ou vrages sur l’im por tance du na tio na lisme et de phé no mènes
an nexes, tels le sou ve rai nisme, la mon dia li sa tion, l’im pé ria lisme ou
en core le ré gio na lisme, res sor tis sant en par tie de la ca té go rie des
pam phlets et n’of frant pas tou jours les clés his to riques et mé tho do lo‐ 
giques pour en ca drer l’ac tua li té — du Brexit à la crise mi gra toire —
dans une pers pec tive de longue durée. Dans ce contexte, notre but
est plu tôt d’ana ly ser dans quelle me sure le « triomphe » mo der niste
conti nue de ré son ner dans une sé lec tion d’ou vrages parus ces der‐ 
nières an nées pour vé ri fier aussi si et com ment se pro duit l’in ter ac‐ 
tion des na tio na lism stu dies avec l’his toire ré cente.
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Cette sé lec tion aura in évi ta ble ment un ca rac tère fort per son nel et
donc ar bi traire, mais elle nous per met tra néan moins de dé ga ger un
cer tain nombre de constantes dans le débat ac tuel sur la nais sance et
l’ave nir du na tio na lisme. Nous nous concen tre rons sur tout sur les
ques tions des ori gines du na tio na lisme mo derne, de l’énigme de sa
ré sis tance (et re prise de force) sur la longue durée ainsi que des pré‐ 
vi sions pos sibles pour l’ave nir. Ce tra vail est en tre pris en es sayant
néan moins de contour ner la ques tion, pas sion nante mais épi neuse,
de la mul ti pli ca tion des spé cia li sa tions à l’in té rieur des na tio na lism
stu dies, dont les théo ries sont dé sor mais ap pli quées à des do maines
va riés tels que le sport, le genre, la lit té ra ture ou la vie de tous les
jours et adap tées à des ap proches mul ti dis ci pli naires dif fé rentes in té‐ 
grant la so cio lo gie, l’his toire cultu relle, les études (post-)co lo niales
jusqu’à la science po li tique.
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1. Mo der nismes et anti- 
modernismes
La thèse mo der niste peut se ré su mer à l’axiome sui vant : la nais sance
des états- nations et du na tio na lisme tel qu’on le connaît au jourd’hui
est à faire re mon ter :

4

���à l’émer gence de la mo der ni té, à la croi sée des Lu mières, de la Ré vo lu tion
fran çaise et du Ro man tisme ;

���à la mas si fi ca tion gra duelle des concepts — in di vi duels et com mu nau taires à
la fois — de li ber té, d’éga li té et de fra ter ni té ;

���au be soin de lé gi ti mer la coïn ci dence entre struc tures éta tiques, fron tières
géo gra phiques et di men sions lin guis tique et cultu relle en lui don nant des ra ‐
cines his to riques. Dans ce cadre, An der son, Gell ner et Hobs bawm sou lignent
en par ti cu lier l’élé ment de rup ture re pré sen té par les évé ne ments in ter ve nus
entre la fin du XVIII  et le début du XIX  siècle et donc la nou veau té ra di cale du
na tio na lisme, une idéo lo gie se fon dant sur l’élé va tion de la lé gi ti mi té de cha ‐
cun en vers sa propre com mu nau té na tio nale au rang de prin cipe ré gu la teur
de l’hu ma ni té en tière et, en tant que tel, pro fon dé ment dif fé rent des loyau tés
plu rielles et lo ca li sées ré gis sant les sys tèmes po li tiques du Moyen- Âge et de
l’An cien Ré gime.

e e

Cela dit, les thèses mo der nistes ont dé clen ché non seule ment un
débat scien ti fique pour dé fendre et peau fi ner leur cadre d’ana lyse
face à des cri tiques qu’on pour rait ran ger sous l’éti quette fourre- tout
d’an ti mo der nistes (ou non- modernistes) 2. Il a exis té éga le ment (et il
existe tou jours) un débat in terne concer nant les cri tères et les phé‐ 
no mènes so cié taux cen sés in car ner le pas sage à la mo der ni té. Pour
Be ne dict An der son, le tour nant est à re pé rer dans la créa tion d’une
presse et d’un cir cuit cultu rel et édu ca tif na tio naux. Er nest Gell ner,
quant à lui, sou ligne da van tage l’ef fa ce ment des an ciennes loyau tés
par le ca pi ta lisme in dus triel, qui per mit l’émer gence d’une masse
d’in di vi dus, égaux en tant que ci toyens por teurs de droits et de de‐ 
voirs mais aussi in ter chan geables en tant que maillons de la chaîne de
pro duc tion. Hobs bawm et Ran ger ont à leur tour mis en avant les
pro cé dés cultu rels per met tant la lé gi ti ma tion et la re pro duc tion de la
na tion dans l’ima gi naire col lec tif, tout par ti cu liè re ment celui de l’in‐ 
ven tion de ri tuels et sym boles sup po sé ment his to riques, en ligne
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avec l’idéo lo gie du Ro man tisme. John Breuilly, pour sa part, voit dans
le na tio na lisme l’idéo lo gie do mi nant la po li tique et la ges tion du pou‐ 
voir à l’époque mo derne, si tuée au- dessus d’autres cli vages tels celui
de classe ou de re li gion. Mal gré ce point gé né ral, Breuilly constate
aussi l’im pos si bi li té d’en tirer une grande théo rie du na tio na lisme,
phé no mène om ni pré sent mais va riable selon les cir cons tances lo‐ 
cales, pour le quel il convient plu tôt d’en vi sa ger un cadre d’ana lyse
fondé sur les deux axes ty po lo giques de séparation- réforme-
unification d’un côté et coordination- mobilisation-légitimation de
l’autre (Breuilly, 1982 ; Özkırımlı, 2000 [2010] : 83-88).

À côté de la dis cus sion intra- moderniste sur les fac teurs de mo der ni‐ 
té ayant le plus contri bué à la nais sance du na tio na lisme, les cri tiques
de la thèse mo der niste se sont long temps concen trées sur la ques tion
cru ciale du début, de l’ori gine : when is a na tion ? Comme le pré cisent
Ichi jo et Uze lac dans leur ou vrage de même titre, la ré ponse peut se
ré vé ler fort dif fé rente selon les mé tho do lo gies sui vies (Ichi jo, Uze‐ 
lac, 2005 : 212-217). Le quid n’est pas de re mettre en dis cus sion la na‐ 
ture his to rique de la na tion et du na tio na lisme, au nom d’une vi sion
gé né tique re mon tant au XIX   siècle et dé sor mais sans cré di bi li té
scien ti fique. Il s’agit plu tôt de cor ri ger voire de cri ti quer la ra di ca li té
tem po relle des études mo der nistes, qui semblent igno rer tout élé‐ 
ment pos sible de conti nui té avec les sys tèmes po li tiques pré mo‐ 
dernes voire mé dié vaux. La po si tion an ti mo der niste la plus ra di cale
est sans nul doute celle du pri mor dia lisme, qui peut sem bler proche
du gé né tisme d’antan mais dont les bases sont à re cher cher plu tôt
dans une sorte d’uni ver sa lisme es sayant d’har mo ni ser théo ri que ment
et mé tho do lo gi que ment les sciences hu maines et les sciences
exactes. S’ins pi rant d’Ed ward Wil son, le théo ri cien de la so cio bio lo gie
et de l’uni ver sa li té de toutes les dis ci plines, Pierre van den Ber ghe a
alors sou te nu que la di vi sion en na tions n’est que la ma ni fes ta tion la
plus ré cente de l’ins tinct bio lo gique, com mun à toute l’hu ma ni té, de
se re grou per en fa milles, clans, tri bus et eth nies, qui ne de viennent
des na tions que dès qu’ils ont pu at teindre une sta bi li sa tion ter ri to‐ 
riale et po li tique. Pour ex clure tout risque d’in ter pré ta tions ra cistes,
Van den Ber ghe sou ligne éga le ment le ca rac tère cultu rel de la sé lec‐ 
tion des membres d’un groupe cla nique ou eth nique, par le biais de
ri tuels tels que le ma riage ou les al liances (ou do mi na tions) politico- 
militaires (Van den Ber ghe, 1981 [1987] : 251-261). Une hy po thèse in té ‐
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res sante qui, ce pen dant, lie la nais sance des na tions à des fac teurs
bio lo giques et à une époque pré his to rique qui semblent dif fi ciles à
do cu men ter ou à prou ver de façon concluante dans tous leurs pas‐ 
sages (Ma le se vic, 2004  : 68-93). Ce qui ne l’em pêche pas de lais ser
des traces dans le débat ac tuel, comme on le verra bien tôt dans le cas
de Ha zo ny.

Plus ci blée est la cri tique du mo der nisme avan cée par les pé ren nia‐ 
listes, dont Has tings est sans doute le plus cité. Se fo ca li sant sur le
cas de l’An gle terre, cet au teur en re cons truit non pas le mo ment mais
le pro cès de construc tion d’une conscience na tio nale, pas sée entre
autres par la contrac tua li sa tion des re la tions po li tiques (Magna Char‐ 
ta) et la na tio na li sa tion de la re li gion (Église d’An gle terre) pour ar ri ver
à l’éta blis se ment d’un na tio na lisme de masse à par tir du XVIII   siècle.
L’ob jec tif de Has tings est es sen tiel le ment de pré sen ter l’An gle terre
comme cas ex cep tion nel mais tout de même cen tral pour l’his toire du
conti nent eu ro péen et, par consé quent, suf fi sant pour mettre en
doute la thèse mo der niste. Dans ce cadre, le na tio na lisme mo derne
ne se rait que la der nière phase — de vul ga ri sa tion, pourrait- on dire —
d’un pro ces sus bien plus an cien. Ce n’est qu’en igno rant ces phases
pré cé dentes qu’An der son et les autres mo der nistes ont pu sou te nir
l’hy po thèse — jugée in suf fi sante — de la nou veau té ra di cale du na tio‐ 
na lisme. No tons bien que Has tings ne nie pas le ca rac tère de
construc tion cultu relle du concept de na tion et n’af firme au cu ne‐ 
ment son ca rac tère bio lo gique voire même gé né tique. Il sé lec tionne
des cri tères d’ana lyse dif fé rents de ceux des mo der nistes et par vient
donc à mettre l’ac cent sur la na tion comme pro ces sus de conti nui té
plu tôt que sur sa nou veau té (Has tings, 1997  : 1-13). C’est le même
souci qui a em me né An tho ny Smith à éla bo rer (et faire évo luer) sa
théo rie ethno- symboliste. Pour Smith, la conti nui té ne concerne pas
que la su per po si tion gra duelle d’ins ti tu tions po li tiques mais bien plus
l’ac cu mu la tion du vo ca bu laire et de l’ima gi naire uti li sés pour dé crire
et ali men ter le sens com mu nau taire, sou vent pré ser vés dans la forme
mais rem plis de nou velles si gni fi ca tions à l’ar ri vée de la mo der ni té
(Smith, 1998 : 170-198 ; Smith, 2004 : 17-23).
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Au tre ment dit  : face au big bang mo der niste, Has tings, Smith et
d’autres ont mis en avant la né ces si té de com bi ner mo der ni té et
longue durée, selon un do sage qui, une fois de plus, change selon les
exemples sé lec tion nés ou les do maines so cié taux ana ly sés (Ichi jo,
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Uze lac, 2005 : 212-217). En même temps, la re li gion, en tiè re ment su‐ 
bor don née à la lo gique des états- nations selon les mo der nistes, a pu
être ré cu pé rée comme fac teur actif et non seule ment pas sif dans le
pro ces sus de construc tion na tio nale. Il ne dé coule à mon avis pas en‐ 
tiè re ment du ha sard que, parmi ceux qui, dans les an nées  1990, ont
re le vé le défi de trou ver une syn thèse entre mo der ni té et pers pec tive
his to rique de plus longue ha leine, on puisse trou ver deux au teurs ori‐ 
gi naires de deux na tions qu’on pour rait dé fi nir comme « pré coces »,
au même titre que l’An gle terre. Le néer lan dais Joep Leers sen, une des
au to ri tés re con nues des na tio na lism stu dies, a ainsi perçu dans la na‐ 
tion mo derne et ro man tique une construc tion ré sul tant pour ainsi
dire de briques déjà exis tantes dans le vo ca bu laire po li tique de
l’époque pré mo derne, tout par ti cu liè re ment dans le cas de « proto- 
nations » aux sys tèmes po li tiques ex cen triques (comme la Ré pu blique
des Provinces- Unies ou la Confé dé ra tion suisse) face au mo dèle do‐ 
mi nant de la mo nar chie d’An cien Ré gime (Leers sen, 1999  ; Leers sen,
2008). Le Suisse Cas par Hir schi a, de son côté, fait re mon ter les ra‐ 
cines de la construc tion des états- nations mo dernes au Moyen- Âge
et, plus par ti cu liè re ment, à la di vi sion en « na tions » aussi bien des
com mu nau tés d’étu diants dans les toutes pre mières uni ver si tés que
des par ti ci pants aux conciles de l’Église à par tir du XV   siècle. Tout
cela, selon des termes et des ré fé rences géo gra phiques dif fé rentes de
celles d’au jourd’hui, mais qui per mirent d’éta blir un prin cipe et une
vi sion du monde qui se ront per fec tion nés, élar gis et po pu la ri sés, mais
pas vrai ment mo di fiés dans leur fonc tion ne ment, dans les siècles sui‐ 
vants (Hir schi, 2011).

