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Vu d’au jourd’hui, pro po ser une so cio lo gie des ha bi tus na tio naux dans
l’Al le magne fé dé rale des an nées soixante peut pa raître pa ra doxal à
deux titres au moins. On peut d’abord s’in ter ro ger sur le fait qu’un
au teur de confes sion juive, contraint à l’exil après l’ac ces sion de Hit ler
au pou voir en 1933, dont la mère a été ex ter mi née par les nationaux- 
socialistes, uti lise des ca rac té ri sa tions na tio nales dans le livre qu’il
consacre à cette tra gé die de l’his toire du XX  siècle. En effet, la psy‐ 
cho lo gie des peuples pa raît à beau coup in dis so cia ble ment liée à la
pen sée ra ciste et an ti sé mite et no tam ment à celle pro mue par le III
Reich. Au point que cer tains voient même dans le dé ve lop pe ment de
cette forme de psy cho lo gie l’une des ra cines in tel lec tuelles de l’avè‐ 
ne ment du na zisme. Si l’his to rio gra phie ré cente nous a ap pris à nous
mé fier de ce genre de rac cour cis, cet avis a long temps été ré pan du
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en Al le magne après la Se conde Guerre mon diale, soit à l’époque où
Nor bert Elias ré dige les Stu dien über die Deut schen 1.

Il est un se cond pa ra doxe, qui est peut- être plus dé li cat en core puis‐ 
qu’il touche au concept d’ha bi tus lui- même, et qui tient au fait que les
an nées soixante cor res pondent à une époque phare du dé ve lop pe‐ 
ment du pa ra digme be ha vio riste, dont la ca rac té ris tique a été de re je‐ 
ter tout usage de termes dis po si tion nels comme ceux d’ha bi tus ou
d’ethos et de ma nière gé né rale d’af fir mer que seuls les com por te‐ 
ments em pi ri que ment ob ser vables sont des ob jets scien ti fi que ment
lé gi times.

2

Il est donc sur pre nant que les re marques théo riques de Nor bert Elias
sur les no tions d’ha bi tus et d’ha bi tus na tio nal soient très rares dans
son œuvre. Celles que l’on peut trou ver sont très dis sé mi nées. C’est
par ti cu liè re ment éton nant en ce qui concerne la no tion d’ha bi tus
que, ré tros pec ti ve ment, les his to riens de la so cio lo gie as so cient
pour tant sou vent à la pen sée d’Elias. Cela donne l’im pres sion que,
pour Elias, ces no tions au raient pré sen té un cer tain ca rac tère d’évi‐ 
dence, comme si elles avaient déjà fait par tie des ac quis de la toute
jeune science so cio lo gique.

3

Pour éprou ver cette im pres sion et com prendre la ge nèse et la fonc‐ 
tion du concept d’ha bi tus na tio nal chez Elias, je pro pose de re ve nir
sur sa for ma tion ini tiale et no tam ment sa confron ta tion avec les
sciences hu maines telles qu’elles se sont dé ve lop pées à Hei del berg
de puis le début du XX  siècle. En effet, bien qu’étu diant en phi lo so‐
phie et en mé de cine à Bres lau à par tir de 1918, Elias étu die lors du se‐ 
mestre d’été 1919 à Hei del berg et y suit no tam ment le sé mi naire de
deux amis de Max Weber : le néo kan tien Hein rich Ri ckert et Karl Jas‐ 
pers (Elias 2005b : 25 ; tra duc tion fran çaise : Elias 1991a : 119). Ce der‐ 
nier l’en tre tient dès cette époque de Max Weber, mais ce n’est
qu’après la grande crise in fla tion niste, lorsque Elias s’ins talle du ra ble‐ 
ment en 1925 à Hei del berg pour pré pa rer une thèse d’ha bi li ta tion en
so cio lo gie qu’il se fa mi lia rise avec les œuvres prin ci pales de cette
nou velle science (Elias 2005b  : 11, 227  ; tra duc tion fran çaise  : Elias
1991a : 49, 105). Selon Nor bert Elias lui- même, le décès de Max Weber
était loin d’avoir re lé gué l’im por tance de Hei del berg. Elle était au
contraire de ve nue «  une sorte de Mecque de la so cio lo gie  » (Elias
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1991a  : 49  ; ori gi nal al le mand  : Elias 2005b  : 227), dont Max Weber
était la fi gure cen trale sinon le pro phète :

L’une des par ti cu la ri tés de l’uni ver si té de Hei del berg était alors que
la so cio lo gie y avait un sta tut élevé. Le sou ve nir de Max Weber y
contri buait beau coup. Al fred Weber ne se conten tait pas de gérer
son hé ri tage spi ri tuel, mais don nait à sa ma nière de nou velles im pul ‐
sions à ce do maine scien ti fique. Et la veuve de Max Weber, Ma rianne,
jouait un rôle im por tant en tant que lé ga taire de la tra di tion (Elias
1991a : 117) 2.

À la lec ture des œuvres d’Elias, on per çoit cette do mi na tion de la ré‐ 
fé rence à Max Weber y com pris sur ceux dont il était proche : Al fred
Weber, au près du quel il avait amor cé une thèse d’ha bi li ta tion sur le
rôle de la so cié té et de la culture flo ren tines dans la nais sance de la
science (Elias 1991a : 122 ; ori gi nal al le mand : Elias 2005b : 28), et Karl
Mann heim, dont il de vint l’as sis tant à Franc fort à par tir de 1930 et qui
fi na le ment di ri gea sa thèse d’ha bi li ta tion sur l’homme de cour (Elias
1991a  : 119-120  ; ori gi nal al le mand  : Elias 2005b  : 26). Si Elias se sent
plus proche de Mann heim dans la que relle sur la so cio lo gie du sa voir
qui l’op pose à Al fred Weber au cours du sixième congrès de so cio lo‐ 
gie en 1928 (cf. Rau let 2001), il ra mène tou te fois cette op po si tion à
« une conti nua tion et une nou velle ver sion de la que relle […] qui op‐ 
po sait Tho mas [Mann], le conser va teur, et son frère, Hein rich, plus à
gauche », que relle qu’il avait ana ly sée dès 1919 dans le cadre du sé mi‐ 
naire de Karl Jas pers (Elias 1991a  : 138  ; ori gi nal al le mand  : Elias
2005b : 45-46) 3. La re cons ti tu tion de la ge nèse de l’op po si tion entre
« culture » et « ci vi li sa tion » dans Über den Pro zess der Zi vi li sa tion fut
donc une ma nière pour Elias d’ob jec ti ver un in cons cient d’école al le‐ 
mand qui était su brep ti ce ment passé dans la so cio lo gie et qu’Al fred
Weber comme Karl Mann heim re pro dui saient sans le sa voir 4. Plus
que ses contem po rains vi vants, Elias s’est donc sur tout confron té,
parmi les so cio logues de Hei del berg, à Max Weber 5. Cela ex plique
pour quoi nous cher che rons à élu ci der le sens du concept d’ha bi tus
na tio nal en le confron tant, pour l’es sen tiel, à la pen sée de Max Weber.
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1. Lever un tabou
Nor bert Elias re con naît, dès la pre mière page des Stu dien über die
Deut schen, que pour des ci toyens de la Ré pu blique fé dé rale d’Al le‐ 
magne, s’in ter ro ger sur l’ha bi tus na tio nal re lève d’un tabou. La ques‐ 
tion du ca rac tère na tio nal rap pelle trop l’idéo lo gie national- socialiste
pour pou voir même être abor dée :

6

À cela s’ajoute que, dans le cas des Al le mands de la Ré pu blique fé dé ‐
rale, le fait de s’oc cu per de l’ha bi tus na tio nal conduit dans une zone
ta boue. La sen si bi li té ac crue vis- à-vis de tout ce qui rap pelle des
doc trines national- socialistes a pour consé quence que le pro blème
d’un « ca rac tère na tio nal » conti nue à être frap pé de si lence. (Elias
1992 : 7-8) 6

Cette conces sion masque tou te fois mal la cri tique. En re mar quant
que cette ques tion re lève d’un tabou, Elias la res treint à un pro blème
moral re con duit à sa ge nèse psy cho lo gique : il parle en effet de « sen‐ 
si bi li té ac crue  » vis- à-vis de tout ce qui rap pelle les doc trines
national- socialistes. Il lé gi time à vrai dire de la sorte et par avance sa
théo rie de l’ha bi tus na tio nal puisque, si les ci toyens de la Ré pu blique
fé dé rale d’Al le magne éprouvent une sen si bi li té ac crue à tout ce qui
évoque l’idéo lo gie du III  Reich, c’est, comme il le montre dans la der‐ 
nière par tie du livre, parce que s’est formé « un nou vel ethos » lar ge‐ 
ment par ta gé au sein de la po pu la tion et qui re jette tout ce qui rap‐ 
pelle l’au to ri ta risme 7. Les ré ti cences vis- à-vis de toute re cherche
d’un ha bi tus na tio nal se raient elles- mêmes l’effet de l’ha bi tus na tio nal
al le mand pos té rieur à 1945.

