
Chapitre 3 : 
Comment expliquer l’engagement politique 

dans les sociétés démocratiques ?



• A l’issue de ce chapitre, vous devrez :

- Comprendre que l’engagement politique prend des formes variées (vote, militantisme, engagement associatif, 

consommation engagée). 

- Comprendre pourquoi, malgré le paradoxe de l’action collective, les individus s’engagent (incitations sélectives, 

rétributions symboliques, structure des opportunités politiques). 

- Comprendre que l’engagement politique dépend notamment de variables sociodémographiques (catégorie 

socioprofessionnelle, diplôme, âge et génération, sexe). 

- Comprendre la diversité et les transformations des objets de l’action collective (conflits du travail, nouveaux 

enjeux de mobilisation, luttes minoritaires), des acteurs (partis politiques, syndicats, associations, groupements) 

et de leurs répertoires. 

Source : Programme de Sciences économiques et sociales de terminale générale, bulletin officiel
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Introduction : L’engagement politique est-il en crise ?

La notion d’engagement politique peut être définie comme un engagement durable des individus 
dans des actions qui défendent une cause collective. C’est donc une notion assez large qui 
implique que l’engagement politique puisse prendre des formes variées et se traduise par des 
niveaux d’implication inégaux. Le recul de la participation électorale à travers la progression de 
l’abstention, particulièrement depuis les années 1980, semble traduire un désintérêt pour la 
politique, pour la « Res publica », et un recul de l’engagement politique. Pourtant de nombreux 
mouvements comme celui des « bonnets rouges » en Bretagne, celui des « gilets jaunes », la 
« Marche du siècle » pour le climat le 16 mars 2019, les actions des « zadistes » de Notre-Dame-
des-Landes ou encore les vidéos de l’association L214 montrent que conclure à un 
désengagement politique apparaît excessif. L’engagement politique ne semble donc pas avoir 
disparu mais plutôt prendre des formes nouvelles.

1. Comment définir la notion d’engagement politique ?

2. Qu’est-ce que l’abstention électorale ? Comment la mesure-t-on ? 

3. Faites des recherches et préparez quelques éléments pour décrire l’un des mouvements mentionnés dans 
cette introduction.



Partie 1 : Formes et déterminants de l’engagement politique

1. L’engagement politique prend des formes variées

1.1. Les formes conventionnelles de l’engagement politique 

-> Le vote : Ritualisé, codifié 

- 1913 : isoloir, enveloppe et dépôt dans l’urne directement par l’électeur

- Le dimanche en France

- « a voté »

- 1848 : 1er suffrage universel masculin

- 1944 droit de vote des femmes

-> militantisme politique au sein d’un parti (engagement qui dépasse la simple adhésion): meeting, 
distribution de tracts, collage d’affiches, porte-à-porte, réunions publiques, internes.

DEF : Partis politiques : organisations durables possédant des ancrages locaux et dont l’objectif  est la 
conquête du pouvoir au moyen de la recherche du soutien populaire.

Chiffre intéressant : environ 1% des français sont adhérents d’un parti



Evolution de l’abstention selon l’élection depuis 1958



Recul des formes 
conventionnelles 

(abstention, militantisme 
au sein d’un parti)

Progression de l’individualisme 
(passager clandestin)

Perte de confiance, défiance vis-à-vis de la 

politique, du personnel politique 

(agressions, désenchantement politique)

Relâchement de la norme participationniste : 
désacralisation du politique, rapport 

déculpabilisé à l’abstention (baisse de 
l’emprise des micropressions)

Sentiment d’inefficacité du vote 

qui alimente un désintérêt pour 

la politique

Problème de représentativité des 

représentants : sous-représentation 

de certains groupes.

Diffusion d’un contre univers 
normatif (jeunes) : « la tehon 

d’aller voter » 

Mobilisation d’autres répertoires 
d’action politique plébiscités 

notamment par les jeunes



1.2. Les formes non conventionnelles 

-> Formes plus contestataires de participation politique, de militantisme qui mobilisent 
des acteurs différents des partis politiques :

- Groupements (société civile)

- Syndicats (défense des intérêts des travailleurs)

- Associations (loi 1901) et ONG

Chiffre intéressant : environ 40% des français sont adhérents d’une association

-> Des répertoires d’action diversifiés:

- manifestations, opération escargots, occupation d’espaces, blocus, marche pacifique, 
grève de la faim, sit-in, boycott, etc.
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-> la consommation engagée 

Lorsque les actes de consommation traduisent la volonté d’exprimer et de défendre des principes 
éthiques, sociaux ou environnementaux dans le cadre de la consommation:
- AMAP
- circuits courts
- produits biologiques
- produits issus du commerce équitable
- véganisme
- partage de biens
- seconde main
- produits recyclés, reconditionnés

-> buycott
-> consomm’acteurs



-> la consommation engagée est-elle une consommation de classe ?

