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Quelle politisation ?
Comment le football est devenu républicain
Un nouveau rituel républicain
Le tournant des années 1980
La République perd-elle son sang-froid quand il s’agit du football ?

La Ré pu blique a- t-elle dé cou vert le foot ball le 12 Juillet 1998 quand,
après le coup de sif flet final, di vine sur prise spor tive puis po li tique,
ses re pré sen tants ont consta té de visu que le foot ball pou vait faire
sor tir des mil lions de per sonnes dans les rues, se sont ré jouis qu’une
équipe « Black, Blanc, Beur » puisse re pré sen ter la France, ont fi na le‐ 
ment re con nu que le bal lon rond de vait être comp té parmi les ins tru‐ 
ments per met tant de bâtir la co hé sion na tio nale ? Hommes et com‐ 
men ta teurs po li tiques de tous bords ont cé lé bré, à très haute voix,
« une vic toire qui a fait plus que vingt ans de po li tique d’in té gra tion »,
« un bon mo ment pour ré gu la ri ser les sans- papiers 1 ». Mais la Ré pu‐
blique a- t-elle dé cou vert le foot ball avec toutes ses com plexi tés et
am bi guï tés ou a- t-elle seule ment promu une dis ci pline spor tive fi na‐ 
le ment conforme aux va leurs ré pu bli caines et cou ber ti niennes  ? Ce

1

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


La Coupe du monde et la politisation du football en France

Licence CC BY 4.0

qui est sûr, c’est qu’en 1998 et dans les épi sodes qui ont suivi, du coup
de tête de Zi dane en fi nale de la Coupe du Monde 2006 à la vic toire
de 2018 en pas sant par l’épi sode de la grève de Knys na en Afrique du
Sud en 2010, la re la tion au foot ball s’est sen si ble ment dra ma ti sée
quand elle n’était au pa ra vant qu’une af faire de ges tion de po li tiques
pu bliques, celle du sport ou de l’ordre pu blic, et d’en tre tien pai sible
du sen ti ment na tio nal.

Quelle po li ti sa tion ?
Le foot ball est donc de ve nu une af faire po li tique, au- delà de l’usage
des mé ta phores foot bal lis tiques (« me neur de jeu », « force du col lec‐ 
tif  », «  mar quer contre son camp  ») qui ont fleu ri de puis les an‐ 
nées 1980 dans le monde de l’en tre prise et l’uni vers po li tique. Est- ce
une li bé ra tion des pas sions in times des hommes po li tiques qui s’af‐ 
fichent en sup por ters ou en pra ti quants ? Une forme ré no vée d’ins‐ 
tru men ta li sa tion des émo tions po pu laires ? Un moyen d’ac tion sur la
so cié té  2?

2

Le foot ball est po li tique à deux titres 3. D’une part, il peut être l’objet
« des dé ci sions ex pli cites et, du moins en par tie, conscientes ou ré‐ 
flé chies » vi sant par exemple à mar quer la puis sance na tio nale ou à
être un vec teur d’idéo lo gie po li tique ou de mo bi li sa tion par le sport,
ce qui se tra duit par la mise en place de po li tiques ou d’ini tia tives pu‐ 
bliques cher chant à for ti fier les corps ou à in cul quer l’es prit de com‐ 
pé ti tion. D’autre part, le foot ball, en tant qu’ins ti tu tion dotée d’or‐ 
ganes de dé ci sion, peut aussi mener une po li tique vi sant à dé ve lop per
sa propre in fluence. Tou te fois, la po li tique re lève aussi du do maine
des mœurs ou du style de vie d’une col lec ti vi té dont le foot ball met en
scène les va leurs qui la consti tuent 4. C’est une culture, qu’on peut
iden ti fier à tra vers ses rou tines, ses mé moires, ses modes d’ap pro‐ 
pria tion ou de re pré sen ta tion, qui ap par tient au style de vie d’une na‐ 
tion ou d’une col lec ti vi té his to rique com po sant cette der nière et que
l’on peut ana ly ser comme une res source uti li sée pour se re pré sen ter
la so cié té et y pen ser sa place, ou en core un moyen de la maî tri ser et
d’agir sur elle, par exemple à tra vers l’ap pli ca tion du prin cipe de jus‐ 
tice ou l’iden ti fi ca tion à une col lec ti vi té. Com ment s’ar ti culent ces
deux di men sions de la po li tique ? Selon l’équi libre qui s’ins talle entre
le do maine de la vo lon té et celui des mœurs, on pour ra dis tin guer les
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rap ports du foot ball et de la po li tique entre une dé mo cra tie et une
dic ta ture to ta li taire dans le fait que la pre mière laisse le foot ball à la
so cié té ci vile et l’autre l’in ves tit de part en part.

