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Sur les tables des li brai ries, l'iden ti té na tio nale en gerbe, comme un
écho au re tour d’une his toire tra di tion nelle im pul sée par des plumes
proches du pou voir 1.

1

Trois pu bli ca tions, trois ap proches, cir cons crivent en par tie un débat
po li tique sur l’iden ti té na tio nale qui apos trophe his to riens et an thro‐ 
po logues. La lec ture mé dia tique, ra pide, a eu tôt fait de re pé rer une
confi gu ra tion ana logue à celle des an nées 80 qui vit pa raître Le mythe
na tio nal, l'his toire de France en ques tion (Ci tron, 1987 puis 1990) à la
pos ture ra di ca le ment cri tique, et L'iden ti té de la France (Brau del,
1990) où l'au teur avouait son plai sir à conju guer la longue durée et
l'his toire de son propre pays. An nées du pa tri moine et des Lieux de
mé moire, la dé cen nie 80 conju guait sur un mode nou veau la pos ture
de La visse ados sée à un roman na tio nal pa tri mo nia li sé ; a pos te rio ri,
Fran çois Cus set évoque un temps de res tau ra tion in tel lec tuelle 2 pour
qua li fier la ré flexion d’alors  ; l’ar gu ment de l’iden ti té na tio nale ainsi
re dé cou verte par ti ci pait de cet es prit de l’époque. Si la contro verse
d’au jourd’hui s’en ra cine dans ce pre mier mo ment des dé bats, son dé
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ve lop pe ment si gnale le fran chis se ment d’un seuil. Ces trois pu bli ca‐ 
tions per mettent de l’ap pré hen der.

Dans l'es pace pu blic, la po lé mique naît peu des ré flexions sur le
roman na tio nal et le fait ré pu bli cain ve nues des ef fets d'une cri tique
post co lo nia liste avi vée par les dé bats de 2005. Sa ma trice pa raît prin‐ 
ci pa le ment po li tique. L'ar gu ment iden ti taire (re)sur git dans la cam‐ 
pagne pré si den tielle de 2007.

3

Si le futur pré sident le mar tèle, sa prin ci pale ri vale l'ex cipe mezzo
voce éga le ment dans ses ré flexions à haute voix sur La Mar seillaise,
chan son lieu de mé moire. Pour au tant ces trois pu bli ca tions naissent
moins de la cam pagne pré si den tielle, et da van tage de la créa tion d'un
Mi nis tère de l'Im mi gra tion et de l'Iden ti té na tio nale. Sous les cieux de
la Ré pu blique, l'ar gu ment de l'iden ti té na tio nale ac quiert sym bo li que‐ 
ment une por tée ad mi nis tra tive jus qu'alors in édite. Une pra tique
consti tu tive de l'ère des na tions trouve là sa ré ac tua li sa tion : l'ad mi‐ 
nis tra tif pro duit de l'iden ti taire. Ré glée par des dis po si tifs et des dé‐ 
crets où la charge sym bo lique se mé tisse de consi dé ra tions né bu‐ 
leuses sur la gé né tique, mon dia li sée éga le ment par l'avè ne ment des
pas se ports bio mé triques, cette pro duc tion s'avive des fré quents lap‐ 
sus mi nis té riels sur l'im mi gra tion, et tend à im po ser l'iden ti té na tio‐ 
nale comme seul éta lon du vivre en semble. Cette nou velle donne
politico- administrative in ter pelle his to riens et an thro po logue, un
usage po li tique croise ainsi des po si tions épis té mo lo giques.