7
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Elias cherche donc à rompre ce si lence en l’ex pli quant et en prô nant
le re cours aux sciences de l’homme, des sciences « dé ten dues » [ge‐ 
las sen], dont le cri tère semble être qu’elles sont af fran chies des ta‐ 
bous. Une fois cet obs tacle levé, il énonce le cri tère d’un usage lé gi‐ 
time du concept d’« ha bi tus na tio nal » :

8

On voit en suite de façon suf fi sam ment ra pide que l’ha bi tus na tio nal
d’un peuple n’est pas bio lo gi que ment fixé une fois pour toutes. Il est
bien plu tôt lié de la façon la plus étroite avec le pro ces sus de for ma ‐
tion de l’État qui lui cor res pond. (Elias 1992 : 8 ; Elias 2005a : 8) 8
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Le tabou as so cié à la no tion d’ha bi tus na tio nal se rait ainsi tout en tier
lié à l’in ter pré ta tion bio lo gi sante de ce concept. Celle- ci em pê che rait
de mettre en évi dence le ca rac tère pro ces suel de la consti tu tion des
ha bi tus na tio naux. Pour Elias, les sciences de l’homme sont avant tout
des sciences his to riques qui ont vo ca tion à mettre au jour la ge nèse
des phé no mènes qu’elles étu dient 9 et, si elles font des ha bi tus na tio‐ 
naux un objet d’in ves ti ga tion lé gi time, c’est parce qu’elles sup posent
la dis tinc tion entre race et ha bi tus na tio nal. À la fixi té de la race, Elias
op pose l’his to ri ci té de l’ha bi tus na tio nal.

9

Ce pro pos li mi naire frappe avant tout par son ca rac tère la pi daire.
Une fois le tabou levé, Nor bert Elias passe, sans plus at tendre et dès
l’in tro duc tion des Stu dien über die Deut schen, à une ana lyse des
causes qui ex pliquent la spé ci fi ci té de l’ha bi tus na tio nal des Al le‐ 
mands et ne re vien dra plus, sinon de façon su brep tice, à des consi dé‐ 
ra tions théo riques sur ce concept. Il ne re con naît pas non plus sur ce
point de fi lia tion théo rique. Seule la com pa rai son des usages de ce
concept peut per mettre de mettre au jour ce qui se rait une théo rie
élia sienne de l’ha bi tus na tio nal. Nous avan ce rons donc pru dem ment
et gar de rons en tête que notre tra vail cherche avant tout à pro po ser
quelques hy po thèses de lec ture.

10

2. L’ha bi tus na tio nal : un concept
évident ?

2.1. L’hé ri tage de la cri tique hei del ber ‐
gienne du Volks geist

La no tion his to riste de Volks geist a connu dans l’Al le magne du XIX
siècle une for tune consi dé rable. Mou ve ment mul ti forme et com plexe,
né en ré ac tion aux théo ries mo dernes du droit na tu rel, l’his to risme
pré ten dait mettre au jour et ex pli quer la sin gu la ri té des de ve nirs his‐ 
to riques des dif fé rentes na tions. Celles- ci, conçues sur le mo dèle ro‐ 
man tique du « génie », re qué raient un type d’ap proche spé ci fique car,
à l’image de l’acte hu main de créa tion, les textes, les mo nu ments, les
évé ne ments his to riques ayant mar qué l’his toire d’une na tion étaient
com pris comme les pro duc tions in ten tion nelles d’une ins tance ayant
une vie propre, le peuple. La science his to rique des na tions se de vait
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donc de prendre en compte l’in ten tion ob jec ti vée et dès lors d’être
in ter pré ta tive, c’est- à-dire de mon trer la ge nèse, dans l’«  es prit du
peuple » [Volks geist], du droit, de l’éco no mie, de la langue ou de l’art
(Witt kau 1994).

Hei del berg fut au tour nant des XIX et XX  siècles l’un des bas tions
d’une cri tique des pen sées du Volks geist. Le pre mier ar ticle épis té mo‐ 
lo gique de Weber – « Ro scher et Knies et les pro blèmes lo giques de
l’éco no mie po li tique his to rique » –, pu blié entre 1903 et 1906, consti‐ 
tue ainsi l’une des cri tiques les plus pré coces et les plus vi ru lentes de
l’in ter pré ta tion his to rique en termes de Volks geist 10. Dans la pen sée
du Volks geist, Weber voit à l’œuvre ce qu’il nomme, à la suite de son
col lègue phi lo sophe de Hei del berg, Emil Lask, une lo gique éma na‐ 
tiste 11. Dans son ou vrage Fichtes Idea lis mus und die Ges chichte
(L’Idéa lisme de J. G. Fichte et l’his toire), ce der nier dis tingue en effet
deux théo ries du concept  : une lo gique ana ly tique et une lo gique
éma na tiste.

12 e e

[La pre mière] consi dère ce qui est em pi rique comme la réa li té unique
et en tière, et le concept comme une par tie ar ti fi ciel le ment sé pa rée,
in ca pable d'une exis tence propre, […] et qui s’avère n’être qu’un pro‐ 
duit de la pen sée. La concep tua li sa tion s’ac com plit ici par l'ana lyse du
donné im mé diat ; nous pou vons nom mer lo gique ana ly tique celle qui
dé fend ce point de vue. […] Dans le cas [des] théo ries [éma na tistes], le
concept doit tou jours né ces sai re ment ap pa raître doté d’un conte nu
plus riche que la réa li té em pi rique, il ne faut pas le pen ser comme
une par tie de la réa li té em pi rique, mais au contraire se le re pré sen ter
en glo bant cette der nière en tant qu’elle est une par tie de lui- même,
une éma na tion de son es sence supra- réelle [überwirklich]. […]
Puisque le concept dé livre pour ainsi dire cha cune de ses réa li sa tions
à par tir de sa ri chesse ex trême, une concep tion qui pro meut de tels
ré sul tats peut être qua li fiée de lo gique éma na tiste. (Lask 1923 : 29-30)

13

Lask consi dère les phi lo so phies de Kant et de Hegel res pec ti ve ment
comme les re pré sen tantes les plus ty piques de la lo gique ana ly tique
et de la lo gique éma na tiste. Mais cette dis tinc tion a vo ca tion à être
bien plus gé né rale et à rendre compte de l’en semble des théo ries
concep tuelles dont té moigne l’his toire de la phi lo so phie.

14

Lask la pré pare en op po sant, quelques pages au pa ra vant, deux
concep tions de l’in di vi dua lisme. Une pre mière qui « af firme l’au to no ‐

15
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mie de l’in di vi du isolé vis- à-vis de tous les contextes (his to riques
comme so ciaux)  » et dont le ra tio na lisme des Lu mières est l’un des
meilleurs re pré sen tants ; une deuxième qui « com bat la si gni fi ca tion
au to nome de l’in di vi dua li té de va leur vis- à-vis de toutes les va leurs
sim ple ment abs traites, mais af firme au contraire son in cor po ra tion
dans une to ta li té de va leur » (Lask 1923 : 21). Les exemples choi sis par
Lask pour illus trer cette deuxième concep tion per mettent de com‐ 
prendre pour quoi Weber a in ter pré té les tra vaux des éco no mistes
Wil helm Ro scher et Karl Knies en ce sens. Les re pré sen tants de cette
se conde concep tion de l’in di vi dua lisme sont, selon Lask, « le chris tia‐ 
nisme (la va leur de l’âme de cha cun, à côté de cela l’idée de com mu‐ 
nau té), la concep tion his to rique et mo derne du monde (une énon cia‐ 
tion dans dif fé rents do maines : l’école his to rique du droit, l’école his‐ 
to rique en éco no mie na tio nale etc. ; leur po lé mique com mune contre
le ra tio na lisme abs trait et l’ ‘ato misme’), enfin des phi lo sophes comme
Schleier ma cher » (Lask 1923 : 21). L’ins crip tion or ga ni ciste [Ein glie de‐ 
rung] de l’in di vi du dans une to ta li té – conçue de façon ho liste comme
dif fé rente de la somme de ses par ties – est donc par ta gée, selon Lask,
par l’his to risme, par Schleier ma cher et par Hegel. Cette lec ture va
certes à l’en contre de la ma nière dont les dif fé rentes écoles his to‐ 
riques al le mandes pré sentent leur épis té mo lo gie puis qu’elles dé fi nis‐ 
saient leur pro jet dans le cadre d’un rejet de la pen sée hé gé lienne.
Mais ce rejet était mo ti vé sur tout par une vi sion de Hegel comme
conti nua teur du droit na tu rel abs trait des Lu mières, un phi lo sophe
né gli geant la contin gence au pro fit de ce que Weber nom me ra un
« pan lo gisme », et dé ter mi nant a prio ri un sens ob jec tif de l’his toire
(Cf. Colliot- Thélène 1990 : 11-12).

