
Individu & nation
ISSN : 1961-9731
 : Université de Bourgogne

vol. 3 | 2009 
Norbert Elias, « un marginal établi » ?

Les Studien über die Deutschen : un correctif
à la théorie du processus de civilisation ?
20 April 2009.

Olivier Agard

DOI : 10.58335/individuetnation.203

http://preo.u-bourgogne.fr/individuetnation/index.php?id=203

Olivier Agard, « Les Studien über die Deutschen : un correctif à la théorie du
processus de civilisation ? », Individu & nation [], vol. 3 | 2009, 20 April 2009 and
connection on 27 July 2024. DOI : 10.58335/individuetnation.203. URL :
http://preo.u-bourgogne.fr/individuetnation/index.php?id=203

http://preo.u-bourgogne.fr/


Les Studien über die Deutschen : un correctif
à la théorie du processus de civilisation ?
Individu & nation

20 April 2009.

vol. 3 | 2009 
Norbert Elias, « un marginal établi » ?

Olivier Agard

DOI : 10.58335/individuetnation.203

http://preo.u-bourgogne.fr/individuetnation/index.php?id=203

1. L’humanisation des contraintes
2. État et culture politique
3. La précarité de la civilisation
4. La sociologie à l’épreuve de l’histoire : sortir de l’historisme

Dans les Stu dien über die Deut schen, Nor bert Elias ren voie à plu sieurs
re prises à son ou vrage de 1939 sur le pro ces sus de ci vi li sa tion. Il
laisse en tendre que ses tra vaux sur l’his toire de l’Al le magne aux XIX
et XX  siècles sont dans le pro lon ge ment de ce livre. En même temps,
il éprouve au début de l’ou vrage le be soin de pré ci ser cette théo rie
pour lever cer tains mal en ten dus. On pour rait se de man der si cette
for mu la tion af fi née de la théo rie de 1939 ne re couvre pas un cer tain
nombre de glis se ments, qui, sans re mettre en cause les fon de ments
de la théo rie du pro ces sus de ci vi li sa tion, tra duisent un in flé chis se‐ 
ment de cette théo rie, dû à la fois au nou veau contexte, celui des an‐ 
nées 1960 à 1990, ainsi qu’à l’objet même de l’ou vrage. Il convient en
effet de ne ja mais ou blier que la théo rie du pro ces sus de ci vi li sa tion a
été ini tia le ment for mu lée dans les an nées 1930. La ré cep tion tar dive
de l’ou vrage de 1939 a quelque peu biai sé la pers pec tive  : le livre a
sou vent été lu à la lu mière de pro blé ma tiques des an nées 1960 et
1970. En France par exemple, le livre re joi gnait l’in té rêt des his to riens
pour l’an thro po lo gie his to rique à la fin des an nées 1960. Or l’ou vrage
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d’Elias s’ins cri vait – au moins en par tie – dans le contexte de la so cio‐ 
lo gie al le mande des an nées 1920 et de ce qu’on ap pelle la ‘crise de
l’his to risme’, dont Karl Mann heim – qui comp ta Elias parmi ses as sis‐ 
tants – fut un des ac teurs ma jeurs (Oexle 2001). Sur un plan thé ma‐ 
tique, l’in té rêt pour la so cié té de cour ren voyait aussi à des dé bats de
l’époque, comme en té moigne la pa ren té de Über den Pro zess der Zi‐ 
vi li sa tion avec Gren zen der Ge mein schaft de Hel muth Pless ner (paru
en 1924), une pa ren té bien mise en évi dence par Karl- Siegbert Reh‐ 
berg (Reh berg 2002) et Hel mut Le then (Le then 1997). En re vanche, les
Stu dien über die Deut schen par ti cipent de dé bats ty piques de l’Al le‐ 
magne de l’Ouest des an nées 1960 à 1990, sur le Son der weg et la
Vergangenheitsbewältigung. Par ailleurs, s’il s’agis sait sans doute déjà
pour Elias dans les an nées 1930 de com prendre par une étude du
pro ces sus de ci vi li sa tion la me nace mon tante d’un ef fon dre ment de la
ci vi li sa tion, il est évident qu’il ne pou vait en pré voir l’am pleur, et les
Stu dien über die Deut schen sont aussi une ten ta tive ré tros pec tive de
com prendre une pous sée de « dé ci vi li sa tion », dont on pou vait se de‐ 
man der si elle n’in fir mait pas sa théo rie de la ci vi li sa tion. Ce pro jet
im pli quait pour lui de se pen cher sur l’his toire de l’Al le magne. Or, ce
fai sant, Elias s’at ta quait dans les Stu dien über die Deut schen à un nou‐ 
vel objet his to rique très dif fé rent de la France des XII  – XVII  siècles,
qui était au centre de Über den Pro zess der Zi vi li sa tion. En effet, l’his‐ 
toire de France se ca rac té ri sait selon Elias par sa grande conti nui té,
et les pro ces sus qu’Elias as so cie à la ci vi li sa tion – par exemple la for‐ 
ma tion de l’État – avaient donc pu aller en France au bout de leur lo‐ 
gique im ma nente. Elias pen sait, comme on le sait, pou voir dé ga ger de
l’exemple fran çais des ten dances gé né rales qui va laient pour tous les
pays eu ro péens. On lit dans Über den Pro zess der Zi vi li sa tion des
phrases du genre : „Der Me cha nis mus der Vor macht bil dung ist immer
der gleiche“ (Elias 1997-II  : 138) ou : „Der Me cha nis mus der Staa ten‐ 
bil dung ist immer der gleiche“ (Elias 1997-II : 141). Elias lais sait ce pen‐ 
dant en tre voir que dans d’autres pays, l’évo lu tion avait été plus com‐ 
plexe (Elias 2002a : 370), et l’Al le magne est de ceux- là. Enfin, Dans les
Stu dien über die Deut schen, Elias aborde une phase his to rique qui est
celle de ce que Anne- Marie Thiesse ap pelle la « créa tion des iden ti tés
na tio nales » (Thiesse 1999), et qui, du point de vue de la théo rie élia‐ 
sienne de la ci vi li sa tion, consti tue un mo ment com plexe. En s’ap‐ 
puyant es sen tiel le ment sur les textes d’Elias, il s’agit donc ici de mon‐ 
trer com ment Elias est conduit dans les Stu dien über die Deut schen à
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pré ci ser son concept de ci vi li sa tion, à mettre en va leur de nou veaux
as pects ainsi que cer taines am bi va lences.