On pour ra aussi com pa rer deux dé mo cra ties, par exemple, la mo nar‐ 
chie bri tan nique et la ré pu blique fran çaise en met tant en évi dence la
moindre po li ti sa tion du foot ball bri tan nique, pas de Mi nis tère des
Sports à pro pre ment parlé au Royaume- Uni 5, en liai son avec une dé‐ 
fi ni tion plus cultu relle que po li tique des iden ti tés col lec tives et, en
France, l’in ter ven tion de l’État dans le sport. Tout ce qui fait le foot‐ 
ball fran çais ne re lève pas de l’État, mais est mar qué par l’ima gi naire
ré pu bli cain et par le rôle de l’État comme ac teur pro tec teur, édu ca‐ 
teur, in ci ta teur 6. S’il existe des dif fé rences consi dé rables entre la
France de la Troi sième Ré pu blique dans le quel le foot ball trouve pro‐ 
gres si ve ment sa place, et la Cin quième Ré pu blique gaul lienne et celle
d’au jourd’hui, il y a une conti nui té dans la ma nière dont le sport passe
par ce filtre ré pu bli cain pour se dé ve lop per, par exemple dans le rap‐ 
port entre la po li tique et le foot ball où est af fir mé le prin cipe de neu‐ 
tra li té.

4

Le sport, et donc le foot ball, ne fait pas de po li tique au sens où la po‐ 
li tique di vise. La Ré pu blique est cou ber ti nienne, elle croit aux ver tus
in trin sèques du sport pour faire des in di vi dus des ci toyens res pon‐ 
sables ainsi qu'aux condi tions de pro duc tion de ces der niers. En ce
sens, 1998 est la ma ni fes ta tion de l’ac cli ma ta tion réus sie du foot ball
et de la Ré pu blique.

5

Com ment le foot ball est de ve nu
ré pu bli cain
La concor dance des temps entre le dé ve lop pe ment du foot ball de puis
les an nées  1890 et les évo lu tions du cadre po li tique dans le quel il
s’ins crit, en par ti cu lier la forme ré pu bli caine d’or ga ni sa tion de la so‐ 
cié té, pose ques tion. Si l’on parle d’un angle po li tique, il ne s’agit donc
pas seule ment de re le ver les ins tru men ta li sa tions par ti sanes du foot‐ 
ball, mais de voir com ment il s’est ins crit dans un en semble d’ins ti tu‐ 
tions qui est aussi un «  éco sys tème socio- culturel 7  » ou un ima gi‐ 
naire, qui se tra duit par une ma nière com mune de voir les re la tions
entre in di vi dus, groupes et ins ti tu tions, de par ler d’éga li té, du peuple,
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de la na tion, de la ci toyen ne té et du rôle de l’État qui ga ran tit l’éga li té,
l’élé va tion de tous par l’édu ca tion, la sé cu ri té et as sure ainsi la co hé‐ 
sion de l’en semble so ciale.

Parce qu’ori gi naire d’An gle terre, le foot ball s’ins crit, dans la der nière
dé cen nie du XIX  siècle, en France, dans une so cié té mar quée par les
conflits idéo lo giques au tour de la lé gi ti mi té de la Ré pu blique. Il ne
passe pas alors pour le meilleur de fa bri quer de bons ci toyens et peut
même ap pa raître comme une arme de l’en ne mi ca tho lique ou des
« rouges ». Parce que le foot ball est très vite un sport- spectacle, que
ce spec tacle gé nère des émo tions, le quest for ex ci te ment 8 de Nor‐ 
bert Elias, s’ac com pa gnant de ma ni fes ta tions par ti sanes, il me nace de
trans for mer le peuple en po pu lace. L’es prit ré pu bli cain re chigne à
s’ac com mo der d’un sport qui ne peut être mo ra le ment édi fiant et po‐ 
li ti que ment in té gra teur, de même que le foot ball et d’autres dis ci‐ 
plines spor tives consti tuent un sujet de conflit au sein du mou ve ment
so cia liste face au risque de l’em prise pa tro nale avec les clubs cor po‐ 
ra tifs ou de dé tour ne ment de l’éner gie ré vo lu tion naire par le dé ve‐ 
lop pe ment d’un nou veau loi sir 9. De ve nant l’un des deux grands
sports po pu laires, avec le cy clisme, au tant comme pra tique que
comme spec tacle dans les dé cen nies qui suivent la fin de la Pre mière
Guerre Mon diale, il se conver tit au pro fes sion na lisme en 1932, s’éloi‐ 
gnant ainsi pour cer tains de la pu re té de l’es prit spor tif. Ainsi, lorsque
l’on pose la ques tion de sa voir si le foot ball est un corps étran ger 10 à
la so cié té fran çaise, on peut re le ver, outre les dé bats sur l’exis tence,
ou non, d’une vé ri table culture du foot ball 11 ou sur la fra gi li té éco no‐ 
mique des clubs pro fes sion nels fran çais, ce cock tail fait de mé fiance,
d’in dif fé rence, voire de mé pris de la part des élites so ciales et po li‐ 
tiques pour le sport le plus po pu laire.

