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TEXTE

Pu blié en 2022, l’ou vrage La Na tion entre les lignes. Les Saxons de
Tran syl va nie et la ques tion des iden ti tés est le fruit des re cherches
me nées par Ca the rine Roth, no tam ment dans le cadre de sa thèse de
doc to rat La Na tion entre les lignes. Mé dias in vi sibles, dis cours im pli‐ 
cite et in ven tion de tra di tion chez les Saxons de Tran syl va nie. Sou te nu
à l’Uni ver si té de Paris II en 2013 en sciences de l’in for ma tion et de la
com mu ni ca tion, son tra vail mené sous la di rec tion de Fa brice d’Al‐ 
mei da, pro fes seur d’his toire contem po raine a été cou ron né d’une
men tion très ho no rable avec fé li ci ta tions à l’una ni mi té du jury et
reçut deux ans plus tard le très pres ti gieux prix de thèse Panthéon- 
Assas. Ca the rine Roth est à pré sent maî tresse de confé rences en
sciences de l’in for ma tion et de la com mu ni ca tion à l’Uni ver si té de
Haute- Alsace et rat ta chée au Centre de re cherches sur les éco no‐ 
mies, les so cié tés, les arts et les tech niques (CRE SAT).
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La Na tion entre les lignes prend appui sur la fron tière en tant qu’objet
d’étude – non pas au sens po li tique, mais en tant que ligne in vi sible
sin gu la ri sant la com mu nau té lin guis tique et cultu relle des Saxons en
Tran syl va nie. La fron tière est aussi tem po relle  : pré sent de puis le
XII siècle en Tran syl va nie – la par tie oc ci den tale de l’ac tuelle Rou ma‐ 
nie – ce groupe mi no ri taire s’est en effet auto- dissout en 1990 en
choi sis sant le re tour en Al le magne. Dé fi nie par ces bornes spa tiales et
tem po relles, l’étude pro po sée par Ca the rine Roth a ainsi pour but
d’ana ly ser le pro ces sus de mé dia tion du sen ti ment na tio nal dans la
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com mu nau té des Saxons de Tran syl va nie – et ce sur le temps long.
Mais l’objet de l’ou vrage n’est pas pour au tant de dres ser une vaste
fresque his to rique. Il offre plu tôt au lec teur une ana lyse scien ti fique
pas sion nante sur le rôle joué par l’im pli cite, à la fois dans le pro ces‐ 
sus, la mé dia tion na tio nale (au sens eth no grou pal), et sur son sup‐ 
port, les mé dias. Ca the rine Roth s’ap puie pour ce faire no tam ment
sur la théo rie des iden ti tés col lec tives de Jan Ass mann. Outre le fait
d’être l’une des pre mières études ex haus tives sur les Saxons de Tran‐ 
syl va nie, l’in no va tion prin ci pale sou te nant la thèse de l’au teure ré side
dans la mise en lu mière de « mé dias in vi sibles » (p. 26) comme ca naux
de dif fu sion du na tio na lisme parmi les Saxons de Tran syl va nie, qu’il
s’agisse du dis cours porté au ni veau macro- sociétal par des ins ti tu‐ 
tions, au ni veau micro- sociétal par les fa milles ou fi na le ment au ni‐ 
veau même des in di vi dus. L’au teure n’en ou blie pas pour au tant de
jeter un re gard cri tique à la fois sur les tra vaux de ses pré dé ces seurs,
mais éga le ment sur sa propre po si tion de cher cheuse à la « bio gra‐ 
phie plu rielle » (p. 113), à che val entre deux sphères cultu relles : fran‐ 
çaise d’ori gine ita lienne et al le mande d’ori gine saxonne de Tran syl va‐ 
nie. De cette ré flexi vi té dé coule la mise en œuvre d’un cer tain
nombre de stra té gies pour ap pré hen der cette « fa mi lia ri té dis tante »
(p.  116) et ainsi dé co der l’im pli cite (par exemple, jon gler entre les
iden ti tés fran çaise et saxonne pour réa li ser les en tre tiens et ainsi
croi ser les in for ma tions ob te nues).

