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Dans une en quête de ter rain ques tion nant la thé ma tique de l’ac tion
col lec tive en fa veur des langues ré gio nales et mi no ri taires 1, l’in ves tis‐ 
se ment des es paces de so cia bi li té for més et mis à dis po si tion par les
groupes de lo cu teurs consti tue une dé marche de pre mière né ces si té
pour le cher cheur. La fré quen ta tion de ces dif fé rents es paces et la
com pa rai son de leurs fonc tions so ciales per met ainsi de re cueillir des
in for ma tions que les tem po ra li tés de l’en tre tien semi- directif ou de
l’ob ser va tion par ti ci pante n’au to risent pas, de nouer des re la tions
avec ses en quê tés, ainsi que de trou ver — et de sa voir adap ter — son
po si tion ne ment de re cherche sur le(s) ter rain(s) de l’en quête.

1

Dans cette dé marche de ques tion ne ment au tour des es paces d’« en‐ 
ga ge ment cultu rel  » 2 (Herz feld, 1997), notre ar ticle com pare le rôle
po li ti sa teur des es paces de so cia bi li té in ves tis par les mi li tants des
langues ré gio nales et mi no ri taires dans les ré gions de Bre tagne
(France) et de Lu sace (Al le magne). Nous en ten dons par es paces de
so cia bi li té les lieux spa tiaux et tem po rels où se ren contrent les dé‐ 
fen seurs des langues bre tonne, gal lèse, haute- sorabe et basse- 
sorabe, que ces lieux soient for mel le ment mi li tants, semi- formels, ou
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in for mels, où «  la sé pa ra tion entre les temps quo ti dien et po li tique
[…] n’est pas aussi bru tale que cela  » (Per rot, 1974 in Of fer lé,
2008 : 197). Nous dé fen dons avec la po li tiste état su nienne Nina Elia‐ 
soph l’idée selon la quelle, au- delà des groupes or ga ni sés par ti sans,
syn di caux ou as so cia tifs, l’es pace pu blic in clut «  toutes les formes
non or ga ni sées de vie pu blique re le vant des re la tions de so cia bi li té,
du jeu, de l’es thé tique, qui se dé roulent dans les cafés, les bars, les sa‐ 
lons de lec ture, et même les équipes de foot » (Elia soph, 2010 : 20). La
« po li ti sa tion » et la « dé po li ti sa tion » se ront ainsi en ten dues comme
des «  pro ces sus d’in ser tion ou, au contraire, de désen ga ge ment,
d’éloi gne ment de cer tains ac teurs, com por te ments ou ob jets par rap‐ 
port au champ de la po li tique ins ti tu tion nelle et plus lar ge ment par
rap port à l’uni vers perçu et construit comme spé ci fi que ment « po li‐ 
tique » par les ac teurs so ciaux » (Ar naud, Guion net, 2005 : 14-15).

Si la so cio lo gie des mo bi li sa tions s’est pen chée sur les ef fets so ciaux
de ce type d’es paces, les re gio nal stu dies se sont da van tage fo ca li sées
sur les phé no mènes ré gio na listes et na tio na listes à l’échelle ma cro lo‐ 
gique. C’est au croi se ment de ces deux pers pec tives, en adop tant une
dé marche de so cio lo gie po li tique at ten tive aux es paces et aux tra jec‐ 
toires, que nous sou hai tons nous si tuer. En ou vrant la boîte noire des
es paces de so cia bi li té de langues ré gio nales et mi no ri taires en tant
que com mu nau tés de pra tique (Wen ger et al., 2002) et de dis cours
(Elia soph, 2010), nous pro po sons de tra vailler la ten sion entre leur
rôle po ten tiel d’an ti chambre de mou ve ments so ciaux lin guis tiques
na tio na li taires et leur ca rac tère par fois isolé, « close to home », culti‐ 
vant « l’évi te ment du po li tique » (Elia soph, 2010 : 18). L’ad jec tif « na tio‐ 
na li taire » (néo lo gisme formé de la contrac tion entre « na tio na lisme »
et « mi no ri taire ») sera pré fé ré à ceux de « na tio na liste » ou « ré gio‐ 
na liste  », en rai son de leur pré ten tion à dire si les ter ri toires où
naissent ces mou ve ments consti tuent des na tions ou des ré gions
(Ker na le genn, 2005).

3

Dans cha cun des cas étu diés, les ac teurs dé cident de s’en ga ger en fa‐ 
veur de langues dont la va leur au sein du mar ché lin guis tique est
faible. En effet, à par tir du dix- neuvième siècle, en Eu rope, la langue
d’État de vient la « norme théo rique à la quelle toutes les pra tiques lin‐ 
guis tiques sont ob jec ti ve ment me su rées » (Bour dieu, 2001 : 71). Ainsi,
tous les lo cu teurs des langues ré gio nales et mi no ri taires in ter ro gés
parlent éga le ment la langue ma jo ri taire de leur État, soit le fran çais et
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l’al le mand. Si les lo cu teurs ren con trés dans le cadre de cette en quête
n’ont plus be soin, pour leur com mu ni ca tion im mé diate, de maî tri ser
le gallo, le bre ton, le haut- sorabe ou le bas- sorabe, ce sont alors des
en jeux sym bo liques qui sont à l’œuvre dans l’uti li sa tion de ces langues
post- vernaculaires (Shand ler, 2006), où le ni veau de sens se con daire
(sym bo lique) prend le pas sur le ni veau pre mier (fonc tion nel). À par tir
de ce constat, nous pou vons sup po ser que la pra tique d’une langue
ré gio nale ou mi no ri taire par ti cipe déjà d’une dé marche d’en ga ge ment
iden ti taire. Cette der nière ne dé bouche ce pen dant pas for cé ment sur
le même degré, ni sur les mêmes mo da li tés d’en ga ge ment po li tique
selon les cas, al lant de l’apo li tisme re ven di qué à la for mu la tion de re‐ 
ven di ca tions in dé pen dan tistes. Nous consi dé re rons les mou ve ments
so ciaux comme un type d’ac tion col lec tive concer tée en fa veur d’une
cause im pli quant l’iden ti fi ca tion d’un ad ver saire (Neveu, 2011), et l’évi‐ 
te ment du po li tique comme une ab sence de mon tée en gé né ra li té,
une éva po ra tion de toute ré fé rence à «  l’es prit pu blic  » (Elia soph,
2010 : 20).

Il convient ainsi d’étu dier les condi tions de pro duc tion de formes plus
ou moins po li ti sées d’ac tion col lec tive au sein de ces es paces de
main te nance de l’en ga ge ment au sens de com mit ment (Moss Kan ter,
1972). Ce fai sant, nous axe rons la fo cale sur le pro ces sus d’en quête, la
com pa rai son réa li sée, et veille rons à ne pas dé ta cher les ré sul tats de
cette re cherche de la construc tion per se du tra vail de ter rain.

5

Les quatre cas choi sis pour la com pa rai son per mettent d’ex plo rer la
di ver si té de po si tion des es paces de so cia bi li té sur un conti nuum de
po li ti sa tion. En effet, les es paces in ves tis par les mi li tants du bre ton,
du gallo, du haut- sorabe et du bas- sorabe ne re couvrent pas né ces‐ 
sai re ment les mêmes fonc tions.

6

En Bre tagne, les lo cu teurs du bre ton sont es ti més à 207 000 et les lo‐ 
cu teurs du gallo à 191 000 3, sur une po pu la tion to tale de 3,329 mil‐ 
lions. Les deux com mu nau tés de langues ré gio nales dis posent d’ins ti‐ 
tu tions pu bliques et semi- publiques en lien avec le champ po li tique,
bien que le gallo bé né fi cie d’une vi si bi li té moindre par rap port à la
langue bre tonne, ins ti tu tion na li sée de puis plus long temps, et in ves tie
da van tage par les ac teurs par ti sans. Par ailleurs, les mi li tants du gallo
tendent à va lo ri ser da van tage un ré per toire cultu rel issu de la tra di‐ 
tion, no tam ment des pra tiques ru rales de Haute- Bretagne. La Lu sace,
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quant à elle, ne dis pose pas d’exis tence of fi cielle. Ré gion avant tout
cultu relle et his to rique, elle est di vi sée entre les Länder de Saxe et de
Bran de bourg et abrite deux mi no ri tés lin guis tiques, les Hauts- 
Sorabes — entre 12 000 et 15 000 lo cu teurs — et les Bas- Sorabes – 5 
000 à 6 000  lo cu teurs  – (Dołowy- Rybińska, 2016a), sur une po pu la‐ 
tion d’en vi ron 1,3 mil lion. Consi dé rés comme une mi no ri té na tio nale
par l’État fé dé ral al le mand, les So rabes dis posent d’ins ti tu tions po li‐ 
tiques et bud gé taires spé ci fiques. Ce pen dant, sur tout en Basse- 
Lusace, la trans mis sion fa mi liale de la langue se heurte au faible
nombre de fa milles concer nées et à la li mi ta tion du rôle de so cia li sa‐ 
tion lin guis tique joué par les écoles bi lingues (Dołowy- Rybińska ; Ra‐ 
ta jc zak, 2019). En Haute- Lusace, le ca tho li cisme joue un rôle ma jeur
pour main te nir la com mu nau té res ser rée et pra ti quer la langue, rôle
que la re li gion pro tes tante ne joue pas avec au tant d’in ten si té en
Basse- Lusace.

