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La nécessaire évaluation des politiques
linguistiques entre complexité, relativité et
significativité des indicateurs
The necessary evaluation of language policies between complexity, relativity
and significance of indicators

Philippe Blanchet

OUTLINE

1. Nécessité et mise en œuvre d’une évaluation des politiques linguistiques
1.1. Un processus d’évaluation à clarifier
1.2. De quoi parle-t-on précisément sous l’intitulé politiques linguistiques ?
1.3. Glottopolitique et glottonomie : approfondissements et
complexification
1.4. Objets et typologie des évaluations glottopolitiques : réguler
l’hétérogénéité ?
1.5. Exemples d’évaluations glottopolitiques

2. Relativité et modalités de signification des procédures et des discours
évaluatifs

2.1. L’évaluation de la situation sociolinguistique de la France selon la grille
« LAFDEF »
2.2. En politiques linguistiques éducatives : un discours évaluatif, le
rapport Bentolila

3. Conclusion : nécessité d’évaluations glottopolitiques « trans‐lucides »

TEXT

1. Né ces si té et mise en œuvre
d’une éva lua tion des po li tiques
lin guis tiques
La ques tion de l’«  éva lua tion  » des po li tiques lin guis tiques sou lève
une série de pro blèmes, ap pelle des ex pli ci ta tions peu en vi sa gées
d’ailleurs car cette éva lua tion elle- même est sou vent à peine évo quée
dans nombre de tra vaux sur les po li tiques lin guis tiques. D.  de  Ro‐ 
billard, dont la thèse (Ro billard, 1989) est à ce jour la syn thèse la plus
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com plète sur la ques tion, en si gnale tou te fois l’im por tance (Ro billard,
1997 : 151).

1.1. Un pro ces sus d’éva lua tion à cla ri fier
Pre miè re ment, que s’agit- il d’éva luer ? On peut dé cli ner cette éva lua‐ 
tion glo bale sous cinq points :

2

éva lua tion de la si tua tion so cio lin guis tique de dé part ;
éva lua tion a prio ri de la per ti nence de la si tua tion so cio lin guis tique d’ar ri vée
visée ;
éva lua tion de la mise en œuvre des in ter ven tions dé ci dées ;
éva lua tion des ef fets et des chan ge ments pro vo qués ;
éva lua tion a pos te rio ri de la nou velle si tua tion, la si tua tion d’ar ri vée.

Cette si tua tion d’ar ri vée de vient à son tour une si tua tion de dé part,
en tout cas dans un dé cou page ana ly tique de ce type, car dans les
faits les dy na miques so cio lin guis tiques sont des pro ces sus conti nus
dont les tem po ra li tés sont com plexes et dont les inter‐ré tro ac tions
(fonc tion ne ment en hé lice, cf. Blan chet, 2007 : 265) rendent beau coup
moins iden ti fiables des élé ments dis tincts et des ef fets de cau sa li té.
Ces éva lua tions sont dif fi ciles, d’une part à cause de la di ver si té des
ana lyses (c’est- à-dire des in ter pré ta tions) pos sibles d’une «  même  »
si tua tion, y com pris de l’iden ti fi ca tion des uni tés so cio lin guis tiques —
des langues, des va rié tés — en jeu. Et d’autre part à cause du ca rac‐ 
tère uni que ment «  ten dan ciel  » (Cal vet, 2007), non pré dic tible
(«  chao tique  » au sens théo rique du terme, cf. Ro billard, 2001), des
phé no mènes (socio) lin guis tiques, ca rac tère no tam ment dû à la mul‐
ti pli ci té des fac teurs en jeu et au libre- arbitre (au moins par tiel) des
ac teurs so ciaux (Blan chet, 2007). Cette com plexi té est cer tai ne ment
l’élé ment clé qui conduit à la dif fi cul té ou à l’évi te ment des éva lua‐ 
tions.

