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In tro duc tion
L’exis tence d’une langue est ma ni fes tée de ma nières di verses. Par le
fait d’être par lée, dira- t-on dans un pre mier temps. Oui, mais l’on ob‐ 
jecte aus si tôt que tous les par lers ne s’ap pellent pas langue, cer tains
sont qua li fiés de dia lecte, de pa tois, de créole ou autre. De plus, les
langues sont spé ci fiées par des at tri buts : langue na tio nale, of fi cielle,
ré gio nale, etc. Une dé fi ni tion gé né rale suf fi ra ici : les langues sont des
en ti tés qui bé né fi cient d’un sta tut ins ti tu tion nel au quel le plus sou‐ 
vent les lie un nom. Comme tout par ler, elles font l’objet de sup ports
sym bo liques, prin ci pa le ment l’écri ture, et de re pré sen ta tions, aussi
nom breuses que contra dic toires à l’oc ca sion (Tabouret- Keller, 1997 a,
b).
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C’est la no tion de langue ré gio nale que je me pro pose d’ex plo rer en
me li mi tant à l’es pace de l’école, plus par ti cu liè re ment des éta blis se‐ 
ments où ont été mis en place des cours dits de « langues et cultures
ré gio nales  ». Parmi les dif fé rents sup ports de cette no tion, j’en re‐ 
tiens trois : les cartes de géo gra phie de la France, les textes of fi ciels
ayant trait à la mise en place dans l’école pu blique des cours dits de
« langues et cultures ré gio nales » et, enfin, les ré ponses faites à une
en quête sur la no tion de langue ré gio nale dans des éta blis se ments
sco laires où les cours que je viens d’évo quer sont en vi gueur. Il s’agit
en Al sace d’un col lège et d’un lycée du sud de l’Al sace, res pec ti ve ment
à Saint- Amarin et à Gueb willer, de deux col lèges au Pays basque, res‐ 
pec ti ve ment à Bi dache et à Hen daye 2.

2

Que peuvent bien en tendre les élèves par « langue ré gio nale » ? À la
ques tion «  Avez- vous déjà lu ou en ten du l’ex pres sion langue ré gio‐ 
nale ? », tous les élèves in ter ro gés ont ré pon du « oui ». Par contre, la
ques tion sui vante (« Pouvez- vous dé fi nir cette ex pres sion ? ») sus cite
une large pa lette de ré ponses, par exemple :

3

« c’est une langue propre à une ré gion »

« cela si gni fie que c’est la langue que l’on en tend par ler dans notre
ré gion »

« elle si gni fie une langue spé ci fique à une ré gion »

« c’est une an cienne langue de notre ré gion qui est en train de se
perdre et qu’on es saye de gar der »

« dé signe une langue com mune dans une ré gion et elle change dans
chaque ré gion ».

Avant de re ve nir, dans la troi sième par tie, sur l’in ter pré ta tion à ap‐ 
por ter à ces ré ponses, consta tons déjà la forte pro pen sion à dé fi nir la
langue par sa ré gion, en se li mi tant à une simple pa ra phrase de l’ex‐ 
pres sion «  langue ré gio nale  ». Quelles re pré sen ta tions les élèves
peuvent- ils avoir de la ré gion ?

4



L’existence incertaine des langues régionales en France

Carte 1. Les prin ci paux élé ments de la géo gra phie phy sique de la France

De quelques ré ponses car to gra ‐
phiques
Re gar dons deux cartes de la France qui sont fa mi lières à cha cun. La
pre mière est celle de ces ré gions que l’on dit na tu relles, telles que
chaque élève les ren contre dans ses cours de géo gra phie phy sique. La
Carte n° 1, adap tée de l’En cy clo pé die La rousse, montre un es pace or‐ 
ga ni sé par ce qu’on ap pelle les élé ments na tu rels du re lief, chaînes de
mon tagnes (Alpes, Jura, Vosges, Mas sif Cen tral, etc.), bas sins flu viaux
(bas sin aqui tain, bas sin pa ri sien, val lée du Rhône, etc.) et plaines
(plaines d’Al sace, de Flandres, du Lan gue doc, etc.)

5

La se conde carte re pré sente les grandes ré gions ad mi nis tra tives de la
France : les élèves de vraient en connaître l’exis tence par l’école, par la
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Carte 2. Les ré gions ad mi nis tra tives de la France mé tro po li taine

pré sence dans la ré gion où ils ha bitent d’un Conseil ré gio nal et de
conseillers élus. Dans le grand pu blic, on en en tend par ler au moins
tous les six  ans, au mo ment de l’élec tion des membres de ces
Conseils 3. Pour au tant que je puisse en juger, ces dé cou pages ad mi‐ 
nis tra tifs ne rem plissent guère de fonc tion iden ti taire. Ils sont gé né‐ 
ra le ment bien plus larges que la pro vince ou la ré gion lo cale avec la‐ 
quelle on peut s’iden ti fier. Par exemple, la grande ré gion Midi- 
Pyrénées réunit des es paces hé té ro gènes, tant du point de vue de la
géo gra phie phy sique que de celui de la géo gra phie hu maine, comme,
par exemple, les Hautes- Pyrénées et le Lot, au sud du Mas sif Cen tral.

