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RESUME: Habermas s'en prend ici a la these conservatrice de la continuite de la 
«nation» allemande par une critique du concept meme d'Etat-nation. Contribuant au 
debat des historiens, il expose les limites de l'Etat-nation dans Ie contexte de la 
globalisation. En ejJet, l'importance de 1989 repose sur I 'idee de restauration de la 
nation allemande telle qu' elle se presentait a partir de l' empire guillaumien. Or, 
l'Etat national ne serait plus a la hauteur du deft qu'impose la globalisation des 
interactions sociales, politiques, culture lies et systemiques. Il lui faut, de I' avis de 
Habermas, se departir d'un reliquat d'ethnicite et de nationalisme pour epouser 
pleinement la dimension republicaine qui, elle, n' admet que Ie processus 
democratique de deliberation publique pour l'integration sociale des individus. 
L' Union europeenne, dans la mesure oil elle restreint la souverainete des nations qui 
La composent, permet justement d' accorder plus d' importance a I' heritage republicain 
au detriment du nationalisme allemand. 

ABSTRACT: In this article, Habermas challenges the conservative thesis of the 
continuity of the German "nation" through a critique of the very concept of Nation
State. Further pursuing the historian debate, he exposes the limits of the Nation-State 
in the context of globalization. Indeed, the importance of 1989 lies in the idea of the 
restoration of the German nation as it exists since the Wilhelmine empire. Habermas 
suggests that the national State would no longer be up to the challenge imposed by 
globalization of social, political, cultural and systemic interactions. It must do away 
with a remainder of ethnicity and nationalism if it is to embrace fully the republican 
dimension, which only admits democratic process of public deliberationfor the social 
integration of individuals. The European Union, insomuch as it restricts the 
sovereignty of its members, allows precisely to put more importance on the republican 
heritage than on German nationalism. 
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aest en tant que liberation qu'une nation celebre Ie jour ou, it la suite d'une 
I*tTe de conquete de pres de six ans, elle dut capituler sans condition devant 
.auperiorite des forces ennernis. Cette interpretation du 8 mai 1945, que Ie 

., C;t;.:: 

"'"osiium, III, 1 (1999), 53·69 



54 Symposium 

president de la RFA von Weizsacker2 contribua a legitimer il n'y a que dix 
ans, correspond a une connaissance retrospective qui ne represente en rien 
une experience contemporaine. II n'y avait alors aucune resistance qui aurait 
pu etre victorieuse. Le coup d'Etat d'une elite n'est pas une guerre civile qui 
aurait pu produire un camp victorieux. Le sentiment de plusieurs individus qui 
se sentaient liberes de la terreur d'une dictature n'etait pas representatif de 
l'etat d'ame d'une population prostree, surmenee, epuisee; une population 
reduite a la rnisere par de sanglants combats, par l' exode et la destruction. 
Une grande part des Allemands avaient longtemps suivi la devise «un peuple, 
un Reich, un Fuhrer» et n'avaient aucunement oublie leur complicite. La fin 
de la guerre signifiait pour eux une «liberation» au rnieux dans Ie sens 
psychologique, ou une fin dans la terreur etait preferable a une terreur sans 
fin. De fa~on generale, Ie 8 mai n'a pas ete per~u en tant que liberation au 
sens politique. 

Neanmoins, nous evoquons la memoire de ce jour non pas seulement par 
Ie deuil des victimes de la barbarie que notre propre nation a engendree et a 
laquelle les allies ont rnis un terme. C' est aussi, a l' encontre de l' experience 
preponderante des contemporains de la defaite de 1945, avec un sentiment de 
satisfaction a I' egard du toumant politique pour Ie rnieux que nous celebrons, 
lors de nombreux evenements officiels, Ie jour de la capitulation. Nous ne 
devons pas, a la verite, ignorer la distance historique; nous pourrions sinon 
etre tentes de projeter notre interpretation sur un peuple opprime par les nazis, 
sur notre propre jeunesse ou sur celIe de nos parents et grands-parents. Nous 
ne devrions pas plus, par un quelconque faux-raisonnement, supposer au texte 
d'une liberation du fascisme Ie sous-texte justificateur d'une guerre 
cosmopolite selon lequel nous aurions toujours ete «du bon cote». Cette ligne 
de pensee nous a conduit a Bitburg3 

. Nous, citoyens de la Republique 
federale allemande elargie, ne pouvons eriger Ie 8 mai comme <<jour de 
liberation» en veritable point de depart pour une comprehension politique de 
soi que lorsque nous nous assurons de comprendre cette interpretation 
retrospective comme resultat d'un processus d'apprentissage qui s'est etire 
sur une decennie. 

Ce processus d'apprentissage collectif a pu se realiser autrement et plus 
facilement dans la RFA que dans la RDA. II sied donc, en toute justice, de 
considerer ces differences lorsque I' on rend compte de la distance historique. 
Comment se presenterait, par exemple, la comparaison entre d'une part la 
masse des syrnpathisants du regime nazi qui, d'emblee, ont ete integres en 
douce sous Adenauer, et ceux, d'autre part, qui ont d'abord fonde leurs 
espoirs socialistes - partages par plusieurs - sur un regime reposant sur Ie 
communisme de parti? Les Allemands qui se sont retrouves a l'ouest de la 
zone d'occupation sovietique avaient ete favorises par la fortune, et ce, non 
pas du seul point de vue materiel. Meme pour un changement de mentalite, 
les conditions objectives etaient ici plus favorables. 
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La restauration de l'Etat de droit democratique, l'integration dans 
I' alliance de I' Ouest et la radicale amelioration de la situation econornique ont 
ete les orientations centrales. Les fardeaux qui pesaient encore sur la 
Republique de Weimar ont aussi ete elirnines: a savoir Ie centralisme prussien, 
Ie desequilibre et la division des confessions, l'h6gemonie et la force 
traditionnelle du rnilitaire et, de f~on generale, I'empire politique des elites 
enracinees dans les structures traditionnelles de la societe. La constellation 
des super-puissances a de plus entraine un salutaire primat de la politique 
interieure, et l' essor econornique de la periode de reconstruction a permis 
I'erection et Ie developpement de l'Etat social. Enfin, la perte de la 
souverainete de l'Etat-nation, de meme que nos propres interets ont facilite 
l'integration dans la Communaute econornique europeenne, une integration 
qu'on a poursuivie energiquement. Ainsi, les citoyens ont pu, dans ces 
conditions d'une societe en pleine prosperite, accorder leur confiance en 
I'organisation politique du pays. 