3

1.2. De quoi parle- t-on pré ci sé ment
sous l’in ti tu lé po li tiques lin guis tiques ?

On ren contre plu sieurs dé fi ni tions de l’en semble concep tuel «  po li‐ 
tique / pla ni fi ca tion / amé na ge ment lin guis tiques », au quel s’ajoute
« glot to po li tique » (ces termes n’étant pas sy no nymes ; pour une syn‐ 
thèse dé taillée voir Blan chet et Bulot, à pa raître). Il y a pour tant
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Sché ma 1

conver gence glo bale vers une concep tua li sa tion qui dis tingue « po li‐ 
tique  » et «  pla ni fi ca tion  », voire qui les en globe dans l’«  amé na ge‐ 
ment ». Pour Cal vet (1996 : 3) la « po li tique lin guis tique » est la « dé‐ 
ter mi na tion des grands choix en ma tière de re la tions entre langues et
so cié té » et sa « mise en pra tique » est la « pla ni fi ca tion ». On trouve
la même dis tinc tion chez H. Boyer (1996  : 23). Selon Ro billard (1997  :
229),  pour cer tains au teurs «  po li tique lin guis tique  » est sy no nyme
d’«  amé na ge ment lin guis tique  ». Il semble utile de spé cia li ser ce
terme pour dé si gner la phase d’une opé ra tion d’amé na ge ment lin‐ 
guis tique la plus abs traite, consis tant en la for mu la tion d’ob jec tifs ».
Ainsi, « amé na ge ment » consti tue un concept en glo bant qui dé signe
une forme conscien ti sée, scien ti fi ci sée et pro fes sion na li sée d’in ter‐
ven tions vi sant à la mo di fi ca tion des langues en ce qui concerne leur
sta tut et leur cor pus (Ro billard, 1997 : 36), ce que l’au teur re pré sente
sous le sché ma sui vant (Ro billard, 1997 : 39) :

Pour Ro billard, on le voit, l’« éva lua tion » peut (doit ?) por ter à la fois
sur la « po li tique » et sur la « pla ni fi ca tion ». Pour au tant, plu sieurs
spé cia listes tendent à concen trer l’ana lyse des po li tiques lin guis ‐

5

https://www.ouvroir.fr/cpe/docannexe/image/156/img-1.jpg


La nécessaire évaluation des politiques linguistiques entre complexité, relativité et significativité des
indicateurs

tiques au sens large (donc leur éva lua tion) sur ce que Cal vet ap pelle
l’« ac tion in vitro » (Cal vet, 1997 : 179 et 1993 : 112-113), qu’il dis tingue
de l’ac tion lin guis tique qui pro cède des pra tiques so ciales spon ta nées
et qu’il dé signe sous le terme d’« ac tion in vivo ». L’en semble des in‐ 
ter ven tions, y com pris donc celles in vivo plus spon ta nées et in cons‐ 
cientes et at tes tées de puis tou jours (Cal vet, 1996 : 3 ; Ro billard, 1997 :
36), est d’ailleurs iden ti fié et dé si gné par Ro billard sous le terme « ac‐ 
tion lin guis tique  » (1997  : 20). C’est cet en semble que visent les no‐ 
tions de « glot to po li tique » et de « glot to no mie ». Il semble en effet
utile d’ap pro fon dir en core la dis tinc tion po li tique / pla ni fi ca tion, car,
d’une part, «  des phé no mènes so cio lin guis tiques très ac tifs peuvent
être la consé quence in di recte ou dé tour née d’autres sphères so cio‐ 
po li tiques (éco no mie, édu ca tion, etc.) » (Blan chet, 2000 : 129). Ainsi la
« pla ni fi ca tion lin guis tique » peut dé pendre et pro ve nir de po li tiques
non lin guis tiques (éco no miques, édu ca tives, ju ri diques, etc.). D’autre
part, le rôle des ac teurs so ciaux est es sen tiel comme ini tia teurs, re‐ 
lais, pro mo teurs, freins, dé non cia teurs, contes ta taires, etc. des ac‐ 
tions lin guis tiques.

1.3. Glot to po li tique et glot to no mie : ap ‐
pro fon dis se ments et com plexi fi ca tion
L. Gues pin a pro po sé de «  sub sti tuer au terme de″ po li tique de la
langue″ celui de glot to po li tique » (1985  : 21) pour rendre compte de
tout ce qui concerne la « ges tion des pra tiques lan ga gières » (1985  :
23). Par tant de ce que Gues pin et Mar cel le si (1986  : 9) ap pellent la
«  double dé ter mi na tion  », c’est- à-dire que «  toute so cié té hu maine
est lan ga gière et toute pra tique lan ga gière est so ciale  », ceux- ci
posent que la « glot to po li tique » est om ni pré sente et donc que la no‐ 
tion de «  glot to po li tique est né ces saire pour en glo ber tous les faits
de lan gage où l’ac tion de la so cié té revêt la forme du po li tique  »
(1986 : 9). La glot to po li tique couvre ainsi les as pects micro-  et macro- 
sociolinguistiques, en ce sens qu’elle va des in ter ac tions quo ti diennes
(re prendre un en fant, pré tendre par ler la norme, etc.) jusqu’aux in ter‐ 
ven tions les plus glo bales du pou voir po li tique sur les langues (pla ni‐ 
fi ca tion ju ri dique, sys tème sco laire, etc.). Ce concept per met de cette
façon de prendre en compte des fac teurs clés que la seule ana lyse
des «  po li tiques / amé na ge ments lin guis tiques  » macro-
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 sociolinguistique n’in tègre pas — ou pas suf fi sam ment —, les pra‐ 
tiques et les re pré sen ta tions in ter ven tion nistes des ac teurs so ciaux
« or di naires ».

