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La série d'études historiques intitulée Les Lieux de mémoire
a réuni tout un choix d'événements, d'institutions ou d'ceuvres
consacrés à I'affirmation de la nation française'. L'historio'
graphie elle-même y apparaît comme une écriture mémorative,
marquée de cap en cap par les grands monuments du res-
sourcement de I'identité nationale. Est-ce dû au fait que cette
entreprise, si considérable qu'elle fít, a êté élaborée dans un
contexte où le sentiment national était perçu comme en déclin,
comme un souvenir plutôt que comme une force en marche?

- I'impression demeure d'un état des lieux, d'une collection
de tableaux un peu ñgés, dans le déploiement d'un savoir qui
aborderait ses objets à la manière dont on visite le tombeau
d'une vieille et chère parente: avec un attendrissement nos-
talgique.

Il se peut qu'une telle impression de lecture recoupe une
question majeure: la problématique de la mémo¡ie ne tend-
elle pas à recouvrir celle du symbolique, mentionnée pourtant

* Les auteurs du dossier ici présenté se sont réunis en mai l99l
à I'Institut universitaire d'études européennes à Genève. Les textes
écrits pour Les Temps modernes sont la trace de cette réunion. Nous
remercions vivement Bronislaw Baczko, Antoine Bosshard et Stella
de Sabata pour leur aide. [C. Reichler et A. Reszler]

l. Voir Pierre Nora, éd., I¿s Lieux de mémoíre, Paris, Gallimard,
1984, et notamment I'introduction de Pierre Nora, . Entre mémoire
et histoire. La problématique des lieux,, vol. I.
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à olusieurs reprises, mais sans Q9'elle soit véritablement mise

au oremier plan, ni tnätitð"i Ii y a une autre histoire

à fáire, et dont f"' niiåä"ït comirencent à voir tout I'intérêt'

qui est celle de r',,""Ëå"täiur "iporitiq""-des 
faits historiques'

Mais il faut prendr"t;;;äõ; ia cònsi¿¿ration du caractère

mémoratif de cet o'uãJ * näus fasse tenir les représentations

du passé pour un tiãvait en somme muséographique' et ne

nous fasse *unqu"''i" plasticitô'et la mobilité de ces repre-

sentations, c'est-àdiä í" õ;;mi1"t"-g:t faits svmboliques :

dès lors qu" t'e^ist"l-c"-O"i t"ptesentations est indissociable

de leur signification,^ãttll¡itå d" I'int"-rétation qui en est

donnee dans l'espa;"'s;:;il;n ãã*ãit êire conduit à privi-

lésier dans t'"nury'Jtåä^i*"*i"n da¡s des contextes précis

'J,"ï", ä"rrprr^.iórr ãJ"t-"ir"s.sont I'objet : Précisément--c"e

oui les constitue """füi' 
¡i"torique' autant qu'en mémolre z'

Laproblématiqtl"ä; iil*t=ã"' *cmoire o apparaît alors

sous deux p"r,p""äinä"qtï--"tl celles du svmbole et du

svmbolique. ent'uinüiäÄ-"n"tt de ¡econnaissance et d'iden-

tification à des d#ieî;;;fÃ très 
'nciennes' 

liées à la

äägri#"nå:l''t1,"*:l:'*ifr iï'¡iÌ"'Iîl"J:i:1ffiË
;;ilil;;;t'q"" d;;-rc;e' Il fonctionne pour les commu-

nautés nationales ä-;^;;; 'ott" 
¿" rêserve' comparable à

la réserve ¿,o, 
"onr-tii.rËe 

nagrrere pour garantil ll ilt-"]l-djt
monnaies. n 

"n"qu" 
foif q"; U có11"nu¡'té'doit donnel-1n

sens à sa situation]léÀiti** son action' dessiner son averur'