L’école his to rique du droit pré sente, peut- être parce qu’elle l’a créée,
un exemple pa ra dig ma tique de l’ex pli ca tion en termes d’«  es prit du
peuple », et un bon aper çu de ses at ten dus épis té mo lo giques et mé‐ 
ta phy siques. Max Weber, qui concède par ailleurs la di ver si té des po‐ 
si tions au sein de cette école (Weber 1988b  : 9 n 1), y pointe ainsi,
mal gré tout, la ré cur rence d’une concep tion or ga ni ciste du peuple
[Volks le ben], qui a pour consé quence « l’hy po stase du concept – né‐ 
ces sai re ment ir ra tion nel et in di vi duel – d’« es prit du peuple », créa‐ 
teur du droit, de la langue et des autres biens cultu rels des peuples »
(Weber 1988b : 9). En sai sis sant la langue, le droit, l’art ou l’éco no mie
d’un peuple donné comme des «  ex pres sions  » de l’es prit de ce
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peuple, a été for gée une psy cho lo gie mé ta phy sique at tri buant des in‐ 
ten tions à un es prit col lec tif ob jec ti vé. La di ver si té des mo nu ments,
œuvres d’art, textes ju ri diques ou pro duc tions lit té raires pro duits sur
un même ter ri toire est in ter pré tée comme pro cé dant d’une rai son
réelle unique, l’« es prit du peuple ».

L’éma na tisme se pré sente donc comme un ava tar mé ta phy sique du
dé duc ti visme et pré tend sur mon ter le hia tus entre concept et réa li té.
Com bi née à la pen sée de l’« es prit du peuple », la lo gique éma na tiste
conduit à pla cer une psy cho lo gie mé ta phy sique au fon de ment des
sciences des pro duc tions hu maines. En ti té réelle, riche d’un conte nu
en at tente d’ac tua li sa tion, l’« es prit du peuple » est déjà gros de ses
vir tua li tés. Tra vaillée par une fi na li té in terne, la psy ché de l’«  es prit
du peuple » consti tue l’es sence de cet es prit. Dans l’ordre de la dé‐ 
cou verte, l’her mé neute part certes de la di ver si té des phé no mènes
cultu rels his to riques, mais guidé par la rai son réelle qu’est l’«  es prit
du peuple », il les dé chiffre comme les ac tua li sa tions de son es sence.

17

On trouve pa ral lè le ment dans les Gren zen der na tur wis sen schaft li‐ 
chen Be griff sbil dung (1902) de Ri ckert, di rec teur de thèse de Lask et
ami de Weber, une cri tique de la no tion de Volks seele. Dé non cée
comme une hy po stase mé ta phy sique, elle n’est, pour le phi lo sophe
qui re prend ainsi l’ex pres sion spi no ziste, qu’un « asile de l’igno rance »
(Ri ckert 1902  : 428). Dans L’éthique pro tes tante et l’es prit du ca pi ta‐ 
lisme, Weber re prend d’ailleurs qua si ment la même ex pres sion pour
cri ti quer ceux qui au raient ten dance à ex pli quer la spé ci fi ci té du sé‐ 
rieux pu ri tain « consis tant à don ner à la vie [in tra mon daine] la va leur
d’une tâche » en ayant re cours à la no tion de Volk scha rak ter :

18

Faire appel au « ca rac tère na tio nal » n’est pas seule ment, d’une ma ‐
nière gé né rale, un simple aveu de non- savoir ; c’est aussi, dans notre
cas, tout à fait dé pour vu de per ti nence. At tri buer aux An glais du
XVII  siècle un « ca rac tère na tio nal » uni taire se rait tout sim ple ment
er ro né his to ri que ment. (Weber 2003 : 87 ; ori gi nal al le mand : Weber
1988a : 81) 12

e

Chez Weber, ces cri tiques des no tions his to ristes de Volks geist ou de
Volk scha rak ter n’im pliquent nul le ment le refus de toute ques tion re‐ 
la tive à la spé ci fi ci té na tio nale des dis po si tions à l’ac tion. Sa ré serve
porte sur la fonc tion d’ori gine at tri buée à ces no tions par l’his to risme.

19
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Les « ca rac tères na tio naux » – si ja mais l’on veut conser ver l’ex pres‐ 
sion – ne sont pas le point ori gine de l’ex pli ca tion, ils doivent eux- 
mêmes être ap pré hen dés gé né ti que ment. Voici com ment Weber ré‐ 
sout la ques tion des ca rac té ris tiques na tio nales :

Ce que l’on res sent chez les Al le mands comme de la « cor dia li té » et
du « na tu rel », à l’op po sé de l’at mo sphère – qui s’étend jusqu’à la phy ‐
sio no mie des per sonnes – anglo- américaine, […] et qui dé con certe
ha bi tuel le ment les Al le mands qui y voient de l’[étroi tesse], un
[manque de li ber té] et une in hi bi tion in té rieure – ce sont là des op ‐
po si tions dans la conduite de vie qui pro viennent [pour une part tout
à fait es sen tielle aussi] de cette moindre pé né tra tion as cé tique de la
vie par le lu thé ra nisme que par le cal vi nisme. (Weber 2003 : 150)

2.2. « Ha bi tus na tio nal » et « ca rac tère
na tio nal »
Elias semble tout à fait conscient des cri tiques que l’on a pu adres ser
à la no tion de « ca rac tère na tio nal ». Il les évoque d’ailleurs dans un
texte tar dif (1987) où il dis tingue le « ca rac tère na tio nal » de l’« ha bi‐ 
tus so cial » :

20

La no tion d’ha bi tus so cial per met de sou mettre à un exa men scien ti ‐
fique des don nées de la réa li té so ciale qui s’y sont jusqu’à pré sent dé ‐
ro bées. Que l’on songe par exemple au pro blème de ce que l’on re ‐
cou vrait à un stade pré scien ti fique par la no tion de ca rac tère na tio ‐
nal – c’est un pro blème d’ha bi tus par ex cel lence (Elias 1991b : 238 ;
ori gi nal al le mand : Elias 2001 : 244).

Comme dans L’éthique pro tes tante, ga ran tir la scien ti fi ci té de sa dé‐ 
marche sup pose de prendre conscience que ce que l’on nomme com‐ 
mu né ment « ca rac tère na tio nal » re couvre la consti tu tion d’un ha bi‐ 
tus. De même que Weber ex pli quait l’im pres sion d’étroi tesse et d’in‐ 
hi bi tion in té rieure que laissent les Anglo- Saxons aux Al le mands en
ex pli quant sa ge nèse par la conduite de vie as cé tique, Elias nous fait
en trer dans la science en pas sant du vo cable de « ca rac tère na tio nal »
à celui d’ha bi tus. À vrai dire, Elias ne re nonce pas à ce concept puis‐ 
qu’il en li mite sim ple ment la por tée : le « ca rac tère na tio nal » est un
des ni veaux d’in té gra tion de l’ha bi tus so cial. Il n’existe à pro pre ment
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par ler que « chez les re pré sen tants d’une so cié té au stade d’évo lu tion
de l’État mo derne » (Elias 1991b : 240 ; ori gi nal al le mand : Elias 2001 :
245). Voilà qui ex plique sans doute que – contrai re ment à Weber qui
re nonce dé fi ni ti ve ment aux no tions de Volks geist et de Volk scha rak‐ 
ter 13 – Elias n’a cessé d’em ployer le concept de Na tio nal cha rak ter.
Dans les Stu dien über die Deut schen, on trouve même da van tage d’oc‐ 
cur rences de la no tion de Na tio nal cha rak ter (12) que de celle de na‐ 
tio na ler Ha bi tus (10).