La mé tho do lo gie em ployée consiste prin ci pa le ment en la pra tique de
l’ob ser va tion par ti ci pante à visée eth no gra phique lors de plu sieurs
sé jours de six mois à trois se maines en Lu sace, et de fré quen ta tion
ré gu lière des lieux de so cia bi li té brit to phones et gal lo phones en Bre‐ 
tagne. La col lecte de don nées is sues d’en tre tiens bio gra phiques semi- 
directifs menés avec trente- sept mi li tants des langues bre tonne, gal‐ 
lèse, haute- sorabe et basse- sorabe vien dra com plé ter le ma té riau
em pi rique. Ces der niers ont été réa li sés en fran çais et en al le mand,
alors que des conver sa tions in for melles lors des ob ser va tions par ti ci‐ 
pantes dé taillées ci- dessous se sont par fois dé rou lées pour par tie en
langue bre tonne sur le ter rain concer né 4.

8

Les temps re te nus pour l’ob ser va tion ont été l’oc ca sion de mener des
conver sa tions in for melles avec des mi li tants et des lo cu teurs des
langues concer nées, de même que les mo ments d’en tre tien, sou vent
sui vis de dis cus sions in for melles, ont été consi dé rés comme l’oc ca‐ 
sion de réa li ser de micro- observations. Pré ci sons en outre que notre
dé marche de re cherche, en s’ins cri vant en de hors de toute visée nor‐ 
ma tive, et dans le champ de la so cio lo gie des mou ve ments so ciaux,
ne cherche pas à sa voir si les ef forts de re vi ta li sa tion lin guis tique
four nis par les mi li tants sont ef fi caces ou non, mais sim ple ment à en
com prendre les mo da li tés d’im bri ca tion dans des rap ports de force
po li tiques.
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Après avoir iden ti fié les fonc tions socio- politiques des es paces de so‐
cia bi li té des groupes de langues ré gio nales et mi no ri taires, nous ver‐ 
rons com ment ces der niers en tre tiennent un conti nuum de po li ti sa‐ 
tion.

10

1. Iden ti fier les fonc tions socio- 
politiques des es paces de so cia bi ‐
li té de langues mi no ri taires
Au sein des com mu nau tés lin guis tiques haute- sorabe, basse- sorabe,
gal lèse et bre tonne, les es paces de so cia bi li té men tion nés ci- dessus
rem plissent les fonc tions de construc tion iden ti taire, d’en ga ge ment
(Moss Kan ter, 1972), de sas d’en trée dans des car rières mi li tantes
(Renou, 2010 : 506), de struc tures de mise en veille (« abeyance struc‐ 
tures », Tay lor, 1989) et de ré sis tance (Scott, 1976).

11

1.1. Construire l’iden ti té, main te nir l’en ‐
ga ge ment

Tout d’abord, les es paces so cia bi li taires par ti cipent à la construc tion
iden ti taire de leurs par ti ci pants, en per met tant à ceux qui les fré‐ 
quentent de pro cé der à une « iden ti fi ca tion of the self with a group »
(Moss Kan ter, 1972  :  66). C’est dans cette pers pec tive que nous les
consi dé rons comme des com mu nau tés de pra tique (Dołowy- 
Rybińska, 2016b). Les cours d’ap pren tis sage des langues ré gio nales et
mi no ri taires 5 per mettent en effet à des néo- locuteurs d’in té grer de
nou veaux groupes de pairs, de se sen tir peu à peu concer nés par la
com mu nau té ré gio nale. Ainsi, un de nos en quê tés, mi li tant ins ti tu‐ 
tion nel de qua rante ans, néo- locuteur du bas- sorabe et uni ver si taire,
nous ex plique avoir ap pris la langue non pas pour des rai sons d’au‐ 
then ti ci té, mais en rai son du cli mat ou vert aux nou velles per sonnes
dé si reuses de s’en ga ger, quoique non is sues de fa milles de langue so‐ 
rabe, que l’on peut trou ver en Basse- Lusace. Il ajoute ainsi une ca rac‐ 
té ris tique à son iden ti té 6. L’en ri chis se ment iden ti taire comme ré tri‐ 
bu tion sym bo lique de l’en ga ge ment (Gaxie, 1977) fonc tionne à l’échelle
in di vi duelle, mais aussi col lec tive dans les quatre cas étu diés. En
effet, se re trou ver entre ac teurs par ta geant les mêmes ca rac té ris ‐
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tiques lin guis tiques et, au moins en par tie, le même uni vers sym bo‐ 
lique, per met à la langue d’ac cé der au sta tut de sup port iden ti taire.
Un en quê té haut- sorabe, tech ni cien dans l’au dio vi suel et actif dans
une as so cia tion de jeu nesse haute- sorabe 7, ex plique ainsi souf frir de
l’ab sence d’es paces uni que ment so ra bo phones comme les réunions
entre hommes hauts- sorabes où la pro ces sion des ca va liers du di‐ 
manche de Pâques 8 est pré pa rée. Pour lui, ces réunions ne peuvent
se dé rou ler qu’en haut- sorabe, que des ger ma no phones mo no lingues
soient pré sents ou non. De même, le curé so ra bo phone d’une pa‐ 
roisse haute- sorabe nous ex plique :

Auf jeden Fall ist es wich tig, Sprachräume zu schaf fen und zu erhal ten,
überhaupt zu haben. Das heißt, es braucht Orte, an denen sich man
trifft, um zu reden. Es ist ganz wich tig, das man nicht nur zu hause am
Fern se hen hängt, son dern dass man in den Orten, in denen Men schen
leben, Möglichkeiten der Be ge gnung hat. 9

De même, deux en quê tés bre tons or ga ni sa teurs de la Re da deg 10 in‐ 
diquent tenir à ce que l’évé ne ment ait lieu en bre ton, sans tra duc tion
fran çaise sys té ma tique.

13

Il convient éga le ment de sou li gner le rôle joué par l’es pace dans le
main tien de l’iden ti té du groupe. En Lu sace, de nom breux vil lages ont
été aban don nés ou dé truits sous le ré gime so cia liste afin de per‐ 
mettre l’ex ploi ta tion des mines de li gnite. Il est de pre mière im por‐ 
tance pour les an ciens ha bi tants de ces vil lages de se re trou ver lors
de mo ments de fête et de com mé mo ra tion pour se re mé mo rer leur
iden ti té de lo caux. Une for ma trice his to rique des écoles bi lingues
Witaj (« Bien ve nue ») en Basse- Lusace, tra vaillant à l’école ma ter nelle
basse- sorabe de Sie low, ra conte ainsi se re trou ver plu sieurs fois par
an avec les an ciens ré si dents de son vil lage d’ori gine, dé truit en 1982,
à l’en droit où se trou vait le vil lage, de puis rem pla cé par un bio tope
fonc tion nant à la ma nière d’une hé té ro to pie (Fou cault, 1984).