Cependant, ceUe reelle occasion d' une integration a l' Ouest n' a pas suffit, 
a elle seule, a transformer a grande echelle cette «confiance dans Ie systeme» 
en mentalite democratique. L'habitude des avantages d'un rapprochement 
strategique et politique vers l'Ouest a dO encore evoluer en une orientation 
politico-culturelle vers l'Ouest. Les citoyens ont dO se convaincre de la 
substance normative de la tradition politique issue de l'Ouest et redecouvrir 
l'h6ritage defigure de I'humanisme et des Lurnieres dans leur propre tradition. 
Car en demiere analyse, une republique n' est stable que dans la mesure ou les 
principes de la constitution s' enracinent dans les convictions et les pratiques 
de leurs citoyens. Une telle mentalite ne peut se former que dans Ie contexte 
d'une culture politique liberale ouverte au debat. Elle s' etablit par la critique 
et la discussion dans l'arene d'un espace public (Offentlichkeit) qui ne se 
trouve sous aucune tutelle, qui admet les arguments et qui n'est ruine par 
aucune television privee. Un tel entrelacement de motifs et d'attitudes, de 
formes de communication et de pratiques ne peut etre produit par des moyens 
adrninistratifs, mais reflete Ie degre de civilisation politique d'une 
communaute. 

Or je soutiens la these selon laquelle la Republique federale d' Allemagne 
ne s' est ci vilisee politiquement qu' autant que les resistances qui s' opposaient 
a la perception d'une rupture dans la civilisation, inconcevable jusque-Ia, se 
sont relach6es. Nous avons dO apprendre a confronter publiquement un passe 
traumatique. Qu'uneculture politique liberale n'ait pu se developper, dans 
une societe culturellement tres civilisee comme celIe de l' Allemagne, 
qu' apres Auschwitz, voila une verite difficilement comprehensible. Qu' elle 
se soit developpee a travers Auschwitz, a travers la reflexion sur 
l'inconcevable, voila qui est moins difficile a comprendre lorsque l'on 
considere ce que, au fond, les droits de l'Homme et la democratie signifient: 
a savoir la simple perspective de n'exclure personne de la communaute 
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politi que et de respecter partout pareillement I'integrite de chacun dans son 
alterite. 

II 

J usqu' en 1989, nous avions de bonnes raisons de considerer I' annee 1945 non 
pas, certes, comme point-zero, mais comme une cesure dans I'histoire recente 
de I' Allemagne. Depuis 1989, beaucoup se posent laquestion de savoir a quel 
point cette coupure est profonde. De nouvelles incertitudes allemandes se 
rattachent a cette date. L'adjonction des Lander provenant de I'ex-RDA, 
realisee Ie 3 octobre 1990, ne correspond pas a une fondation nouvelle dans 
I'esprit republicain. L'unification n'a ete precedee par aucun consensus 
politique interne, par aucun debat sur Ie role d'une republique federale 
elargie, pas meme sur ce que les deux parties pouvaient legitimement attendre 
I'un de l'autre. En decoulent de bonnes et de mauvaises consequences. Le 
nationalisme elitiste d'une poignee de politiciens et d'intellectuels n'a sans 
doute pas trouve d'echo dans la population parce que les problemes de 
distribution, dissimules en bate et abordes de f~on non solidaire, stimulent 
de farron durable I'interet eclaire des deux parties. Plus nuisible est Ie 
ressentiment des habitants de I'Est, lesquels se sentent rejetes et devalorises 
par Ie systeme administratif. Et ce res sentiment se poursuit dans la generation 
suivante. Une troisieme consequence est la plus importante dans notre 
contexte: des questions essentielles sur la comprehension politique que nous 
avons de nous-memes sont demeurees en suspens, en particulier la question 
de savoir comment nous devons comprendre la «norrnalite» de la republique 
berlinoise qui s'annonce. 

Dans l'ancienne republique federale, une certaine sensibilite a la 
dialectique de la normalisation s' etait formee - une sensibilite a ceci qu 'une 
situation plus ou moins normale n' a pu s' etablir aussi en notre pays que parce 
que I' on a evite d' adopter une conscience pretentieusement obscurcissante de 
la normalite. Devons-nous maintenant en finir avec cela? Devons-nous reviser 
notre comprehension de la cesure de 1945 a la lumiere des evenements de 
1989-1990? Ou une ironie insondable de I'histoire ne devrait-elle pas en vain 
avoir inscrit au 9 novembre, dont on se souvient ici dans I'eglise St-Paul tout 
comme avant en tant qu'anniversaire de la Nuit de Cristal, une signification 
profondement ambivalente?4 L' annee 1989 ne demeure-t-elle pas,forthe time 
beingS, pour nous, Allemands, dans l'ombre de 1945, parce que nous ne 
pouvons etre au clair sur I' avenir de notre existence politique qu' ala lumiere 
de cette peripetie? 

On pourrait comprendre ceci comme une question de ponctuation 
historique. Les historiens ecrivent des textes. Par Ie seul fait de la grammaire 
du discours, ils sont contraints d'organiser leurs enonces de telle farron que 
la suite des evenements racontes soit articulee a I' aide de virgules, de points, 
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d'alineas et de chapitres. S'ensuivent alors ineluctablement des cesures plus 
ou moins profondes, des rapports plus ou moins etroits. De telles coupures 
retrospectives sont relatives, parce que seull'art, non pas I'histoire, connait 
des commencements radicalement nouveaux. Mais pour la comprehension de 
ceux qui peuvent se tenir dans des traditions, qui peuvent dire oui ou non, qui 
peuvent ainsi poursuivre ou interrompre des traditions, les reperes historiques 
prennent sou vent Ie sens de charnieres contribuant a orienter I' action. 
Jusqu'ici, les interpretations historiques de notre histoire recente se sont 
distinguees principalement par leurs approches methodologiques. E1les etaient 
tantot guidees par la theorie, tantot avaient un caractere narratif; elles 
participaient tantot de I'histoire sociale, politique et culturelle, tantot 
s'orientaient sur une structure ou sur des personnes. Cependant, Ie toumant 
que marque l'annee 1945 demeurait toujours une charniere. Cela semble 
changer. Si je vois juste, deux variantes revisionnistes, lesquelles proposent 
une autre ponctuation de I'histoire contemporaine, se profilent. 