Enfin, une troi sième carte, bien moins fa mi lière aux élèves, voire in‐ 
con nue d’eux, re pré sente les ré gions lin guis tiques de la France. Dans
le grand nombre des do cu ments pos sibles, j’ai re te nu la carte que
pré sentent Vidal de la Blache et Gal lois dans leur Géo gra phie Uni ver‐ 
selle, en 1948. Elle est in ti tu lée Dia lectes et fron tières lin guis tiques en
France ; elle met en re lief, par des gra phismes par ti cu liers, les réa li tés
sui vantes : « fron tière de la France » et « do maine de Henri I », « li‐

7
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Carte 3. Dia lectes et fron tières lin guis tiques de la France

Ta bleau 1. Ca té go ries em ployées pour dé nom mer les idiomes par lés en France

par ler(s) wal lons, lor rains, cham pe nois

  nor mands et pi cards, fran ciens

  bre tons, de l’ouest, ber ri chons, bour gui gnons, ro mans

mite de la langue fran çaise », « li mite mé ri dio nale de la langue d’oïl »,
« li mite sep ten trio nale de la langue d’oc » et « li mite de par lers ».

Re mar quons, pour notre pro pos, que trois sortes de termes y sont
em ployés pour dé si gner les idiomes  : « par ler » au sin gu lier, tel que
« par ler sa voyard », « par lers » au plu riel, tel que « par lers lan gue do‐ 
ciens », noms d’idiomes sub stan ti vés, tels que «  basque  » ou «  ca ta‐ 
lan  » et, enfin, le terme dia lecte pour le «  dia lecte al sa cien  » et le
« dia lecte corse ». Le ta bleau 1 en re pré sente la ré par ti tion.

8
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  du sud- ouest, li mou sins, au ver gnats

  gas cons, lan gue do ciens, pro ven çaux

par ler par ler sa voyard

sub ‐
stan tifs

le basque, le ca ta lan, le franco- provencal, (écrits dans les mêmes ca rac tères que
l’ita lien et le cas tillan)

dia lecte le dia lecte corse, le dia lecte al sa cien

Ta bleau 2. In ti tu lé des textes of fi ciels re la tifs à l’en sei gne ment des langues ré- 

gio nales

Loi n° 51-46 du 11.01.1951 : En sei gne ment des langues et dia lectes lo caux

Sou li gnons aussi que les ré gions lin guis tiques ne coïn cident ni avec
les ré gions na tu relles du re lief, ni avec les ré gions ad mi nis tra tives.
Tar di ve ment, à par tir de 1976, le lé gis la teur tien dra compte de cette
dif fi cul té en pré ci sant « ré gion dans son ac cep ta tion ad mi nis tra tive »,
ou en core « or ga nismes ré gio naux, au sens ad mi nis tra tif du terme »,
par op po si tion au terme «  ré gion  » dans l’ex pres sion cou rante
« langues et cultures ré gio nales ».

9

Les em bar ras du lé gis la teur
Dans un tra vail pré cé dent, sur la no mi na tion des langues ré gio nales
dans les textes lé gis la tifs fran çais entre 1951 et 1995 (Tabouret- Keller,
1997), je me suis in té res sée aux dé no mi na tions re te nues par le lé gis la‐ 
teur, en sou li gnant d’em blée que c’est en langue fran çaise écrite qu’il
est trai té des langues ré gio nales, quelles qu’elles soient. Il s’agit donc
d’une forme de co lin guisme (Renée Ba li bar, 1985, 1993), c’est- à-dire
de la ré fé ren cia tion du nom et de la forme écrite d’une langue au nom
et à la forme écrite d’une autre. Dans notre cas, une langue — l’en ti té
« le fran çais » comme nom ins ti tué de la langue — est mise en re la‐ 
tion avec d’autres langues qui n’ap pa raissent que sous cou vert d’un
nom écrit en fran çais, quelles que soient, par ailleurs, leurs réa li tés
so cio lin guis tiques.

10

Seules deux lois traitent de l’en sei gne ment des langues ré gio nales,
celles de 1951 et de 1975. Cha cune est as sor tie de nom breux dé crets,
cir cu laires et ar rê tés qui en or ga nisent les ap pli ca tions, jusqu’à au‐ 
jourd’hui.
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– dé cret n° 74-33 du 16.01.1974 : En sei gne ment des langues et dia lectes lo caux

– dé cret n° 81-553 du 12.05.1981 : En sei gne ment des langues et dia lectes lo caux

– cir cu laire n° 66-361 du 24.10.1966 : Créa tion de com mis sions aca dé miques d’études ré gio nales

– cir cu laire n° 69-90 du 17.02.1969 : En sei gne ment des langues et cultures ré gio nales dans les
classes des pre mier et se cond de grés

– cir cu laire n° 95-086 du 07.04.1995 : En sei gne ments élé men taire et se con daire

– ar rê té du 23.06.1994 : Can di dats des sec tions bi lingues français- langue ré gio nale

 

Loi n° 75-620 du 11. 07. 1975 : Loi re la tive à l’édu ca tion

– cir cu laire n° 75-426 du 21.11.1975 : Stages de langues et cultures ré gio nales

– cir cu laire n° 76-123 du 29.03.1976 : Prise en compte, dans l’en sei gne ment, des pa tri moines
cultu rels et lin guis tiques fran çais