Pro po sé éga le ment par Gues pin (1985), le concept de « glot to no mie »
en globe l’ana lyse des pra tiques lan ga gières et l’ana lyse des mo da li tés
d’in ter ven tion sur ces mêmes pra tiques. Il pose qu’à l’ins tar des « po‐ 
li tiques lin guis tiques » (des ins tances de pou voir po li tiques) qui jouent
sur les ni veaux sym bo lique et pra tique, il existe une « glot to no mie »
non ex perte mais ac tive dans les dis cours por tant sur la langue et ses
usages, jouant sur les deux mêmes ni veaux et per met tant ainsi à
chaque lo cu teur de s’ins tau rer lé gi ti me ment comme une ins tance
dis cur sive de ges tion des res sources lin guis tiques. Les «  ins tances
glot to po li tiques  » peuvent dé ci der toutes formes d’ac tion, mais
celles- ci n’ont d’ef fi cience que dans l’ac cep ta tion — voire la sou mis‐ 
sion à ces me sures — des « agents » (Bulot, 2006).

7

1.4. Ob jets et ty po lo gie des éva lua tions
glot to po li tiques : ré gu ler l’hé té ro gé néi ‐
té ?

Je pro pose de consi dé rer que les ac tions glot to po li tiques sont, en
somme, tou jours une ten ta tive de « ré gu la tion de l’hé té ro gé néi té lin‐ 
guis tique » (Blan chet, 2000 : 125-127). En effet, d’une part, l’ac tion et
l’amé na ge ment lin guis tiques (aux sens en glo bants de Ro billard
ci‐des sus), au tre ment dit l’in ter ven tion glot to po li tique, portent tou‐ 
jours sur la ca rac té ris tique prin ci pale des phé no mènes lin guis tiques
qu’est leur hé té ro gé néi té  : leur fi na li té est d’or ga ni ser, de contrô ler
ou de dy na mi ser l’hé té ro gé néi té due soit à la co exis tence de ce qui
est ca té go ri sé comme des langues dis tinctes, à la co exis tence de ce
qui est ca té go ri sé comme des va ria tions et va rié tés d’une langue
unique, va ria tions sou vent liées à des contacts de langues «  dis‐ 
tinctes », ces deux per cep tions de l’hé té ro gé néi té étant mê lées dans
les conti nuums des « in ter langues » et autres « mé tis sages » lin guis‐ 
tiques.

