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TEXT

L’ou vrage 1 com men té a d’au tant plus sa place dans ce nu mé ro thé ma‐ 
tique des Ca hiers du GEPE qu’Henri Boyer, l’un des deux co- auteurs,
par ti ci pait au col loque stras bour geois Langues mi no ri taires  : quels
ac teurs pour quel ave nir ? de no vembre 2019 et y a illus tré la re vi vi fi‐ 
ca tion « com mer ciale » de l’oc ci tan par une pré sen ta tion en ga gée et
ins pi rante. L’édi tion de cet ou vrage est très soi gnée, marque de fa‐ 
brique de Lam bert Lucas, édi teur de lin guis tique en langue fran çaise,
ou vert à la so cio lin guis tique comme aux ré édi tions des grands textes
des sciences du lan gage. Il offre un cadre idéal pour ce re cueil dont
les cha pitres pro cèdent par ad jonc tions qui éclairent pro gres si ve‐ 
ment la re dy na mi sa tion d’une langue que la qua trième de cou ver ture
an nonce pour tant comme « en voie de dis pa ri tion ».

1

Les deux au teurs, ap par te nant à l’Uni ver si té de Mont pel lier, ont pour
ter rain l’Oc ci ta nie en tant que ré gion ad mi nis tra tive fran çaise  ; ils y
in ter rogent les liens entre l’im po si tion déjà an cienne de la fran co pho‐
nie et la pos si bi li té de sur vie ou « re vi ta li sa tion » – terme dont ils se
dis tan cient en rai son du flou qu’ils lui voient – de la langue lo cale,
l’oc ci tan ou le fran ci tan, ce der nier étant l’ap pel la tion de la va rié té ré‐ 
gio nale d’un fran çais hy bri dé par l’oc ci tan. Ce n’est pas dans l’es pace
édu ca tif, qui a déjà fait l’objet de nom breuses études, qu’est en vi sa gée
la pos si bi li té du re nou veau, mais dans l’es pace éco no mique. Contrai‐ 
re ment ce pen dant à la di cho to mie tra di tion nelle qui ver rait l’école
ré pondre à des en jeux pa tri mo niaux et iden ti taires, et l’éco no mie à
des en jeux po li tiques et uti li taires, l’ou vrage cherche à mon trer que
l’ins tru men ta li sa tion de la langue à des fins éco no miques sert éga le‐ 
ment l’ob jec tif iden ti taire. Ce phé no mène, sou vent ap pe lé « com mo‐ 
di fi ca tion » par calque de l’an glais, est dé si gné par les au teurs sous le
terme de « mar chan di sa tion »  : pro ces sus qui « consiste à uti li ser (à
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ins tru men ta li ser en quelque sorte) la langue- culture do mi née “mi no‐ 
rée/mi no ri taire” via une pa tri mo na li sa tion dis cur sive » (p. 12).

L’ou vrage dé bute par des rap pels théo riques de no tions de la so cio‐ 
lin guis tique fran çaise – rap pels dont on re gret te ra que cer tains se
trouvent en fort longues notes de bas de page –, et ne fait qu’un bref
re tour sur l’his toire de l’im po si tion du fran çais, qui a mis à mal l’usage
de l’oc ci tan local : au tre fois langue com mune, la va rié té est à pré sent
langue de ré seaux, et par lée es sen tiel le ment par des lo cu teurs à la
loyau té lin guis tique d’ai rain, en gé né ral des mi li tants. Les au teurs
pré cisent dans l’in tro duc tion et ce pre mier cha pitre ce qu’ils en‐ 
tendent par pa tri mo na li sa tion, mi no ra tion et mi no ri sa tion, actes
glot to po li tiques ou loyau té lan ga gière, dont ils ont une com pré hen‐ 
sion vi gou reuse.