L'histoire nationale foumit Ie fil directeur d'une premiere variante. Dans 
la perspective d'une restauration de I'Etat national, ce sont les continuites du 
developpement depuis la fondation du Reich de Bismarck qui sont mises en 
evidence. La nation divisee en 1945 n'a regagne sa forme normale qu'apres 
1989. C'est la raison pour laquelle les demiers cinquante ans apparaissent 
comme une periode d' exception pendant laquelle la RF A a passe, comme au 
temps de la Confederation du Rhin6

, une petite existence plus ou moins 
sympathique qu'on ne peut prendre tout a fait au serieux, dans I'ombre de 
I'histoire universelle. La version carl-schmittienne d'une guerre cosmopolite 
foumit Ie fil directeur d'une deuxieme variante. Depuis la perspective d'un 
combat qui oppose 1'0uest liberal au bolchevisme, Ie regime nazi apparait 
seulement comme l'avant-garde, si radicale ou degeneree soit-elle, d'une 
bourgeoisie occidentale qui s'affirme. L'alliance temporaire contre 
I' Allemagne isolee correspond a une sorte de malentendu qui s'est dissipe 
avec la constellation de la guerre froide. Avec la fin de cette demiere, 
I'histoire, qui a deraille vers Ie totalitarisme en 1917, revient heureusement 
s'aiguiller sur la voies norrnales d'une histoire nationale naturelle 
(naturwuchsig). 

Les deux variantes s' accordent sur les consequences: Ie toumant d' epoque 
de 1989-90 met fin a une anomalie temporaire, comble la cesure apparente de 
1945 et relativise pour Ie mieux la rupture de la civilisation. II promet a 
I' Allemagne devenue souveraine une existence normale au coeur de I 'Europe, 
sans qu' elle n' ait a avoir «peur du pouvoir». Le seuil d'une nouvelle epoque, 
qui prepare du meme coup Ie retour a un status quo ante plus heureux, suscite 
une attente dialectique: les problemes tout a fait nouveaux exigent d' une part 
des solutions tout a fait nouvelles; ces demieres doivent cependant etre 
puisees a meme les tresors scelles d'une tradition avec laquelle nous avons 
rompu, «dans la honte», depuis 1945. 



58 Symposium 

L'interet singulier pour Ie seculaire s' explique sans doute aussi par ce fait. 
l' entends par la la vieille curiosite pour Ie modele conservateur
revolutionnaire du tout a fait nouveau dans Ie tout a fait ancien, qui, pour la 
generation de~ue des lieutenants qui rentraient chez eux apres la Premiere 
Guerre mondiale, avait encore la fascination du tout a fait moderne. Peut-etre 
I'accablant melange d'enthousiasme et de defaitisme explique-t-il aussi la 
faiblesse analytique et I'emotivite diffuse d'une scene intellectuelle qui ne 
cherche meme pas a camoufler la bassesse de la discussion publique par leur 
vulgaire bavardage, leurs injures mediatiques et leurs ruminations neo
conservatrices. L'emploi de I'expression a moitie comprise de <<political 
correctness»? trahit une perte de scrupules normatives et une indifference 
cognitive a l' egard de questions sensibles. La critique a l' endroit de ce nouvel 
anglicisme se ramene toujours au meme: ala polemique avec ceux que I'on 
appelle les «specialistes de la contrition» (Bewiiltigungsprofis). Cette 
tendance unit Ie feuilleton du FAZ8 (du 13 janvier au 20 mars 1995) a la 
Nouvelle Droite, qui, a vrai dire, n'est pas si nouvelle. Ne devrions nous pas 
pouvoir nous sentir soul ages lorsque Ie president de la RF A maitrise sans faux 
accents une situation difficile a Dresde?9 

En fin de compte, ce seront les historiens qui repondront a la question 
ouverte de la ponctuation de notre histoire recente. De telles ponctuations se 
deplacent certes selon les situations hermeneutiques de depart, selon les 
perspectives d'avenir du temps present; mais elles ne se laissent pas 
manipuler de fa~on arbitraire. Cependant, nous ne pouvons pas attendre la 

parution du quatrieme tome de la Deutsche Gesellschaftsgeschichte 
de Hans Ulrich WehlerlO

• C'est la raison pour laquelle je me perrnets en tant 
que non-historien une courte reflexion sociologisante sur les realisations et les 
Iimites de I'Etat national. Ce que nous aurions pu avoir gagne pour I'avenir 
par I'heureux retablissement de I'unite d'un Etat national dechire depuis des 
decennies depend en effet d'abord de la fa~on generale dont nous evaluons 
I'avenir de I'Etat national. 

III 

Je desire developper la these suivante: les differentes tendances a la 
globalisation des relations et de la communication, de la production 
economique et de son financement, du transfert de technologie et d' armes, du 
narcotrafic et de la criminalite et avant tout des dangers strategiques et 
ecologiques nous confrontent a des problemes qui ne peuvent etre surmontes 
a I'interieur du cadre de I'Etat national. L'effritement de la souverainete de 
I'Etat-nation ira en s'accroissant et necessitera I'elargissement progressif 
d'une capacite d'agir politique a un niveau supranational. La «globalisation» 
renvoie d' autre part a une demarche abstractive qui met en perilla cohesion 
sociale, deja tres fragile, des societes nationales. Cette demarche abstractive 
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poursuit un processus que la modernite europeenne nous a appris a connai:tre. 
A l' epoque, l' organisation de I'Etat national constituait une reponse 
convaincante au defi de trouver une nouvelle forme d' integration sociale. Ceci 
nous porte a croire que nous devrions suivre l' exemple des realisations 
integratives de I'Etat national, precisement parce que nous nous engageons 
aujourd'hui, volontairement et consciemrnent, dans la voie des societes 
postnationales. Autrement, ne nai:tront que de nouvelles organisations, tandis 
que I'Etat de droit et la democratie seront laisses pour compte. 