7

e

Tou te fois, toute une par tie de l’his toire du foot ball fran çais, jusqu’aux
an nées  1980, peut se lire comme l’évo lu tion d’une re la tion ini tiale
d’hos ti li té à un ac com mo de ment et à la pro duc tion d’un consen sus
entre la Ré pu blique, sous ses dif fé rentes ma ni fes ta tions his to riques,
qui sem blait tou jours tra cer la voie vers l’achè ve ment de son mo dèle,
le trip tyque « na tion, éga li té, pro grès » 12, et le foot ball qui réa lise par
son fonc tion ne ment (mo no pole fé dé ral, mis sion de ser vice pu blic,
pré sence sur l’en semble du ter ri toire, hié rar chie d’ex cel lence, pro‐ 
gres sion des ré sul tats) la co hé sion so ciale, l’édu ca tion et la gran deur
na tio nale. Dans l’his toire de l’ac com mo de ment du foot ball et de la Ré ‐
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3 mai 1913, stade de Co lombes

À l’issue de la fi nale de Coupe de France Club français- SO Mont pel lier (3-0), le pré sident de
la Ré pu blique Gas ton Dou mergue remet le tro phée à Mar cel Hu vier, le ca pi taine de

l’équipe vic to rieuse. À droite, le se cré taire de la Fé dé ra tion fran çaise de foot ball as so cia- 
tion Henri De lau nay.

Cré dits : Fé dé ra tion fran çaise de foot ball.

pu blique, la Coupe de France ap pa raît comme le pre mier évé ne ment
du foot ball digne d’être in té gré dans le ri tuel de la Ré pu blique lorsque
le Pré sident Gas ton Dou mergue se fait en 1927 pré sen ter les équipes
et remet le tro phée au vain queur. La for mule de la com pé ti tion op po‐ 
sant pro gres si ve ment les pe tits aux grands clubs sur des matchs par
éli mi na tion di recte met en œuvre, sur les pe louses, le prin cipe de la
mé ri to cra tie ré pu bli caine car les pe tits peuvent mettre à terre, par
leur sé rieux et leur ab né ga tion, les gros 13.

La pré sence du « pré sident spor tif » illustre le mou ve ment qui a mar‐
qué les an nées sui vant la fin de la Pre mière Guerre mon diale et qui
voit les mu ni ci pa li tés grandes et pe tites s’en ga ger dans des po li tiques
d’équi pe ments spor tifs 14 qui fa vo risent le dé ve lop pe ment des clubs
spor tifs, et prin ci pa le ment les clubs de foot ball, sur l’en semble du
ter ri toire, bé né fi ciant de la créa tion en 1919 d’une fé dé ra tion 15 qui in‐ 
tègre les ins tances jusqu’alors sé pa rées du sport ca tho lique et du
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sport laïc, mais qui n’en laisse pas moins jouer la concur rence entre
leurs clubs, ou pro fi ter de l’émer gence d’un Parti Com mu niste prag‐
ma tique 16 qui peut tout à la fois mi li ter pour le sport « rouge », mais
aussi re con naître, dans les villes de la ban lieue pa ri sienne ou dans la
Lor raine de la si dé rur gie, les at tentes et les goûts de la jeu nesse ou‐ 
vrière pour la pra tique et le spec tacle du foot ball.

La ré con ci lia tion entre le foot ball et la Ré pu blique est ache vée par la
conver sion à la phi lo so phie olym pique, et à un sport en quelque sorte
sé cu la ri sé 17, au même titre que l’école est laïque, de tous les par tis
qui se dé fi nissent alors comme ré pu bli cains face à la me nace que font
peser les to ta li ta rismes par leur ins tru men ta li sa tion et idéo lo gi sa tion
du sport. Si la ré ponse don née après la guerre par l’Al le magne est de
sé pa rer le monde as so cia tif spor tif et l’État à l’échelle na tio nale, la ré‐ 
ponse fran çaise est d’in té grer le monde spor tif, par la dé lé ga tion de
ser vice pu blic et l’agré ment donné aux fé dé ra tions, à la par ti ci pa tion
aux ob jec tifs fixés par l’État  : l’aug men ta tion de la pra tique spor tive
pour la santé, pour l’édu ca tion et pour la co hé sion so ciale et, l’amé lio‐ 
ra tion des per for mances des ath lètes fran çais dans les grandes com‐ 
pé ti tions in ter na tio nales. Concer nant le foot ball, cette po li tique
trouve tou jours ses al liés dans les mu ni ci pa li tés, chez les in dus triels
et les mé cènes avant que l'État contri bue plus ac ti ve ment par le ré‐ 
gime des sub ven tions et la créa tion de postes de tech ni ciens qui au‐ 
ront pour tâche d’ac com pa gner le dé ve lop pe ment du foot ball. Ceci
fait suite au Mai 68 des foot bal leurs et de l’oc cu pa tion du siège de la
fé dé ra tion, à la grève des joueurs en  1972, évé ne ments aux quels ré‐ 
pond la ré dac tion de la Charte du foot ball pro fes sion nel en 1973 sous
l’égide d’un jeune haut fonc tion naire, Phi lippe Sé guin 18. Cette Charte
donne un cadre ju ri dique au foot ball pro fes sion nel et sur tout in tro‐ 
duit la ré gu la tion de l’en trée et de la mo bi li té dans le mar ché du tra‐ 
vail qui vont de pair avec l’en cou ra ge ment à l’ou ver ture des centres
de for ma tion des clubs pro fes sion nels qui de vien dront l'une des
forces du foot ball fran çais. Cette or ga ni sa tion ori gi nale sera ainsi l'un
des élé ments de sa tis fac tion en per met tant de consi dé rer la vic toire
de 1998 comme celle d’une forme de ser vice pu blic du foot ball ca‐ 
pable de pro duire de grands joueurs et de grands en traî neurs pré‐ 
sents sur le mar ché in ter na tio nal, un peu comme on peut comp ter le
nombre d’an ciens di plô més des grandes écoles fran çaises sur le mar‐ 
ché uni ver si taire amé ri cain. La Charte est aussi l’ex pres sion de la
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croyance dans les ver tus édu ca tives du foot ball, rai son pour la quelle
l’État s’en gage alors dans cette ré forme.

