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Si les thé ma tiques du na tio na lisme et de la na tion ont déjà été ex ploi‐ 
tées ailleurs, l’ori gi na li té de ce nu mé ro est d’in sis ter plus pré ci sé ment
sur la ques tion des re la tions com plexes entre l’État- Nation et la mul‐ 
ti pli ci té des na tio na lismes qu’il en gendre. À tra vers une ap proche ci‐ 
vi li sa tion nelle axée sur l’ar ti cu la tion entre l’éche lon infra- national (la
ré gion ou l’État fé dé ré, par exemple), na tio nal et supra- national, (en
par ti cu lier l’Union eu ro péenne), que de nom breux spé cia listes iden ti‐ 
fient dé sor mais comme un contexte de « gou ver nance à plu sieurs ni‐ 
veaux » (multi- level go ver nance), plu sieurs spé cia listes du Royaume- 
Uni, de l’Es pagne et des États- Unis pro posent ici une nou velle ex plo‐ 
ra tion de la dia lec tique centre/pé ri phé rie. Ils s’in ter rogent plus pré‐ 
ci sé ment sur les no tions de ré gio na li sa tion, de dé cen tra li sa tion et de
dé vo lu tion à tra vers des exemples em prun tés au contexte na tio nal
qu’ils étu dient. Dans de nom breux cas, ces pro ces sus abou tissent à
une évo lu tion, voire une re dé fi ni tion des iden ti tés ré gio nales et a for‐ 
tio ri de la confi gu ra tion de l’État- Nation dans le quel ces ré gions évo‐ 
luent.

1

Au Royaume- Uni s’ajoute à la com plexi té de ces pro blé ma tiques le
sta tut des ré gions telles que l’Écosse et le pays de Galles dont l’his‐ 
toire des re la tions avec l’An gle terre leur a per mis d’ac qué rir le titre
de «  na tions  » his to riques. La ré forme consti tu tion nelle mise en
œuvre en 1997 par le gou ver ne ment de Tony Blair, com mu né ment ap‐ 
pe lée dé vo lu tion, n’est pas seule ment un pro ces sus ayant per mis l’au‐ 
to no mi sa tion lé gis la tive et fi nan cière de l’Écosse et du pays de Galles.
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Elle y a en gen dré la créa tion d’ins ti tu tions élues qui dis posent dé sor‐ 
mais de pou voirs jusqu’alors ré ser vés au Par le ment bri tan nique. En
trans fé rant une par tie de sa sou ve rai ne té vers ces ins tances in fra na‐ 
tio nales, West mins ter qui a bien des égards in carne, en la ca na li sant,
l’iden ti té de la na tion bri tan nique toute en tière, a ainsi re non cé à une
par tie de ses com pé tences d’une façon peu dif fé rente du trans fert de
sou ve rai ne té im pli qué par l’adhé sion du pays aux Com mu nau tés eu‐ 
ro péennes en 1972. Dès lors, dé vo lu tion et in té gra tion eu ro péenne
consti tuent des pro ces sus in ver sés mais si mi laires qui ont pour
même consé quence une éro sion de la sou ve rai ne té bri tan nique et a
for tio ri une re com po si tion de l’État- Nation tout en tier.