1. L’hu ma ni sa tion des contraintes
Comme on l’a dit d’en trée, Elias éprouve le be soin de pré ci ser sa
théo rie du pro ces sus de ci vi li sa tion. Il ré agit ici aux tra vaux du so cio‐ 
logue néer lan dais Cas Wou ters et à sa théo rie de l’in for ma li sa tion.
Wou ters dé si gnait par là la li bé ra li sa tion des mœurs et l’évo lu tion
vers des codes so ciaux moins ri gides. Or il pou vait sem bler qu’Elias
as so ciait la ci vi li sa tion avec une pous sée de for ma li sa tion, de co di fi‐ 
ca tion des com por te ments, dont la so cié té de cour ap pa rais sait
comme le la bo ra toire, même si Elias évo quait déjà dans la conclu sion
du livre de 1939 la ten dance au re lâ che ment de la pres sion for ma li‐ 
sante après la Pre mière Guerre mon diale (Elias 1997-II : 452-454), une
ten dance qu’il consi dé rait comme ca rac té ris tique des époques de
tran si tion po li tique et so ciale.

2

Elias s’ef force de conci lier ce constat – qu’il par tage – d’une ten dance
à l’in for ma li sa tion avec sa théo rie du pro ces sus de ci vi li sa tion. Il in‐ 
tro duit un nou veau cri tère, celui du dif fé ren tiel entre for ma li té et in‐ 
for ma li té [Formalitäts- Informalitätsgefälle] (Del zes caux 2002  : 247-
248). La ci vi li sa tion se ca rac té rise par une di mi nu tion de ce dif fé ren‐ 
tiel  : l’in di vi du n’est plus ti raillé entre des cir cons tances où il doit
adop ter un com por te ment très for mel (face à l’au to ri té) et d’autres si‐ 
tua tions où il se re lâche com plè te ment. La mo dé ra tion de l’au to con‐ 
trainte ap pa raît donc main te nant comme un in dice de ma tu ri té ci vi li‐ 
sée, qui ac com pagne la dé mo cra ti sa tion fonc tion nelle, c’est- à-dire
l’at té nua tion du dif fé ren tiel de pou voir entre classes, phé no mène
qu’Elias évo quait déjà dans la conclu sion de Über den Pro zess der Zi‐ 
vi li sa tion, en dé cri vant la dif fu sion so ciale des normes de la ci vi li sa‐ 
tion (Elias 1997-II : 347-362). Le cri tère n’est donc plus la simple in tro‐ 
jec tion des in ter dits, mais la « ba lance entre trop et trop peu » (Elias
2005  : 350). Dans une lettre (sou vent citée) de 1976 à Cas Wou ters,
Elias af firme qu’un self- control tem pé ré (ni faible, ni ex ces sif) est le
cri tère d’iden ti fi ca tion des ni veaux les plus éle vés at teints par un pro‐ 
cès de ci vi li sa tion (Del zes caux 2002  : 178). Elias uti lise dans ce
contexte les mots de Ab mil de rung ou Mäßigung (Elias 2005  : 123).
Elias semble donc dé si reux de court- circuiter tout usage ou ver te‐
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ment conser va teur de sa théo rie, et d’adap ter son dis cours au mou‐ 
ve ment de li bé ra li sa tion des mœurs.

À côté de ce qu’on pour rait ap pe ler l’hu ma ni sa tion des contraintes, la
ca pa ci té à s’iden ti fier à au trui, l’ap ti tude à l’em pa thie, de vient dans les
Stu dien über die Deut schen un autre trait dis tinc tif des so cié tés les
plus ci vi li sées (Elias 2002c  : 145). Elias in tro duit ce cri tère qu’il pré‐ 
sente pour tant comme dé ci sif, de façon in ci dente, presque en
contre bande (Del motte 2007  : 218). In ver se ment, la « dé ci vi li sa tion »
est dé fi nie comme „Ver la ge rung in ent ge gen ge setz ter Rich tung, eine
Ver rin ge rung der Reicht weite des Mitgefühls“ (Elias 2006-III  : 114).
Dans la so cié té de cour, on était certes at ten tif à son pro chain, parce
que pour sur vivre, il fal lait sa voir in ter pré ter son at ti tude, mais le
contexte gé né ral était celui d’une guerre sym bo lique im pi toyable
entre in di vi dus. Dans la conclu sion de 1939, Elias in sis tait plu tôt sur
le fait qu’avec le dé ve lop pe ment de la ci vi li sa tion les sen ti ments des
in di vi dus de ve naient de plus en plus am bi va lents et dif fé ren ciés.

4

Un autre élé ment qui désa morce la ré duc tion de la ci vi li sa tion à une
simple dy na mique d’au to con trôle et de for ma li sa tion, est l’in tro duc‐ 
tion – il est vrai très ti mide – de la no tion d’idéal du moi. À pro pos de
la dis ci pline que s’im posent les élites, Elias note que si l’in di vi du ac‐ 
cepte des sa cri fices, c’est aussi qu’il y trouve un pro fit nar cis sique,
une Lustprämie (Elias 2002c  : 100) : ces sa cri fices lui per mettent en
effet de par ti ci per sym bo li que ment à une iden ti té col lec tive, et lui
donnent la sa tis fac tion d’ap par te nir à l’élite. L’ap par te nance na tio nale
est aussi le prin cipe d’un pro fit nar cis sique, d’une forme de Selbst‐ 
liebe  : elle fonde un Wir- Ideal, qui de vient une com po sante du Ich- 
Ideal des in di vi dus. Certes, l’idée d’un sen ti ment po si tif de caste
n’était pas ab sente dans Über den Pro zess der Zi vi li sa tion, néan moins
ce n’était pas le pro fit nar cis sique qui était au pre mier plan, mais plu‐ 
tôt une mo ti va tion né ga tive : la peur de la dé chéance et de l’hu mi lia‐ 
tion.