elle rechercne ra laufiãn ¿" sa réserve'svmbolique' Mais' à

la différenc" d"*"ffi;;:ã";é"t l,u"i" 
rangés dans les

chambres root"rr"inãr-ã"t Uunq.r"s naiionales' la réserve sym-

bolique s'accroît ö;îäît; "nt9l'et 
se retrouve parfois

intacte longt",np'lliläöäî"ut'ãè"tutc" épuisée' Il v a là

une énigme qu'n iaït affronter' aujourd'hui que les nationa-

lismes se font e nñ""" menaçants. Il est certes nécessarre

de faire la geogrffi"-ã"t nutions euronéennes' de retracer

leurs histoir", "nåLiätä,'d"'di;".rn"i 
l"utt conflits poten-

2. Ce que font d'ailleurs plusieurs des études des Lieux de

mémoire. voi' uuåi"ttäi[i"tf-n1*1"' Les Imaginaires sociaux'

Mémoíres "t 
,'poiîi -il"t¡ß' Paris' Payot' 1984'

le nÉsnnvp DU syMBoI.reuE g7

tiels. Mais il faut 
-aussi_ 

engager une réflexion au niveauphilosophique er anthronolgeiãuã, pou, .i"u* ;;p;;"dr;ä
fondements et les modei ¿'ãctioi ä * puero-¿r"îöi"i ä"monde moderne.

, L'existence politique des nations ne se confond p¿ls avecle sentiment d'appartãnance qu'cp.ounent les individus et lesgroupes. Ou du moins, ce seniimènt ne recouvre souvent quepartiellement, ou temporairement, les entités nationalls. Lsentiment d'appartenance à une'communauté relève d,unefolme d'appropriation par les indiviãus des élém!"t, ã"-r"
:}ltut" cotlective, aussi bieo culture matérieúì;;-r"üìo*
histoire, idéologie... La conscience d,une appartenance est. activée o dans la mesure où ces éléments, transformés enreprésentations, se détachent de leurs fào"t¡órr, io"¡ou* p"--.tielles et locales,- pour rewoyer à quelque 

"h"r; di;;;;äcomme une totalité: en d'autres tèrmeì, où ils sóni é;;;;des symboles. C'est à des symboter-"n etret quaies il_r;;s'identifient. par leu¡ médiãtion, ils se reconnaissent commemembres d'une collectivité, différents de ces ;Ãil_Ë;semblables à ceux-ci.. I,es symboles confèreni il;;pè;; j;
légitimation aux. entités- póütiqu"r, aux fronti¿*, ã";"ffoimposent, aux conflits qu'"i'", 

"åt*in*t. Leur existence orêcède parfois |enrité nãtionale 
"t "ontriL*; ilffi#;ailleurs, ils permettent_ de représenter co¡nme un tout des

fgréSats disparates; ailleur-s 
"n"or", 

ils viennent ; ;;;*rf"rtdonner consistance et crédit à uné ieù¡tC "d á"-i;-;;i;
violence.

Si floues, et parfois si mésusées que soient les notions desymbole et de symbolique, elles n'en diésignent donc p", *ã¡r,des forces. qui agisseni dun, t, *onã",-ãp¿r"nt ¿".-üun-rloî
mations, résistent aux changements. eubnprenne pour exempleun monument funéraire ou- une publication savante, la cano_nisation de Jeanne d'Arc, I'archiìectui" ¿unrl;ltuË iä,äöla légende de Guillaume Tell, ou les à!b"tr, parfois intermi,nables, autour des aigles et des 

"o*orrÀ Oo'Arupãuo*î"i,
les pays d'Europe centrare, on p"ui-a-ìhaque fois saisir unrecouñ¡ au passé et des récmplois dans des 

"ortáio puriiiculiers. La symbolisation draine 0", tlã-"nts épars, composites, fragmentaires, les rassembl"-"i-lËr diffuse avec une

.c
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efficacité singulière, qui semble opérer à I'insu des acteurs

sociaux, bien qu'au vu de tous'
""- arä;; que le J;b"iiq*? ProPosons ici une définition'

sans doute provisoire,"rnais sthsammènt précise et opératoire'