Même si c’est une pratique qui se démocratise, elle s’inscrit dans la logique bourdieusienne de la distinction : c’est un 
marqueur social qui ne concerne pas de la même manières toutes les catégories sociales.

Consommation engagée = consommation de 
classes moyennes

Catégories supérieures Catégories populaires

Sobriété choisie (ascétisme, rigueur)

Ostentation ,Exubérance Sobriété subie

Podcast audio(à 10’50) : https://soundcloud.com/user-644925027-188992252/3-questions-a-sophie-
dubuisson-quellier

Notamment:
-journalistes
-Artistes
-professeurs

Forte visibilité de la 
consommation 
engagée

https://soundcloud.com/user-644925027-188992252/3-questions-a-sophie-dubuisson-quellier
https://soundcloud.com/user-644925027-188992252/3-questions-a-sophie-dubuisson-quellier


Il s’agit bien de formes d’engagement politique : 

Engagement politique : engagement durable des individus dans des 
actions qui défendent une cause collective (cf.intro)

-> actions qui visent à modifier l’ordre social

-> actions qui exercent une influence sur les décideurs

-> actions qui incitent le pouvoir à légiférer



2. Comment résoudre le paradoxe de l’action collective ?

2.1. Le paradoxe de l’action collective

Enoncé par Mancur Olson en 1965, il s’agit du fait qu’une action collective est a 
priori paradoxale car si un individu peut bénéficier des retombées d’une 
mobilisation sans assumer les coûts de la participation, il a tout intérêt à se 
comporter en "passager clandestin".

➢  Calcul individuel parfaitement rationnel entre les bénéfices d’une 
mobilisation (salaire plus élevé par exemple) et les coûts de la mobilisation 
(perte de revenu liée aux journées de grève, carrière) d’autant plus si l’issue 
de la mobilisation est incertaine : comportement d’homo oeconomicus* !

Si tous les individus s’adonnent à ce calcul rationnel et se comportent en 
passagers clandestins : l’action collective ne peut avoir lieu. 

Mancur Olson 
(économiste américain)

*Homo oeconomicus : 
« calculateur des plaisirs et 
des peines rapide comme 
l’éclair » T.Veblen



2.2. Comment expliquer l’engagement malgré ce paradoxe ?

➔ Incitations sélectives (Mancur Olson): incitations individuelles à participer à une action collective, 

elles peuvent être positives (avantages à retirer de la participation à l’action collective, rendent la 

participation moins coûteuse) ou négatives (pénalisent la non participation, rendent la non-

participation plus coûteuse). Elles peuvent aussi être matérielles ou symboliques. 

Incitations sélectives Matérielles Symboliques

Positives

-perspectives de carrières

-fournitures de biens, services

-Closed shop

-reconnaissance

-obtention de d’un statut 

honorifique

-liens de sociabilité

Négatives -Renoncement aux avantages 

matériel, 

-salariés non protégés en cas de 

licenciement

- catégories infamantes (être un 

« jaune », profiteur, passager 

clandestin) 

- mise à l’écart, marginalisation

- dénigrement



➔ Rétributions symboliques (Daniel Gaxie) : Ensemble des rétributions (satisfaction, récompenses) non 
matérielles consécutives à un engagement politique:

- Valorisation de soi

- Sentiment de ne pas subir

- Acquisition de nouvelles compétences

- Développement de sociabilités

- Rôle social gratifiant

- Sentiment d’agir pour une cause juste

- Revanche sur des expériences de domination

- Accès à des débats, des tribunes pour porter ses idées

- Convivialité

- Etc. 