– cir cu laire n° 82-261 du 21.06.1982 : L’en sei gne ment des cultures et langues ré gio nales dans le
ser vice pu blic de l’Édu ca tion Na tio nale

– cir cu laire n° 83-547 du 30. 12. 1983 : Texte d’orien ta tion sur l’en sei gne ment des cultures et
langues ré gio nales

Ta bleau 3. Prin ci pales dé si gna tions em ployées dans les textes of fi ciels, pour

nom mer les états de par ler (langue, dia lecte, etc.) et pour nom mer les langues
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Le ta bleau n°  2 pré sente les in ti tu lés des textes lé gis la tifs re te nus
pour mon étude. On re marque que le pre mier est in ti tu lé En sei gne‐ 
ment des langues et dia lectes lo caux, alors que le se cond est in ti tu lé
Loi re la tive à l’édu ca tion. On re marque éga le ment les va ria tions, que
nous al lons pré ci ser, du lexique qui dé signe l’en ti té «  langue ré gio‐ 
nale ».

12

Le ta bleau n° 3 pré sente les grands mo ments de la chro no lo gie des
dé si gna tions em ployées dans ces textes pour ré fé rer à l’en ti té langue
ré gio nale : dans la co lonne de droite, les noms des langues men tion‐ 
nées, dans celle de gauche, les termes em ployés pour dé si gner des
états des par lers ainsi nom més, tels que «  dia lecte, langue, par ler,
etc. », qua li fiés de local, ré gio nal, re con nu, etc. Les réa li tés so cio lin‐ 
guis tiques com plexes re cou vertes par ces ex pres sions res tent, elles,
lar ge ment in con nues.

13

Dans la loi de 1951, dite loi Deixonne, fonc tionne un pre mier terme
uni fi ca teur des di verses réa li tés so cio lin guis tiques concer nées, celui
de local 4  ; ces réa li tés sont qua li fiées de langue ou de par ler, mais il
me semble que la dis tinc tion n’a ici qu’une fonc tion sty lis tique ; sans
doute en est- il de même dans le cas de l’em ploi isolé du terme de
dia lecte, dans l’ex pres sion « l’étude des langues et dia lectes lo caux ».
Dans cette pre mière loi, à l’ar ticle 7 (non re pro duit ici), se ren contre
la seule oc cur rence du ra di cal ré gion, dans Ins ti tuts d’études ré gio na‐ 
listes pour l’en sei gne ment des langues et lit té ra tures lo cales. Sont alors
re con nus comme par lers lo caux, le bre ton, le basque, le ca ta lan et la
langue oc ci tane. Il est ques tion, par ailleurs, de langue et lit té ra tures
cel tiques (plu riel), de la langue et la lit té ra ture (sin gu lier) basque ou
ca ta lane, res pec ti ve ment (voir Ta bleau 3). Cette loi fut âpre ment dis‐ 
cu tée (Mar tel, 1990). Vic toire, certes, de longues an nées de re ven di‐ 
ca tion, elle fut sa luée comme peut l’être un début que l’on es père
pro met teur, en même temps qu’elle fut l’objet d’une dé cep tion plus
grande en core car l’en sei gne ment, tout au to ri sé qu’il était, res tait fa‐ 
cul ta tif. De plus, seules quatre «  langues lo cales  » étaient men tion‐ 
nées  : le bre ton, le basque, le ca ta lan et les langues oc ci tanes. Le
corse et l’al sa cien, par exemple, ne le furent pas sous le pré texte que
les langues nor ma li sées dont ils dé pen daient — l’ita lien et l’al le mand
— étaient déjà en sei gnées comme langue étran gère 5.
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L’ex pres sion langue ré gio nale n’ap pa raît que quinze ans plus tard, en
1966, dans le cadre de la créa tion des com mis sions aca dé miques
d’études ré gio nales. Pour quoi un tel délai ? Une ré ponse dé taillée est
hors de notre pro pos, il suf fi ra de rap pe ler la très lente et dif fi cile
ges ta tion de l’idée ré gio nale en France, de puis la fin du XIX   siècle,
contre le souci de l’unité de l’État, confon due à l’envie avec l’unité de
la na tion. «  Les dé fen seurs pos té rieurs des idéaux de la Ré vo lu tion
ado ptèrent une vi sion ma ni chéenne des langues  : le fran çais, la
langue de la rai son, était ainsi pour eux sub stan tiel le ment bon, les
langues ré gio nales — consi dé rées à l’op po sé comme les langues de
l’ar chaïsme, de la ré ac tion, de l’en ne mi ex té rieur ou in té rieur —
étaient donc par es sence mau vaises » (Brümmert, 1987 : 183).

15
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À par tir de 1969, c’est l’ex pres sion langue ré gio nale qui uni fie le dis‐ 
cours lé gis la tif, sans que les ex pres sions local, lo caux dis pa raissent
ce pen dant, comme dans langues et dia lectes lo caux en 1974 et 1981, ou
bien cultures lo cales ou ré gio nales en 1975 et 1976. Deux nou veaux
noms de langues s’ajoutent à la liste pré cé dente : le corse, le ta hi tien,
sous cou vert de l’ex pres sion zone d’in fluence, du corse, du ta hi tien,
res pec ti ve ment. Et ap pa raissent, tou jours dès 1969, les termes le
fran çais et le fran çais ré gio nal. Et dans le même temps, avec la gé né‐ 
ra li sa tion de l’ex pres sion langue ré gio nale, ap pa raissent aussi des
noms de ré gions, la Bre tagne ou les pays cel tiques, les pays d’Oc et le
Rous sillon avec l’en semble occitano- catalan, le Pays basque, et des
no mi na tions de langue. Pour la Bre tagne, les langues cel tiques — gal‐ 
lois, cor nique, ir lan dais, gaëlique d’Ecosse —, pour les pays d’Oc, le
ca ta lan pour le Rous sillon, l’oc ci tan, et pour le Pays basque, le basque
pé nin su laire.