e

2. Un essai d’ana lyse des ten ‐
dances ac tuelles
Si le cli vage entre mo der nistes et an ti mo der nistes a sou vent été pré‐ 
sen té comme une op po si tion ir ré duc tible, il est dif fi cile de contre dire
Ichi jo et Uze lac lors qu’ils af firment que la ré ponse à la ques tion when
is a na tion ? dé pend sur tout des ou tils d’ana lyse ap pli qués, ame nant à
des conclu sions qui sont di ver gentes — rup ture vs. conti nui té — sans
être mu tuel le ment ex clu sives. Les exemples de Leers sen et Hir schi
montrent d’ailleurs que le be soin de syn thèse est par ta gé par une
large com mu nau té de cher cheurs, convain cus de la mo der ni té du fait
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na tio na liste d’un côté et des ra cines plus an ciennes du pro ces sus de
construc tion na tio nale de l’autre. Il faut d’ailleurs pré ci ser que le
débat «  mo der nistes  » vs. «  an ti mo der nistes  » se place dans un
contexte plus vaste do mi né par la fin de la Guerre froide et le
triomphe de l’idéo lo gie li bé rale et ca pi ta liste, ce que Fu kuya ma a ca‐ 
té go ri sé en son temps — et cela a sou vent été mal in ter pré té —
comme la «  fin de l’his toire  ». Si la na tion en tant que construc tion
so ciale et cultu relle n’est pas mise en dis cus sion par la vaste ma jo ri té
des cher cheurs ac tuels, à bien y re gar der même pas par les pri mor‐ 
dia listes, il est pour tant vrai que, face à la mon dia li sa tion du sys tème
po li tique et éco no mique li bé ral, on a pu re pé rer dans le mo der nisme
une cer taine per cep tion de la na tion comme « ac ci dent » his to rique.
Cet «  ac ci dent  » se rait alors tout à fait ex pli cable mais en même
temps li mi té dans le temps et donc tôt ou tard des ti né à dis pa raître.
Cet axiome a sans doute été in fluen cé par un dis cours po li tique et
phi lo so phique assez cou rant, à l’ori gine d’ins ti tu tions telles que l’ONU
ou l’UE, qui voit dans le na tio na lisme le res pon sable prin ci pal des
conflits et des vio lences du XX  siècle et donc une idéo lo gie à contre‐ 
car rer par le biais de col la bo ra tions supra-  ou trans na tio nales per‐ 
met tant de contre ba lan cer voire de dé pas ser les pul sions ex pan sion‐ 
nistes de chaque État.

e

Il s’agit alors de sa voir si la na tion en tant que ca té go rie his to rique
doit être consi dé rée — pour le mo ment, in me dias res — comme phé‐ 
no mène en plein essor ou plu tôt comme pro ces sus vi si ble ment en
dé clin. Une ques tion qui est re ve nue à la une de l’ac tua li té dans la
fou lée du repli iden ti taire à la suite du 11  sep tembre 2001 et de la
crise mi gra toire eu ro péenne et amé ri caine, et dont le Brexit, les in dé‐ 
pen dan tismes écos sais et ca ta lans et la mon tée de po pu lismes sou ve‐ 
rai nistes ne se raient que les ré sul tats — les symp tômes ? — les plus
mé dia ti sés. Il de vient alors évident que le débat sur le na tio na lisme,
tout en opé rant dans la fou lée des dis cus sions pro- ou an ti mo der‐ 
nistes des an nées 1980 et 1990, a com men cé à s’en ri chir de nou velles
ques tions concer nant non seule ment le when, mais aussi — pour ainsi
dire — le « for how long still », c’est- à-dire les pers pec tives de vie de
la na tion au XXI   siècle. Dans la suite, nous es saye rons — à l’aide de
quatre exemples, Groun ded Na tio na lisms de Si ni sa Ma le se vic (2019),
The Vir tue of Na tio na lism de Yoram Ha zo ny (2018) et le bi nôme The
Fi gure of the Mi grant (2015) et The Theo ry of the Bor der (2016) de Tho ‐
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mas Nail — d’exa mi ner quelques as pects du débat en cours concer‐ 
nant no tam ment :

���la ré éla bo ra tion voire le dé pas se ment de la dis cus sion (anti-)mo der niste ;
���les pers pec tives des états- nations comme ré fé rences iden ti taires dans le

contexte ac tuel ;
���la re la tion — co exis tence ou contra dic tion ? — entre glo ba li sa tion, na tion et

iden ti tés ré gio nales ou lo cales.

2.1 S. Ma le se vic, Groun ded Na tio na lisms

Si ni sa Ma le se vic, pro fes seur de so cio lo gie à l’Uni ver si ty Col lege de
Du blin, est un nom re con nu dans les études sur le na tio na lisme.
Après une longue liste de re cherches sur les liens entre iden ti té, eth‐ 
ni ci té et idéo lo gie, Ma le se vic re ven dique ou ver te ment sa vo lon té de
com bi ner un cadre mo der niste avec une pers pec tive de longue durée
(Ma le se vic, 2019  : «  In tro duc tion  ») 3 et en ar rive ainsi à dé fi nir sa
théo rie des «  na tio na lismes en ra ci nés  » (groun ded na tio na lisms). Il
iden ti fie tout par ti cu liè re ment trois ni veaux de conti nui té entre pé‐ 
riode pré mo derne et mo derne :

11

���1) l’ac cu mu la tion de la bu reau cra ti sa tion et du pou voir coer ci tif, ga ran tis sant
l’uni for mi sa tion ges tion naire et la pa ci fi ca tion in terne du ter ri toire na tio nal ;

���2) l’idéo lo gi sa tion cen tri fuge, c’est- à-dire la « pé né tra tion idéo lo gique gra ‐
duelle » du na tio na lisme dans toute la so cié té ;

���3) l’imi ta tion du vo ca bu laire de so li da ri té ré gis sant les com mu nau tés de base
ou lo cales, tels que la fa mille, le clan ou le vil lage, dans le but de lier l’idéo lo ‐
gie par la dé fi ni tion abs traite de la na tion à celles bien plus concrètes dé cou ‐
lant d’in ter ac tions per son nelles (ibid. : ch. 3, « Em pires and Na tion States »).
Ce der nier point, qui consti tue pour Ma le se vic la vé ri table clé du suc cès du
na tio na lisme, est l’une des constantes des na tio na lism stu dies, au moins à
par tir de la dif fu sion du concept de « na tio na lisme banal », in tro duit par Mi ‐
chael Billig (Billig, 1995).

Pour Ma le se vic, la com bi nai son de ces trois fac teurs donne lieu à un
groun ded na tio na lism, un na tio na lisme « ancré » dans les formes de
so li da ri té quo ti diennes ou lo cales et su per po sé aux mul tiples ré seaux
du pou voir pré mo derne (ibid.  : «  In tro duc tion  »  ; ch.  2, «  Groun ded
Na tio na lism and the So cio lo gy of the Long Run »). C’est ici que ré side
jus te ment la pers pec tive de longue durée  : le lan gage po li tique pré ‐
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mo derne, fait de dy nas ties, de loyau tés mi li taires et de my tho lo gies
dy nas tiques, consti tue le ter reau où le na tio na lisme, en tant que
« do mi nant form of mo dern sub jec ti vi ty  » 4 (ibid.  : «  In tro duc tion  »),
en fouit ses ra cines. Le na tio na lisme n’est alors pas une idéo lo gie au
sens pu re ment po li tique du terme, po ten tiel le ment en concur rence
avec d’autres idéo lo gies, mais plu tôt une «  meta- ideological doc‐ 
trine » 5  : «  [it is] much more than an or di na ry po li ti cal doc trine.It is
also a so cial prac tice em bed ded in the eve ry day life of mo dern so cie‐ 
ties » 6 (ibid.). La ré flexion de Ma le se vic se situe donc clai re ment dans
la conti nui té de la dé marche des au teurs qui, dès les an nées 1980, ont
pour sui vi une vi sion his to rique à long terme sans pour au tant re je ter
le lien étroit entre na tio na lisme et mo der ni té. Par ailleurs, Ma le se vic
se pose aussi la ques tion du re tour des na tio na lismes sou ve rai nistes à
la une de l’ac tua li té. Il constate que les états- nations ac tuels n’ont
plus re cours à une rhé to rique mus clée ou mi li ta riste, faite de « sa cri‐ 
fices », de « mar tyres » et de « ba tailles glo rieuses ». Or, cela ne ré vé‐ 
le rait au cu ne ment le dé clin du na tio na lisme, mais fe rait émer ger pré‐ 
ci sé ment sa ca pa ci té de s’adap ter à l’évo lu tion his to rique et so ciale.
Là où il est dé sor mais bien ancré dans l’ima gi naire col lec tif d’un
peuple, le na tio na lisme laisse tom ber toute ré fé rence à la vio lence
pour la su bli mer en un dis cours fondé sur la concur rence éco no‐ 
mique, scien ti fique ou spor tive entre les na tions. Un na tio na lisme qui
pour rait faire pen ser une fois de plus au « na tio na lisme banal ». Ma le‐ 
se vic ne veut ce pen dant pas de cette éti quette, le na tio na lisme spor‐ 
tif ou en tre pre neu rial étant très proac tif — « tan gible suc cesses in the
glo bal world » 7 (ibid. : ch. 9, « From Sa cri fice to Pres tige ») — et loin
d’être si len cieux comme le pré su mait Billig (ibid.).