➔ Structure des opportunités politiques : Environnement politique qui peut, selon la conjoncture, 
exercer une influence positive ou négative sur l’émergence et le développement d’un mouvement 
social (Sidney Tarrow). -> il faut donc saisir le bon moment, la bonne opportunité (le « Kaïros » grec)

Exemple : le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron marqué par plusieurs décisions 
gouvernementales (suppression de 5 euros d’allocations logement, suppression de l’ISF, flat tax de 30% pour 
certains revenus du capital comme les dividendes, limitation à 80Km/h, hausse de la taxe carbone intégrée à 
la TICPE) a constitué un terreau favorable à l’émergence du mouvement des gilets jaunes.



Comment résoudre le paradoxe de l’action collective ? (Schéma de synthèse)



3. L’engagement politique dépend de variables sociodémographiques

3.1. Effet d’âge et de génération

➔Intérêt pour la politique croissant avec l’âge.

➔ Participation conventionnelle augmente avec l’âge : taux d’abstention élevé chez 

les jeunes.

➔ Participation des jeunes générations est plus contestataire, protestataire 

(Travaux d’Anne Muxel): à la fois un effet d’âge mais aussi un effet de génération, 

lié au contexte de leur socialisation politique (cf.texte de Nonna Mayer).  

Engagement distancié, engagement post-it (Jacques Ion).



L’abstention au second tour des législatives 2017



Exemple d’effet de génération : les anciens soixante-huitards

Une autre population abondamment étudiée en France est celle des anciens soixante- huitards. Annick 
Percheron a montré à partir d’enquêtes par sondage la persistance, en 1989, des clivages 
générationnels suscités par la guerre d’Algérie et Mai 1968 chez les interviewés qui arrivaient alors à 
l’âge de la majorité. Les partisans de l’indépendance algérienne, tout comme les interviewés 
favorables au mouvement de mai, surtout s’ils ont activement participé aux événements, restent au 
moment de l’enquête plus politisés et plus à gauche que les pro Algérie Française et les anti mai 
1968. En outre les militants de mai 1968 sont nettement plus attachés aux valeurs permissives du 
libéralisme culturel. Elle distingue deux populations, « un noyau étroit de militants engagés chez 
lesquels l’événement a renforcé, cristallisé des attitudes déjà existantes ; un cercle plus large 
d’individus révélés à eux-mêmes par ces mêmes événements et qui en portent aujourd’hui encore la 
marque, mais sous une forme plus atténuée ».

[…] Sur une période plus récente, celles des mobilisations lycéennes et étudiantes de 1986, Anne 
Muxel3 a montré à partir d’un panel de jeunes, interviewés sept fois de 1987 à 1997, entre leur dix-
huitième et leur trentième année, la politisation durable produite par la participation à ces 
mobilisations contre la réforme des procédures de sélection à l’entrée des universités.

Source : Nonna MAYER, Sociologie des comportements politiques, 2014.

Une autre population abondamment étudiée en France est celle des anciens soixante- huitards. Annick 
Percheron a montré à partir d’enquêtes par sondage la persistance, en 1989, des clivages 
générationnels suscités par la guerre d’Algérie et Mai 1968 chez les interviewés qui arrivaient alors à 
l’âge de la majorité. Les partisans de l’indépendance algérienne, tout comme les interviewés 
favorables au mouvement de mai, surtout s’ils ont activement participé aux événements, restent au 
moment de l’enquête plus politisés et plus à gauche que les pro Algérie Française et les anti mai
1968. En outre les militants de mai 1968 sont nettement plus attachés aux valeurs permissives du
libéralisme culturel. Elle distingue deux populations, « un noyau étroit de militants engagés chez 
lesquels l’événement a renforcé, cristallisé des attitudes déjà existantes ; un cercle plus large 
d’individus révélés à eux-mêmes par ces mêmes événements et qui en portent aujourd’hui encore la 
marque, mais sous une forme plus atténuée ».

[…] Sur une période plus récente, celles des mobilisations lycéennes et étudiantes de 1986, Anne 
Muxel3 a montré à partir d’un panel de jeunes, interviewés sept fois de 1987 à 1997, entre leur dix-
huitième et leur trentième année, la politisation durable produite par la participation à ces
mobilisations contre la réforme des procédures de sélection à l’entrée des universités.

Source : Nonna MAYER, Sociologie des comportements politiques, 2014.