Comme en temoigne deja la designation des «Nations Unies», la societe 
mondiale s'articule aujourd'hui en Etats nationaux qui se reconnaissent 
mutuellement comme sujets de droit international. Le type historique d'Etat 
national qui s'est forme dans I'ouest et Ie nord de I'Europe et qui est issu de 
la revolution americaine et fran~aise s'est impose partout dans Ie monde. II 
etait superieur a ses concurrents, tant aux cites-Etats et aux alliances de cites, 
qu'aux descendants modernes des anciens royaumes -Ie dernier empire de 
la sorte, la Chine, est en train de se transformer sous no~ yeux. Ce succes de 
I'Etat national est evidemrnent attribuable avant tout aux avantages de I'Etat 
moderne en tant que tel. L'Etat administratif et gouvernemental, monopolisant 
Ie pouvoir, a dans une large mesure transfere les fonctions productives a une 
economie disjointe de I'Etat. De ce fait, Ie tandem de I'Etat bureaucratique et 
de l' economie capitaliste est devenu Ie moteur de la modernisation sociale. 

Nous vivons tous aujourd'hui dans des societes nationales qui doiventleur 
unite a une organisation etatique de ce type. De tels Etats existaient a vrai dire 
bien avant qu'il n'y ait des «nations» au sens moderne. L'Etat et la nation ne 
se sont arnalgames dans I'Etat national que depuis la revolution fran~aise. 
Quel est Ie propre de cette union? Permettez-moi d'interpreter, a partir des 
consequences, certains processus ramifies qui s'etendent sur une longue 
periode - a travers tout Ie 1ge siecIe - et de les ramener a un denominateur 
commun. L' «invention de la nation populaire» (H.Schulze)ll a eu un effet 
cataIyseur pour la democratisation du pouvoir d'Etat. Sans conscience 
nationale, une fondation democratique pour la legitimation de l' autorite 
n'aurait pas pu s'etablir. En effet, c'est d'abord la nation qui a cree des 
rapports solidaires entre personnes qui,jusque-Ia, avaient ete des etrangers les 
uns pour les autres. (Meme I'expression «surtaxe de solidarite»12 possede 
cette connotation associee a I'histoire du concept.) L'Etat national contribue 
donc a resoudre deux problemes en un: il rend un nouveau mode de 
legitimation d'abord possible par une nouvelle forme d'integration sociale. 

De f~on globale, Ie probleme de legitimation a procede du fait que Ie 
schisme des confessions a conduit a la privatisation de la foi, depouillant ainsi 
graduellement de son autorite Ie fondement religieux du droit divin: I'Etat 
secularise devait alors se justifier a partir d' autres sources. De f~on tout aussi 
simplifiee, Ie probleme de I'integration sociale etait lie a I'urbanisation et a 
la modernisation economique, de meme qu'a I'expansion et a l'acceleration 
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de la circulation des biens, des personnes et de I'information: la population 
a ete arrachee des groupes sociaux fondes sur des etats, lesquels etaient 
propres a la societe protomoderne; elle a ete de ce fait mobilisee et isolee. 
L'Etat natiohal a repondu aux deux defis par une mobilisation politique de ses 
citoyens. En effet, il a uni une forme abstraite d'integration sociale a de 
nouvelles structures politiques de decisions: les sujets sont alors devenus des 
citoyens. Une participation democratique, s'imposant petit a petit, cree un 
nouveau niveau de cohesion sociale pour les citoyens. Elle ouvre du meme 
coup une source de legitimation seculaire a I'Etat. Nous devons cependant 
distinguer deux aspects quant a ce processus de transformation de l'Etat: Ie 
politique-juridique et Ie proprement culturel. 

L'Etat etait deja constitue sur la base du droit positif. II avait use de ce 
moyen pour organiser les relations sociales de telle f~on que les particuliers 
puissent jouir - d'abord de f~on inegale - de droits subjectifs. Avec la 
forme d' organisation du droit civil prive (qui, progressivement, prend forme), 
les citoyens avaient au moins obtenu une parcelle d' autonomie privee, comme 
dira Kant: dans Ie role de «sujets». Au cours de la transformation de la 
souverainete du monarque en souverainete du peuple, ces droits des sujets 
octroyes de f~on paternaliste se sont convertis en droits de I'Homme et des 
citoyens. Outre l' autonomie privee, ces derniers garantissent des lors 
l' autonomie politique, et ce, en principe de f~on egale pour tous. Ainsi, de 
I'Etat territorial derive I'Etat constitutionnel democratique, c' est-a-dire, 
conceptuellement, un ordre social voulu par Ie peuple lui-meme et legitime 
par une formation democratique de la volonte populaire, un ordre social dans 
lequelles destinataires du droit peuvent se concevoir du rneme coup comme 
ses destinateurs. 

Or, une telle transformation juridique-politique aurait manque d'elan si 
une nation de citoyens surs de soi n'etait issue du «peuple» defini par Ie 
pouvoir public. Pour realiser ceUe mobilisation politique, il fallait recourir a 
une idee de force morale qui en appelle davantage au coeur et aux sentiments 
que ne Ie pourraient a elles seules les idees de souverainete populaire et de 
droits de I'Homme. CeUe lacune est comblee par l'idee de nation; c'est avant 
tout ceUe derniere qui fait naitre dans la conscience des habitants d'un 
territoire etatique une forme nouvelle de solidarite induite par Ie politique. 
C'est d'abord la conscience nationale, laquelle se cristallise autour d'une 
origine, d'une langue et d'une histoire communes, c' est d' abord Ie sentiment 
d' appartenance a un peuple qui fait de simples sujets des citoyens d'une seule 
et rneme communaute politique qui se sentent responsables Les uns pour Les 
autres. La nation ou I'esprit populaire - ceUe premiere forme moderne 
d'identite collective - fournit ainsi un substrat culturel a I'unite juridique 
d'organisation qu'est I'Etat. La conversion de la «nation» des classes 
dirigeantes, factice et conduite de f~on propagandiste, en nation populaire 
est decrite par les historiens comme un changement de mentalite a plus long 
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terme, inspire par les intellectuels et les savants. Ce changement se serait 
impose d' abord dans la bourgeoisie citadine instruite, avant de trouver un 
echo dans l' ensemble de la population. 