Le na tio na lisme est ici pour res ter  : «  Na tio na lism is not so me thing
that de viates from the exis ting so cial norms  ; ins tead, na tio na lism is
the norm » 8 (ibid.: « Conclu sion »). Qu’en est- il donc de la pré ten due
concur rence de la mon dia li sa tion  ? L’au teur n’y voit pas un fac teur
d’op po si tion au na tio na lisme. Bien au contraire. In ter pré tant la mon‐ 
dia li sa tion comme un pro ces sus so cio lo gique étalé sur plu sieurs
siècles, Ma le se vic trouve dif fi cile de com prendre la dif fu sion du na‐ 
tio na lisme en de hors de l’Eu rope et de l’Amé rique du Nord sans tenir
compte du dé ve lop pe ment pa ral lèle — à par tir de ces mêmes ré gions
du monde — de la glo ba li sa tion des mar chés et des re la tions in ter na‐ 
tio nales (im pé ria lisme, es cla vage, co lo nia lisme, mul ti na tio nales, etc.)

13
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(ibid.  : ch.  10, « Glo ba li sa tion and Na tio na list Sub jec ti vi ties »). De ce
point de vue, Ma le se vic ne voit pas non plus de contra dic tions réelles
entre em pires (mo dernes) et états- nations. Mal gré les dé fi ni tions que
l’on peut don ner — sur le pa pier — de ces deux formes d’or ga ni sa tion
po li tique, dans la réa li té des faits « these no mi nal fea tures do notne‐ 
ces sa ri lytrans late well into the eve ry day rea li ty of em pires and na tion
states » 9 (ibid.  : ch. 3, « Em pires and Na tion States »). Il en dé coule
que «  em pires and na tion states are dif ferent but high ly com pa tible
forms of so cial or ga ni sa tion and as such are prone to trans form into
each other under the right his to ri cal condi tions » 10 (ibid.). En outre, les
em pires ne sont dans cer tains cas qu’une pro jec tion des états- 
nations. Pour com prendre ce pas sage, qui peut pa raître sur pre nant, il
faut re te nir que Ma le se vic re prend de John A. Hall la dis tinc tion entre
« caps tone em pires  » (empires- chaperons) de l’époque pré mo derne,
cultu rel le ment ho mo gènes et aux am bi tions uni ver sa listes, et les
« mo der ni sing em pires » (em pires mo der ni sants), tels que les em pires
an glais ou fran çais, fon dés sur l’idée d’un monde mul ti po laire (ibid.  :
ch. 4, « Na tio na lisms and Im pe ria lisms »). De ces der niers, Ma le se vic
sou ligne la double rhé to rique, na tio na liste à l’in té rieur (et parmi les
com mu nau tés eu ro péennes ins tal lées dans les ter ri toires d’outre- 
mer) et im pé ria liste et ci vi li sa trice en vers les com mu nau tés lo cales  :
« most mo dern em pires were na tio na li sing states that had to ba lance
their na tio nal cores with their non- national per iphe ries  » 11 (ibid.  :
ch. 3, « Em pires and Na tion States »). Un double pro ces sus de na tio‐ 
na li sa tion des em pires et d’im pé ria li sa tion des na tions, en par ti cu lier
au XIX  siècle, per mit la di vul ga tion d’une lo gique ex clu si viste et éga li‐ 
ta riste — et donc de masse — à l’in té rieur, tout en s’ap puyant sur une
lo gique ex clu si viste, op po sée et spé cu laire, dans les ter ri toires (et les
com mu nau tés) co lo ni sés (ibid.). On a donc af faire à une conver gence
entre na tio na lisme et im pé ria lisme — «  the empire- state  », l’état- 
empire, concept in tro duit par Ju lian Go (ibid.  : ch. 4, « Na tio na lisms
and Im pe ria lisms ») — se fon dant sur le be soin de ren for ce ment de la
com mu nau té na tio nale par la dif fé ren cia tion voire l’ex clu sion de
l’Autre.

e

Si la pure et simple ex pan sion ter ri to riale semble dé sor mais de ve nue
moins forte que par le passé, nous fai sons néan moins face à un nou‐ 
vel im pé ria lisme, vi sant da van tage l’in fluence éco no mique, cultu relle
et géo po li tique que l’oc cu pa tion pu re ment co lo niale ou mi li taire à
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long terme 12. C’est une forme d’im pé ria lisme qui re pro dui rait l’as so‐ 
cia tion étroite avec les états- nations en se cou plant à la rhé to rique
de la com pé ti tion éco no mique ou spor tive ca rac té ri sant le na tio na‐ 
lisme au XXI  siècle. Même sur le plan éco no mique, où se si tue rait la
me nace en vers les états- nations re pré sen tée par la mon dia li sa tion,
Ma le se vic ne voit pas de rai son pour pré voir la fin de la lo gique na tio‐ 
nale à moyen terme : « […] glo ba li sa tion is only pos sible on the back of
very po wer ful na tio nal states » 13 (ibid. : ch. 10, « Glo ba li sa tion and Na‐ 
tio na list Sub jec ti vi ties  ») 14. La glo ba li sa tion des mar chan dises, mais
aussi le cos mo po li tisme (bien plus li mi té) des per sonnes ne pour‐
raient se réa li ser qu’en se fon dant sur un cadre ju ri dique, cultu rel et
so cié tal bien dé fi ni, ce que, en l’état ac tuel, seuls les états- nations
sont ca pables de four nir. Pas de glo ba li sa tion sans états na tio naux,
semble dire Ma le se vic. Une po si tion qui de vient ce pen dant un peu
moins convain cante lorsque l’au teur aborde les ré seaux de sé cu ri té
mi li taires pri vés, in ter ve nant dans plu sieurs scé na rios de guerre dans
le monde en tier, à côté — et aux frais — des forces mi li taires na tio‐ 
nales. Ces ré seaux n’ont, certes, ni la force ni l’au to ri té pour se lan cer
dans des conflits de façon au to nome et n’en dom ma ge raient donc pas
le prin cipe du mo no pole de la vio lence confié aux au to ri tés éta tiques
(ibid. : ch. 11, « Groun ded Na tio na lisms and the Pri va ti sa tion of Se cu‐ 
ri ty »). Ma le se vic semble ce pen dant igno rer que les so cié tés « mer ce‐
naires » in ter na tio nales n’ont com men cé à sur gir qu’à par tir des an‐ 
nées  1960, pour s’im po ser dé fi ni ti ve ment suite à la Guerre du Golfe
de 1991 et, plus gé né ra le ment, à la pro fes sion na li sa tion des ar mées
na tio nales (et la fin du ser vice mi li taire obli ga toire). On pour rait alors
lé gi ti me ment se de man der si le prin cipe — for mel le ment res pec té —
du mo no pole d’état de la vio lence ne s’en re trouve pas érodé, ce qui
pour rait confir mer l’hy po thèse que les états- nations tra versent un
dé clin sans doute ir ré ver sible et qu’un nou vel ordre mon dial — et
mon dia li sé — se rait en train de s’an non cer. Du reste, même lorsque
Ma le se vic af firme que le na tio na lisme est dé sor mais « bien ancré » et
n’a donc pas be soin d’une rhé to rique vio lente, sa ré flexion ne pa raît
pas en me sure d’ex pli quer, pour nous li mi ter à un seul exemple, le
lien entre sport et mi li ta ri sa tion de la so cié té sous les to ta li ta rismes
du XX  siècle, même dans des so cié tés où l’état et l’idéo lo gie na tio nale
étaient pour tant bien an crés. Selon ce point de vue, l’État- nation pa‐ 
raît tra ver ser une phase de re dé fi ni tion plus pro fonde et ra di cale que
ce que Ma le se vic semble in clure, même si l’on peut com prendre qu’il

e
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soit pré ma tu ré de tirer des conclu sions pour l’ave nir. Il n’est de toute
façon pas sur pre nant que d’autres au teurs conti nuent à se poser la
ques tion de son po ten tiel de sur vie voire même de la né ces si té de sa
dé fense et de sa re dé cou verte pour contre car rer les ef fets de la mon‐ 
dia li sa tion.

Il faut enfin re mar quer que Ma le se vic ne s’ex prime pas sur la ques tion
de la na ture — si mi laire ou op po sée ? — du na tio na lisme et du ré gio‐ 
na lisme voire du sé pa ra tisme. Il se donne plu tôt l’ob jec tif d’ef fec tuer
une éva lua tion de la théo rie des « pe tites na tions » éla bo rée par Mi‐ 
ro slav Hroch en 1985, en com plé ment des théo ries mo der nistes. À
l’aide d’une étude de cas du mou ve ment na tio na liste ir lan dais, il met
l’ac cent sur les pro cé dés d’(auto-)dé fi ni tion des «  pe tites na tions  »
face aux « grandes na tions » dont elles veulent s’éman ci per. Un as‐ 
pect sous- analysé par Hroch, plus fo ca li sé sur l’évo lu tion des « pe tits
na tio na lismes » du stade lit té raire et cultu rel à la phase po li tique ou
de masse, mais qui per met à Ma le se vic de mettre en lu mière la créa‐ 
tion sys té ma tique de « di cho to mies » dis cur sives — l’un der dog vs. le
« do mi na teur agres sif » 15. Sur ces bases, Ma le se vic semble donc vou‐ 
loir in di quer une iden ti té mé tho do lo gique du na tio na lisme d’un côté
et du ré gio na lisme/lo ca lisme de l’autre, dont l’évo lu tion sé pa ra tiste
ne se pro dui rait que lorsque la lo gique éga li ta riste in terne de l’État- 
nation ne par vient plus à in té grer, sym bo li que ment avant même que
po li ti que ment, l’iden ti té ré gio nale (ibid. : ch. 1, « Ma king Sense of Na‐ 
tion hood »). Si le sé pa ra tisme peut alors me na cer un état- nation, il en
ren force néan moins le prin cipe gé né ral et donc la pré vi sion que la fin
du na tio na lisme en tant qu’idéo lo gie mon diale est loin d’être à nos
portes.

