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TEXTE

Disons- le d’em blée  : l’ou vrage de Zo ra na So ko lovs ka (dé sor mais ZS)
est à mettre dans les mains de cher cheur·e·s ex perte·e·s du plu ri lin‐ 
guisme et des po li tiques lin guis tiques, tout comme dans celles de
cher cheur·e·s no vices s’ini tiant à la mé tho do lo gie de la re cherche et à
la ré dac tion scien ti fique. L’ou vrage, issu d’une thèse sou te nue en
2016, montre en effet de ma nière exem plaire com ment une po li tique
lin guis tique peut être lue, en consi dé rant ce qui est dit (et écrit), les
condi tions dans les quelles cela est dit (et écrit), et aussi ce qui n’est
pas dit (ou en core dit, mais pas écrit). L’ou vrage en lui- même est de
très bonne fac ture : sa pré sen ta tion est soi gnée et les co quilles y sont
rares. Une liste des sigles (p. 9-10), fort utile en rai son de leur grand
nombre, ainsi qu’un index dis tin guant les noms des no tions (p. 297-
301) per mettent une lec ture ef fi cace de l’ou vrage.

1

Dans une Eu rope ca rac té ri sée par la mul ti tude des langues dans un
es pace plu tôt exigu (Ha gège  1992), ZS s’in ter roge à juste titre sur la
ma nière dont une ins ti tu tion in ter na tio nale comme le Conseil de
l’Eu rope pré sente ce mul ti lin guisme comme non pro blé ma tique  :
«  l’ou vrage sou tient donc une prise de dis tance avec la ba na li sa tion
des dis cours sur les langues qu’il aborde comme fon da men ta le ment
po li tiques » (p. 12). Sa dé marche his to rio gra phique re po sant sur l’ana‐ 
lyse des ar chives du Conseil de l’Eu rope lui per met de mon trer com‐ 
ment se construit un dis cours sur les langues et le plu ri lin guisme, et
d’éclai rer en même temps l’enjeu po li tique du plu ri lin guisme pour une
ins ti tu tion eu ro péenne. D’une cer taine ma nière, son étude pro pose
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une lec ture in ha bi tuelle de la construc tion eu ro péenne, en abor dant
celle- ci par la ques tion de la ges tion du plu ri lin guisme de l’Eu rope.

In utile de ten ter ici de ré su mer le conte nu des six cha pitres qui ré‐ 
pondent cha cun à la même struc tu ra tion très ri gou reuse, ré vé lée par
la table des ma tières dé taillée qui clôt l’ou vrage (p. 303-306) : une in‐ 
tro duc tion, un dé ve lop pe ment en trois par ties, cha cune com po sée de
trois sous- parties, et une conclu sion – à l’ex cep tion du der nier cha‐ 
pitre, dans le quel l’au teure s’au to rise une qua trième par tie, ex cep tion
qui vient en quelque sorte confir mer la règle qu’elle semble s’être
fixée. En effet, le conte nu des cha pitres, à la fois dense et com plexe,
est déjà par fai te ment ré su mé par les soins de l’au teure dans les mini- 
synthèses qui concluent sys té ma ti que ment chaque sous- partie, par‐ 
tie et cha pitre. C’est donc plu tôt sur la dé marche de la cher cheuse
que se fo ca li se ra ce compte rendu, sur la ma nière dont elle pré sente
son ter rain et son ques tion ne ment, puis en traîne le lec teur avec elle
vers ses ana lyses et ses conclu sions.

