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Note d.e lecture

LES MINORTTES
L'AGE DE L'ETAT.NATION

(Ed. FAYARD, 1985)

<< Entre Ie droit des Etats et les droits de lohomme y a-t-it une place
pour les droits des minorttés ? > interroge G. Chaliaod en introdiction
d.e cet ouorage publié par Ie Groupement pour les droits des minorités.
II aurait pu y ajouter les lirnites assignées par le droit international
contemporain à l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination:
celui-ci, en et'fet, ne saurait légitimer quelque sécession au sein des Etats-
nations déjà constitué. Il ne laut donc pas s'étonner de la quasi-inexistence
d'un droit international des minorités : ilans sa contributiàn à ta question
des minorités dans l'ordre du droit A. Fenet rnontre clairement que les
rares instruments internationaux consacrés à Ia protection des minorités
ttisent à une stabilisation des relations internationales fond.ée sur le
modÀIe com.rnun de l'Etat-nation. Tous les systèmes étatiques sont
d.'accord., iI s'agit d'étsiter que les minorités soiônt sources d,è ænsions
internes ou internationales trop gra,oes, mais pas au point de deuenir
< dérangeuses d'Etat >.

La réponse cotnrnune d.es Etats à la question des minorités, c,est Ie
cad.re intangible d.e l'Etat-nation, quelles que soient ses structures. Cette
sombre perspectioe ne d.écourage cependant pas les reuendications mino--
rttaires, qui se multiplient : Ies problèmes trailitionnels laurd.e, érythréen,
b:sqye,,Iibanais, etc. subsistent, d'autres se sont amplifiés, Ies'tanouls
d.u Sri-Lanka, les albanais du l(osooo yougoslaoe, d'auties'encore ont surgi,
les sikhs clu Peniljab, Ies berbères en- Algérie, Ies casamançais au Séné{at,
les turcs en Bulgarie, et Ia liste ne préiend. pas à I'exhaustil)ité. D'auTres
yoyt s:urgi! ïnéIuctablement : Ia contrad,iction Etat-nationf minorités est
à I'ordre d,u jour et oa le îester.
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Le cadre d,u compte rend'u ne pernlet pas de souligner h rtchesse spécï'

fique ile clwque article : au-delà iles ilillérents thèmes de réllexion et des
appréciations nuancées inhérentes à la loi d.u genre, Ie lecteur, en refer'
mant l'ouarage, est saisi par la profonde complém.entarité qui se dégage-d'e
l'ensemble ilés contributions. On uouilrait ici en ilonner trois exemples,
qui nous paraissent fondarnentaux.

En premier lieu, ceur qui croiraient trouùer dans cet ouurage une
apotogii supplêmentabe et incond.itionnelle des minorttés et, contrepartie
oblige, une d,énonciation irréductible de l'Etat-nation, auraient bien tort
ile ne pas pousser plus aoant leurs inoestigations : a,ucune langue de
<< minorlituri.ste >r, si l'on peut ilire. Ainsi A, Fenet qui ne dissimule pas
I'arnbiguïté, ooire Le d.anger, de Ia reaenilication minoritaire. Pout une
minorîté, ordre social, insiitutionnel et jurid.ique, reaendiquer, c'est-à'd'ire
alfirmer son existence et ses droits lace à l'Etat-nation, reaient à tsouloir
s;intégrer dans I'ordre juridique plus uaste de celui'ci. Cette quête de la
légititnité étatique est d.'autant plus risquée pour l'identitê minoritaire
qie Ia reuendication première d,oit être Ie ilroit ù I'égalité et à la non'
iliscrimination. Ce n'est qu'une fois cette reoenilication satisfaite par l'Etat
que Ia minorité peut réclamer d,e celui-ci la reconnaissance d.e d'roits
ipécifiques: en sonlrne pas de spécilicité minoritaire sanq au. préalable,
égalité des indiuidus. A. Fenet estirne que toute minorité retsendicatrice
eit confrontée à cette contrailiction: en reuendiquant l'égalité des d'roits
elle risque il'être progressirsenent inlihrée par l'ordre iuriiliqae de I'Etat'
nation et d.'être assimilée sans jamais iouir de droits spécifiques, pour
cause d,e dissolution. Cette analyse lucide et lonilarnentale ne saurait
cond.arnner les minorités à l'inaction, mais elle trace les limites et les
conditions ile leurs reaenilications. Deur contributions relatioes au ttaite'
ment d.es minorités par l'Islam. et à Ia question tsigane confirme d.'ailleurs
Ies réflexions d,'A. Fenet : M. Rodinson, renuoyant dos à d.os les yrljugé2
selon'Iesquels I'Islam aurait été très tolérant o;u très répressif à I'égaril
d.es minorités, montre que celles-ci ont reaend'iqué l'érection d'Etats démo'
cratiques. Les musulmans constituant Ia communauté maiotitaire, les mino'
rités se sont retrouuées en butte à une oppression de caractère national
au lieu d,e confessionnel, sans les garde-fous d.u ilroit canon tnusulman.