14

Dort wo unser Dorf war, haben wir uns ein Stück erhal ten, die Do mo ‐
wi na 11 hat uns unterstützt, da ist ein Bio top, das haben wir mal hin ge ‐
zeugt, das ist ein klei ner Teich, und wir, ehe ma lige Dorf be woh ner, alle
die noch sind, und die möchten, wir tref fen uns min des tens 2-3 Mal im
Jahr, das ist rich tig… Das ist immer schön, da wird Essen, Trin ken zu ‐
sam men ge tra gen, dann wer den Bil der und Ges chich ten mit ver bracht,
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Feuer wird schön sau ber ge macht, das Bio top, also diese…, wird in
Ord nung ge hal ten, un se ren ehe ma li gen Grenz stein, der am Dorf stand,
den haben wir da noch, dann weiss ich noch die Do mo wi na, die haben
da mals aus ge mes sen rich tig ge guckt, wo die Gaststätte stand, das sieht
man nicht, da ist ein Schil tern [sic], so das man so in Erin ne rung an
Plätze zurück denkt, da wird man da, ja, mensch, euer Haus, da müsste
sich so in diese Rich tung, noch zwan zig Meter, müsstet ihr ge wohnt
haben, und daher eine Tafel haben wir ges tellt, also alles mit der Hilfe
der Do mo wi na, und das ist immer noch, wir tref fen uns immer noch.
Wie ge sagt, seit 1982 sind wir noch schon ältliche [sic] Jahre, und wir
sind immer noch be sam melt. 12

De même, les es paces de so cia bi li té comme les clubs de conver sa tion
en haut ou en bas- sorabe or ga ni sés dans les grandes villes avoi si nant
la Lu sace comme Leip zig, Dresde ou Ber lin per mettent de main te nir
les liens com mu nau taires hors du vil lage d’ori gine, foyer de la langue,
alors qu’il est plus fré quent de ren con trer des lo cu teurs du bre ton, et
dans une moindre me sure du gallo, qui n’ont pas d’at ta che ment par ti‐ 
cu lier à un vil lage pré cis et ha bitent les mé tro poles de Rennes ou
Nantes.

15

La vie de la com mu nau té est cé lé brée lors de soi rées pri vées ou semi- 
publiques ras sem blant près de cent per sonnes, pour dan ser, et évo‐ 
quer les ap par te nances slaves et lu sa ciennes dans des re frains — en
langues so rabes – re pris par tous no tam ment dans l’es pace du vil lage
bas ou haut- sorabe. Nous pou vons, avec pré cau tion ce pen dant, des‐ 
si ner un pa ral lèle avec les com mu nau tés uto piques des an nées  1970
étu diées par Ro sa beth Moss Kan ter, qui sou ligne l’im por tance de la
pra tique des danses de groupe et du chant cho ral pour ca ta ly ser une
trans cen dance col lec tive (Moss Kan ter, 1972). En outre, les es paces de
so cia bi li té per mettent en Lu sace de per pé tuer une construc tion
iden ti taire par la pra tique re li gieuse, sup port sur le quel s’ap puient
peu les mi li tants des langues de Bre tagne. Par construc tion iden ti‐ 
taire, nous en ten dons la pra tique d’un style de vie par ti cu lier, dé fi ni
par Jo seph R. Gus field comme un sys tème de va leurs, de cou tumes et
d’ha bi tudes propres à un « groupe de sta tut » 13 (Gus field, 1963 ; 1986).
Ce sont jus te ment les es paces so cia bi li taires qui per mettent d’ex pri‐ 
mer au mieux les styles de vie des com mu nau tés de langues ré gio‐ 
nales et mi no ri taires ana ly sées. Enfin, le fait même de par ti ci per à
une com mu nau té de pra tique consti tue en soi une ré tri bu tion iden ti ‐
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taire, comme le sou ligne Ro sa beth Moss Kan ter : « to some extent, a
per son’s iden ti ty is com po sed of his com mit ments  » (Moss Kan ter,
1972 : 70).

Si nous consi dé rons l’en ga ge ment comme un pro ces sus à l’in ter sec‐ 
tion entre les re quêtes des groupes et les orien ta tions per son nelles
de leurs membres (Moss Kan ter, 1972  :  66), il convient de consta ter
que la mise à dis po si tion d’es paces de so cia bi li té est une gra ti fi ca tion
pro po sée par la com mu nau té à ses membres, dans une forme de
cercle ver tueux où le we- spirit l’em porte sur le me- spirit. Cette at‐ 
ten tion por tée au main tien des membres dans le groupe ne va pas
sans mé ca nismes de contrôle so cial. Ainsi, nous consta tons que plus
l’éco no mie af fec tive du groupe est res ser rée, plus la com mu nau té lin‐ 
guis tique est à même de créer des es paces de pra tique de la langue.
En effet, dans les deux ré gions étu diées, le groupe lin guis tique mi no‐ 
ri taire do mi nant est le plus dense en terme de ré seau re la tion nel.
Lors de l’une de nos ob ser va tions réa li sée en Haute- Lusace à l’oc ca‐ 
sion du di manche de Pâques, dis cu tant avec la mère de fa mille, cette
der nière évoque la dif fi cul té pour les So rabes de se ma rier avec des
per sonnes ex té rieures à la com mu nau té, bien qu’elle- même se pro‐ 
nonce pour da van tage d’ou ver ture.

17

En Bre tagne, c’est moins la fa mille que les pairs qui dé ter minent les
fron tières entre les membres lé gi times de la com mu nau té, au ca pi tal
d’au toch to nie (Re tière, 2003) élevé, et les autres.

18

1.2. Sas d’en trée, abeyance, ré sis tance

Les es paces de so cia bi li té des com mu nau tés de lo cu teurs du haut- 
sorabe, bas- sorabe, bre ton et gallo pos sèdent des fonc tions de sas
d’en trée (Renou, 2010) et d’abeyance 14 (Tay lor, 1989) en pé riode de re‐ 
flux de la force idéo lo gique des re ven di ca tions na tio na li taires.

19

Pre miè re ment, pour des mi li tants, sur tout jeunes, les es paces de so‐ 
cia bi li té of ferts par la par ti ci pa tion à la com mu nau té lin guis tique
peuvent faire of fice de pre mière étape dans une car rière mi li tante,
no tam ment dans le cas bre ton. Un mi li tant du col lec tif Bak e Brez ho‐ 
neg (« Bac en bre ton »), âgé de dix- huit ans au mo ment de l’en tre tien,
ex plique avoir re pris le flam beau de ce col lec tif après avoir été

20
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convain cu par un de ses ca ma rades du lycée im mer sif Diwan
(« Germe »), pen dant l’in ter nat :

— Pour la pe tite anec dote, il y a un co pain de chambre, enfin il n’est
pas dans ma chambre mais un co pain de dor toir, qui est venu me voir
un soir, qui m’a dit : viens, on passe le bac en bre ton. 
— Ce n’étaient que vous deux ? 
— Non, on était trois ou quatre, moi il m’en a parlé au même titre que
les deux- trois autres, quoi. Moi j’ai dit, ouais, j’ai me rais bien, si tu
veux, il n’y a pas de pro blème, mais com ment, pour quoi, et voilà, il y
avait toutes les ques tions à se poser 15.

Par la suite, le ba che lier co- organise avec les quinze autres ba che liers
ayant ré di gé l’épreuve de ma thé ma tiques en bre ton ‒ mal gré l’in ter‐ 
dic tion lé gale de le faire ‒ une série de ma ni fes ta tions à Quim per, Ca‐ 
rhaix et Guin gamp, ainsi qu’une confé rence de presse au Club de la
Presse de Rennes en juin 2018 en pré sence d’élus ré gio naux. Cette
illus tra tion de car rière mi li tante va dans le sens de l’étude de Ni cole
Dołowy- Rybińska (2016a : 290) sur les an ciens élèves de Diwan. Cette
der nière nous in dique en effet que
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many ex- Diwan pu pils be come Bre ton ac ti vists. In some cases this is a
conscious pro cess. Their way of life is connec ted with in vol ve ment in
Bre ton culture and in the pro tec tion of the lan guage. Others ca te go rize
them selves as ac ti vist by ac ci dent […]. Clear ly, this re la tion with Bre ‐
ton ac ti vi ties is not ran dom but is a re sult of the edu ca tio nal pro cess. 16