3.2. Le poids de la catégorie socioprofessionnelle et du diplôme

➔ La catégorie socioprofessionnelle semble déterminante : plus la PCS est élevée 

et plus l’intérêt pour la politique et l’importance de la politique sont élevés.

➔ Corrélation positive avec le niveau de diplôme, le revenu et l’intégration sociale

➔« cens caché » de la participation (Daniel Gaxie,1978) : autocensure des moins 

diplômés, sentiment de manque de compétence politique, le capital culturel agit 

comme un « cens » qui autorise ou non l’engagement politique.

Observations valables aussi bien pour la participation conventionnelle que pour la 

participation non conventionnelle.



En %

Intérêt pour la 

politique

(très et assez)

Importance de la 

politique dans sa vie 

(très et assez)

Professions intellectuelles, 

scientifiques et artistiques

57 56

Professions intermédiaires 47 45

Employés de type 

administratif

40 41

Personnel des services 37 35

Agriculteurs et ouvriers de 

l’agriculture

38 35

Métiers qualifiés de l’industrie 

et de l’artisanat

29 34



L’abstention au second tour des législatives 2017

Source : Centre d’observation de la société 
https://www.observationsociete.fr/modes-de-
vie/vie-politique-et-associative/vote-des-
pratiques-inegales-selon-lage-et-la-categorie-
sociale/

https://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/vie-politique-et-associative/vote-des-pratiques-inegales-selon-lage-et-la-categorie-sociale/
https://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/vie-politique-et-associative/vote-des-pratiques-inegales-selon-lage-et-la-categorie-sociale/
https://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/vie-politique-et-associative/vote-des-pratiques-inegales-selon-lage-et-la-categorie-sociale/
https://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/vie-politique-et-associative/vote-des-pratiques-inegales-selon-lage-et-la-categorie-sociale/


3.3. L’engagement politique dépend-il du sexe ?



Une participation conventionnelle presque identique

PODCAST : le vote des femmes en France (Anja Durovic) : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/france-
culture-va-plus-loin-l-invite-e-des-matins/presidentielles-europeennes-ce-que-votent-les-femmes-1319515

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/france-culture-va-plus-loin-l-invite-e-des-matins/presidentielles-europeennes-ce-que-votent-les-femmes-1319515
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/france-culture-va-plus-loin-l-invite-e-des-matins/presidentielles-europeennes-ce-que-votent-les-femmes-1319515


Un intérêt et une importance pour la politique 
légèrement inférieures pour les femmes



La sous-représentation des femmes en politique



Lien vers la source : https://www.associatheque.fr/fr/publication-evolution-
associations.html

Sous-représentation des femmes dans le monde 
associatif 

https://www.associatheque.fr/fr/publication-evolution-associations.html
https://www.associatheque.fr/fr/publication-evolution-associations.html


Lien vers la source : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/la-
syndicalisation#:~:text=En%202019%2C%2010%2C3%20%25,en%20France%20(hors%20Mayotte).

La sous-représentation des femmes dans l’univers syndical

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/la-syndicalisation#:~:text=En%202019%2C%2010%2C3%20%25,en%20France%20(hors%20Mayotte)
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/la-syndicalisation#:~:text=En%202019%2C%2010%2C3%20%25,en%20France%20(hors%20Mayotte)


3.3. L’engagement politique dépend-il du sexe ?

-> Constats :

- Pas de différence significative pour la participation conventionnelle (vote)

- Intérêt et importance de la politique pour les femmes légèrement inférieurs aux hommes.

- Les hommes représentent la majorité des militants.

- Les femmes sont sous-représentées parmi les élus.

-> Explications :

- Effet de la socialisation différenciée selon le genre :  les hommes développent un goût plus 
prononcé pour le militantisme, pour  l’action collective contestataire.

- Présence plus ancienne des hommes en politique (héritage du passé)

- Les femmes disposent de moins de « disponibilités biographiques » : inégal partage des tâches 
domestiques (3/5 – 2/5)



Testons vos 
connaissances !



Partie 2 : Les transformations de l’action collective sur le long terme

1. L’évolution des conflits du travail

1.1. Les acteurs et leurs revendications

❖LES ACTEURS

La conflictualité dans les sociétés industrielles s’exprimait principalement à travers les 

conflits du travail (conflits sociaux). Les acteurs des conflits du travail sont 

parfaitement identifiables :

➢Les salariés organisés en syndicats : CGT (1895), CFDT, FO, CFE-CGC, etc...

