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@TEXTE_INTEGRAL

La non- valorisation des va riantes lo cales ou ré gio nales des langues
est propre à fa vo ri ser leur mu tuel éloi gne ment (Mar ti net 1967  : 153).
Cela ré duit, en consé quence, leurs propres po ten tia li tés com mu ni ca‐ 
tion nelles et cela ac cen tue les pro ces sus de « pa toi si sa tion » dans le
sens où le terme «  pa tois  » a pu être ap pli qué à des va rié tés dont
l’usage s’est de plus en plus can ton né à des cercles ré duits de la com‐ 
mu ni ca tion et en voie de dis pa ri tion.

1

Cet état de fait est da van tage sen sible dans le cas des langues mi no ri‐ 
taires ou en si tua tion mi no ri taire sou vent pla cées ou te nues à l’écart
des pos si bi li tés de dif fu sion à des ni veaux va lo ri sants de la com mu ni‐ 
ca tion. Cela aura pu fa vo ri ser, par ré ac tion, la mise au point et le dé‐ 
ve lop pe ment de normes com munes de langues et, au- delà, de pro‐ 
ces sus de stan dar di sa tion vi sant à leur pro cu rer des fa ci li tés de com‐ 
mu ni ca tion. Ces fa ci li tés, cen sées ré pondre ef fec ti ve ment à des at‐ 
tentes de la so cié té concer née en termes de be soin de langue, dans la
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me sure de la pos si bi li té de leur pré sence dans l’en sei gne ment, les
mé dias et à cer tains ni veaux au moins de la vie pu blique, contri buent
lar ge ment à la re vi ta li sa tion de ces langues. En consé quence, l’en sei‐ 
gne ment — le quel est de man deur de normes lin guis tiques — oc cupe
dans ce dis po si tif une place d’au tant plus im por tante que la pra tique
de la langue concer née est en ré ces sion. Force est de consta ter à ce
sujet que les en quêtes so cio lin guis tiques sur les re pré sen ta tions et
les at ti tudes des langues mi no ri taires de ces der nières an nées par
exemple en France font état d’at tentes ma jo ri tai re ment po si tives de la
part des en quê tés en fa veur de leur pro po si tion en tant que dis ci pline
et langue d’en sei gne ment des écoles ma ter nelles au lycée 1.Même si
les mo ti va tions qui sous- tendent ces pré oc cu pa tions dé notent aussi
un in té rêt pour l’ac qui si tion dès l’en fance d’ap ti tudes au plu ri lin‐ 
guisme ou vert aux langues ré pan dues et «  utiles  », ces chiffres
concernent pour tant des langues sou vent peu stan dar di sées et nor‐ 
ma li sées comme l’oc ci tan en France. Ces si tua tions sont fra giles car,
en at ten dant des me sures concrètes, ces langues conti nuent de
suivre des courbes de com pé tence dé crois santes et l’in té rêt qui leur
est porté est très va riable selon le po ten tiel dont elles sont en core
por teuses et ce der nier par ti cipe du contexte so cié tal glo bal. Or ce
contexte n’est pas for cé ment ou bien peu im pré gné des langues en
ques tion. Le sou tien na tu rel qui en dé coule pour leur usage et leur
ins tru men ta li té dans plu sieurs do maines, y com pris en ré ponse à un
sen ti ment de manque de langue, peut donc être bien faible, et l’on
peut com prendre — c’est une hy po thèse — que, comme par com pen‐ 
sa tion, les en quêtes donnent des ré sul tats d’au tant plus éle vés à la
de mande d’en sei gne ment que la langue mi no ri taire est af fai blie et dé‐ 
con tex tua li sée. La ques tion de la re la tion entre va riantes et stan dard
en vient tou jours à se poser, cou ram ment en suite, dès que l’en sei gne‐ 
ment et des usages pu blics fi nissent par émer ger.

Face à de telles si tua tions fré quem ment fra giles ou plus, le lien entre
va riantes en core pré sentes et stan dard fonc tion nel ou en for ma tion
aura d’au tant plus pu fa vo ri ser l’ex pan sion et l’em ploi des va rié tés
stan dar di sées ainsi que leur pres tige et leur lé gi ti mi té. Les stan dards,
par ailleurs utiles et sol li ci tés, face à l’éro sion des va riantes ré gio nales
(dia lectes), oc cu pe ront non seule ment les ni veaux for mels de la com‐ 
mu ni ca tion mais aussi les autres jusqu’à ceux qui sont les plus fa mi‐ 
liers et pri vés, quitte à dé ve lop per en core da van tage leurs propres
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va ria tions dias tra tiques et dia pha siques ter tiaires. Ces faits de di glos‐ 
sie in terne, en consi dé rant qu’ils se trouvent dans une si tua tion in‐ 
stable et évo luant en fa veur des stan dards, ont pour écho les nom‐ 
breux cas de di glos sie ex terne entre langues dif fé rentes, entre des
stan dards de langues do mi nantes et des langues su bal ternes non
stan dar di sées, à tra vers les va rié tés consti tu tives de ces der nières.
Ou bien ces langues mi no ri taires sont stan dar di sées, et les ef fets de
di glos sie ex terne concernent ces mêmes va riantes his to riques, dia‐ 
lec tales ou lo cales, ainsi que leurs va rié tés com munes stan dar di sées
(cas du basque par exemple) ou en voie de l’être. Quant à des langues
ré pan dues, ou of fi cielles d’État, ailleurs en si tua tion mi no ri taire, le
stan dard y tient a prio ri da van tage de place sauf cas par ti cu liers
comme celui de l’al le mand en Al sace.

1. Don nées de dé part
Dans des confi gu ra tions de di glos sie in terne, en agré geant à la base
fer gu so nienne la di men sion dy na mique d’une in sta bi li té de la ré par ti‐ 
tion fonc tion nelle des usages, les don nées de la ques tion, telle que
nous l’en vi sa geons, dans les pro ces sus de re vi ta li sa tion concer nant
les va riantes géo gra phiques de langue en lien avec les élé ments plus
ou moins com plets et ef fi cients des va rié tés stan dard qui les coiffent,
peuvent s’énon cer comme suit :

4

— d’après les don nées dé cla ra tives pro ve nant d’en quêtes so cio lin‐ 
guis tiques et la très faible vi si bi li té de la langue, celle- ci est dans un
état de grande fai blesse, entre «  mo ri bonde  » et «  sé rieu se ment en
dan ger » (UNES CO, 2003 : fac teur 1) quant à son degré de trans mis‐ 
sion d’une gé né ra tion à l’autre. Pour au tant, elle pos sède une norme
lin guis tique gé né rale, com mune, en train de se stan dar di ser en lien,
par consé quent, avec un petit – voire très petit – nombre de lo cu‐ 
teurs tra di tion nels ou « na tu rels », âgés en outre, et avec un nombre
éga le ment faible (éven tuel le ment en crois sance) de néo- locuteurs dû
à l’en sei gne ment sco laire et pour adultes.

5

— Le be soin de langue est alors animé par des mo ti va tions pas for cé‐ 
ment ins tru men tales. Celles qui re lèvent de l’af fect sont com mu né‐ 
ment très pré sentes (Du guine, 2017), beau coup dé coulent d’un sen ti‐ 
ment que je qua li fie de « manque de langue » et que les adultes ap‐ 
pre nant le basque ont pu ex pri mer lors d’une ré cente en quête (Du ‐
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guine, 2017  : 190-195). Ce «  manque de langue  » part fré quem ment
d’une ex po si tion pre mière ou par tielle à une va rié té hé ri tée sans qu’il
y ait pour au tant contra dic tion avec une quête de la langue dans sa
glo ba li té in cluant un stan dard lors qu’il existe.

— Dans un pro ces sus de stan dar di sa tion té léo lo gique ou pro gram‐ 
mée, l’aban don actif ou pas sif des va rié tés hé ri tées pour rait re ve nir à
se pri ver de leurs pos si bi li tés concrètes par rap port à la vi ta li té glo‐ 
bale de la langue alors qu’elles n’at tirent pas tou jours des at ti tudes de
loyau té et des re pré sen ta tions de pres tige. Par rap port au lien in trin‐ 
sèque à la langue, d’au tant plus si elle est mi no ri taire, d’or di naire, on
cré dite néan moins ces va riantes tra di tion nelles d’af fects pro fonds qui
ont ainsi été abor dés dans les études sur la « haine de soi » lin guis‐ 
tique (Alén Ga ra ba to & Co lo na, 2016).

7

— Dans les cas où il n’y a pas de stan dard, ou bien seule ment des élé‐ 
ments d’une stan dar di sa tion en cours, mono- ou po ly cen trique, ou
po ly no mique, tels qu’une or tho graphe com mune (oc ci tan, corse, ca‐ 
ré lien), l’ob jec tif de re vi ta li sa tion de vrait aussi, à notre sens, tenir
compte d’une ar ti cu la tion entre ces élé ments nor ma tifs et les formes
hé ri tées de langues. La concep tion elle- même de la gra phie com‐ 
mune peut aller dans ce sens, ce qui est le cas par exemple de la gra‐ 
phie « clas sique » de l’oc ci tan ou de la gra phie OR THAL de l’al sa cien
(cf. infra), même si des dif fi cul tés peuvent ap pa raître comme avec
cer taines va rié tés nord- occitanes par exemple.

8

— Glo ba le ment, que ce soit dans un cadre di dac tique pensé dans ce
sens ou dans celui d’une pra tique souple et mul ti fonc tion nelle de la
langue, une re la tion po si tive entre va riantes et stan dard peut éga le‐ 
ment être conçue en termes d’ef fi ca ci té cog ni tive d’une part, par rap‐ 
port à la per cep tion et à l’usage de la langue prise dans son en semble,
et, d’autre part, quant à la place spé ci fique du dia lecte perçu au tre‐ 
ment que dans un sché ma di glos sique ha bi tuel, re la ti ve ment in stable,
voire conflic tuel, en sa dé fa veur.

9

Avant de mettre en re la tion ces don nées for cé ment par tielles et
consti tu tives d’une pre mière dé marche ré flexive, nous avons re te nu
l’in té rêt d’évo quer d’abord l’avis d’un so cio lin guiste connu de la nor‐ 
ma li sa tion — stan dar di sa tion du ca ta lan, le lin guiste va len cien Lluís V.
Ara cil i Boned (1941-).
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2. La pro po si tion ara ci lienne
À l’ori gine d’une nou velle ap proche de la no tion de «  nor ma li sa tion
lin guis tique » (Ara cil, 1982 [1965], 31-34) al liant nor ma li té d’usage (qui
re lève du sta tus), par rap port à une langue do mi nante, et nor ma ti vi‐ 
sa tion (co di fi ca tion et normes com munes) dans un contexte au dé‐ 
part hié rar chi sé de contact de langues, l’ap proche ara ci lienne du lien
entre les va rié tés géo gra phiques de la langue et un stan dard les coif‐ 
fant s’est vou lue ou verte à une in ter re la tion po si tive dans l’en sei gne‐ 
ment, en l’oc cur rence ici du ca ta lan (Ara cil, 1979 : 73-80).

11

Le ca ta lan, précisons- le, à la dif fé rence de nombre d’autres langues
mi no ri taires, avait dé ve lop pé et uti li sé de puis le Moyen- Âge une
forme co di fiée et stan dar di sée pour les usages écrits et oraux for‐ 
mels. Cet usage, lié à une large au to no mie po li tique, avait en fait
connu une in ter rup tion dans le do maine ad mi nis tra tif et ju di ciaire
après les dé crets de Nueva Plan ta pro mul gués entre 1707 et 1716.
Ceux- ci, issus de la guerre de suc ces sion d’Es pagne, avaient acté
l’abo li tion des fors des en ti tés consti tuées, au sein de la cou ronne
d’Ara gon, par le royaume d’Ara gon, celui de Va lence et Ma jorque, et la
prin ci pau té de Ca ta logne. Dans le cas de la Ca ta logne, cela s’était
entre autre tra duit sur le plan lin guis tique par la perte de l’usage ad‐ 
mi nis tra tif du ca ta lan jusqu’au sta tut de co- officialité avec l’es pa gnol
qu’il ré cu pé ra dans le cadre de la Consti tu tion de la II  Ré pu blique de
1931 et du sta tut d’au to no mie de la Ca ta logne de 1932. Après la pé‐ 
riode cen tra liste de la dic ta ture fran quiste, la forme mo der ni sée du
stan dard par l’Ins ti tut d’études ca ta lanes au début du XX   siècle fut
no tam ment ré ac ti vée et dé ve lop pée à par tir des an nées 1970, et sin‐ 
gu liè re ment après le deuxième sta tut d’au to no mie de 1979, avec les
ob jec tifs de nou velles fonc tion na li tés pour le ca ta lan. On re tien dra,
comme étant em blé ma tique de cette pé riode, l’illus tra tion sym bo‐ 
lique consti tuée par les re pré sen ta tions ico no gra phiques de la
Norma, norme com mune du ca ta lan, et la dif fu sion d’une do cu men ta‐ 
tion di dac tique et in ci ta tive qui l’ac com pa gna au cours de la cam‐ 
pagne El Ca ta là, cosa de tots (« le ca ta lan, l’af faire de tous »), or ga ni‐ 
sée par la Di rec tion gé né rale de Po li tique lin guis tique de la Gé né ra li té
de Ca ta logne en 1982. Ce suc cès po pu laire de la norme, po li ti que‐ 
ment sus ci té et en tre te nu, et, consé quem ment, du ca ta lan stan dard,
n’en fut pas moins réel.