5

2. État et culture po li tique
Ce nou vel ha billage, peut- être plus li bé ral, du pro ces sus de ci vi li sa‐ 
tion n’est pas sans consé quence pour la ré flexion po li tique d’Elias.
Dans l’ou vrage sur le pro ces sus de ci vi li sa tion, Elias, à la suite de Max
Weber, dé fi nis sait en effet l’État par le mo no pole de la vio lence lé gi ‐
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time, au quel il ajou tait le mo no pole fis cal, et ces mo no poles lui pa‐ 
rais saient les ga rants de l’en trée dans la mo der ni té po li tique. La dé‐ 
mo cra tie po li tique n’était évo quée que comme une sorte de pro lon‐ 
ge ment ul té rieur de ces mo no poles (Elias 1997-II  : 165-166). C’est
pour quoi la Ré vo lu tion fran çaise n’ap pa raît pas dans Über den Pro‐ 
zessder Zi vi li sa tion comme une cé sure fon da men tale. Elias dis tin guait
ce pen dant plu sieurs phases dans la consti tu tion de ce mo no pole.
Dans une pre mière phase, il s’agis sait d’un mo no pole per son nel et
privé, qui se so cia li sait par la suite. L’État ap pa rais sait comme une
contrainte qua si ment mé ca nique, une lo gique fonc tion nelle qui se
dé ga geait des luttes mo no po lis tiques et s’im po sait à tous, y com pris
au sou ve rain lui- même.

Ce n’est que dans un petit texte de 1935 sur la per sé cu tion et l’ex pul‐ 
sion des Hu gue nots –contem po rain du tra vail sur le pro ces sus de ci‐ 
vi li sa tion – qu’Elias thé ma ti sait de façon dé ve lop pée la part d’ombre
de ce pro ces sus. Comme on l’a sou vent re mar qué, ce texte avait d’évi‐ 
dentes ré so nances contem po raines (Blo mert 2005  : 35-36). La ré‐ 
pres sion des Hu gue nots illus trait le risque d’un usage per son nel du
mo no pole de la vio lence lé gi time. Elias re marque que Louis XIV se
sent pro prié taire de la France et n’admet pas qu’une par tie de ses su‐ 
jets ait une autre re li gion (Elias 2002b : 165).

7

Si Elias in sis tait à l’époque avant tout sur la no tion de mo no pole, en
fon dant sa né ces si té sur le pro ces sus his to rique, c’est sans doute que,
face au dé tour ne ment du mo no pole de la vio lence lé gi time par les
nazis, il conve nait de rap pe ler le fon de ment et la lo gique de ce mo no‐ 
pole, de le res tau rer dans sa di gni té. Dans les Stu dien über die Deut‐ 
schen, Elias montre com ment la fra gi li té de ce mo no pole sous la Ré‐ 
pu blique de Wei mar a rendu le na zisme pos sible. À la fin des an nées
1930, Elias consi dé rait par ailleurs que l’hu ma ni té tra ver sait une
époque de tran si tion et de re com po si tion, qui se ca rac té ri sait par la
for ma tion de nou veaux mo no poles éco no miques et po li tiques, mais à
l’échelle su pra na tio nale. Une autre mo ti va tion d’Elias dans l’ou vrage
était de mettre en va leur une sorte de strate aris to cra tique de la mo‐ 
der ni sa tion, selon lui trop ou bliée en Al le magne (même si la ra tio na li‐ 
sa tion n’est aux yeux d’Elias pas plus le fait de la seule no blesse que
de la seule bour geoi sie). Contre la fo ca li sa tion des théo ries al le‐ 
mandes de la ra tio na li sa tion sur la bour geoi sie, et plus par ti cu liè re‐ 
ment sur la bour geoi sie pro tes tante, Elias met tait en avant le rôle de
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l’aris to cra tie de cour. C’est une des rai sons pour les quelles il n’ac cor‐ 
dait aucun rôle à l’in fluence de la re li gion, et il pour suit ré so lu ment
dans cette voie dans les Stu dien über die Deut schen, en pas sant to ta‐ 
le ment sous si lence – à la dif fé rence d’un Hel muth Pless ner dans Die
verspätete Na tion – l’im pact po li tique et cultu rel du lu thé ra nisme.
Elias op pose clai re ment dans Die höfische Ge sell schaft cette forme de
ra tio na li sa tion aris to cra tique du com por te ment à ce qu’il ap pelle, en
fai sant sans doute al lu sion à Max Weber, «  berufsbürgerlich- 
industrielle Rationalität  » (Elias 2002a  : 190). Dans un en tre tien de
1984, Elias laisse en tre voir qu’il avait à l’époque un rap port cri tique à
cette tra di tion pro tes tante et apo li tique, et que c’est pré ci sé ment
contre elle qu’il avait voulu va lo ri ser l’hé ri tage aris to cra tique fran‐ 
çais : c’est l’ab sence de cette culture aris to cra tique de cour qui ex pli‐ 
quait l’im ma tu ri té dans le rap port au pou voir, et donc le « dé rè gle‐ 
ment ex trême, dont on est ca pable en Al le magne » (Elias 2005 : 253-
254). Al fred Weber avait lui aussi re le vé l’ab sence en Al le magne de
cette classe ur baine conci liant le raf fi ne ment de la vieille aris to cra tie
et l’es prit bour geois d’en tre prise (Blo mert 2005 : 26). On pour rait rap‐ 
pro cher ce dis cours avec celui de Pless ner, qui op po sait dans Gren‐ 
zen der Ge mein schaft le code de la so cié té de cour, avec le tact et la
dis tance qu’il im plique, aux uto pies com mu nau ta ristes de droite ou
de gauche. Cer tains com men ta teurs ont sou li gné qu’on trouve cette
fas ci na tion pour la so cié té de cour chez plu sieurs au teurs juifs al le‐ 
mands, parce que l’ethos très for mel et dis tan cié de la cour n’ac corde
aucun rôle à ces liens du sang qui étaient de na ture à ex clure les Juifs
de la so cié té al le mande (Le then 1997  ; Blo mert 2005). Cet as pect de
va lo ri sa tion de l’hé ri tage aris to cra tique pa raît glo ba le ment moins
pré sent dans les Stu dien über die Deut schen, comme le montre par
exemple la mise en avant dans la pré face du mo dèle ré pu bli cain néer‐ 
lan dais, pré sen té par Elias comme fon da men ta le ment bour geois
(Elias 2002c : 18-20).