L’en tre tien d’es paces so cia bi li taires per met aux mi li tants de se re plier
sur des pra tiques plus sé cu ri santes que celle du mi li tan tisme en
contexte hos tile, à la ma nière des abeyance or ga ni za tions iden ti fiées
par Verta Tay lor (1989). En 2017 est formé à l’Uni ver si té Rennes 2 le
col lec tif Brez ho neg er Skol Veur ? (« Du bre ton à l’uni ver si té ? ») qui
or ga nise des cours de bre ton sur le cam pus et tente de faire pres sion
sur la di rec tion de l’uni ver si té afin d’ob te nir une si gna lé tique bi lingue.
Confron tés au sen ti ment d’être en ga gés dans un mi li tan tisme trop
« ris qué » 17, les mi li tants de ce col lec tif trans fèrent alors leur ca pi tal
mi li tant (Ma ton ti, Pou peau, 2004) au sein de l’as so cia tion étu diante
« apo li tique 18  » Ke ja denn («  Ren contre  »), qui pro meut les cultures
bre tonnes et gal lèses par le biais d’ini tia tives fes tives 19. On re trouve
chez les mi li tants de Ke ja denn les cri tères iden ti fiés par Verta Tay lor
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pour dé fi nir une struc ture d’abeyance (Tay lor, 1989). Le fait de s’ins‐ 
crire dans une tra jec toire col lec tive par le vécu des mêmes ex pé‐ 
riences ca ta lyse alors l’at ta che ment à la cause bre tonne dans une
forme de sus tai ned par ti ci pa tion (Fillieule, 2005) à in clure dans un re‐ 
gistre de ré si lience (Of fer lé, 2008). Toutes ces ca rac té ris tiques
peuvent être ob ser vées à Ke ja denn, mis à part la cen tra li sa tion. On
peut com prendre ce terme comme la di vi sion des membres d’un
groupe entre un petit noyau de per sonnes qui contrô le rait la ges tion
des ac ti vi tés, et le reste des mi li tants, char gé d’ef fec tuer les tâches
dé ci dées par le « centre » (bu reau po li tique, par exemple). La cen tra‐ 
li sa tion d’un groupe im plique donc une hié rar chi sa tion entre les mi li‐ 
tants. On ne trouve pas de telle di vi sion hié rar chi sée des per sonnes
dans l’as so cia tion étu diante Ke ja denn où, si quelques mi li tants sont
en charge d’un do maine pré cis (se cré ta riat, tré so re rie), ils tournent et
se re laient, ne for mant pas un noyau stable dans le temps. Si di vi sion
des tâches il y a, elle se pro duit de ma nière ho ri zon tale. Le cri tère le
plus exa cer bé est néan moins la ca pa ci té de l’or ga ni sa tion à pro duire
des es paces de sens pour ses membres, qui per çoivent dans cet en ga‐ 
ge ment un sen ti ment de conti nui té.

Enfin, ces es paces peuvent, sans viser de buts di rec te ment mi li tants,
consti tuer l’an ti chambre d’une ré sis tance lar vée (Scott, 1976) aux
agres sions ex té rieures. Lors de notre sé jour de ter rain en Lu sace,
nous ren con trons J. à Cott bus au tour d’un café. J. est une lo cu trice du
bas- sorabe née en 1992. Alors qu’elle n’a que douze ans, le thème de
l’exode forcé de son vil lage est lon gue ment dis cu té au sein du voi si‐ 
nage, ce qui mène à une coa li tion avec les Églises, et à une ma ni fes ta‐ 
tion de So rabes de vant le Land tag du Bran de bourg à Pots dam. De ve‐ 
nue étu diante, elle ne po li tise pas im mé dia te ment la ques tion iden ti‐ 
taire. C’est plus tard, lors de l’or ga ni sa tion de fêtes tra di tion nelles
dans son vil lage, alors qu’elle est confron tée à des re marques hos tiles
et des sa luts hit lé riens de la part de ger ma no phones proches de
l’extrême- droite, qu’elle s’en gage plus in ten sé ment dans la sau ve‐ 
garde de la langue, re ven di quant par exemple le fait de po li ti ser par le
bas cette ques tion. Plus tard, à l’âge de vingt- cinq ans, elle dé cide de
don ner des cours d’al le mand à des ré fu giés nou vel le ment ar ri vés.
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Ainsi, les es paces so cia bi li taires dans le cas de l’en ga ge ment lin guis‐ 
tique na tio na li taire rem plissent de nom breuses fonc tions so ciales, et
per mettent de sta bi li ser une com mu nau té, en tra çant une ligne pro ‐
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gres sive entre par ti ci pa tion, en ga ge ment et ac ti visme (Dołowy- 
Rybińska, 2016b).

2. L’en tre tien d’un conti nuum de
po li ti sa tion
Ana ly ser les fonc tions so cio po li tiques de ces es paces nous pa raît dif‐ 
fi cile si l’on sé pare l’évi te ment et la pro duc tion du po li tique. En effet,
mal gré des de grés de po li ti sa tion di vers, tous nos cas par ti cipent de
l’ac tion col lec tive lin guis tique. Dans une en quête menée sur les élec‐ 
tions lo cales dans un vil lage corse (Bri quet, 2003 : 34), Jean- Louis Bri‐ 
quet ex plique ainsi que :

25

le ri tuel po li tique n’est que ra re ment codé selon des pro cé dures spé ‐
ci fiques qui le dis tinguent d’autres types de ri tuels so ciaux. Il re pro ‐
duit des modes de so cia bi li té consti tués en de hors du po li tique,
comme « l’apé ri tif » (l’un des rites ma jeurs de la so cia bi li té mas cu line,
qui réunit ré gu liè re ment les hommes au tour du comp toir d’un des
cafés du vil lage) ou la « vi site » (mode obli gé de la so cia bi li té vil la ‐
geoise, no tam ment fé mi nine, qui s’im pose lors des deuils, des nais ‐
sances, des fêtes, ou comme simple marque de cour toi sie). Il mo bi lise
les ré per toires gé né raux du rap port so cial, comme l’ami tié, la sym pa ‐
thie, l’en traide ou la re con nais sance. Il ma ni feste l’exis tence de liens
in ter per son nels dont la re la tion po li tique semble en quelque sorte
être la conti nua tion « na tu relle ».

Hors du cas par ti cu lier de ce vil lage, l’ap proche choi sie par le po li tiste
nous semble heu ris tique en ce qu’elle nous dé voile l’as pect sou vent
dif fus et non- institutionnalisé des pro ces sus de po li ti sa tion au sein
des groupes so ciaux.

26

2.1. Es paces de so cia bi li té, es paces des
mou ve ments so ciaux ?

Le po ten tiel pour les es paces de so cia bi li té des langues ré gio nales et
mi no ri taires peut se me su rer à l’aune de l’ex pres sion de « l’es prit pu‐ 
blic  » (Elia soph, 2010  :  27) qu’ils au to risent. L’es prit pu blic est dé fi ni
par Nina Elia soph comme la ca pa ci té des ac teurs à se ré fé rer aux
normes pu bliques, à évo quer les ques tions de jus tice, même de façon
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lé gère, iro nique ou hu mo ris tique, dans leurs conver sa tions. C’est
selon elle la somme de ces dis cours à por tée po li tique qui crée l’es‐ 
pace pu blic.

Le 16 no vembre 2018, nous nous ren dons à un concours de men te ries
‒ formes de ra con tées ty piques des conteurs gal lo phones dont le but
consiste à in ven ter le meilleur men songe pos sible ‒ or ga ni sé à Saint- 
Aaron (Côtes d’Armor) dans le cadre du fes ti val Gallo en Scène. L’un
des men teurs met ainsi en récit sa confron ta tion avec Pôle Em ploi en
fai sant une ré fé rence di recte à une dé cla ra tion du Pré sident de la Ré‐ 
pu blique selon la quelle il suf fi rait de tra ver ser la rue pour trou ver un
em ploi. Il se voit pro po ser une for ma tion de « voyant » par Pôle Em‐ 
ploi, dé ve loppe un ta lent pour les pré dic tions, et finit par trou ver un
poste d’éco no miste à l’Ély sée. Les spec ta teurs rient de bon cœur 20.
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Nous re te nons de cette soi rée un usage du re gistre de la men te rie qui
vise di rec te ment et avec aci di té la classe po li tique, non sans rap pe ler
le ré per toire d’ac tion col lec tive lo cale et pa tron née de pre mière gé‐ 
né ra tion iden ti fié par Charles Tilly (Tilly, 1984 : 97) ca rac té ri sé par le
dé tour ne ment de rites so ciaux pré exis tants, comme les fêtes pro‐ 
fanes ou re li gieuses, et la ré fé rence di recte à des fi gures d’au to ri té
pou vant pas ser par le mime.
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Lors de notre ob ser va tion au concours de contes bi lingue français- 
gallo de la Bogue d’Or à Redon (Ille- et-Vilaine), le 26 oc tobre 2018, les
deux pré sen ta teurs gal lo phones mul ti plient les mo que ries sur le
mode de vie ur bain de la bour geoi sie in tel lec tuelle où l’on se nour rit
« vegan » et où l’on cir cule en vélo. Plu sieurs plai san te ries as signent
les hommes et les femmes à leurs rôles tra di tion nels de genre. Par
ailleurs, nom breuses sont les imi ta tions de dis cours de com mu ni ca‐ 
tion po li tique. Nous nous trou vons bien en pré sence de ré fé rences
di rectes aux normes pu bliques, ici mises à dis tance, mo quées avec
aci di té (la classe po li tique, le mode de vie ur bain) ou au contraire lé‐ 
gi ti mées (les rôles de genre), dans un uni vers qui n’est pas celui de la
po li tique ins ti tu tion nelle.