15

2.2 Y. Ha zo ny, The Vir tue of Na tio na lism

Le phi lo sophe, bi bliste et po li to logue is raé lien Yoram Ha zo ny, pré‐ 
sident de l’Ins ti tut Herzl de Jé ru sa lem, est un au teur d’orien ta tion
conser va trice voire même na tio na liste, l’éti quette qu’il dé clare lui- 
même pré fé rer en rai son, tout par ti cu liè re ment, de ses po si tions sio‐ 
nistes :

16

The na tio na lism I grew up with is a prin ci pled stand point that re gards
the world as go ver ned best when na tions are able to chart their own
in de pendent course, culti va ting their own tra di tions and pur suing
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their own in ter ests wi thout in ter fe rence. This is op po sed to im pe ria ‐
lism, which seeks to bring peace and pros pe ri ty to the world by uni ting
man kind, as much as pos sible, under a single po li ti cal re gime 16. (Ha zo ‐
ny, 2018 : 3)

Cette prise de po si tion ré vèle d’em blée que sa ré flexion sur le na tio‐ 
na lisme n’est pas que pu re ment aca dé mique et met à jour un évident
pen chant mi li tant. Au cu ne ment convain cu de la conver gence entre
na tio na lisme et glo ba li sa tion, Ha zo ny fonde son ar gu men taire sur
l’op po si tion entre l’ordre des états na tio naux et le chaos du mar ché
ca pi ta liste. Si les pre miers au raient surgi sur la longue durée à par tir
d’or ga ni sa tions spon ta nées de base, tels que la fa mille ou le clan
(ibid. : 61-75, 100), fi nis sant par se conso li der tout au long des siècles
face à des en ne mis com muns, le ca pi ta lisme in ter na tio nal s’ap puie rait
quant à lui sur une lo gique de li ber té et com pé ti tion in di vi duelles
ainsi que sur des loyau tés tem po raires, une lo gique, par consé quent,
op po sée à et en concur rence avec celle de la so li da ri té na tio nale  :
« […] bu si ness and the fa mi ly are not me re ly very dif ferent ins ti tu tions,
but ins ti tu tions re flec ting an op po si tion bet ween two ideal types 17  »
(ibid.  : 87). Tout pro jet d’états trans na tio naux, telle l’Union Eu ro‐ 
péenne, voire le «  Kan tian pa ra digm  » (pa ra digme kan tien) de paix
per pé tuelle à at teindre à tra vers la créa tion d’un état mon dial (ibid.  :
200, 210-212), ne pour rait que dé bou cher sur des construc tions tech‐ 
no cra tiques im po sées from above sans aucun an crage idéo lo gique
dans les so cié tés concer nées, une so lu tion qui ne pour rait se main te‐ 
nir que par l’op pres sion, c’est- à-dire la do mi nance im pé ria liste vio‐ 
lente d’une com mu nau té na tio nale sur d’autres (ibid. : 154).

17

Pour Ha zo ny ce n’est pas que la glo ba li sa tion fi nan cière qui contre dit
l’ordre des états- nations. Il existe aussi une op po si tion ra di cale entre
les idéo lo gies po li tiques de l’im pé ria lisme et du na tio na lisme, une op‐ 
po si tion que cet au teur per çoit comme le grand cli vage po li tique et
so cié tal du XXI  siècle :

18

e

Ei ther you sup port, in prin ciple, the ideal of an in ter na tio nal go vern ‐
ment or re gime that im poses its will on sub ject na tions when its of fi ‐
cials re gard it ne ces sa ry ; or you be lieve that na tions should be free to
set their own course in the ab sence of such an in ter na tio nal go vern ‐
ment or re gime 18. (ibid. : 3)
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Ha zo ny s’at tèle en par ti cu lier à re je ter l’idée selon la quelle le na tio na‐ 
lisme et les états- nations mo dernes se raient une source ré gu lière de
conflit et de vio lence, à dé pas ser par le biais de fé dé ra tions in ter na‐ 
tio nales. Les exemples ty piques, tels la France de Na po léon ou le
Troi sième Reich de Hit ler, ne re lè ve raient pas d’une lo gique na tio nale
ex pan sive mais plu tôt de la conver sion des élites d’une na tion à un
idéal im pé rial. Les mis sions ci vi li sa trices de Na po léon ou du Führer
ré vè le raient, dans leurs noms mêmes, leurs am bi tions im pé ria listes et
donc vio lentes (ibid. : 178). La meilleure pro tec tion contre ce genre de
dé rives se rait alors la mise en place et le main tien d’un ordre mon dial
fondé sur la lo gique na tio nale, tel qu’il fut ins ti tué en Eu rope au
XVII  siècle par le Trai té de West pha lie : « […] the mo dern ideal of the
na tio nal state was conso li da ted du ring the long struggle of na tions
such as En gland, the Ne ther lands, and France to li be rate them selves
from the pre ten sions to uni ver sal em pire of the Ger man and Spa nish
Habs burgs (that is, the “Holy Roman Em pire”) 19 » (ibid. : 197). Cet ordre
west pha lien — que Ha zo ny iden ti fie de façon assez sim pliste à un
pré su mé ordre pro tes tant op po sé aux am bi tions uni ver sa listes et
donc im pé ria listes de l’Église ca tho lique (ibid. : 21-23) — est ac tuel le‐ 
ment en dan ger sous la pres sion d’or ga ni sa tions in ter na tio nales de
plus en plus en va his santes, sur gies sou vent après la Se conde Guerre
mon diale pour pré ve nir les risques d’un re tour de la vio lence er ro né‐ 
ment iden ti fiée au na tio na lisme.

19

e

Ha zo ny semble s’être at ten du à ce que son étude sus ci te rait bien des
po lé miques, ce qui ex plique sans doute les po si tions tran chantes for‐ 
mu lées dans le livre, avec un ar gu men taire qui pa raît par fois fort sim‐ 
pli fié voire même pré fa bri qué. L’une des contra dic tions les plus re‐ 
mar quables concerne pré ci sé ment la ques tion des or ga ni sa tions in‐ 
ter na tio nales, aux quelles Ha zo ny ne se dé clare pas op po sé, tout en
pré ci sant que leur fonc tion ne ment de vrait tou jours se fon der sur un
ac cord entre états- nations. L’im pres sion est que l’au teur veut prô ner
le mul ti la té ra lisme et la prise de dé ci sions à l’una ni mi té, sans ce pen‐ 
dant l’in di quer trop clai re ment, ce qui laisse le lec teur dans le doute
quant à son op po si tion à des or ga ni sa tions telles que l’ONU, l’UE ou
les cours et tri bu naux in ter na tio naux dont la nais sance et le dé ve lop‐ 
pe ment sont jus te ment le ré sul tat d’ac cords entre états- nations sou‐ 
ve rains. Le court- circuit est évident par rap port à la po si tion in ter na‐ 
tio nale des États- Unis. Dans dif fé rents pas sages de son livre, Ha zo ny

20



Du modernisme au souverainisme. Récapitulatif et perspectives à partir de quatre ouvrages récents
sur le nationalisme

semble les pré sen ter à la fois comme une force im pé riale (ibid. : 153-
154) et comme un bas tion contre l’in ter na tio na lisme (ibid.  : 215-216).
La po si tion est fort ambigüe, mais elle semble in di quer qu’un pro jet
«  trans na tio nal  » pro pul sé par les États- Unis en ac cord avec des
états- nations al liés se rait pour Ha zo ny une op tion ac cep table. Elle
dé cou le rait de (et ren for ce rait no tam ment) la lo gique na tio na liste, en
op po si tion à une po li tique in ter na tio nale menée à tra vers les Na tions
Unies, par la quelle les États- Unis ab di que raient de facto leur vo ca tion
de do mi na tion en de hors de leurs fron tières en ac cep tant un cadre
légal et moral uni for mi sé pour l’hu ma ni té en tière et en niant ra di ca‐ 
le ment toute spé ci fi ci té lo cale :

These di sa gree ments over how the in ter na tio nal li be ral em pire is to be
go ver ned […] are sim ply the rein car na tion of thread worn me die val de ‐
bates bet ween the em pe ror and the pope […] – with the role of the em ‐
pe ror being re pri sed by those (most ly Ame ri cans) who in sist that au ‐
tho ri ty must be concen tra ted in Wa shing ton, the po li ti cal and mi li ta ry
cen ter ; and the role of the pa pa cy being played by those (most ly Eu ro ‐
pean, but also many Ame ri can aca de mics) who see ul ti mate au tho ri ty
as re si ding with the hi ghest in ter pre ters of the uni ver sal law, na me ly,
[…] the Uni ted Na tions and the Eu ro pean Union 20. (ibid.: 44-45)

Ha zo ny s’in sère au fond dans un cou rant in tel lec tuel anti- néolibéral,
en pro gres sion ces der nières an nées, et re jette la mon dia li sa tion in‐ 
ter pré tée comme pro ces sus de dif fu sion de va leurs (li bé rales) uni ver‐ 
selles et de ra tio na li sa tion du ca pi ta lisme in ter na tio nal, un mo dèle
post- Guerre froide au quel l’écri vain op pose un idéal «  or ga ni ciste  »
des na tions dont le fon de ment « spon ta né » sur la longue durée se rait
à pré sent me na cé par la vo lon té « ef fi cien tiste », « pla ni fi ca trice » et
« uni for mi sa trice » in hé rente à tout pro jet im pé ria liste.

21

Le côté mi li taire de la ré flexion est évident et il émerge clai re ment
dans la ré fé rence à la vi sion selon la quelle les na tions se raient le pro‐ 
duit de l’af fron te ment entre en ne mis aux as pi ra tions im pé ria listes
(ibid. : 197). La po si tion de Ha zo ny n’op pose d’ailleurs pas seule ment la
na tion à l’em pire mais aussi la na tion au ré gio na lisme et au sé pa ra‐ 
tisme. L’ordre west pha lien est érigé en idéal su prême au quel doit se
sou mettre aussi le droit wil so nien à l’auto- détermination des peuples.
Pour Ha zo ny, en effet, ce droit à l’au to dé ter mi na tion existe bel et
bien mais il ne peut ja mais être ni illi mi té ni ga ran ti. « The order of in ‐
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de pendent na tio nal states  » de vrait alors tou jours être « a pic ture of
the good that is kept firm ly in view » 21 (ibid. : 175) :

[…] where the in de pen dence of a par ti cu lar people is not wi thin the
realm of pos si bi li ty in his ge ne ra tion, he will not de vote re sources to
pres sing for this cause. And where ap plying the prin ciple of na tio nal
self- determination would harm his own na tion, or do much da mage to
an im por tant ally, or es ta blish an uns table or hos tile or per ni cious re ‐
gime, he will set him self against it 22. (ibid.)

