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Le sou lè ve ment po pu laire qui, entre 2019 et 2022, a ra di ca le ment
remis en jeu la nor ma li té de l’ordre socio- politique chi lien hé ri té de la
dic ta ture nous semble proche et loin tain à la fois, comme tous les
évé ne ments, mar qués par des bornes tem po relles tran chantes, qui
ont porté, un mo ment, la pos si bi li té d’in ter rompre la marche ca tas‐ 
tro phique de l’his toire. Proche, car le geste col lec tif d’in ter rup tion et
de sor tie du néo li bé ra lisme es quis sé par le mou ve ment chi lien reste
ra di ca le ment ac tuel. Loin tain ce pen dant, car la brèche ou verte le 18
oc tobre 2019 s’est bru ta le ment re fer mée avec le rejet du pro jet de
nou velle consti tu tion éla bo rée par la Conven tion consti tuante le 22
sep tembre 2002, et la congé la tion de la dé mo cra tie «  contre- 
majoritaire  » fa çon née pour pro té ger les in té rêts des élites éco no‐ 
miques. Loin tain aussi, mais dans un sens géo po li tique, pour nous,
ob ser va teurs du Nord, qui nous trou vons contraints d’ad mettre que
les re com po si tions dé mo cra tiques les plus ra di ca le ment no va trices –
celles qui ré ouvrent l’ho ri zon du pos sible – ne jaillissent plus des ima‐ 
gi naires taris du Centre, mais du Sud glo bal, là- même où fut au de‐ 
meu rant mis au point l’ordre néo li bé ral du monde. C’est à cette sé‐ 
quence his to rique qu’est consa cré le livre La mé moire du futur. Chili
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2019-2022, écrit par le phi lo sophe Pierre Dar dot, au teur bien connu
pour ses ana lyses du pou voir néo li bé ral et des al ter na tives po li tiques
au néo li bé ra lisme dé ve lop pées dans quelques ou vrages car di naux co- 
écrits avec le so cio logue Chris tian Laval 1.

L’ou vrage com mence par une longue in tro duc tion (p.9-27), in ti tu lée
« une ré vo lu tion contre le néo li bé ra lisme », dans la quelle Pierre Dar‐ 
dot re vient sur les évé ne ments du 18 oc tobre 2019, puis sur les dé ter‐ 
mi nants his to riques, so ciaux et sym bo liques du sur gis se ment de ce
qui pou vait tenir, de puis la pers pec tive des te nants de l’ordre concer‐ 
tiste, de l’in ima gi nable. « [A]u plus loin de la sup po si tion d’une per ma‐ 
nence in sen sible aux va ria tions de l’his toire  » 2, sou ligne l’au teur, le
«  tour billon de l’oc tobre chi lien  » se nour rit d’une longue tra di tion
his to rique de ré voltes po pu laires et de la mé moire trau ma tique de
leur im pi toyable ré pres sion par le pou voir. Le mou ve ment af fronte,
des pre miers actes de déso béis sances ci viles jusqu’aux der nières ma‐ 
ni fes ta tions mas sives, ce qui ga ran tit la conti nui té de l’ordre na tio nal
chi lien : l’hor reur de la bru ta li té des ca ra bi ne ros. Plus de 34 per sonnes
sont mortes, près de 460 ont perdu la vue, 2 500 autres ont été em‐ 
pri son nées et des di zaines d’entre elles sont tou jours en pri son. Pour‐ 
tant, loin de pa ra ly ser l’ac tion col lec tive, la cam pagne de « pa ci fi ca‐ 
tion » or ches trée par le gou ver ne ment de Piñera, en don nant à voir et
à com prendre le prin cipe fon da teur de la guerre comme socle de
l’ordre do mi nant 3, a fini par sus ci ter la pos si bi li té même de sa re mise
en cause ra di cale. Le terme de « ré vo lu tion », que re tient Pierre Dar‐ 
dot, fait débat. Doit- on, en effet ré ser ver le terme de ré vo lu tion,
comme l’af firment d’au cuns, aux ré vo lu tions réus sies ? Ou bien faut- il
ac cor der ce qua li fi ca tif aux mo bi li sa tions de grandes échelles et
d’ins pi ra tions ra di cales ? En s’ap puyant sur la ré flexion de Cas to ria‐ 
dis, l’au teur plaide pour une dé fi ni tion élar gie de la no tion de ré vo lu‐ 
tion, en ten due comme « mou ve ment de ré- institution de la so cié té ».