Mais le plus sur pre nant est qu’Elias ne ren voie ja mais à Weber quand
il est ques tion de la cri tique de la no tion de Na tio nal cha rak ter ou de
la pro mo tion du concept dis po si tion na liste d’ha bi tus.

22

2.3. Max Weber, un in di vi dua liste mé ‐
tho do lo gique ?

La plu part des pas sages de ses œuvres où Elias parle de Max Weber
sont très cri tiques. Parmi les re proches qu’il lui adresse, celui qui re‐ 
vient le plus sou vent consiste à en faire le par fait re pré sen tant de ce
qu’il nomme la théo rie de l’homo clau sus. Cette ex pres sion dé signe un
schème de pen sée qui consi dère «  l’homme sin gu lier […comme] un
petit monde pour soi, qui, en der nier res sort, existe tout à fait in dé‐ 
pen dam ment du grand monde » (Elias 1997a : 52). Selon cette concep‐ 
tion, le vé ri table moi d’un homme est in té rieur, sé pa ré de tout ce qui
est ex té rieur à lui par un mur. Ce schème très gé né ral connaît ainsi
des ava tars dans de mul tiples do maines  : homo phi lo so phi cus, homo
eco no mi cus, homo psy cho lo gi cus, homo his to ri cus et sur tout homo so‐ 
cio lo gi cus que vise prio ri tai re ment la cri tique d’Elias. En adop tant
cette vi sion mo na dique et aso ciale de l’homme, Weber re pren drait
une an thro po lo gie hé ri tée de Des cartes 14. Bien qu’Elias lui pré fère
l’ex pres sion d’homo clau sus, l’in ter pré ta tion qu’il pro pose de la so cio‐ 
lo gie wé bé rienne n’a rien d’ori gi nal, elle cor res pond à celle qui en fait
un dé fen seur de « l’in di vi dua lisme mé tho do lo gique » op po sé au « ho‐ 
lisme » dur khei mien. Was ist So zio lo gie ? re prend d’ailleurs l’op po si‐ 
tion entre les deux pères fon da teurs de la so cio lo gie. Alors que
Weber ten te rait de « faire ren trer de force dans un cadre théo rique
l’‛in di vi du ab so lu’ consi dé ré comme la réa li té so ciale vé ri table  » 15,
qu’il consi dè re rait la so cié té comme une abs trac tion sans réa li té
propre, Dur kheim ten drait sy mé tri que ment à une po si tion in verse
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met tant l’ac cent sur l’au to no mie de la so cié té par rap port à la
conscience des in di vi dus 16.

La so lu tion pro po sée par Elias à cette apo rie té moigne à mon avis du
fait que sa connais sance de l’œuvre de Weber res tait peu ap pro fon die
et sur tout dé pen dait de cette grille in ter pré ta tive op po sant l’in di vi‐ 
dua lisme au ho lisme 17. On trouve en effet dans La so cié té des in di vi‐ 
dus le pas sage sui vant :

24

En par ti cu lier la no tion d’ha bi tus so cial, que j’ai dé fi nie, oc cupe dans
ce contexte une po si tion clef. Al liée à la no tion d’in di vi dua li sa tion
crois sante ou dé crois sante, elle aug mente les chances d’échap per à
l’al ter na tive bru tale que pré sentent sou vent les ana lyses so cio lo ‐
giques du rap port entre in di vi du et so cié té. (Elias 1991b : 239) 18

La no tion d’ha bi tus ap pa raît donc à Elias comme une so lu tion à l’apo‐ 
rie pré sen tée. Si l’on veut pal lier l’ab sence de dé fi ni tion po si tive de
l’ha bi tus chez Elias, il faut au moins noter qu’il est conçu comme un
concept per met tant de dé pas ser des al ter na tives uni la té rales. Il per‐ 
met sur tout de pen ser la pré sence du so cial en l’homme.

25

Quand on sait quelle place oc cupe le concept d’ha bi tus dans l’œuvre
wé bé rienne, on ne peut qu’être éton né qu’elle ne serve que de re‐ 
pous soir à Elias. Les rai son ne ments de Weber mo bi lisent en effet
toute une pa no plie de termes dis po si tion na listes comme « ha bi tus »,
« ethos », « dis po si tion » [Ge sin nung] ou en core « conduite de vie »
[Lebensführung]. Ainsi peut- on dire que Weber dé fend une po si tion
dis po si tion na liste qui, pour ex pli quer les conduites hu maines, sou‐
ligne la né ces si té de re cou rir à des en ti tés non di rec te ment ob ser‐ 
vables  : fa cul tés, ap ti tudes, ten dances, pro pen sions à faire quelque
chose, à se com por ter ou à ré agir d’une façon ca rac té ris tique dans
cer taines si tua tions.

26

Les par ti sans de l’in di vi dua lisme mé tho do lo gique ré cusent au
contraire l’em ploi de telles no tions illé gi times à leurs yeux. Ils dé‐ 
fendent une po si tion ac tua liste qui consiste à ne consi dé rer que les
en ti tés ac tuelles comme réel le ment exis tantes. En so cio lo gie, cela
im plique que l’ana lyse porte sur les ac tions at tes tées, avé rées ou ob‐ 
ser vables. Toute hy po thèse concer nant l’effet cau sal, sur le com por‐ 
te ment, de dis po si tions dont l’agent se rait por teur est re pous sée sous
pré texte de ne pas être vé ri fiable.
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Tout se passe donc comme si Nor bert Elias avait d’une part bien hé ri‐ 
té in cons ciem ment du dis po si tion na lisme wé bé rien, de sa cri tique de
l’hy po stase de la no tion de Volks geist et de sa pro mo tion de celle
d’ha bi tus, mais comme si d’autre part sa lec ture consciente de Weber
s’était faite selon les grilles in ter pré ta tives de l’in di vi dua lisme mé tho‐ 
do lo gique.

28

2.4. Nor bert Elias sourd aux cri tiques
du dis po si tion na lisme ?
Plus sur pre nant en core, Elias semble avoir dé ve lop pé sa so cio lo gie de
l’ha bi tus in dé pen dam ment d’une bonne part du contexte scien ti fique
qui l’en tou rait. Il pa raît être resté sourd aux cri tiques du dis po si tion‐ 
na lisme. Celles- ci au raient pour tant pu le conduire à jus ti fier son
usage de ce type de concepts.

29

À par tir des an nées vingt, le dis po si tion na lisme se voit en effet cri ti‐ 
qué de plu sieurs parts  : l’in di vi dua lisme mé tho do lo gique ac tua liste
dont nous avons parlé, mais sur tout le po si ti visme lo gique et le be ha‐ 
vio risme. Ils ré ac tua lisent tous la cri tique car té sienne des qua li tés
ainsi que son évo ca tion po pu laire par Mo lière dans le III  In ter mède
du Ma lade ima gi naire, où le ba che lier se ri di cu lise en af fir mant que
l’opium fe rait dor mir parce qu’il a une vertu dor mi tive. Les re pré sen‐ 
tants du be ha vio risme re jettent toute forme d’in tros pec tion et re‐ 
streignent la tâche de la psy cho lo gie à l’étude des com por te ments
ob ser vables. Leur ob jec tif est de ré duire tout com por te ment à la ré‐ 
ponse à une sti mu la tion ex terne ini tiale. Dé pour vu d’in té rio ri té, le
sujet be ha vio riste ne sau rait donc pré sen ter de qua li tés la tentes, de
dis po si tions. En sciences de l’homme, le vo ca bu laire tra di tion nel des
pas sions, des hu meurs (co lé rique, fleg ma tique, mé lan co lique…), des
ten dances, consti tue un hé ri tage his to rique très im por tant. Si cet hé‐ 
ri tage n’est en rien une ga ran tie de scien ti fi ci té, les re cherches qui
ont tenté d’éli mi ner ces termes, comme les tra vaux be ha vio ristes,
per mettent dif fi ci le ment de rendre compte du spectre très éten du
des mo da li tés de conduites, qui vont du pur ré flexe à l’ac tion ra tion‐ 
nelle en fi na li té. Elles ne per mettent pas non plus de rendre compte
de la consti tu tion his to rique de tra di tions d’ac tions  ; enfin, les
croyances semblent ex clues du do maine com por te men tal.