En plus, les ten sions eth niques de longue durée dans la ré gion
contre disent la convic tion d’Ha zo ny que tout État- nation re pré sente
le cadre idéal pour la pro tec tion des mi no ri tés in ternes. Il de vient
alors dif fi cile de suivre l’au teur dans sa dis tinc tion entre af fir ma tion
na tio nale et dé rive ex pan sion niste ou im pé ria liste. De même, l’af fir‐ 
ma tion que le vrai mo ment fon da teur de la na tion amé ri caine se rait la
vic toire des États du Nord pen dant la guerre de Se ces sion (ibid. : 171)
im plique que le droit à l’au to dé ter mi na tion ne peut être at tri bué qu’à
ces ter ri toires ou ré gions qui se montrent ca pables de l’ob te nir — de
l’ex tor quer, pour ainsi dire —, si né ces saire par la force, cela par ana‐ 
lo gie avec l’équi libre po li tique west pha lien, qui fut à la base le ré sul tat
de nom breuses guerres de re li gion ou de suc ces sion. Le court- circuit
ré side ici en la contra dic tion entre le fon de ment schmit tien — la po li‐ 
tique comme conflit — de la dé marche de Ha zo ny et son idéal d’État- 
nation comme havre de pa ci fi ca tion in terne ca pable de ga ran tir la sé‐ 
cu ri té de ses ha bi tants, y com pris les mi no ri tés, en re pous sant tout
conflit vers les fron tières.
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À par tir de son idéal na tio na liste, Ha zo ny donne une lec ture ori gi nale
— en core que contro ver sée — de l’op po si tion in ter na tio nale à l’oc cu‐ 
pa tion des ter ri toires pa les ti niens. Cette op po si tion ne vi se rait pas
Israël en tant qu’État juif mais plu tôt en tant qu’État tout court, ca‐ 
pable de se don ner une or ga ni sa tion dé mo cra tique et plu ra liste tout
en gar dant un pro gramme na tio nal axé sur la pro tec tion de son exis‐
tence et une iden ti té ethno- religieuse forte (ibid. : 209). Le rai son ne‐ 
ment se com plique lorsque Ha zo ny ex plore ce der nier as pect. Le fon‐ 
de ment iden ti taire de l’état d’Israël ré side selon l’au teur dans la
conver gence entre le « old pa ra digm », l’an cien pa ra digme, de l’ordre
na tio nal et la tra gé die de l’Ho lo causte (ibid.  : 196-198), mais Ha zo ny
semble ou blier que l’in ter na tio na li sa tion de l’ordre mon dial suite à la
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Se conde Guerre mon diale a pré ci sé ment eu son ori gine dans l’in ca‐ 
pa ci té gé né rale à em pê cher la Shoah, pro vo quée par un état to ta li‐ 
taire ma ni fes te ment contraire à la sé cu ri té de ses mi no ri tés. On peut
dire, comme le fait Ha zo ny, que le Troi sième Reich n’était que la dé‐ 
gé né ra tion im pé ria liste d’un État- nation, mais rien dans le livre ne
nous in dique com ment évi ter qu’un État- nation «  ver tueux  » se
trans forme sou ve rai ne ment en em pire « vi cieux ». L’Ideal typ d’ex trac‐ 
tion her de rienne pro pa gé par Ha zo ny montre alors toutes ses li mites
et ré vèle le dé ca lage dis cur sif ha bi le ment uti li sé par l’au teur qui choi‐ 
sit d’un côté de trai ter la na tion comme va leur ab so lue et de l’autre
d’ex po ser sa vi sion de l’im pé ria lisme à l’aide d’exemples concrets tels
le Troi sième Reich, Na po léon ou l’Union eu ro péenne. Et l’on sait tous
com bien les idéaux semblent sou vent par faits face à une réa li té qui,
elle, reste — hélas — à ja mais per fec tible.

L’ar gu men taire de Ha zo ny pré sente, certes, bien des dé fauts, mais
cela n’em pêche que sa ten ta tive de lé gi ti mer l’ordre na tio nal offre
éga le ment des as pects in té res sants. Dans un contexte d’op po si tion
dif fuse (et gran dis sante) à la mon dia li sa tion, Ha zo ny donne forme à
une ré flexion co hé rente d’orien ta tion conser va trice, convain cu qu’il
est que le na tio na lisme garde toutes ses rai sons d’être. Sa dé fense du
conflit est en re vanche trop im pli cite comme source pri maire de l’ac‐ 
tion po li tique en gé né ral et des États- nations en par ti cu lier, un ar gu‐ 
ment qui reste glo ba le ment caché entre les lignes, mais qui de vient
in té res sant si l’on se sou vient de la mi ni mi sa tion de l’éro sion du mo‐ 
no pole na tio nal de la vio lence de la part de Ma le se vic. En outre, ce
qui in trigue chez Ha zo ny, c’est qu’il semble par ta ger l’idée « mo der‐ 
niste » sur la fi ni tude des états- nations, tout en le fai sant sur un ton
lar ge ment pes si miste. Les États- nations ne sont nul le ment des ti nés à
dis pa raître, mais courent tout de même ce risque. Et c’est un risque
qu’il faut à tout prix évi ter par la ré éva lua tion et la dé fense de l’équi‐ 
libre po li tique west pha lien (et pro tes tant) et le rôle de l’État en ga rant
de la sta bi li té et de la sé cu ri té in ternes de ses ter ri toires. Ainsi, Ha zo‐ 
ny, avec son in té rêt pour le Trai té de West pha lie comme acte de nais‐ 
sance des na tions mo dernes, se montre mo der niste, mais à sa ma‐ 
nière, en don nant à l’ordre mon dial (ou conti nen tal) na tio na liste une
dé fi ni tion di plo ma tique voire même mi li taire qui le pousse non pas à
in sis ter sur la longue durée, mais plu tôt à an ti ci per le début de la mo‐ 
der ni té. Il re con naît le lien entre na tio na lisme et état- nation, mais il
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situe la nais sance de ce der nier au XVII   siècle et semble donc voir
dans les ré vo lu tions po li tiques et cultu relles du XVIII  et du XIX   siècle
une ma tu ra tion de ce même pro ces sus en ta mé en 1648. Tout cela est
ori gi na le ment com bi né à une vi sion idéale (et assez idyl lique) de la di‐ 
vi sion de l’hu ma ni té en com mu nau tés eth no cul tu relles où l’on peut
tout de même re trou ver une re prise par tielle de l’ar gu men taire pri‐ 
mor dia liste.

e

e e

2.3 Th. Nail, Fi gure of the Mi grant et
Theo ry of the Bor der

Tho mas Nail, phi lo sophe à l’Uni ver si té de Den ver, d’orien ta tion
(néo)mar xiste, n’est pas un théo ri cien du na tio na lisme stric to sensu.
Or, ses der niers ou vrages touchent ré gu liè re ment à des ques tions
d’ac tua li té ayant plu sieurs im pli ca tions pour l’in ter pré ta tion du rôle
des états, des re la tions cultu relles et de la ges tion des fron tières et
du ter ri toire dans leur pers pec tive his to rique. Le point de dé part de
sa ré flexion est re pré sen té par un vé ri table ren ver se ment du point de
vue tra di tion nel qui conçoit les droits et les de voirs des ci toyens et la
sta bi li sa tion ter ri to riale et so cié tale in terne comme étant les traits
dis tinc tifs des états- nations mo dernes. Tout conflit se rait no tam ment
re fou lé vers les pé ri phé ries et vers les fron tières, im pli ci te ment
consi dé rées comme mar gi nales et «  de ri va tive  », se con daires (Nail,
2016 : « In tro duc tion »). Cette ap proche tra di tion nelle n’est pas sans
af fi ni té avec l’at ten tion toute par ti cu lière que les na tio na lism stu dies
ont voué aux rai sons du suc cès des na tio na lismes au près de com mu‐ 
nau tés au pa ra vant fon dées sur des lé gi ti mi tés plu rielles et lo cales, ce
qui a en gen dré la re cherche d’une « masse cri tique » de fac teurs, d’un
centre idéo lo gique et de pou voir, per met tant la nais sance et l’af fir ma‐ 
tion d’un sen ti ment na tio nal. Ma le se vic et Ha zo ny opèrent dans le
pé ri mètre de cette tra di tion. Nail dé cide, quant à lui, de poser plu tôt
la ques tion du mou ve ment dans un ordre po li tique na tio nal pré ten du‐
ment stable. Dans ce but, il pro blé ma tise le concept de fron tière,
consi dé ré comme préa lable à toute ter ri to ria li sa tion du pou voir, et
per fec tionne ainsi une par tie des ré flexions qu’il avait au pa ra vant
consa crées à la fi gure du mi grant, celui qui par dé fi ni tion remet en
cause la sta bi li té des fron tières et des États qu’elles en closent :
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The first pro blem is that the mi grant has been pre do mi nant ly un ders ‐
tood from the pers pec tive of sta sis and per cei ved as a se con da ry or de ‐
ri va tive fi gure with res pect to place- bound so cial mem ber ship. […] If
we want to de ve lop a po li ti cal theo ry of the mi grant it self [sic] and not
the mi grant as a fai led ci ti zen, we need to rein ter pret the mi grant first
and fo re most ac cor ding to its own de fi ning fea ture: its mo ve ment. […]
So cie ties are not sta tic places with fixed cha rac te ris tics and per sons.
So cie ties are dy na mic pro cesses en ga ged in conti nuous ly di rec ting and
cir cu la ting so cial life 23. (Nail, 2015� « In tro duc tion »)

Au centre de la ré flexion de Nail se trouve le concept de ki no po li tics
ou « ki no po li tique », c’est- à-dire la po li tique du mou ve ment et, plus
spé ci fi que ment, des dé pla ce ments  : «  Ki no po li tics is the theo ry and
ana ly sis of so cial mo tion: the po li tics of mo ve ment. Ins tead of ana ly sing
so cie ties as pri ma ri ly sta tic, spa tial, or tem po ral, ki no po li tics or so cial
ki ne tics un ders tands them pri ma ri ly as re gimes of mo tion 24  » (Nail,
2016 : ch. 1, « Bor der Ki no po wer »). La prise de dis tance par rap port
au reste des na tio na lism stu dies est évi dente. Ces der niers prennent
la na tion comme objet d’étude et, ce fai sant, courent par fois le risque
de la réi fier en lui don nant des contours sta tiques. Dans le cas d’une
théo rie comme celle de Hroch sur les « pe tites na tions », il est même
ques tion d’un pro ces sus en trois phases, dé bou chant théo ri que ment,
après la phase C, sur une sorte d’« ho ri zon final de l’his toire ». Pour
échap per à tout risque de réi fi ca tion de l’état- nation, Nail ren verse la
donne et re dé fi nit la so cié té en termes de ré seaux et de mou ve ments,
des quels la fron tière re pré sente à la fois la dé li mi ta tion et le point
d’accès. Toute l’his toire de l’hu ma ni té, pour suit Nail, est do mi née par
une dy na mique d’ex clu sion et d’in clu sion ou, et c’est ici que le fond
(néo)mar xiste émerge de façon plus ex pli cite, d’« ex pan sion by ex clu‐ 
sion », d’ex pan sion par l’ex clu sion (ibid.). Le dé cou page du monde en
ter ri toires, dont la prio ri té lo gique ne re vient pas à la créa tion d’un
centre mais au fait de tra cer une fron tière, est mo ti vé par le be soin
de contrôle et de pos ses sion d’une par tie du monde surgi, pen dant la
pré his toire, lors de la sé den ta ri sa tion de l’hu ma ni té. Un pro ces sus qui
ne peut se réa li ser qu’en ex cluant un Autre dont la dé fi ni tion et l’ex‐ 
ten sion varie selon les époques et les ré gimes en vi gueur.