16

Le champ lexi cal de la loi s’en ri chit  : en 1983 ap pa raît la no tion
d’iden ti té ré gio nale, en 1994, celle de sec tions bi lingues français- 
langue ré gio nale, dans le même temps que celle de langues et dia lectes
à ex ten sion ré gio nale. Ceux- ci sont main te nant au nombre de onze
(alors qu’ils étaient 4 en 1951) : al sa cien, basque, bre ton, ca ta lan, corse,
créole, fla mand, gallo, langue d’oc, pi card, poi te vin. Enfin, en 1995, le
texte of fi ciel men tionne et dé fi nit «  l’en sei gne ment bi lingue ». Dans
ce contexte, il s’agit de la pos si bi li té de la pré sence dans les cur sus, à
côté du fran çais, d’une langue ré gio nale 6, « bi lin guisme » dé signe la
réa li té sco laire liée à ce type de cur sus, le seul bi lin guisme au sein de
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l’école et non pas une forme de contact de langues pré sentes dans la
vie so ciale au sens large.

Une langue ré gio nale, c’est quoi ?
Le ver lan, pour quoi pas ?
En juin 1996, un ques tion naire écrit fut pré sen té, en Al sace, aux
élèves de trois classes, res pec ti ve ment de 3 , de 2  et de 1 , et au
Pays basque aux élèves de trois classes de 3  ; tous groupes confon‐ 
dus, l’âge des élèves se situe entre 14 et 17 ans. Il s’agit d’un son dage
plu tôt que d’une en quête, avec 75 ré ponses en Al sace et 106 au Pays
basque. Les ré ponses sont donc in di ca tives d’une si tua tion so cio lin‐ 
guis tique d’en semble qui reste d’au tant plus mal connue qu’elle est
com plexe et en voie de ra pide évo lu tion, tout au moins en ce qui
concerne l’em ploi quo ti dien des deux langues ré gio nales, em ploi en
nette ré gres sion (Bothorel- Witz, 1997 ; Li chau, 1998).

18
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Le son dage réa li sé de vait res ter dans les li mites étroites des em plois
de l’ex pres sion langue ré gio nale. Le ques tion naire de vait ré pondre à
des exi gences de clar té et de briè ve té, les ques tions être for mu lées
de ma nière à ne pas orien ter les ré ponses. D’où la né ces si té de pré ci‐ 
ser les rai sons de l’em ploi de l’ex pres sion par ler dans l’aver tis se ment
sui vant, en tête du ques tion naire :

19

« Vous serez sans doute sur pris par l’em ploi d’un terme simple
comme un par ler, que nous avons choi si plu tôt que des termes plus
sa vants comme langue, dia lecte, pa tois ou autre. C’est pour ne pas in ‐
fluen cer votre ré ponse. Mais vous, bien en ten du, vous pou vez em ‐
ployer les termes qui vous conviennent. ».

La pre mière ques tion so cio lin guis tique pou vait dès lors être for mu lée
de la ma nière sui vante :

20

« Que parle- t-on chez vous à la mai son ? Nom mez ce par ler, ou ces
par lers, et écrivez- en les noms comme vous le pen sez. N’ou bliez pas
les mé langes qui sont aussi une ca té go rie de par ler. Il peut y avoir
plu sieurs noms pour un même par ler ».
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Ta bleau 4. Re grou pe ment des prin ci pales ré ponses don nées à la ques tion sur la

si gni fi ca tion de l’ex pres sion langue ré gio nale pour l’en semble Al sace et Pays

basque (n : 181)

E I. 1. spé ci fi ci té 35 % N = 181

  2. ex clu si vi té 14 %  

E II. 3. ori gine 10 %  

  4. cou tumes 6 %  

  6. iden ti té 4 %  

E III. 7. dif fé rente du fran çais 2 %  

  8. non- officielle 2 %  

 

  ré ponses don nées par un ou deux élèves :

Le ques tion naire com porte onze ques tions, or ga ni sées en deux
grandes par ties (voir an nexe). Les quatre pre mières ques tions
concernent la si tua tion so cio lin guis tique de l’élève et de sa fa mille, les
six autres ques tions ont trait aux connais sances de l’élève concer nant
l’en ti té langue ré gio nale. Entre ces deux par ties, la cin quième ques‐ 
tion in tro duit une cé sure : elle porte sur la re pré sen ta tion que se fait
l’élève de son ave nir.