Pour Di dier Re vest, la dé vo lu tion des pou voirs à l’Écosse et au pays de
Galles a non seule ment per mis de re dé fi nir la re la tion entre West‐ 
mins ter et la pé ri phé rie mais les lois sur la dé vo lu tion (Wales & Scot‐ 
land Acts de 1998) ont éga le ment in tro duit une forme de quasi- 
fédéralisme dans la ma nière dont est gou ver né le Royaume- Uni. Pour
l’au teur, la nou velle donne consti tu tion nelle cor res pond en fait d’ores
et déjà à un com plet re vi re ment dans la façon dont est ap pré hen dée
la ques tion de l’ap par te nance, celle des droits et des de voirs dé mo‐ 
cra tiques, celle de la so li da ri té na tio nale, c’est- à-dire, plus gé né ra le‐ 
ment, celle de la ci toyen ne té. L’Union de 1707 a en traî né une mise à
plat des droits et de voirs, sans la quelle An gle terre, Écosse et pays de
Galles se raient de meu rés trois en ti tés na tio nales dis tinctes de ce
point de vue. En d’autres termes, c’est le concept de fonc tion na li té, et
non de na tio na li té, qui a pré va lu comme moyen d’or ga ni ser la so cié té.
Le pou voir, dans cer tains cas (édu ca tion, santé), a été dé cen tra li sé en
vertu d’un vec teur de droits qui n’est autre que la na tio na li té. Les ré‐ 
ponses ap por tées aux di vers pro blèmes ren con trés ont donc à l’évi‐ 
dence été re- territorialisées, c’est- à-dire na tu ra li sées, à l’in té rieur
même du Royaume- Uni. C’est pour quoi la dé vo lu tion est une vé ri‐ 
table ré vo lu tion, en ce sens qu’elle change la re la tion, vieille de trois
cents ans, entre in di vi du et État cen tral, tout en re met tant en cause
l’idée d’égale ci toyen ne té.
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Moya Jones s’in ter roge, quant à elle, sur la re dé fi ni tion de l’iden ti té
gal loise de puis la mise en œuvre de la dé vo lu tion. Elle ex plique que
cette ré forme consti tu tion nelle a in duit des chan ge ments dans les
com por te ments et les men ta li tés des Gal lois, en traî nant une évo lu‐ 
tion dans la dé fi ni tion de l’iden ti té gal loise. L’au teur pos tule ainsi que
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cette nou velle iden ti té n’est plus dé fi nie par les cri tères ethno- 
linguistiques d’antan mais se situe plu tôt dans une nou velle aire où
les no tions de ci toyen ne té et d’in clu sion priment.

Les quatre ar ticles sui vants ana lysent plus pré ci sé ment les at ti tudes
des prin ci paux ac teurs po li tiques bri tan niques à l’égard de la dé vo lu‐ 
tion. Ca rine Ber bé ri étu die le rôle par ti cu lier joué par le parti tra‐ 
vailliste bri tan nique entre 1994 et 1999 dans la mise en œuvre des ins‐ 
ti tu tions dé vo lues. À l’ini tia tive de la di rec tion du New La bour, qui
s’est ainsi ef for cée d’évi ter au tant que pos sible les di vi sions inter et
in tra par ti sanes et de neu tra li ser l’op po si tion des par le men taires an‐ 
glais, la créa tion du Par le ment écos sais et de l’As sem blée gal loise en
1999 s’est ins crite dans le cadre d’une stra té gie po li tique bien dé fi nie,
ré pon dant avant tout à des cal culs po li tiques et lais sant peu de li ber té
aux branches tra vaillistes écos saise et gal loise.

5

Cette idée de stra té gie est ap pro fon die par Keith Dixon qui ana lyse la
ré forme des néo- travaillistes comme fai sant par tie, cette fois- ci,
d’une stra té gie de «dis tinc tion po li tique» par rap port au parti conser‐ 
va teur, ren due d’au tant plus né ces saire par la forte conver gence dans
la plu part des autres do maines. Après avoir re tra cé l’évo lu tion du po‐ 
si tion ne ment tra vailliste sur la ques tion de l’au to no mie de la pé ri phé‐ 
rie bri tan nique au cours du XX   siècle, l’ana lyse se centre sur la pé‐ 
riode contem po raine. Au cours des an nées quatre- vingt, le that ché‐ 
risme est de plus en plus perçu, en Écosse et au pays de Galles
comme une doc trine étran gère aux tra di tions po li tiques et phi lo so‐ 
phiques de ces deux na tions, et cette per cep tion ren force la dé ter mi‐ 
na tion d’une par tie de la po pu la tion de des ser rer, voire de rompre les
vieux liens consti tu tion nels. C’est en te nant compte de cette
contrainte que l’au teur ana lyse le nou veau po si tion ne ment des Tra‐ 
vaillistes comme le parti du mou ve ment consti tu tion nel. Deux fac‐ 
teurs en Écosse ont rendu la ré forme consti tu tion nelle dif fi cile à évi‐ 
ter pour les néo- travaillistes : un chan ge ment si gni fi ca tif en fa veur de
l’au to no mie dans les champs in tel lec tuel et cultu rel et la construc tion
d’un « front po pu laire » en fa veur du chan ge ment, sous la forme de la
Conven tion consti tu tion nelle écos saise.