30
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Je n’ai trou vé que deux pas sages dans ses œuvres où Elias débat avec
le be ha vio risme. Dans l’in tro duc tion de 1969 à Über den Pro zess der
Zi vi li sa tion (Elias 1997a  : 49) et dans Was ist So zio lo gie ? (Elias 1970  :
143-145  ; tra duc tion fran çaise  : Elias 1991c  : 159-161). Pour Elias,
l’image be ha vio riste de la black box pour qua li fier l’in té rio ri té in ac ces‐ 
sible par la science n’est qu’un hé ri tage de la théo rie de l’homo clau sus
qui en reste à l’op po si tion entre in té rio ri té et ex té rio ri té. La res tric‐ 
tion de l’in ves ti ga tion au com por te ment est une façon de ré duire la
so cio lo gie à la psy cho lo gie, de nier l’in ter dé pen dance entre les
hommes et de ne pas tenir compte des pro ces sus his to riques de
grande am pleur qui struc turent la vie des hommes. Si Elias re jette
l’ap proche be ha vio riste, les rares cri tiques qu’il en pro pose ne
l’amènent tou te fois pas plus à pré ci ser sa com pré hen sion de la no tion
d’ha bi tus ou d’ha bi tus na tio nal.

31

3. De l’ha bi tus so cial à l’ha bi tus
na tio nal
Concept ser vant à dé pas ser l’op po si tion entre in di vi du et so cié té,
l’ha bi tus est d’em blée un ha bi tus so cial. L’ha bi tus na tio nal n’est ni l’ex‐ 
tra po la tion d’une psy cho lo gie in di vi duelle ni une hy po stase mé ta phy‐ 
sique dont les com por te ments in di vi duels se raient une éma na tion, il
est un in di ca teur du fait que les hommes in té rio risent, sou vent in‐ 
cons ciem ment, des normes com por te men tales [Ve rhal tens stan dard],
mais aussi le « des tin de leur peuple » (Elias 1992  : 27  ; Elias 2005a  :
30) et que leurs com por te ments en sont en suite une ac tua li sa tion.
L’in di vi dua li sa tion n’est que se conde, elle se fait sur le fond du par‐ 
tage d’un ha bi tus so cial com mun (Elias 1991b : 239 ; Elias 2001 : 244).

32

Le pas sage de l’ha bi tus so cial à l’ha bi tus na tio nal est ainsi plus aisé à
com prendre. Ils ne sont pas de na ture dif fé rente. Elias montre ainsi
dès Über den Pro zess der Zi vi li sa tion que ce que nous consi dé rons
comme un trait ty pique du ca rac tère na tio nal al le mand, la va lo ri sa‐ 
tion de la Kul tur et le dé dain pour la Zi vi li sa tion as so ciée aux mon da‐ 
ni tés ty pi que ment fran çaises était en réa li té au dé part une spé ci fi ci té
so ciale :

33

La lente mon tée de la bour geoi sie al le mande qui, de couche né gli ‐
geable, s’était his sée au rang de porte- parole de la conscience na tio ‐
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nale et même – plus tard, dans une cer taine me sure – à celui de
classe do mi nante, qui après avoir pris ses dis tances par rap port à
l’aris to cra tie de cour avait fini par fon der sa rai son d’être et son ac ‐
tion sur une stricte dé li mi ta tion par rap port aux na tions concur ‐
rentes, s’ac com pa gnait d’une mo di fi ca tion de sens et de fonc tion de
l’an ti thèse « culture » – « ci vi li sa tion » et de son conte nu : l’an ti thèse
à pré do mi nance so ciale s’était trans for mée en une an ti thèse à pré ‐
do mi nance na tio nale. (Elias 1973 : 54) 19

Cette ex pli ca tion de la ge nèse de l’ha bi tus na tio nal al le mand, celui
que l’on verra pros pé rer pen dant une longue par tie du XIX  siècle et
dont l’idéa lisme cultu rel sera le sym bole na tio nal et in ter na tio nal –
Land der Dich ter und Den ker – rap pelle for te ment les ana lyses de la
so cio lo gie wé bé rienne des re li gions. Le concept de Trägerschichten
oc cupe ainsi, chez Elias comme chez Weber, une place cen trale. Ce
der nier jus ti fiait en effet, dans l’avant- propos à son re cueil d’étude de
so cio lo gie des re li gions, l’ab sence d’ex haus ti vi té de ses ana lyses sur la
re li gio si té asia tique en pré ci sant :

34

e

Nous nous sommes cru au to ri sé à ne pas le faire, es sen tiel le ment
parce que notre ana lyse de vait por ter ici sur la struc ture de l’éthique,
dé ter mi née par la re li gion, propre aux couches so ciales qui ont été
des « por teurs de culture » dans leurs aires res pec tives. (Weber
1996 : 506) 20

Si Weber fo ca lise son at ten tion sur les couches por teuses, c’est parce
qu’elles ont dé ter mi né la conduite de vie de l’en semble des hommes
de la ré gion étu diée. L’ethos d’un groupe so cial dé ter mi né de vient
ainsi la norme pour toute une na tion.

35

Mais s’il est un point où l’im pact de la lec ture de Weber sur la pen sée
élia sienne de l’ha bi tus na tio nal semble avoir été par ti cu liè re ment im‐ 
por tant, c’est la ques tion du mo no pole par l’État de l’usage lé gi time
de la vio lence. Chez Elias, il joue un rôle car di nal pour ex pli quer la ci‐ 
vi li sa tion pré coce des mœurs à la cour de France. Sur ce point, il re‐ 
con naît d’ailleurs sa dette en vers Weber dans l’avant- propos à Über
den Pro zess der Zi vi li sa tion (Elias 1976a  : LXX VIII  ; Elias 1997a  : 81) et
consi dère que son ap port spé ci fique est de pro po ser une ex pli ca tion
his to rique de la for ma tion de ce mo no pole dont Weber s’était li mi té à
faire un cri tère dé fi ni tion nel de l’État.

36
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Sur tout, bien plus que Weber, il en fait un « point nodal » [Kno ten‐ 
punkt] per met tant d’ex pli quer la for ma tion de l’ha bi tus so cial et « du
type d’an goisses qui jouent un rôle dans la vie de l’in di vi du  » (Elias
1976a  : LXX VIII  ; Elias 1997a  : 82). Ce der nier point sera ca pi tal pour
ex pli quer ce qu’Elias nomme, dans Stu dien über die Deut schen, «  le
manque d’as su rance re la tive à la va leur et au sens qu’il y a à être un
Al le mand » 21.

37

Tou te fois, c’est pré ci sé ment ce point par le quel il semble si proche de
Weber qui, à mon avis, in dique com bien sa pen sée s’en dis tingue net‐ 
te ment. Dans son «  Es quisse d’une théo rie de la ci vi li sa tion  », Elias
ré ca pi tule son pro pos de la façon sui vante :

38

Le re fou le ment des im pul sions spon ta nées, la maî trise des émo tions,
l’élar gis se ment de l’es pace men tal, c’est- à-dire l’ha bi tude de son ger
aux causes pas sées et aux consé quences fu tures de ses actes, voilà
quelques as pects de la trans for ma tion qui suit né ces sai re ment la
mo no po li sa tion de la vio lence et l’élar gis se ment du ré seau des in ter ‐
dé pen dances. Il s’agit donc bien d’une trans for ma tion du com por te ‐
ment dans le sens de la « ci vi li sa tion ». (Elias 1975 : 189-190) 22

Ce qui im porte ici, c’est l’ad verbe uti li sé – « né ces sai re ment » [not‐ 
wen di ger weise]. La théo rie élia sienne dé bouche sur une ex pli ca tion
né ces si ta riste de l’ar ti cu la tion entre mo no po li sa tion de l’usage de la
vio lence par l’État et pa ci fi ca tion des af fects. Weber, au contraire, ne
cesse de sou li gner le ca rac tère contin gent des cau sa li tés his to riques
et so ciales. C’est d’ailleurs très cer tai ne ment ce qui ex plique, qu’à la
dif fé rence d’Elias, il n’a ja mais pro duit de «  théo rie du chan ge ment
so cial » 23.

39

4. La « mé ca nique so ciale » [Ge ‐
sell schafts me cha nik] de Nor bert
Elias
De façon gé né rale, ce qui frappe à la lec ture d’Elias, c’est la ré cur‐ 
rence du vo ca bu laire « mé ca nique », qu’on peut re le ver dans Über den
Pro zess der Zi vi li sa tion : Ent wi ck lung sme cha nik der Ge sell schaft, Me‐

40



Une sociologie des habitus nationaux. Norbert Elias et l’héritage de Heidelberg

cha nis men der Feu da li sie rung, Mo no pol me cha nis mus,
Königsmechanismus, Ge sell schafts me cha nik.