Pour Elias, c’est donc la mon tée en puis sance de l’État qui a per mis à
la so cié té de cour de se dé ployer. Dans des ar ticles des an nées 1980
sur l’uto pie de Tho mas More, la fi gure de l’État ap pa raît par fois sous
un jour plus am bi va lent. Elias convient que l’uto pie d’un État qui crée
les condi tions du bien de tous, peut ap pa raître – après l’ex pé rience
du to ta li ta risme – comme une dys to pie (Elias 2006-IIII  : 257-259).
Elias sou ligne que le mo no pole de la vio lence cor po relle et l’usage ré ‐
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gu lé et or ga ni sé de la force phy sique ne sont pas à l’abri des abus
(Elias 2003  : 230). Re ve nant en 1983 sur la so cio lo gie du pou voir de
Max Weber, Elias es time qu’au jourd’hui, la Herr schafts so zio lo gie se
po se rait d’autres ques tions, en par ti cu lier celle des traits qui dis‐ 
tinguent pou voir par le men taire et pou voir dic ta to rial (Elias 2006-II  :
382), thème qui joue un grand rôle dans les Stu dien über die Deut‐ 
schen. L’État n’est pas plus qu’avant le pro duit d’un contrat so cial, réel
ou idéal, et Elias va dans un en tre tien jusqu’à re je ter le concept d’État
de droit (Elias 2005 : 237-238), au sens où le droit est tou jours ancré
dans la force. Mais si l’État re pose sur la vio lence phy sique, le
contrôle sur cette vio lence peut être plus ou moins par ta gé. L’État
ex prime en réa li té l’équi libre des forces dans la so cié té, et plus par ti‐ 
cu liè re ment au sein de la bonne so cié té, une idée qui ap pa rais sait
déjà en fi li grane dans cer tains pas sages du livre de 1939 (Elias 1997-II :
237). Dans un ar ticle sur l’opi nion pu blique an glaise, Elias af firme  :
 „Der en glische Staat, die en glische Ge sell schaft, wie die deutsche, ist
ein Kraft feld von ei nan der sich im Gleich ge wicht hal ten den Kräften“
(Elias 2006-I  : 79). Tout État est donc une ba lance des pou voirs, y
com pris en cas de dic ta ture : Elias se montre ainsi très in té res sé par
les ap proches qui in sistent sur le ca rac tère po ly ar chique du ré gime
nazi (Elias 2002a  : 462). Dans Über den Pro zess der Zi vi li sa tion, on
pou vait avoir l’im pres sion que l’État était le pro duit d’une sorte de
mé ca nisme ano nyme  : dans les Stu dien über die Deut schen, Elias le
pré sente comme une « in ven tion » hu maine, qui est tou te fois une in‐ 
ven tion im per son nelle, dans la me sure où elle est col lec tive et non
pla ni fiée (Elias 2002c : 228). Il va lo rise très clai re ment la tra di tion an‐ 
glaise, celle d’un État sou mis au contrôle du par le ment et de l’opi nion
pu blique, même si celle- ci est tou jours ma ni pu lable  : „Öffentliche
Mei nung ist eine starke Kraft“ (Elias 2006-I  : 79). Dans l’ar ticle sur
l’opi nion pu blique en An gle terre, Elias, se ba sant sur une his toire
réelle, montre com ment la pres sion de l’opi nion pu blique peut faire
re cu ler les au to ri tés en cas de ba vure po li cière, et donc li mi ter les
abus aux quels mène le mo no pole de la vio lence lé gi time (Elias 2006-
I  : 64-85). C’est en An gle terre que ce par tage du contrôle du mo no‐ 
pole est le plus pous sé, car his to ri que ment la confi gu ra tion an glaise
est, selon Elias dans les Stu dien über die Deut schen, mar quée par un
acte fon da teur, qu’on ne trouve ni en France ni en Al le magne  : l’al‐ 
liance de la no blesse et de la bour geoi sie contre le Roi. En France, la
confi gu ra tion est très dif fé rente : le Roi ayant eu la pos si bi li té de di vi ‐
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ser pour mieux ré gner, il a main te nu sa po si tion aussi bien face à la
bour geoi sie qu’à la no blesse. En Al le magne, c’est un troi sième cas de
fi gure qui a pré va lu  : la col lu sion du Roi et de la no blesse contre la
bour geoi sie mon tante. En France, l’État est resté en po si tion de force
dans la so cié té, et ce n’est clai re ment pas cette for mule qui a la pré fé‐ 
rence d’Elias. C’est ainsi qu’on peut ex pli quer la dis pa ri tion presque
com plète de la France dans les Stu dien über die Deut schen. Elias va
sys té ma ti que ment cher cher des élé ments de com pa rai son en An gle‐ 
terre, même là où l’évo ca tion de la tra di tion ré pu bli caine pa raî trait
aller de soi. Ainsi, lorsque Elias ex plique le rôle par ti cu lier des cor po‐ 
ra tions étu diantes en Al le magne en tant qu’ins tance de so cia li sa tion
par l’ab sence d’un sys tème édu ca tif struc tu ré et ho mo gène, il ne
prend pas comme contre- exemple l’école ré pu bli caine fran çaise mais
les pu blic schools an glaises, c’est- à-dire la tra di tion des grandes
écoles pri vées bri tan niques (Elias 2002c : 69). En réa li té, ce n’est pour
Elias pas tant la struc ture de l’État qui compte, que l’ha bi tus de ceux
qui le di rigent, ha bi tus dé ter mi né par la confi gu ra tion so ciale de
chaque pays. Dans l’Al le magne wil hel mi nienne, il y avait théo ri que‐ 
ment un mo no pole de la vio lence lé gi time : le pro blème était celui de
la men ta li té des di ri geants. C’est l’ha bi tus an glais, ca rac té ri sé par le
sens du com pro mis, la ges tion pa ci fique des conflits, la ca pa ci té d’au‐ 
to con trôle, qui ex plique que les conflits po li tiques ou éco no miques
aient selon Elias une forme plus at té nuée que dans d’autres pays.
L’An gle terre est aussi le lieu d’in ven tion du sport, qui met en œuvre le
même ha bi tus.