L’usage de cette ac cep tion nous pa raît d’au tant plus jus ti fié que la
ques tion du suc cès ou de l’in suc cès d’un mou ve ment ré vo lu tion naire
est ra re ment im mé dia te ment dis cer nable et trop sou vent me su rée au
prisme de la conso li da tion de l’état cen tral. Cer taines vic toires, qui
ont rendu pos sible un pro ces sus de trans for ma tion so ciale, ne
naissent- elles pas sou vent d’une ap pa rente dé faite ? A l’in verse, cer‐ 
taines ré vo lu tions vic to rieuses, n’ont- elles pas fini par saper leurs
propres fon de ments ? Il peut être utile de com prendre la ré vo lu tion
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comme un ad jec tif : si l’on consi dère l’éten du de la mo bi li sa tion, la ra‐ 
di ca li té de ses ob jec tifs et le fait qu’elle soit par ve nue à édi fier – au
moins tem po rai re ment – des formes de contre- pouvoir dans et hors
de l’état, le mou ve ment chi lien consti tue in dé nia ble ment un pro ces‐ 
sus ré vo lu tion naire. Si les ar gu ments de Pierre Dar dot nous semblent
ici tout à fait convain cants, la condam na tion sans nuance de l’en‐ 
semble des ex pé riences pro gres sistes la ti noa mé ri caines – pour tant
très di verses - des deux der nières dé cen nies, éva luées au prisme
d’une vi sion en chan tée du pro ces sus chi lien, l’est beau coup moins.
Car si, comme nous y in vite l’au teur, la ques tion stra té gique doit être
pen sée à nou veaux frais, on ne voit pas pour quoi le cri tère de l’ef fec‐ 
ti vi té et de la pé ren ni té des pro jets de trans for ma tions des ins ti tu‐ 
tions ou des struc tures so ciales et po li tiques de vraient être écar té de
l’ana lyse « lu cide » de l’ex pé rience chi lienne. Comme le re marque très
jus te ment Franck Pou peau, « plu tôt que de re pro cher aux « gou ver‐ 
ne ments pro gres sistes  » de mener des po li tiques socio- démocrates
ou néo li bé rales dis si mu lées, il semble pré fé rable de consi dé rer dans
quel cadre, ins ti tu tion nel ou non, les mou ve ments so ciaux peuvent
faire pres sion sur des États pré oc cu pés par des ré sul tats im mé diats
en ma tière de ré duc tion de la pau vre té et dans quelle me sure la
pour suite du « mo dèle pro duc ti viste » peut in té grer des al ter na tives
po li tiques concrètes » 4.

Le pre mier cha pitre (p.29-68) s’ap plique à re cons truire la tra jec toire
de la dé mo cra tie chi lienne après la fin – né go ciée et pac tée - du ré‐ 
gime ter ro riste de Pi no chet. Pui sant à de nom breuses sources (Ma‐ 
nuel An to nio Garretón, Ed gar do Boe nin ger, etc.), Pierre Dar dot ana‐ 
lyse fi ne ment le dis po si tif de gou ver ne men ta li té agen cé par le pou‐ 
voir mi li taire et la Concertación au len de main du plé bis cite du 5 oc‐ 
tobre 1988 5. Fondé sur un «  trans fert or don né  » du pou voir lar ge‐ 
ment contrô lé par les mi li taires, la mal nom mée «  tran si tion  » chi‐ 
lienne fut avant tout une opé ra tion de « trans for misme », selon la for‐ 
mule du so cio logue Tomás Mou lian 6, vi sant à conso li der, sous les
atours de la dé mo cra tie li bé rale, les grands ac quis de la contre- 
révolution ca pi ta liste des an nées 1970-80 et à pré ser ver les struc‐ 
tures pro fondes de l’État for gées par la dic ta ture. Cette opé ra tion fut
ren due pos sible par une ho mo gé néi sa tion fic tive des deux grands
blocs po li tiques, dé sor mais una ni me ment sou cieux de mener une po‐ 