Dans les mul tiples en tre tiens qu’il a don nés, Elias a sou vent sou li gné
son désir de ga ran tir la scien ti fi ci té de la so cio lo gie. Il semble que
cela se soit tra duit par la vo lon té de mettre en évi dence des mé ca‐ 
nismes so ciaux struc tu rels et uni ver sels.

41

À ce titre, le cas al le mand ne pré sente pas une ex cep tion, un Son der‐ 
weg, par rap port à la théo rie de la ci vi li sa tion es quis sée en 1939, il
semble, bien au contraire, en confir mer la per ti nence. Si le mo no pole
de la vio lence lé gi time exer cé par l’État ex plique l’in té rio ri sa tion des
contraintes ex té rieures et le re fou le ment des pul sions agres sives
parmi les ci toyens, Elias sou ligne au contraire que :

42

Les so cié tés au sein des quelles la vio lence n’est pas mo no po li sée
sont tou jours des so cié tés où la di vi sion des fonc tions est peu dé ve ‐
lop pée, où les chaînes d’ac tions qui lient leurs membres les uns aux
autres sont courtes. (Elias 1975 : 189) 24

L’usage de l’ad verbe «  tou jours  » [immer] montre au fond que, par- 
delà la di ver si té his to rique et na tio nale, l’ob jec tif d’Elias est de dé ga‐ 
ger une mé ca nique an his to rique va lable, in dé pen dam ment de tout
autre fac teur que le mo no pole de la vio lence lé gi time par l’État.

43

Dans les Stu dien über die Deut schen, Elias ne re vien dra pas sur ce
point. Il sou li gne ra, et ce jusqu’à la fin de sa vie, que la fai blesse struc‐ 
tu relle de l’État al le mand sus ci ta en ré ac tion l’idéa li sa tion d’un ha bi‐ 
tus mi li ta riste :

44

La fai blesse struc tu relle de l’État al le mand, qui a tou jours in ci té de
nou velles troupes ap par te nant à des États voi sins à l’en va hir, sus ci ‐
tait en ré ac tion parmi les Al le mands une es time sou vent idéa li sée de
pos tures mi li taires et d’ac tions guer rières. (Elias 1992 �13-14 ; Elias
2005a : 15) 25

Tant le souci de construire une théo rie uni ver selle et an his to rique
que celui de la mise en évi dence de rap ports de né ces si té té moignent
de l’écart entre la pen sée d’Elias et celle de Weber. Le vo ca bu laire
mé ca niste lui- même est tout à fait étran ger à Weber, sinon lors qu’il
cri tique ceux qui cherchent à ex pli quer les phé no mènes so ciaux par
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un dé ter mi nisme mé ca niste. L’ex pres sion wé bé rienne est faite de
constantes cor rec tions et nuances qui cherchent au contraire à
échap per à toute concep tion mo no cau sale de l’his toire et ne pré tend
ja mais dé ga ger d’in va riants. Son in té rêt va, au contraire, à la contin‐ 
gence des pro ces sus his to riques sin gu liers. Quand il s’ef force de sys‐ 
té ma ti ser, c’est sous une forme idéal ty pique, une pra tique qu’Elias
cri tique au contraire (Elias 1976b : 457 ; Elias 1997b : 468). L’in sis tance
d’Elias sur le vo ca bu laire mé ca nique et no mo lo gique
[Gesetzmäßigkeit] peut sans doute être in ter pré tée comme une cri‐ 
tique im pli cite de la tra di tion so cio lo gique de Hei del berg.

5. L’éco no mie psy chique de l’ha bi ‐
tus na tio nal
Le vo ca bu laire mé ca niste d’Elias té moigne à mon sens bien moins
d’un hé ri tage de Hei del berg que de celui de Freud, dont il re con naît
d’ailleurs plus sou vent po si ti ve ment l’ap port. Il fait l’objet de plu sieurs
éloges, dont le plus élo quent 26 se trouve dans Über den Pro zess der
Zi vi li sa tion ; il contraste for te ment avec les ju ge ments sé vères à l’en‐ 
contre de Max Weber :

46

Il est in utile de re le ver ici les élé ments dont nous sommes re de vables
à Freud et à l’école psy cha na ly tique (mais nous avons tenu à en faire
état en pas sant). Tous les fa mi liers de la lit té ra ture psy cha na ly tique
n’au ront au cune peine à dis cer ner les points de conver gence ; nous
avons re non cé à mettre en évi dence les élé ments com muns, d’au tant
plus que cela n’eût pu se faire sans une étude dé taillée. (Elias 1973 :
387 n 75) 27

Elias fut in con tes ta ble ment un grand lec teur de Freud, ce qui trans‐ 
pa raît net te ment dans son vo ca bu laire  : Trieb-  (Af fekt) Kon trolle,
Über- Ich Bil dung, Wir- Ideal, psy chische Ap pa ra tur. Il a d’ailleurs
adres sé une pre mière im pres sion de son opus mag num au psy cha na‐ 
lyste dès 1937 28. Par la suite, il re vien dra à plu sieurs re prises sur l’ap‐ 
port mu tuel de la so cio lo gie et de la psy cha na lyse 29 et col la bo re ra
pen dant de nom breuses an nées aux tra vaux du fon da teur de la psy‐ 
cho thé ra pie de groupe, Ste ven Foulkes qu’il avait connu à Franc‐ 
fort 30.
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La dy na mique freu dienne qui conçoit le rap port entre les ins tances
psy chiques sur le mo dèle phy sique du pa ral lé lo gramme des forces 31

ir rigue la théo rie élia sienne de la ci vi li sa tion et ex plique qu’une telle
théo rie soit pos sible. En ré dui sant à deux les fac teurs prin ci paux en
jeu – d’un côté les pul sions, de l’autre le sur moi – Elias peut es pé rer
ra me ner le dé ve lop pe ment de l’éco no mie psy chique de toute na tion à
deux pos si bi li tés fon da men tales : ou bien l’État pos sède le mo no pole
de la vio lence lé gi time  ; en quel cas la contrainte ex té rieure qu’il
exerce se trans forme en au to con trainte et per met la pa ci fi ca tion des
af fects ; ou bien l’État reste faible et alors l’au to con trainte ne peut se
dé ve lop per et les pul sions agres sives s’ex priment (Cf. Elias 1975 : 189 ;
Elias 1976b : 322 ; Elias 1997b : 333). On voit ainsi com ment, en ar ti cu‐ 
lant la psy cho ge nèse in di vi duelle à la so cio ge nèse de l’État, Elias peut
pré tendre dé ve lop per une théo rie de l’ha bi tus na tio nal. Il sou haite
par là échap per au re proche adres sé à la psy cho lo gie des peuples
d’hy po sta sier un ca rac tère sin gu lier en ca rac tère gé né ral. Il in verse
au contraire le rap port. Dans l’avant- propos de 1939 à Über den Pro‐ 
zess der Zi vi li sa tion, il se risque ainsi à ima gi ner une « loi so cio gé né‐ 
tique fon da men tale » qui ne pense pas l’évo lu tion de la so cié té sur le
mo dèle de la vie in di vi duelle (de l’en fance à la vieillesse), mais celle de
l’in di vi du sur le mo dèle de l’his toire de la so cié té à la quelle il ap par‐ 
tient.
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L’im po si tion par l’État d’une contrainte à l’égard de tous les ci toyens
ex plique la gé né ra li sa tion de cer taines dis po si tions. Tou te fois, en ré‐ 
dui sant cette ge nèse au conflit entre l’éner gie pul sion nelle et le sur‐ 
moi consti tué par les contraintes im po sées par l’État, Elias ré duit
consi dé ra ble ment la contin gence his to rique. On pour rait même dire
qu’il la ra mène à deux pos si bi li tés fon da men tales. Les en fants, les pri‐ 
mi tifs et les Al le mands se raient ainsi trois in car na tions ana logues
d’un même ha bi tus pos sible : celui qui – faute d’être re fou lées par un
sur moi fort – voit l’ex pres sion des pul sions prendre le des sus sur l’au‐ 
to con trôle des af fects 32. À l’in verse, l’ha bi tus na tio nal an glais et le cé‐ 
lèbre dé ta che ment qui ca rac té rise son way of life se rait l’effet d’une
fier té na tio nale in dis so ciable d’un État fort et cen tra li sé de longue
date 33.
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Le mo dèle freu dien offre ainsi la pos si bi li té de dé ve lop per une mé ca‐ 
nique – ou plu tôt une dy na mique – des ha bi tus na tio naux 34 qui
trans cende la di ver si té des si tua tions his to riques. Sur tout, en in sis ‐
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tant sur le rôle fon da men tal du mo no pole par l’État de la vio lence lé‐ 
gi time, Elias semble ôter toute com plexi té aux dis po si tions et en faire
de simples fonc tions de l’état so cial 35. Enfin, en lis sant le concept
freu dien de sur moi et en gom mant tout à fait sa di men sion mor ti fère
au pro fit de sa fonc tion «  ci vi li sa trice  », Elias sim pli fie en core sa
théo rie de l’his toire.