Le symboliqu" "rt 
on ãitngtitil d'ordre mental' pré'se$ ch¡z

l'individu et dans f" 
"on"ãtiuiie, 

qui a.pour fonction de créer

et de maintenir des ii*t-"ntt"'É *FÞ' la communauté.et

le monde, et qui ptoä"ilaãt effets q"9'i'1i propoLé d'1¡n9le1
'ã"";;;;;iñi¡,ìi, d" ,os"i¡on et de dêlégatíon En d'autres

termes, il constitue 
-ioîi 

"n 
même temãs une manière de

conserver la trace d" ñ¿;"-èn"ìãutttuiti qitry*,^"=U*
ul" moni¿t" de connâître le monde et les autres;' une maruere

d'agir sur un ,u¡"t, ,üïo" commonaoté' ou sur les objets du

monde 3. Cette ¿¿nniìiolìtui" t" voie en tirant parti {: d"y
äîå"p,lt"t ór"ttiquåt,-i;ontoioeiq"" et I'ideologiqua- Pour.la

ö;lã;;;';"piãt"n1i¿" près de ious par Juns ou Eliade' les

svmboles 
"onr,r,o"nfu'n 

á""àt à I'oriþne' à la fois passée et

h*JiÏåït;, ;i;;;;il;'rqte- et à I'authentique q'e 
-les 

hommes

et les civilisations -oäãin"t auraient perdus et dans I'ombre

desquels ils continuer"aìãti ñ""ttutt divivre' Pour la seconde'

i"'toä ¿"t-iu-i¿.*, "t 
qo" représentent à leur façon un

Adorno ou un gotttJi"", ieîymuôtique est un instrument de
'"ìäîrötr"u* tõ"i"rJ^ãã'"i-ra" nnuritd n¡r,rcipSle est la doii

"Ji"j" "ii;¡iénation. 
Le sens d'un symbole' dans cette accep

tion, ne réside pas dans son contenu' moins encore dans son

ivpätn"iilt" ,ér¿t"t "" à l'êt'"' mais lniouement dans son

usage; si ancien q"ütãiti*;ñúi" n'acquiert une efficacité

que par sa mise "t õ"ità dáns un champ de conflits' une

concurrence d'intérêts'
Pour qu'un ,v.üii" remplisse une fonction archétypale' il

suffit qu'il o""rrp" 
-.tnl 

ceåaine placrc dans " l'équipement

mental, humain -;;-q"ù aiì besoin de formuler des
'üö,ùt";;, t'"*ittãn""ie formes primaires de l'être-au-

3. Les références d'une telle définition'trop rapìdement PrfulÉ
i.i,-roJp¡n"ip"rc.Jnt-itt"" Ernst Cassirei et Marcel Mauss' et

combinent un" p"r,på-"'tiuJälitt¿t"ãrogique et une perspective lnthre
pologique. pou, un"-ãloboråtion plus poussée de ces idées' cf' mon

essai intitulé . u ritidãtuìã co-me int"rpretation symbolique-, in

L'Interprétatø" an'i"itîi' C-n"i"n"t éd"' Paris' Minuit' 1989'

f
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monde ou de la perception. Le symbole apparaît au fondement
des significations, indépassable, et pourtanì ne devient concret
qu'à partir du_moment où il est pñs dans un usage, couplé à
un contexte. Dans le domaine de la symboliqué natioìale,
cette conception nous libère de l'opposition enire I'exigence
des conservatismes, de toutes les resìãurations (la valorisation
exclusive des commencements) et le point de vue purement
critique, qui pose d'abord le mouvemìnt de dém¡iification
et le désir de rationalité dans les affaires de la communauté.