li tique consen suelle. Comme le rap pelle jus te ment l’au teur, la mo bi li ‐
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sa tion du mot d’ordre de « consen sus » fut cru ciale dans la lé gi ti ma‐ 
tion théo rique et pra tique de la dé mo cra tie «  concer tiste  », fon dée
sur l’in ter dic tion de «  la dé li bé ra tion col lec tive sur les va leurs et les
fins com munes, au pro fit d’un ar ran ge ment tech nique entre ex‐ 
perts » 7, seul ca pable d’exor ci ser les « dé mons du passé » au sein d’un
pays «  po la ri sé  ». La sub sti tu tion de la dé mo cra tie dé li bé ra tive par
l’ad mi nis tra tion n’a pas été sans consé quence sur les ci toyens, tenus à
l’écart de l’es pace pu blic et trans for més en « ci toyens de basse in ten‐ 
si té » 8. Si ces élé ments d’ana lyses, très pré ci sé ment ex po sés par l’au‐ 
teur, sont connus des spé cia listes de l’Amé rique la tine contem po‐ 
raine, l’ab sence de toute ré fé rence aux tra vaux, pré cur seurs et fon da‐ 
men taux, du so cio logue Tomás Mou lian sur l’avè ne ment au Chili
d’une dé mo cra tie des ex perts et d’une « so cié té néo li bé rale » ne lais‐ 
se ra tou te fois pas de les sur prendre ; omis sion d’au tant plus re gret‐
table que la pers pec tive mar xiste mais non éco no mi ciste de Mou lian
sur la construc tion de la condi tion néo li bé rale ré sonne for te ment
avec celle dé ve lop pée par l’au teur dans La nou velle rai son du monde.

Dans le deuxième cha pitre (p. 69-152), Pierre Dar dot dresse une car‐ 
to gra phie des prin ci paux af fluents qui ont ali men té «  le ré veil chi‐ 
lien  »  : le mou ve ment des ma puches, le mou ve ment fé mi niste et le
mou ve ment étu diant. Or, comme le montre l’au teur, ces mou ve ments,
nour ris des mul tiples mo bi li sa tions qui ont ponc tué la der nière dé‐ 
cen nie, ont in ven té de nou velles formes de sub jec ti va tion po li tique,
en rup ture avec les formes po li tiques « tra di tion nelles » de la contes‐ 
ta tion fon dées sur la re pré sen ta tion et l’im pé ra tif de la prise de pou‐ 
voir. La nou veau té ne tient pas tant à l’iden ti té des ac teurs mo bi li sés
qu’à la ma nière dont ils ont su ar ti cu ler, en construi sant un cadre
com mun d’in ter pré ta tion de la réa li té so ciale, re ven di ca tions so ciales
spé ci fiques et visée stra té gique. Ce que ces mou ve ments par viennent
à dé ga ger, en par tant de leurs propres ex pé riences, c’est en effet une
com pré hen sion trans ver sale de la conca té na tion his to rique des
formes de do mi na tion et d’ex clu sion sur les quels s’est bâti l’état chi‐ 
lien. Il convient de sou li gner que l’opé ra tion de « trans ver sa li sa tion »
qu’ana lyse Pierre Dar dot n’est pas une simple re for mu la tion des
« chaînes d’équi va lence » théo ri sées par Er nes to La clau dans La rai‐ 
son po pu liste  9: si elle per met bien de nom mer un en ne mi com mun –
le néo li bé ra lisme de la tran si tion -, elle im plique une re prise et une
re for mu la tion créa tive (et non pas une « tra duc tion ») par cha cun des
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ac teurs col lec tifs des de mandes et des ima gi naires éman ci pa teurs
por tés par les autres com po santes du mou ve ment.

C’est dans les trois der niers cha pitres de l’ou vrage, en tiè re ment
consa crés à l’ana lyse du pro ces sus consti tuant, que l’em preinte dis ci‐ 
pli naire du spé cia liste de phi lo so phie po li tique est la plus vi sible.