3. La pré ca ri té de la ci vi li sa tion
On ne peut tou te fois pas dire qu’Elias érige le mo dèle an glais en
norme ul time de la ci vi li sa tion. Car par ailleurs, celle- ci ap pa raît dans
les Stu dien über die Deut schen comme un phé no mène com plexe, mul‐ 
tiple, par fois pa ra doxal. Une thèse im por tante des Stu dien über die
Deut schen est en effet que la ci vi li sa tion n’est pas d’un seul te nant.
Dans le livre de 1939, Elias ten dait – mal gré quelques ex cep tions
(Elias 1997-II : 364) – à par ler d’un pro ces sus de ci vi li sa tion au sin gu‐ 
lier. Dans les Stu dien über die Deut schen, il dé cline le pro ces sus de ci‐ 
vi li sa tion au plu riel : on est en pré sence d’une série de pro ces sus em‐ 
boî tés. Ces pro ces sus ne vont pas tous dans la même di rec tion  : un
pre mier exemple en est le pro ces sus mo derne d’in for ma li sa tion :

10
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Aber ge rade damit zeigt sich, wie kom plex der zi vi li sa to rische Wan ‐
del in un se ren Tagen ist. Eine Lo cke rung der Re spekt schran ken im
Ver kehr von El tern und Kin dern, also eine In for ma li sie rung geht
Hand in Hand mit einer Straf fung des Ver bots gegen den Ge brauch
phy si scher Ge walt im Fa mi lien ver kehr (Elias 2006-II : 366).

Un autre exemple de ce ca rac tère com plexe, com po site de la ci vi li sa‐ 
tion est le phé no mène du na tio na lisme : le mo ment na tio nal par ti cipe
du pro ces sus d’im per son na li sa tion et de dé mo cra ti sa tion du pou voir,
puisque l’État de vient ten dan ciel le ment l’ex pres sion de la na tion,
c’est- à-dire l’ex pres sion d’un col lec tif sou ve rain, et non plus l’ins tru‐ 
ment d’une do mi na tion per son nelle ; mais par ailleurs, le dis cours na‐ 
tio nal peut lé gi ti mer des phé no mènes de bru ta li sa tion et les sym‐ 
boles qu’il met en œuvre peuvent prendre la forme d’une nou velle
mys tique. Fon da men ta le ment, le dis cours na tio nal com bine un code
bour geois hu ma niste et pa ci fique, et des élé ments venus d’un code
guer rier d’ori gine aris to cra tique qui conti nue de régir les re la tions
entre États, dans la me sure où il n’existe pas de mo no pole in ter na tio‐ 
nal de la vio lence. Le dis cours na tio nal ar ti cule donc deux mo rales
qui s’op posent : „eine merkwürdige Ges pal ten heit geht durch un sere
Zi vi li sa tion“ (Elias 2002c : 231).

11

La ci vi li sa tion ap pa raît dans ce cadre comme un équi libre, qui tente
de com bi ner des ten dances contra dic toires, ainsi qu’Elias l’écrit dans
En ga ge ment et dis tan cia tion : les normes du com por te ment ci vi li sé ne
sont pas « tout d’une pièce » [nicht aus einem Guss] mais « scin dées
et contra dic toires » [ges pal ten und widersprüchlich] (Elias 2003 : 270-
271). À côté des pro ces sus de ci vi li sa tion, il y a tou jours en même
temps des pro ces sus de dé ci vi li sa tion. Un exemple est le suc cès du
duel dans la so cié té wil hel mi nienne. On sait que le duel était tout
aussi im por tant dans la France de l’An cien Ré gime, mais dans ses tra‐ 
vaux sur la France, Elias n’évoque le phé no mène que de façon très
mar gi nale, car ce n’est pas cet as pect – la co ha bi ta tion de normes
contra dic toires – qui l’in té res sait à l’époque. Un autre exemple d’un
pro ces sus de dé ci vi li sa tion est, dans les Stu dien über die Deut schen,
celui qui trans forme des jeunes bour geois qui ne trouvent plus leur
place dans la so cié té en ter ro ristes. Ce ca rac tère com po site et com‐
plexe ex plique aussi la pré ca ri té du pro ces sus de ci vi li sa tion. Elias
rap pelle dans les Stu dien über die Deut schen que la ci vi li sa tion est

12



Les Studien über die Deutschen : un correctif à la théorie du processus de civilisation ?