3

Le deuxième cha pitre s’at tache à la si tua tion contem po raine de l’oc‐ 
ci tan en France, qua li fiée de « sin gu lière et pa ra doxale », et pro pose
une ana lyse sans conces sion des ratés de la Charte eu ro péenne des
langues ré gio nales ou mi no ri taires. Il op pose aux po li tiques lin guis‐ 
tiques de «  par en haut  », au nombre des quelles comptent les en‐ 
traves mises par le sys tème édu ca tif of fi ciel à l’en sei gne ment im mer‐ 
sif en oc ci tan, les po li tiques lin guis tiques de « par en bas », ou as cen‐ 
dantes, is sues des as so cia tions, de pe tits or ganes de presse, ou de
par ti cu liers dans leurs an nonces, qui s’ef forcent de «  ré sis ter […] à
l’uni lin guisme fran çais » (p. 31).

4

Les trois cha pitres ul té rieurs portent des titres par lants : 3. L’oc ci tan
dans le com merce  : pour quoi ?  ; 4. L’en quête ECO OC (le sigle, qui si‐ 
gni fie « L’oc ci tan face au mar ché », est celui du pro jet de re cherche
di ri gé par les au teurs entre 2017 et 2020)  ; 5. L’oc ci tan et le mar ché  :
hy po thèses. L’en quête ECO OC est consti tuée d’un cor pus de dé no mi‐ 
na tions d’en tre prises, d’ob ser va tions dans les mar chés et foires et
d’en tre tiens semi- dirigés avec des pe tits en tre pre neurs ayant oc ci ta‐ 
ni sé leur en seigne ou les noms de leurs fa bri ca tions, en ap pe lant par
exemple leurs pâtes ali men taires Camba de blat, ce qui si gni fie
« jambe de blé ». Cette en quête ré cente, qui cible l’oc ci ta no phi lie des
dé no mi na tions de pro duits et noms de com merce, in tègre dans sa ré‐ 
flexion des ré sul tats et pu bli ca tions an té rieures de l’un ou l’autre au‐ 
teur·e. Cette oc ci ta no phi lie ap pa raît à tra vers le dé ve lop pe ment des
éti quettes plu ri lingues, dont la ré cep tion prag ma lin guis tique se rait
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dy na mi sante, même si l’on fait abs trac tion d’une hy bri da tion ré ci‐ 
proque des va rié tés pré sentes dans la ré gion ou d’une pré sen ta tion
sé pa rée ma té riel le ment sur l’af fi chette ou l’en seigne. Les re pro duc‐ 
tions d’éti quettes de bou teilles, d’en seignes de res tau rants et de
cartes de la grande ré gion mon trant la va ria tion du pour cen tage
d’en tre prises uti li sant un dé si gnant en oc ci tan sui vant les micro- 
régions (p. 59), les assez longs ex traits d’en tre tiens agré mentent des
cha pitres très di gestes, dont le prin cipe in ter pré ta tif reste un fil
conduc teur im pli cite. Nous le for mu le rions ainsi : l’image (au sens de
re pré sen ta tion men tale) pro je tée par ces éti quettes conte nant un
pour cen tage va riable d’oc ci tan est de l’ordre de la ma jo ra tion : en tant
qu’outil stra té gique com mer cial, la langue a aux yeux des di ri geants
d’en tre prise qui l’uti lisent une in fluence cen sé ment po si tive sur les
dé ci sions des ache teurs. Par un mé ca nisme in duit (main in vi sible à la
Rudi Kel ler 2 ?), elle com ble rait des at tentes iden ti taires ré gio nales, et
l’aug men ta tion nu mé rique de ces micro- actes glot to po li tiques qu’ac‐ 
com plissent les pe tits en tre pre neurs mon tre rait une per cep tion de
plus en plus po si tive de l’oc ci tan.