On pour rait pen ser à tra vers ces illus tra tions que les re la tions sont à
sens unique, que la Ré pu blique, à tra vers l’État et les gou ver nants,
pèse d’un poids trop lourd sur le foot ball. Mais la prise en compte des
re la tions entre le foot ball et la Ré pu blique si gni fie aussi consi dé rer les
mo di fi ca tions des ca pa ci tés d’in ter ven tion de celle- ci sur la so cié té et
la force que celui- là a pour pour suivre ses propres buts. La di men sion
po li tique n’est pas seule ment celle de l’ac tion de l’État, mais aussi
celle du foot ball, in cluant ses ins ti tu tions, ses en tre prises et les po pu‐ 
la tions qu’il mo bi lise, sup por ters ou té lé spec ta teurs et les res sources
qu’il en tire. Au jourd’hui, la Fé dé ra tion fran çaise de foot ball est fi nan‐ 
ciè re ment in dé pen dante de l’État, mais la vic toire lors du Mon‐ 
dial 1998 fut la ma ni fes ta tion exem plaire de cette en tente.

11

Un nou veau ri tuel ré pu bli cain
Avec la pro gres sion des ré sul tats du sport fran çais dans les grandes
com pé ti tions à par tir des an nées  1970, l’in té rêt pour le sport de la
part des gou ver nants s’éveille, of frant l’oc ca sion de cé lé brer la pré‐
sence fran çaise sur la scène in ter na tio nale. Le foot ball n’est pas en
reste. Il y a certes la fi nale de la Coupe de France, pas sage obli gé de
tout pré sident, mais la Coupe du Monde 1958 en Suède et les bonnes
pres ta tions de Reims, jusqu’en 1962, n’ont pas créé beau coup d’émois
hors de la sphère de ama teurs du jeu et sont vite ou bliées. Les ré sul‐ 
tats de Saint- Etienne ou la bonne per for mance de l’équipe de France
en Ar gen tine, en 1978, puis Sé ville en 1982, la vic toire dans le Cham‐ 
pion nat d’Eu rope des Na tions en 1984, la bonne Coupe du Monde réa‐ 
li sée en 1986, re mettent le foot ball sur le de vant de la scène. Ainsi, la
France a quelques rai sons de se por ter can di date pour or ga ni ser la
Coupe du Monde 1998.

12

Ce n’est pas la pre mière fois que la France or ga nise la Coupe du
Monde. Mais en 1938, le choix de la France n’était pas vé ri ta ble ment
porté, comme en 1998, par le gou ver ne ment de l’époque. Le foot ball,
mal gré sa po pu la ri té mon tante, n’avait pas en core l’aura du cy clisme
et du Tour de France, et sur tout sous le gou ver ne ment du Front Po‐ 
pu laire, si l’heure est à la mise en place d’une po li tique spor tive am bi‐ 
tieuse, elle n’est pas à celle du sport- spectacle, qui manque au de voir
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édu ca tif et qui de plus exige de lourds in ves tis se ments pour
construire le grand stade dans le quel de vrait se dé rou ler la fi nale,
ceci mal gré les ar gu ments en fa veur de l’image de la France et de la
venue de nom breux tou ristes. Ce sont sur tout les mu ni ci pa li tés, no‐ 
tam ment Bor deaux et Mar seille qui par leurs in ves tis se ments pro‐ 
posent des stades mo dernes. Le gou ver ne ment se contente de prê ter
le salon de l’Hor loge au Quai d’Orsay pour le ti rage au sort, alors que
le Pré sident Le brun as siste à la fi nale dans un stade de Co lombes qui
a subi des tra vaux de der nière mi nute 19.