21

Pour la pré sente étude, je me li mite aux six ques tions concer nant la
no tion de langue ré gio nale. À une ex cep tion près, tous les élèves ré‐ 
pondent par l’af fir ma tive à la pre mière ques tion « Avez- vous déjà lu
ou en ten du l’ex pres sion langue ré gio nale  ?  », l’ex pres sion est donc
très lar ge ment connue, voire fa mi lière à tous. Mais la ques tion com‐ 
plé men taire « Où ? » (l’avez- vous lue ou en ten due) sus cite deux en‐ 
sembles dif fé rents de ré ponses : « à l’école, à la télé, à la radio », c’est
le pre mier en semble, « dans le Pays basque, au Béarn, à l’école et chez
mes grands- parents » est le se cond. Un cer tain nombre d’élèves ont
donc confon du «  en tendre l’ex pres sion langue ré gio nale  » et «  en‐ 
tendre une langue ré gio nale ».

22

La troi sième ques tion, «  En tous les cas, que vous connais siez déjà
l’ex pres sion ou non, que signifie- t-elle d’après vous ? », en traîne, elle
aussi, une confu sion entre la si gni fi ca tion de l’ex pres sion « langue ré‐ 
gio nale  » («  la si gni fi ca tion d’après vous  ?  ») et la si gni fi ca tion pour
l’élève lui- même, c’est- à-dire l’im por tance qu’il y at tache lui- même.

23
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  – langue pour la quelle il faut se battre

  – plus an cienne que la langue fran çaise

  – pas for cé ment ma ter nelle

  – langue de la ma jo ri té ou, au contraire, langue de la mi no ri té

  – ne s’em ploie que ra re ment

Les en sembles EI, EII, EIII re pré sentent res pec ti ve ment 50 %, 20 % et 4 % des ré ponses.

Ta bleau 5. Les noms de « langues ré gio nales » men tion nés par les élèves en Al- 

sace

en Al sace (N = 75)

  le bre ton ou le pa tois bre ton 25 (33 %)

  le basque 15 (20 %)

  le pro ven çal 13 (17,5 %)

  le corse 12 (16 %)

Le ta bleau 4 re groupe les ré ponses sous les prin ci pales si gni fi ca tions
don nées à l’ex pres sion langue ré gio nale dans l’en semble Al sace —
Pays basque (les ré ponses y sont re la ti ve ment uni formes). La ma jo ri té
des élèves ne donnent qu’une seule ré ponse. Les ré ponses peuvent
être re grou pées en trois en sembles. L’en semble E  I., avec les ré‐ 
ponses 1 et 2, re groupe la moi tié des élèves : 35 % disent en effet que
la langue ré gio nale est propre à une ré gion (« chaque ré gion pos sède
sa propre langue ré gio nale »), et 14 % sou lignent son ex clu si vi té ré‐ 
gio nale (« chaque ré gion a un vo ca bu laire spé cial »). L’en semble E II.
des ré ponses 3, 4 et 5 (20 % des ré ponses) qui mettent en avant que la
langue ré gio nale est la langue de l’ori gine, des cou tumes et de l’iden‐ 
ti té («  c’est la langue de l’ori gine  », ou «  des cou tumes  », ou «  de
l’iden ti té »). L’en semble E III. des ré ponses 6 et 7 (4 % des ré ponses)
qui po si tionnent la langue ré gio nale face au fran çais, comme dif fé‐ 
rente de lui et non- officielle. Enfin, 17 % des ré ponses sont don nées
cha cune une ou deux fois seule ment mais elles ne manquent pas d’in‐ 
té rêt : « c’est une langue pour la quelle il faut se battre », « qui est plus
an cienne que la langue fran çaise », « elle n’est pas for cé ment ma ter‐ 
nelle », « c’est celle de la ma jo ri té », « c’est celle de la mi no ri té », « elle
ne s’em ploie que ra re ment ». La dis per sion des ré ponses est im por‐ 
tante mais elles res tent co hé rentes entre elles et ex priment cha cune
une par celle du dis cours pu blic qui qua li fie la langue ré gio nale tan tôt
de « mi no ri taire », tan tôt de « ma jo ri taire ».
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  le nor mand ou le pa tois nor mand 11 (15 %)

  le ca ta lan 5 (6,5 %)

  le franc- comtois 4 (5 %)

  le chti mi ou le dia lecte chti mi 3 (4 %)

– font l’objet de deux men tions :

la langue d’oc, le pi card, l’au ver gnat, le ver lan, le pa tois

– font l’objet d’une seule men tion :

le pa ri sien, le fla mand, le ni çois, l’oc ci ta nais, le mar seillais, les pa tois au ver gnat, cha ren tais,
des gens du nord, nor dique, du nord de la France, vos gien

– des langues im mi grées :

l’ita lien, l’es pa gnol, l’an glais, l’arabe, le turc, l’al gé rien

(les pour cen tages sont in di ca tifs, chaque élève peut men tion ner plu sieurs noms)

Ta bleau 6. Les noms de « langues ré gio nales » men tion nés par les élèves en Pays

basque

Au Pays basque (N= 106)

  le bre ton 85 (80 %)

  le pa tois 45 (42,5 %)

  le corse 37 (35 %)

  le ca ta lan et l’al sa cien, cha cun 31 (29,5 %)

  le béar nais 16 (15 %)

  le gas con et le fla mand, cha cun 11 (10 %)

  le basque et l’oc ci tan, cha cun 10 (9,5 %)

  le pro ven çal 9 (8,5 %)