30

D’an ciens élèves du lycée Diwan de Ca rhaix re ven diquent l’en tre tien
d’un es prit al ter na tif par l’ins ti tu tion Diwan, qui ver rait d’un bon œil
leurs en ga ge ments mi li tants di vers, et consti tue rait en soi une école
des mou ve ments so ciaux. Avant le pas sage de la Re da deg à Fay- de-
Bretagne le 7 mai 2018, nous pre nons l’apé ri tif avec les par ti ci pants à
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la course, très ma jo ri tai re ment issus d’une sco la ri té à Diwan. L’em ploi
de pé da go gies dites al ter na tives comme la pé da go gie Frei net, est dis‐ 
cu té entre eux. Ils font le constat que si les écoles Diwan sont au to ri‐ 
sées à les pra ti quer, elles ne sont fi na le ment pas tou jours uti li sées.
Une jeune mi li tante ex plique : « c’est déjà al ter na tif par la langue ». Il
s’agit ainsi de se po si tion ner comme une al ter na tive à la norme édu‐ 
ca tion nelle qu’est l’Édu ca tion Na tio nale. Lors d’un en tre tien 21, M.,
une mi li tante de Kens troll Breizh 22 de vingt- cinq ans, ex plique sa pre‐ 
mière confron ta tion avec les ins ti tu tions de l’ONU lors du Forum des
ques tions re la tives aux droits des mi no ri tés de l’année  2017, ayant
pour thème la jeu nesse. Elle met ainsi l’ac cent sur le style ves ti men‐ 
taire dé ca lé des mi li tants ar ri vés à Ge nève : « et donc on est ar ri vés
vrai ment cli ché des Di wa nais, tu sais, avec nos sacs à dos, moi je ve‐ 
nais juste d’ar ri ver en car, du coup j’avais mes chaus sures de rando
brin que ba lantes au sac à dos, et puis avec tous les autres en mode
costard- cravate… ».

Cette re prise du cli ché des «  Di wa nais  » comme consti tu tifs d’une
com mu nau té de jeunes mi li tants po li ti que ment si tués à gauche, de
sen si bi li té éco lo giste, au style dé con trac té, ha bi tués à voya ger en car
ou en stop nous sera rap por tée tout au long de l’en quête de ter rain.
Ainsi, Ni cole Dołowy- Rybińska (2016a  :  288) rap porte  : «  apart from
the lan guage, Diwan pu pils dif fe ren tiate them selves as well in their
spe cial “al ter na tive dress” ».
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Il s’agit d’un style de vie dis tinct et propre à la po li ti sa tion, que ne
pos sèdent pas les élèves des ly cées hauts et bas- sorabes en Lu sace,
dont le quo ti dien sco laire ap pa raît moins dif fé ren cié de celui des
autres ly céens al le mands. Nous re mar quons ce pen dant que les dis‐ 
cus sions dans les es paces in for mels bas- sorabes sont plus pro pices à
un pro ces sus de po li ti sa tion par mon tée en gé né ra li té à par tir d’un
cas concret (Elia soph, 2010  :  38) que les dis cus sions entre Hauts- 
Sorabes. Ainsi, en im mer sion au sein d’une fa mille basse- sorabe en
mai 2019, lors d’un café à l’oc ca sion du quel un ami de la mère est in vi‐ 
té, plu sieurs heures sont pas sées à dis cu ter des élec tions mu ni ci pales
à Cott bus, de la dé fense des in té rêts so rabes, mais aussi du dan ger
que re pré sen te rait une mon tée du parti d’extrême- droite Al ter na tive
für Deut schland (AfD), ainsi qu’une liste in dé pen dante Unser Cott bus.
Les sym pa thies de gauche des par ti ci pants à cette conver sa tion ne
sont pas ca chées. En com pa rai son, le jour des élec tions eu ro péennes
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à Baut zen, en Haute- Lusace, aucun Haut- sorabe avec qui nous pas‐ 
sons du temps ne sou haite dé voi ler ses pré fé rences élec to rales à qui
que ce soit 23, et la mise à dis tance des en jeux po li tiques est réelle.

Enfin, au- delà d’of frir à leurs par ti ci pants des op por tu ni tés de dis cus‐ 
sion, confron tant ainsi leurs ex pé riences et leurs opi nions per son‐ 
nelles vis- à-vis du monde so cial, les es paces de so cia bi li té ouvrent
aussi des pos si bi li tés pra tiques pour des mi li tants déjà avan cés dans
leurs car rières d’en ga ge ment de conver tir de nou veaux venus à leurs
idées, par la dif fu sion de tracts ou de mes sages. Ainsi, une fête de fin
de Re da deg est l’oc ca sion pour des mi li tants in dé pen dan tistes bre tons
de dé po ser des tracts sur les tables où les cou reurs et spec ta teurs
boivent un verre, un fes ti val gallo ou bre ton leur per met d’ac cro cher
leurs af fiches sur les ten tures des cha pi teaux…

34

2.2. Avoi ding po li tics : des es paces « close
to home »

Néan moins, tous les es paces de so cia bi li té de langues ré gio nales et
mi no ri taires ne consti tuent pas mé ca ni que ment les pré misses d’en‐ 
ga ge ment po li tiques ex pli cites. Les quatre cas com pa rés se po si‐ 
tionnent dis tinc tic te ment les uns des autres sur ce conti nuum es‐ 
quis sé entre évi te ment du po li tique et re ven di ca tions dé fi nies comme
po li tiques par les par ti ci pants à l’ac tion col lec tive lin guis tique. Pour
Lio nel Ar naud et Chris tine Guion net, on peut dé fi nir la dé po li ti sa tion
comme une « pro duc tion de cer tains ac teurs de ce qu’ils consi dèrent
comme non- politique, dy na mique d’ex clu sion d’élé ments pré cé dem‐ 
ment consi dé rés comme in clus dans le do maine po li tique » (Ar naud,
Guion net, 2005  :  17). Les ra cines de ce pro ces sus de re la bel li sa tion
peuvent être trou vées dans une re cherche de sé cu ri té de la part des
ac teurs se sen tant im puis sants ou illé gi times face aux défis du
monde, une in suf fi sance de ca pi taux né ces saires au dé chif frage des
codes du champ po li tique (Bour dieu, 2000), et une vo lon té una ni‐ 
miste de pro duire une image non cli vante du groupe face à l’ex té‐ 
rieur. Ces mé ca nismes so ciaux sont vi sibles au sein des es paces de
so cia bi li té pro duits par les groupes d’ac teurs étu diés. En effet, ces es‐ 
paces sont ca rac té ri sés par leur taille res treinte, leur ac ces si bi li té,
leur ca pa ci té à se dé ga ger des mo da li tés im mé diates de l’en ga ge ment
mi li tant  ; ils ap pa raissent comme «  close to home  » (Elia soph,
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2010 : 86) dans le sens où «  le re frain de “ce qui me touche de près”
re pré sen te rait un ef fort hé roïque pour créer un petit coin de monde
où tous puissent se sen tir im por tants, bien ve nus et ef fi caces, un petit
coin où les ci toyens soient pro té gés du reste du monde où ils se sen‐ 
taient dé pas sés et dé cou ra gés » (Elia soph, 2010 : 105). La mise à dis‐ 
po si tion de tels es paces peut être consi dé rée comme l’autre ver sant
des struc tures d’abeyance, la fron tière entre ré si lience et dé cou ra ge‐ 
ment de meu rant po reuse.