IV 

Cependant, I'Etat national paie Ie prix de ces avantages par une 
comprehension de soi ambivalente. En effet, I'idee de nation est associee a 
une volonte machiavelique de s'affirmer soi-merne et c'est par une telle 
volonte que I'Etat souverain s'est laisse, des I'origine, guider dans I'arene des 
grandes puissances. Outre les deux concepts egalitaires de liberte, a savoir la 
liberte privee des citoyens sociaux (Gesellschaftsbiirger) et l'autonomie 
politique des citoyens d'Etat (Staatsbiirger), intervient ici un troisierne 
concept, a savoir Ie concept tout autre, parce que particulariste, de liberte 
nationale. CeUe derniere renvoie a I'independance de chaque nation 
particuliere qui, si besoin est, doit etre defendue avec Ie «sang de ses fils». 
Contrairement a la liberte republicaine des individus, ceUe liberte collective 
ouvre un espace ol1l'Etat secularise conserve un vestige non-secularise de 
transcendance. L'Etat national en guerre impose a ses citoyens Ie devoir de 
risquer leur vie pour la collectivite: « ... Ie sacrifice pour I'individualite de 
l'Etat est la conduite substantielle de tous et, par consequent, un devoir 
universel» (Hegel, Principes de La philosophie du droit, §325). Depuis la 
Revolution fran~aise, Ie service militaire obligatoire constitue Ie revers des 
droits civiques. Par Ie fait d'etre pret a lutter et a mourir pour la patrie, la 
conscience nationale et Ie sentiment republicain devraient se confirmer a la 
fois. 

Ce double codage se manifeste aussi a travers les inscriptions de la 
memoire historique: les evenements marquants du combat pour la liberte 
republicaine s'allient a la symbolique de la mort inherente aux ceremonies a 
la memoire de ceux qui sont tombes au champ d'honneur. La nature 
ambivalente de la nation est refletee par ceUe double trace de memoire: la 
nation voulue des concitoyens (Staatsbiirger) qui engendre la legitimation 
democratique, de meme que la nation native des compatriotes 
(VoLksgenossen) qui pourvoit a I'integration sociale. Les concitoyens 
(Staatsbiirger) se constituent de leur propre force en association politique 
d'individus libres et egaux; les compatriotes (VoLksgenossen) se retrouvent 
dans une communaute ethnique f~onnee par une langue et une destinee 
historique communes. La tension entre I' universalisme d' une communaute de 
droit egalitaire et Ie particularisme d'une communaute partageant une meme 
destinee historique est constitutive de I'Etat national. 

Ces deux elements ne s'assemblent harmonieusement que lorsque I'Etat 
entierement secularise ne s' arroge plus, au nom de la collectivite, un droit de 
vie et de mort sur ses citoyens (c'est-a-dire lorsqu'il abroge la peine de mort 
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et Ie service militaire obligatoire). L'idee republicaine peut alors prendre Ie 
dessus et, de son cote, penetrer et structurer les modes d'existence integrees 
socialement. La republique subit un dommage quand, inversement, la force 
integrative de la nation est impartie a des factualites pre-politiques ou a une 
realite independante de la formation politique de la volonte populaire. Une 
nation naturalisee de la sorte reprime la contingence historique de la 
communaute en tant qu'entite constituee, et affermit ses frontieres, qui sont 
un fait du hasard, avec I'aura du spontane (Naturwuchsiges). La nation 
populaire est certes, dans une large mesure, un artefact, mais elle s'imagine 
elle-meme etre une entite qui s'est developpee de f~on organique, et qui, 
contrairement a l' ordre artificiel du droit positif, va de soi. 

L'histoire de I'imperialisme entre 1871 et 1914, et a plus forte raison du 
nationalisme integral au XXe siecle demontrent qu'une force mobilisatrice a 
ete deployee presque toujours uniquement par la variante particulariste de 
l'idee de nation. Ce n'est qu'apres la cesure de 1945 que cette source 
d' energie s' est tarie. Seulement depuis que, sous I' egide nucleaire des super
puissances, on a refuse aux puissances europeennes de conduire leur propre 
politique exterieure, la fa~on dont se comprend I'Etat democratique de droit 
s' est dissociee des modeles d' affirmation nationale de soi et de geopolitique 
du pouvoir, et ce, non seulement en theorie, mais aussi dans I' ensemble de la 
population. Les conflits sociaux internes pouvaient des lors etre aussi abordes 
sous Ie primat de la politique interieure. Cette tendance vers une 
comprehension pour ainsi dire «postnationale» de soi des communautes 
politiques s'est sans doute imposee de f~on plus nette dans la situation 
particuliere de la RFA, qu'on avait prive de droits fondamentaux de 
souverainete, que dans d' autres Etats. Mais la pacification par I'Etat social de 
l' antagonisme de classes a engendre une nouvelle situation dans tous ces 
pays. Au cours de la periode d' apres-guerre, des systemes de securite sociale 
ont ete eriges et developpes; des reformes dans les domaines de I'ecole, de la 
famille, du droit penal, de I' acces a I' information, etc., ont ete instituees; des 
politiques feministes d' equite ont ete mises en branle. Le statut du citoyen, si 
imparfait soit-il, a ete enrichi dans sa substance juridique. Ceci a sensibilise 
- voila ce qui importe a mes yeux ici - les citoyens eux-memes a la 
preeminence de la question de la realisation des droits fondamentaux - a 
une preeminence qui, idealement, doit preserver la nation reelle de 
concitoyens contre une nation imaginaire de compatriotes. 