Le cin quième et der nier cha pitre pré cède un mot de la fin qui n’en est
pas un, une bi blio gra phie et des an nexes com por tant aussi bien le co‐ 
dage des en tre tiens que d’an ciens ar ticles des au teurs sur ce sujet  :
celui d’H. Boyer date de 1984, celui de C. Alén Ga ra ba to de 2007. Le
cha pitre se ter mine sur la louange op ti miste de cette pa tri mo nia li sa‐ 
tion dy na mique, op po sée à une pa tri mo na li sa tion atone, qui se rait
celle des oc cur rences de langue ré gio nale que sont les plai san te ries,
ex pres sions fi gées et usages dans les ban quets (p. 103-104)… Cet ana‐ 
thème porté sur d’autres usages de langue mi no rée a lais sé du bi ta tive
une re cen ceuse qui a déjà as sis té à des el sas ser owe ou à des soi rées
de théâtre dia lec tal, bruis santes d’in ter ac tions inter et intra- 
générationnelles, de rires, d’uti li sa tion multi-  et plu ri lingue, dans les‐ 
quelles ce qui se passe dans les pauses est au moins aussi im por tant
que ce qui se passe sur scène  : l’épi thète «  atone  » pa raî trait alors
bien sé vère de vant le plai sir des lo cu teurs et ré cep teurs. La tri via li té
des ob jets de culture s’ef face de vant le pré texte com mu ni ca tion nel
qu’ils re pré sentent pour les lo cu teurs de par lers ré gio naux, une bulle
et un petit do maine certes, mais dans le quel sont ren ver sées les hé‐ 
gé mo nies lin guis tiques ha bi tuelles. En l’ab sence d’étude de l’effet
com pa ra tif des pra tiques com mer ciales ou socio- culturelles sur le

6



Carmen Alén Garabato, Henri Boyer, Le marché et la langue occitane au vingt-et-unième siècle :
microactes glottopolitiques contre substitution

main tien ou la dy na mique de la langue mi no rée, il semble dif fi cile de
louer les pre mières et de dé ni grer les se condes.

De façon gé né rale, même si la pers pec tive des au teurs de l’ou vrage
est d’abord une pers pec tive so cio lin guis tique, di ver geant pro ba ble‐ 
ment de la pers pec tive com mer ciale des fa bri cants et ven deurs des
pro duits, la fonc tion que la langue peut jouer dans la construc tion
iden ti taire de la marque est bien per çue : elle s’ori gine de l’ima gi naire
de la com mu nau té lin guis tique et exerce la fonc tion d’un re père ré‐ 
cur rent de pa tri mo na li sa tion. En re vanche, le livre n’in ter roge pas les
consé quences prag ma lin guis tiques de mini- textes com mer ciaux en
une langue autre que le fran çais ma jo ri taire : non qu’un effet- barrière
soit vrai sem blable, entre l’ap po si tion sur l’objet même et la com pré‐ 
hen sion plu ri lingue qui sera celle d’un lo cu teur du fran çais en vers
cette autre langue ro mane, on n’en vi sa ge ra guère d’in com pré hen sion
ou de recul de vant l’in ha bi tuel. On pour rait même sup pu ter une si‐ 
gni fiance par ti cu lière des micro- textes oc ci tans, dont le conte nu in‐ 
di rec te ment ac ces sible et la for mu la tion non to ta le ment trans pa‐ 
rente, du fait qu’elle se donne à dé cou vrir plu tôt qu’à voir (Ca ded du,
Huynh- Quan-Chiêu, 2019  : 218), s’ins cri ra plus for te ment dans la
conscience du dé cou vreur, et aug men te ra la conni vence ou le plai sir.
Bref, sans que le texte ne dise les choses avec cette fran chise, l’oc ci‐ 
tan se rait un bon ar gu ment pu bli ci taire, parce que saillant, et langue
et culture se re trou ve raient dans cette boucle ré tro ac tive entre
sphère éco no mique et lo cu teurs ré gio naux (Kahn, 2010 : 165).