En re vanche, l’édi tion dis pu tée en juin  1998 est or ga ni sée par
quelques grands com mis de l’État afin de re ce voir di gne ment les
équipes, les sup por ters et les mé dias du monde en tier et dé mon trer
ainsi la ca pa ci té du ser vice pu blic à la fran çaise à or ga ni ser à un évé‐ 
ne ment mon dial. Alors que le Front Po pu laire avait re fu sé aux or ga ni‐ 
sa teurs de  1938 la construc tion d’un stade de 100  000 places, le
Grand  Stade ap pe lé fi na le ment Stade de France est ache vé, après
quelques pé ri pé ties, à Saint- Denis. Quelques jours avant le début de
la com pé ti tion, Jacques Chi rac alors pré sident de la Ré pu blique, l’ami
des spor tifs, rend vi site à l’équipe de France. Et le 12 juillet, les Bleus
rem portent leur pre mier titre mon dial contre tous les pro nos tics.
De puis, le pré sident rend vi site avant chaque Coupe du Monde à
l’équipe de France, ajou tant à la tra di tion ré pu bli caine de la pré sence
du pré sident à la fi nale de la Coupe de France celle de la vi site aux
Bleus à Clai re fon taine et celle de la ré cep tion après la com pé ti tion.
Tra di tion in ven tée, nou veau ri tuel  ? Si la vi site à l’équipe de France
peut en trer dans le genre des ri tuels pro pi tia toires, la ré cep tion est,
elle, condi tion nelle. Car le nou veau rite n’est ac com pli qu’à la condi‐ 
tion que l’équipe de France ait eu un com por te ment ho no rable, à sa‐ 
voir être sa crée vain queur du cham pion nat d’Eu rope des Na tions en
2000, être fi na liste de la Coupe du monde en 2006 et du cham pion‐ 
nat d’Eu rope en 2016, mais aussi en 2014, après le Mon dial bré si lien,
s’être, comme on le dit à l’époque, ré con ci liée avec le pays. Car, du
coup, la Ré pu blique est de ve nue sour cilleuse sur le cha pitre du foot‐ 
ball et se scan da lise quand des joueurs font grève, jouent et se
conduisent mal, et elle stig ma tise, en 2010 lors de la Coupe du Monde
d’Afrique du Sud, les « caïds de ban lieue » qui tra hissent la na tion.

14

Il n’aura échap pé à per sonne que la vic toire lors de la Coupe du
Monde 2018 aura aussi été in ter pré tée comme un grand mo ment de

15



La Coupe du monde et la politisation du football en France

Licence CC BY 4.0

fer veur na tio nale, de ras sem ble ment de tous au- delà des dif fé rences
ra ciales ou so ciales et de ré fé rences faites non seule ment par les po‐ 
li tiques, mais aussi par cer tains joueurs, à la Ré pu blique  ? En  2018,
comme en  1998, des mil lions de per sonnes ont en va hi les rues des
villes et des bourgs pour cé lé brer cette vic toire et, comme en  1998,
les Pa ri siens, in tra mu ros et ban lieu sards, mais aussi des pro vin ciaux,
ont conver gé vers les Champs- Élysées. Le pré sident de la Ré pu blique
a pro lon gé le ri tuel ré pu bli cain, inau gu ré avant la vic toire de 1998, de
la vi site aux Bleus avant la Coupe du Monde et de leur ré cep tion à
l’Ély sée suite à cette per for mance re mar quable.

Ce nou veau ri tuel n’est- il qu’une pa rade des pou voirs qui se sont suc‐ 
cé dé de puis ce 12 Juillet ? 1998 en a- t-elle été l’apo théose ou la der‐ 
nière ma ni fes ta tion  ? «  Vic toire mo men ta née sur le dé clin  ? Repli
iden ti taire ? » s’in ter rogent alors les his to riens 20.

16

Le tour nant des an nées 1980
C’est au terme des an nées  1980 que le thème po li tique de la fin de
l’ex cep tion fran çaise 21, soit de la crise du mo dèle ré pu bli cain, entre
dans les re pré sen ta tions com munes et qu’on as siste à di verses ten ta‐ 
tives pour agré ger aux élites po li tiques des re pré sen tants de la so cié‐ 
té ci vile, dont cer tains sont jus te ment des ac teurs de la nou velle éco‐ 
no mie du foot ball, à l’ins tar de Ber nard Tapie qui de vient un éphé‐ 
mère mi nistre de la Ville en  1992-1993. Mais lorsque l’on croise la
chro no lo gie des évé ne ments du foot ball et ceux qui marquent la so‐ 
cié té fran çaise, on s’aper çoit que le re gain spor tif du foot ball fran çais,
de ses clubs et de son équipe na tio nale, com mence dans la deuxième
par tie des an nées 1970 («  l’épo pée des Verts », la demi- finale de Sé‐ 
ville en 1982), au mo ment où s’an nonce la fin des Trente Glo rieuses,
même si la Ré pu blique veut en core faire croire qu’elle of fri ra le pro‐ 
grès et la pro tec tion avec l’élec tion de Fran çois Mit ter rand en  1981.
Une illu sion vite dé men tie par le tour nant de la ri gueur de  1983.
Comme si les pre miers signes de désaf fec tion po li tique trou vaient
leurs com pen sa tions dans le dé ve lop pe ment conti nu de l’en goue ment
pour le foot ball. Il est symp to ma tique de voir que les clubs fran çais
qui re çoivent alors, entre  1975 et  1984, un sou tien na tio nal ou
éveillent un nou vel in té rêt pour le foot ball sont des clubs qui re pré‐ 
sentent la France in dus trielle qui est en train de perdre  : Saint- 
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Etienne, Lens, So chaux et par pro cu ra tion pour la si dé rur gie lor raine,
Metz. A contra rio, avec Bas tia, c’est la mise en avant d’un par ti cu la‐ 
risme fort peu ré pu bli cain. Et les Bleus dans tout cela  ? L’on peut
consi dé rer qu’il existe alors deux foot balls  : celui du cham pion nat
pro fes sion nel dont on es time qu’il est suivi par un gros tiers de la po‐ 
pu la tion fran çaise et celui des Bleus qui, in té res se ra 80 % des Fran‐ 
çais, qu’ils soient ama teurs de foot ball ou non, no tam ment les
femmes à par tir de 1998.