tou jours me na cée. Certes, l’in quié tude sur la ci vi li sa tion n’était pas
ab sente du livre de 1939, puis qu’il était placé sous le signe d’une ci ta‐ 
tion d’Hol bach  : «  la ci vi li sa tion […] n’est pas en core ter mi née  ».
Comme Elias a pu le sug gé rer, cette in quié tude a sans doute mo ti vé
le pro jet de l’ou vrage  : en re tra çant le pro ces sus de ci vi li sa tion, il
s’agis sait aussi de com prendre l’ef fon dre ment de la ci vi li sa tion qui
s’an non çait (Elias ne parle pas en core de dé ci vi li sa tion). Cette ques‐ 
tion est ainsi évo quée à la fin du pre mier tome, à pro pos de la ges tion
de la vio lence. Mais Elias in siste à cet en droit plu tôt sur la dif fi cul té
qu’il y a à re ve nir en ar rière, dans la me sure où les in ter dits ont été
in té rio ri sés par l’ap pa reil psy chique. La cruau té ou l’im pu deur sus‐ 
citent au- delà d’une cer taine li mite une ré ac tion phy sique de rejet  :
„Vieles von dem, was ehe mals Lust er regte, er regt heute Un lust“
(Elias 1997-I : 375). Selon Elias, qui vise ici ma ni fes te ment l’Al le magne
nazie, seul un usage mas sif de la pro pa gande est sus cep tible de faire
sau ter ce ver rou (Elias 1997-I  : 372). De ce point de vue, le fas cisme
ita lien ne semble pas pour Elias fon da men ta le ment re mettre au cause
les ac quis de la ci vi li sa tion  : dans une phrase qui a fait cou ler beau‐ 
coup d’encre, il évoque la cam pagne d’Abys si nie et op pose le sol dat
ita lien à l’Éthio pien, en ex pli quant que le sol dat mo derne fait la
guerre de façon moins émo tion nelle et plus dis tan ciée que le se cond
(Elias 1997-I : 357-358). Elias re vient sur cette ques tion du des tin de la
ci vi li sa tion dans le cha pitre final, qui a pu don ner lieu à des in ter pré‐ 
ta tions contra dic toires. De fait, le dis cours d’Elias sur la ci vi li sa tion et
ses pro lon ge ments mo dernes n’est pas uni voque. Elias évoque clai re‐ 
ment le coût de la ci vi li sa tion, l’an goisse et la frus tra tion qu’elle pro‐ 
duit, et n’ignore pas sa pré ca ri té : la ‘rai son’ dont nous sommes si fiers
peut se dé li ter très vite quand l’an goisse de vient trop forte (Elias
1997-II  : 455). L’homme ci vi li sé a moins peur des autres, mais a d’au‐ 
tant plus peur de lui- même. Dans La so cié té des in di vi dus, Elias
évoque, en s’ap puyant en par ti cu lier sur des textes de Rilke, le ma‐ 
laise de l’homoclau sus mo derne dans la so cié té (Elias 2001  : 175-178).
Dans des notes liées à son pro jet d’ha bi li ta tion au près de Max Weber
(Zur Ents te hung der mo der nen Na tur wis sen schaf ten), Elias ex pli quait
que toute ré vo lu tion spi ri tuelle, si elle ap porte des amé lio ra tions, est
aussi por teuse de nou velles souf frances (Elias 2002b  : 102). S’il a
conscience d’un ma laise dans la ci vi li sa tion, Elias ouvre néan moins la
pers pec tive d’une ré con ci lia tion entre les as pi ra tions de l’in di vi du et
la so cié té. Il ré cuse les élé ments freu diens qui rendent cette ré con ci ‐
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lia tion pro blé ma tique : l’aso cia li té du ‘ça’, l’agres si vi té et la pul sion de
mort. La vi sion d’Elias est clai re ment plus proche de ce que l’on ap‐ 
pelle le ‘ré vi sion nisme anglo- saxon’. Dans un cer tain nombre d’en tre‐ 
tiens, Elias a re pro ché très clai re ment à Freud son pes si misme cultu‐ 
rel (Elias 2005 : 360). Il n’est donc pas éton nant qu’un psy cha na lyste
comme Mario Erd heim qui par tait de la théo rie freu dienne de la
culture ait pu re pro cher à Elias de né gli ger la part d’ombre de la ci vi‐ 
li sa tion (Franke- Welzel 2005  : 63). Si par ailleurs on le com pare aux
pen seurs de l’Ins ti tutfür So zial for schung, qui étaient les concur rents
di rects et les voi sins du cercle de Mannn heim à Franc fort dans les
an nées 1920, Elias a, sur la ci vi li sa tion, un point de vue moins né ga tif.
Un point de désac cord fon da men tal avec toute cette tra di tion de
pen sée est l’hos ti li té d’Elias en vers la fi gure de l’alié na tion, une po si‐ 
tion qui le rap proche en re vanche de l’an thro po lo gie phi lo so phique
des an nées 1920 à 1950 (celle de Sche ler, Pless ner ou Geh len), un cou‐ 
rant avec le quel il a plus d’un point com mun. Elias n’entre ja mais non
plus dans un dis cours de cri tique de la tech nique. Il n’en est pas
moins clair qu’Elias se dé marque du pro gres sisme à l’an cienne, et que
sa vi sion de l’évo lu tion so ciale n’a plus de fon de ment mé ta phy sique.
Comme le note Na tha lie Hei nich, il s’agit d’un évo lu tion nisme « em pi‐ 
rique et ré fu table », et non plus « théo rique et spé cu la tif » (Hei nich
1997  : 25). Dans les Stu dien über die Deut schen, l’in quié tude que l’on
peut per ce voir ne vient donc pas de ce que la mo der ni té se rait en soi
une dy na mique mor ti fère, mais, comme on l’a dit, de ce que les pro‐ 
ces sus de ci vi li sa tion et de dé ci vi li sa tion ap pa raissent comme
contem po rains, co exis tants. Comme il l’ex plique dans un en tre tien en
1988  : „Zivilisationsschübe gehen ein her mit Entzivilisationsschüben.
Die Frage ist, in wel chem Maß eine der bei den Rich tun gen do mi nant
ist“ (Elias 2005  : 352). Tout pro grès tech nique, comme par exemple
l’au to mo bile, est aussi le vec teur d’une pous sée dé ci vi li sa trice (Elias
2006-II  : 201). On ne peut par exemple pas dire à notre sens que le
wil hel mi nisme soit à pro pre ment par ler un recul de ci vi li sa tion. L’Al‐ 
le magne wil hel mi nienne est en effet le lieu de pro ces sus qu’Elias rat‐ 
tache au pro ces sus de ci vi li sa tion  : la consti tu tion d’un État cen tral,
d’une so cié té de cour, ainsi que la cris tal li sa tion d’une élite re la ti ve‐ 
ment ho mo gène où la bour geoi sie et la no blesse viennent s’amal ga‐ 
mer. Il y a donc bien un pro ces sus de Verbürgerlichung, d’ap pro pria‐ 
tion et de mo di fi ca tion des codes aris to cra tiques par la bour geoi sie,
mais en rai son de la fi gu ra tion par ti cu lière dans la quelle se trou vaient
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l’Al le magne et ses élites, le code com mun qui s’est dé ga gé de cette
syn thèse a re pris – en les mo di fiant – des élé ments qui, dans les
autres pays, n’ont joué qu’un rôle mi neur, comme les règles de l’hon‐ 
neur et l’ha bi tus du duel.

Cette vi sion, qui re fuse mal gré tout le pes si misme cultu rel, n’est évi‐ 
dem ment pas de na ture à sa tis faire les te nants d’une vi sion noire de
la mo der ni té, comme Zyg munt Bau man, qui, dans son ou vrage Mo‐ 
der ni té et ho lo causte, po lé mique contre Elias (Bau man 2002 : 179-181).
De sur croît, comme le note à juste titre Sa bine Del zes caux, le
concept de pro ces sus de dé ci vi li sa tion, qui ap pa raît tar di ve ment dans
l’œuvre d’Elias, pose toute une série de pro blèmes théo riques, en par‐ 
ti cu lier quand on le rap porte au na zisme (Del zes caux 2002  : 304-
306). Il est frap pant de consta ter que, si Elias livre une ana lyse très
fine de l’homme wil hel mi nien, il est beau coup plus sché ma tique
quand il aborde le national- socialisme.