7

Ef fec ti ve ment, l’uti li sa tion de noms de marques et de textes pu bli ci‐ 
taires en oc ci tan pour ac com pa gner les pro duits du ter roir ne dé roge
pro ba ble ment pas aux be soins com mu ni ca tifs tout en sa tis fai sant les
pré fé rences lin guis tiques des consom ma teurs ayant une ten dresse
pour la langue mi no ri sée. L’éti quette en oc ci tan ne pro voque au cune
hé si ta tion sur le choix de langue pour l’in ter ac tion : le pro duit reste
mu tique, et l’ache teur n’a pas à dia lo guer avec lui. Elle ne de mande
pas d’ef fort par ti cu lier  : le pro duit reste iden ti fiable par sa forme
même, comme le pa quet car ton né de pâtes ou la bou teille sombre.
Aucun in con vé nient ne vient res treindre l’in té rêt pit to resque et pa‐ 
tri mo nial d’une éti quette en oc ci tan ou fran ci tan sur une bou teille de
vin local. Le lec teur pour rait d’ailleurs re gret ter que le po ten tiel sé‐ 
mio tique de l’en semble du pro duit ne soit pas da van tage com men té,
car les as pects vi suels jouent un rôle im por tant dans la ré cep tion par
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l’ache teur po ten tiel, comme le pré cise Cho re mi pour des pro duits de
luxe (2010 : 302). C’est d’au tant plus re gret table que de mul tiples illus‐ 
tra tions (34) ac com pagnent le texte et que, sans être des pro duits de
luxe, les ali ments et autres ser vices concer nés (en seignes de bou‐
tiques ou noms de lieux tou ris tiques) se si tuent dans un seg ment de
consom ma tion su pé rieur.

Le so cio lin guiste qui s’in ter roge sur le po ten tiel dy na mi sant d’un tel
micro- acte se pro jet te ra à l’étape ul té rieure, celui du si gnal qui passe
entre le ven deur et l’ache teur à cette oc ca sion : est- ce qu’ache ter les
pâtes ou la bou teille munie d’une telle éti quette peut être com pris
comme un en cou ra ge ment à une in ter ac tion en oc ci tan/fran ci tan, et
que se passerait- il si l’un des deux in ter lo cu teurs ne le maî trise pas ?
L’in ter ac tion se trans for me rait alors en un conflit entre des normes
cog ni tives et des normes de po li tesse, que Uriarte et Sper lich (2016 :
218-219) dé crivent comme un pro blème de co or di na tion qui se ré sout
de façon sys té ma ti que ment dé fa vo rable à l’usage de la langue mi no‐ 
rée : ce type de si tua tion n’en amè ne ra pas une aug men ta tion. En re‐ 
vanche, si l’ac qui si tion de ce type de pro duit ne dé clen chait pas une
telle in fé rence, elle n’au rait alors pas de consé quence po si tive sur la
quan ti té d’in ter ac tions en langue mi no ri taire, et donc guère d’effet
re vi vi fi ca teur. Mais ce lien de cause à effet n’est pas en vi sa gé par le
texte, qui s’in té resse plus aux dy na miques d’ima gi naires qu’à leurs ré‐ 
sul tats quan ti fiables.

9

L’ou vrage, qui méandre entre consi dé ra tions théo riques et illus tra‐ 
tions d’éti quettes ali men taires, re marques micro- sociolinguistiques
et dé ve lop pe ments sur les idéo lo gies lan ga gières, éclaire un lec teur
qui ne connaî trait pas le champ. La briè ve té du texte pré sente l’avan‐ 
tage de la syn thèse ef fi cace et l’in con vé nient de n’em por ter que par‐ 
tiel le ment la convic tion. Cer tains dé ve lop pe ments, in ter rom pus aus‐ 
si tôt qu’en ta més, laissent le lec teur aver ti sur sa faim, et la bi blio gra‐ 
phie est un peu sé lec tive pour qui connaît la grande pro duc ti vi té de la
so cio lin guis tique de langue fran çaise. Les illus tra tions (noir & blanc),
les ex traits d’in ter views en rendent la lec ture fa cile et agréable. On
re gret te ra peut- être l’ab sence d’une conclu sion gé né rale, qui per met‐ 
trait de croi ser cha cune des ob ser va tions émises et d’élar gir ainsi le
champ d’ho ri zon, dont le ba li sage est bien en tre pris par l’en semble
des ques tion ne ments posés au fil des pe tits cha pitres. Mais les
« braises » de l’écri ture – pour ré em ployer une image uti li sée par l’in ‐

10



Carmen Alén Garabato, Henri Boyer, Le marché et la langue occitane au vingt-et-unième siècle :
microactes glottopolitiques contre substitution

BIBLIOGRAPHY

NOTES

1  Car men Alén Ga ra ba to, Henri Boyer, 2020, Le mar ché et la langue oc ci tane
au vingt- et-unième siècle : mi croactes glot to po li tiques contre sub sti tu tion, Li‐ 
moges, Édi tions Lam bert Lucas, 144 p.