➢Le patronat organisé en organisations patronales (syndicats de patrons) : le Medef 

(pour les grandes entreprises, entreprises du CAC 40), la CPME  pour les PME.

Les syndicats sont des associations (loi 1901) ayant pour objectif de défendre les 

intérêts des travailleurs, ils sont autorisés en France depuis 1884 (loi Waldeck-

Rousseau). 





Nombre déclaré d’adhérents dans les principaux syndicats français en 2022



❖LES REVENDICATIONS TRADITIONNELLES

Les revendications des conflits du travail peuvent être classées en 3 grandes catégories :

- Revendications portant sur les salaires

- Revendications portant sur les conditions de travail : environnement de travail, sécurité, pénibilité, horaires

- Revendications portant sur les droits des travailleurs : droit protecteur sur les licenciements, droit à la 

formation, congés payés, libertés syndicales

Accords de Matignon , 1936 (Front 
Populaire)

Augmentations salariales de 7 à 15%

Semaine de 40 heures alors qu’en 1900 : 70 heures !)

2 semaines de CP, délégués du personnel, confirmation des 
libertés syndicales.



❖LES NOUVELLES REVENDICATIONS (1/3)

1. Quel est l’enjeu du conflit ?

2. Quels sont les répertoires d’action mobilisés ? 

3. Quels rôles jouent les syndicats ?

https://www.youtube.com/watch?v=a-E4F9v3RrU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=a-E4F9v3RrU&feature=emb_logo


❖LES NOUVELLES REVENDICATIONS (2/3)

1. Quel est l’objet des actions collectives 

menées par les salariés ?

2. Quels sont les répertoires d’action 

mobilisés ?

https://www.franceinter.fr/societe/whirlpool-histoire-d-un-combat-syndical-et-politique

https://www.franceinter.fr/societe/whirlpool-histoire-d-un-combat-syndical-et-politique


❖LES NOUVELLES REVENDICATIONS (synthèse)

Depuis une vingtaine d’années de nouvelles revendications ont fait leur apparition sur la scène des 

revendications : 

➢de plus en plus de conflits du travail portent sur les fermetures de sites industriels pour des 

raisons de rentabilité pour les actionnaires (ex : Usine Continental de Clairoix, 2010) 

➢  de plus en plus de conflits portent sur la question des délocalisations (ex : Usine Whirlpool 

d’Amiens qui est délocalisée en Pologne, 2017).



1.2. L’évolution des répertoires d’action dans le cadre des conflits du travail

1. Donnez la signification 

précise du point A.

2. A l’aide d’un calcul, montrez 

que la grève est un 

répertoire de moins en 

moins mobilisé.

Grève contre le plan 
Juppé (réforme des 

retraites)

Grève contre la 
réforme Fillon 

(retraites)

A



Mouvement des gilets 
jaunes





Une diminution du nombre de JINT liée à l’évolution du taux de syndicalisation

1. Quel était le taux de 

syndicalisation en 1949 ? 

Qu’est-ce que cela signifie ?

2. Analysez l’évolution du taux 

de syndicalisation. 

3. Selon vous, comment peut-

on expliquer le phénomène 

observé ?



1. Proposer une 

lecture des données 

concernant la 

manifestation 

comme répertoire 

d’action.

2. La grève durable 

est-elle toujours 

plébiscitée par les 

salariés pour faire 

entendre leurs 

revendications ?

3. Pourquoi peut-on 

dire que les 

répertoires d’action 

se sont diversifiés ?



Résumé

➢  Le répertoire traditionnel dans les société industrielles : la grève (loi Ollivier, 1864)

➢  Répertoire qui atteint son paroxysme lors des grèves générales de 1936 et 1968.

MAIS

➢  Depuis les années 1970, le nombre de JINT s’effondre et le taux de syndicalisation a fortement 
diminué.

➢  Les répertoires de l’action collective se sont diversifiés : grève de courte durée, débrayage, grève 
du zèle, grève perlée, pétitions manifestation, opérations escargot, péage gratuit, etc.

➢  Formes d’action qui sont moins pénalisantes financièrement et moins risquées pour les 
participants.



La grève : ça vaut le coup ?