La der nière ques tion porte sur la connais sance des langues ré gio‐ 
nales en France. Les ta bleaux 5 et 6 pré sentent l’ex tra or di naire va rié‐ 
té des ré ponses ob te nues : en Al sace, les 75 élèves de l’échan tillon ont
nommé 35  en ti tés lin guis tiques dif fé rentes, au Pays basque,
106 élèves ont nommé 26 en ti tés et deux élèves ont ré pon du « je ne
sais pas ». Mais les ta bleaux sont en- deçà de l’im pres sion de foi son‐ 
ne ment qui se dé gage de la lec ture des ré ponses et qui est due aux
va ria tions d’écri ture. Le bre ton est qua li fié soit de bre ton, soit de pa‐ 
tois bre ton, de même l’al sa cien, le nor mand, le ca ta lan  : les langues
sont tan tôt or tho gra phiées avec une ma jus cule, tan tôt avec une mi‐ 
nus cule (le Bre ton, le bre ton, le Corse, le corse, le Ca ta lan, le ca ta lan,
etc.), les no mi na tions sont sou vent in at ten dues, ainsi l’au ver nois ou
l’oc ci ta nais.
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  l’au ver gnat 6 (5,5 %)

  la langue d’oc et le nor mand, cha cun 4 (3,5 %)

– font l’objet de deux men tions : le ver lan, le lor rain, le li mou sin

– font l’objet d’une seule men tion : l’argot, l’al le mand, Eus kal Heria, le mar seillais, le pé ri ‐
gour din, le poi te vin, le vos gien, les langues d’oïl, le pi card

(les pour cen tages sont in di ca tifs, chaque élève peut men tion ner plu sieurs noms)

Les ré sul tats sui vants mé ritent d’être sou li gnés. Un cer tain nombre
de langues ré gio nales sont bien iden ti fiées, en par ti cu lier le bre ton
qui est nom mée par 33  % des élèves en Al sace et 80  % au Pays
basque. Cer taines langues ré gio nales ne sont ja mais qua li fiées de pa‐ 
tois, ainsi le basque, le corse et le fla mand. Mais d’autres, bien plus
nom breuses, le sont, ainsi le pa tois ca ta lan, le pa tois al sa cien. Par
ailleurs, les langues ré gio nales bien iden ti fiées sont en tou rées d’une
frange de par lers — le franc- comtois, le pi card, le ni çois, le vos gien, le
pé ri gour din, etc. dont la men tion montre que les élèves sont in cer‐ 
tains quant à la dé fi ni tion de la réa li té langue ré gio nale. Pour quoi le
vos gien ou bien le pi card ne seraient- ils pas dé fi nis comme langues
ré gio nales ? De plus, les dé li mi ta tions entre langue ré gio nale, pa tois,
dia lecte, par ler, sont in cer taines  : on ren contre la langue d’oc et les
langues d’oc, le chti mi est au moins une fois qua li fié de dia lecte, le
poi te vin est qua li fié de par ler poi te vin. Les élèves ne connaissent pas
la dif fé rence entre la réa li té ins ti tu tion nelle d’une langue ré gio nale —
le fait que son nom fi gure dans un texte of fi ciel — et ses réa li tés so‐ 
cio lin guis tiques, ne savent pas à quelles pra tiques de lan gage elles
cor res pondent, ni com ment les lo cu teurs les nomment et se les re‐ 
pré sentent, c’est- à-dire en quels termes ils en parlent. La gé né ra li sa‐ 
tion de la no tion de langue ré gio nale aux langues des im mi grés laisse
à pen ser que l’idée la plus gé né rale qui sous- tend les connais sances
des élèves se fonde sur la dif fé rence entre le fran çais (quelles que
soient ici en core les re pré sen ta tions que les élèves se font des réa li‐ 
tés du fran çais) et tout autre par ler re con nu comme dif fé rent du
fran çais. Ainsi, le ver lan, le mar seillais, ou en core les langues des im‐ 
mi grés, sont dif fé rents du fran çais, et l’on peut pro ba ble ment dire du
fran çais sco laire ; pour les élèves, le degré d’in ter com pré hen sion n’est
certes pas un cri tère de dé fi ni tion de la réa li té ré gio nale d’une
langue  : le mar seillais est sans doute com pré hen sible pour tous, le
ver lan tout comme le gas con, non.
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Quelques ré flexions pour
conclure
Lors de la pré pa ra tion de mon in ter ven tion au col loque de Phi la del‐ 
phie (été  1996), Ma dame Clau dine Le ra lu m’a si gna lé l’ab sence de la
France parmi les vingt- deux pays cités dans la bro chure La si tua tion
des langues ré gio nales ou mi no ri taires en Eu rope, pu bliée par le
Conseil de l’Eu rope (1994), dans le contexte de l’éla bo ra tion de la
Charte eu ro péenne des langues ré gio nales ou mi no ri taires 7. À un
cour rier adres sé par elle au se cré ta riat du Conseil, il fut ré pon du :

27

« En me ré fé rant à votre lettre re la tive à la bro chure sur les langues
ré gio nales en Eu rope ([Conseil de l’Eu rope, 1994] DELA (94) 1), je vous
in forme que la rai son pour la quelle au cune in for ma tion n’est don née
sur la si tua tion de la France est que les au to ri tés n’ont pas com mu ni ‐
qué de textes 8. »

La si tua tion fran çaise est alors d’au tant plus pa ra doxale que quelques
trois cent mille élèves (en vi ron 2  % de la po pu la tion sco laire) fré‐ 
quentent des cours de «  langue et culture ré gio nale ». Aussi le gou‐ 
ver ne ment ac tuel de la France, di ri gé par Mon sieur L.  Jos pin, so cia‐ 
liste, entreprend- il de mettre la ra ti fi ca tion et la si gna ture de cette
Charte en chan tier. Parmi les dif fi cul tés, celle de la né ces si té d’une
ré vi sion consti tu tion nelle dans la me sure où l’ar ticle 2 de la consti tu‐ 
tion fran çaise sti pule que «  la langue de la Ré pu blique est le fran‐ 
çais ».