Le contrat de lec ture par le quel l’au teure s’en gage à dé cryp ter l’in vi‐ 
sible dans la mé dia tion na tio nale chez les Saxons de Tran syl va nie est
as su ré ment rem pli au fil des 625 pages ré par ties en douze cha pitres,
eux- mêmes struc tu rés cha cun en quatre par ties. La pre mière par tie
dresse ainsi le cadre théo rique et mé tho do lo gique de l’ana lyse et es‐ 
quisse pour cela un pa no ra ma quasi ex haus tif des dif fé rentes théo ries
sur la Na tion et ses liens avec l’im pli cite, convo quant, entre autres, les
tra vaux de Be ne dict An der son, Mary Dou glas, Eric Hobs bawm ou Jan
Ass mann. Mal gré des ré fé rences théo riques par fois un peu da tées – la
pen sée deut schienne a, par exemple, connu son heure de gloire dans
les an nées 1970 – l’état de l’art dres sé par Ca the rine Roth en la ma‐ 
tière donne à l’ana lyse toute sa co hé rence et sa per ti nence. Les as‐ 
pects théo riques sé lec tion nés avec soin servent de fil rouge di dac‐ 
tique à la dé mons tra tion faite par l’au teure d’un lien in dis so luble,
mais sou vent in vi sible entre média et culture dans la dif fu sion du
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sen ti ment na tio nal. L’au teure s’ins crit ainsi plei ne ment dans un cou‐ 
rant dis ci pli naire, les Kul tur wis sen schaf ten, où la trans dis ci pli na ri té
ir rigue les mé thodes d’ana lyse, al lant des sciences his to riques, de la
bo ta nique, des sciences de l’in for ma tion et de la com mu ni ca tion à la
so cio lin guis tique et à la théo lo gie. Un index des no tions et/ou des
au teurs au rait d’ailleurs été le bien ve nu pour mettre en pers pec tive
cette trans dis ci pli na ri té. Le cor pus, un as sem blage d’en tre tiens, de
do cu ments d’ar chives, d’ou vrages his to riques, de cartes ou en core
d’une série de DVD est, lui, à l’image du dia logue entre les sup ports et
les mé thodes voulu par cette ap proche trans dis ci pli naire.

La deuxième par tie est consa crée à une re lec ture his to rio gra phique
de la pré sence saxonne en Tran syl va nie à tra vers le rôle joué par l’im‐ 
pli cite dans la for ma tion po li tique de l’iden ti té na tio nale saxonne par
deux ins ti tu tions de la sphère pu blique  : l’Église pro tes tante et le
musée de Bru ken thal. Un troi sième vec teur est consi dé ré pour la
sphère pu blique : le club de mon tagne car pa tique tran syl vain, qui joua
un rôle pri mor dial dans la nar ra tion d’une géo gra phie ima gi née des
Car pates par les Saxons 1. L’iden ti té na tio nale y est ainsi dé crite par
l’au teure comme un pro ces sus d’iden ti fi ca tion au concept de ‘na tion’
tel que dé crit par An der son et Deutsch, une com mu nau té ima gi née et
or ga nique. Une troi sième par tie s’in ter roge sur la (ré)ap pro pria tion
par les fa milles de l’iden ti té na tio nale (ré)in ven tée au ni veau ins ti tu‐ 
tion nel. Selon la thèse de l’au teure, un lien in dis so luble relie Na tion et
fa mille – la pre mière dé cou lant or ga ni que ment de la se conde. Pour
pré ser ver la co hé sion du groupe na tio nal en ter ri toire mul ti cul tu rel, il
est donc né ces saire au sein des fa milles de ga ran tir «  la pu re té des
iden ti tés  » (p.  318), au tant de pré ju gés sur l’Autre condi tion nant les
struc tures men tales des membres du groupe. Ces bar rières entre les
cultures dé ployées par les fa milles ré pondent au prin cipe d’« in ti mi té
cultu relle » (p. 321) – un concept dé crit par Herz feld et re pris par l’au‐
teure. Les trans gres sions, qu’il s’agisse de ma riages exo ga miques ou
d’en fants illé gi times, sont donc sys té ma ti que ment mises au se cret, et
les in di vi dus ex clus du groupe. Or, avec l’avè ne ment du XXI  siècle et
la fin de l’ère com mu niste, le pa ra digme change pour les Saxons de
Tran syl va nie, pas sant de «  l’im pli cite im pu re té  » à l’«  ex pli cite ri‐ 
chesse » (p. 379). La prose de Herta Müller, la mu sique rock de Peter
Maf fay ou en core les pho to gra phies de Mona Simon sont au tant de
ponts éri gés, selon l’au teure, entre les cultures. Tous ces mé dia teurs
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ont en com mun, de « dé nonce[r] les es sen tia lismes im pli cites » hé ri‐ 
tés de l’in ti mi té cultu relle pas sée, et «  [d’]ex prime[r] le mul tiple  »
(p. 459).