12
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Pour au tant, les dia lectes du ca ta lan ont conti nué et conti nuent de
faire l’objet de tra vaux et re cherches 2. Quant à l’amé na ge ment lin‐ 
guis tique glo bal de la langue, en pra tique, les me sures mise en place
concou raient à fa vo ri ser l’essor d’une image mo derne, fonc tion nelle
et pres ti gieuse, de sa forme lit té raire. Il n’est ce pen dant pas in dif fé‐ 
rent de voir que cette ques tion, sans être très dé bat tue, alors que
même l’idée de stan dard n’était pas nou velle et par ti ci pait de la
culture dif fuse de la langue, ne fut pas ab sente de la ré flexion so cio‐ 
lin guis tique. Non pour une per cep tion sur le fond de la re la tion entre
va ria tion et stan dar di sa tion mais d’un point de vue prag ma tique et
dans un souci même d’ef fi ca ci té quant à la re vi ta li sa tion glo bale du
ca ta lan, Lluís V. Ara cil pro pose son ap proche de ce sujet dans son ar‐ 
ticle « Educació i sociolingüística », paru en 1979 et re pu blié en suite
dans les Pa pers de sociolingüística (Ara cil, 1982  : 129-217). L’au teur y
fait pour les dia lectes les pro po si tions di dac tiques que nous ré su me‐ 
rons ainsi :

13

les en sei gner en tant que tels,
en sei gner les clés de pas sage des uns vers les autres pour ce qu’il en est de
leurs dif fé rences,
pas ser gra duel le ment des dia lectes vers le stan dard.

Au- delà de sa prise en compte dans la sphère de l’en sei gne ment, il
voit la re la tion entre dia lectes et stan dard comme un de voir de co‐ 
exis tence à l’échelle de l’en semble de la so cié té. Il at tend même que le
rôle de l’édu ca tion re vête dans cette pers pec tive so cié tale « une im‐ 
por tance énorme » :

14

J’ai déjà dit que, au lieu de sup plan ter et ef fa cer toutes les autres va ‐
rié tés de l’idiome, le stan dard ca ta lan doit co exis ter avec elles. Et
c’est clai re ment en termes so cio lin guis tiques qu’il fau dra dé fi nir une
for mule viable de co exis tence. En bref : la ques tion posée par les dia ‐
lectes est celle de l’usage lin guis tique à l’in té rieur et à l’ex té rieur de
la sphère de l’en sei gne ment. Les en sei gnants n’ont pas à es sayer d’y
ré pondre seule ment au sein de l’école, en per dant de vue la to ta li té
de notre so cié té. De fait, la po si tion stra té gique du sys tème édu ca tif
rend pos sible à par tir de lui la trans for ma tion de notre struc ture so ‐
cio lin guis tique glo bale. La ma nière dont l’en sei gne ment aborde la
ques tion des dia lectes (en re la tion avec le stan dard com mun) revêt
une im por tance énorme 3. (Ara cil, 1979 : 73-74)
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La place qu’il pré co nise pour le dia lecte dans l’en sei gne ment est si‐ 
gni fi ca tive. Il constate que celui- ci vit, de fait, à tra vers sa forme lo‐ 
cale, « le ver na cu laire local » (el ver nacle local) et conseille un ap pren‐ 
tis sage de la langue sous ses di verses formes, dia lec tales et stan dard.
Il s’agit certes d’une ré par ti tion hié rar chi sée des rôles dans la quelle le
dia lecte garde pour tant une place obli gée :

15

Je ré pète que, pour moi, il est sou hai table que le sys tème édu ca tif re ‐
con naisse ex pli ci te ment la di ver si té dia lec tale de l’idiome. Il est éga ‐
le ment très sou hai table que l’on parte dans chaque cas du ver na cu ‐
laire ca ta lan local. Main te nant, par tir d’un point n’im plique pas d’y
res ter in dé fi ni ment. […]. D’une façon gé né rale, on pour rait dire que
la for mule op ti male consiste à consi dé rer d’abord le ver na cu laire
local en tant que vé hi cu laire pour ap prendre le stan dard comme ma ‐
tière d’étude, et uti li ser gra duel le ment le stan dard comme vé hi cu ‐
laire au fur et à me sure qu’on l’ap prend. […]. J’es time que l’édu ca tion
doit (de vrait) fa mi lia ri ser les Ca ta lans avec des dia lectes dif fé rents de
celui de leur lieu d’ori gine, afin de les ha bi tuer à re con naître et com ‐
prendre l’idiome sous des formes di verses. À côté (et comme com ‐
plé ment) de l’ap pren tis sage pres crip tif du stan dard, il faut qu’ils
connaissent aussi de façon des crip tive la di ver si té réelle du ca ta lan,
au moins à grands traits 4. (Ibid. : 75)

Pour une part, la place du stan dard est entre autres jus ti fiée comme
celle du code de com mu ni ca tion in ter dia lec tal d’une langue consti‐ 
tuée, selon lui, de dia lectes « assez dif fé rents » : « Le stan dard com‐ 
mun peut et doit être uti li sé comme vé hi cule de com mu ni ca tion
entre les Ca ta lans qui parlent des dia lectes assez dif fé rents — cette
fonc tion est, en effet, une des rai sons d’être du stan dard » 5 (Ibid. : 78).
Alors que le ca ta lan est re mar qué pour des dis tances in ter dia lec tales
plu tôt faibles, cette ap pré cia tion étant au tant af faire de me sures dia‐ 
lec tro mé triques que de re pré sen ta tions des lo cu teurs et des lin‐ 
guistes eux- mêmes, et pas seule ment de dia lec to logues, aux quelles
Ara cil n’a peut- être pas échap pé ; l’en sei gne ment doit donc, selon lui,
ré ser ver à ce stan dard toute sa place dans une op tique com mu ni ca‐ 
tion nelle et fi na le ment, aussi, po li tique pour fa vo ri ser une co hé sion
na tio nale (cf. supra, « ap pren tis sage pres crip tif du stan dard »). Quoi
qu’il en soit, celle pré vue pour les «  dia lectes  » ne sau rait être ab‐ 
sente. Le fait qu’elle soit ba li sée « comme com plé ment » du stan dard
est com pen sé par la te neur de l’ar gu men ta tion dans le rai son ne ment
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pros pec tif qu’il avance pour convaincre du ca rac tère in dis pen sable
qu’il lui at tri bue dans l’édu ca tion.

Pour une autre part, il pré cise qu’il convient de ne pas obli té rer la ca‐ 
pa ci té propre de la langue, dans sa va ria tion dia to pique hé ri tée, de
dé ve lop per ses propres pos si bi li tés d’in ter com pré hen sion, voire, pré‐ 
ci sé ment, de les fa vo ri ser : « Il est aussi par fai te ment pos sible de faire
aug men ter la com pré hen sion in ter dia lec tale di recte sans qu’il faille
re cou rir au stan dard  » 6 (Ibid.  : 78). Or cela sera d’au tant plus réa li‐ 
sable pour lui si cet usage plu ri dia lec tal et in ter dia lec tal est nor mal et
na tu rel (Ibid. : 78), et donc perçu po si ti ve ment par les lo cu teurs, d’où
le re cours à l’édu ca tion au sens large pour fa vo ri ser cette ca pa ci té
com mu ni ca tion nelle des dia lectes entre eux  : «  Je main tiens que
l’édu ca tion fa ci li te ra beau coup les choses si elle fa mi lia rise les lo cu‐ 
teurs avec les autres dia lectes et les convainc que les obs tacles sont
en grande par tie illu soires » 7 (Ibid. : 78).

17

Si cela va un peu dans le sens de la no tion de po ly no mie dé ve lop pée
par les so cio lin guistes corses (cf. infra), dans un contexte idéo lo gique
de dé mo cra tie lin guis tique, cet as pect est en réa li té éga le ment
convo qué par Ara cil. En Va len cien conscient de ce pro blème, y com‐ 
pris pour le ca ta lan, langue pour tant plus ho mo gène en son état na‐ 
tu rel que nombre d’autres telles que l’oc ci tan par exemple, sa langue
ju melle, mais sou mise à des ten dances dis so cia tives in ternes 8, il es‐ 
time que cette pra tique in ter dia lec tale peut ser vir un ob jec tif de po li‐ 
tique lin guis tique contre le risque d’un cen tra lisme catalano- catalan.
À cet égard, il pré cise bien l’em ploi de l’ad jec tif « ca ta lan » en le ré fé‐ 
rant, sans hié rar chi sa tion in terne, à l’en semble de l’aire lin guis tique,
zone va len cienne in cluse, ex cluant ainsi de « poser la ques tion en ces
termes ten dan cieux [« cen tral » et « pé ri phé rique »], cal qués sur les
mo dèles fran çais et cas tillan  » 9 (Ibid.  : 79). Cette po si tion rap pelle
que, pour lui, « la com plexi té so ciale et la di ver si té cultu relle sont in‐ 
com pa tibles avec une par faite uni for mi té lin guis tique » 10 (Ibid. : 70) et
qu’il dé fend la fonc tion na li té et la lé gi ti mi té des va rié tés dans la me‐ 
sure où elles sont ef fec ti ve ment uti li sées. De la même façon, s’il en‐ 
cou rage les opé ra tions de nor ma ti vi sa tion et de so cia li sa tion des
normes des ti nées à ali men ter le dé ve lop pe ment d’une va rié té stan‐ 
dard, c’est aussi au nom de cette fonc tion na li té lin guis tique, en pré ci‐ 
sant que la place et la va li di té de celle- ci se jus ti fient et se conso li de‐ 
ront en rai son de nou velles pos si bi li tés d’usage : « […] la cris tal li sa tion
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du ca ta lan stan dard pro duite par la fixa tion n’est pas un pur or don‐ 
nan ce ment es thé tique des ti né à la contem pla tion, mais sur tout une
adap ta tion émi nem ment fonc tion nelle et opé ra tive à un nou vel en‐ 
semble d’usages et ap pli ca tions de l’idiome » 11 (ibid. : 71-72).

D’un côté, il sti pule que des at ti tudes né ga tives à l’égard des « autres
dia lectes  » de la part des Ca ta lans eux- mêmes («  els ca ta lans ma‐ 
teixos ») peuvent fa vo ri ser des re cours à l’un des deux idiomes su pé‐ 
rieurs «  non ca ta lans  » (cas tillan ou fran çais) 12. D’un autre côté, il
s’agit bien d’un plai doyer pour une va lo ri sa tion « pros pec ti ve ment »
(pros pec ti va ment) des dia lectes en s’ap puyant pour cela sur l’ac tion
des édu ca teurs, et non dans une seule re la tion avec le passé (Ibid.  :
80).

