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>r mais rnilitent dans des associations, signent des
p6titions, participent i des collectifs, des bovcotts, ou
encore occupent des zones i d6fendre. A leurs yeux,
1e vote n'est pas un devoi4 mais un choix conjonctu-
rel, selon la nafure du scrutin, son contexte. Les pro-
fessionnels de la politique, eux, restent fig6s dans des
discours etdes attitudes qui nbntgudre 6r,o1u6 depuis
trente ou quarante ans : i1s exhortent les citoyens i
voter comme si l'autorit6verticale etlaconfiance dans
les 6lites allaient toujours de soi. Se creuse ainsi un
hiatus grandissantentre des citoyens quiveulent s'im-
pliquer, sans s'en laisser conter, et des dlus cadenass6s
dans leurs appareils de parli et leurs institutions.
M6me Emmanuel Macron, qui a tent6 un mode de
mobilisation participati{ horizontal ethors parti, pre-
tend in fine incarner la figure traditionnelle de
l'homme providentiel.
En quoi le contexte historique qui entoure le
pctssqge de l'crdolescence et I'entrde dans lkge
crdulte exerce-t-ilune influence durqble sur nos
choix et nos oqleurs ?
Comme le disait l'historien Marc Bloch : << Les
lnmmes sont plus les fik de leur temps que de leur
pdre. >IJintlrdtpourlapolitique s'dldve avec le niveau
de formation, mais les cohortes du bab,v-boom, mar-
qu6es par la phase d'intense mobilisation autour de
Mai-68, manifestent un attrait particulier pour le
sujet et aiment i en d6battre. A f inverse, sous I'effet
de la crise et du rapprochement des programmes
economiques mis en euwe par ia gauche et la droite,
les cohoftes suivantes manifestentune ddfiance plus
dlerree qu'attendue envers l'offre politique. Elles sont
plus distantes etvolatiles dans leurs choix, c'est pour-
quoi candidats et partis pourront de moins en moins
compter sur un 6lectorat mobilisable et fidele.
Contrqirement d une idde qssez rdpandue, on
ne deoiendrait pas daoantage consenssteur
d mesure que I'on oieillit ?
Le cliche ,, les jeunes votent i gauche, puis, en vieil-
lissant, ils passent i droite >> ne se v6rifie pas. I1 est

wai que les gen6rations les plus rdcentes sont les plus
ouvertes et tol6rantes, qu'il s'agisse du regard port6
sur les minorit6s sexuelles ou ethniques ou encore
r.is-i-vis de la peine de moft. Mais ce n'est pas une
question d'Age, c'estune question dtpoque. En croi-
sant quarante ans d'enqu6tes d'opinion, on s'apergoit
que les valeurs qui sont les n6tres demeurent assez
stables tout au long de ia vie et lorsqu'elles s'infl6-
chisseng c'est plut6t dans le sens d'une plus grande
tol6rance, accompagnant un mouvement g6n6ral de
la soci6t6. Ainsi, l'acceptation du droit i i'fVG pour
les femmes s'est accrLle y compris chez les plus ig6s.
Ceux-ci se montrent dgalement plus enclins i recon-
naitre f immigration comme une source d'enrichis-
sement culturel. De m6me, dire que les ouwiers se
tournent vers le Front national, comme s'ils bascu-
laientde lagauche il'extr6me droite, estune simpli-
fication. Les g6n6rations plus anciennes d'ouvriers
n'ont pas vari6 dans leurs opinions et continuent d
voter iargement i gauche, simplement, leur tranche
d'Age devient peu i peu minoritaire. Et les plus jeunes
n'ont ni les m6mes repdres ni les m6mes prioritds. Ils
n'ont jamais connu les Trente Glorieuses et leurs
luttes sr.ndicales, mais plut6t l'interim et 1a pr6carite.
Selon les scrutins et les dv6nements du moment. ils
choisissent la gauche ou 1'extr6me droite, i f image
de leur gdneration qui, dans son ensemble, rejette
davantage Ia droite traditionnelle.
Le racisme fondd sur des prdjugds biologiques
est en ooie de disparition, mais il se ooit rem-
placti, dites-oous, par un rejet < culturel >,

de I'autre, particulidrement hostile aux
musulmans?
EnI946, seuls 37% des Franqais estimaient qu'<< un
juif est aussifranqais qu'unautre Frangais, ; en 2014,
ils 6taient 86%. Dans les annees 1950-60, la notion de
races faisait partie du sens commun, aujourd'hui i
peine 8% des personnes interrogees considdrent
qu'existent < des races supdrieures a d'autres >. Mais
si l'autre n'est plus biologiquement diff6rent, ses
manidres de viwe et de penser sont jugees trop 61oi-
gr6es des n6tres pour 61re compatibles. Une chose
me foappe i cet 6gard : lorsqu'on interroge les per-
sonnes qui se reconnaissent x6nophobes i propos
des diff6rentes pratiques de la religion musulmane
qui leur paraissent oLr non acceptables, elles les
refusent toutes, du voile i la pridre, en passant par
l'interdit sur l'alcool ou sur Ie porc. Autrement dig
pour une partie de la population franqaise, c'est la
pratique de lareligion musulmane en elle-m6me qui
est inacceptable. Pour autan! quand ils sont inter-
rog6s sur leurs prioritds, les Frangais rdpondent
toujours < ch6mage, partage des richesses, salaires >.

Si ces sujets sont devenus moins prdsents dans le
d6bat, c'est que, depuis le virage < rdaliste > de la
gauche et I'acceptation du modele de 1'Etat-provi-
dence par 1a droitg le personnel politique a 1ui-m6me
choisi de mettre en avant les questions cultr-rrelles
etidentitaires. r
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