Fi na le ment, dans une lec ture top down des phé no mènes so ciaux, l’au‐ 
teure nous livre dans une qua trième et der nière par tie une ana lyse de
la ré cep tion de cet in cons cient col lec tif au ni veau in di vi duel. Pour ce
faire, elle s’ap puie sur ses propres notes prises lors des confé rences
qu’elle a don nées en Rou ma nie. Cor pus aty pique s’il en est. Et c’est
bien là que ré side aussi l’un des in té rêts de l’ou vrage  : rai son ner en
de hors des struc tures aca dé miques pré éta blies. Les consi dé ra tions
mé tho do lo giques et sur tout éthiques qui ac com pagnent l’eth no mé‐ 
tho do lo gie, mé thode éla bo rée par Ha rald Gar fin kel et sui vie, en par‐ 
tie in cons ciem ment, par l’au teure, sont riches d’en sei gne ment pour
les cher cheurs qui sou haitent s’aven tu rer dans de tels cor pus. Le rôle
du cher cheur est ainsi de « per tur ber le ter rain pour faire res sor tir
des at tentes in for mu lées » (p. 538). Grâce à cette mé thode, l’au teure
par vient à dé ga ger une stra té gie prin ci pale chez les in ter lo cu teurs
qu’elle a ren con trés : l’évi te ment – lié, d’après elle à l’im pli cite, no tam‐ 
ment lors qu’il prend la forme de sous- entendus.

5

Un re gret pour rait ce pen dant être for mu lé. Mal gré la pro messe faite
en 4 de cou ver ture d’« une ana lyse des dis cours, des sym boles et des
mé dias », no tam ment dans « son fonc tion ne ment, tant so cial que lin‐ 
guis tique », les as pects lin guis tiques et a for tio ri so cio lin guis tiques ne
sont que peu abor dés. À l’ex cep tion no table du re cours aux tra vaux
de Ca the rine Kerbrat- Orecchioni sur l’im pli cite et l’énon cia tion,
l’étude de la langue des Saxons, no tam ment en in ter ac tion avec l’en‐ 
vi ron ne ment so cial, ap pa rait soit pour jus ti fier la mé tho do lo gie de
consti tu tion du cor pus (les en tre tiens semi- directifs de la troi sième
par tie), soit en sou tien d’une ana lyse jun gienne du dis cours sur l’im‐ 
pli cite dans « l’in cons cient supra- individuel » (p. 470). Or le re cours à
l’ana lyse cri tique de dis cours et à l’ana lyse de dis cours po li tique,
théo ri sées entre autres, par Nor man Fair clough, Teun A. Van Dijk ou
en core Ruth Wodak au rait pu four nir un cadre théo rique et mé tho do‐ 
lo gique uni fié et trans ver sal pour in ter pré ter les cor pus choi sis par
l’au teure. De même, dans l’étude des formes com mu ni ca tion nelles du
na tio na lisme qui sous- tend la pre mière et la deuxième par tie, le rôle
de la langue dans la construc tion iden ti taire d’une na tion est quasi
ex clu si ve ment ana ly sé à l’aune des théo ries sur les na tio na lismes. Les
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ou tils de la so cio lin guis tique et de la dia lec to lo gie ne sont que très
peu convo qués. Un exemple de ce biais : l’af fir ma tion « un dia lecte est
sim ple ment une langue qui n’a pas réus si à faire car rière po li ti que‐ 
ment » at tri buée par l’au teure au théo ri cien du na tio na lisme Mi chael
Billig dans Banal Na tio na lism (1995), avait déjà été for mu lée dans les
mêmes termes vingt- et-un ans plus tôt par Louis- Jean Cal vet dans
Lin guis tique et co lo nia lisme : petit trai té de glot to pha gie (1974 : 54), et
même, dans des termes certes lé gè re ment dif fé rents par Max Wein‐ 
reich dans les an nées 1940 avec son cé lèbre apho risme : « Une langue
est un dia lecte avec une armée et une ma rine  ». Aussi, une ana lyse
des liens entre na tio na lisme et po li tiques lin guis tiques vis- à-vis du
saxon de Tran syl va nie au rait donné à l’étude plus de pro fon deur en
ma tière so cio lin guis tique. L’am pleur des cor pus et l’ap proche choi sie
par l’au teure ex pliquent sans doute ce choix de ne pas mul ti plier les
cadres théo riques et mé tho do lo giques. Mais n’est- ce pas la li mite à
la quelle se trouvent confron tés tous les tra vaux à vo ca tion trans dis ci‐ 
pli naire ?