La pa ren té entre la so cio lo gie des ha bi tus na tio naux d’Elias et la so‐ 
cio lo gie de Max Weber s’avère en fait plus ap pa rente que réelle. La
re cherche par Elias d’une mé ca nique so ciale ca pable de rendre
compte de la spé ci fi ci té des ha bi tus na tio naux le conduit, en réa li té, à
s’écar ter pro fon dé ment du pro jet de Max Weber. Son mo dèle de ré fé‐ 
rence semble être bien plu tôt la dy na mique psy chique freu dienne.
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Parmi les cri tiques qu’ont sus ci tées les tra vaux d’Elias, les plus fré‐ 
quentes portent sur son sup po sé évo lu tion nisme. Ses par ti sans ont
alors beau jeu de bran dir les Stu dien über die Deut schen.
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À mon sens, si l’on veut émettre des ré serves à l’égard de la théo rie
d’Elias, elles de vraient plu tôt por ter sur le pa ra doxe sui vant : Elias ne
cesse de sou li gner que la spé ci fi ci té de sa so cio lo gie est d’avoir pris
en compte des pro ces sus his to riques de longue durée. L’ana lyse met
tou te fois en évi dence que son ob jec tif ul time est de dé pas ser le point
de vue de l’his to rien – dont Weber s’est conten té – pour mettre au
jour une mé ca nique uni ver selle et an his to rique du chan ge ment so cial
et de la for ma tion des ha bi tus na tio naux.
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1  Cet en semble de textes a été écrit entre 1961 et 1989.

2  „Auch das gehörte zu der Ei ge nart Hei del bergs in die ser Zeit. So zio lo gie
hatte an die ser Universität einen hohen Sta tus. Die Erin ne rung an Max
Weber trug viel dazu bei. Al fred Weber ver wal tete nicht nur das Erbe, son‐ 
dern gab in sei ner Weise dem Fach neue Im pulse. Und die Witwe Max We‐ 
bers, Ma rianne, spielte eine wich tige Rolle als Sach wal te rin der Tra di tion“
(Elias 2005b : 24).

3  Sur cette in ter ven tion au sein du sé mi naire de Jas pers : cf. Elias 1991 : 119 ;
ori gi nal al le mand : Elias 2005b : 25.

4  « Je com pris très vite que les re cherches so cio lo giques ef fec tuées par Al‐ 
fred Weber dans le do maine de la culture re pre naient et dé ve lop paient une
tra di tion al le mande plus an cienne qui s’est ex pri mée no tam ment dans l’op‐ 
po si tion an ti thé tique entre « culture » et « ci vi li sa tion » » (Elias 1991 : 129).
Ori gi nal al le mand : „Mir wurde schnell klar, dass hier in Al fred We bers kul‐ 
tur so zio lo gi schen Ar bei ten eine ältere deutsche Tra di tion auf ge nom men
und weitergeführt wurde, die unter an de rem ihren Nie der schlag in der an‐ 
ti the ti schen Gegenüberstellung der zwei Be griffe „Kul tur“ und „Zi vi li sa tion“
ge fun den hatte“ (Elias 2005b : 36).

5  Dans Über den Pro zess der Zi vi li sa tion, Max Weber est cité à six re prises
alors que Karl Mann heim n’y est cité que deux fois et Al fred Weber ja mais.

6  „Hinzu kommt, dass im Falle der Bun des deut schen die Beschäftigung mit
dem na tio na len Ha bi tus in eine Ta bu zone führt. Die erhöhte Emp find li ch‐ 
keit gegenüber allem, was an na tio nal so zia lis tische Dok tri nen erin nert, hat
zur Folge, dass das Pro blem eines „Na tio nal cha rak ters“ wei thin mit Schwei‐ 
gen be legt wird“ (Elias 1992 : 7-8 ; Elias 2005a : 8).

7  „Dabei ist das Be kennt nis zu einem neuen Ethos bei den nach dem Kriege
He ran ge wach se nen ganz und gar nicht auf Grup pen beschränkt, die unter
dem Ban ner des Mar xis mus kämpfen. [...] aber einer neuen so zia le thi schen
Grund stim mung, einem Gefühl für das Un rich tige vie ler autoritärer Hal tun‐ 
gen, die bei den El tern ge ne ra tio nen in der Per iode der europäischen He ge‐ 
mo nie gang und gäbe waren, be ge gnet man recht all ge mein bei Men schen

d’autres es sais, Paris : Gal li mard.

Witt kau, An nette (1994 ). His to ris mus.
Zur Ges chichte des Be griffs und des Pro‐ 

blems, Göttingen  : Van den hoeck & Ru‐ 
precht.2
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der Na ch krieg sge ne ra tio nen, auch bei vie len, die nicht Mar xis ten sind.“
(Elias 1992 : 531-532 ; Elias 2005a : 605).

8  „Man sieht dann rasch genug, dass der na tio nale Ha bi tus eines Volkes
nicht ein für al le mal bio lo gisch fixiert ist. Er ist viel mehr aufs eng ste mit
dem je wei li gen Staats bil dung spro zess verknüpft.“ (Elias 1992  : 8  ; Elias
2005a : 8).

9  Cf. la pré face à l’édi tion de 1969 de La so cié té de cour sur les rap ports
entre so cio lo gie et science his to rique.

10  Cf. Feue rhahn 2005. Je pré pare ac tuel le ment une édi tion cri tique de la
tra duc tion in té grale de ce texte en fran çais.

11  Pour le ren voi ex pli cite à Lask : Weber 1988b : 16 n 1.

12  Der nier exemple de cette cri tique com mune aux uni ver si taires de Hei‐ 
del berg du début du XX  siècle  : le ju riste Georg Jel li nek, lui aussi ami très
proche de Weber, consi dère les concepts de Volks geist et de Volks seele
comme de « vé ri tables ec to plasmes » [wahre Spuk ges tal ten] (Jel li nek, 1900,
1914, ND 1960 : 153).

13  Rares sont les pas sages où l’on re trouve ce concept sous la plume de
Weber, le so cio logue l’em ploie tou jours entre guille mets et marque ainsi sa
mé fiance (Weber 1988a : 95-96).

14  „Das Bild vom Ein zel men schen des Des cartes, das Max We bers oder Par‐ 
son’s und vie ler an de rer So zio lo gen, sie alle sind aus dem glei chen Holz ges‐ 
ch nitzt. Wie ehe mals Phi lo so phen, so ak zep tie ren heute auch viele Theo re‐ 
ti ker der So zio lo gie diese Selbs ter fah rung und das Ein zel men schen bild, das
ihr ents pricht, un be se hen als Grund lage ihrer Theo rien.“ (Elias 1976a  : 50  ;
Elias 1997a : 53).

15  „We bers Ver such […] das „ab so lute In di vi duum“ als die ei gent liche so‐ 
ziale Realität in einen theo re ti schen Rah men einzuzwängen, mit des sen
Hilfe die So zio lo gie sich als eine mehr oder we ni ger au to nome Dis zi plin
aus wei sen könnte, war von vorn he rein zum Schei tern ve rur teilt“ (Elias
1970 : 125).

16  La cri tique vise tou te fois da van tage Weber que Dur kheim, dont Elias
loue les ef forts pour dé pas ser cette op po si tion (Elias 1970 : 126).

17  Pour une cri tique de cette in ter pré ta tion : Colliot- Thélène 2001 : 133-168.

18  „Ins be son dere dem schon früher von mir eingeführten Be griff des so zia‐ 
len Ha bi tus kommt in die sem Zu sam men hang eine Schlüsselstellung zu. Im‐ 
Ve rein mit dem Be griff der zu- oder ab neh men den In di vi dua li sie rung

e
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vergrössert er die Chance, dem Entweder- Oder, das sich so oft in so zio lo gi‐ 
schen Erörterungen des Verhältnisses von In di vi duum und Ge sell schaft fin‐ 
det, zu ent kom men.“ (Elias 2001 : 244).