19

En dé fi ni tive, les dia lectes sont avec lui re vi si tés par la so cio lin guis‐ 
tique dans la pers pec tive d’une co hé sion glo bale de la langue en fai‐ 
sant la part, de façon dy na mique, des re pré sen ta tions cultu relles
dont ils sont por teurs tout en s’in té grant dans un sché ma d’en semble
d’amé na ge ment lin guis tique, et sin gu liè re ment dans l’en sei gne ment.
Si l’on suit Ara cil, au moins à par tir d’une confi gu ra tion de langue mi‐ 
no ri taire, et ici, spé cia le ment, du ca ta lan — le quel s’est en re vanche
ap puyé, dans les faits, sur le stan dard pour sa re vi ta li sa tion —, la va‐ 
rié té com mune se rait d’au tant plus an crée et opé ra tion nelle sur l’en‐ 
semble de l’aire d’une langue concer née qu’elle s’ap puie rait jus te ment
sur la réa li té re con nue et va lo ri sée de ses va riantes, et que celles- ci
ne fe raient pas l’objet de re pré sen ta tions hié rar chi sées. On re lè ve ra
que, dans les faits, le ca ta lan stan dard est uni taire car il re pose sur
une large base com mune ad mise tout en étant re la ti ve ment po ly cen‐ 
trique, en par ti cu lier pour la va riante va len cienne. Il com porte en
même temps des as pects com po si tion nels eu égard au fait que sa
base cen trale in tègre des ap ports des autres grandes va riantes. Sinon,
à côté de ces va ria tions ter tiaires de son stan dard, no tam ment va len‐ 
cienne, les va ria tions pri maires du ca ta lan, ou dia lec tales dans le sens
cou rant du terme, ne sont pas struc tu rel le ment in té grées dans l’en‐ 
sei gne ment. Si elles peuvent être prises en consi dé ra tion dans l’ac‐ 
cueil des élèves ou des adultes ap pre nants ou bien in té grées dans
l’étude de la langue à tra vers la pré sen ta tion des réa li tés consti tu tives
de la langue (Barceló i Tri gue ros, 2014), elles de meurent confron tées,
comme cela est d’ailleurs or di nai re ment le cas dans l’en sei gne ment
des langues, à l’em ploi unique ou très ma jo ri taire de la va rié té stan ‐
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dard lorsque celle- ci est déjà ré pan due. Sous ce rap port, on peut dire
que, à tout le moins concur ren cées par un sen ti ment de l’ur gence de
nor ma li ser le ca ta lan afin de lui as su rer un accès à de nou velles fonc‐
tions, les pré co ni sa tions d’Ara cil pour faire une place qu’il ju geait né‐ 
ces saire aux va riantes dans l’in té rêt glo bal de la langue et, aussi, en
vue de sa stan dar di sa tion mieux as su mée et réus sie sur le plan
politico- culturel, n’au ront pas ren con tré à ce jour d’échos opé ra‐ 
toires.

3. La place du dia lecte par rap ‐
port au stan dard et à la stan dar ‐
di sa tion
Au re gard de nos don nées de dé part et de la re la tion entre va riantes
et stan dard sug gé rée par Ara cil, nous pro po se rons plu sieurs confi gu‐ 
ra tions à par tir de cas concrets qui iront de po si tions qua li fiées ici de
« maxi males » à une autre qua li fiée de « mi ni male », prise juste pour
exemple d’une ap proche de vant être élar gie. Les écarts sur cet éven‐ 
tail entre « maxi mal » et « mi ni mal » pro cèdent de l’im por tance ac‐ 
cor dée au dia lecte ou à la va rié té par rap port aux pro ces sus de stan‐ 
dar di sa tion et, par voie de consé quence, de re vi ta li sa tion, quitte à ce
que la pro duc tion nor ma tive qui sous- tend ces der niers soit très ré‐ 
duite et/ou — lorsque la langue est en core uti li sée même mar gi na le‐ 
ment — et n’ait d’autre choix que de s’ins crire dans un fonc tion ne‐ 
ment de type cau sal. Le re cours dans ce cas à la no tion de re vi ta li sa‐ 
tion s’en tend dans le sens où celle- ci té moigne d’ef fets po si tifs d’un
pro ces sus de stan dar di sa tion quant à son ef fi ca ci té ainsi qu’à des re‐ 
pré sen ta tions et des at ti tudes po si tives concer nant la langue en
ques tion et, au ré sul tat, quant à des ef fets sur sa pra tique ef fec tive.
En même temps, cela ren voie à une ap pré hen sion du lien entre stan‐ 
dar di sa tion et re vi ta li sa tion comme étant po si tif. Or, outre que cela
dé pend tou jours aussi de la mé thode, des condi tions et des contextes
de la stan dar di sa tion, nous sous- entendrons ici que, selon Ara cil,
l’en sei gne ment de la langue et de sa norme com mune se rait d’au tant
plus po si tif qu’il in té gre rait une va lo ri sa tion des dia lectes. Et cela in‐ 
dé pen dam ment du fait que l’on doive ad mettre, à ce stade, les ré sul‐
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tats po si tifs de la der nière phase de stan dar di sa tion du ca ta lan prio ri‐ 
tai re ment axée sur le stan dard com mun de puis les an nées 1970.

Les langues choi sies pour illus trer ces confi gu ra tions sont prin ci pa le‐ 
ment de type mi no ri taire mais d’autres, ré pan dues comme l’est l’al le‐ 
mand, au quel il sera éga le ment fait appel ici, peuvent être concer nées
pour la rai son que les ques tions sou le vées par l’im por tance par fois
prise par leurs va riantes prennent un re lief par ti cu lier qui ra mène à
un pro blème de fond d’un point de vue so cio lin guis tique. En outre, la
va riante elle- même, sans être une langue mi no ri taire en tant que
telle, ren voie à la ques tion de son sta tut so cio lin guis tique (sous les
ap pel la tions aussi bien de dia lecte, voire de par ler) en tant qu’ex pres‐ 
sion lin guis tique mi no ri taire par rap port au stan dard, lors qu’il existe
même un mi ni mum, et à la langue prise comme un en semble au to‐ 
nome et re con nu comme tel, quelle que soit sa dis tance ex tra lin guis‐ 
tique avec d’autres en sembles de même na ture.

22

3.1. Confi gu ra tions maxi males

Sont en ten dues ici comme confi gu ra tions maxi males celles où les va‐ 
riantes pos sèdent et conservent une im por tance pre mière et quasi
dé fi ni toire. Ces confi gu ra tions sont ca rac té ris tiques de nom breuses
langues mi no ri taires. Elles cor res pondent sou vent à des langues peu
stan dar di sées et à des langues pour les quelles le stan dard consti tue
un sujet dif fi cile à ré soudre pour plu sieurs rai sons parmi les quelles
nous re tien drons au moins celles qui tiennent à la dis tance in tra lin‐ 
guis tique et celles qui dé coulent de re pré sen ta tions hé ri tées de la
langue concer née (cas de l’« al sa cien »). Ap pa raissent aussi des confi‐ 
gu ra tions qui tra duisent des orien ta tions té léo lo giques comme c’est
le cas pour le corse et l’ap proche po ly no mique dont il a fait l’objet de‐ 
puis son accès au sta tut so cio lin guis tique de langue selon un pro ces‐ 
sus de type Aus bau par rap port à l’aire italo- romane, dont il par ti cipe
par ailleurs d’un point de vue des crip tif et gé né tique, et à l’ita lien
stan dard qui la coiffe, quoique dé sor mais en de hors de lui.

23

3.1.1. Le corse et la po ly no mie

Le corse, de ve nu la langue corse à la fa veur d’un pro ces sus « par en
bas » (Léo nard & Djordjević Léo nard, 2014) d’émer gence de langue par
éla bo ra tion, s’ins crit ainsi, ju ri di que ment, dans le cadre fran çais de ‐
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puis 1974 13. Cette évo lu tion so cio lin guis tique a été sou te nue par une
dé marche lé gi ti mante de lin guistes im pli qués selon les concep tions
po ly no miques éta blies au dé part, quant à la ques tion de sa stan dar di‐ 
sa tion, par et au tour de Jean- Baptiste Mar cel le si. L’émer gence de la
langue corse qui en a ré sul té selon ces prin cipes a abou ti à une prise
en compte po si tive par la so cié té corse dont at testent les ré sul tats de
l’en quête so cio lin guis tique réa li sée en 2013 14 à l’ini tia tive de l’As sem‐ 
blée ter ri to riale de Corse et, de plus en plus éga le ment, par ses
propres re pré sen ta tions ins ti tu tion nelles. La langue po ly no mique ré‐ 
sulte, rappelons- le, d’un choix vo lon ta riste de l’éri ger en langue au to‐ 
nome op tant pour un che mi ne ment dia lec tique et non pour un di ri‐ 
gisme nor ma tif :

langue dont l’unité est abs traite et ré sulte d’un mou ve ment dia lec ‐
tique et non de la simple os si fi ca tion d’une norme unique et dont
l’exis tence est fon dée sur la dé ci sion mas sive de ceux qui la parlent
de lui don ner un nom par ti cu lier et de la dé cla rer au to nome des
autres langues re con nues. (Mar cel le si, 1988 : 809)

En même temps, al lant dans le sens du consen sus quant au risque de
di glos sie in terne, il s’agit d’une langue « à la quelle les uti li sa teurs re‐ 
con naissent plu sieurs mo da li tés d’exis tence, toutes éga le ment to lé‐ 
rées sans qu’il y ait entre elles hié rar chi sa tion ou spé cia li sa tion de
fonc tion » (Gues pin & Mar cel le si, 1990 : 144).

25

Pour au tant, même si nous avons situé ce sché ma parmi les plus
maxi ma listes, il ne l’est en pre mier, à notre sens, que par son af fir ma‐ 
tion po ly no miste. En effet, pas plus d’ailleurs que les exemples qui
suivent, il ne se dé par tit du souci nor ma tif au quel il im prime ce pen‐ 
dant une orien ta tion souple dans l’es prit de la po ly no mie, comme le
ré sume Alain Di Me glio : « On dé clare le corse langue tout en re je tant
l’idée d’une norme écrite unique et ar bi trai re ment choi sie (à l’ins tar
des grandes langues uni fiées) pour s’orien ter vers une co di fi ca tion
har mo ni sée au to ri sant une norme plu rielle  » (Di  Me glio & Sorba,
2018 : § 8). Si « norme écrite » s’en tend par norme lin guis tique mo no‐ 
cen trique, éla bo rée et dif fu sée comme telle, cela ne cor res pond ef‐ 
fec ti ve ment pas au prin cipe po ly no mique. L’idée de norme unique est
re je tée mais pas celle de norme. Et le prin cipe de la co di fi ca tion qui
est, lui, re te nu re pose au moins sur une base or tho gra phique com‐ 
mune, celle qui est ac cep tée et uti li sée de puis les an nées 1970 (Mar ‐
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chet ti & Ge ro ni mi, 1971). Hor mis la co di fi ca tion or tho gra phique, le
sché ma admis est donc celui d’une norme lin guis tique plu rielle sur la
base d’une norme or tho gra phique com mune, le tout cor res pon dant
en prin cipe à un des sein gé né ral de stan dar di sa tion cau sale, des ti né à
ali men ter la re vi ta li sa tion du corse. Cela in vite à rap pe ler que la po ly‐ 
no mie consiste aussi en une ap proche qui n’em pêche ni ne stig ma tise
la di ver si té des codes gra phiques mais qui conjugue par ailleurs l’ap‐ 
pli ca tion d’une or tho graphe com mune à la va rié té des formes de
langue qu’elle est cen sée avoir la fa cul té de trans crire. L’or tho graphe
ainsi pra ti quée ar ti cule la per cep tion de l’unité de la langue à sa di‐ 
ver si té hé ri tée. Or, au dé part, c’est sur cette di ver si té faite de par lers
ou de va rié tés que re posent au tant la re con nais sance que l’iden ti fi ca‐ 
tion de leur langue par les lo cu teurs, au moins dans ce type de confi‐ 
gu ra tion so cio lin guis tique.