3

En mon trant que ces textes éla bo rés dans des condi tions par ti cu‐ 
lières ont un im pact di rect sur le quo ti dien des Eu ro péens, qui pour‐ 
tant ne savent sou vent pas grand- chose du Conseil de l’Eu rope et ont
ten dance à confondre ce der nier avec l’Union eu ro péenne, l’au teure
in ter roge éga le ment les liens entre langue et dis cours, entre pra‐ 
tiques lin guis tiques et pra tiques dis cur sives, te nant en cela la pro‐ 
messe de l’in ti tu lé du pre mier cha pitre  : «  Dis cours, ins ti tu tions et
pou voir. Contri bu tion à une so cio lin guis tique du plu ri lin guisme  »
(p. 17-37). Celui- ci pré sente les trois no tions à tra vers le prisme des‐ 
quelles l’éla bo ra tion du dis cours sur les langues au Conseil de l’Eu‐ 
rope sera ana ly sée  : dis cours, idéo lo gie et key words. Cet ap pa reil
théo rique qui sera mis en œuvre tout le long de l’ou vrage prend appui
sur la mo bi li sa tion des cadres concep tuels four nis par Bour dieu
(2001) sur les rap ports entre langue et pou voir et par Fou cault (1969,
2004) sur les liens entre «  dis cours  » et «  gou ver ne men ta li té  », et,
plus ré cem ment, par les tra vaux re le vant de la so cio lin guis tique cri‐ 
tique (par exemple Du chêne, 2008).

4

Dans le cha pitre 2 (« An thro po lo gie du Conseil de l’Eu rope. De l’ins ti‐ 
tu tion au ter rain », p. 39-66), ZS pré sente l’his toire et le fonc tion ne‐ 
ment du Conseil de l’Eu rope, avec une at ten tion par ti cu lière aux es‐ 
paces dis cur sifs qui le com posent, avant d’ex pli quer com ment elle a
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pro cé dé pour trans for mer les ar chives de ce der nier en cor pus de re‐ 
cherche. S’il fal lait re com man der à des étu diant·e·s la lec ture d’un
seul cha pitre dans un cours d’ini tia tion à la re cherche, ce se rait celui- 
ci. À tra vers la mé ta phore de la car to gra phie, ZS dé crit et com mente
en effet mé ti cu leu se ment la ma nière dont les dé bats du Conseil de
l’Eu rope, « ter rains sur les quels se confrontent plu sieurs vi sions des
langues et de l’Eu rope, an crées dans des po si tion ne ments idéo lo‐ 
giques sous- tendus par des mo ti va tions politico- économiques  »
(p.  66), ont conduit aux textes pro duits par ce der nier  : trai tés du
Conseil de l’Eu rope, re com man da tions du Co mi té des Mi nistres et re‐ 
com man da tions de l’As sem blée Par le men taire (p. 61-62). Elle montre
enfin en quoi ces der niers consti tuent des évé ne ments dis cur sifs qui
fe ront l’objet de son ana lyse.

C’est à par tir du cha pitre 3 (« La créa tion de ce qui est “com mun”. Les
langues comme pa tri moine com mun et ins tru ment de com mu ni ca‐ 
tion  », p.  67-123) que com mence l’ana lyse de cor pus à pro pre ment
par ler, et qui se pour sui vra dans les cha pitres 4, 5 et 6, en sui vant la
chro no lo gie des évé ne ments dis cur sifs ana ly sés (onze au total). À
par tir de là, le texte est ré gu liè re ment ponc tué d’ex traits des dé bats
ainsi que de ta bleaux et sché mas ré ca pi tu la tifs (par fois très longs,
mais tou jours très clairs) re tra çant la gé néa lo gie de la ré dac tion des
textes pro duits par le Conseil de l’Eu rope et per met tant de vi sua li ser
des pro ces sus d’éla bo ra tion assez com plexes.

6

Le cha pitre 3 porte sur l’éla bo ra tion de la Conven tion cultu relle eu ro‐ 
péenne de 1954 dans le contexte de l’après- guerre, dans le quel les
langues doivent de ve nir « un élé ment uni fi ca teur et non sé pa ra teur »
(p.  67), ainsi que sur les pro po si tions de re com man da tions vi sant à
« l’ins ti tu tion d’une com mu nau té lin guis tique eu ro péenne par l’ap pli‐ 
ca tion d’un bi lin guisme franco- anglais  » (p.  92) puis sur l’en sei gne‐ 
ment de la langue in ter na tio nale es pé ran to (p. 109). Si au cune de ces
deux pro po si tions n’a abou ti, ZS montre par un dé tri co tage mi nu tieux
de leurs condi tions de pro duc tion qu’elles sont des « évé ne ments dis‐ 
cur sifs pion niers dans l’émer gence de la concep tion ins ti tu tion nelle
des langues, no tam ment en ce qui concerne les rôles, les fonc tions et
les va leurs qui leur sont ac cor dées » (p. 122).