8

La ma jo ri té des études pré sentent les « amé na ge ments, po li tiques et
pla ni fi ca tions » lin guis tiques comme agis sant soit sur le « cor pus »,
soit sur le « sta tut » (par fois sur les deux en même temps). Cette dis ‐
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tinc tion a été pro po sée par H. Kloss (1969) avec en an glais un couple
ter mi no lo gique plus frap pant  : cor pus  /  sta tus. Le «  cor pus  » y est
pensé comme étant le sys tème lin guis tique (au sens struc tu ral : pho‐ 
no lo gie, mor pho lo gie, syn taxe) et le « sta tut » y en vi sage la « po si tion
d’une langue dans la hié rar chie so cio lin guis tique d’une com mu nau té
lin guis tique, cette po si tion étant liée aux fonc tions rem plies par la
langue, et à la va leur so ciale re la tive confé rée à ces fonc tions » (Ro‐ 
billard, 1997  : 269). Cette ter mi no lo gie a été re for mu lée en «  ac tion
sur la langue / ac tion sur les langues  » par Cal vet (1993  : 114-121 et
1996  : 64 et 88). Ro billard fait néan moins re mar quer (1997  : 102) que
«  dans la réa li té, l’amé na ge ment de l’un en traîne im man qua ble ment
des consé quences pour l’amé na ge ment de l’autre », d’où les conclu‐ 
sions théo riques de Cal vet, pour qui seule une concep tion so cio lin‐ 
guis tique (so ciale et non struc tu rale) de la langue est adap tée en ma‐ 
tière de po li tique lin guis tique (1993  : 122). La dis tinc tion «  sta‐ 
tut / cor pus » (qui pro vient sur tout de l’op po si tion ar ti fi cielle de puis
Saus sure entre «  lin guis tique in terne » et « ex terne ») est, dès lors,
soit dé lais sée, soit re con fi gu rée dans un cadre théo rique co hé rent.
C’est ce qu’a pro po sé R. Chau den son (1991) dans sa grille d’ana lyse des
si tua tions fran co phones plu ri lingues, où «  cor pus  » ren voie à l’en‐ 
semble (quan ti ta tif) des «  pra tiques  » lin guis tiques et où «  sta tut  »
(qua li ta tif) in clut no tam ment les «  re pré sen ta tions  ». La dis tinc tion
«  pra tiques  /  re pré sen ta tions  » est au jourd’hui lar ge ment uti li sée
pour l’ana lyse des si tua tions so cio lin guis tiques et l’éla bo ra tion des
ac tions glot to po li tiques, sous ré serve que cette éla bo ra tion ne dis so‐ 
cie pas ces deux axes mais les en globe. J’ai pro po sé ré cem ment de la
com plé ter sous la forme d’un mo dèle ter naire in cluant les phé no‐ 
mènes d’« ins ti tu tion na li sa tion » so cio po li tique qui re couvrent « la lé‐ 
gi ti ma tion ou la lé ga li sa tion de la langue en tant que telle par des ins‐ 
ti tu tions so cio po li tiques et leurs at tri buts mé ta lin guis tiques tels que
textes mé dia tiques, ju ri diques, en sei gne ment, dic tion naires, gram‐ 
maires… » (Blan chet, 2005 et 2007 : 261-267).

Reste enfin à se de man der, quand éva lua tion il y a, sur quelles par ties
des ac tions glot to po li tiques et sur quels élé ments des si tua tions so‐ 
cio lin guis tiques elles portent, c’est- à-dire sur quels cri tères d’ana lyse
est construite la « grille d’éva lua tion ». Parmi les dif fé rentes ty po lo‐ 
gies, je re tien drai no tam ment celle de Cal vet (1996 : 159) qui syn thé‐ 
tise des ré fé rences an té rieures sous la forme de ce sché ma :
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Sché ma 2

L’ana lyse des ac tions glot to po li tiques peut conduire éga le ment à éta‐ 
blir une ty po lo gie de ces ac tions, sur la base de cer taines de leurs ca‐ 
rac té ris tiques (Bulot, 2004  : 63 et 2006  : 59‐61  ; Blan chet et Bulot, à
pa raître). On y re père alors des «  glot to po li tiques di ri gistes  » (pro‐ 
duites par un groupe so cial exer çant une forme de coer ci tion), des
« glot to po li tiques li bé rales » (ré sul tant d’un « lais ser‐faire », cha cune
des com po santes de la so cié té étant sup po sée dé ten trice à éga li té
des lois et ef fets du mar ché lin guis tique ou en tout cas des ca pa ci tés
à in ter ve nir sur ce mar ché) et enfin des « glot to po li tiques auto‐ges‐ 
tion naires » (pro duites par des ac tions du groupe de pairs des ac teurs
so ciaux concer nés).

11

Les mo dèles glo baux, comme le mo dèle éco lin guis tique de Hau gen
(1972) et le mo dèle gra vi ta tion nel de Cal vet (1999) ou le mo dèle com‐ 
plexe de Blan chet (2005 et 2007), iden ti fient eux aussi de façon in di‐ 
recte des axes d’in ter ven tions et des cri tères pour leur ana lyse, car
les cri tères éla bo rés pour ana ly ser les si tua tions so cio lin guis tiques
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sont au tant de points d’in ter ven tion glot to po li tique et donc de cri‐ 
tères d’ana lyse de ces in ter ven tions.

Il ap pa raît fi na le ment dif fi cile, voire im pos sible, de dis tin guer l’éva‐ 
lua tion des si tua tions so cio lin guis tiques et celle des ac tions glot to po‐ 
li tiques : le tout peut (doit ?) être fondu en une éva lua tion glot to po li‐ 
tique lon gi tu di nale ou per ma nente des pro ces sus et de leurs dy na‐ 
miques ré cur sives.