3.1.2. L’al sa cien

La confi gu ra tion al sa cienne pré sente le cas par ti cu lier de fi gure de
l’af fir ma tion dia lec tale par rap port au stan dard d’une langue ré pan‐ 
due. Or, ce qui au rait pu être à la base d’une dy na mique de langue par
éla bo ra tion s’est jusqu’à pré sent plu tôt orien té vers un équi libre entre
la mise en va leur du dia lecte et son sou tien pour des usages ac tua li‐ 
sés et le main tien des liens consti tu tifs avec un stan dard, en l’oc cur‐ 
rence l’al le mand stan dard ou Ho ch deutsch.
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À par tir des an nées 1980, cette confi gu ra tion fut for ma li sée pour l’en‐ 
sei gne ment par le rec teur Pierre Deyon (1985 : 9-10) avec ce qui al lait
dé sor mais ser vir de base à l’amé na ge ment lin guis tique de l’en sei gne‐ 
ment de la langue ré gio nale dans l’aire ger ma nique al le mande d’Al‐ 
sace  : «  Il n’existe en effet qu’une seule dé fi ni tion scien ti fi que ment
cor recte de la langue ré gio nale en Al sace, ce sont les dia lectes al sa‐ 
ciens dont l’ex pres sion écrite est l’al le mand  ». Au- delà, la for mule
sou vent citée a ré su mé la re la tion entre la langue al le mande et ses
va riantes dia lec tales en France, d’où, ainsi, sur le site de l’Aca dé mie de
Stras bourg, la for mu la tion sui vante : « langue ré gio nale (al le mand) ».
Pour au tant, l’al le mand, le stan dard, n’ap pa raît pas ou très peu dans
d’autres ex pres sions for melles. Les dif fé rents textes rè gle men taires
se ré fèrent aux «  langues ré gio nales d’Al sace  » ou «  langues ré gio‐ 
nales d’Al sace et des Pays mo sel lans » 15 alors qu’au titre de la « langue
ré gio nale », c’est le Ho ch deutsch qui est en sei gné. L’as so cia tion al le ‐
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mand stan dard et al sa cien (dia lecte) dans l’en sei gne ment trouve par
exemple une illus tra tion par lante dans les syn tagmes sui vants de la
Conven tion opé ra tion nelle État - Col lec ti vi tés ter ri to riales por tant sur
la po li tique bi lingue et plu ri lingue pour la pé riode 2018-2022 16 ayant
pour ob jec tif d’or ga ni ser, en lien avec l’Édu ca tion na tio nale et les col‐ 
lec ti vi tés ter ri to riales, la conti nui té et la co hé rence de l’offre bi lingue
du pri maire jusqu’à la fin du se con daire : « ap pren tis sage de la langue
et de la culture ré gio nale d’Al sace » (p. 3), « fa vo ri ser l’ap pren tis sage
du dia lecte al sa cien dès l’école ma ter nelle » (p. 4), « ré af fir ma tion de
l’im por tance de l’ap pren tis sage de l’al le mand, langue ré gio nale,
langue du voi sin et langue de l’accès à l’em ploi sur le ter ri toire al sa‐ 
cien » (p. 5). Si le stan dard al le mand y cor res pond presque ex clu si ve‐ 
ment à « langue ré gio nale », le dia lecte al sa cien s’y voit amé na ger une
place. Son ap pren tis sage, se con daire par rap port à celui de l’al le mand
stan dard (avec les items qui l’ac com pagnent tels que «  ré af fir ma‐ 
tion  », «  im por tance  », et «  accès à l’em ploi  »), doit ce pen dant être
« fa vo ri sé », et une ou ver ture est ainsi pré vue à son égard dans la fi‐ 
lière bi lingue (pu blic et privé sous contrat) fran çais/al le mand stan‐ 
dard. Cela pour rait se li mi ter, à par tir de ce do cu ment, à un af fi chage
seule ment in ten tion nel en écho avec l’em ploi du verbe « fa vo ri ser ».
Or, plus loin, page 5 tout d’abord, dans le cadre gé né ral des ac tions
de vant dé cou ler de la mise en ap pli ca tion de cette conven tion, il est
an non cé que celle- ci « sera pi lote en ma tière d’ac com pa gne ment de
l’ac tion édu ca tive aca dé mique en al le mand et en al sa cien, de sou tien
à la mo bi li té, d’en sei gne ment des dia lectes al sa ciens et d’ani ma tion
cultu relle et pa tri mo niale, en par ti cu lier dans le do maine pé ri sco laire
en lien avec les com munes ». On no te ra qu’« al sa cien » y est as so cié à
« al le mand » et que cela in clut bien l’« en sei gne ment des dia lectes al‐ 
sa ciens  ». À la page sui vante enfin, parmi les axes au tour des quels
cette conven tion est construite, des me sures concrètes sont pré vues
pour « le dé ve lop pe ment des dis po si tifs de pro mo tion et d’en sei gne‐ 
ment du dia lecte et de la culture al sa cienne par des pro jets édu ca tifs
et des stages de dia lecte pour les pro fes seurs  ». Or, s’il s’agit là du
cin quième et der nier des axes au tour des quels cette conven tion est
construite, la for mu la tion en est tou te fois as sor tie de termes
concrets d’al lure illo cu tive. Quant à la réa li té sur le ter rain de la mise
en œuvre des me sures concer nant le dia lecte, il est peut- être en core
tôt pour com men cer à la me su rer mais des dif fi cul tés sont bien pré ‐
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sentes à en juger déjà par l’en quête du syn di cat des en sei gnants de
l’UNSA, En sei gner dans le bi lingue dans les écoles d’Al sace, menée en
2017 au près de 292  en sei gnants dont cer tains des ré sul tats sont en
lien avec cette ques tion :

Si 61,3 % des en sei gnants d’al le mand sont dia lec to phones, ils avouent
qua si ment tous ne pas in tro duire le dia lecte dans leurs cours. Les
rai sons en sont di verses : manque d’ob jec tifs clairs (48 %), manque
d’ou tils (33,9 %), manque d’in té rêt (23,6 %). Cer taines ré ponses tra ‐
duisent le rap port pro blé ma tique qu’en tre tiennent les en sei gnants
avec le dia lecte. (SE- UNSA, 2017 : 107)

À côté de ces pos si bi li tés, mal gré tout com plé men taires, en fa veur du
dia lecte dans le cadre du sec teur pu blic, la fi lière ABCM (As so cia tion
pour le bi lin guisme en classe dès la ma ter nelle) 17 à ges tion pri vée sous
contrat avec l’État, bi lingue puis de ve nue im mer sive de puis 2017 avec
pa ri té entre l’al le mand stan dard (12 heures) et les va riantes dia lec tales
al sa cienne et mo sel lane (12  heures) à la ma ter nelle 18, pro pose un
cadre for mel, même s’il est ré duit a mi ni ma à la ma ter nelle, pour en‐ 
ca drer la trans mis sion du dia lecte à l’école. Pour au tant, l’al le mand
stan dard y est do mi nant, hié rar chi que ment et fonc tion nel le ment. La
place du dia lecte est néan moins de plus en plus clai re ment iden ti fiée
afin de ne pas «  le re lé guer au rang des comp tines et “ac ces soires
folk lo riques”, mais plu tôt pour lui “don ner un sta tut” » 19.
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Cette évo lu tion de la règle et de la pra tique d’en sei gne ment vi sant à
faire une place iden ti fiée et ga ran tie au dia lecte, ré pond à l’ar ticle 2
des sta tuts de l’as so cia tion ABCM : « Par langue ré gio nale d’Al sace et
de Mo selle, il faut en tendre l’al le mand à la fois sous sa forme stan dard
et sous ses formes dia lec tales (dia lectes fran ciques et alé ma niques de
la ré gion)  » 20. De fait, les termes «  dia lecte  » et «  dia lecte(s) al sa‐ 
cien(s) » n’ap pa raissent ce pen dant pas dans les textes à ca rac tère ju‐ 
ri dique 21 au contraire de «  langue ré gio nale d’Al sace » ou «  langues
ré gio nales d’Al sace et des Pays mo sel lans ». Dans la Conven tion opé‐ 
ra tion nelle État – Col lec ti vi tés ter ri to riales concer nant, of fi ciel le ment
donc, l’en sei gne ment bi lingue men tion né ci- dessus, à côté de
« langue et culture ré gio nale d’Al sace » (p. 3), qui re couvre l’al le mand
stan dard et le dia lecte, et sur tout d’« al le mand » (p. 3-10), « dia lecte »
et « dia lecte(s) al sa cien(s) » y fi gurent certes à cinq re prises mais en
po si tion se con daire. D’un côté, le conte nu sé man tique d’« al le mand »
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y ap pa raît d’abord relié à sa per cep tion comme langue « du voi sin »,
étran gère en réa li té et d’abord liée à des be soins ins tru men taux et
éco no miques. Fi na le ment, le lien ré gu liè re ment af fi ché entre stan‐ 
dard et dia lecte sous l’ha billage de la « langue ré gio nale » si gnale en
creux un dé cro chage de plus en plus pa tent de l’un par rap port à
l’autre dans la me sure de l’« ex té rio ri sa tion » de l’al le mand, de moins
en moins langue ré gio nale et de plus « langue du voi sin » et « langue
de l’accès à l’em ploi sur le ter ri toire al sa cien » dont le rôle est condi‐ 
tion né par un contexte éco no mique trans fron ta lier 22. D’un autre
côté, la place de l’al sa cien est rap pe lée, voire pro mue dès lors qu’il
ex prime le mieux l’iden ti té et le pa tri moine mais dans la me sure aussi
de son lien au stan dard. As su ré ment, ce qui relie gé né ti que ment le
dia lecte al sa cien au Ho ch deutsch pres ti gieux par ti ci pait jadis di rec te‐ 
ment de la culture des terres d’Al sace. Or, si cette relation- là de‐ 
meure, une dis tance s’y est éta blie par rap port à l’auto- conscience de
groupe pro pre ment al sa cienne et à son champ cultu rel. Une autre
per cep tion du stan dard al le mand s’y est dé sor mais dé ve lop pée re la ti‐ 
ve ment au pres tige de la langue ul tra fron ta lière utile dont il est por‐ 
teur. Rap pe lons à cet égard la place qui est at tri buée au dia lecte
comme consti tu tive du cin quième et der nier axe de la Conven tion
opé ra tion nelle (cf. supra).

Quoi qu’il en soit, la for mule d’ABCM, qui re prend celle du rec teur
Deyon (cf. supra), contri bue, sur le fond, à an crer une concep tion vo‐ 
lon ta riste, dé ve lop pée en Al sace, du lien entre dia lecte et stan dard,
avec une va lo ri sa tion du dia lecte comme illus tra tion pre mière et vi‐ 
vante de la culture pro pre ment al sa cienne. On no te ra qu’un item tel
que « dia lecte(s) de l’al le mand », en soi neutre et des crip tif, n’ap pa raît
pas dans ces dif fé rents do cu ments, d’ori gine ad mi nis tra tive ou as so‐ 
cia tive dans le do maine de l’édu ca tion. La re vi ta li sa tion lin guis tique
al sa cienne nous ap pa raît être ainsi très cultu relle et in trin sè que ment
liée à un mar quage ter ri to rial fort. Il semble que le lien iden ti taire
entre le groupe, son ter ri toire d’im plan ta tion et sa langue his to rique
en passe bien par la mise en avant de la culture et du pa tri moine ré‐ 
gio naux, peut- être plus qu’ailleurs, tout au moins en France. En nous
s’ap puyant sur les ob ser va tions conclu sives de Do mi nique Huck de
son His toire des langues de l’Al sace (2015) évo quant « une sorte d’au to‐ 
no mi sa tion de l’al sa cien, « dé cro ché » en quelque sorte de l’al le mand
stan dard (et in ver se ment)  » (Huck, 2015  : 442) et le fait que «  la
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connais sance de l’al le mand comme langue en do gène a été rem pla cée
par une connais sance de l’al le mand comme langue exo gène, lorsque
cette connais sance est pré sente » (Ibid.), on pro po se ra d’en vi sa ger le
cas al sa cien comme une si tua tion certes com plexe mais sur tout ca‐ 
rac té ri sée par l’ap pa ri tion d’un vide entre le stan dard et les va rié tés
qu’il est censé coif fer. L’iden ti fi ca tion du groupe à sa langue ne s’ap‐ 
puie plus de la même ma nière qu’au tre fois sur son stan dard et sur le
pres tige dont il était ini tia le ment pour voyeur. Le be soin d’iden ti té
propre en com mun aux Al sa ciens, sus ci té et ré gu liè re ment re lan cé
par une his toire propre, mar quée en par ti cu lier par la pré sence d’une
fron tière plu sieurs fois gé né ra trice de ten sions, s’ap puie sur sa langue
propre. Or, à par tir du mo ment où le stan dard de son idiome tra di‐ 
tion nel n’est plus res sen ti comme étant en do gène (Huck, 2015  : 379,
442), entre autre du fait de l’his toire de cette ré gion au XX  siècle, la
re la tion qui était en tre te nue avec lui a pu être re por tée de façon
com pen sa toire sur le dia lecte, le quel a tou jours fait l’objet d’une
loyau té ne serait- ce que pas sive, mais dont le pres tige propre est
d’abord ali men té par la re la tion qu’il en tre tient avec les autres traits
cultu rels de la « tra di tion » al sa cienne. D’où l’im por tance ac cor dée de
plus en plus, y com pris dans les dis cours cen sés jus ti fier la place du
dia lecte à côté de l’al le mand stan dard dans l’en sei gne ment, aux
concepts de culture et de pa tri moine. De ma nière si gni fi ca tive, dans
le texte à por tée for melle à cet égard de la Conven tion opé ra tion nelle
État – Col lec ti vi tés ter ri to riales (cf. supra), à côté de l’appel à « ren for‐ 
cer la vi si bi li té des langues ré gio nales, vec teurs es sen tiels de la
culture et du pa tri moine » (p. 4), l’ap pren tis sage des « dia lectes al sa‐ 
ciens » est as so cié à l’« ani ma tion cultu relle et pa tri mo niale » (p. 5).