27

Dans son Theo ry of the Bor der, comme déjà dans Fi gure of the Mi‐ 
grant, Nail re con naît que tout mou ve ment est une po ten tielle source
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de re dé fi ni tion des fron tières et donc des pou voirs consti tués qu’elles
ren ferment. Au même mo ment, toute fron tière (Nail se li mite à celles
po li tiques, géo gra phiques, éco no miques et ju ri diques dans le monde
oc ci den tal) a par dé fi ni tion un ca rac tère élas tique et po reux et per‐ 
met le pas sage de cer tains, comme sou vent les tou ristes ou les per‐ 
sonnes d’af faires, tout en en blo quant celui d’autres. Ce sont alors les
mi grants, qui ont l’ob jec tif de se dé pla cer de façon per ma nente et
doivent donc fran chir plu sieurs li mites, qui re tiennent tout par ti cu‐ 
liè re ment l’at ten tion de l’au teur. S’ins pi rant de Marx, mais aussi de
Fou cault et d’autres, Nail iden ti fie le mi grant comme une nou velle
ma ni fes ta tion de l’Exclu, du Do mi né qui, par le passé, a été in car né
par le no made, le bar bare, le va ga bond ou le pro lé taire. Cha cune de
ces fi gures a consti tué le né ga tif, pour ainsi dire, du ré gime do mi nant
à une cer taine époque de l’his toire hu maine. Les no mades furent ainsi
les ex clus du re dé cou page des terres in ter ve nu lors de la ré vo lu tion
agri cole (10 000 av. J.-C.) et de la ter ri to ria li sa tion de la so cié té et de
l’éco no mie qui en dé cou la (Nail, 2015 : ch. 9, « The Nomad »). Les bar‐ 
bares in car nèrent l’Autre à l’époque des ci vi li sa tions clas siques, qui en
firent les in fé rieurs cultu rels, ju ri diques et po li tiques par rap port aux
«  ci toyens  » ré si dant dans le centre de la polis en ex pan sion (ibid.  :
ch. 10, « The Bar ba rian »). Le va ga bond, ca té go rie vaste dans la quelle
fi gurent aussi la sor cière et le «  fou  », de vint à son tour celui qui
échap pait au sys tème de loyau tés dif fuses — tel un ré seau en ten sion
per ma nente — du Moyen- Âge (ibid.  : ch.  11, «  The Va ga bond  »). La
forme la plus ré cente de l’Exclu sur git lors du pas sage à la so cié té ca‐ 
pi ta liste et à l’ordre po li tique west pha lien, qui ren dit les in di vi dus
égaux et in ter chan geables et les États- nations, fondé sur la pro prié té
pri vée, om ni pré sents. Tout par ti cu liè re ment à par tir de l’in dus tria li‐ 
sa tion du ca pi ta lisme dès le XVIII  siècle, le pro lé taire de vint celui qui
se re trou vait exclu de la pro prié té pri vée et des droits de ci toyen ne té
qui y étaient as so ciés, tout en dé ve lop pant une conscience de groupe
grâce à l’ac cé lé ra tion des com mu ni ca tions (ibid. : ch. 12, « The Pro le‐ 
ta riat »). Ce fut cette prise de conscience qui au rait pro pul sé un mou‐ 
ve ment so cial de classe in clu sif et ho ri zon tal vi sant la col lec ti vi sa tion
du sur plus de pro duc tion, ce der nier étant vu comme la source de la
pro prié té pri vée, de son ac cu mu la tion et, par consé quent, de l’ex clu‐ 
sion de l’Autre (sur plus de po pu la tion) ainsi que comme le bouillon de
culture du na tio na lisme, consti tuant à son tour un « mou ve ment ci ‐
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né ma tique  » dif fé rent fondé sur le sta tisme, l’ex clu si vi té et les cloi‐ 
son ne ments ver ti caux (langue, race, etc.) (ibid.).

La dé marche de Nail est fas ci nante et très per sua sive, même si elle ne
manque pas de sus ci ter quelques per plexi tés, no tam ment si l’on
consi dère l’as so cia tion étroite entre com mu nisme et na tio na lisme
dont fut té moin le XX  siècle, au- delà de toute rhé to rique in ter na tio‐ 
na liste. Il semble tout de même un peu trop fa cile de conclure,
comme semble le sug gé rer Nail, que la su bor di na tion de la classe à la
na tion ne fut que le pro duit du na tio na lisme d’État — et donc de nou‐ 
velles élites — et que la ré sis tance des pro lé taires au mou ve ment
d’ac cu mu la tion des sur plus de pro duc tion se rait à re cher cher ex clu‐ 
si ve ment dans les ex pé riences de col lec ti vi sa tion tels que les kib‐ 
boutz ou les com munes. Un doute qui sur git aussi lors de l’ana lyse de
la Ré vo lu tion fran çaise, que Nail pré sente comme ayant été le mou ve‐ 
ment d’une ma jo ri té d’Ex clus, de pro lé taires, qui finit par être mo no‐ 
po li sé par une mi no ri té bour geoise (ibid.). Une lec ture pas tout à fait
nou velle, certes, mais qui semble igno rer toute pos si bi li té de dif fé‐ 
ren tia tion des in té rêts et des as pi ra tions in di vi duels, le pro lé ta riat et
la bour geoi sie étant pré sen tés comme des blocs im pli ci te ment mo‐ 
no li thiques et in con ci liables.
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Le mi grant re pré sente pour Nail une nou velle ma ni fes ta tion de
l’Exclu, ca rac té ri sant le ré gime ac tuel le ment en for ma tion. Le pas‐ 
sage du pro lé taire au mi grant marque la fin du ré gime de mo bi li té ca‐
pi ta liste et an nonce l’émer gence d’un nou veau ré gime d’ex pan sion
par l’ex clu sion que Nail ap pelle « pé dèse »  : « Pe de sis […] is the first
mo tion of au to no mous self- transport  : the mo tion of the foot. Pe de tic
mo tion is the force of the foot […]. As a so cial force of mo tion, it is de fi‐ 
ned by its au to no my and self- motion. […] its mo ve ment is ir re gu lar and
un pre dic table 25 » (ibid. : ch. 12, « Pe de tic Force »). C’est en as su mant
leur ex clu sion que les Ex clus de viennent la source d’une al ter na tive à
la sta bi li sa tion du pou voir, la mar gi na li sa tion étant le «  mou ve ment
so cial » ori gi nel du quel dé coule, par ré ac tion, un « contre mou ve ment
éta tique ». Il de vient alors lo gique de com men cer toute ré flexion sur
le pou voir, y com pris celui des états- nations, par le mou ve ment qui
es saie d’en bri ser l’illu sion de sta bi li té et donc d’éter ni té. De toute
cette ré flexion dé coulent, pour ce qui nous concerne plus spé ci fi que‐ 
ment ici, deux consi dé ra tions. D’abord, Nail semble par tir d’une ré‐ 
flexion proche de celle de Ma le se vic, re con nais sant que tout ordre

30



Du modernisme au souverainisme. Récapitulatif et perspectives à partir de quatre ouvrages récents
sur le nationalisme

po li tique, y com pris le na tio na lisme, ne peut se fon der que sur un
sys tème de sé lec tion et donc, au final, d’in clu sion et d’ex clu sion. Ce
fai sant, Nail ren verse la pers pec tive de Ma le se vic et at tri bue à l’Autre
le rôle d’ac teur voire même de mo teur pre mier de l’his toire hu maine.
En suite, Nail voit dans l’ordre west pha lien la condi tio sine qua non
sans la quelle le sys tème ca pi ta liste et le na tio na lisme n’au raient pas
pu sur gir. Par ailleurs, il met l’ac cent sur la conti nui té des mé ca‐ 
nismes d’« ex pan sion par l’ex clu sion’ qui re mon te raient jusqu’à la pré‐ 
his toire. Il prend donc ses dis tances avec le mo der nisme pur et dur et
réus sit à com bi ner de façon ori gi nale l’an ti ci pa tion de la mo der ni té à
1648, dont par lait déjà Ha zo ny, à une pers pec tive de très longue
durée qui fait pen ser — mais sans en par ta ger le fon de ment so cio bio‐ 
lo gique — à l’ho ri zon tem po rel pri mor dia liste.

Tou te fois, comme nous l’avons déjà rap pe lé, la ré cente émer gence
d’un nou vel Exclu, le mi grant, est en train de ré vé ler la fin de l’ordre
west pha lien et la nais sance d’une nou velle pé dèse. L’ordre west pha‐ 
lien se ca rac té ri sait par la dis pa ri tion des fron tières in ternes de l’État
et l’uni for mi sa tion de son ter ri toire ainsi que par un contrôle des in‐ 
di vi dus pas sant par des ca té go ries bi naires telles que ci toyens vs.
non- citoyens, na tio naux vs. non- nationaux, pro prié taire vs. tra‐ 
vailleur, etc. (Nail, 2016  : ch. 5, « The Check point II  »). L’ordre post- 
westphalien n’ef face pas ces cli vages («  […] new tech no lo gies and
forms of bor de ring are sim ply re com bi na tions of old re gimes and tech‐ 
no lo gies 26 » (ibid. : « In tro duc tion »), mais il est à son tour le ré sul tat
de la contre réac tion à un ré gime de mou ve ment de ve nu plus flou,
plus actif et sur tout plus im pré vi sible. En dé coule une double stra té‐ 
gie de contrôle de plus en plus dé ter ri to ria li sée, ce qui rend la
concep tion géo gra phique des fron tières dé pas sée et in uti li sable. D’un
côté, le contrôle des mou ve ments fait de plus en plus abs trac tion de
l’in di vi du par ti cu lier, pas sant tout par ti cu liè re ment par des formes de
pro fi lage sta tis tique dont le pre mier ré sul tat est de mul ti plier et pré‐ 
ca ri ser les fron tières :
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Ki no gra phics and sta tis tics are thus re qui red to fol low the vec tors of
so cial mo tion, where new po ten tial di vi sions are re qui red, and where
old ac tual ones should be re mo ved. In the mo dern world of un pre dic ‐
table os cil la tions and so cial di vi sions, sta tis tics pro vide pro ba bi li ties
for go vern men tal ac tion […] 28 (ibid. : ch. 5, « The Check point I »).