L' essentiel du republicanisme consiste en ceci que Ie processus 
democratique assume egalement I' arriere-caution pour I' integration sociale 
d'une societe toujours plus complexe (ausdifJerenziert). Dans une societe 
culturellement et ideologiquement (weltanschaulich) pluraliste, cette charge 
ne doit pas etre deplacee du lieu de la formation politique de la volonte 
populaire et de la communication publique au substrat apparemment naturel 
(naturwuchsig) d'un peuple presume homogene. Derriere cette f~ade, ne se 
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cache qu'une culture hegemonique plurielle. Cette derniere doit cependant se 
liberer de sa fusion a la culture politique que partagent tous les citoyens, pour 
que differents modes d' existence culturelle, religieuse et ethnique puissent 
coexister et se cotoyer a I' interieur d' une rneme communaute. A cet egard, les 
pays typiques d'immigration tels les Etats-Unis sont en avance sur nous; 
chacun peut y vivre avec deux identites, a la fois comme natif et comme 
etranger dans son propre pays. 

Des processus transitoires qui rnenent aux societes multiculturelles, 
assurement conflictuelles et douloureuses, emerge une forme d'integration 
sociale pointant deja au-dela de I 'Etat national. Le processus de formation des 
nations se reproduit a un niveau plus abstrait: les structures politiques de 
decisions obtiennent un nouveau substrat culturel. En effet, c' est encore une 
fois I'integration politique-culturelle, I'attachement commun a des libertes 
republicaines acquises historiquement, encore une fois la loyaute, ancree dans 
la conscience historique, a un ordre politique convaincant qui, au-deIa de 
toutes differences sous-culturelles, motive les citoyens a se porter 
mutuellement garant les uns pour les autres. 

Le republicanisme ne se realise que dans la mesure ou iI se defait du 
potentiel ambivalent du nationalisme, qui lui a servi jadis de vehicule. La 
forme multiculturelle d'integration sociale, echafaudee au sein de I'Etat 
national, doit encore faire ses preuves par-dela I'Etat national. A titre 
d'exemple, les Etats de I'Union europeenne doivent encore elaborer une 
politique culturelle commune. Avant qU'une constitution europeenne ne 
puisse prendre, un espace public a I'echelle de I'Europe toute entiere doit a 
tout Ie moins se former. Cet espace doit permettre aux citoyens, et pas 
seulement aux gouvernements, une formation politique commune de la 
volonte populaire. Plusieurs considerent qu'iI s'agit la d'une simple utopie. 
Cependant, les memes problemes globaux qui nous accablent aujourd'hui et 
qui eveillent Ie scepticisme nous poussent justement dans cette direction, et 
ce, dans notre propre interet. 

v 

L'Etat national a garde ses frontieres territoriales et sociales de fa~on 
nettement nevrotique. Aujourd'hui, iI est place devant un nouveau defi que 
lui posent les tendances globales. Ces dernieres se moquent des frontieres, et 
ont depuis longternps penetre les mesures de controle de I'Etat national. A. 
Giddens13 a defini la «globalisation» comme la concentration de relations 
mondiales qui entrainent I'influence reciproque d'evenements locaux et 
eloignes. Les contacts physiques, sociaux ou symboliques du monde entier 
sont etablis par des communications qui embrassent de grandes distances 
spatiales et qui sont accelerees dans Ie temps, avant tout par I'interrnediaire 
de medias electroniques. Ces communications sont conduites par les langues 
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naturelles ou par des codes speciaux, comme I' argent. Elles favorisent d' une 
part l'expansion de la conscience des acteurs, d'autre part la rarnification, la 
portee et la liaison de systemes, de reseaux et d'organisations. II en resulte 
deux tendances opposees: ala fois l' elargissement et laJragmentation de la 
conscience de sujets planificateurs, communiquant et agissant entre eux. 

Pour que les communications accrues ne se propagent pas seulement de 
f~on centrifuge et se perdent dans des village globaux, mais plutot favorisent 
une formation focalisee de l' opinion et de la volonte populaire, des espaces 
publics doivent etre crees. Les participants doivent pouvoir echanger leurs 
contributions en rneme temps sur un rneme sujet d' une rneme importance. Par 
un tel type de communication - prise en charge, autrefois, par la litterature 
-l'Etat national avait noue un nouveau contexte de solidarite qui permettait 
de recuperer en quelque sorte la poussee abstractive de la modernisation et 
d'integrer a nouveau une population arrachee de ses contextes de vie 
traditionnels dans des contextes elargis et rationalises de mondes vecus. 
Compte tenu de la poussee abstractive evoquee a I' instant, la question se pose 
de savoir si l'idee republicaine d'une action consciente de la societe sur elle
meme peut encore etre institutionnalisee politiquement. II s'agit de savoir si 
une conscience publique en expansion, mais centree sur Ie monde vecu, peut 
toujours embrasser des contextes systemiquement disjoints (ausdifferenziert) 
ou si les processus systemiques, devenus autonomes, ont depuis longtemps 
deja evacue tous les contextes generes par la communication politique. 

Aujourd'hui, les reponses sceptiques predominent. Elles soutiennent que 
toute socialisation politique a pretention normative cesse avec l'Etat national. 
Dans ce monde post-politique, l' entreprise transnationale servirait de modele 
de comportement. J. M. Guehenno decrit la «fin de la democratie»14 depuis 
la perspective de citoyens chasses du contexte desormais liquide d'une 
communaute etatique solidaire. Ceux-ci doivent sans illusions se retrouver 
dans Ie chaos de systemes flottant librement et s' affirmant soi-meme. Reduits 
a leurs propres moyens, ils ne s'orientent plus que sur des regles qui 
permettent Ie choix Ie plus rationnel possible entre des options engendrees par 
Ie systeme. Dans un monde de relations reseautees anonymement, ils operent, 
pour ainsi dire, sur des marches globaux avec une conscience locale, confinee 
ala gestion d'entreprise. Le coeur neo-liberal de cette vision est on ne peut 
plus clair. Les citoyens s' exposent aux processus devenus confus de la societe 
universelle, mais qui, d'une quelconque fa~on, sont regles spontanement, 
conformement a la «logique du reseautage». L' autonomie des citoyens est par 
la depouillee sans autre forme de proces des compos antes d' auto
determination civique et reduite a l'autonomie privee. 