La Na tion entre les lignes n’en reste pas moins un ou vrage im por tant,
parce qu’il ap porte une contri bu tion es sen tielle à l’étude d’une mi no‐ 
ri té na tio nale presque ou bliée de la car to gra phie des re cherches uni‐ 
ver si taires. Il jette, de plus, un re gard nou veau sur des thé ma tiques
brû lantes d’ac tua li té : les liens com plexes entre la Na tion et l’iden ti té.
Il ap porte fi na le ment une ré ponse mé tho do lo gique aux er re ments
théo riques dans l’étude des na tio na lismes, que l’au teure ré sume
ainsi  : « [l]’es sen tiel n’est pas dit » (p. 543). Ca the rine Roth a su avec
brio, d’abord mettre des mots, ana ly ser et en suite struc tu rer cet in vi‐ 
sible. Il en ré sulte une ty po lo gie des pro ces sus macro-  et micro- 
sociétaux des (ré)in ven tions iden ti taires chez les Saxons de Tran syl‐ 
va nie. Trois stades suc ces sifs sont pro po sés par l’au teure : la « mul ti‐ 
cul tu ra li té pré na tio nale  » (p.  543) pré cé dant la consti tu tion des
grands États- Nations (chaque groupe ‘na tio nal’ com mu nique en in‐ 
terne), la «  mo no cul tu ra li té d’État- Nation  » (p.  543) (la com mu ni ca‐ 
tion na tio nale in terne s’im pose aux autres) et pour finir au XXI  siècle
par l’«  inter ou trans cul tu ra li té contem po raine  » (p.  543) (la co exis‐ 
tence des com mu ni ca tions, à la fois in terne et ex terne, et entre les
dif fé rentes Na tions). Ce mo dèle pro fon dé ment no va teur, même s’il
n’est pas sans rap pe ler sur cer tains points la ty po lo gie des stra té gies
dis cur sives de construc tion de l’iden ti té na tio nale au tri chienne (donc
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un groupe ma jo ri taire) pro po sée par Wodak et al. (2009 [1999]) est
po ten tiel le ment adap table à d’autres cas d’études de mi no ri tés na tio‐ 
nales. Pour toutes ces rai sons, l’ou vrage de Ca the rine Roth consti tue
un ou vrage de ré fé rence pour les spé cia listes de ces ques tions, mais
éga le ment pour le grand pu blic en quête de sa voirs sur la construc‐ 
tion des iden ti tés en Eu rope orien tale.
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