À l’évo ca tion de son par cours, un mi li tant du parti po li tique de
centre- gauche Union Dé mo cra tique Bre tonne, âgé de trente- cinq
ans, s’ap prê tant à quit ter la ville de Rennes au mo ment de l’en tre tien,
af firme :
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là je vais re tour ner à Lo rient, enfin j’y suis déjà à moi tié, mais quand
je serai ins tal lé à Lo rient, ce que j’ai me rais bien faire c’est ne serait- 
ce qu’un repas par mois en bre ton, avec des brit to phones. Et ça, ça
per met de faire vivre la langue. Je ne pré tends pas à autre chose.
Faire vivre la langue pour moi c’est le prin ci pal et chaque per sonne,
chaque lo cu teur peut le faire, ça ne né ces site pas quelque chose, ça
ne né ces site pas de l’ar gent du pu blic 24.

En l’ab sence d’une forte lé gi ti mi té so ciale des re ven di ca tions lin guis‐ 
tiques bre tonnes, et de sur croît ex pri mées via les par tis po li tiques
eth no ré gio na listes, il est plus simple de se tour ner vers une pra tique
de la langue ré ser vée à la sphère pri vée, moins coû teuse que sa pra‐ 
tique pu blique.
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Alors que le repli sur une po li ti sa tion moindre des en jeux lin guis‐ 
tiques n’est pas la ca rac té ris tique pre mière des arènes so cia bi li taires
brit to phones, elle l’est clai re ment pour les mêmes arènes en Haute- 
Lusace. Au mo ment du café lors des cé ré mo nies de Pâques 2018, une
dis cus sion sur la re li gion a lieu entre les Hauts- Sorabes réunis au tour
de la table. Une femme, iden ti fiée par tous les autres comme «  la
tante », ex plique re gret ter la fu sion des com mu nau tés re li gieuses de
Baut zen. «  Man braucht Religiosität 25  », pour suit la tante, afin de
trou ver des ré ponses à la vie. L’oncle ren ché rit : plu tôt que d’avoir be‐ 
soin de curés, qui peuvent être trop au to ri taires, c’est très bien si la
fa mille re prend le flam beau de la tra di tion. «  Fa mi lie, kleine Kreise,
sind gut » 26, ter mine la tante. Selon Nina Elia soph, la fo ca li sa tion sur
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la tra di tion est un fac teur d’éloi gne ment de l’es prit pu blic, dans la
me sure où « la nos tal gie offr[e] une at mo sphère de com mu nau té par‐ 
ta gée et l’im pres sion d’avoir un passé com mun sans obli ger les adhé‐ 
rents à créer un pré sent com mun » (Elia soph, 2010 : 155).

Il est par ailleurs plus com pli qué de mon ter en gé né ra li té à par tir d’un
cas concret dans les es paces in for mels de ren contre entre Hauts- 
Sorabes. Ainsi, lors du di manche de Pâques, les rôles so ciaux sont
très net te ment sé pa rés entre les hommes et les femmes, puisque les
hommes suf fi sam ment âgés et en bonne santé montent sur les che‐ 
vaux et vont ainsi de vil lage en vil lage, alors que les femmes les re‐ 
gardent pas ser et leur pré parent un repas pour le re tour. La jeune
femme so rabe qui nous a in tro duit sur le ter rain glisse ainsi que lors‐ 
qu’elle était en core pe tite, elle dé si rait elle aussi mon ter sur les che‐ 
vaux. Puis, avec les an nées, elle ex plique avoir dé pas sé ce stade
d’amer tume. Lors du repas du soir, une femme re prend ce sujet en se
de man dant à haute voix pour quoi les femmes ne montent pas. Sa
ques tion est tour née en ri di cule par la ré ponse d’un ca va lier de
Pâques : il n’y a pas assez de che vaux. Les par ti ci pants rient en semble
et la conver sa tion est dé viée. Le même pro cé dé rhé to rique est em‐ 
ployé par le maire du village- vitrine de Nebelschütz lors d’une vi site
du vil lage qu’il réa lise à des ti na tion des cu rieux lors des jour nées du
pa tri moine saxon en mars  2018. Il ex plique ainsi que la cou leur de
chaque mai son est choi sie pour for mer une to ta li té har mo nieuse, ex‐ 
pri mant la beau té de la com mu nau té vil la geoise 27. Une femme lui de‐ 
mande ce qui peut se pro duire si la mai rie dé cide de peindre la mai‐ 
son de quel qu’un en une cou leur pré cise, contre l’avis de son pro prié‐ 
taire qui la vou drait bleue. Le maire lui ré pond alors avec le sou rire
qu’il y a jus te ment une mai son bleue un peu plus loin dans le vil lage.
Dans ces deux si tua tions, à la fois la mon tée en gé né ra li té et la
confron ta tion po ten tiel le ment conflic tuelle des points de vue sont
mises à mal, dans un pro ces sus en tre pris par les per sonnes qui do‐ 
minent la si tua tion d’énon cia tion. En effet, les ré fé rences à l’es prit
pu blic (Elia soph, 2010 : 27) sont à chaque fois ra me nées à la par ti cu la‐ 
ri té des cas, et la dé li bé ra tion pro pice à la po li ti sa tion est n’est pas
en ga gée.
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Ce pen dant, nous sup po sons que les dé fi ni tions des termes de po li ti‐ 
sa tion et de dé po li ti sa tion va rient en fonc tion des réa li tés so ciales de
chaque mou ve ment. Se ré fé rer à des dé fi ni tions re la tion nelles et at ‐
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ta chées aux ter rains per met ainsi de com prendre qu’une si tua tion qui
sera per çue en Haute- Lusace comme émi nem ment po li tique ne le
sera pas for cé ment en Bre tagne ou en Basse- Lusace, les ac teurs
n’ayant pas les mêmes so cia li sa tions préa lables, ni les mêmes tra jec‐ 
toires mi li tantes. Ainsi, lors du salon du livre en bre ton ayant eu lieu à
Ca rhaix en oc tobre 2017, au mo ment où se pose sur la scène in ter na‐ 
tio nale la ques tion de l’in dé pen dance ca ta lane, les hauts- parleurs du
fes ti val ap pellent à un ras sem ble ment en so li da ri té avec la Ca ta logne
dans le hall du bâ ti ment. Après quelques chan sons en bre ton ap pe lant
à des va leurs comme la li ber té, et des dis cours bi lingues, cer tains
membres du pu blic tentent de chan ter l’hymne de la Bre tagne. Ce‐ 
pen dant, cet hymne étant jugé trop « na tio na liste » par les or ga ni sa‐ 
teurs, ces der niers coupent le sys tème de so no ri sa tion quand les mi‐ 
li tants per sistent à chan ter. Il est in té res sant de consta ter qu’en Lu‐ 
sace, l’hymne de la Lu sace est chan té très ré gu liè re ment et connu par
coeur par les membres de la com mu nau té lin guis tique sans ques tion‐ 
ne ment sur sa por tée na tio na liste, alors que l’or ga ni sa tion d’un ras‐ 
sem ble ment en so li da ri té avec un ter ri toire ten tant de réa li ser son
in dé pen dance se rait très cer tai ne ment beau coup plus su jette à
contro verse. D’ailleurs, pen dant notre tra vail de ter rain et notre veille
in for ma tive, nous n’avons pas eu connais sance d’ini tia tives so rabes en
sou tien ‒ et par iden ti fi ca tion ‒ à la Ca ta logne.

Néan moins, il convient de re la ti vi ser les don nées étu diées, en pre‐ 
nant en compte le fait qu’il existe des re ven di ca tions lin guis tiques
bre tonnes à la po li ti sa tion li mi tée, et des Hauts- Sorabes en ga gés
dans une lec ture po li tique du monde, ne serait- ce qu’au re gard de la
condam na tion très forte au sein de la com mu nau té haute- sorabe des
scores réa li sés par l’AfD aux élec tions eu ro péennes (2019). Les feuilles
de tilleul, plante em blé ma tique des So rabes, grif fon nées en guise de
pro tes ta tion sur plu sieurs af fiches de l’AfD à Baut zen (ca pi tale haute- 
sorabe), en sont un des mar queurs.