Pierre Dar dot y ana lyse avec une grande acui té les luttes qui ont ac‐ 
com pa gné l’émer gence et le dé rou le ment de la Conven tion consti tu‐ 
tion nelle, de puis le plé bis cite d’en trée du 25 oc tobre 2020 jusqu’au
re fe ren dum du 4 sep tembre 2022. Sou vent dé crite comme une « cage
de fer  » dé li mi tant stric te ment l’es pace du pos sible, la «  Loi fon da‐ 
men tale  » pro mul guée par la dic ta ture en 1980 – et tou jours en vi‐ 
gueur 44 ans plus tard -, a consti tué la pièce cen trale de la stra té gie
de na tu ra li sa tion des prin cipes du néo li bé ra lisme. On com prend dès
lors que l’am bi tion de re fon da tion ex pri mée par les ma ni fes tants dès
les pre miers jours du sou lè ve ment, ne re lève en rien d’un quel conque
«  fé ti chisme consti tu tion nel ». Elle ré sulte plu tôt d’une com pré hen‐ 
sion in time de la fonc tion stra té gique du droit po si tif dans la trans‐ 
for ma tion de la réa li té so ciale. Car si le droit a per mis, au Chili et
ailleurs, d’as su rer ef fi ca ce ment la main mise du ca pi tal sur la vie so‐ 
ciale, sa re for mu la tion, dès lors qu’elle s’en ra cine dans la vo lon té po‐ 
pu laire, peut aussi per mettre d’en conju rer les formes les plus vio‐ 
lentes et de li mi ter le ren for ce ment des sys tème ano nymes d’op pres‐ 
sion qui lui sont in hé rents : le pa triar cat, le co lo nia lisme et l’ex trac ti‐ 
visme. C’est l’une des grandes forces de ce livre que de rendre in tel li‐ 
gible les luttes sé man tiques sur la dé fi ni tion de la consti tuante char‐ 
gée de ré di ger la nou velle consti tu tion. L’achar ne ment de la droite
chi lienne et de ses in tel lec tuels or ga niques à cir cons crire, en amont,
les pou voirs consti tuants de la Conven tion puis à sa bo ter son dé rou‐
le ment, rend ma ni feste la cen tra li té de l’enjeu conte nu dans la ques‐ 
tion du droit. Que les nou veaux droits inau gu rés par la consti tu tion
per mettent à la puis sance pu blique de li mi ter l’ap pro pria tion illi mi tée
de la ri chesse so ciale par le ca pi tal – tou jours dé crits comme une res‐ 
tric tion de liberté- , voilà ce qui fait scan dale. Or, comme nous le
montre Pierre Dar dot, l’ex hu ma tion du tré sor perdu des lois dans leur
di men sion po pu laire n’est pos sible que si elle s’ins crit dans un pro‐ 
ces sus qui dé borde les formes ins ti tuées de la par ti ci pa tion ci‐ 
toyenne. L’ana lyse très pré cise du fonc tion ne ment in terne de la
Conven tion ainsi que ses rap ports avec les ci toyens, per met à l’au teur
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de sou li gner l’ori gi na li té du pro ces sus consti tuant chi lien. En re fu sant
de su bor don ner les moyens aux fi na li tés, en as su mant son hé té ro no‐ 
mie consti tu tive et en rom pant avec le ver ti ca lisme éta tique, la
Conven tion a ré in ven té « en acte » les struc tures de re pré sen ta tion
sym bo lique du pou voir. A re bours de toute la tra di tion ju ri dique oc ci‐ 
den tale (Emmanuel- Joseph Sieyès, Ray mond Carré de Mal berg ou
Karl Schmitt) elle s’est ima gi née, mal gré toutes les dif fi cul tés de mise
en œuvre qu’im pli quait cette am bi tion, comme par ti ci pa tive et « non- 
souveraine ».

Dans une belle ré flexion sur les ver tus de l’ima gi na tion po li tique –
lors qu’elle s’ins crit dans une pra tique dé mo cra tique de la dé li bé ra tion
col lec tive - le livre de Pierre Dar dot vient nous rap pe ler que si les ré‐ 
vo lu tions se nour rissent des images du passé pour les ar ra cher « au
confor misme qui est sur le point de [les] sub ju guer » 10, elles doivent
avoir pour bous sole l’image que nous nous construi sons des femmes
et des hommes de de main.
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