7

Le cha pitre 4 (« L’émer gence de l’en sei gne ment et de l’ap pren tis sage
des langues comme ter rain de ges tion de l’Eu rope. Lo giques de dé ‐
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mo cra ti sa tion, di ver si fi ca tion et li bé ra li sa tion », p. 125-178) est consa‐ 
cré à « un mo ment par ti cu lier de l’his toire ins ti tu tion nelle et de l’his‐ 
toire so ciale  : celui où la di ver si té lin guis tique est de ve nue un key‐ 
word et a trou vé sa place dans le dis cours sur les langues » (p. 175). Le
cha pitre est fo ca li sé sur la place que vont oc cu per pro gres si ve ment
l’en sei gne ment et l’ap pren tis sage des langues dans les dé bats au sein
du Conseil de l’Eu rope comme nou veau ter rain de pro duc tion dis cur‐ 
sive, condui sant à l’éla bo ra tion d’une « nou velle ap proche », syn tagme
uti li sé pour «  dé si gner l’ap proche du Conseil de l’Eu rope dans l’ap‐ 
pren tis sage et l’en sei gne ment des langues, axés no tam ment sur la
com mu ni ca tion et sur les be soins de l’ap pre nant » (p. 169). L’in ter tex‐ 
tua li té des évé ne ments dis cur sifs ana ly sés dans ce cha pitre, liée à
l’or ga ni sa tion bi cé phale du Conseil de l’Eu rope (Co mi té des Mi nistres
et As sem blée Par le men taire consti tuent des es paces dis cur sifs dis‐ 
tincts mais dont les pro duc tions tex tuelles sont né ces sai re ment
liées), conduit l’au teure à une vé ri table gym nas tique pour le com‐ 
men taire de textes in tri qués les uns dans les autres, ame nant né ces‐ 
sai re ment des ré pé ti tions et phrases très longues, aux quelles même
l’es prit de syn thèse le plus aguer ri au rait dif fi ci le ment pu échap per.

Le cha pitre 5 (« Au- delà des langues of fi cielles  : la ges tion de l’exis‐ 
tence et de la pra tique des ‘langues ré gio nales ou mi no ri taires’  »,
p.  181-219), exa mine en dé tail le contexte his to rique et ins ti tu tion nel
(et donc dis cur sif) de l’éla bo ra tion de la Charte eu ro péenne des
langues ré gio nales ou mi no ri taires, avant de com men ter la ma nière
dont les ca té go ri sa tions de « langues ré gio nales » et de « langues mi‐ 
no ri taires » y sont uti li sées en tant que construc tions dis cur sives lar‐ 
ge ment dé ter mi nées par leurs condi tions d’émer gence, les in té rêts
po li tiques en jeu (no tam ment la ques tion de la re con nais sance des
mi no ri tés) et leurs idéo lo gies sous- jacentes. En mon trant com ment
ces ca té go ri sa tions ont per mis aux langues concer nées d’ac qué rir
« une place lé gi time dans la di ver si té lin guis tique et par consé quent,
dans le pa tri moine cultu rel de l’Eu rope  » (p.  181, les sou li gne ments
sont de l’au teure), deux autres de ces construc tions dis cur sives de ve‐ 
nues des key words dans le dis cours du Conseil de l’Eu rope, ZS four nit
une ana lyse à la fois com plé men taire et ori gi nale par rap port aux
nom breux tra vaux déjà pu bliés sur ces ca té go ri sa tions (par exemple
Viaut, 2021). En effet, l’au teure rap pelle qu’une po li tique lin guis tique
re lève avant tout de la ges tion d’un plu ri lin guisme perçu comme pro‐
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blé ma tique. La sec tion in ti tu lée «  L’ex per tise in dé pen dante  : es pace
de construc tion et de lé gi ti ma tion dis cur sives » (p. 195-205) est par ti‐ 
cu liè re ment éclai rante à cet égard, dans la me sure où elle dé cons truit
point par point les dé bats qui ont mené au choix de la ca té go rie
unique de « langues ré gio nales ou mi no ri taires », et, sur tout, où elle
montre que ce choix, ex cluant les dia lectes et les langues des no‐ 
mades et des mi grants, conduit à faire de cette ca té go rie, et par ex‐ 
ten sion, de la Charte, « un ins tru ment de (re)pro duc tion des in éga li‐ 
tés lin guis tiques et so ciales » (p. 201).