Le foot ball de vient af faire po li tique lorsque le po li tique se montre im‐ 
puis sant dans ce nou veau contexte mon dial aussi bien face aux ef fets
de la com pé ti tion éco no mique mon diale que face au nou vel ac teur
po li tique que consti tue le foot ball. Car l’objet foot ball est fra gile. 1998
a signé l’en trée du foot ball fran çais dans le pan théon ré pu bli cain,
mais en même temps la Ré pu blique est vite as so ciée à ses dé‐ 
faillances. Car les en thou siasmes nés de la vic toire comme ex pres sion
de la réus site du mo dèle ré pu bli cain d’in té gra tion et du ser vice pu blic
à la fran çaise sont vite ap pa rus comme des excès dans l’in ter pré ta‐ 
tion des évé ne ments : les ban lieues ont conti nué à ex plo ser la rup ture
entre le peuple des ci toyens et ses élites po li tiques se confirme à
chaque élec tion. Il y a là un grand mal en ten du dont il convient de
com prendre la ge nèse pour en sai sir les formes qu’il prend au‐ 
jourd’hui.
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Pour quoi par ler de mal en ten du après avoir parlé de dé cou verte  ?
Parce que la Ré pu blique, long temps, n’a pas su re gar der le foot ball et
ses trans for ma tions. Elle n’a pas vu qu’en 1998, celui- ci avait déjà pris
une route qui l’ame nait à re la ti vi ser ses liens avec la na tion et la Ré‐ 
pu blique, comme agen ce ment har mo nieux d’ins ti tu tions so cia li sa‐
trices concou rant au bien com mun, mal gré la dé lé ga tion de ser vice
pu blic ins tau rée de puis les an nées de la Li bé ra tion.
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Plu sieurs élé ments ont sans doute échap pé aux gou ver nants. Tout
d’abord, le pou voir gros sis sant de la mé dia ti sa tion qui as sure la vi si bi‐ 
li té conti nue des évé ne ments du foot ball. La force d’« un lieu vide »,
les tri bunes des stades dans les an nées 1980, où se dé ploie le hoo li ga‐ 
nisme. De ma nière plus gé né rale, la force éco no mique, po li tique,
spor tive, so ciale et cultu relle crois sante du foot ball qui s’op pose au
dé clin de la puis sance de la Ré pu blique confron tée aux défis de la
mon dia li sa tion et rend compte d’un in té rêt po li tique accru porté au
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bal lon rond. Car, à par tir des an nées  1980, l’évo lu tion du foot ball a
contri bué à dra ma ti ser les in ter ro ga tions sur le dé clin du mo dèle ré‐ 
pu bli cain, un thème qui de vient com mun jus te ment à par tir du mi lieu
des an nées  1980. Ces in ter ro ga tions ont leurs tra duc tions dans le
foot ball  de ma nière for te ment pé jo ra tive  : les ques tions de sé cu ri té
prennent le nom de « hoo li ga nisme » et d’ul tras ou des vio lences dans
le foot ball ama teur ; le foot ball semble en bonne po si tion dans les dé‐ 
bats sur l’im mo ra li té sup po sée des élites dans les af faires (Tapie, Bez,
Pla ti ni) ; la thé ma tique de l’éga li té de vient, en foot ball, l’ex plo sion des
sa laires des joueurs ; la ci toyen ne té et les ques tions d’im mi gra tion se
com prennent en foot ball à tra vers la com po si tion et la re pré sen ta ti vi‐ 
té de l’équipe na tio nale ou le com por te ment exem plaire ou non des
foot bal leurs ; la ques tion de la dé fi ni tion de la na tion dans le cadre de
la mon dia li sa tion est posée en foot ball par l’in ter na tio na li sa tion du
mar ché des joueurs ou la re la ti vi sa tion de l’équipe na tio nale pour les
joueurs de ve nus mer ce naires. Ré tros pec ti ve ment, le mo ment  1998
ap pa raît alors comme le point de dé part d’une pé riode pen dant la‐ 
quelle re naissent les doutes sur la place à ac cor der au foot ball dans la
so cié té fran çaise, car il faut sur mon ter la dé pres sion pro vo quée par
les évé ne ments sur ve nus du rant le Mon dial 2010 en Afrique du Sud et
conti nuer à af fron ter la ques tion du sup por té risme, avant que la nou‐ 
velle vic toire de 2018 n’ouvre une nou velle voie, en même temps que
le foot ball s’ins talle un peu plus dans le pay sage cultu rel fran çais.