4

Aux marges du monde aca dé mique et du po si tion ne ment ci toyen, il
re vient à Gé rard Noi riel d'ou vrir le débat par le pre mier vo lume de la
col lec tion du Co mi té de Vi gi lance face aux Usages de l'His toire
[CVUH], A quoi sert l'iden ti té na tio nale? Ré di gé dans le temps court
de l'ac tua li té po li tique, l'ou vrage s'adosse aux tra vaux plus consé‐ 
quents de l'au teur sur l'im mi gra tion 3. Construit sous les aus pices du
de voir de vi gi lance face aux usages de l'his toire dans l'es pace pu blic,
A quoi sert l'iden ti té na tio nale? cerne les lo giques po li tiques et mé dia‐ 
tiques de l'éter nel re tour de l'iden ti té na tio nale. L'au teur s'ap puie sur
l'évi dence d'un im pos sible consen sus au tour de la dé fi ni tion scien ti‐ 
fique de l'iden ti té na tio nale pour concen trer ses feux socio- 
historique sur la no tion d'usage et les pièges d'une lé gi ti ma tion ad
hoc de l'ex pres sion. Clas si que ment pour l'his toire po li tique, son pro‐ 
pos brosse un ta bleau cou rant des fon da tions de la IIIe Ré pu blique à
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la cam pagne de 2007. Arme du na tio na lisme, l'iden ti té na tio nale ré ap‐ 
pa raît dans le débat à la fa veur du dé ve lop pe ment du Front na tio nal
en cette dé cen nie 80. L’ex trême droite l’ex hibe d’au tant plus qu’elle
af firme bri ser là un tabou po li tique. Le mot est pro mis à un bel ave nir
mé dia tique. Les théo ri ciens de l'ex trême droite re tournent ainsi à
leur avan tage les pro cla ma tions iden ti taires des an nées 70 de l'ex‐ 
trême gauche sur le ré gio na lisme, le res pect de la dif fé rence. Lors de
la cam pagne pré si den tielle de 2007, le dis cours sar ko zien im pose
l'évi dence de l'ar gu ment pour conqué rir la lé gi ti mi té de re pré sen tant
du peuple fran çais. Une nou velle sé quence s'ouvre alors, mar qué par
l'ins ti tu tion na li sa tion de l'ex pres sion. En conclu sion, Gé rard Noi riel
s'ex plique sur les rai sons de sa dé mis sion du conseil scien ti fique de la
Cité na tio nale de l'his toire de l'im mi gra tion. Il s'agit pour lui de re fu‐ 
ser l'amal game in ac cep table du Mi nis tère de l'iden ti té na tio nale et de
l'im mi gra tion qui or ga nise «  une ca té go rie de pen sée etd'ac tion qui
s'im pose à tous (p 146) » dans l'ap pré hen sion des phé no mènes mi gra‐ 
toires ac tuels. Tel quel, le pro pos en gage l'his to rien dans une pos ture
certes cri tique, mais clas sique dans l'his toire in tel lec tuelle fran çaise 4.

Ecrit à deux mains, Faut- il avoir honte de l'iden ti té na tio nale? de Da‐ 
niel Le feuvre et Mi chel Re nard semble l'écho an ti thé tique du pro pos
de Gé rard Noi riel. Paru dans la col lec tion ''à dire vrai'' di ri gée par
Jacques Mar seille chez La rousse, l'es sai se donne comme cible le
CVUH et non A quoi sert l'iden ti té na tio nale?. Sin gu liè re ment, c'est le
deuxième opus - collectif- du CVUH qui s'at tire ré gu liè re ment les
foudres des au teurs 5, et l'on pressent par ce heurt qu’as sument les
au teurs dès la pre mière page que ces col lec tions ré pu tées ''mi li tan‐ 
tes'' par leur clas se ment et leur mode d'ex po si tion en li brai rie ren‐ 
voient à des po si tions tran chées, ra di ca le ment an ta go nistes. Che min
fai sant, l'ou vrage de Da niel Le feuvre et Mi chel Re nard in dique par sa
ti tu la ture un dé pla ce ment si gni fi ca tif. Il n'est pas ici ques tion du re‐ 
gistre de l'usage, mais du re gistre moral de la honte. L'es sai fait l'éco‐ 
no mie des contro verses sur la dé fi ni tion scien ti fique de l'iden ti té na‐ 
tio nale. Le terme va de soi donc, son évi dence s'im pose d'au tant plus
fa ci le ment sous la plume de ses au teurs qu'elle est mo rale, na tu relle
et ne sau rait ren voyer à une « pa tho lo gie [qui] dé ve lop pe rait une rin‐ 
gar dise du na tio nal, une ob ses sion des ori gines, voire un ra cisme hon‐ 
teux (p 5)  ». La verve po lé mique de l'ou vrage tient à l'em por te ment
des for mules. La plas ti ci té d'une construc tion rhé to rique qui mul ti ‐
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plie page après page les ci ta tions d'au teurs opa ci fie net te ment l'ap‐ 
pré hen sion du but de l'ou vrage, hors sa charge contre le to ni truant
CVUH (p 15) et l'ho ri zon moral de son titre. L'ac cu mu la tion de noms
et de ci ta tions certifierait- elle la den si té du pro pos 6 ? Celui- ci, s'ap‐ 
puyant no tam ment sur Fer nand Brau del, tra vaille moins la ques tion
de la construc tion de l'iden ti té na tio nale et da van tage sa pré sence
sur la longue durée ins crite dans la trame d'un ter ri toire ap pe lé à être
l'Hexa gone 7, puis la langue, les re pères d'un Etat, ses héros. Che min
fai sant, la construc tion du sen ti ment na tio nal s'ef face peu à peu au
pro fit de l'évi dence de son adé qua tion à l'es pace fran çais.