Mais les exemples connus de tels mecanismes d'auto-regulation 
n'inspirent pas vraiment confiance. L' «equilibre des forces», sur lequelle 
systeme international a repose depuis trois siecles, s' est effondre au plus tard 
ala Deuxieme Guerre mondiale. Avec la creation de l'ONU, on a entrepris 
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d'essayer pour une deuxieme fois de mettre sur pied des pouvoirs d'action 
supranationaux qui concourraient a un ordre global assurant la paix (un tel 
ordre en est encore, tout comme avant, a ses debuts). On ne peut evidemment 
pas laisser Ie marche mondial, cet autre exemple de reseautage spontane, 
diriger seulla Banque mondiale et Ie Fonds monetaire international, si l' on 
desire que I' interdependance asymetrique entre les membres de I' OCDE et les 
pays marginalises, qui doivent encore developper des economie viables, soit 
un jour eliminee. Le bilan qu' a recemment presente Ie Sommet mondial sur 
Ie developpement social15 a Copenhague est bouleversant. Des pouvoirs 
d'action supranationaux manquent a plus forte raison pour les problemes 
ecologiques dont on a debattu dans leur contexte global au Sommet de la 
Terre a Rio de Janeiro16. On ne peut se representer un ordre mondial et 
economique-mondial plus pacifique et plus juste sans institutions 
internationales en mesure d' agir, surtout sans processus de coordination entre 
les regimes regionaux sur Ie point de voir Ie jour, dans Ie cadre et sous la 
contrainte d'une societe civile devenue mobile a l'echelle de la planete. 

L'absence d'instances supranationales en mesure d'agir et qui pourraient 
influencer Ie systeme global conformement a une politique mondiale 
coordonnee, se fait aussi sentir chez soi. Les debats qui ont lieu aujourd'hui 
sur l' Allemagne en tant que lieu propice aux affaires exposent une disparite 
entre les marges de manoeuvre limitees des Etats nationaux et les imperatifs 
non pas du commerce mondial, mais des rapports de production reseautes 
globalement. Le capitalisme s'est certes developpe des l'origine dans des 
dimensions mondiales. Et la dynarnique du developpement economique, 
promue dans Ie cadre du systeme etatique europeen, a plutot consolide les 
Etats nationaux pendant des siecles. Qui plus est, les Etats souverains n'ont 
aucun probleme a accepter des zones de libre-echange. Mais ils ne profitent 
de leurs economies respectives que dans la mesure oil il s'agit toujours 
d' «economies politiques» (Volkswirtschaft) sur lesquelles ils peuvent exercer 
indirectement une influence par des moyens politiques. Cependant, avec la 
denationalisation de I' economie, en particulier du reseau mondial des marches 
financiers et meme de la production industrielle, la politique nationale perd 
son empire sur les conditions generales de production. Les gouvernements se 
voient toujours plus fortement contraints de s' accommoder d' un haut taux de 
chomage permanent et non seulement de refondre, mais carrement de 
supprimer I 'Bat social afin de rester concurrentiel sur la scene internationale. 
On preconise deja, aujourd'hui, la suppression de la pension de retraite et de 
l' assurance-maladie financees par les fonds publics. Quiconque entreprend 
une telle chose doit cependant etre dispose a vivre avec une sous-classe dans 
son propre pays. 

Les sociologues appellent underclass17 l' ensemble des groupes 
marginalises qui sont dans une large mesure coupes (segmentiert) du reste de 
la societe. Ceux qui ne peuvent plus changer leur situation sociale par leurs 
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propres moyens sont tombes hors du contexte de solidarite civique. lIs ne 
disposent plus d'aucun potentiel d'intimidation - aussi peu que Ie Tiers
Monde, autrefois, face aux pays developpes. Cependant, «segmentation» ne 
signifie pas qu 'une communaute politique puisse detacher sans consequences 
l'une de ses parties. Comme il est loisible, aujourd'hui meme, d'etudier 
ailleurs, il y a au moins trois consequences inevitables a long terme. Une 
sous-classe engendre des tensions sociales qui eclatent en revoltes auto
destructrices et sans but. Ces dernieres ne peuvent etre maitrisees que par des 
moyens repressifs. La construction de prisons et en general I 'organisation de 
la securite interieure constituent une industrie en croissance. Qui plus est, 
I' etat d' abandon social et la progression de la misere physique ne se laissent 
pas circonscrire localement. Le venin des ghettos gagne I' infrastructure de 
centres-villes et meme de regions, et s'incruste dans les pores de la societe 
toute entiere. A la fin, il en resulte une erosion morale de la societe qui doit 
leser toute communaute republicaine dans sa substance universaliste. En effet, 
des decisions majoritaires prises de f~on formellement correcte peuvent ne 
refleter que des angoisses relativement au prestige social et des reflexes 
d'auto-affirmation d'une classe moyenne menacee de declin. De telles 
decisions minent alors la legitimite des procedures et institutions de l'Etat de 
droit et de la democratie. 

Quiconque repond aux signaux d'une telle desolidarisation par l'appel a 
la «nation sure de soi» (Selbstbewuj3te Nation) ou par Ie rappel a la 
«normalite» de l'Etat-nation reconstitue, applique un remMe pire que Ie mal. 
En effet, c'est precisement a ces consequences de problemes globaux non 
resolus que se reconnaissent les limites de l'Etat national. II n'est guere 
probable que des monuments aux guerriers se relevent sur Ie fond sourd du 
roulement de tambour de I' histoire nationale. Ce n' est qu' en tant qu' instance 
critique que l'histoire fait un bon maitre. Elle nous revele au mieux la f~on 
dont nous ne devons pas faire les choses. Ce sont des experiences de type 
negatif que nous tirons une le~on. C'est la raison pour laquelle 1989 
demeurera une date heureuse qu'autant que nous respecterons 1945 comme 
celle qui soit veritablement instructive. 

