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Avant‐propos
William Gasparini

TEXT

Si l’école doc to rale SHS- PE de l’uni ver si té de Stras bourg a choi si
parmi ses thé ma tiques prio ri taires les iden ti tés, c’est parce que cette
ques tion tra verse les dis ci plines qu’elle re couvre, et dé passe lar ge‐ 
ment les SHS pour s’in vi ter dans les dé bats de la so cié té ci vile. Les
ap ports concep tuels de la no tion d’iden ti té viennent nour rir des ré‐ 
flexions scien ti fiques dans des do maines aussi va riés que la so cio lo‐ 
gie, la psy cho lo gie, l’eth no lo gie, l’his toire mais éga le ment la géo gra‐ 
phie ou la science po li tique.

1

Ba na li sée à ou trance et at teinte de sur charge sé man tique, la no tion
d’iden ti té peut ce pen dant fa ci le ment mener à une forme de va cui té
concep tuelle en sciences so ciales. Comme le sou ligne Bru ba ker
(2001), il n’est pas illé gi time de se de man der si les sciences so ciales
n’au raient pas ca pi tu lé de vant le mot « iden ti té ». En effet, celui- ci si‐ 
gni fie trop (quand on l’en tend au sens fort), trop peu (quand on l’en‐ 
tend au sens faible), ou ne si gni fie rien du tout (à cause de son am bi‐ 
guï té in trin sèque).

2

De puis son in tro duc tion en sciences so ciales dans les an nées 1950
aux États- Unis (Glea son, 1983), le concept d’iden ti té s’est lar ge ment
dif fu sé dans le monde des SHS, mais éga le ment dans le dis cours pu‐ 
blic et ses re for mu la tions fré quentes l’ont rendu peu opé ra tion nel.
Au- delà de la psy cho lo gie, c’est éga le ment la so cio lo gie qui contri bue
à po pu la ri ser la ter mi no lo gie de l’iden ti té. D’abord par Ro bert K. Mer‐ 
ton avec la théo rie du groupe de ré fé rence, puis par la so cio lo gie des
in ter ac tions sym bo liques. D’em blée pré oc cu pée par la ques tion du
« moi », cette so cio lo gie évoque de plus en plus sou vent « l’iden ti té »,
en par tie sous l’in fluence d’An selm Strauss (1959). Des au teurs comme
Er ving Goff man et Peter Ber ger ont éga le ment contri bué à dif fu ser la
no tion d’iden ti té. Pro gres si ve ment, le terme d’iden ti té s’im pose dans
le vo ca bu laire tant jour na lis tique qu’aca dé mique et s’in tro duit dans le
lan gage de la pra tique so ciale et po li tique. À cela s’ajoute une pro li fé‐ 
ra tion des re ven di ca tions iden ti taires aux États- Unis qui, selon Bru ‐
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ba ker, est fa ci li tée par l’in ca pa ci té du parti dé mo crate à por ter un
dis cours qui parle aux classes po pu laires et par la fai blesse de l’ana‐ 
lyse so ciale et po li tique en termes de classes.

Dans la tra di tion so cio lo gique fran çaise, au contraire, l’iden ti té d’une
per sonne est as so ciée à sa classe so ciale. Pour de nom breux so cio‐ 
logues, les classes so ciales sont consi dé rées comme des en sembles
cultu rels re la ti ve ment ho mo gènes qui créent des iden ti tés col lec tives
au sein des quelles se construisent les iden ti tés in di vi duelles. Néan‐ 
moins, cette ré fé rence aux seules classes so ciales d’ap par te nance va
s’ef fri ter à par tir des an nées 1990 et les so cio logues ont de plus en
plus re cours à la no tion d’iden ti té au plu riel, qui ren voie à des croi se‐ 
ments et des af fir ma tions iden ti taires bien plus larges. Dans la plu‐ 
part des ana lyses ac tuelles, l’iden ti té des in di vi dus se dé cline en de
mul tiples di men sions (le genre, l’ori gine eth no cul tu relle, la croyance
re li gieuse, l’âge, etc.). De ce fait, on ob serve dé sor mais une pré sence
en va his sante de la ques tion de l’iden ti té dans de nom breux tra vaux
qui se sont fait l’obli ga tion d’en trai ter les modes d’ex pres sion et les
formes par ti cu lières. D’autres cher cheurs af firment qu’il faut prendre
au sé rieux les évo lu tions iden ti taires en lien avec les chan ge ments
or ga ni sa tion nels de ces der nières dé cen nies (Dubar, 2000), non
seule ment parce qu’elles offrent les moyens de re pen ser la ques tion
de la pro duc tion de l’in di vi du, mais aussi parce qu’elles sont symp to‐ 
ma tiques de trans for ma tions de fond qui en gagent lar ge ment le de‐ 
ve nir de nos so cié tés. Ainsi, l’iden ti té est prise dans une série de ten‐ 
sions entre :