13

1.5. Exemples d’éva lua tions glot to po li ‐
tiques

On trouve bien da van tage d’éva lua tions de si tua tions et/ou de dy na‐ 
miques so cio lin guis tiques que d’éva lua tions ex pli cites d’in ter ven tions
glot to po li tiques. Le pre mier type d’éva lua tion se trouve dans la plu‐ 
part des « des crip tions so cio lin guis tiques » de telle ou telle langue ou
com mu nau té, qu’il s’agisse de si tua tions très mi no ri taires ou d’un
vaste es pace lin guis tique comme par exemple celui du fran çais ou de
la fran co pho nie. Ces éva lua tions sou vent plus ou moins conscientes
de l’être ou par tielles uti lisent des cri tères sou vent peu ex pli cites et
peu or ga ni sés, dans tous les cas si di vers et si di ver se ment ex ploi tés
qu’ils en de viennent peu com pa rables. Il en existe néan moins toute
une série qui, se concen trant sur un pro jet de diag nos tic / pro nos tic
de l’ave nir d’une langue ou d’une com mu nau té lin guis tique, sont fon‐ 
dées sur l’éla bo ra tion et l’uti li sa tion rai son nées de cri tères d’éva lua‐ 
tion  : je pense no tam ment aux tra vaux sur «  la mort des langues  »
(Do rian, 1981), les langues « me na cées » ou « en dan ger » (Ro bins et
Uh len beck, 1991  ; Wurms, 1996), ou en core sur la « vi ta li té eth no lin‐ 
guis tique  » (Mc Con nell et Gen dron, 1988  ; Lan dry et Al lard, 1994).
S’ap puyant sur ces tra vaux, et no tam ment sur l’iden ti fi ca tion de fac‐ 
teurs dé fa vo rables à la pra tique d’une langue ou à des pra tiques plu ri‐ 
lingues, cer tains tra vaux ont plus ré cem ment pro po sé des « guides »
d’éla bo ra tion d’in ter ven tions glot to po li tiques sou hai tées « ef fi caces »
(Hin ton and Hale, 2001, pour les langues me na cées ; Beac co et Byram,
2003, pour le plu ri lin guisme en Eu rope).

14

On pour ra à cet égard citer, à la fois parce que ce sont des tra vaux
so lides et parce qu’ils sou lèvent ces pers pec tives heu ris tiques, les
éva lua tions à la fois diag nos tiques et som ma tives - -puisque l’on ar‐ 
rête pas le temps et que les phé no mènes qui nous oc cupent sont ré ‐
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cur sifs — de Chau den son sur la fran co pho nie (Chau den son, 1991  ;
Chau den son et Ra ko to ma la la, 2004) et de Fish man (1991 et 2003) sur
di verses si tua tions ayant fait l’objet d’in ter ven tions po li tiques mar‐ 
quées sur les langues (Israël, Ca ta logne, Ir lande…). Ce qui marque ces
dé marches éva lua tives, plus di rec te ment cen trées sur les si tua tions
so cio lin guis tiques au tour d’une langue do mi nante chez Chau den son
et sur les ac tions glot to po li tiques au tour de langues mi no ri taires
chez Fish man, c’est leur ca rac tère lon gi tu di nal. La grille « LAF DEF »
de Chau den son a été uti li sée par lui- même et son équipe de l’AUF au
cours de quinze an nées, avec d’ailleurs d’in té res santes mo di fi ca tions
et ver sions suc ces sives de la grille d’éva lua tion, tou jours plus dé‐ 
taillée. Les tra vaux de Fish man, qui re montent au fond à ses pre‐ 
mières ana lyses des dy na miques di glos siques dans les an nées  1960,
ont no tam ment connu des re tours sur les mêmes ter rains et les
mêmes ques tion ne ments, signe de la dif fi cul té d’éva lua tion et de la
né ces si té de ré éva lua tion. L’iden ti fi ca tion d’«  in di ca teurs si gni fi ca tifs
stables » est in cer taine. On note d’ailleurs que ces éva lua tions n’ont
pas ou peu de di men sion « pro nos tique ». Le ca rac tère chao tique /
ten dan ciel / com plexe des phé no mènes lin guis tiques, mis en re lief
par Blan chet, Cal vet et Ro billard (2007), nous amène à consi dé rer
qu’on ne peut que pro po ser des in ter pré ta tions re la tives à par tir d’in‐ 
dices mou vants.