41

Pour conclure, l’étude des es paces de so cia bi li té des com mu nau tés
de langues mi no ri taires et ré gio nales per met d’en ri chir la com pré‐ 
hen sion de leur ca pa ci té à dé bou cher ou non sur des mou ve ments
so ciaux na tio na li taires. Loin de ne consti tuer que des va riables se‐ 
con daires de la com pa rai son, ils se pré sentent comme des es paces où
le sens des mou ve ments lin guis tiques est pro duit et ex po sé. S’il im‐ 
porte d’en iden ti fier les dif fé rentes fonc tions so ciales, de la ré tri bu ‐
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@ANNEXE

An nexe : Mé thode de re cueil des ob ‐
ser va tions
Sur le ter rain bre ton, nous avons réa li sé une ob ser va tion multi- située de la
course- relais pour la langue bap ti sée Ar Re da deg, qui a lieu tous les deux
ans à l’ini tia tive de mi li tants bre tons et par court tout le ter ri toire ré gio nal
« his to rique » a. Entre fin avril et début mai 2018, nous avons as sis té à son
pas sage à Rennes, et aux fes ti vi tés conco mi tantes, puis à son pas sage à Fay- 
de-Bretagne, pe tite ville de Loire- Atlantique, au sein d’un col lec tif de jeunes
mi li tants, Kens troll Breizh, avant de suivre la course à Saint- Lupin, dans le
dé par te ment du Mor bi han, parmi les em ployés d’une radio en langue bre‐ 
tonne. Pour finir, nous avons ob ser vé l’ar ri vée de la course à Plou guer neau
(Fi nis tère) et au fest- noz qui en mar quait l’achè ve ment. Nous avons éga le‐ 
ment réa li sé une ob ser va tion lors du salon du livre en bre ton Gouel Levrioù
e Brez ho neg dans la ville de Ca rhaix (29) en oc tobre 2017, et au fes ti val bi‐ 
lingue du film de Douar ne nez (29) en août 2018. Les lieux de so cia bi li té du
mi lieu gallo ont été étu diés lors d’ob ser va tions au fes ti val ren nais Mil Goul,
en sep tembre  2018, puis au fes ti val de conte et mu sique La Bogue d’Or, à
Redon (35), en oc tobre 2018. Nos ob ser va tions se sont pour sui vies lors d’un
concours de men te ries or ga ni sé à Saint- Aaron (22) pour le fes ti val Gallo En
Scène. Pour la Basse- Lusace, nous nous fon dons sur trois élé ments : une ob‐ 
ser va tion au jar din d’en fants de Sie low, dans les en vi rons im mé diats de la
ca pi tale basse- sorabe, Cott bus, au mois de mai  2019, une cé ré mo nie re li‐ 
gieuse dans une église à Dis sen (en vi rons de Cott bus) du rant les fêtes de
Pâques 2018, ainsi qu’un café pris avec des mi li tants bas- sorabes au mois de
mai 2019. Nous mo bi li sons pour finir des ob ser va tions ef fec tuées en Haute- 
Lusace à l’oc ca sion des jour nées du pa tri moine saxonnes en mars 2018 dans
le vil lage de Nebelschütz, une ob ser va tion menée tout au long du di manche
de Pâques dans dif fé rents vil lages hauts- sorabes en avril  2018, sui vie d’un
dîner avec dif fé rentes fa milles hautes- sorabes, ainsi que la par ti ci pa tion à
une soi rée dan sante au do mi cile de mi li tants hauts- sorabes ayant in vi té des
mu si ciens tchèques en mai  2019, après la vi site bi lingue haut- 
sorabe/tchèque d’un cloître à Panschwitz- Kuckau, à quelques ki lo mètres de
la ca pi tale haute- sorabe Baut zen.
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@NOTES

1  Les deux termes de langues « ré gio nales » (pour les cas bre tons) et « mi‐ 
no ri taires » (pour les cas so rabes) sont em ployés car ils se ré fèrent aux dé‐ 
no mi na tions of fi cielles pro po sées par le cadre éta tique pour qua li fier les
langues in fra na tio nales par lées sur son ter ri toire. En cela, ap po ser à une
langue le terme de « ré gio nale » ou « mi no ri taire » n’est pas neutre, et nous
ré vèle la ma nière dont l’État cen tral ou fé dé ral consi dère les lo cu teurs des
langues étu diées.

2  « A more pro ces sual term than the sta tic culture » (Herz feld, 1997 : 3).

3  En quête so cio lin guis tique de l’Ins ti tut TMO Ré gions réa li sée en
juillet 2018 et com man di tée par la Ré gion Bre tagne.

4  Une syn thèse brève du re cueil des ob ser va tions se trouve en an nexe.

5  Dont le rôle a été abor dé lors des en tre tiens.

6  En tre tien réa li sé le 21 mai 2019.

7  En tre tien réa li sé le 26 mars 2018.

8  Chaque année, lors du di manche de Pâques, la ma jo ri té des hommes de
dif fé rents vil lages so rabes, par ti cu liè re ment en Haute- Lusace, montent des
che vaux parés pour l’oc ca sion et vont de vil lage en vil lage en chan tant des
chants re li gieux en so rabe, por tant sou vent des éten dards re li gieux et les
cou leurs du dra peau so rabe.

9  Dans tous les cas, il est im por tant de construire et de main te nir des es‐ 
paces lin guis tiques, ou tout sim ple ment de les avoir. Cela veut dire qu’il faut
des en droits où l’on se ren contre pour par ler. C’est très im por tant que l’on
ne reste pas sim ple ment à la mai son à re gar der la télé, mais que l’on ait des
pos si bi li tés de ren contre dans les en droits où les gens vivent (tra duc tion  :
Jeanne Tou tous). En tre tien mené le 29 mai 2019.

10  Re da deg si gni fie « course » en bre ton.

11  La Do mo wi na (« pa trie » dans les deux langues so rabes) est une as so cia‐ 
tion de re pré sen ta tion des So rabes créée en 1912, à ca rac tère d’um brel la or‐ 
ga ni sa tion, où est ins crit chaque groupe cultu rel, po li tique, re li gieux, d’en‐ 
ga ge ment so rabe.

12  « Là où se trou vait notre vil lage, nous avons gardé une pe tite par celle, la
Do mo wi na nous a sou te nus, et là se trouve un bio tope, que nous avons ins‐
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tal lé, c’est un petit étang, et nous, les an ciens ha bi tants du vil lage, tous ceux
qui sont en core là et qui le sou haitent, nous nous voyons deux- trois fois
l’an. C’est vrai ment… c’est tou jours beau, on ap porte à man ger et à boire,
puis nous pas sons du temps à nous mon trer des pho tos et des his toires, on
fait du feu, on net toie ce bio tope, notre an cienne pierre fron ta lière du vil‐ 
lage, nous l’avons en core, je sais que la Do mo wi na a vrai ment re gar dé où se
trou vait l’an cienne au berge du vil lage, on voit, il y a un écri teau à cet en‐ 
droit, pour que l’on puisse se sou ve nir des lieux, nous nous di sons «  ah,
votre mai son, en core vingt mètres dans cette di rec tion, là sû re ment avez- 
vous ha bi té », et là- bas nous avons mis un pan neau, en core avec l’aide de la
Do mo wi na, et il est en core là, et nous nous voyons en core. Comme je l’ai dit,
cela fait de puis 1982, et nous avons quelques an nées de plus, et nous nous
re grou pons tou jours (tra duc tion  : Jeanne Tou tous). En tre tien conduit le
21 mai 2019.

13  « Sta tus groups », gé né ra le ment tra duits par « groupes de sta tut », dé si‐ 
gnent des groupes so ciaux qui ne sont pas uni que ment ca rac té ri sés par la
classe so ciale à la quelle leurs membres ap par tiennent, mais aussi par leur
po si tion dans la dis tri bu tion du pres tige, un élé ment plus sub jec tif et fai sant
in ter ve nir les codes cultu rels. Cette ca té go ri sa tion peut être ap pli quée aux
com mu nau tés de langues ré gio nales et mi no ri taires au vu de l’enjeu de
pres tige lin guis tique qui les tra verse.

14  Ce terme est tra duit de dif fé rentes ma nières dans la lit té ra ture scien ti‐ 
fique : « mise en dor mance », « struc ture de mise en veille » (Fillieule, 2005),
ou en core « struc ture de ré ma nence ».