6

e

Dans l’ar ticle sui vant, David Sea wright se penche sur l’évo lu tion de
l’at ti tude du parti conser va teur bri tan nique, tra di tion nel le ment hos‐ 
tile à la dé vo lu tion de puis les an nées 1980, ce qui, avec la mise en
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œuvre de la dé vo lu tion, en gendre une contra dic tion dans la me sure
où le parti conser va teur pré tend au jourd’hui être le seul parti « ca‐ 
pable de faire fonc tion ner » cette ré forme. L’au teur cherche à com‐ 
prendre les res sorts du double di lemme au quel est dé sor mais
confron té ce parti : d’une part, les Conser va teurs ont tou jours dé fen‐ 
du l’idée de l’« union » du Royaume- Uni et re ven diquent au jourd’hui
l’idée d’un « unio nisme po si tif » tout en étant contraints, par les cir‐ 
cons tances, d’ac cep ter la dé vo lu tion lé gis la tive ; d’autre part, le parti
conser va teur, qui a long temps été perçu comme le parti an glais par
ex cel lence, n’est ce pen dant pas en core par ve nu à en ga ger une vé ri‐ 
table ré flexion sur le sort de l’An gle terre, ex clue en 1997 du pro ces sus
de dé vo lu tion.

Enfin, Ed wige Camp ana lyse l’in fluence des Li bé raux/Libéraux- 
démocrates sur la dé vo lu tion des pou voirs à l’Écosse, tant sur les
pro jets de 1966 à 1999 que sur les ins ti tu tions elles- mêmes après leur
créa tion en 1999. Parti pro- dévolutionniste qui cherche à pro mou voir
l’idée d’un Royaume- Uni fé dé ral dans le quel les quatre na tions dis po‐ 
se raient d’un sta tut éga li taire, le parti, dont l’at trait élec to ral ne cesse
de croître, a pu exer cer des pres sions, par fois non dé nuées d’op por‐
tu nisme, sur le gou ver ne ment pour ac croître l’éten due des pou voirs
dé vo lus et ré for mer le mode de scru tin.
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En de hors de la dé vo lu tion, il existe d’autres do maines dans les quels
le ré gio na lisme s’af firme avec vi gueur, par fois même dans le cadre
d’un ré seau struc tu ré et actif. Au- delà du cas bri tan nique, on re‐ 
marque qu’il existe des si mi li tudes in té res santes entre cer tains pays
dans la façon dont s’ex priment les re ven di ca tions ré gio na listes.
Chris tophe Scheid hauer part d’un exemple concret - les po li tiques de
pro mo tion de l’en sei gne ment des langues ré gio nales, en par ti cu lier
l’ir lan dais, le gal lois et l’al le mand al sa cien - pour mon trer com ment
ces trois études de cas pour tant dis tinctes at testent d’une re mar‐ 
quable conver gence au ni veau eu ro péen. En sui vant l’évo lu tion de ces
po li tiques de 1960 à 2000, l’au teur sou ligne tou te fois que cette
conver gence eu ro péenne est an té rieure au cadre ju ri dique pro po sé
par la Com mis sion eu ro péenne et le Conseil de l’Eu rope. Elle ré pond
au be soin de re con nais sance des mi li tants na tio na listes qui, iso lés
dans leur pays, re cherchent ac ti ve ment à être re con nus comme des
héros au près d’autres na tio na listes, qu’ils imitent et tentent d’in fluen‐ 
cer.
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Les deux textes consa crés à l’aire his pa nique ex plorent la façon dont
s’ar ti culent dans l’Es pagne dé mo cra tique les éche lons na tio nal, infra- 
national et su pra na tio nal.
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Faus to Ga ra sa pro pose une ana lyse du pro ces sus de ré gio na li sa tion
et de dé cen tra li sa tion es pa gnol à tra vers le cas par ti cu lier de l’Ara gon.
Celui- ci de vient une com mu nau té au to nome dans le contexte de