Lien: https://www.radiofrance.fr/franceculture/la-greve-ca-sert-a-quelque-chose-8586738

1. La grève est-elle toujours efficace 

?

2. A quoi sert davantage la grève 

aujourd’hui ?

3. Les grèves d’aujourd’hui sont-

elles encore des grèves de 

conquêtes sociales ?

4. Qu’est-ce que le modèle 

thatchérien ?

https://www.radiofrance.fr/franceculture/la-greve-ca-sert-a-quelque-chose-8586738


1.3. Comment expliquer l’évolution des conflits du travail ?

-> De nombreux éléments contribuent à expliquer le recul des conflits du travail (qui n’ont pas disparu !)

Recul des conflits 
du travail ?

Hausse des 
emplois 

précaires

Progression de 
l’individualisme
(passager clandestin)

Déclin 
démographique et 
symbolique de la 
classe ouvrière

Hausse du 
chômage

Baisse de la 
conflictualité sous 

l’effet des avancées 
sociales des 30G

Institutionnalisation 
des conflits 

(routinisation)

Transformations 
du syndicalisme 

(Lutte -> cogestion)

Crise du 
syndicalisme

Féminisation de la 
population active ?



2. L’émergence des nouveaux mouvements sociaux et des luttes minoritaires

2.1. De nouveaux acteurs et nouvelles formes d’organisation

➢  Fin des années 1960 et début des années 1970 : émergence des NMS

➢  Thèse des NMS développée par Alain Touraine (1968) et Alberto Melucci.

➢  Evolution des conflits du travail (conflits sociaux) vers les NMS (conflits sociétaux)



NOUVEAUX ACTEURS

➢ Féministes, régionalistes, altermondialistes, écologistes, défense de 
communautés, zadistes, etc.

➢ Société civile, citoyens

➢ Les protagonistes ne sont pas toujours clairement identifiables (opposition à 
un ordre social et économique) contrairement aux conflits du travail.



NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION

➢Remise en cause des organisations traditionnelles (partis, syndicats) : trop rigides, 
trop centralisées, états-majors lointains, méfiance, manque de spontanéité.

➢Volonté de davantage de souplesse, d’autonomie, de réactivité : rotation des 
dirigeants, prise de décision en AG.

➢Quelles formes d’organisation ?

- Associations : DAL, ATTAC, Restos du cœurs, Ni putes ni soumises

- Groupements : mouvement Youth for climate, mouvement XR, Black Lives Matter

- ONG : Greenpeace, Human right watch, viacampesina

- Organisations « biodégradables » (single-issue organization) : mouvements NIMBY



EMERGENCE DES LUTTES MINORITAIRES

Les luttes minoritaires sont des mouvements portés par des 
minorités et en position d’infériorité dans une société à un 
moment donné, susceptibles d’être victimes de 
discriminations.

➢Mouvements des « sans » (sans papier, sans logement, sans emploi, les 
exclus)

➢Mouvement #meetoo

➢ Mouvement Black Lives Matter

➢ Mouvement LGBTQ

➢ Mouvement Woke (« éveillé ») : racisme, injustices, discriminations



2.2. De nouveaux objets (enjeux) de mobilisation : valeurs et revendications

➢Déplacement des exigences de la société civile vers des revendications plus 
qualitatives, d’ordre culturel : revendications post-matérialistes (Ronald 
Inglehart)

➢Égalité, liberté, défense de l’environnement, des minorités, altruisme, valeurs 
démocratiques

➢La lutte pour la reconnaissance est devenue un enjeu central (Edgar Morin, Axel 
Honneth)

L’évolution des valeurs et revendications s’inscrit dans la logique de recherche 
d’égalisation des conditions chère à Alexis de Tocqueville : 

« Je pense que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté ; livrés à eux-mêmes, ils la 
cherchent, ils l'aiment, et ils ne voient qu'avec douleur qu'on les en écarte. Mais ils ont pour l'égalité 
une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible ; ils veulent l'égalité dans la liberté, et, s'ils 
ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage. » (De la démocratie en Amérique, 1835)



2.3. De nouveaux répertoires d’action (Charles Tilly) : modalités de l’action collective

Les NMS mobilisent de nouveaux répertoires, diversifiés, plus originaux, plus ludiques,  spectaculaires, parfois 

festifs dont l’objectif est souvent de se servir de l’espace médiatique comme d’une caisse de résonance : faire un 

buzz médiatique !