2  Lin guiste al le mand qui ex plique une par tie im por tante des évo lu tions lin‐ 
guis tiques comme étant le ré sul tat de micro- actes (terme que nous re pre‐ 
nons à Boyer/Alén Ga ra ba to) de lo cu teurs, qui vi saient un effet so cial sans
être conscients de la va ria tion lin guis tique qu’ils en traî naient, d’où cette
mé ta phore de la main in vi sible du chan ge ment lan ga gier.

CA DED DU Jo seph, Huynh- Quan-Chiêu
So phia, 2019, « L’uni vers pu bli ci taire té‐ 
lé vi sé de la marque Riso Gallo  », dans
Ca ded du Jo seph, Kauf fer Mau rice, Ke‐ 
romnes Yvon (dir.) La gas tro no mie à
l’ère nu mé rique. Re gards lin guis tiques et
éco no miques sur l’Al le magne, la France
et l’Ita lie, Tübingen, Stauf fen burg Ver‐ 
lag, p. 203-224.

Cho re mi Ti re sia, 2010, «  “Made in
France”. Les langues dans la construc‐ 
tion de l’image d’une en tre prise de
luxe », dans Huck Do mi nique, Cho re mi
Ti re sia (dir.) Pa role(s) et langue(s), es‐ 
paces et temps. Mé langes of ferts à Ar lette
Bo tho rel, Uni ver si té de Stras bourg,
GEPE/GIS «  Plu ra li tés lin guis tiques et
cultu relles », p. 297-305.

Kahn René, 2010, « Un essai de dé fi ni‐ 
tion de la culture du dé ve lop pe ment.
Langues ré gio nales, cultures et iden ti‐ 
tés ter ri to riales au cœur du dé ve lop pe‐ 
ment éco no mique  », dans Huck Do mi‐ 
nique, Cho re mi Ti re sia (dir.) Pa role(s) et
langue(s), es paces et temps. Mé langes of‐ 
ferts à Ar lette Bo tho rel. Uni ver si té de
Stras bourg, GEPE/GIS «  Plu ra li tés lin‐ 
guis tiques et cultu relles, p. 159-166.

Uriarte José Ramon, Sper lich Ste fan,
2016, « Eco no mic Theo ry and Mi no ri ty
Lan guage  », dans Gaz zo la Mi chele,
Wickström Bengt- Arne (dir.) The Eco‐ 
no mics of Lan guage Po li cy, Cam bridge
(Mas sa chu setts) & Lon don (En gland),
The MIT Press, p. 203-224.

for ma teur qui four nit le mot de la fin (p. 106) : « les braises sont là / il
faut souf fler des sus / il faut les ré ac ti ver » – em portent le lec teur et
le per suadent que pa tri mo nia li sa tion et loyau té vont de pair  : la
langue ré gio nale peut réa li ser un meilleur consen sus sur la dé si ra bi li‐ 
té du pro duit et donc gal va ni ser les éner gies, com mer ciales comme
peut- être lan ga gières.



Carmen Alén Garabato, Henri Boyer, Le marché et la langue occitane au vingt-et-unième siècle :
microactes glottopolitiques contre substitution

AUTHOR

Odile Schneider-Mizony
UR 1339 LILPA – Université de Strasbourg
IDREF : https://www.idref.fr/158160428
ORCID : http://orcid.org/0000-0002-5194-0866
ISNI : http://www.isni.org/0000000367778768
BNF : https://data.bnf.fr/fr/16579721

https://www.ouvroir.fr/cpe/index.php?id=704