15  En tre tien ef fec tué le 6 août 2018.

16  Beau coup d’an ciens élèves de Diwan de viennent des ac ti vistes. Dans cer‐ 
tains cas, c’est un pro ces sus conscient. Leur ma nière de vivre est liée à l’in‐ 
ves tis se ment dans la culture bre tonne et dans la pro tec tion de la langue.
D’autres se consi dèrent comme «  ac ti vistes par ac ci dent  ». Clai re ment,
cette re la tion avec les ac ti vi tés bre tonnes n’est pas due au ha sard, mais est
le ré sul tat du pro ces sus édu ca tion nel (notre tra duc tion).

17  En tre tien avec le se cré taire de Ke ja denn, 9 no vembre 2018.

18  Idem.

19  Don nées re cueillies lors de l’en tre tien sus men tion né.

20  La men te rie sui vante, conduite par une en fant de neuf ans, est in ti tu lée
«  la pe tite ré vo lu tion ». Dans cette der nière, elle dé tourne les codes ha bi‐ 
tuels des contes de fée, jouant le rôle d’une prin cesse peu in té res sée par son
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ap pa rence phy sique, pré fé rant grim per aux arbres et por ter une sa lo pette.
Elle est très lar ge ment ap plau die. Le par ti ci pant sui vant moque les conven‐ 
tions re li gieuses ca tho liques, en évo quant les mul tiples chutes dont il au rait
été vic time sur son che min pour se rendre à sa com mu nion, men te rie qui
n’au rait sû re ment pas pu avoir lieu chez les So rabes de Haute- Lusace. Lors
des men te ries sui vantes, les plai san te ries au sujet d’Alexandre Be nal la sur
les der nières me sures du gou ver ne ment, ou en core les ré fé rences au mou‐ 
ve ment des Gi lets Jaunes alors nais sant se mul ti plient.

21  Réa li sé le 17 jan vier 2019.

22  « Col lec tif de Bre tagne », groupe de jeunes mi li tants de di verses or ga ni‐ 
sa tions en fa veur du bre ton, consti tué à l’oc ca sion du Forum sur les droits
des mi no ri tés de l’ONU or ga ni sé en no vembre 2017, avec pour thème la jeu‐ 
nesse.

23  Très tar di ve ment, nous dé dui sons d’une conver sa tion avec une en quê tée
qu’elle a voté pour l’Union chrétienne- démocrate d’Al le magne (CDU), et que
cela est une évi dence pour elle que tous votent pour ce parti.

24  En tre tien réa li sé en no vembre 2018.

25  On a be soin de re li gio si té (notre tra duc tion).

26  La fa mille, les pe tits cercles, sont bons (notre tra duc tion).

27  Qui consti tue par ailleurs une com mu nau té ex trê me ment res ser rée, où
le contrôle so cial est co los sal. Par de nom breux as pects (do mi na tion cha ris‐ 
ma tique du maire, ab sence d’un plu ra lisme réel, una ni mi té sur des prin cipes
de vie…), le fonc tion ne ment de Nebelschütz peut s’ap pa ren ter à une des
com mu nau tés uto piques prises pour sujet par Ro sa beth Moss Kan ter (Moss
Kan ter, 1972).

a  Le ter ri toire bre ton «  his to rique  » re prend les fron tières de l’an cienne
pro vince de Bre tagne, in cluant le pays nan tais, futur dé par te ment de Loire- 
Atlantique. La «  réuni fi ca tion  » ter ri to riale est ainsi une revendication- clé
du mou ve ment na tio na li taire.

@RESUMES

Français
L’ar ticle réa lise une étude com pa rée du rôle po li ti sa teur des es paces de so‐ 
cia bi li té, dé fi nis comme des es paces si tués en de hors du champ po li tique
ins ti tu tion nel, dans quatre cas d’ac tion col lec tive lin guis tique en Bre tagne
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(langue bre tonne, langue gal lèse) et en Lu sace (langue basse- sorabe, langue
haute- sorabe). À par tir d’une dé fi ni tion de l’es prit pu blic pro po sée par la po‐ 
li tiste état su nienne Nina Elia soph (Elia soph, 2010), et en nous ap puyant sur
des exemples issus de la so cio lo gie des mou ve ments so ciaux (Tay lor, 1989 ;
Fillieule, 2005) ou des com mu nau tés (Moss Kan ter, 1972), nous mon trons
que les es paces de ren contre in for mels entre mi li tants et lo cu teurs des
langues mi no ri taires et ré gio nales concer nées peuvent être pla cés sur une
ligne de conti nuum de po li ti sa tion, de par les fonc tions so ciales et iden ti‐ 
taires qu’ils rem plissent, sans mé ca ni que ment consti tuer une an ti chambre
pour les mou ve ments so ciaux na tio na li taires (néo lo gisme formé de la
contrac tion entre « na tio na lisme » et « mi no ri taire ») pour au tant. L’en quête
de ter rain menée en im mer sion dans les com mu nau tés de langues basse- 
sorabe, haute- sorabe, bre tonne et gal lèse nous a per mis de baser notre
étude sur des en tre tiens semi- directifs de type bio gra phique et des ob ser‐ 
va tions par ti ci pantes à visée eth no gra phique.

English
My art icle con sists in a com par at ive study of the role of spaces of so ci ab il ity
—as places of politi ciz a tion pro cesses loc ated out of the in sti tu tional fieldin
four cases of lin guistic col lect ive ac tion, in Brit tany (Bre ton, Gallo), and
Lusa tia (Lower Sor bian, Upper Sor bian). Tak ing into ac count Amer ican
polit ical sci ent ist Nina Eliasoph’s defin i tion of pub lic space, and re fer ring to
the ex ist ing lit er at ure in so ci ology of so cial move ments (Taylor, 1989; Fil‐ 
lieule, 2005) and com munit ies (Moss Kanter, 1972), I ex plain that in formal
spaces where speak ers and act iv ists meet can be situ ated on the same con‐ 
tinuum line of politi ciz a tion re gard ing their so cial and iden tit ary func tions,
without mech an ic ally rep res ent ing an ante room for na tion al it arian so cial
move ments. My field work study was con duc ted in the two ter rit or ies of
Brit tany and Lusa tia, im mersed in their minor ity speech com munit ies. I will
there fore draw my re search art icle on semi- structured in ter views with lin‐ 
guistic act iv ists, and on notes taken dur ing par ti cip at ory ob ser va tions with
an eth no graphic ap proach.

Deutsch
Es geht hier um eine ver glei chen de Stu die über die Rolle der Be geg nungs‐ 
räu me, die als be vor zug te Orte ver stan den wer den, in denen die Frage der
Min der hei ten spra che au ßer halb des in sti tu tio nel len Fel des po li tisch be han‐ 
delt wer den kann. Es wer den vier Fälle ver gli chen: die Mo bi li sie rung für die
bre to ni sche und Gallo- Sprachen in der Bre ta gne sowie die Re vi ta li sie rungs‐ 
pro zes se der nie der sor bi schen und ober sor bi schen Spra chen in der Lau sitz.
Die Stu die stützt sich auf die De fi ni ti on des öf fent li chen Rau mes der ame ri‐ 
ka ni schen Po li tik wis sen schaft le rin Nina Elia s oph (Elia s oph, 2010) und auf
die So zio lo gie der so zia len Be we gun gen (Tay lor, 1989; Fil lieu le, 2005) und
Ge mein den (Moss Kan ter, 1972). Ich möch te die ge mein sa men Räume der
Be geg nung für Min der hei ten sprach ler und Ak ti vis ten in den vier Spra chen
ver glei chen und un ter su chen, ob eine ge mein sa me Linie der Po li ti sie rung
in ner halb der Min der hei ten spra chen be steht. Zwar haben Be geg nungs räu ‐
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me eine so zia le und iden ti tä re Funk ti on, sie kön nen je doch nicht von vorne
her ein als Vor stu fe für na tio na li tä re (neue Wort bil dung aus „na tio na lis tisch“
und „mi no ri tär“) Be we gun gen be trach tet wer den. Feld for schung wurde in
der Bre ta gne und in der Lau sitz durch teil neh men de Be ob ach tung unter
Grup pen der vier Min der heits prach ler durch ge führt. Des we gen wer den die
Er geb nis se die ses Ar ti kels sich auf halb ge steu er te In ter views mit Ak ti vis ten,
sowie auf No ti zen von teil neh men den Be ob ach tun gen mit einer eth no gra fi‐ 
schen Sicht stüt zen und um diese Kom po nen te er wei tert.
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