19  „Mit dem lang sa men Auf stieg des deut schen Bürgertums aus einer zwei‐ 
tran gi gen Schicht zum Träger des deut schen Na tio nal be wusst seins und
schliess lich – sehr spät und be dingt – zur herr schen den Schicht, aus einer
Schicht, die sich zunächst vor wie gend in der Abhe bung gegen die höfisch- 
aristokratische Ober schicht, dann vor wie gend in der Ab gren zung gegen
kon kur rie rende Na tio nen sehen oder le gi ti mie ren musste, ändert auch die
An ti these „Kul tur und Zi vi li sa tion“ mit dem gan zen Be deu tungs ge halt, der
dazu gehört, ihren Sinn und ihre Funk tion  : Aus einer vor wie gend so zia len
wird eine vor wie gend so ziale An ti these.“ (Elias 1976 : 37-38 ; Elias 1997a : 126).

20  „[es schien] de shalb er laubt, weil es hier ge rade auf die Zusammenhänge
der religiös bes timm ten Ethik jener Schich ten an kom men musste, welche
„Kulturträger“ des be tref fen den Ge biets waren.“ (Weber 1988 : 15).

21  „die Un si che rheit über den Wert und Sinn, den es hat ein Deut scher zu
sein“ (Elias 1992 : 25).

22  „Dämpfung der spon ta nen Wal lun gen, Zurückhaltung der Af fekte, Wei‐ 
tung des Ge dan ken raums über den Au gen blick hi naus in die ver schie de nen
Ursach- , die zukünftigen Fol ge ket ten, es sind ver schie dene As pekte der
glei chen Verhaltensänderung, eben jener Verhaltensänderung, die sich mit
der Mo no po li sie rung der körperlichen Ge walt, mit der Aus wei tung der
Hand lung sket ten und In ter de pen den zen im ge sell schaft li chen Raume not‐ 
wen di ger weise zu gleich voll zieht. Es ist eine Veränderung des Ve rhal tens im
Sinne der Zi vi li sa tion“ (Elias 1976b : 322 ; Elias 1997b : 333).

23  Pour une confron ta tion sys té ma tique des épis té mo lo gies res pec tives de
Weber et d’Elias, je ren voie à : Colliot- Thélène 2001 : 77-99.

24  „Ge sell schaf ten ohne sta biles Ge walt mo no pol sind immer zu gleich Ge‐ 
sell schaf ten, in denen die Funk tions tei lung re la tiv ge ring und die Hand lung‐ 
sket ten, die den Ein zel nen bin den, verhältnismäßig kurz sind.“ (Elias 1976b :
321 ; Elias1997b : 332, je sou ligne).

25  „Die struk tu relle Schwäche des deut schen Staates, die immer von
neuem Trup pen von Nach bars taa ten zum Ein marsch an reizte, löste im Ge‐ 
gen zug unter Deut schen eine oft idea li sie rende Hoch be wer tung
militärischer Hal tun gen und krie ge ri scher Hand lun gen aus“ (Elias 1992 : 13-
14 ; Elias 2005a : 15).
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26  „Ich möchte nicht sagen, dass ich Freud kri ti siere. Ich möchte eher
sagen, dass ich in ge wis ser Hin sicht über ihn hi naus gehe“ (Elias 2005b  :
149) ; „Ohne das, was Freud ge leis tet hat, hätte ich meine Ar beit nicht leis‐ 
ten können“ (Elias 2005b : 360) ; „Freud hat ein recht ve rein fachtes, aber im
Grunde sehr gutes Mo dell ge ge ben.“ (Elias 2005b : 363).

27  „Es braucht dabei kaum ge sagt zu wer den, aber es mag hier ein mal
ausdrücklich her vor ge ho ben sein, wie viel diese Un ter su chung den vo raus‐ 
ge hen den For schun gen Freuds und der psycho- analytischen Schule ver‐ 
dankt. Die Be zie hun gen sind für jeden Ken ner des psycho- analytischen
Schrift tums klar, und es schien unnötig, an ein zel nen Punk ten da rauf hin zu‐ 
wei sen.“ (Elias 1976a : 324n77 ; Elias 1997a : 416n77).

28  Cet exem plaire se trouve dé sor mais à la Li bra ry of Congress de Wa shing‐ 
ton. Freud a d’ailleurs re mer cié Elias de son envoi par une carte pos tale en
date du 3 jan vier 1938 (Del zes caux 2001 : 179n).

29  Cf. « So zio lo gie und Psy chia trie » (Elias 2006 : 287-330).

30  Foulkes a ré di gé l’un des pre miers comptes ren dus de Über den Pro zess
der Zi vi li sa tion (Foulkes, S. H., « Über den Pro zess der Zi vi li sa tion Bd 1 und
Bd 2. Basel 1939  », in  : In ter na tio nale Zeit schrift für Psy cho ana lyse XXIV
(1939), 179-181 und XXVI (1941), 316-319) dans le quel il af firme que cet ou‐ 
vrage a vo ca tion à de ve nir un clas sique de la psy cha na lyse. Si gni fi ca ti ve‐ 
ment, Foulkes ne s’in té resse tou te fois qu’à la psy cho ge nèse de l’ha bi tus et
non à son ex pli ca tion par la so cio ge nèse de l’État (Korte 1988 : 20).

31  Sur l’image du pa ral lé lo gramme des forces, voir l’ar ticle de Gé rard Rau let
dans ce même nu mé ro.

32  Sur les en fants et les so cié tés pri mi tives, voir : Elias 1976a : LXXV ; Elias
1976b  : 488. Elias re prend le concept freu dien de «  horde pri mi tive  »
(Urhorde) (Elias 2001 : 236 ; Elias 1991b : 232).

33  Sur l’op po si tion « po laire » entre les ha bi tus al le mands et an glais, voir :
Elias 1992 : 418-419.

34  Her mann Korte sug gère même que la théo rie d’Elias au rait in cons ciem‐ 
ment ré pon du à un sou hait émis par Freud en 1933 dans ses Neue Folge der
Vor le sun gen zur Einführung in die Psy cho ana lyse : « Si quel qu’un avait la ca‐ 
pa ci té de mon trer dans le dé tail com ment ces dif fé rents fac teurs, le dis po‐ 
si tif pul sion nel gé né ral de l’homme, ses va ria tions re le vant de la race et ses
trans for ma tions cultu relles s’en gendrent, s’en travent et se fa vo risent mu‐ 
tuel le ment dans les condi tions de l’adap ta tion so ciale, de l’ac ti vi té pro fes ‐
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sion nelle et des pos si bi li tés d’ac qui si tion, si quel qu’un pou vait réus sir cela, il
com plè te rait le mar xisme pour en faire une vé ri table science de la so cié té ».
[„Wenn je mand in Stande wäre, im ein zel nen na ch zu wei sen, wie sich diese
ver schie de nen Mo mente, die all ge meine men schliche Trie ban lage, ihre ras‐ 
sen haf ten Va ria tio nen und ihre kul tu rel len Um bil dun gen unter den Be din‐ 
gun gen der so zia len Ei nord nung, der Berufstätigkeit und
Erwerbsmöglichkeiten gebärden, ei nan der hem men und fördern, wenn je‐ 
mand das leis ten könnte, dann würde er die Ergänzung des Mar xis mus zu
einer wirk li chen Ge sell schafts kunde ge ge ben haben“] (Korte 1988 : 194).

35  En té moigne l’usage très fré quent du verbe « cor res pondre » (ents pre‐ 
chen) : cf. par exemple : Elias 1997b : 324, 327, 334.

Français
Nor bert Elias re ven dique la lé gi ti mi té du concept d’ « ha bi tus na tio nal » de
façon pro vo ca trice, conscient qu’il lève un tabou, l’idéo lo gie national- 
socialiste ayant abusé de la ca rac té ri sa tion na tio nale des peuples. Nous
cher che rons à com prendre pour quoi Nor bert Elias ac corde une place cen‐ 
trale à ce concept dis po si tion na liste et quel sens il lui at tri bue. Ce fai sant,
nous in ter ro ge rons la place dans son œuvre de l’hé ri tage de la so cio lo gie de
Hei del berg.

English
Norbert Elias claims the le git im acy of the concept of a « na tional habitus »
in a pro voc at ive way. He was con scious he was break ing a taboo thereby be‐ 
cause the Na tional So cial ists ex ploited the na tional char ac ter iz a tion of
peoples. We will try to un der stand why Norbert Elias gave this dis pos i tion‐ 
al ist concept a cent ral im port ance and what mean ing he at trib uted to it.
There fore we will ques tion the role that the her it age of Heidel berg’s so ci‐ 
ology plays in his work.
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