13

4. La so cio lo gie à l’épreuve de
l’his toire : sor tir de l’his to risme
Si le pro ces sus de ci vi li sa tion ap pa raît dans les Stu dien über die Deut‐ 
schen comme mul ti di men sion nel, c’est aussi parce qu’Elias confronte
sa théo rie avec un ma té riau his to rique com plexe. Comme on l’a dit au
tout début, l’his toire al le mande se ca rac té rise selon lui par sa dis con‐ 
ti nui té. La ques tion de l’ar ti cu la tion entre so cio lo gie et his toire se
pose donc de façon aiguë pour ce livre. Sur un plan théo rique, Elias
ne re nonce pas du tout dans son œuvre tar dive à sa so cio lo gie des
pro ces sus. Au contraire, en y joi gnant l’idée de la fi gu ra tion, il la
consti tue en un pa ra digme qu’il op pose aux pa ra digmes selon lui do‐ 
mi nants de l’après- guerre  : le mar xisme et le structuro- 
fonctionnalisme de Par sons. L’enjeu n’est pas seule ment une théo rie
de la so cié té, mais une théo rie de la connais sance, et Elias s’ins crit de
ce point de vue clai re ment dans la tra di tion de la Wis sens so zio lo gie
des an nées 1920. On le voit à sa façon de faire de la so cio lo gie de Par‐ 
sons l’ex pres sion de l’âge des États- nations, ou de faire de l’his to‐ 
risme l’idéo lo gie de so cié tés hau te ment dif fé ren ciées, qui, par consé‐ 
quence, mettent l’in di vi du en va leur (Elias 2002a : 22). Elias pense ce‐ 
pen dant que la théo rie du pro ces sus peut per mettre de sor tir de ce
qui consti tue selon lui l’im passe de cette Wis sens so zio lo gie : le re la ti‐
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visme. Il cherche à in sé rer cette Wis sens so zio lo gie dans une théo rie
gé né rale des pro ces sus, qui situe l’homme dans la na ture, tout en
met tant en évi dence la spé ci fi ci té de son or ga ni sa tion. Sur ce point
aussi, il re trouve des pro blé ma tiques de ce qu’on ap pelle l’‘an thro po‐ 
lo gie phi lo so phique’. Au dé part, la théo rie de la ci vi li sa tion était pour
Elias sur tout un moyen de sor tir de la crise de l’his to risme. Dans une
pe tite say nette hu mo ris tique de 1930, en l’hon neur de Karl Mann‐ 
heim, Elias fait dire au chœur : „Der His to ris mus hat uns zwar ge lehrt,
dass nichts in glei cher Weise wie der kehrt“ (Elias 2002b  : 127). Selon
une autre for mu la tion élia sienne, l’his to risme des his to riens re vient à
dire que ce qui s’est passé au XX  siècle au rait pu se pas ser il y a 200
ou 2000 ans (Elias 2006-III  : 228). Dans la pers pec tive his to riste, les
confi gu ra tions his to riques ap pa raissent comme aléa toires, elles sont
com pa rables aux nuages qui se forment et se dé forment dans le ciel.
Mann heim ne par ve nait pas, selon Elias, à dé pas ser le re la ti visme,
même s’il avait l’am bi tion comme beau coup de pen seurs de l’his to‐ 
risme, à com men cer par Elias lui- même, dès sa thèse de phi lo so phie,
de tirer de l’his toire elle- même une phi lo so phie de l’his toire – ce
qu’Elias, selon Rein hart Blo mert, n’a pas vu (Blo mert 1999 : 166). Pour
sor tir de ce di lemme, Elias fait dans Über den Pro zess der Zi vi li sa tion
le choix de re mo bi li ser – sous une forme ac tua li sée – les res sources
de la so cio lo gie évo lu tion niste du XIX  siècle, celle de Comte et de
Spen cer. S’il ré pugne à em ployer le terme de loi so cio lo gique, il n’en
met pas moins en évi dence l’exis tence de mé ca nismes im per son nels
orien tés. Il s’agis sait, dans le contexte de la so cio lo gie al le mande,
d’une dé marche assez in con grue. Il faut par exemple voir le mal que
se donne Max Sche ler pour éla bo rer dans sa Wis sens so zio lo gie des
an nées 1920 une théo rie du pro ces sus his to rique qui puisse four nir
une al ter na tive aux mo dèles de Comte et Spen cer, consi dé rés comme
po si ti vistes et mé ca nistes (Sche ler 1980  : 17-51). Wolf Le pe nies sou‐ 
ligne dans son ou vrage sur la so cio lo gie comme troi sième culture la
forte hos ti li té de Max Weber en vers Comte et Spen cer (Le pe nies 1990
: 241). Mais est- il pos sible de dé pas ser l’his to risme quand on consi‐ 
dère une his toire ac ci den tée, dis con ti nue comme l’est, selon Elias,
l’his toire al le mande ? Dans les Stu dien über die Deut schen, Elias se ré‐ 
fère moins à Spen cer et Comte qu’à une tra di tion his to rio gra phique,
celle de la Kul tur ges chichte, qu’il ana lyse d’un double point de vue, à la
fois so cio lo gique et mé tho do lo gique (Elias 2002c : 161-173). Un acte de
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nais sance de cette Kul tur ges chichte est pour lui l’essai de Sche ler Was
heißt und wozu stu diert man Uni ver sal his to rie ? Tout en la cri ti quant,
il en salue l’am bi tion de pen ser l’his toire dans sa glo ba li té. Cette ap‐ 
proche court tou te fois le risque de ne voir que l’en semble et non les
dé tails, que la forêt et non les arbres. In ver se ment, un cer tain type
d’his toire, do mi nant dans le pay sage contem po rain selon Elias, et qui
a aban don né toute pers pec tive évo lu tion niste, ne voit que les arbres
et non la forêt. Elias pré tend na vi guer entre ces deux écueils. Au
début de l’ou vrage, il com pare son re gard à celui de la ca mé ra et af‐ 
fiche son in ten tion de vou loir va rier les plans et les pers pec tives.