Enfin, le cha pitre 6 (« Langues et pro ces sus dé mo cra tiques pa neu ro‐ 
péens. Dé fi ni tion, cé lé bra tion et ap pro pria tion du ‘plu ri lin guisme’  »,
p. 221-276) s’in té resse à l’apo gée, à par tir des an nées 1990, du plu ri‐ 
lin guisme qui, «  en tant que ré sul tat visé par l’ap pren tis sage des
langues dans des contextes (extra- )sco laires, est dé sor mais mo bi li sé
au ser vice de la réa li sa tion du pro jet po li tique dé mo cra tique eu ro‐ 
péen » (p.  267). Comme dans les cha pitres pré cé dents, l’ana lyse des
quatre der niers évé ne ments dis cur sifs re te nus dans le cor pus d’ar‐ 
chives vise à sai sir « l’ar ti cu la tion entre les dis cours […] pro duits sur
les langues avec les condi tions so cio po li tiques ca rac té ris tiques de la
pé riode » (p. 222). Après avoir mon tré dans quelle me sure l’ins ti tu tion
de la Jour née eu ro péenne des langues (cé lé brée le 26  sep tembre
chaque année), puis de l’Année eu ro péenne des langues (conjoin te‐ 
ment avec l’UE en 2001) consti tuent « un ter rain de pro mo tion d’une
cer taine image du plu ri lin guisme et de l’Eu rope » (p. 223), ZS dé cor‐ 
tique l’en semble des évé ne ments ins ti tu tion nels et/ou po li tiques in‐ 
ter na tio naux qui ont orien té l’éla bo ra tion du texte re com man dant
l’uti li sa tion du «  Cadre eu ro péen com mun de ré fé rence pour les
langues  » (CECR), ins tru ment politico- didactique conçu et éla bo ré
par les ex perts du Conseil de l’Eu rope.

10

Re ve nons pour conclure au titre de l’ou vrage, Les langues en débat
dans une Eu rope en pro jet, dans le quel le pa ral lé lisme sou ligne le ca‐ 
rac tère évo lu tif des idéo lo gies dont les dé bats sont « le locus de la dé‐ 
fi ni tion et/ou de la re dé fi ni tion  » (p.  28), aussi bien que celui de la
construc tion eu ro péenne. En effet, ce sont bien les évo lu tions et re‐ 
cons truc tions/ré orien ta tions des idéo lo gies sur les langues qui sont
au cœur de l’ou vrage de ZS. Sur le plan mé tho do lo gique, le tra vail de
contex tua li sa tion, dont on ne sou li gne ra ja mais assez l’im por tance,
est pour l’au teure « un outil per met tant de com prendre les dé pla ce ‐
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ments dis cur sifs qui vont se pro duire dans les dé bats sur les langues
au Conseil de l’Eu rope » (p. 230). Fi na le ment, l’étude de ZS offre par
ce biais une sorte de grille de lec ture de l’ar ti cu la tion entre langues et
pou voir à l’échelle d’une ins ti tu tion in ter na tio nale ; ou, pour le for mu‐ 
ler plus sim ple ment, elle montre com ment le plu ri lin guisme est de ve‐ 
nu la langue du Conseil de l’Eu rope. À l’image d’une langue in trin sè‐ 
que ment liée à la construc tion d’un État- nation (et on pense évi dem‐ 
ment ici au cas de la France, cf. Chau rand 1999), le plu ri lin guisme
construit et per pé tué par le Conseil de l’Eu rope de vient aussi le
moyen grâce au quel ce der nier se re pro duit et exerce son pou voir.
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