De l’autre, ce qui n’est pa ra doxal qu’à pre mière vue, le corps in di vi‐ 
duel de vient lui- même un sup port d’in for ma tion, et donc la fron tière
ex trême, grâce à une tech no lo gie (puces dans les pas se ports, en re‐ 
gis tre ment des mou ve ments en per ma nence, bio mé trie, etc.) per met‐ 
tant des contrôles — le côté per cep tible des fron tières — par tout et à
tout mo ment  : «  The bio me tric body is the mo bile iden ti ty card that
can not be lost or sto len  » 29 (ibid.  : ch.  10, «  The US- Mexico Check‐ 
point »). Dans ce nou vel ordre, la fron tière est donc double : à la fois
na tio nale, mais non- territoriale, et in di vi duelle, le corps de cha cun
étant dis tinct et dis tin guable du corps de tout autre.
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Les chan ge ments sou li gnés par Nail vont donc dans une autre di rec‐ 
tion que l’appel mi li tant de Ha zo ny à dé fendre tout sim ple ment
l’ordre west pha lien et plus en pro fon deur que ceux dé crits par Ma le‐ 
se vic. Si ce der nier ne per çoit, en fait, qu’une évo lu tion des stra té gies
de re pro duc tion du na tio na lisme, plus violent au XIX  siècle et moins
agres sif, car plus « en ra ci né », au XXI  siècle, Nail ne prend pas le na‐ 
tio na lisme comme objet d’étude à part en tière. Il le voit plu tôt comme
l’un des sys tèmes, his to ri que ment dé ter mi nés, d’ex pan sion des élites
par l’ex pul sion de l’Autre, selon une dy na mique in car née entre- temps
par les mi grants. La crise mi gra toire ne se rait alors pas l’in dice de la
fin (ni une op por tu ni té de re nais sance) des états- nations, mais le
signe ré vé la teur du chan ge ment de la ré sis tance à ces mêmes états et
par consé quent de la né ces si té de ces der niers de se doter de nou‐ 
velles contre- stratégies. Mal gré son évi dente sym pa thie in tel lec tuelle
et hu maine pour les Ex clus, Nail semble en tout cas re con naître l’im‐ 
pos si bi li té d’un vé ri table ren ver se ment des rap ports d’ex clu sion, au
final le vé ri table mo teur de l’his toire, et vou loir ainsi sti mu ler le lec‐ 
teur à la ré flexion sur les pos si bi li tés de ré sis tance (ibid. : « In tro duc‐ 
tion ») dans le but de dé mas quer toute pré ten tion de sta bi li té et donc
de pé ren ni té pro pa gée par le sys tème en vi gueur.
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Nous ve nons d’exa mi ner quatre ou vrages fort dif fé rents mais qui
nous per mettent de mettre en lu mière cer tains as pects (for cé ment
par tiels) de l’évo lu tion du débat ré cent sur le na tio na lisme par rap‐ 
port à l’op po si tion his to rique entre mo der nistes et non- modernistes :

35

1)  la pers pec tive mo der niste reste clai re ment le cadre de ré fé rence,
mais on re con naît au même mo ment l’ou ver ture aux cri tiques que les
non- modernistes lui ont adres sé à plu sieurs re prises, en par ti cu lier la
né ces si té de voir le na tio na lisme comme une construc tion mo derne
dont les briques sont pré mo dernes voire même an té rieures (Nail et
Ha zo ny, en par ti cu lier, re montent — à par tir de vi sions op po sées — à
des dy na miques da tant de la pré his toire). On peut re mar quer aussi
une ré éva lua tion de l’« ordre west pha lien », avec l’af fir ma tion dé fi ni‐ 
tive à par tir du XVII  siècle de la sou ve rai ne té po li tique et ter ri to riale
de l’état mo derne, dont le na tio na lisme en tant qu’idéo lo gie so cio lo‐ 
gique et cultu relle ne se rait que la suite lo gique. La pers pec tive de
longue durée, au- delà des ou tils d’ana lyse qu’on choi sit de mettre en
avant, se com bine donc avec une cer taine « an ti ci pa tion » tem po relle
du début de la mo der ni té par rap port au dis cours mo der niste « clas‐ 
sique » ;
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2)  la dis pa ri tion des états- nations, pré sen tée par le passé par fois
comme étant proches de leur fin, n’est pas pour de main. Pour Ma le‐ 
se vic, le seul qui prenne le temps de re cons truire le champ des na tio‐ 
na lism stu dies et de s’y po si tion ner clai re ment, l’État- nation ne peut
être consi dé ré comme bien « ancré » ou « en ra ci né » (groun ded) qu’à
par tir du XXI  siècle. L’État- nation vient tout juste d’at teindre son suc‐ 
cès et il est in vrai sem blable qu’il puisse dis pa raître à court terme.
Nail, pour sa part, sou ligne sur tout l’évo lu tion des sys tèmes de
contrôle, d’ex ploi ta tion et d’ex clu sion, de ve nus moins ter ri to ria li sés,
ce qui an nonce non pas la fin de l’état- nation, mais son évo lu tion vers
un nou veau ré gime ki no po li tique, mis en lu mière par la fi gure du mi‐ 
grant. Ha zo ny n’ex clut pas quant à lui la pos si bi li té d’ef fri te ment de
l’ordre mon dial west pha lien, une op tion qui, ce pen dant, se rait à re je‐ 
ter ca té go ri que ment car ré sul tant d’une at taque mon dia li sante et
uni for mi sante ;
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3) Ha zo ny est le seul, dans la fou lée de ses po si tions sou ve rai nistes, à
op po ser mon dia li sa tion (et im pé ria lisme) d’un côté et états- nations
(et na tio na lisme) de l’autre. Seul le se cond terme se rait ca pable de ga‐
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ran tir la sta bi li té et la plu ra li té in terne de chaque état et l’équi libre
(di plo ma tique et mi li taire) des forces dans l’ordre po li tique mon dial.
Toute so lu tion com por tant la ces sion d’une par tie de sou ve rai ne té
des états- nations à des or ga ni sa tions su pra na tio nales ne pour rait
qu’ame ner à la do mi na tion (po li tique, éco no mique ou cultu relle) vio‐ 
lente d’une na tion sur d’autres. Nail est le moins ex pli cite par rap port
aux liens entre mon dia li sa tion et na tio na lisme, en core que sa pré vi‐ 
sion d’un ordre post- westphalien dé ter ri to ria li sé et l’iden ti fi ca tion
des mi grants (trans fron ta liers) comme les Ex clus de ce nou vel ordre
ad mette vrai sem bla ble ment le ca rac tère in évi table d’une évo lu tion
mon dia li sée des sys tèmes éta tiques de contrôle des mou ve ments au
XXI  siècle. Ma le se vic, quant à lui, ex clut toute contra dic tion entre im‐ 
pé ria lisme (mo derne) et mon dia li sa tion d’un côté et na tio na lisme de
l’autre. La dé na tio na li sa tion par tielle de cer tains sec teurs, tel que la
dé fense, ne l’em pêche pas d’af fir mer que la mon dia li sa tion et le na tio‐ 
na lisme se raient deux pro ces sus pa ral lèles se cô toyant l’un l’autre de‐ 
puis plu sieurs siècles, la pre mière ayant be soin de la sta bi li té ter ri to‐ 
riale et ju ri dique of ferte par les états- nations et ces der niers mon‐ 
trant sou vent un pen chant im pé ria liste dans le but de ren for cer leur
lé gi ti mi té in terne et leur po si tion dans la com pé ti tion mon diale entre
les na tions ;

e

4) On constate, enfin, une ré éva lua tion du côté mi li taire de cette
même com pé ti tion entre les na tions, dans la fou lée d’une concep tion
schmit tienne de la po li tique comme conflit, dont dé coule celui de
l’équi libre des forces (mi li taires) comme prin cipe ré gu la teur des re la‐ 
tions in ter na tio nales. La ré éva lua tion de l’ordre west pha lien, pro duit
des guerres de suc ces sion et de re li gion du XVI  et du XVII  siècle, per‐ 
met ainsi à Ha zo ny de sug gé rer une sorte de hié rar chie des forces
entre l’em pire, la na tion et les ré gions as pi rant à l’auto- 
détermination. Si la na tion risque d’être ef fa cée par la vio lence écra‐ 
sante d’un em pire, toute na tion ap pa raît elle- même comme le pro‐ 
duit d’un équi libre « or ga nique » de forces ré sul tant des conflits du
passé. Il en dé coule une op po si tion entre na tio na lisme et ré gio na‐ 
lisme, dont le se cond ne pour ra as pi rer à l’auto- détermination que s’il
montre une force suf fi sante à s’in sé rer dans l’ordre mon dial en tant
que nou velle na tion. Ma le se vic sou ligne lui aussi l’im por tance pour
toute « pe tite na tion » de s’ap pro prier le lan gage des loyau tés quo ti‐ 
diennes et per son nelles pour faire concur rence au vo ca bu laire de
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l’État- nation «  do mi nant  ». Il en conclut ce pen dant une ana lo gie
idéo lo gique entre na tio na lisme et ré gio na lisme, dont ce der nier ne
fe rait que re pro duire et ren for cer les stra té gies dis cur sives du pre‐ 
mier.
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NOTES

1  Les deux guerres mon diales ainsi que la dé co lo ni sa tion semblent avoir été
le dé clen cheur de cette « ma tu ra tion » scien ti fique de la ré flexion sur le na‐ 
tio na lisme et de l’aban don de The Idea of Na tio na lism de Hans Kohn (1944),
Na tio na lism and So cial Com mu ni ca tion de Karl W. Deutsch (1953) ainsi que
Na tio na lism (1960) d’Elie Ke dou rie. Ces ou vrages contiennent déjà, cha cun à
sa ma nière, une par tie des idées qui se ront conso li dées par les mo der nistes
de la gé né ra tion sui vante. Tout en gar dant cer tains biais, très cri ti qués par
la suite, Kohn et Ke dou rie furent no tam ment parmi les pre miers au teurs à
iden ti fier le na tio na lisme comme un pro blème idéo lo gique res sor tant de
l’his toire in tel lec tuelle et des idées, pré cé dant l’en ga ge ment per son nel ou la
na tio na li té. Deutsch, quant à lui, mit l’ac cent — d’une façon sans doute trop
gé né rale et mé ca nique — sur l’as pect com mu ni ca tion nel du na tio na lisme
ayant per mis de re lier l’in di vi du mo derne au groupe (cultu rel voire lin guis‐ 
tique) dont il est membre. Cf. Özkırımlı, 2000 [2010] : 35-47.

2  « An ti mo der niste » et « non- moderniste » in diquent ici es sen tiel le ment
une ré ac tion à l’axiome mo der niste, les deux termes sont uti li sés comme
sy no nymes dans ce texte.

3  Les ou vrages de Ma le se vic et Nail ont été consul tés en for mat nu mé rique
(ePub). La di vi sion des pages de ces der niers ne cor res pon dant pas tou jours
à celle de l’édi tion en pa pier, tous les ren vois aux pages sont rem pla cés par
la simple in di ca tion du cha pitre de ré fé rence.

4  « forme do mi nante de la sub jec ti vi té mo derne ». Les tra duc tions sont de
l’au teur.

5  « doc trine méta- idéologique ».

6  « [il est] bien plus qu’une simple doc trine po li tique. Il consti tue aussi une
pra tique so ciale im bri quée dans la vie de tous les jours des so cié tés mo‐ 
dernes ».

7  « des suc cès tan gibles dans le monde glo bal ».

SMITH An tho ny, 2004, The An ti qui ty of
Na tions, Cam bridge/Mal den, Po li ty.
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Du modernisme au souverainisme. Récapitulatif et perspectives à partir de quatre ouvrages récents
sur le nationalisme

8  « Le na tio na lisme ne re pré sente pas une dé via tion des normes so ciales ;
il est lui- même la norme ».

9  « Ces traits no mi naux ne se tra duisent pas tou jours bien dans la réa li té
de tous les jours des em pires et des états na tio naux ».

10  « Les em pires et les états na tio naux consti tuent des formes d’or ga ni sa‐ 
tion so cié tale dif fé rentes mais lar ge ment com pa tibles et ils sont, par consé‐ 
quent, sus cep tibles de s’as si mi ler entre eux si les condi tions his to riques le
per mettent ».

11  « La plu part des em pires mo dernes n’étaient que des états en cours de
na tio na li sa tion se trou vant à ba lan cer leurs noyaux na tio naux avec leurs pé‐ 
ri phé ries non- nationales ».