Ha sard du ca len drier édi to rial, en 1998 était pu blié le livre de
Pierre Ro san val lon Le Peuple in trou vable 22. Cette his toire de la re pré‐ 
sen ta tion dé mo cra tique en France ap por tait alors un éclai rage sur la
crise du mo dèle ré pu bli cain, no tam ment à tra vers la ques tion,
constante pour les dé mo cra ties, de la dé fi ni tion du peuple et donc de
sa re pré sen ta tion po li tique. Peuple com po sé de ci toyens égaux  en
droit et abs traits de tout sub strat so cial ou cultu rel ? Peuple com po sé
de classes so ciales dans le quel l’État re dis tri bue les ri chesses pour as‐ 
su rer une moindre in éga li té ? Peuple iden ti fiable à la na tion ou com‐ 
po sé de mul tiples par ti cu la rismes cultu rels  ? Peuple fait d’in di vi dus
qui doivent construire la so cié té et non plus s’in té grer  ? Sur tout, le
livre de Pierre Ro san val lon met tait en avant le fait que ce peuple était
de ve nu illi sible du fait de la frag men ta tion des classes so ciales pro‐ 
duite par les trans for ma tions éco no miques ou cultu relles liées à la
mon dia li sa tion. Aussi, l’au teur y pro po sait de re pé rer trois ten ta tions
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par les quels le po li tique tente de se don ner une re pré sen ta tion du
peuple. La pre mière, le peuple- opinion, est celle qui le dé fi nit par les
opi nions qui se dé gagent des mul tiples son dages aux quels il est sou‐ 
mis ; la deuxième, qu’il ap pelle peuple- exclusion, consiste à poser une
dé fi ni tion es sen tia liste du peuple et de le dé fi nir par l’ex clu sion de ce
qui n’est pas na tio nal  ; la troi sième, le peuple- émotion, est celle qui
ap pa raît dans le par tage des émo tions ex pri mées dans les rues et
mises en scène dans les boucles des re pré sen ta tions mé dia tiques à
l’oc ca sion de di vers grands évé ne ments. Ces trois fi gures en traient en
ré so nance avec l’ac tua li té spor tive de l’année 1998  : le peuple ex pri‐ 
mait son sen ti ment vis- à-vis de l’équipe de France et des ins ti tu tions
et des hommes qui les gou vernent à tra vers les son dages  ; la
constance du lea der du Front Na tio nal dans la dé non cia tion d’une
équipe de France qui ne peut, par sa com po si tion ra ciale, pré tendre
re pré sen ter la na tion ren voyait au peuple- exclusion  ; le peuple- 
émotion lais sait voir la fra ter ni té, le mé lange cultu rel, le par tage
spon ta né de la joie et la conver sion à la re con nais sance de l’im mi gra‐ 
tion, non plus comme un pro blème mais comme un phé no mène nor‐ 
mal qui de vait suivre son cours. 1998 fai sait pen cher les po li tiques du
côté de l’in ter pré ta tion des son dages ou des émo tions po pu laires en
termes po si tifs, quelque chose comme le « Wir schaf fen das » d’An ge‐ 
la Mer kel, « on peut le faire ! ».

Dans la pé riode his to rique pré sente, l’ap proche po li tique du foot ball
pour rait ainsi s’énon cer sous la for mule sui vante  : « dans le foot ball,
cha cun cherche son peuple », au tant les po li tiques, le monde ins ti tu‐
tion nel du foot ball, les ama teurs plus ou moins pas sion nés de foot ball
que les Fran çais qui re gardent les matches ou écoutent les com men‐ 
taires. Car au- delà de ce qui pour rait s’in ter pré ter comme un nou vel
épi sode des ins tru men ta li sa tions po li tiques du foot ball, nous nous
trou vons au point de ren contre de deux mou ve ments. D’un côté, un
monde po li tique qui peut voir dans le foot ball un moyen de re trou ver
le contact avec un peuple qui lui échappe ; de l’autre, ce peuple, l’en‐ 
semble des in di vi dus et des groupes vi vant sur le ter ri toire fran çais,
qui re garde le foot ball et qui y res sente des émo tions qui donnent des
rai sons d’es pé rer ou des mo tifs de déses poir. Le foot ball, que ce soit
dans son dé ve lop pe ment en tant qu’ins ti tu tion dotée d’une puis sance
éco no mique et po li tique ou dans ses modes d’ap pro pria tion par les
dif fé rentes com po santes de la so cié té, ex prime ainsi une ques tion
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po li tique cen trale, celle de la dé fi ni tion d’une com mu nau té po li tique
dans le contexte de la mon dia li sa tion, et, éven tuel le ment, celle de la
ma nière dont le foot ball pour rait aussi contri buer à ce pro gramme
qu’on re trouve énon cé de dif fé rentes fa çons, « re faire so cié té ». C’est
ce que beau coup at ten dait en 1998, mais qui ne s’est pas tra duit dans
les faits, bien au contraire puisque le sup por té risme violent, la grève
de Knys na, l’af faire des quo tas ont fait l’ac tua li té du foot ball. 1998
comme op por tu ni té man quée ren voie à la di men sion po li tique du
foot ball fran çais, aux liens noués entre les ac teurs ins ti tu tion nels,
État et ins ti tu tions spor tives, et à la re pré sen ta tion qu’ils se font des
émo tions pro duites par le foot ball. Le titre de  2018 a- t-il été une
nou velle op por tu ni té ? On peut en dou ter puisque beau coup de per‐ 
sonnes qui at ten daient les Bleus sur les Champs- Élysées n’ont pu voir,
sur leur écran de té lé vi sion, que leur ré cep tion à l’Ély sée.

