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Cet ou vrage est une ten ta tive bien ve nue pour sai sir la na ture de l’his‐ 
toire cultu relle, une sous- discipline née dans les bou le ver se ments
pa ra dig ma tiques des an nées soixante et jus te ment dé fi nie par Roger
Char tier, l’un des pères fon da teurs, dans sa post face comme « l’étude
des pro ces sus d’as si gna tion du sens non seule ment aux textes et aux
images, mais aussi aux pra tiques et aux ex pé riences » (p. 191). La no‐ 
tion de re pré sen ta tion et son étude consti tuent donc l’ob jec tif prin ci‐ 
pal de l’his toire cultu relle. Dans ce livre, co or don né par Phi lippe Poi‐ 
rier, pro fes seur d’his toire contem po raine à l’Uni ver si té de Bour gogne,
des uni ver si taires de toutes na tio na li tés se sont prê tés à un exer cice
dé li cat, celui d’éva luer les dé ve lop pe ments de l’his toire cultu relle
dans leur pays avec au total un pa no ra ma ex trê me ment large – de la
France au Bré sil en pas sant par les Etats- Unis et l’Aus tra lie.
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L’en semble des contri bu tions per met à la fois au lec teur cu rieux et au
spé cia liste de se faire une idée pré cise sur l’his toire cultu relle. Au
cours des dif fé rents cha pitres, les ori gines de l’his toire cultu relle sont
re tra cées. Les sources sont au nombre de deux. Il y a d’abord un mar‐ 
xisme hé té ro doxe, dont l’exemple em blé ma tique est l’étude pion nière
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d’E. P. Thomp son sur la classe ou vrière an glaise (1963)  ; il y a éga le‐ 
ment les ap ports de l’an thro po lo gie, no tam ment aux Etats- Unis, avec
C. Geerz (1973), et en France, avec M. de Cer teau (1980). Dans ces
condi tions, l’his toire cultu relle est une syn thèse ori gi nale entre des
champs dis ci pli naires très va riés. Les autres sous- disciplines his to‐ 
riques – po li tique, so ciale, ou en core l’his toire des men ta li tés – y
contri buent tout en étant in fluen cées à leur tour. Plu sieurs contri bu‐ 
tions sou lignent éga le ment l’im por tance du «  lin guis tic turn  » dans
les sciences so ciales qui, en met tant en lu mière l’im por tance de la
langue, de l’outil lin guis tique, aussi bien dans la dé fi ni tion des
concepts que dans la per cep tion de l’en vi ron ne ment, a per mis de
prendre en compte la di ver si té des re pré sen ta tions.

Mais cette ou ver ture de l’his toire cultu relle consti tue éga le ment sa
fai blesse : com ment dé fi nir les li mites concep tuelles d’une ap proche
si vaste  ? Peut- on par exemple dé fi nir un cor pus de textes de base
spé ci fiques ? La ré ponse est loin d’être aisée et cet ou vrage ne contri‐ 
bue pas vé ri ta ble ment à cla ri fier la si tua tion. En mul ti pliant les es sais
sur l’état de l’art dans chaque pays, l’ou vrage donne le sen ti ment
d’être une col lec tion de fiches syn thé tiques, de qua li tés in égales, mais
qui manque d’ar chi tec ture glo bale. On ai me rait une ty po lo gie plus
pous sée afin de cla ri fier un champ dont le dé faut prin ci pal est le flou
concep tuel. On voit en effet que dans chaque pays les par cours na tio‐ 
naux ont une im por tance dé ci sive : l’his toire cultu relle, bien loin de se
ré su mer à une simple épis té mo lo gie, est aussi un outil po li tique de
construc tion de l’iden ti té na tio nale. Ainsi, le cha pitre consa cré aux
Etats- Unis montre bien que le dé ve lop pe ment des «  études cultu‐ 
relles » va de pair avec une re dé fi ni tion po li tique de l’équi libre ra cial
dans les an nées soixante et soixante- dix. Les exemples de na tions
comme la Suisse, la Bel gique, l’Aus tra lie, ou le Ca na da, où la crise
d’iden ti té est en dé mique, sou lignent éga le ment cet état de fait et le
piège qu’il consti tue pour la qua li té scien ti fique de l’his toire cultu‐ 
relle. Celle- ci doit se gar der de toute ins tru men ta li sa tion po li tique.
Elle doit aussi, en re pre nant l’ex pres sion de R. Char tier, faire de la di‐ 
ver si té des « ma trices » (p.192) de l’his toire cultu relle une force. De ce
point de vue, le dia logue entre les écoles na tio nales doit aussi être fa‐ 
vo ri sé, ce qui consti tue le pari fon da teur de ce livre.
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