De facto pour tant, la tra jec toire de la dé mons tra tion im plique deux
constats. D'une part, les cha pitres qui concluent l'ou vrage portent la
marque du contexte politico- administratif du débat  : L'im mi gra tion
est- elle un dan ger pour l'iden ti té na tio nale?, L'Is lam menace- t-il
l'iden ti té na tio nale? Dans cette confi gu ra tion, Faut- il avoir honte de
l'iden ti té na tio nale? pro cède du dis po si tif mé dia tique et édi to rial ini‐ 
tié par la cam pagne pré si den tielle de 2007, pro lon gé en suite par
l'érec tion du mi nis tère de l'im mi gra tion et l'ef fet de seuil dis cur sif
qu'il sup pose à pro pos de l'im mi gra tion. Le re gistre moral sup po sait
cette ins crip tion puis qu'il n'im plique aucun sur plomb quand au débat
politico- médiatique 8. Il ex plique éga le ment le refus de toute dé cons‐ 
truc tion cri tique du rôle de l'ins ti tu tion sco laire dans la construc tion
de l'iden ti té na tio nale comme sen ti ment d'ap par te nance. Ce fil court
en fi li grane de l'ou vrage dont il com pose sans doute la trame, qu'orne
en suite la verve des apos trophes faites à ceux qui au raient honte de
l'iden ti té na tio nale.

7

L’essai de Mar cel De tienne per met de pré ci ser la po si tion tenue par
Faut- il avoir honte de l’iden ti té na tio nale ?. Son titre, Où est le mys tère
de l’iden ti té na tio nale ? em prunte le terme au dis cours de ré cep tion
de Pierre Nora à l’Aca dé mie par René Ré mond. La dé marche de l’an‐ 
thro po logue pour suit les ré flexions en ta mées pré cé dem ment sur
l’au toch to nie 9. Va riant les points de vue et les exemples, cou rant de
la Vache sa crée de l’Inde à Athènes via le Japon, la France, les fu turs
états –unis de 1776, ses ré flexions dé paysent le lec teur, l’ex tir pant du
cadre fran çais pour mon trer la sin gu la ri té de la construc tion in tel lec‐ 
tuelle que se rait l’iden ti té na tio nale.
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Tra vaillant les termes, il rap pelle que l’iden ti té s’ins crit dans une
double fi lia tion : celle de l’en quête ju di ciaire et médico- légale ins crite
dans l’ap pa reil des Etats et celle de la per so na ro maine qui au jourd’hui
per met la prise de conscience de soi par rap port à l’Autre. Ra me née à
l’idée de na tion, l’iden ti té per so na s’éclaire d’une ci ta tion de Dur‐ 
kheim : « le concept de na tion est une idée mys tique obs cure. En effet,
dire d’un objet qu’il est ‘‘na tio nal’’, c’est le conce voir comme unique et
ex clure la com pa rai son (p 49) 10 ». L’af fir ma tion de l’iden ti té na tio nale
don née comme pé renne et sup po sant un des sein re lève ainsi de l’ex‐ 
pres sion d’une sin gu la ri té jetée à la face des Autres.

9

Ré su mant son tra vail pré cé dent, Mar cel De tienne pointe alors dans
L’iden ti té de la France de Brau del un livre de re tour au vil lage (p 112) ;
Da niel Le feuvre et Mi chel Re nard pro cèdent de même. Pra ti quant le
genre qu’est l’his toire na tio nale, ils ap pa raissent –com pa rai son n’est
sans doute là pas exac te ment raison-  égaux à Pierre Nora, pré sen té
par Mar cel De tienne comme le cli ni cien de l’iden ti té na tio nale (p 123).
Ils pointent tous un diag nos tic. Chez Nora, pour De tienne, il s’agit
d’un ma laise dans l’iden ti té his to rique 11; Da niel Le feuvre et Mi chel Re‐ 
nard usent du même lexique à conso nances mé di cales pour dé non cer
ceux qui ne ver raient dans l’iden ti té na tio nale qu’une pa tho lo gie. Pour
eux, en 2008, le diag nos tic s’est ai gui sé  : le ma laise res sort à une
honte, in op por tune. In op por tune pour ceux qui, à l’ins tar de ces his‐ 
to riens font re tour au vil lage, à la mê me té. La conclu sion de Mar cel
De tienne peut alors re ve nir sur le mys tère et ses res sorts po li tiques.
Pour ne pas s’étio ler, celui- ci né ces site des croyants. L’iden ti té na tio‐ 
nale pro cède de la my tho lo gie et, dans le contexte ras su rant d’une
iden ti té ré af fir mée par temps de crise, « il n’est pas im pos sible qu’une
forme de bon heur, élé men taire sinon « pri mor dial », puisse sourdre de
l’idée sé cu ri taire d’être le même dans la mê me té d’un groupe, qu’il soit
na tio nal ou fa mi lial (p 132)  ». Où l’on de vine donc que ce re tour de
l’iden ti té na tio nale par ti cipe d’une sé quence po li tique inau gu rée non
en 2007, mais en avril 2002.