e

Au ré sul tat, le lien entre dia lecte et stan dard, plu tôt que de tendre à
se rompre, nous pa raît se sta bi li ser dans le cadre, alors, d’une di glos‐ 
sie fer gu so nienne in té grant ce pen dant l’accès du dia lecte à l’écrit et à
l’en sei gne ment. En même temps, alors que sa trans mis sion in ter gé‐ 
né ra tion nelle est en recul, il ac quiert un rôle de ré fé rence à l’éche lon
A de la re pré sen ta tion sym bo lique iden ti taire, de vant le stan dard. De
ce point de vue, ce der nier connaît en Al sace, au terme d’une évo lu‐
tion ali men tée de ten sions au cours du XX  siècle, une ré or ga ni sa tion
de ses fonc tions dont le sta tut glo bal pour rait être in ter mé diaire
entre celui, his to ri que ment, du stan dard, coif fure lin guis tique cultu‐ 
rel le ment et so cia le ment va lo ri sée, et celui d’une langue étran gère
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proche géo gra phi que ment et gé né ti que ment. Quoique l’on doive
tenir grand compte de la re marque de Do mi nique Huck au sujet du
pas sage en Al sace, de puis no tam ment le mi lieu du XX  siècle, d’un al‐ 
le mand stan dard en do gène à un al le mand stan dard exo gène 23, on
choi si ra ce pen dant de consi dé rer qu’il s’agit d’un stade, ac tuel, d’une
évo lu tion en cours de ces rap ports plu tôt que d’un état scel lé par l’ac‐ 
cu mu la tion des réa li tés so cio lin guis tiques pré cé dentes. À voir…

e

En dé fi ni tive, quoique cette confi gu ra tion al sa cienne conti nue de
par ti ci per d’une stan dar di sa tion mo no cen trique sous le rap port du
Ho ch deutsch et s’ins crive dans une re la tion pour l’heure re la ti ve ment
stable et va lo ri sante, et pour le stan dard (moyen nant une ré or ga ni sa‐ 
tion de ses fonc tions en Al sace, y com pris en ad met tant qu’il y est de‐ 
ve nu une langue de plus en plus exo gène), et pour le dia lecte, elle
conti nue en même temps sur la voix de l’af fir ma tion de la per son na li‐ 
té du dia lecte. Un cadre d’amé na ge ment lin guis tique propre à ce der‐ 
nier prend ainsi de plus en plus forme de puis ces der nières an nées.
Les cam pagnes de sen si bi li sa tion «  E Frieh johr fer un se ri Sproch  »
(« Un prin temps pour notre langue ») me nées de puis 2001 en par te‐ 
na riat avec l’OLCA (Of fice pour la langue et les cultures d’Al sace et de
Mo selle) 24, si gni fi ca ti ve ment tra duite en fran çais par «  le prin temps
de l’al sa cien », voire par «  le prin temps de la langue ré gio nale » (ce
qui contri bue à lui faire oc cu per le champ sé man tique du terme
«  langue ré gio nale  » face à l’al le mand stan dard pour tant ins crit en
pre mier, dans les textes et les faits, pour tenir ce rôle dans l’en sei gne‐ 
ment sco laire), ren voie aux par ti cu la ri tés de cette si tua tion du point
de vue de la ca té go ri sa tion d’une langue mi no ri taire. En effet, alors
que, pour le mi nis tère de l’Édu ca tion na tio nale et les au to ri tés aca dé‐ 
miques, il est en ten du que la langue ré gio nale, dans sa ver sion écrite,
est l’al le mand stan dard à ce degré tra di tion nel ou clas sique de la re‐ 
pré sen ta tion lin guis tique (cf. supra, P. Deyon), pour la Di rec tion gé né‐ 
rale de la langue fran çaise et des langues de France (DGL FLF) du mi‐ 
nis tère de la Culture, parmi les « langues de France », fi gurent, dans
la liste des « langues ré gio nales », les « dia lectes al le mands d’Al sace et
de Mo selle (al sa cien et fran cique mo sel lan) ».
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Nuances, contra dic tions ou em bar ras, ou les trois en écho à la com‐ 
plexi té de la confi gu ra tion, le dia lecte fait en at ten dant l’objet d’une
nor ma ti vi sa tion qui va, à son éche lon, dans le sens d’une stan dar di sa‐ 
tion propre, té léo lo gique à par tir ainsi des sys tèmes or tho gra phiques,
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GRA PHAL (GE RI PA, 2003) et OR THAL (Le sys tème OR THAL, 2016  ;
Zeid ler & Crévenat- Werner, 2008), qui lui fit suite, censé pou voir
s’adap ter aux di verses va riantes al sa cienne en s’ins pi rant au tant que
pos sible de l’or tho graphe du Ho ch deutsch. OR THAL est en par ti cu lier
uti li sé par l’OLCA dans ses pro duc tions. Sur le plan des normes lexi‐ 
cales, de façon clas sique, les pu bli ca tions grand pu blic de sa série des
lexiques thé ma tiques 25 pré sentent des lexiques ré fé ren tiels avec d’un
côté, les va riantes pour la par tie bas- alémanique du nord, dans l’aire
d’in fluence di recte de Stras bourg, par ailleurs ca pi tale de l’Al sace, et
de l’autre celles pour la par tie bas- alémanique du sud, cen trée sur
Mul house et Col mar, avec, à par tir de ces deux aires ma jo ri taires, un
souci spon ta né de cher cher éga le ment une ré fé rence com mune à un
en semble pré sen tant par ailleurs peu de dis tance in tra lin guis tique.
Pa ral lè le ment à cette ten dance à un équi li brage entre nord et sud,
une autre pa raît aussi se dé ga ger, tant pour le lexique que pour la
gram maire, en fa veur d’une base di rec trice four nie par l’aire bas- 
alémanique du nord, que l’on se rait tenté de qua li fier de stras bour‐ 
geoise, fai sant se con dai re ment la part des formes du sud 26. Nous re‐ 
tien drons des ques tion ne ments au sujet de la cen tra li té ou de la sou‐ 
plesse quelque part po ly no mique de cette stan dar di sa tion dia lec tale
qu’elle par ti cipe de la dé marche d’une stan dar di sa tion lin guis tique
sans dire en trer dans un pro ces sus de langue Aus bau, et même en ré‐ 
af fir mant l’in verse en rap pe lant les prin cipes de la re la tion entre
stan dard et dia lecte en Al sace : « la ré fé rence gra phique de nos dia‐ 
lectes est l’al le mand écrit (Schrifts prache) » et « la trans crip tion écrite
des par lers doit se faire dans le res pect de leurs par ti cu la ri tés » (Le
sys tème OR THAL, 2016 : 1).

3.1.3. L’oc ci tan

Par rap port à la par ti cu la ri té du cas de fi gure al sa cien (stan dard
unique de langue ré pan due et dia lecte à forte per son na li té en ga gé
dans une stan dar di sa tion propre), la confi gu ra tion de l’oc ci tan af fiche
ses ten ta tives de re vi ta li sa tion en liai son avec un sché ma de stan dar‐ 
di sa tion po ly cen trique et fonc tionne ainsi jusqu’à pré sent, au moins
ma jo ri tai re ment. Le rap port entre les dia lectes de l’oc ci tan et son
pro ces sus de stan dar di sa tion res semble, somme toute, assez clas si‐ 
que ment, sur le fond, à celui d’autres langues mi no ri taires non of fi‐ 
cielles (hor mis, cf. infra, en Es pagne, dans le Val d’Aran et en Ca ta ‐
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logne). Sans en trer dans sa des crip tion dé taillée, on rap pel le ra que
pour le mi nis tère de l’Édu ca tion na tio nale et les aca dé mies concer‐ 
nées par l’aire lin guis tique tra di tion nelle de l’oc ci tan, les ap pel la tions
of fi ciel le ment uti li sées sont celles d’« occitan- langue d’oc » (pour le
CAPES spé cia le ment) et d’«  oc ci tan  ». La Di rec tion gé né rale de la
langue fran çaise et des langues de France (DGL FLF), au sein du mi nis‐ 
tère de la Culture, parmi les « langues de France », dans sa ca té go rie
«  langues ré gio nales, adopte la for mule sui vante  : «  l’oc ci tan ou
langue d’oc (gas con, lan gue do cien, pro ven çal, au ver gnat, li mou sin,
vivaro- alpin)  ». Ces no mi na tions qui rendent compte d’une re con‐ 
nais sance d’uni ci té de la langue, d’une no mi na tion double ou croient
utile de men tion ner sa di ver si té dia lec tale sont sans doute au tant le
ré sul tat de ten sions in ternes que des choix ac cep tés d’une stan dar di‐ 
sa tion plu rielle.

L’oc ci tan ne pos sède pas un stan dard gé né ral qui fonc tionne réel le‐ 
ment. La langue est par tiel le ment stan dar di sée au moyen d’une or‐ 
tho graphe com mune dite « clas sique » ou « ali ber tine » du nom de
son concep teur, Louis Ali bert (1884-1959), qui par tit des normes gra‐ 
phiques mé dié vales en usage dans les écrits, lit té raires, à ca rac tère
juridico- administratif et no ta riés. Il pro po sa éga le ment une norme
com mune pour le dia lecte lan gue do cien, situé dans la par tie cen trale
et mé ri dio nale du do maine lin guis tique. Se sont en suite ajou tées des
ap pli ca tions de cette or tho graphe prin ci pa le ment pour les dia lectes
gas con, pro ven çal et li mou sin à par tir des an nées  1950 (Viaut 2019).
Au ré sul tat, ces bases gra phiques com munes sont très ma jo ri tai re‐ 
ment en usage de nos jours, y com pris dans le Val d’Aran, en Es pagne,
dans la com mu nau té au to nome de Ca ta logne 27, seul en droit où elles
sont of fi cielles en droit de puis 1983 28, et en Ita lie, pour l’oc ci tan alpin
des val lées al pines d’oc (Co mis sion in ter na cio na la, 2008) du Pié mont,
prin ci pa le ment, et de Li gu rie, et de la com mune de La Guar dia Pie‐ 
mon tese en Ca labre (Creaz zo, For mi ca & Ku nert, 2001).

36

Au- delà, l’orien ta tion d’en semble, hor mis pour des pra tiques mi no ri‐ 
taires en Pro vence et Béarn qui ac com pagnent par fois des ten dances
dis so cia tives par rap port à la concep tion d’une langue d’oc une (Viaut,
2019  : § 29-33), est bien celle d’une stan dar di sa tion po ly cen trique
comme l’a mon tré Do mi nique Su mien (Su mien, 2006 : 151-176). Il pos‐ 
tule, pour sa part, un stan dard gé né ral, l’« oc ci tan larg ge ne ral » (« oc‐ 
ci tan large gé né ral »), pas seule ment or tho gra phique par consé quent,
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sur la base du lan gue do cien normé à par tir des tra vaux de Louis Ali‐ 
bert et de l’Ins ti tut d’études oc ci tanes (IEO) à par tir des an nées 1950,
et des stan dards ré gio naux, consti tu tifs, avec l’« oc ci tan large gé né ral
(lan gue do cien) » de l’« oc ci tan large », dé si gna tion com mune du stan‐ 
dard po ly cen trique selon cette concep tion, sur la base des va riantes
dia lec tales au ver gnate, gas conne, li mou sine, pro ven çale, ni çarde, et
vivaro- alpine. L’oc ci tan ara nais, ayant fait l’objet d’une stan dar di sa tion
propre sur les bases or tho gra phiques com munes, de meure, de fait, à
part.