« dis per sion or ga ni sée du pou voir » que connaît l’Es pagne au len de‐ 
main de sa tran si tion dé mo cra tique. Alors que grâce à trois ré formes
suc ces sives (1994, 1996 et 2007), l’Ara gon a at teint, de nos jours, un
degré d’au to no mie com pa rable à celui de la Ca ta logne ou du Pays
basque, la classe po li tique ara go naise n’a cessé d’in ter pré ter ce pro‐ 
ces sus comme une au to no mie au ra bais. Ce sen ti ment, ali men té par
un cer tain nombre de par tis po li tiques, est d’au tant plus pa ra doxal
que le sys tème politico- administratif de l’Es pagne des au to no mies se
rap proche dé sor mais du mo dèle fé dé ral. Par ailleurs, M. Ga ra sa sou‐ 
ligne les contra dic tions de l’au to no mie fis cale d’un Ara gon à la fois
tri bu taire des lar gesses bud gé taires ma dri lènes et dé pen dant des
sub ven tions eu ro péennes pour le dé ve lop pe ment de ses in fra struc‐ 
tures. M. Ga ra sa, enfin, étu die l’éche lon in fra na tio nal du pro ces sus,
en évo quant la créa tion, dans les an nées 90, de col lec ti vi tés lo cales
de dis trict (co mar cas) au sein de la Com mu nau té au to nome d’Ara gon
de telle sorte que le pro ces sus au to no mique se double d’un pro ces‐ 
sus, en cou ra gé par l’Eu rope, de dé cen tra li sa tion dans la dé cen tra li sa‐ 
tion.
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L’ar ticle de Mo nique Hé ri tier com plète cette ré flexion en in sis tant sur
les forces contra dic toires à l’œuvre dans le pro ces sus de ré gio na li sa‐ 
tion es pa gnole. En effet, alors que l’on as siste, dans l’Es pagne des au‐ 
to no mies, à une dis per sion du pou voir po li tique crois sante, celle- ci
s’op pose, sur le plan éco no mique, à la consti tu tion d’en sembles de
plus en plus vastes, dé pas sant les no tions ré gio nales ou na tio nales. À
l’appui de cette thèse, l’au teur ana lyse les re la tions éco no miques en‐ 
tre te nues par l’Es pagne et le Por tu gal  : au- delà du re cen trage po li‐ 
tique au tour des au to no mies, on as siste à l’émer gence d’un es pace
éco no mique plus large, do mi né par l’Es pagne et re cou pant toute la
pé nin sule ibé rique ; il po se ra, à terme, la ques tion d’une nou velle ar ti‐ 
cu la tion su pra na tio nale.
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Le vo lume s’achève enfin sur un ar ticle qui sort du contexte eu ro péen
pour étu dier com ment outre- Atlantique, l’exemple fé dé ral des États- 
Unis illustre de ma nière sin gu lière la concur rence entre l’éche lon na‐ 
tio nal et l’éche lon infra- national. L’au teur de l’ar ticle, Fran çois de
Chan tal, part d’un exemple spé ci fique - la ré forme de l’édu ca tion
menée par l’ad mi nis tra tion ré pu bli caine de George W. Bush – pour
illus trer les ten sions exis tant entre le gou ver ne ment fé dé ral et les
États fé dé rés. Il montre com ment la loi dite « No Child Left Be hind »
(NCLB) de jan vier 2002 semble pa ra doxale dans la me sure où elle ins‐ 
taure des cri tères na tio naux pour éva luer la po li tique sco laire qui est
pour tant, his to ri que ment, une com pé tence des États fé dé rés. Après
avoir re pla cé cette loi dans son contexte, l’ar ticle en tire un bilan sur
la na ture de l’en ga ge ment « néo fé dé ral » des conser va teurs et conclut
sur la vo lon té ré pu bli caine de consti tuer les États fé dé rés en ac teurs
po li tiques au to nomes en les pla çant face à leurs res pon sa bi li tés fis‐ 
cales.
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