Les dis cus sions qui ont eu lieu lors du col loque or ga ni sé par L.‐J. Cal‐ 
vet à Aix‐en‐Pro vence les 27 et 28 sep tembre 2007 (Actes à pa raître)
ont clai re ment sou li gné, je crois, à la fois la né ces si té de pro duire des
éva lua tions et des dis cours éva lua tifs sous des formes au moins par‐ 
tiel le ment quan ti ta tives à des ti na tion du grand pu blic et des dé ci‐ 
deurs pour ré pondre à leurs at tentes glot to po li tiques et leurs re pré‐ 
sen ta tions des dis cours scien ti fiques en même temps que la pru‐ 
dence ex trême - voire la défiance-  avec la quelle les nom breux spé cia‐ 
listes pré sents ont consi dé ré ces éven tuelles éva lua tions quan ti ta‐ 
tives et les di verses mé ta phores as so ciées (dont celle de « poids » et
de «  me sure  » en gé né ral), no tam ment à cause de la dis cu ta bi li té
consti tu tive de toute ana lyse scien ti fique et plus for te ment en core de
la re la ti vi té sub jec tive des éva lua tions pro po sées.
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2. Re la ti vi té et mo da li tés de si ‐
gni fi ca tion des pro cé dures et des
dis cours éva lua tifs
Je vou drais pour illus trer ce pro blème trans ver sal prendre ici deux
exemples d’éva lua tion glot to po li tiques clai re ment dif fé rents pour
ana ly ser les points de ten sions conver gents au tour des quels di‐ 
vergent les dis cours éva lua tifs dans cha cun des cas, en fonc tion de
fac teurs de re la ti vi sa tion qui, eux aussi, doivent être iden ti fiés. Et
face aux pa ra doxes ren con trés, plu tôt que d’en res ter à une in dé ci da‐ 
bi li té pa ra ly sante, j’en ti re rai en suite des pro po si tions de prin cipes
pour dé ter mi ner des cri tères si gni fi ca tifs qui in tègrent ces contra dic‐ 
tions.
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2.1. L’éva lua tion de la si tua tion so cio lin ‐
guis tique de la France selon la grille
« LAF DEF »

Comme je l’ai dit ci‐des sus, la grille « LAF DEF » de Chau den son a été
uti li sée au cours de quinze an nées, avec des mo di fi ca tions suc ces‐ 
sives des cri tères d’éva lua tion, de plus en plus pré cis. Si je choi sis cet
exemple, c’est pré ci sé ment parce que c’est, à mon sens, un tra vail
exem plaire, c’est‐à‐dire l’un des meilleurs qui aient été réa li sés. Par la
di ver si té des équipes qui y ont col la bo ré, par leur ex pé rience des ter‐ 
rains, par le ca rac tère évo lu tif du tra vail, ce tra vail est unique et pré‐ 
cieux. Les éva lua tions des dif fé rentes si tua tions so cio lin guis tiques,
éta lées sur presque 15 ans (pre mière ver sion en 1991, ver sion la plus
ré cente en 2004), af fi nées et ac tua li sées plu sieurs fois (en même
temps que la grille, en 1993, 1997, 2000), consti tuent im pli ci te ment
une éva lua tion des po li tiques lin guis tiques me nées dans les pays étu‐ 
diés. Si l’on se concentre sur la France, on re marque qu’au cours de
ces an nées, sa po si tion sur la grille ne change pas  : elle reste si tuée
comme l’état où le sta tut et le cor pus du fran çais sont les plus éle vés,
proches de 100%. Voici la fiche de syn thèse pu bliée en 2004 :
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Entre 1991 et 2004, pour tant, di verses ac tions glot to po li tiques ont
cher ché à dé ve lop per les pra tiques so ciales (no tam ment édu ca tives)
des langues autres que le fran çais, dites «  ré gio nales  » ou «  d’ori‐ 
gine  », et di verses études ont mon tré par exemple que la si tua tion
sym bo lique (sta tut) de di verses langues ré gio nales mé tro po li taines a
évo lué vers une meilleure re con nais sance pu blique, dans cer tains
contextes de façon im por tante (cf. par exemple Le Squère, 2007 pour
le bre ton ; Bulot, 2006 pour le cau chois, Blan chet, 2002 pour le pro‐ 
ven çal). Aussi bien d’une ma nière glo bale que si l’on se concen trait
sur telle ou telle ré gion (la Bre tagne, la Corse, le Pays Basque no tam‐ 
ment), il me semble que les scores pro po sés pour raient (de vraient ?)
être plus éle vés. D’au tant que les scores de cor pus pour les langues
autres que le fran çais sont jus ti fiés comme étant dus aux dé par te‐ 
ments d’outre- mer, lar ge ment créo lo phones, dont Chau den son est
un spé cia liste (la fiche a été éla bo rée par Ra ko to ma la la, par ailleurs
sur tout spé cia liste de Ma da gas car). Qu’on me com prenne bien : il ne
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s’agit pas de cri ti quer en bloc le tra vail ac com pli ni même spé ci fi que‐ 
ment l’éva lua tion en ques tion, mais de mettre en re lief la re la ti vi té
des points de vue selon les quels les cri tères sont per çus et les in for‐ 
ma tions per met tant d’y ré pondre col lec tées et in ter pré tées. Le point
de vue très glo bal, à l’échelle de l’en semble du monde fran co phone
(dé cla ré ou perçu comme tel), ajou té aux ex pé riences des au teurs
d’es paces au tre ment plu ri lingues que la France mé tro po li taine, jus ti‐ 
fie l’éva lua tion pro po sée. Mais de puis d’autres points de vue, avec
d’autres de grés de fo cale et d’autres ex pé riences, la même grille pro‐ 
dui rait cer tai ne ment d’autres éva lua tions, et no tam ment des éva lua‐ 
tions évo lu tives à tra vers les an nées en pre nant en compte des po li‐ 
tiques lin guis tiques et plus lar ge ment des ac tions glot to po li tiques
certes lo cales mais dont le cumul et l’ef fi cience me semblent avoir
mo di fié la si tua tion fran çaise.