10

Que conclure pro vi soi re ment? Confron tés l’un l’autre ces trois ou‐ 
vrages sou lignent, par fois à leur corps dé fen dant, la part du po li tique
et des ins ti tu tions dans un débat pré sen té ici sur son ver sant his to‐ 
rique. A mes yeux, et in dé pen dam ment du ques tion ne ment du rôle
so cial de l’his to rien (cher cheur et / ou en sei gnant) que l’usage ins ti‐ 
tu tion nel de l’iden ti té na tio nale im plique né ces sai re ment, le débat
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2  Fran çois Cus set, La dé cen nie. Le grand cau che mar des an nées 80, Paris, La
Dé cou verte, 2006.

3  Dont celui- ci qui forme l'ho ri zon d'at tente de ce court opus cule du
CVUH  : Gé rard Noi riel, Im mi gra tion, an ti sé mi tisme et ra cisme en France
(XIXe- XXe siècle). Dis cours pu blics, hu mi lia tions pri vées, Paris, Fayard, 2008.

4  Oli vier Du mou lin, Le rôle so cial de l'his to rien, Paris, Albin Mi chel, 2002.

5  Lau rence De Cock, Fanny Ma de line, Ni co las Of fens tadt, So phie Wah nich,
Com ment Ni co las Sar ko zy écrit l'his toire de France, Mar seille, Agone, 2008

6  A titre de preuve, les noms convo qués pour le cha pitre 6, L'iden ti té na tio‐ 
nale et les his to riens: p 86 à 94� André

7  On pour rait ob jec ter par ma lice à cette ré fé rence le tra vail de dé cons‐ 
truc tion cri tique d'Eu gen Weber , « L'hexa gone », Les lieux de mé moire. tome
II. La Na tion, Paris, Gal li mard, 1986

8  L'ou vrage de Da niel Le feuvre, Pour en finir avec la re pen tance co lo niale
(Flam ma rion, 2006), a d'ailleurs sans doute consti tué l'une des res sources
du dis cours sar ko zien sur l'iden ti té na tio nale dans la cam pagne. Cf., pour
une lec ture cri tique, le compte rendu de Ca the rine Coquery- Vidrovitch
pour le CVUH, http://cvuh.free.fr/spip.php?ar ticle73, consul té le 12 fé vrier
2009.

s’ins crit éga le ment dans les temps de l’his to rio gra phie fran çaise. Il si‐ 
gnale l’une des apo ries du genre qu’est l’his toire na tio nale ; si gni fi ca‐ 
ti ve ment l’œuvre de Pierre Nora et les dis cus sions qu’elle ap pelle se
pro file ré gu liè re ment dans les pages de Da niel Le feuvre, Mi chel Re‐ 
nard, Mar cel De tienne. S’épuise sans doute ici un cycle his to rio gra‐ 
phique ou vert du rant la dé cen nie 80 par la no tion de mé moire
consub stan tielle dans Les Lieux de mé moire à l’iden ti té na tio nale 12;
s’ap pré cie éga le ment une in vite de l’an thro po lo gie au com pa ra tisme.
On re tien dra enfin la va leur d’usage –politique-  de l’iden ti té na tio nale
qui si gni fie le re tour au vil lage. Un nid pour quoi faire ? Un nid c’est
bi zarre, fre donne le poète…
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9  Mar cel De tienne, Com ment être au toch tone. Du pur athé nien au fran çais
ra ci né, Paris, Seuil, 2003.

10  La ci ta tion pro vient d’Emile Du kheim, Textes III, Paris, Mi nuit, 1975. En
note de bas de page, Mar cel De tienne sou ligne sa dette en vers l’ar ticle de
Gé rard Noi riel, « La ques tion na tio nale comme objet de l’his toire so ciale »,
Ge nèses, n° 4, mai 1991.

11  En écho à l’ar ticle épo nyme : Pierre Nora, « Ma laise dans l’iden ti té his to‐ 
rique », Le Débat, n° 141, 2006, p 48-52.

12  Cf. par exemple, la cri tique qu’opère Marc Augé (Pour une an thro po lo gie
des mondes contem po rains, Paris,
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