4

si mi li tude et dif fé rence,
ob jec ti vi té et sub jec ti vi té,
in di vi duel et col lec tif,
per ma nence, contex tua li té et trans for ma tion.

Sui vant les ap proches choi sies, la no tion d’iden ti té tend à dé si gner
des ob jets ou des pro prié tés très dif fé rents. Pour au tant, nom breux
sont les cher cheurs en SHS qui ne veulent pas re non cer à un concept
dont la dif fi cul té d’ap proche ne fait ja mais que re flé ter la com plexi té
du phé no mène dont il cherche à rendre compte, à sa voir l’im bri ca tion
du per son nel et du so cial dans le dé ve lop pe ment de la per son na li té et
l’ex pli ca tion des com por te ments hu mains. Qu’elle soit per son nelle,
col lec tive, lo cale ou na tio nale, l’iden ti té re couvre des at ta che ments

5



Avant‑propos

BIBLIOGRAPHY

AUTHOR

William Gasparini
Sociologue, professeur à la faculté des sciences du sport, chaire Jean Monnet et
membre de l’unité de recherche « Sport et sciences sociales » (EA 1342),
université de Strasbourg
IDREF : https://www.idref.fr/050803476
ISNI : http://www.isni.org/0000000050346916
BNF : https://data.bnf.fr/fr/13547865

Ber ger, P., 1963, In vi ta tion to So cio lo gy.
A Hu ma nis tic Pers pec tive, Pen guin
Books, Har mond sworth, Midd le sex.

Bru ba ker, R., 2001, « Au- delà de l’iden ti‐ 
té  », Actes de la re cherche en sciences
so ciales, n° 139 (1), p. 66-85.

Dubar, C., 2000, La crise des iden ti tés.
L’in ter pré ta tion d’une mu ta tion, Paris,
PUF, « Le lien so cial ».

Glea son, P., 1983, « Iden ti fying Iden ti ty:
A Se man tic His to ry  », The Jour nal of

Ame ri can His to ry, vol.  69, n°  4, p.  910-
931.

Goff man, E., 1975 (1963), «  Stig mate et
iden ti té so ciale  », in Stig mate. Les
usages so ciaux du han di cap, Paris, Mi‐ 
nuit.

Mer ton, K.  R., 1968, So cial theo ry and
so cial struc ture, New York, Free Press.

Strauss, A., 1959, Mir rors and Masks:
The Search for Iden ti ty, Glen coe, The
Free Press.

mul tiples. Dès lors, en se si tuant dans une pers pec tive plu ri dis ci pli‐ 
naire, il semble pré fé rable de par ler des iden ti tés au plu riel en les si‐ 
tuant dans des contextes dé fi nis, qu’ils soient his to riques, géo gra‐ 
phiques, so cié taux, cultu rels, po li tiques ou idéo lo giques.

Les textes ras sem blés dans ce dos sier pré sentent des tra vaux ayant
dé cli né la no tion d’iden ti té dans des do maines et sur des ter rains très
dif fé rents. Mon trant la fé con di té des ap proches en termes d’iden ti té,
les au teurs ap portent un éclai rage ori gi nal sur leur objet, qu’il s’agisse
de l’iden ti té comme rap port à soi et rap port aux autres, des iden ti tés
na tio nales et ré gio nales, so ciales, re li gieuses ou de genre, des
construc tions, pro duc tions et trans for ma tions iden ti taires.
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