si c'est bien le symbolique qui confère aux individus et
â all)r, communautés leur identité, on voit que celle+i n'est pasv constituée suí.generis-, mais qu'elle est le iésultat d'un appren-

tissage, c'est-àdire d'une appropriation des médiations sym-
boliques, d'un exercice de I'appartenance. Ces processus d;ap
propriation, de réappropriation ou de rejet apparaissent très
clairement dans le monde d'aujourd'hui r et äans la résur-
gence des églises et des pratiques religieuses, et dans les
questions de minorités qui éclatent danJl'ancien bloc sovié-
tique, et dans les difficultés où se débattent les pays de l'Europe
occidentale pour faire face à I'installation durãuie de commu-
nautés hétérogènes. !"r analyses sociologiques classiques
semblent dépourvues de prise convaincanté iur ce typ" d"
problèmes; les réponses qu'elles y apportent, sur le piaì Oes
institutions, du travail et de l'économiè, des groupes åociocul-
turels, de I'habitat et de l'urbanisation..., ouurent à des consi-
dérations certes nécessaires, mais jamais suffisantes. Ne devrait-
on pas reprendre ici la distinction entre une problématique
du lien social,.dont s'occupent les approches sóiologiques, et
une problématique du lien communautaire, par lequei I'indi-

¡r. vidu.acquiert la conviction d'être membre d'un" 
"ä[""ttit¿,ü reçoi.t une place et un rôle en tant que partie d'un tout et, le

cas ecneant, en tant que représentant de ce tout.
Pour la plupart des domaines de la vie sociale dans

lesquels un individu-est partie prenante, on peut séparer les
éléments, remonter des chaînes iausales, dénôuer des contra-
dictions. Les individus peuvent s'y réclamer de plusieurs
appartenances : familiales, professionnelles, sportives, éco-
nomiques,etc..Dans la question du lien communautaíre, et
donc dans celle de I'identité nationale, rien de sembiable:
celle-ci ne s'ajoute pas aux autres au même titre, et elle ne
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duisent. des catégorisations catastrophiques : le sentiment
national s'exacerbe aussi bien dans le refis de t" ,""on*ir-
sance que dans la comparaison n mimétique , o. Chacun ãbrs
veut être mieux-que ce qu'il imagine que son voisin est; avoir
plus que ce qu'il croit que I'autie posièd", dans une ó;;;:
r€nce perverse' une mécanique sans fin de différenciation et
de rivalité. Le voisin devient je 

" double monstrueux o, le rival
abhorré, dont la seule existence finit par constitu". uo"'-"o"""
et une négation.

cette tension entre l'appropriation d'une identité, forma-
trice, structurant le rapport aux autres, et la rivalité, anniÀì-
lante, redevient visible,- èt inquiétante, dans I'Europe 

""nirur"et orientale. on n'explique pãs h désintégration äe ra r,odã-
ration yougoslave et la guerre civile par le-s seules 

"o*i¿åiu-tions territoriales, économiques, idéologiques. Le rôi;ã;
représentations symboliques y est immenõ,-et n'est pu",e¿"ó-
tible. à une question de-_" prõpagande,n : ú manipui"iió" O*
nombres de morts de la gùerie, les cérémoni", fur¿U.ã,.refaitesÞ.pour commémorèr des héros tués il t;"ird;;ans, les récits accusateurs rerris et réélabores ¿e pil;t
d'autre au sujet des camps et dès massacres de ¡uifs;..I_ ioui
cela montre qu'on se bat à 99up de symbolås, 

"t tr" 
-ã",

coups-là sont les plus redoutablei, parcé qu'ils áémuliipli""t
la détermination des hommes en lesässujetiissanie ¿ãri"piä
sentations. certes, la reconquête des i mboles occultés ou
flétris par I'idéologie internaiionariste, qui assurait h dàmi
nation communiste, marque une réhabiliiation de t'idãntité ãt
un passage nécessaire vers I'instauration d'une indépendance.
Mais en mêm9 temps, c'est tout I'héritage qui demand" t êa;
reconnu et pris en charge, tout Ie passé quì ressurgit comme
un spectre inquiétant.