12  À ce pro pos, Ma le se vic semble sug gé rer l’exis tence de plu sieurs stades
dans le pro ces sus de na tio na li sa tion, avec les na tio na lismes faibles ayant re‐ 
cours aux ins tru ments de pou voir et de com mu ni ca tion les plus agres sifs  :
« […] bland na tio na lisms of li be ral na tio nal states (such as Den mark or Fin‐ 
land) are much more po wer ful than no mi nal ly ag gres sive na tio na lisms of au‐ 
tho ri ta rian states (such as North Korea or Eri trea). » [« […] les na tio na lismes
ternes des états na tio naux li bé raux (tels que le Da ne mark ou la Fin lande) ont
bien plus de force que les na tio na lismes no mi na le ment agres sifs des états
au to ri taires »] (Ma le se vic, 2019 : ch. 10, « Glo ba li sa tion and Na tio na list Sub‐ 
jec ti vi ties »).

13  « […] la mon dia li sa tion n’est pos sible qu’à par tir d’états na tio naux forts ».

14  On pour rait re mar quer ici que le phé no mène du na tion bran ding, en tant
qu’adap ta tion de l’idée de na tion à la lo gique consu mé riste de trans for ma‐ 
tion de concepts abs traits en pro duits de mar ché, ne se rait que l’ap pli ca tion
du pa ra digme de la concur rence aux be soins idéo lo giques na tio naux, dont
se rait ipso facto confir mée la vi va ci té. Cf. An holt, 2007.

15  À ce pro pos, il pour rait être in té res sant de faire un lien avec Leers sen
qui, de son côté (et sur la base de sources an glaises), fait re mon ter ces di‐ 
cho to mies ir lan dais vs. an glais au Moyen- Âge. Cf. Leers sen, 1999 : 16-26.

16  « Le na tio na lisme avec le quel j’ai gran di in dique une po si tion de prin cipe
af fir mant que le monde est gou ver né au mieux par des na tions ca pables de
tra cer leur propre voie de façon in dé pen dante ainsi que de culti ver leurs
tra di tions et de pour suivre leurs in té rêts sans in ter fé rences. Tout cela s’op‐ 
pose à l’im pé ria lisme, qui cherche quant à lui à ins tau rer la paix et la pros ‐
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pé ri té dans le monde par l’uni fi ca tion de l’hu ma ni té et, au tant que pos sible,
sous l’égide d’un ré gime po li tique unique ».

17  « […] l’en tre prise et la fa mille ne sont pas que des ins ti tu tions com plè te‐ 
ment dif fé rentes, elles sont des ins ti tu tions re flé tant l’op po si tion entre deux
idéaux- types ».

18  « Soit on sou tient, par prin cipe, l’idéal d’un gou ver ne ment ou d’un ré gime
in ter na tio nal im po sant, chaque fois que ses of fi ciels l’es timent né ces saire,
sa vo lon té aux na tions sou mises, soit on croit que les na tions de vraient être
libres d’éta blir leur cours d’ac tion dans l’ab sence d’un tel gou ver ne ment ou
ré gime in ter na tio nal ».

19  « […] l’idéal mo derne de l’état na tio nal a été conso li dé au long de la lutte
pro lon gée de na tions telles que l’An gle terre, les Pays- Bas et la France pour
se li bé rer des pro jets de construc tion d’un em pire uni ver sel des Habs bourg
d’Al le magne et d’Es pagne (le “Saint Em pire Ro main Ger ma nique”) ».

20  « Ces désac cords sur la ma nière de gou ver ner l’em pire li bé ral in ter na tio‐ 
nal [l’ordre po li tique ac tuel, NdA] […] ne sont que la ré in car na tion des an‐ 
ciens dé bats mé dié vaux entre l’em pe reur et le pape […] — le rôle de l’em pe‐ 
reur étant oc cu pé par ceux (sou vent des Amé ri cains) qui in sistent pour que
le pou voir soit concen tré à Wa shing ton, le centre po li tique et mi li taire ; et le
rôle de la pa pau té étant re pris par ceux (sou vent des Eu ro péens, mais aussi
des in tel lec tuels amé ri cains) qui es timent que le pou voir final de vrait être
entre les mains des in ter prètes su prêmes de la loi uni ver selle, à sa voir […]
les Na tions Unies et l’Union eu ro péenne ».

21  « L’ordre des états na tio naux in dé pen dants »  ; « un por trait de ce bien
qui ne doit ja mais être ou blié ».

22  « […] là où l’in dé pen dance d’un peuple n’ap pa raît pas pos sible pour la gé‐ 
né ra tion ac tuelle, il [l’homme po li tique, NdA] ne devra pas s’ef for cer de
pous ser cette cause. Et lorsque l’ap pli ca tion du prin cipe d’auto- 
détermination na tio nale pour rait léser sa propre na tion, en dom ma ger griè‐ 
ve ment un allié im por tant voire éta blir un ré gime in stable, hos tile ou dan‐ 
ge reux, il s’op po se ra à son ap pli ca tion ».

23  « Le pre mier pro blème est que le mi grant a été gé né ra le ment consi dé ré
du point de vue de la sta bi li té et perçu comme une fi gure se con daire ou dé‐ 
ri vée par rap port à la par ti ci pa tion so ciale géo gra phi que ment an crée. […] Si
l’on veut dé ve lop per une théo rie po li tique du mi grant en tant que tel et non
pas du mi grant en tant que ci toyen raté, il faut ré in ter pré ter le mi grant tout
d’abord sur la base de sa ca rac té ris tique dis tinc tive  : son mou ve ment. […]
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Les so cié tés ne sont pas des en droits sta tiques aux traits et aux ha bi tants
figés. Les so cié tés forment des pro ces sus dy na miques dé ter mi nant en per‐ 
ma nence la di rec tion et la cir cu la tion de la vie so ciale ».

24  « La ki no po li tique est la théo rie et l’ana lyse du mou ve ment so cial : la po‐ 
li tique du mou ve ment. Au lieu d’ana ly ser les so cié tés comme des en ti tés
pri mai re ment sta tiques, dans l’es pace ou dans le temps, la ki no po li tique ou
ci né tique so ciale les in ter prète tout d’abord comme étant des ré gimes de
mou ve ment ».

25  «  La pé dèse […] est le pre mier mou ve ment de l’auto- transport au to‐ 
nome : le mou ve ment du pied. Le mou ve ment pé dé tique est la force du pied
[…]. En tant que force so ciale de mou ve ment, il est dé fi ni par son au to no mie
et son au to mou ve ment. […] son mou ve ment est ir ré gu lier et im pré vi sible ».

26  «  […] les nou velles tech no lo gies et formes de ges tion des fron tières ne
sont que des re com bi nai sons de ré gimes et de tech no lo gies pré cé dents ».

27  «  […] où in ter ve nir dans le flux conti nu de points po ten tiel le ment iso‐ 
lables ? Avec des flux plus im por tants de corps et de don nées mo biles il est
de plus en plus dif fi cile de sa voir où tra cer une ligne ».

28  « La ki no gra phie et la sta tis tique sont par consé quent né ces saires pour
per mettre le suivi des vec teurs de mou ve ment so cial, là où s’im posent de
nou velles di vi sions po ten tielles, et là où les di vi sions exis tantes doivent être
éli mi nées. Dans le monde mo derne, fait d’os cil la tions et de di vi sions so ciales
im pré vi sibles, la sta tis tique four nit les pro ba bi li tés né ces saires à l’ac tion de
gou ver nance ».

29  « Le corps bio mé trique consti tue la carte d’iden ti té mo bile qui ne peut
pas être per due ni volée ».

RÉSUMÉS

Français
L’ar ticle a pour ob jec tif de conduire une éva lua tion de l’hé ri tage du débat
entre des théo ries « mo der nistes » et « non- modernistes » du na tio na lisme,
mené en par ti cu lier dans les an nées 1980 et 1990 et cen tré sur la ques tion
« when is a na tion ? », c’est- à-dire : à par tir de quand peut- on par ler de na‐ 
tion ? La re prise des sen ti ments na tio naux dans les an nées 2000 et 2010 a
par tiel le ment chan gé les termes du débat, comme le montrent quatre ou‐ 
vrages ré cents de S. Ma le se vic, Y. Ha zo ny et Th. Nail, dont deux de ce der‐ 
nier. Par ailleurs, une deuxième ques tion — entre autres — est dé sor mais à
prendre en consi dé ra tion : « for how long still ? », pour com bien de temps
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en core l’ordre mon dial sera- t-il na tio nal  ? Les ré flexions fi nales dé gagent
quelques ten dances émer geant des ou vrages ana ly sés. Si le cadre mo der‐ 
niste reste une ré fé rence in con tour nable, les termes du débat montrent
éga le ment l’avè ne ment de nou veaux cli vages théo riques et concep tuels et
de nou velles ques tions sus cep tibles d’avoir un im pact consi dé rable pour
l’ave nir des études sur le na tio na lisme.

English
This art icle aims at an eval u ation of the cur rent state of the de bate op pos‐ 
ing mod ern ist and non- modernist the or ies on na tion al ism, as de veloped
mainly in the 1980’s and 1990’s and fo cused on the ques tion ‘when is a na‐ 
tion?’. The re sur gence of na tional sen ti ments in the 2000’s and 2010’s has
par tially changed the terms of this de bate, as it ap pears from re cent works
by S. Male sevic and Y. Hazony and two books by Th. Nail. A second ques tion
—among many oth ers—de serves now to be con sidered: ‘for how long will the
world order still have a ground ing in na tional states? The con clus ive re‐ 
marks at the end of the art icle con tain an ex plor a tion of some trends emer‐ 
ging from the ana lysed works. Even though the mod ern ist frame re mains
dom in ant, the cur rent de bate also shows the ap pear ance of both new the‐ 
or et ical and con cep tual fault- lines and un pre ced en ted ana lyt ical ques tions,
which might have a con sid er able im pact on the fu ture of na tion al ism stud‐ 
ies.

Deutsch
Dit ar ti kel bevat een eva lua tie van de im pact van het debat tus sen mo der‐ 
nis ti sche en niet- modernistische theorieën van het na tio na lis me, zoals het
vo or al in de jaren 1980 en 1990 ge vo erd is rond de vraag ‘when is a na ti on?’,
dat wil zeg gen: ‘vanaf wanneer kan men spre ken van een natie?’. De hero‐
ple ving van na tio na le ge vo elens in de jaren 2000 en 2010 heeft de ter men
van dit debat im mers voor een deel doen evo lue ren, zoals aan ge toond aan
de hand van re cen te bo e ken van S. Ma le se vic en Y. Ha zo ny en twee ti tels
door Th. Nail. Zo bli jkt – onder meer - een tweede, aan vul len de vraag aan‐ 
ge kaart te moe ten wor den: ‘for how long still?’, hoe lang nog zul len na tie sta‐ 
ten het fun da ment blij ven van onze we reldor de? In de ein dop mer kin gen
wor den en ke le ten den sen ui teen ge zet, zoals die ge de stil le erd kun nen wor‐ 
den uit de ge ana ly se er de pu bli ca ties. Ook al bli jft mo der nis me on mis ken‐ 
baar het heer sen de denk ka der, dient ook het ont s ta an op ge merkt te wor den
van zowel nieu we theo re ti sche en con cep tue le breu kli j nen als ana ly ti sche
vra gen, die van grote invlo ed kun nen zijn voor de to ekomst van na tio na lis‐ 
me stu dies.
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