Cela ne coïn cide tou te fois que peu avec la réa li té, sim ple ment parce
que ces stan dards ré gio naux cor res pondent plus à des ten dances qu’à
des ou tils abou tis. Les pra tiques mi- spontanées mi- planifiées vont,
quoi qu’il en soit, dans une di rec tion stan dar di sa trice. L’idée de fond
de ce stan dard dé cli né, re prise par Aitor Car re ra à pro pos de son rôle
dans le Val d’Aran et, plus théo ri que ment, en Ca ta logne, est aussi que,
dans son fonc tion ne ment prévu, sa ver sion « stan dard large gé né ral
(lan gue do cien) » n’est pas cen sée se sub sti tuer aux « va rié tés lo cales »
(Car re ra, 2009  : 5), qui ne lui sont pas hié rar chi que ment su bor don‐ 
nées. Le stan dard lan gue do cien se rait au contraire leur «  prin ci pal
allié » (Ibid.) :
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puis qu’il s’ins crit dans un pro ces sus de co di fi ca tion et de stan dar di ‐
sa tion de l’en semble de la langue qui doit fa ci li ter pour tous les dia ‐
lectes oc ci tans et leurs stan dards ré gio naux res pec tifs — grâce à
l’ap port de res sources lin guis tiques qui n’existent pas, par exemple, à
l’éche lon local — l’accès à des do maines d’usage qui, jusque- là, pa ‐
rais saient ré ser vés aux langues d’Etat. (Ibid.)

En at ten dant, l’en sei gne ment de l’oc ci tan est donné dans chaque va‐ 
riante dia lec tale, voire sous- dialectale, avec, le plus sou vent, dans la
par tie lan gue do cienne l’em ploi de la norme ali ber tine, dans la par tie
gas conne celui de la norme d’usage lit té raire béar naise, en Pro vence,
les cô toie ments des normes gra phiques clas sique et fé li bréenne et de
la norme lit té raire mis tra lienne, et, dans le Val d’Aran, celui de la va‐ 
riante ara naise of fi ciel le ment dé si gnée dans l’ar ticle  6.5 du nou veau
sta tut d’au to no mie de la Ca ta logne (2006-2010) de la façon si gni fi ca‐ 
tive sui vante  : «  la langue oc ci tane, dé nom mée ara nais dans le Val
d’Aran ».
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3.2. Confi gu ra tion mi ni male : stan dard
et va riantes dans l’en sei gne ment en Al ‐
le magne
Au re gard de ces exemples de confi gu ra tions de re vi ta li sa tion qua li‐ 
fiées ici de maxi males quant à la place du dia lecte par rap port à celle
du stan dard, en pré li mi naire à une en quête plus ap pro fon die, nous
avons re te nu un exemple qui nous a paru illus tra tif d’une confi gu ra‐ 
tion « mi ni male » bien qu’il se situe dans une langue ré pan due, of fi‐
cielle d’État, l’al le mand. Il est néan moins in té res sant au re gard de la
prise en consi dé ra tion de la re vi ta li sa tion du seul dia lecte et en conti‐ 
nui té com pa ra tive avec le cas al sa cien trai té plus haut. L’Al le magne a
connu ces der nières an nées, à par tir de ses va rié tés dia lec tales, un
cas d’in di vi dua tion du groupe formé sur son ter ri toire par le bas- 
allemand 29, dont l’aire se ré pand sur un gros tiers sep ten trio nal du
pays. Le bas- allemand est ainsi de ve nu une langue par éla bo ra tion
(Aus baus prache), bor dée au sud par sa li mite dia lec tale et ailleurs par
la fron tière ex té rieure de l’Al le magne, consa crée comme langue à
part sur une base so cio lin guis tique vo lon ta riste de puis la ra ti fi ca tion
de la Charte eu ro péenne des langues ré gio nales ou mi no ri taires du
Conseil de l’Eu rope par ce pays en 1998. Le bas- allemand dont le
pres tige qu’il a eu jusqu’au XVI  siècle consti tue une ré fé rence, a ainsi
été qua li fié de «  langue ré gio nale », la seule dans cette ca té go rie en
Al le magne 30. Sa pra tique his to rique et les de mandes dont il fait
l’objet 31 sont contras tées selon les zones im pli quées — plus si gni fi ca‐ 
tives dans la zone cô tière — mais quoique glo ba le ment pas plus a
prio ri que ce qu’il peut en être en par ti cu lier pour le dia lecte ba va rois
en Ba vière. De ce point de vue, par rap port aux cas pré cé dem ment
abor dés qui sont cen sés illus trer une confi gu ra tion maxi male, d’un
côté le bas- allemand pour rait en faire par tie dans la me sure où il s’est
au to no mi sé en langue. D’un autre côté, il en est sorti puis qu’il n’est
plus un dia lecte coif fé so cio lin guis ti que ment par l’al le mand stan dard
même si son sta tut dia lec tal de meure d’un point de vue des crip tif et
gé né tique. Quant à la ques tion de la stan dar di sa tion, le bas- allemand
n’a pas dé ve lop pé de va rié té com mune et se main tient, comme
nombre d’autres langues mi no ri taires, dans un état d’abord dia lec ta li‐ 
sé.
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De puis ces deux der nières dé cen nies par ti cu liè re ment, ailleurs en Al‐ 
le magne, les va rié tés dia lec tales (Mun dart) mais aussi la langue fa mi‐ 
lière ou al le mand ré gio nal (Um gang ss prache) font l’objet d’at ten tions
de la part de di verses ins ti tu tions pu bliques et pri vées et il en tenu
compte dans l’en sei gne ment sco laire. Ainsi en va- t-il de la si tua tion
du ba va rois, elle- même illus tra tive de cette évo lu tion avec un degré
d’auto- conscience consi dé ré comme étant très mar qué de la part de
ses lo cu teurs dia lec to phones. Elle est celle d’un dia lecte qui reste
cou vert par l’al le mand stan dard (comme en Au triche, du reste) et
n’af firme pas une vo lon té d’au to no mi sa tion. La ques tion de sa stan‐ 
dar di sa tion n’a ce pen dant pas été ab sente (Bekh, 1973) et il fait as su‐
ré ment l’objet d’un at ta che ment fort, en écho au sen ti ment pa trio‐ 
tique af fir mé dans la Consti tu tion de l’État libre de Ba vière. « … dans
l’amour de la pa trie ba va roise » (… in der Liebe zur baye ri schen Hei‐ 
mat) (ar ticle  131.3). De fait, Mun dart et Um gang ss prache sont as so‐ 
ciées aux pro grammes édu ca tifs pour leur va leur propre en re la tion
avec l’iden ti té ba va roise et aussi à l’en sei gne ment de l’al le mand stan‐ 
dard dont il est rap pe lé que la maî trise est prio ri taire. La for mu la tion
qui suit, ex traite du pro gramme d’en sei gne ment conçu en 2000 par le
mi nis tère ba va rois de l’édu ca tion et des cultes pour les écoles pri‐ 
maires de Ba vière sou ligne ces deux choses :
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La ca pa ci té de tous les en fants à com mu ni quer cor rec te ment dans la
langue stan dard est un ob jec tif es sen tiel à l’école élé men taire. Étant
donné que le dia lecte et la langue fa mi lière ont une va leur par ti cu ‐
lière pour l’iden ti té de nom breux élèves et offrent des op tions de
com mu ni ca tion spé ci fiques, ils sont éga le ment es sen tiels à l’école 32.
(Baye risches Staats mi nis te rium für Un ter richt und Kul tus, 2000 : 25)

Il s’est agi — et cela a en suite été éten du aux autres ni veaux de l’en‐ 
sei gne ment — d’une pré sence du dia lecte à l’école pour sa va leur
cultu relle en cou ra gée à tra vers la poé sie, le théâtre, les concours lit‐ 
té raires, et de façon nette, par exemple dans le se con daire, pour « la
com pa rai son avec la langue stan dard et les autres va rié tés lin guis‐ 
tiques de l’al le mand au sens de «  mul ti lin guisme in terne  » dans le
cadre du sys tème lin guis tique glo bal  » (Baye risches Staats mi nis te‐ 
rium für Bil dung und Kul tus, Wis sen schaft und Kunst, 2015  : 90).
Cette as so cia tion du dia lecte au stan dard est cen sée re gar der aussi
les dif fé rentes dis ci plines dans les quelles (sciences na tu relles avec la
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faune et la flore, géo gra phie phy sique, etc.) les don nées lin guis tiques
lo cales peuvent être mises en pa ral lèle avec celles qui sont va li dées
par le stan dard. Un manque par fois de clar té et de pro gram ma tion de
cette place faite au dia lecte a pu être re le vé 33 mais, en at ten dant,
cette prise en consi dé ra tion se dé ve loppe aussi ailleurs en Al le magne
comme dans le Bade- Wurtemberg par exemple 34.

Au ré sul tat, hor mis le cas du bas- allemand que l’on a mis à part, cette
si tua tion des dia lectes en Al le magne par rap port à la va rié té stan dard
dans ces ten dances liées à leur re vi ta li sa tion, sur tout pour le ba va‐ 
rois, res semble sur cer tains points (at ta che ment et va lo ri sa tion) à
celle de l’al sa cien qui a été pla cée dans notre confi gu ra tion maxi male.
Il y a là aussi, en outre, une pra tique qui per siste et une prise en
charge so cié tale qui se main tient et tend à se ré ac ti ver. Pour au tant,
le cas ba va rois sur tout ne pa raît pas dé bou cher sur une au to no mi sa‐ 
tion du fait dia lec tal comme cela res sort du cas al sa cien, alors même
qu’il pa raît se main te nir mieux que l’al sa cien chez les en sei gnants et
les élèves 35 quoique ce soit en même temps en contigüité avec un
conti nuum entre va rié tés ba si lec tales et stan dard dans le quel prend
place l’Um gang ss prache. Sim ple ment, l’al sa cien est en réa li té coif fé
par deux stan dards, celui de l’al le mand, lin guis ti que ment et de moins
en moins so cio lin guis ti que ment, et celui de fran çais, so cio lin guis ti‐ 
que ment. Il se dé tache, de fait, de l’al le mand stan dard — qui de vient
de plus en plus exo gène (cf. supra) — avec le quel il n’est plus dans une
re la tion di glos sique clas sique tout en lui res tant su bor don né, au
moins dans l’en sei gne ment. Il est alors sur une tra jec toire d’au to no‐ 
mi sa tion, dans la quelle il af firme sa per son na li té, voire son au to no mie
même si c’est sans pas ser à un stade de l’in dé pen dance so cio lin guis‐ 
tique par rap port à l’al le mand. Le cas du ba va rois est dif fé rent à cet
égard car il s’ins crit d’abord dans un autre contexte stato- national et
aussi par rap port à la na ture de son lien avec la va rié té stan dard.
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Le pro ces sus de va lo ri sa tion dont les dia lectes font l’objet en Al le‐ 
magne les as so cie d’une nou velle ma nière au stan dard et c’est aussi
afin que les formes ré fé ren tielles de ce der nier en soient mieux dis‐ 
tin guées no tam ment par les élèves dès le début de leur sco la ri té et,
fi na le ment, dans la pers pec tive, en réa li té, d’une meilleure maî trise
du Ho ch deutsch sans plus stig ma ti ser le dia lecte dès lors af fi ché dans
le cadre d’une di glos sie stable et re vi si tée. Par tant, le mi nis tère ba va‐ 
rois de l’en sei gne ment, en 2000, sou hai tait que les élèves du cycle
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pri maire «  dé ve loppent leurs com pé tences lin guis tiques et orales
per son nelles et uti lisent un lan gage fa mi lier, un dia lecte et une langue
stan dard en fonc tion de la si tua tion. Ils prennent ainsi conscience de
ce qu’est un lan gage poli et cor rect » 36. Aussi bien, de puis 2000, les
dia lectes ger ma niques en Ba vière et ailleurs en Al le magne ont- ils
conti nué à être va lo ri sés, sur tout dans les Länder du sud du pays. Les
condi tions et concep tions de leur prise en charge n’ont pas fon da‐ 
men ta le ment chan gé dans l’en sei gne ment sur tout peut- être aussi en
rai son des in ter ro ga tions sus ci tées par la place et le rôle de l’al le mand
stan dard dans un contexte de glo ba li sa tion.