2.2. En po li tiques lin guis tiques édu ca ‐
tives : un dis cours éva lua tif, le rap port
Ben to li la
Le concept de po li tique lin guis tique a connu un trans fert ré cent dans
le do maine de l’enseignement- apprentissage des langues (di dac tique
des langues, di dac tique du plu ri lin guisme)  : la no tion de «  po li tique
lin guis tique édu ca tive » a été dé ve lop pée au cours des an nées 1990 et
ré pan due au cours des an nées 2000. Elle couvre non seule ment les
po li tiques d’en sei gne ment des langues et d’usages des langues dans
les sys tèmes édu ca tifs no tam ment éta tiques et of fi ciels, mais éga le‐ 
ment l’en semble de la pro blé ma tique d’une édu ca tion « ci vique » au
plu ri lin guisme et à l’al té ri té lin guis tique (Beac co et Byram, 2003). Un
exemple ré cent d’éva lua tion en par tie ex pli cite d’une po li tique lin‐ 
guis tique édu ca tive tient dans le rap port com man dé au lin guiste
A. Ben to li la par le mi nistre de l’édu ca tion na tio nale fran çaise d’alors,
F. Fillon, en 2006, sur la si tua tion, l’ef fi ca ci té et l’ave nir de l’en sei gne‐
ment de la gram maire du fran çais dans les écoles pri maires fran‐ 
çaises. Il est clair que cette com mande s’est ins crite dans un mou ve‐ 
ment idéo lo gique lié aux orien ta tions po li tiques « conser va trices » du
gou ver ne ment en place qui a tenté un re tour à des pra tiques édu ca‐ 
tives an ciennes, no tam ment pour ce qui concerne le fran çais, objet
d’en jeux idéo lo giques et po li tiques puis sants, ins crits de puis long ‐
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temps dans la so cié té fran çaise et dans son sys tème édu ca tif. Les
mois pré cé dents avaient été consa crés à une ac tion du même type à
pro pos de l’en sei gne ment de la lec ture, qui s’était sol dée par une ré‐ 
ac tion très vive des cher cheurs dont les tra vaux avaient été ma ni fes‐
te ment ma ni pu lés par les ser vices mi nis té riels pour ten ter de jus ti fier
des éva lua tions fran che ment ab surdes et des pro po si tions in fon dées
bien vite ou bliées (la presse y a fait lar ge ment écho). Le lien entre les
deux ac tions sur la lec ture et sur la gram maire est d’ailleurs ex pli cite
dans le rap port de Ben to li la (cf. infra).