D'un point de we spéculatif - qui n'est pourtant pas saru¡
corrséquences.pratiques - on se souviendra de ce qil;;;
drstons au début de cet avant-propos: I'aspect mémoriel ne

4. L'expression est empruntée à René Girard, La Violence et le
sacrê, Pans, Grasset, 1972.

5. Voir le dossier réuni dans Le Messager europêen, n 5, Galli_
mard, 1991.
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ff¿L3f, :ii,:1TnîTäåiiî;iËËî{'lfåfåî,iï"i:#"J;
äi"*';";ourées.sont précisément' des I
neuvent être l'ob¡et"åJ'åätiptrations' 

Sous I'identité et ta

ü;r,ä;;.,;;y::::¿i'*',iäÏi,img::å:'lå'il:l5i*:
douteux. Les exemp.tes:Ï^"îil;;t"i.". ¿ la Pologne antrse-

ää; ãinorités tzigane et -!ols'o"3'-,ri åi'ïJåä';;em;i"'
î"i",r,i1i,-u jï?:,'Í"F,u,:f *tt"tf ï:#::i3l'iä;Ëiiiî
que I'archaisme' te P1""'"Ï'-]]j..--" "t elle est celle d'au-

rà est cere de .,iJìä"il;one"nr,,,1i Lte est celle d'au

*ú*+!r-d-år*iË'riË+; 
{

apprendre, à :"_1"1'ä;ï"iü¿rã., et des.
oèi appu*"nances..Pësrrää;;*"nt différentes. car i1.,":,
malgré des manrer:", lÏÏ:.:ï"îl"ute l'Europe, 

'a 
questton

tnl'n$:*n"";f""1,::ï:f ihih:"nx';i;!È:i;::,
'Jiiíff;ffi"i:;ä*F-l"lx'".?iffi i:l'ä"ï""1,1'
te nationali'*" ;'iùî;;;tt' ni bien-sûr en fexaltant' mars

neut-être "n "t'"'åilinti'äîãà"it"t,:ltèt 
I'avoir reconnu''en

i'intégrant ¿ un"'äänîi"ótion n:l*if; plos uaste' capable

elle-mêmeo"po""iä"ïìãt""'mobilisatricesdanscetteregerve
symborique*PT'läöË;'"'i"¡19,3'r"¡;åïiåï1iffi ;

f ïl.?ÏJ"'"J::h'3'i'"ili'üiiiù:'*åîiiã"'tderecln-
naître ce bien Jå;î;;i,ã" J*::*rder 

à son tour une

visibilité au-denäes ìããntités particulières'

certains "u"rîîïi-ärï"yrqr*, "åî^ 
pioure*9s avec_.des

inti,îJ.i,"-i:ifii"33iV,¿çi."i,îiäL1l'#iff lå

""Ë:åï{",'::åi*","ffi 

hnl:'in*:gimä:fr li*f riõur un démentt
'"iö;ã;;1,'"ugr5n:ilää,ij,ni"äñ":sibreeuedans
oeùt craindre q
'r^anapubtrq!!'";"'Ëî"t"i''o"ly;t"li:mg*låç'#

f *drl[*i*'*+'Xq4-i;t"t:rct'Par le Collège

)o
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compte, de poser la question de la rationalité dans les phé_nomènes communautaires : celle de ,uuàr. sr et comment ilest possible d'adhérer 
-u- 

dT principes ou à des ""Ëil;";d.evenir le jouet de médiations i-rilãitrìruUles par nature. IIs'agit d'approcher une théorie ¿, óèil" ,on-maîtrise, sans selaisser happer par la fascination qu;"iË j"o, 
"*".""r, mais encherchant au contraire à la reconnaiir" J".lu¡ ì;;;;;r';;;;;:

Peut-être est-ce là une des aim"uitès-poìrrrques centrales denotre temps.

Claude RslcHr_en