Aujourd'hui, nous devons chercher a perpetuer l'heritage republicain de 
l'Etat national au niveau europeen. Une republique berlinoise denuee des 
fiicheuses traces de fausses continuites serait meme moins auto nome, mais 
plus disposee a l'initiative que l'ancienne RFA. Elle ne se poserait pas, les 
yeux tournes vers l'Est, en puissance begemonique, mais agirait de f~on 
concertee. Elle se prevaudrait de son influence a l'interieur du cadre 
institutionnel d'une Union Europeenne democratiquement constituee et 
contribuerait a ce que les Europeens assument collectivement leur 
responsabilite, a l'exterieur comme a l'interieur. En tant que partie d'un tout 
plus grand et contraint ala solidarite, cette republique n'eveillerait plus la 
mefiance des voisins a l' egard d' aspirations au statut de super-puissance et de 
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grande puissance. Au lieu de prendre des decisions clinquantes depuis Berlin, 
elle se devrait d'obtenir des majorites a Strasbourg et a Bruxelles. Delestee 
de la sorte, elle n'aurait pas a reculer devant des perspectives d'avenir. Elle 
pourrait travailler a mettre en oeuvre des buts a long terme, qui seuls peuvent 
produire un surcroit de motivation, une fois qu' aucun soup~on ne peserait sur 
eux quant a leur caractere utopique. Les Europeens portent la responsabilite 
pour les deux: d'une part pour que l'organisation de la communaute 
internationale soit finalement rendue apte a resoudre de f~on cooperative des 
problemes globaux qui semblent toujours plus desesperes; d'autre part pour 
que soit mis un frein, dans leur propre societe, a la ruine des standards 
sociaux que l' on a atteints, de meme qu' a sa consequence, a savoir Ie clivage 
cause par un chauvinisme du bien-etre. 

Traduit par Donald Ipperciel 
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Notes 

Discours prononce par Jtirgen Habennas Ie 7 rnai 1995, a I'occasion du 
cinquantieme anniversaire du 8 rnai 1945, a I'eglise St-Paul de 
Francfort; publie dans Die Normalitiit einer Berliner Republik sous Ie 
titre: «1989 im Schatten von 1945: zur Normalitat einer ktinftigen 
Berliner Republik». Traduit de I'allemand par Donald Ipperciel. Les 
notes sont du traducteur. 

2 Richard von Weizsacker (ne en 1920), politicien allemand, president de 
la RFA entreI984-1994. Roman Herzog lui succede ala presidence de 
la republique. 

3 Reference a la visite controversee du president arnericain Ronald 
Reagan, Ie 5 rnai 1985, au cimetiere militaire de Bitburg, OU sont 
enterres, parmi 2000 soldats allemands, une cinquantaine de Waffen
SS. Cette visite se voulait d'abord Ie symbole de la reconciliation entre 
Allemands et Americains, rnais on a rapidement reproche Ie manque de 
tact de Kohl et de Reagan dans cette affaire. Habennas fait allusion ici 
au discours de ces derniers, qui tentaient de mettre sur Ie meme pied les 
victimes et les auteurs de I'holocauste. En ce sens, les soldats SS 
enterres au cimetiere de Bitburg auraient eux aussi ete des victimes du 
fascisme. C'est precisement a cette trivialisation de I'holocauste que 
s'en prend Habermas. Quant a la «guerre cosmopolite», il faut entendre 
la guerre opposant Ie bolchevisme et Ie liberalisme. Dans ce combat, les 
Allemands auraient ete «du bon cote» dans la mesure OU ils auraient 
pris Ie parti des Americains contre les bolcheviques. Habennas fait 
reference a Bitburg et au combat contre Ie bolchevisme de f~on plus 
detaillee dans Eine Art Schadensabwicklung, p. 139. 

4 En effet, la date du 9 novembre est associee a deux evenements majeurs 
de I'histoire allemande: ala Nuit de Cristal (1938) et a I'ouverture du 
mur de Berlin (1989). 

5 En anglais dans Ie texte. 
6 C'est-a-dire sous la tutelle d'une puissance exterieure. En effet, lors de 

la Confederation du Rhin, entre 1806 et 1813, l' Allemagne du centre et 
du sud etait placee sous Ie protectorat de la France napoleonienne. 

7 En anglais dans Ie texte. 
8 Franlifurter Allgemeine Zeitung, journal national dont Ie siege est a 

Francfort. Le FAZ s'est fait, selon Habennas, I'organe de la position 
neo-conservatrice. Les revisionnistes historiques dont parlait Habennas 
precedemment (il s'agit, pour ne nommer que les acteurs les plus 
importants, d'Ernst Nolte, Andreas Hillgruber et Michael StOrmer) y 
ont notamment fait paraitre leurs opinions des 1986, alors que 
Habennas preferait publier ses reponses dans Die Zeit, plus liberal. 
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9 Allusion au discours de Roman Herzog, president de la RF A depuis 
1994, que celui-ci a prononce a Dresde a l' occasion du cinquantieme 
anniversaire du bombardement de Dresde (13, 14, 15 fevrier 1945). Le 
bombardement de Dresde est un sujet delicat en Allemagne, ou Herzog 
se devait de reconnaitre la responsabilite allemande, sans taire pour 
autant la perspective des victimes allemandes provenant, pour la plus 
grande part, de la population civile; ou il ne pouvait en meconnaitre les 
consequences liberatrices et trop insister sur son caractere criminel a la 
fois. 

10 Histoire sociale de l' Allemagne, de 1700 a 1914, en trois tomes. 
Publiee en 1987 chez C.H. Beck (Munich). 

11 Cf. Schulze, Hagen, Staat und Nation in der europiiischen Geschichte, 
Munich, Beck, 1994, p. 172 

12 «Solidarzuschlag» (aussi connu en Allemagne par Ie sobriquet «Soli»): 
surtaxe irnposee aux Allemands de I'Ouest depuis 1991 afin de 
favoriser Ie developpement economique de l' Allemagne de I'Est. 

13 Cf. Anthony Giddens, Beyond Left and Right: The Future of Radical 
Politics, Stanford, Stanford University Press, 1994, p. 4-5, 252-253. 

14 Titre de l'ouvrage de Jean-Marie Guehenno publie en 1993 chez 
Flarnrnarion. 

15 Conference de I'ONU tenue a Copenhague Ie 9 mars 1995. 
16 Sommet de la Terre, 3-14 juin 1992: conference de I'ONU portant sur 

l'environnement et Ie developpement. 
17 En anglais dans Ie texte. 
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