Préservatif géant sur l’obélisque 
de la Concorde, Act up, 1993

Blocage de rails, anti-nucléaires Action topless des Femen

Abordage de la Sea Shepherd 
conservation society ZAD de Notre-Dame-des-Landes Die-in Black lives matter



D’autres répertoires de 
l’action collective…



Importance des médias

• Médias de masse traditionnels

- TV

- Presse écrite

- radio

• Médias sociaux et réseaux sociaux

- médias sociaux : fondés sur le contenu (Youtube, 
dailymotion, etc.)

- réseaux sociaux : fondés sur la communauté, les 
interactions (X, Facebook, instagram, etc.)



QUESTION : Pour quelles raisons peut-on considérer que le mouvement de mai 
1968 est un mouvement hybride, emblématique de l’évolution des mouvements 
sociaux ?

Accords de Grenelle : SMIG + 35%, salaires réels + 10%, 4 semaines de congés payés dès 1969, droit syndical en entreprise.

Les slogans de 
mai 1968 :

«  sois jeune et tais –toi », « Sous 
les pavés, la plage », « Il est 
interdit d'interdire », «Cours 

camarade, le vieux monde est 
derrière toi », « La vie est 

ailleurs », etc.

https://www.ina.fr/ina-eclaire-
actu/video/caa7800621601/mai-68

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caa7800621601/mai-68
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caa7800621601/mai-68


1. Pourquoi ne peut-on pas comparer 

le mouvement des gilets jaunes aux 

jacqueries d’ancien régime ? À mai 

1968 ?

2. Par quel « décalage » Mathilde 

Larrère explique-t-elle le 

mouvement des gilets jaune ? 

3. La présence des femmes au sein du 

mouvement des gilets jaunes est-elle 

inédite ?

« Gilets jaunes » : peut-on comparer le mouvement aux révoltes du passé ?

https://www.youtube.com/watch?v=bW2C8309oO8&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=bW2C8309oO8&t=3s


DES « NMS » pas si … « nouveaux »

Lutte pour les droits civiques
1955, Rosa Parks refuse de céder sa 

place à un passager blanc dans un bus

Mouvement des suffragettes 
début 20e au Royaume-Uni

Marche du sel
Gandhi, 1930



Pour résumer (la partie 2)

Les transformations de l’action collective sur le long 
terme :

1- Les acteurs et formes d’organisation ont évolué

2- Les revendications ont évolué

3- Les répertoires d’action ont évolué



Schéma de synthèse du chapitre

52



L’engagement politique dans les sociétés 
démocratiques

Les formes variées de l’engagement

vote militantisme
Engagement 

associatif

dépend de variables 
sociodémographiques

Catégorie 
socioprofessionnelle

Expliquer l’engagement

Incitations sélectives
Rétributions 
symboliques

Structure des 
opportunités 

politiques

Les transformations de l’action collective

objets acteurs répertoires

Evolution des enjeux, 
des revendications

Des travailleurs vers la 
société civile, des 
organisations plus 

décentralisées, plus 
autonomes

Des modes d’action 
plus originaux, parfois 
ludiques, importance 

des médias

Consommation 
engagée

Conventionnelles Non conventionnelles génération

âge

diplôme

sexe

Le paradoxe de l’action collective

Passager clandestin

positives / négatives
Matérielles / symboliques



Testons vos 
connaissances !



Exemples de sujets d’EC1

• En quoi la consommation engagée peut-elle être comprise comme 
une forme d'engagement politique ?

• À l'aide de deux exemples, vous montrerez que l'engagement 
politique prend des formes variées

• Montrez que les acteurs de l’action collective sont variés



Exemple de sujet d’EC2



Exemples de sujets d’EC3
• Vous montrerez que malgré le paradoxe de l’action collective, les 

individus s’engagent politiquement.

• Vous montrerez que l'engagement politique dépend de variables 
sociodémographiques.

• Vous montrerez que l’engagement politique ne se limite pas à la 
pratique du vote.

• Vous montrerez que les objets de l'action collective se sont 
transformés.



Exemples de sujets de dissertation

• Comment l’action collective s’est-elle transformée dans les sociétés 
démocratiques ?

• Peut-on expliquer l’engagement politique seulement par des variables 
sociodémographiques ?
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