Le fait de pla cer cette situation- là dans une confi gu ra tion mi ni male
dans notre ap proche se jus ti fie en consé quence car la re la tion entre
dia lecte et stan dard ne sup pose pas comme en Al sace une au to no mi‐ 
sa tion consciente du pre mier. Dans la re la tion entre l’al sa cien et le
ba va rois et le stan dard al le mand — af fir mé aussi pour l’en sei gne ment
des « langues ré gio nales d’Al sace » — le pre mier ma ni feste un par ti‐ 
cu la risme plus af fir mé que le se cond. Dans tous les cas, ces deux
confi gu ra tions sont par ailleurs condi tion nées par les contextes de la
pré sence et du rôle de ces dia lectes dans la so cié té, leur seule va leur
sym bo lique ne pou vant suf fire à sou te nir leur vi ta li té. Or cette der‐ 
nière est liée à la voie dans la quelle sont en ga gées les va riantes to po‐ 
lec tales, soit pour contri buer à la vi ta li té glo bale d’une langue mi no ri‐ 
taire en as so cia tion avec son stan dard quand il existe (pro po si tion
ara ci lienne), soit pour elles- mêmes dans un cadre lin guis tique glo bal
propre (corse, oc ci tan) ou as so cié à son stan dard lin guis ti que ment lié
mais de ve nu exo gène (al sa cien), soit dans une confi gu ra tion mi ni male
en re la tion di glos sique étroite avec ce même stan dard (ba va rois).
Cette vi ta li té dé pend de même, in évi ta ble ment, du pour cen tage de
lo cu teurs ac tifs et, en consé quence, d’une place dans l’en sei gne ment
dé fi nie par rap port à celle du stan dard, cette der nière n’étant pas for‐ 
cé ment ac quise d’avance pour les langues mi no ri taires comme pour
les autres.
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4. En ré su mé
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4.1. La re vi ta li sa tion as so ciant stan dard
et va riantes
Celle- ci peut se faire au moyen :46

d’une va rié té stan dard, avec l’exemple du ca ta lan, les pré co ni sa tions d’Ara cil
ayant eu peu d’échos ;
d’une va rié té stan dard as so ciant par fois un sous- standard ré gio nal, avec
l’exemple du basque en Pays basque nord, en par ti cu lier en Soule où le dia ‐
lecte sou le tin est très pré sent, lui- même nor ma ti vi sé, à côté du basque uni fié
(eus ka ra batua), dans l’en sei gne ment du pre mier degré et des col lèges, ce cas
ap pe lant de fait une étude spé ci fique 37 ;
d’une va rié té stan dard for mel le ment as so ciée à un dia lecte à haute va leur
ajou tée cultu relle (al le mand/al sa cien en Al sace), ce der nier bé né fi ciant d’une
re con nais sance et d’une prise en charge ef fec tives ;
d’élé ments de nor ma ti vi sa tion, tels qu’une or tho graphe com mune, et, par tiel ‐
le ment de stan dards lin guis tiques ré gio naux abou tis ou en évo lu tion (oc ci ‐
tan) ;
d’une base nor ma tive fonc tion nelle ad mise (or tho graphe), al liée à une ou ver ‐
ture va lo ri sée et concep tua li sée (po ly no mie) à l’en semble de la va ria tion dia ‐
to pique, comme dans le cas du corse.

Reste le cas par ti cu lier de la re vi ta li sa tion du dia lecte en tant que tel
(cas gé né ral par rap port à la re vi ta li sa tion des langues mi no ri taires,
cas des dia lectes de l’al le mand, cas à part de l’al sa cien) qui est amené
à en pas ser par sa propre stan dar di sa tion, elle- même à ten dance po‐ 
ly no mique, poly- ou mo no cen trique.
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4.2. Les li mites de la re vi ta li sa tion
par rap port au stan dard et aux
va riantes
On se conten te ra à ce stade des pistes sui vantes comme de ques tions
dé cou lant du pro pos qui pré cède et en sug gé rant d’autres :
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L’ef fi ca ci té com mu ni ca tion nelle re joint le stan dard.
La créa ti vi té peut aussi bien aller au dia lecte qu’au stan dard.
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en quê tés se disent fa vo rables à une offre d’en sei gne ment en oc ci tan de la
ma ter nelle au lycée (OPLO, 2020 : 65).

2  Voir, entre autres, les pu bli ca tions du nou vel Atlas lin guis tique du do‐ 
maine ca ta lan, dans le cadre de l’Ins ti tut d’études ca ta lanes (Veny & Pons,
2001-2014).

3  Tra duit du ca ta lan  : «  He dit ja que, en comptes de su plan tar i es bor rar
totes les altres va rie tats de l’idio ma, l’stan dard ca ta là ha de coexistir- hi. I és
cla rament en termes sociolingüístics que cal drà de fi nir una fòrmula viable de
co exis tèn cia. Breu ment: la qüestió dels dia lectes és una qüestió d’ús lingüístic
que es posa dins i fora dels àm bits edu ca tius. Els edu ca dors no han pas d’as sa‐ 
jar de resoldre- la so la ment a l’in ter ior de l’es co la, perdent de vista la to ta li tat
de la nos tra so cie tat. De fet, la posició es tra tè gi ca del sis te ma edu ca tiu fa pos‐ 
sible de trans for mar a par tir d'ell la nos tra estruc tu ra sociolingüística glo bal.
La ma ne ra com l'educació abor darà la qüestió dels dia lectes (en relació amb
l’stan dard comú) té una im por tàn cia en orme ».

4  Tra duit du ca ta lan : « Re pe teixo que, en la meva opinió, és de sit jable que el
sis te ma edu ca tiu re co ne gui explícitament la di ver si tat dia lec tal de l’idio ma.
També és molt de sit jable que hom par teixi en cada cas del ver nacle ca ta là
local. Ara : par tir d’un punt no im pli ca pas restar- hi in de fi ni dament. (…). En
termes ge ne rals, podríem dir que la fórmula op ti ma consis teix a uti lit zar in‐ 
icialment el ver nacle local com a ve hicle per aprendre l’stan dard com a ma tè‐ 
ria d’es tu di, i uti lit zar gra dualment l’stan dard com a ve hicle a me su ra que
hom l’aprèn. (…). Opino que l’educació deu(ria) fa mi lia rit zar els ca ta lans amb
algun(s) dia lecte(s) di ferent(s) del local, per tal d’acostumar- los a re co nèixer i
en tendre l’idio ma sota di verses formes. À part (i com a com ple ment) de l’apre‐ 
nen tatge pres crip tiu de l’stan dard, cal que co ne guin també des crip ti va ment la
di ver si tat real del ca ta là, al me nys a grans trets ».

5  Tra duit du ca ta lan : «  l’stan dard comú pot i ha d’ésser uti lit zat com a ve‐ 
hicle de comunicació entre ca ta lans que par len dia lectes prou di fe rents –
aqueixa funció és, en efecte, una de les raons d’ésser de l’stan dard ».

6  Tra duit du ca ta lan  : «  també és per fec tament pos sible d’aug men tar la
comprensió in ter dia lec tal di rec ta, sense que cal gui recórrer a l’stan dard ».

7  Tra duit du ca ta lan : « Man tinc que l’educació fa ci li ta ra molt les coses si fa‐ 
mi lia rit za la gent amb els altres dia lectes i els convenc que els obs tacles són en
gran part illu so ris ».

8  Bien que les normes or tho gra phiques dites de Castelló de 1932 eussent
été conçues pour les rendre ai sé ment ap pli cables à l’en semble de la langue
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ca ta lane, en par ti cu lier à la par tie va len cienne, l’or tho graphe fa brienne qui
avait mo der ni sé les an ciennes règles, un cou rant va len cia niste sé ces sion‐ 
niste, s’ap puyant parmi d’autres as pects sur une tra di tion lit té raire propre,
se dé ve lop pa avec la tran si tion dé mo cra tique. Ce cou rant va len cia niste eut
pour ob jec tif de dis so cier le va len cien du ca ta lan. Sans en trer dans les dé‐ 
tails des ten sions qui ac com pa gnèrent ce pro ces sus, ce der nier trou va un
abou tis se ment dans la dé ci sion n° 8075/1999 du 15/03/2006 de la Cour su‐ 
prême es pa gnole (Tri bu nal su pre mo) selon la quelle « va len cien » et « ca ta lan
consti tuent un même sys tème lin guis tique », « va len cien » étant le nom uti‐ 
li sé pour dé si gner la langue propre et co of fi cielle de la Com mu nau té va len‐ 
cienne, et dé si gnant la même langue, le même sys tème lin guis tique que ce
que nomme « ca ta lan » (cf. « Fun da men to de de re cho n° 7 », <https://su pre‐ 
mo.vlex.es/vid/certificados- administrativos-equivalencia-i-20551247>).

9  Tra duit du ca ta lan  : «  Posar la qüestió en aqueixos termes ten den cio sos
[« cen tral » i « per ifè ric »], cal cats del model fran cès i cas tel là, (…) ».

10  Tra duit du ca ta lan  : «  La com plexi tat so cial i cultu ral són in com pa tibles
amb la per fec ta uni for mi tat lingüística ».

11  Tra duit du ca ta lan  : «  (…) la cris tal•lització del ca ta là stan dard pro duï da
per la fixació no és pas pu rament una ordenació es tè ti ca des ti na da a la
contemplació, sinó so bre tot una adaptació emi nent ment fun cio nal i ope ra ti va
a un nou conjunt d’usos o apli ca tions de l’idio ma ».

12  Tra duit du ca ta lan  : «  In ci den talment, vull re mar car que la intrusió de
l’idio ma su per ior no- catala és pro vo ca da i afa vo ri da en molts casos per les
ac ti tuds ne ga tives dels ca ta lans ma teixos en vers els altres dia lectes  » (Ara cil
1979 : 79).

13  Cf. le dé cret n° 74-33 du 16/01/1974 re la tif à l’en sei gne ment des langues
et dia lectes lo caux au titre de la loi Deixonne du 11/01/1951 qui in clut le
corse dans sa liste. La loi de vint dès ce mo ment ap pli cable « dans la zone
d’in fluence du corse ».

14  D’une part, les ré sul tats sou lignent une chute sen sible, qui va en crois‐ 
sant, des com pé tences et de la trans mis sion in ter gé né ra tion nelle (Col lec ti‐ 
vi té ter ri to riale de Corse, 2013 : 52-66) tout en mon trant un désir glo bal de
langue élevé. 90 % des son dés dé clarent ainsi sou hai ter que l’île soit réel le‐ 
ment bi lingue, et 52 % sou haitent un en sei gne ment bi lingue à pa ri té (Ibid. :
48). Enfin, les at ti tudes sont ma jo ri tai re ment en fa veur du dé ve lop pe ment
de l’en sei gne ment de cette langue (Ibid. : 49-51, 69-71).
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15  Cf. les nom breux textes à ca rac tère ju ri dique conte nant ces men tions sur
la Base de don nées tex tuelles « Ca té go ri sa tion des langues mi no ri taires en
Eu rope » <https://www.msha.fr/ba se clme/base/no tions/fr>.

16  Cf. Dos sier de presse, Aca dé mie de Stras bourg  : <https://www.ac- 
strasbourg.fr/fi lead min/pu blic/Presse/Dos sier_presse/FinalDP- 
signature_conven tion_qua dri par tite_20181205.pdf>.

17  Es sen tiel le ment en place dans l’Aca dé mie de Stras bourg, cette fi lière
connaît éga le ment deux sites dans celle de Nancy- Metz, sur les sites de la
Blies et Beau so leil, dans la com mune de Sar re gue mines, par consé quent
contre la fron tière avec l’Al le magne et tout près de la li mite du dé par te ment
du Bas- Rhin.

18  En cours pré pa ra toire, en re vanche, l’al le mand stan dard oc cupe le temps
d’en sei gne ment qu’il par tage en suite avec le fran çais dans les autres classes
du pri maire. L’im mer sion est ainsi com plète en ma ter nelle et cours pré pa ra‐ 
toire mais passe après, jusqu’à la fin du cycle pri maire, à un en sei gne ment
bi lingue à pa ri té ho raire entre al le mand stan dard et fran çais.

19  Cf. té moi gnage de Sa bine Rudio, di rec trice pé da go gique des écoles
ABCM  : <https://www.lal sace.fr/ac tua lite/2017/03/22/l- immersion-
complete-en-langue-regionale>.