La Ré pu blique perd- elle son
sang- froid quand il s’agit du foot ‐
ball ?
Le mo ment 1998 a- t-il été une illu sion ly rique, le chant du cygne de la
Ré pu blique pour conju rer un dé clin déjà bien en ta mé ? La Ré pu blique,
à tra vers ses re pré sen tants, en fait- elle trop lors qu’elle cri mi na lise
l’ac tion des sup por ters ? A- t-elle rai son de prendre la par tie «  foot‐ 
ball » pour le tout « so cié té fran çaise » ? La crise foot bal lis tique de
2010 a- t-elle consis té en une pa nique mo rale, c’est- à-dire l’un de ces
mo ments dans l’his toire d’une so cié té où un groupe, par exemple les
« caïds de ban lieue » (à une autre époque, on au rait parlé des « blou‐ 
sons noirs » ou des « cas seurs »), de viennent à tra vers la cir cu la tion
de l’ex pres sion dans les mé dias les « dé mons », en an glais on par le rait
de folk de vils, qui sym bo lisent l’ul time dan ger qui me nace la so cié‐ 
té 23 ?
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Les excès d’en thou siasme comme les dé non cia tions illus trent la dif fi‐ 
cul té pro pre ment ré pu bli caine de s’ac com mo der d’un sport qui ap‐ 
par tient d’em blée au monde de la culture de masse et qui ne peut
être as si mi lé par la Ré pu blique qu’à condi tion d’être édi fiant et in té‐ 
gra teur. D’un idéal qui oriente l’ac tion, on fait une norme de com por‐ 
te ment  : on ou blie qu’un club de foot ball, ama teur ou pro fes sion nel,
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n’agit pas de sa seule force, mais parce qu’il in ter agit avec son en vi‐ 
ron ne ment, qu’il n’est pas seule ment une ma chine de com pé ti tion,
mais qu’il est une ins ti tu tion à côté d’autres ins ti tu tions, de la mai rie à
l’école, que la for ma tion des fu turs pro fes sion nels n’est pas seule ment
technico- tactique, toutes choses qui ont été dis cu tées à la suite de
l’épi sode Knys na, douze ans après le 12 juillet 1998. Ceci rend dif fi cile,
par exemple, la ges tion d’une ques tion mi neure comme celle du hoo‐ 
li ga nisme ou celle plus consé quente du sup por té risme dit ultra qui
émerge à par tir du mi lieu des an nées 1980. Les ins ti tu tions du foot‐ 
ball, no tam ment la Ligue de Foot ball Pro fes sion nel, peuvent- elles
consi dé rer que l’ac ti vi té des sup por ters n’est pas du res sort de l’es‐ 
pace so cial et ins ti tu tion nel du foot ball, mais bien plu tôt de l’État qui,
en la ma tière est plus prompt à dé fi nir son ac tion en termes d’ordre
pu blic qu’en termes de com pré hen sion d’un phé no mène qui peut re‐ 
ce voir dif fé rentes ré ponses ? Dans les deux cas, « caïds » ou sup por‐ 
ters ul tras sup posent une po li tique ca pable de prendre en charge la
réa li té du foot ball. Une ques tion lar ge ment re po sée par l’or ga ni sa tion
dé faillante de la fi nale de la Cham pions’ League au Stade de France le
28 mai 2022.
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Français
Le foot ball est as so cié de puis les an nées 1920 à la Ré pu blique. Le lien a été
ren for cé par le prin cipe dé lé ga taire mis en place à la Li bé ra tion, puis le rôle
joué par l’État dans la ré or ga ni sa tion du foot ball fran çais dans les an‐ 
nées  1970. C’est sur tout dans la dé cen nie sui vante que le foot ball de vient
po li tique à un mo ment où les pro grès des équipes fran çaises contrastent
avec la crise in dus trielle et so ciale que connaît le pays. La Coupe du monde
de foot ball joue un rôle am bi va lent. La vic toire 1998 semble prou ver le suc‐ 
cès du mo dèle d’in té gra tion à la fran çaise. La grève de 2010, au contraire,
est un mo ment de stig ma ti sa tion des jeunes des ban lieues. Le foot ball a
ainsi pris place dans le dis cours po li tique et semble aussi in car ner un es‐ 
pace so cial où le prin cipe mé ri to cra tique se rait en core en vi gueur.

English
Foot ball has been as so ci ated with the Re pub lic since the 1920s. The link was
strengthened by the prin ciple of “del eg a tion” set up at the Lib er a tion, and
then the role played by the State in the re or gan isa tion of French foot ball in
the 1970s. It was es pe cially in the fol low ing dec ade that foot ball be came
polit ical at a time when the pro gress of French teams con tras ted with the
in dus trial and so cial crisis that the coun try was ex per i en cing. The World
Cup played an am bi val ent role. The 1998 vic tory seemed to prove the suc ‐
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cess of the French in teg ra tion model. The 2010 strike, on the other hand, is
a mo ment of stig mat isa tion of the sub urbs’ youth. Foot ball has thus taken
its place in the polit ical dis course and also seems to em body a so cial space
where the mer ito cratic prin ciple would be still in force.
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