28

Dans le rap port de man dé par L. Jos pin à B. Poi gnant 9, onze langues
ré gio nales sont ré per to riées : al sa cien, basque, ca ta lan, corse, créole,
langues d’oïl, langues du Pa ci fique, oc ci tan, néer lan dais, sa voyard. Par
rap port aux textes an té rieurs, l’éven tail s’élar git et l’on peut à juste
titre se de man der quels sont les cri tères re te nus. Par ailleurs, le rap‐ 
port juge sou hai table que « la ré gion [de vienne] la col lec ti vi té re con‐ 
nue com pé tente en ma tière de langues et de cultures  » (Du pont,
1998). À en croire nos ré sul tats, une telle dé ci sion ren dra plus né ces‐ 
saire que ja mais d’éclair cir la dif fé rence entre ré gion lin guis tique et
ré gion ad mi nis tra tive et de pré ci ser les dif fé rentes réa li tés so cio lin‐
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guis tiques re cou vertes par les termes de langue ré gio nale, dia lecte,
pa tois, etc.

Enfin, l’on peut s’in ter ro ger sur l’im pact qu’aura la nou velle lé gis la tion
sur la vi ta li té des langues ré gio nales. Notre en quête in dique que le
fac teur le plus dé ci sif de la fa mi lia ri té extra- scolaire des élèves avec
leur langue ré gio nale est la pré sence de grands- parents, par ti ci pant à
la vie fa mi liale par la garde des en fants pe tits, ou bien de plus grands
à midi, par exemple, ou vi vant dans la mai son fa mi liale même. Sur le
total des deux échan tillons, c’est en effet le cas des 5 % d’élèves qui
dé clarent par ler la langue ré gio nale à la mai son, et des 25 % qui dé‐ 
clarent l’en tendre par ler à la mai son. Le se cond fac teur qui se dé gage
est le type d’em ploi pro fes sion nel de l’un ou bien des deux pa rents : la
langue ré gio nale est pré sente quand les pa rents oc cupent des pro fes‐ 
sions ar ti sa nales, sont tra vailleurs so ciaux ou aides- soignants, ou
bien tra vaillent dans un ga rage ou une station- service. À tout point
de vue, l’exis tence des langues ré gio nales reste donc in cer taine.

30

Ques tion naire31

Aver tis se ment : vous serez sans doute sur pris par l’em ploi d’un terme
simple comme un par ler que nous avons choi si plu tôt que des termes
plus sa vants comme langue, dia lecte, pa tois ou autres. C’est pour ne
pas in fluen cer votre ré ponse. Mais vous, bien en ten du, vous pou vez
em ployer les termes qui vous conviennent.

32

Quel âge avez- vous ?    gar çon    fille     (en cer cler la bonne ré ponse)33

Que parle- t-on chez vous à la mai son  ? Nom mer ce par ler, ou ces
par lers, et écrivez- en les noms comme vous le pen sez. N’ou bliez pas
les mé langes qui sont aussi une ca té go rie de par lers. Il peut y avoir
plu sieurs noms pour un même par ler.

34

Est- ce qu’il y a chez vous des per sonnes (père, mère, grands- parents,
etc.) qui em ploient un par ler par ti cu lier pour cer tains su jets ou avec
cer taines per sonnes ?

35

Pro fes sion des pa rents    père    mère36

Avez- vous déjà une idée de votre ave nir ? La pro fes sion par exemple.
Com ment voyez- vous les choses ?

37

Avez- vous déjà lu ou en ten du l’ex pres sion langue ré gio nale ? où ? (si
pos sible)
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En tous les cas, que vous connais siez déjà l’ex pres sion ou non, que
signifie- t-elle d’après vous ?
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Est- ce qu’il y a d’après vous une langue ré gio nale en Al sace (res pec ti‐ 
ve ment au Pays basque) ? Ce se rait la quelle d’après vous ?
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En connaissez- vous d’autres en France  ? Ou bien n’y en- t-il pas
d’autres ?
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@ANNEXE

An nexe
Ques tion naire

Aver tis se ment : vous serez sans doute sur pris par l’em ploi d’un terme simple
comme un par ler que nous avons choi si plu tôt que des termes plus sa vants
comme langue, dia lecte, pa tois ou autres. C’est pour ne pas in fluen cer votre
ré ponse. Mais vous, bien en ten du, vous pou vez em ployer les termes qui
vous conviennent.