20  Ou, avec plus de pré ci sion, sur la page d’ac cueil du site d’ABCM  : « La
langue ré gio nale d’Al sace et de Mo selle étant les dia lectes fran ciques et alé‐ 
ma niques et la forme écrite de ces dia lectes étant le Ho ch deutsch, le bi lin‐ 
guisme tel qu’il est dé ve lop pé dans les écoles ABCM est par consé quent un
bi lin guisme français- allemand », <http://www.abcmz wei.eu/la- pedagogie-
du-bilinguisme-dans-les-ecoles-abcm-zweisprachigkeit/>.

21  Au moins vé ri fiable sur le cor pus d’ex traits consul table et té lé char geable
dans la Base de don nées CLME (« Ca té go ri sa tion des langues mi no ri taires
en Eu rope »), <https://www.msha.fr/ba se clme/>.

22  Cf. p.  5  : «  Le re nou vel le ment de la conven tion opé ra tion nelle État- 
Collectivités ter ri to riales por tant sur la po li tique bi lingue et plu ri lingue de
l’aca dé mie de Stras bourg est une ré af fir ma tion de l’im por tance de l’ap pren‐ 
tis sage de l’al le mand, langue ré gio nale, langue du voi sin et langue de l’accès
à l’em ploi sur le ter ri toire al sa cien ».

23  « Au début du XXI  siècle, la connais sance dé cla rée du dia lecte est de ve‐ 
nue quan ti ta ti ve ment mi no ri taire, avec une sorte d’au to no mi sa tion de l’al sa‐ 
cien « dé cro ché » en quelque sorte de l’al le mand stan dard (et in ver se ment).

e
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Par ailleurs, la connais sance de l’al le mand comme langue en do gène a été
rem pla cée par une connais sance de l’al le mand comme langue exo gène,
lorsque cette connais sance est pré sente. » (Huck, 2015 : 442)

24  Site de l’OLCA : <https://www.ol cal sace.org/>.

25  <http://www.ol cal sace.org/fr/lexiques>.

26  Autre exemple de la quête spon ta née d’une base di rec trice pour des
formes lexi cales et gram ma ti cales ré fé ren tielles, le re cours au « par ler de la
ré gion de Col mar  », à l’in té rieur de l’aire du bas- alémanique du sud par
consé quent, dans le li vret As si mil L’al sa cien de poche : « un par ler assez cen‐ 
tral et passe- partout, avec le quel on vous com pren dra sans trop fron cer les
sour cils de puis le sud de Stras bourg jusqu’au nord d’Alt kirch, donc les deux
tiers de l’ac tuelle Al sace » (Weiss, 2004 : 5).

27  Au- delà du Val d’Aran, où il est ef fec ti ve ment co of fi ciel comme langue
propre, avec l’es pa gnol et le ca ta lan, de puis 1990, l’oc ci tan est aussi de ve nu,
sym bo li que ment au moins, langue co of fi cielle en Ca ta logne de puis le nou‐
veau sta tut d’au to no mie de 2006-2010 de cette com mu nau té au to nome.

28  De cret 57/1983 del Pre sident de la Ge ne ra li tat de Ca ta lu nya de
14/01/1983, pel qual s’adop ten les normes or to grà fiques de l’ara nès
(DOGC 312, 16/03/1983, p. 617-620).

29  Cette aire s’étend éga le ment aux Pays- Bas et à la Flandre en Bel gique et
France.

30  Le da nois, les langues so rabes, fri sonnes, et le rom sont clas sés comme
«  langues mi no ri taires  » dans l’ins tru ment de ra ti fi ca tion al le mand de la
Charte eu ro péenne des langues ré gio nales ou mi no ri taires. Voir : <https://
www.coe.int/fr/web/conven tions/full- list?mo dule=treaty- detail&trea ty nu
m=148>.

31  Pour des don nées à ce sujet, voir les ré sul tats de l’en quête so cio lin guis‐ 
tique réa li sée en 2016 sur le bas- allemand par Adler et al. (2016). Voir éga le‐ 
ment les Rap ports d’État et d’ex perts du Conseil de l’Eu rope re la tifs au suivi
de l’ap pli ca tion de la Charte eu ro péenne des langues ré gio nales ou mi no ri‐ 
taires en Al le magne, <https://www.coe.int/fr/web/european- charter-
regional-or-minority-languages/reports- and-recommendations#
{%2228993157%22�[8]}>.

32  Tra duit de l’al le mand : « Die Fähigkeit aller Kin der, sich in der Stan dard‐ 
sprache rich tig zu verständigen, ist ein wich tiges Ziel der Grund schule. Da
Mun dart und Um gang ss prache für die Identität vie ler Schüler einen be son de‐

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=148
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ren Wert haben und spe zi fische Kommunikationsmöglichkeiten, kommt ihnen
auch in der Schule Be deu tung zu ».

33  Nous ren voyons ainsi à l’en quête réa li sée par Nina Kolářová en 2013 sur
la place du dia lecte dans les écoles de Ba vière et à ses re marques conclu‐ 
sives  : « Les pro grammes ac tuels ne per mettent pas de dé ter mi ner clai re‐ 
ment dans quelles si tua tions et dans quelle me sure les en sei gnants sont au‐ 
to ri sés à uti li ser le dia lecte et quand ils de vraient éga le ment per mettre à
leurs élèves d’uti li ser le dia lecte » (Aus den gegenwärtigen Lehrplänen geht
nicht klar her vor, in wel chen Si tua tio nen und in wel chem Um fang Leh re rIn‐ 
nen den Dia lekt be nut zen dürfen und wann sie den Dia lekt ge brauch auch
ihren SchülerInnen er lau ben sol len) (Kolářová 2013 : 51), et : « Je pense aussi
que l’im por tance du dia lecte à l’école dé pend en grande par tie des en sei‐ 
gnants et de leur at ti tude à son égard. Même si l’at ti tude de l’en sei gnant en‐ 
vers les dia lectes est po si tive, il existe sans aucun doute des cas dans les‐ 
quels l’uti li sa tion du dia lecte est em pê chée pour d’autres rai sons, de sorte
que les élèves n’ont pas la pos si bi li té d’en tendre le dia lecte en classe ou de
l’uti li ser eux- mêmes » (Ich denke zudem, dass der Stel len wert des Dia lekts in
der Schule zum großen Teil von den ein zel nen Leh ren den und ihrer Eins tel‐ 
lung gegenüber Dia lek ten abhängig ist. Auch wenn die Hal tung eines Leh ren‐ 
den gegenüber Dia lek ten po si tiv ist, gibt es zwei fel los Fälle, in wel chen aus
an de ren Gründen der Dia lekt ge brauch un ter bun den wird, so dass die
SchülerInnen keine Ge le gen heit haben, den Dia lekt im Un ter richt zu hören
oder ihn selbst zu be nut zen) (Ibid. : 53).

34  Le site Mun dart in der Schule four nit ainsi une idée de l’état d’es prit
d’ou ver ture à ces ques tions éga le ment dans ce Land de puis ces der nières
an nées : <https://mundart- in-der-schule.de/>.

35  Dans son en quête de 2013, N. Kolářová, tout en re con nais sant que sa re‐ 
cherche n’a pas in té gré suf fi sam ment de ré ponses, re lève parmi ses en quê‐ 
tés un gros tiers d’en sei gnants dia lec to phones et en vi ron 80 % d’élèves éga‐ 
le ment dia lec to phones dans les écoles pri maires en mi lieu rural (Kolářová,
2013 : 23-24, 40-41).

36  Tra duit de l’al le mand : « Die Kin der ent wi ckeln ihre persönliche Sprach- 
und Sprechfähigkeit wei ter und ver wen den si tua tions ge recht Um gang ss‐ 
prache, Mun dart und Stan dard sprache. Die Be deu tung einer höflichen und
kor rek ten Sprache ist ihnen be wusst  » (Baye risches Staats mi nis te rium für
Un ter richt und Kul tus, 2000 : 246).

37  Le Centre pé da go gique IKAS, qui pro duit du ma té riel pé da go gique des ti‐ 
né à toutes les fi lières d’en sei gne ment sco laires et pour adultes, uti lise le



De la relation entre variantes et standard dans les procédures de revitalisation des langues
minoritaires

sou le tin pour des ver sions de cer tains ma nuels sco laires par ailleurs en
basque uni fié ainsi que lar ge ment pour les livres de lec ture du pu blic sco‐ 
laire sou le tin, <http://www.ikas.eus/?lang=fr>.

@RESUMES

Français
Les va riantes géo gra phiques des langues mi no ri taires connaissent des re la‐ 
tions contras tées avec les va rié tés stan dard qui les coiffent lorsque celles- ci
existent. De même que pour les langues ré pan dues, l’en sei gne ment a plu tôt
ten dance à fa vo ri ser leurs formes com munes et lit té raires pour des rai sons
gé né ra le ment per çues comme telles d’ef fi ca ci té et de pres tige. Le so cio lin‐ 
guiste Lluís V. Ara cil avait es ti mé pro fi table pour re vi ta li ser le ca ta lan que
ses dia lectes soient as so ciés au stan dard dans l’en sei gne ment. Il ju geait que
la connais sance de la va ria tion dia lec tale est po li ti que ment utile face au
risque de pré émi nence d’un lien pri vi lé gié entre le stan dard et une par tie
par ti cu lière de l’aire de langue concer née. Selon cette ap proche, le dia lecte
est en même temps perçu non comme ver na cu laire mais comme vé hi cu laire
pour être ap pris en vue de la com mu ni ca tion in ter dia lec tale et pour ap‐ 
prendre le stan dard, lui- même code de com mu ni ca tion in ter dia lec tal. La
place du dia lecte par rap port au stan dard dans les pro ces sus de re vi ta li sa‐ 
tion lin guis tique est en suite abor dée à tra vers les exemples du corse, de l’al‐ 
sa cien, de l’oc ci tan, et des dia lectes al le mands en Al le magne.

English
The geo graphic vari ants of minor ity lan guages have con trast ing re la tion‐ 
ships with the stand ard vari et ies that cover them when they exist. As with
the widely used lan guages, teach ing tends to pro mote their com mon and
lit er ary forms for reas ons gen er ally per ceived as such of ef fi ciency and
prestige. The so ci o lin guist Lluís V. Ara cil had con sidered it profi t able to re‐ 
vital ize Catalan its dia lects being as so ci ated with the stand ard vari ety in
edu ca tion. He was think ing that the know ledge of the dia lect vari ation is
polit ic ally use ful fa cing the risk of the pree m in ence of a priv ileged link
between the stand ard and a par tic u lar part of the lan guage area con cerned.
Ac cord ing to this ap proach, the dia lect is at the same time per ceived not as
ver nacu lar but as a vehicu lar vari ety to be learned with a view to in ter dia‐ 
lectal com mu nic a tion and to learn the stand ard, it self the code of in ter dia‐ 
lectal com mu nic a tion. The place of the dia lect in re la tion to the stand ard in
lin guistic re vital iz a tion pro cesses is then ap proached through the ex amples
of Cor sican, Alsa tian, Oc citan, and the Ger man dia lects in Ger many.

Español
Las va rian tes geo grá fi cas de las len guas mi no ri ta rias tie nen re la cio nes con‐ 
tras tan tes con las va rie da des es tán dar que las cu bren cuan do exis ten. Como
ocu rre con las len guas di fun di das, la en se ñan za tien de a fa vo re cer sus for ‐
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mas co mu nes y li te ra rias por ra zo nes ge ne ral men te per ci bi das como de efi‐ 
ca cia y pres ti gio. El sociolingüista Lluís V. Ara cil con si de ra ba pro ve cho so
para re vi ta li zar el ca ta lán que sus dia lec tos es tu vie sen aso cia dos con el es‐ 
tán dar en la edu ca ción. Con ce bía el co no ci mien to de la va ria ción dia lec tal
sien do po lí ti ca men te útil ante el ries go de pre emi nen cia de un víncu lo pri‐ 
vi le gia do entre el es tán dar y una parte par ti cu lar del área lingüística co rres‐ 
pon dien te. Según este en fo que, el dia lec to no se per ci be al mismo tiem po
como ver nácu lo, sino como idio ma vehi cu lar que hay que apren der con
miras a la co mu ni ca ción in ter dia lec tal y para apren der el es tán dar, sien do
este úl ti mo có di go de co mu ni ca ción in ter dia lec tal. El lugar que ocupa el
dia lec to con res pec to al es tán dar en los pro ce sos de re vi ta li za ción
lingüística se abor da luego a tra vés de los ejem plos del corso, al sa ciano, oc‐ 
ci tano, y de los dia lec tos ale ma nes en Ale ma nia.
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