Pour autant, M. Rod.inson tire les leçons du d,rarne libanais : à l'adresse
d.es zéIateurs ù tout prix du morcellernent national il aaertit qu'un tel
projet ne saurait aboutir se,ns un Etat fort, qui fasse resPecter Ia règle
d,u jeu par les d.iuerses comtnunautés. I.-P. Liégeois, dans une contribution
pariiculièrenent enrichissante, Iaisse entendre qu'à se poser en minorité
institutionnelle les Tsiganes risquent d.e perdre leur iilentité ; si ce risque
majeur tient à la spécilicité ,tsigane 

- 
_o,ata.nt d'e cuhures que de groupes

-, il n'en est pas rnoins souligné que classer un groupe cornrne une mino-
rtté, c'est le poser en situation de faiblesse par rapport à l'ordre étatique-

D'autres auteurs n'hésitent pas à éooquer d,es concepts et anal','ses
tabous. F. Fonual estime qu'il ne laat pas assimiler toutes les formes
d.'accultaration ù des ethnocides et qu'il conaient de se gard.er d,e tout
nanichéisme en Ia matière, Ies groupes minoritaires d.isposant Ie plus
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souaent d'une marge d,'adaptation. R. Marienstras, ayant rappelé que Ia
diaspora lut longtemps considérée comme un statut trqnsitoire auant
assinilation dans I'Etat de réception ou retour à I'Etat d'origine, alfirme
q,ue toute minorité ne peut prétendre <<oiure en diaspora >>. Il faut que
d,u temps se soit écoulé et que Ia minorité n'ait rompi ni arsec son paisé,
ni aoec sa terre d'origine, sans que Ie non-respect di ces critères permette
de cond,amner les minorités qui ont opté pour l'assimilation (les minorités
d.'origine européenne aux Etats-Unis par exemple). II arrioe rnêtne, à notre
ler.ts, que ce d.étlouanement d,e la responsabilité de l'Etat-nation aille trop
Ioin : ainsi, M. Tibon-Cornillot qui, dans son article relatil au d.éfi de
I' immi gr ation m a ghr ébine, al f ir tne que, c ontr air ern ent oui oppo, 
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ce.n'est p,as I'Etat_qui a contribué à laire disparaître les langues èt cultures
minoritaires en France, mais plutôt I'actiaité économique et l,uniform.i-
sation téIér:isuelle. Mais I'Etat lrançais n'a-t-il pas participé à I'industria-
Iisation, source d'exode rural, et ne contrôle-t-il pàs Ia pTus grand.e part
de notre paysage aud,io-uisuel ?

Le second, intérêt d.e cet ouordge nous paraît résider ilans Ia confir-
mation de certaines hypothèses : celle, nota,tntnent, de l'antinomie irré.iluc-
tible entre les régim.es << socialistes >> et l'autonomie d,e leurs m,inorités
nationales. R. Tangac et F. Thierry, respectiaement sur I'URSS et Ia
Chine, aboutissent à la même conclusion i pou, se rallier les minorités,
la tactique réaolutionnaire a ailmis leur ilroit à I'autodéterm.ination et
à Ia sécession, rnais Ia stratégie rnise en æuure, conforme à la conception
< jacobino-socialiste >> du peuple-un, lut Ia création d'un Etat conlntu-
niste unifié. Le régime chinois n'a eu. de cesse depuis L949 de laire dispa-
raître les minorités Wr toutes les méthodes possibles au prolit de Ia
nation rnan: en chinois minzu signilie à la lois nation ei group"t
nationaux / St ,'URSS est un Etat féd,éral, R. Tangac souligne les contra-
d,ictions d,e la constitution de L977 et de son Tpplicatiân : sous une
app&rence égalitaire est assurée la prééminence d,e I'Etat russe. Dans un
mêrne ordre d'idées M. Rod.inson met en exergue les eflets <<terribles>>
d.e.l'intégrisme musuhnan en matière de quesiion natiànale : quand, les
minorités sont à Ia lois ennemies de la nation et ile dieu !

Une autre confirmation est apportée par Y. Plasserauil dans sa contri-
bution sur,Ie concept de minorité en France aujourd'hui et de son
contenu : il souligne en même temps Ie réueil identitaire d.es minofités
traditionnellernent (rend.ues) passioes et la oolonté d.es populations récern-
ment immigrées d'être considérées cornnl.e des groupes rninoritaires à part
entière. si le concept de minorité apparaît cornmà recouordnt d.es situa-
tions éclatées, Y. Plasseraud plai.d.e pour un d.épassement de cette phase
d,ans un statut ile multicitoyenneté.

. Enfi_n, d.ir:erses contribuiioo, proposent ile nouuelles pistes d.e réllexion :
ainsi,-Y. Ternon qui montre cotnment la délinition jurid.ique ei raciale
d:u génociile, est irnpuissante à rend,re compte ites phénàmèn i ou intentions
d,'exterrnination dont sont oictimes d,e nornbreux peuples ou autres groupes
minoritaires. Quant à M. Tibon-Cornillot, il montrà l,enjeu de taltle que
constitue l'immigration maghrébine en France: ces irnmigrants, iais
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aussi les Harltis, Beurs et Antillais, sont l'image inaersée d,e I'a citoyenneté
en ce qu'ils ne sont pas partie prena.nte ile I'unité nationale et sont perçus
(et se perçoioent) comm,e d.ifférents. La réalité quotiilienne d.e la France
rnontrè qu'il s'agit d,'un uéritable iléli à Ia capacité il'intégtation ile ln
populatiàn fran{aise, celle-ci n'ayant jusqu'alors bien ubsorbé que des
populations culturellement proches iI' elle.- - 

Le compte renilu critique ne perm'et pas de souligner I'intelligence
d,e ces coniributions : il serait il'aill'eurs prétentieur d'affirmer en aaoir
saisi toutes les potentÏnlités. On regrettera seulement que iles minorités
<< moins cooouàt >> (Afrique, Amérique latine, peuples autochtones...\
n'aient pas été passées au crtble il'une telle pertinence.
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