Quel âge avez- vous ?    gar çon    fille     (en cer cler la bonne ré ponse)

Que parle- t-on chez vous à la mai son ? Nom mer ce par ler, ou ces par lers, et
écrivez- en les noms comme vous le pen sez. N’ou bliez pas les mé langes qui
sont aussi une ca té go rie de par lers. Il peut y avoir plu sieurs noms pour un
même par ler.

Est- ce qu’il y a chez vous des per sonnes (père, mère, grands- parents, etc.)
qui em ploient un par ler par ti cu lier pour cer tains su jets ou avec cer taines
per sonnes ?

Pro fes sion des pa rents    père    mère

Avez- vous déjà une idée de votre ave nir ? La pro fes sion par exemple. Com‐ 
ment voyez- vous les choses ?

Avez- vous déjà lu ou en ten du l’ex pres sion langue ré gio nale ? où  ? (si pos‐ 
sible)
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En tous les cas, que vous connais siez déjà l’ex pres sion ou non, que signifie- 
t-elle d’après vous ?

Est- ce qu’il y a d’après vous une langue ré gio nale en Al sace (res pec ti ve ment
au Pays basque) ? Ce se rait la quelle d’après vous ?

En connaissez- vous d’autres en France ? Ou bien n’y en- t-il pas d’autres ?

@NOTES

2  J’ai bé né fi cié d’aides nom breuses, aussi ef fi caces qu’in dis pen sables, de la
part de Mmes L.  Cham bard, V.  Claude et C.  Le ra lu, de la part de
Mme Catané- Saldana, Prin ci pale du col lège Iran datz d’Hen daye, de M. Ge‐ 
lade, Prin ci pal du col lège pu blic de Bi dache, de M. Fran çois Ro sen blatt, an‐ 
cien Prin ci pal du col lège de Saint- Amarin, de M. Denis Ro sen blatt, pro fes‐ 
seur au lycée Deck de Gueb willer et, enfin, de celle des élèves qui, dans leur
grande ma jo ri té, ont pris la chose au sé rieux. À tous, un cha leu reux merci.

3  Les réa li tés phy siques qui sous- tendent la dé fi ni tion d’une ré gion ad mi‐ 
nis tra tive sont hé té ro gènes – nous l’avons sou li gné – mais les réa li tés po li‐ 
tiques et éco no miques, objet de la ges tion des Conseils ré gio naux, sont elles
aussi mé con nues des élec teurs. À preuve, les forts taux d’abs ten tion aux
élec tions de leurs ins tances : 31,3 % en 1992, 41,9 % en 1998. Les élec tions de
1998 viennent d’avoir lieu au mo ment même où je mets ce texte au propre :
ce taux d’abs ten tion na vrant ne s’ex plique, bien en ten du, pas seule ment par
l’igno rance des élec teurs concer nant les pou voirs im por tants et les lourdes
res pon sa bi li tés des Conseils ré gio naux.

4  Les deux textes de lois adop tés sous le ré gime de Vichy, en 1941 et 1942,
em ploient l’ex pres sion «  langue dia lec tale  » et men tionnent entre pa ren‐ 
thèses les «  langues basque, bre tonne, fla mande, pro ven çale… », les points
de sus pen sion fi gu rant dans le texte (Tabouret- Keller, sous presse [pu blié
en 1998  : «  Les langues ‘dia lec tales ou en core lo cales’ sous le ré gime de
Vichy », dans LE DÛ Jean et LE BERRE Yves (dir.), Actes du col loque Y a- t-il
une ex cep tion so cio lin guis tique fran çaise ? (5-6.6.1997), La Bre tagne lin guis‐ 
tique, Ca hiers du GRELB, vol. 12, Uni ver si té de Bre tagne Oc ci den tale, p. 89-
116]).

5  Les termes de Phi lippe Mar tel ex priment toute l’amer tume sus ci tée par
cette loi : « Les maigres me sures de jan vier 1951 fai saient alors fi gure, pour
les pa tois à l’ago nie, d’équi valent laïc de l’ab so lu tion in ar ti cu lo mor tis – pour
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ne pas évo quer le conso la ment ca thare. Il peut être conso lant de consta ter
que tout compte fait le mo ri bond avait en core assez de res sources pour
sur vivre à Dau zat, à Du ha mel, et à Deixonne. » (Mar tel, 1990, p. 55).

6  En Al sace, ce n’est pas l’ « al sa cien », ex pres sion fi gu rant dans le texte de
l’ar rê té de 1994, qui va être dé fi ni comme la langue ré gio nale mais c’est l’al‐ 
le mand, dont on note qu’il n’est pas parlé en Al sace (Bothorel- Witz, 1997).

7  La Charte eu ro péenne des langues ré gio nales ou mi no ri taires fut adop‐ 
tée le 5.11.1992, si gnée par 18 pays mais ra ti fiée seule ment par 17, sur les 40
que compte cette ins ti tu tion. La France ne la signa pas. Pour une ana lyse de
la Charte, voir Tabouret- Keller, 1991, 1992.

8  Lettre per son nelle adres sée le 10.9.1996 à Ma dame Le ra lu par le Di rec‐ 
teur de l’En vi ron ne ment et des Pou voirs Lo caux au Se cré ta riat gé né ral du
Conseil de l’Eu rope.

9  Le jour nal Le Monde rend compte du rap port de B. Poi gnant, je m’ap puie
sur ce compte rendu (Du pont, 1998).
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