Concrè te ment ce pen dant, dès qu’on s’ap proche du gros plan ou du
plan moyen, le pro ces sus his to rique ap pa raît comme assez opaque.
Les fi gu ra tions que l’on peut iden ti fier sont tou jours prises dans
d’autres fi gu ra tions qui pèsent sur leur évo lu tion. Elias met tait en évi‐ 
dence dans le livre sur le pro ces sus de ci vi li sa tion l’exis tence d’un
mé ca nisme des luttes mo no po lis tiques, qui abou tis sait à la consti tu‐ 
tion d’un mo no pole. En Al le magne, ce mé ca nisme n’a, selon Elias, joué
qu’avec du re tard, car l’Al le magne était prise dans une fi gu ra tion eu‐ 
ro péenne, qui en tra vait ce pro ces sus : Elias note que l’aire cultu relle
ger ma nique, si tuée au centre de l’es pace eu ro péen, et dé pour vue de
fron tières très nettes, a constam ment été me na cée sur ses marges
par des vi sées im pé ria listes, et éro dée par des pro ces sus de scis sion.
D’une façon quelque peu aven tu reuse, qui montre pré ci sé ment la dif‐ 
fi cul té de pré dire le dé rou le ment du pro ces sus his to rique, Elias place
la créa tion de la RDA dans la conti nui té de ces pro ces sus, com pa rant
l’ap pa ri tion de ce nou vel État avec la créa tion de la Suisse. La
construc tion tar dive et lente de l’État a par la suite in flé chi les pro‐ 
ces sus de ci vi li sa tion dans un autre sens qu’en France. Le fait que les
élites al le mandes soient glo ba le ment dans une pos ture dé fen sive,
face à leurs voi sins eu ro péens et face aux classes ou vrières mon‐ 
tantes, a pesé sur la syn thèse des va leurs bour geoises et aris to cra‐ 
tiques, qui a pris, comme on l’a vu, une autre forme qu’ailleurs. On est
donc, dans cet ou vrage, en per ma nence dans une double pers pec tive,
Elias s’ef for çant à la fois de mettre en évi dence les pro ces sus eu ro‐ 
péens com muns à l’Al le magne et à ses voi sins, et les par ti cu la ri tés al‐ 
le mandes qui af fectent ces pro ces sus et ex pliquent le Son der weg de
l’Al le magne. Si l’évo lu tion des fi gu ra tions obéit à une cer taine lo gique,
ces fi gu ra tions confrontent des in di vi dus qui se dé ve loppent plus vite

15



Les Studien über die Deutschen : un correctif à la théorie du processus de civilisation ?

qu’elles, et leur dé rou le ment n’est ja mais com plè te ment pré vi sible.
Les ac teurs his to riques ont une marge de dé ci sion.

À l’opa ci té in duite par le jeu des va riables qui af fectent le dé rou le‐ 
ment des pro ces sus s’ajoute l’ac tion en re tour – sur ces pro ces sus –
des sys tèmes de va leurs et des re pré sen ta tions. Les re pré sen ta tions
na tio nales fi nissent par exemple par ac qué rir une force d’en traî ne‐ 
ment propre [ei gene Schub kraft] et une iner tie qui joue sur le cours
des évé ne ments. Les idéo lo gies peuvent finir par jouer le rôle de mo‐ 
teur pre mier  : une rai son dé ter mi nante de l’ex ter mi na tion des Juifs
eu ro péens est, du point de vue d’Elias, l’idéo lo gie nazie, à la quelle les
prin ci paux ac teurs du ré gime croyaient. Sou vent, l’ori gine de ces sys‐ 
tèmes de va leurs n’est pas plei ne ment in tel li gible et reste en par tie
obs cure. Cette iner tie des sys tèmes sym bo liques est à prendre en
compte, car on tombe sinon dans ce qu’Elias dé nonce comme un ra‐ 
tio na lisme a- historique, par exemple lors qu’on pense qu’il suf fit de
chan ger les ins ti tu tions pour chan ger les men ta li tés. Elias sug gère à
plu sieurs re prises que le pas sage bru tal du Reich à la Ré pu blique en
1919 a ainsi créé plus de pro blèmes qu’il n’en a ré so lu.

16

L’his toire al le mande ap pa raît moins comme un pro ces sus conti nu que
comme une suc ces sion d’équi libres in stables, remis en cause par
toute une série de rup tures, qui ex pliquent le « che min par ti cu lier »
que l’Al le magne a suivi en Eu rope. On peut se de man der par fois si
Elias n’est pas conduit à mettre en œuvre ce mo dèle fonc tion na liste
qu’il cri tique chez Par sons et qui voit la so cié té à un ins tant donné –
comme un sys tème fonc tion nel, un jeu d’équi libres. Cette pa ren té a
pu être re le vée à pro pos de la ma nière dont Elias dé crit la fonc tion de
la no blesse dans Über den Pro zess der Zi vi li sa tion (Kaven 2006 : 116).

17

De la confron ta tion avec l’his toire ne sort donc pas dans Stu dien über
die Deut schen une pers pec tive très claire pour l’ave nir, alors que la
so cio lo gie pou vait selon Elias ser vir à pla ni fier les pro ces sus his to‐ 
riques. Dans le cha pitre final du livre sur le pro ces sus de ci vi li sa tion,
Elias ou vrait, on l’a dit, la pers pec tive – certes loin taine, in cer taine,
ré gu la trice – d’un terme du pro ces sus de ci vi li sa tion qui se rait l’uni fi‐ 
ca tion de l’hu ma ni té, la consti tu tion d’un mo no pole in ter na tio nal de
la vio lence, qui ou vri rait la voie à une ré con ci lia tion entre in di vi du et
so cié té. Cette pers pec tive est glo ba le ment moins pré sente dans les
Stu dien über die Deut schen. Elias sug gère dans la pré face que l’Eu rope
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l’au to con trôle. 2. Il met en évi dence le ca rac tère pré caire de la ci vi li sa tion et
in tro duit le concept de dé ci vi li sa tion 3. Tout en met tant en œuvre sa so cio‐ 
lo gie des fi gu ra tions, il l’adapte à la com plexi té du ma té riau his to rique.

English
In his Stud ien über die Deutschen, Nobert Elias refers to his 1939 book about
the civil iz ing pro cess. But these stud ies deal with other sub jects (Ger man
his tory and ‘de- civilisation’) and were pub lished in an other con text. Without
giv ing up the fun da mental prin ciples of his the ory, Elias in flects his ap‐ 
proach in three ways: 1. He in sists on the hu man isa tion of self- control 2. He
out lines the frailty of civil isa tion and in tro duces the concept of de- 
civilisation 3. Al though he con tin ues to use his so ci ology of fig ur a tions, he
ad apts it to the com plex ity of the his tor ical ma ter ial he deals with.
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