À pro pos de la gram maire, le même mi nistre et les groupes de pres‐ 
sions qui l’en tourent ont chan gé de stra té gie et de man dé une éva lua‐ 
tion à un cher cheur, connu pour son im pli ca tion dans la lutte contre
l’illet trisme. On voit déjà que le contexte po li tique, les en jeux idéo lo‐ 
giques, les stra té gies té léo lo giques jouent dans l’éva lua tion. Le court
texte (34 pages A4) rendu par Ben to li la le 29/11/2006) ne s’ap pa rente
d’ailleurs pas du tout à un rap port d’ex per tise : il n’y a ni en quête, ni
consul ta tion, ni don nées, ni ré fé rences, ni mé thode scien ti fique,
seule ment une po si tion per son nelle pré sen tée sous la forme d’un
court essai (avec la col la bo ra tion ex pli cite d’un écri vain connu pour
ses po si tions tra di tio na listes sur la langue, E.  Or se na). Ce rap port a
évi dem ment été aus si tôt dé non cé vi gou reu se ment pour ses la cunes
et ses er reurs, voire ses dé rives quasi- mystiques, par de nom breux
cher cheurs et ac teurs édu ca tifs. Mais là n’est pas l’es sen tiel de mon
pro pos. Le rap port ex prime clai re ment, dans sa deuxième par tie
consa crée à la pro gres sion dans l’en sei gne ment de la gram maire, une
éva lua tion des choix di dac tiques prin ci paux qui ont été pro po sés (pas
for cé ment mis en œuvre) entre les an nées 1980 et 2000 :
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L’en sei gne ment de la gram maire a connu les mêmes dé rives que celui
de la lec ture  : le re non ce ment à res pec ter une pro gres sion ri gou‐ 
reuse dans l’es poir illu soire de faire de la ren contre des textes le dé‐ 
clen cheur de l’ob ser va tion et de l’ana lyse des mé ca nismes de la
langue. […] Dans un cas comme dans l’autre, on a sa cri fié in con si dé‐ 
ré ment la pro gres sion ri gou reuse, seule ga rante d’un ap pren tis sage
ef fi cace, en aban don nant l’ar ti cu la tion lo gique de l’ap pren tis sage au
pro fit de la ren contre aléa toire de textes. […] L’étude ré flé chie de la
gram maire ne sau rait être an nexée à la fré quen ta tion oc ca sion nelle
d’un texte de lec ture. […] Pour la gram maire, comme pour la lec ture
d’ailleurs, on a voulu abu si ve ment ap pli quer le mo dèle de l’ex pert à
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l’ap pren ti. Ici et là, on a mis la char rue avant les bœufs. Ce n’est en
effet que lors qu’un élève a do mi né l’ana lyse des struc tures, des pro‐ 
cé dures et des ca té go ries de la langue, qu’alors, à la lec ture d’un
texte, il dé cou vri ra la vir tuo si té d’un au teur à les uti li ser ou… à les
contre dire  ; alors et alors seule ment, la re con nais sance des faits
gram ma ti caux mis en œuvre éclai re ra la construc tion du sens d’un
texte sans en trou bler le cours na tu rel. Mais avant que ces sa voirs et
savoir- faire gram ma ti caux puissent s’ins crire dans la lec ture d’un
texte sans en congé dier le sens, il fau dra les avoir ac quis de façon
pro gres sive et sys té ma tique. Trop tôt im po sée, la gram maire dite
« tex tuelle » per ver tit la re la tion na tu relle au texte et rend chao tique
l’étude du sys tème gram ma ti cal. En d’autres termes, c’est la gram‐ 
maire qui dicte sa loi aux phrases et aux textes et non le contraire  :
elle les convoque en fonc tion des be soins de l’ana lyse (Ben to li la,
2006 : 9-10) 1.

Ce que l’au teur éva lue ici, c’est à mon sens trois choses : des choix di‐ 
dac tiques et leurs ef fets sup po sés né ga tifs (l’ap pren tis sage in duc tif de
la gram maire à tra vers la lec ture de textes), des convic tions théo‐ 
riques im pli cites (un cer tain rap port de pri mau té et de cau sa li té des
struc tures lin guis tiques sur les pra tiques dis cur sives), des pos tu lats
pé da go giques et éthiques (sta tut et ca rac té ris tique d’un ap pre nant,
en l’oc cur rence d’un en fant), chaque ni veau en glo bant le pré cé dent.
Or, si l’on éva lue cette ac tion glot to po li tique que consti tuent ces
choix di dac tiques à par tir de convic tions théo riques dif fé rentes et de
pos tu lats éthiques autres, on par vient à une éva lua tion exac te ment
op po sée, au moins quant à ces choix et leurs ef fets. En effet, si l’on
consi dère :
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qu’un enfant- apprenant est un sujet au to nome doté de po ten tia li tés cog ni ‐
tives par ta gées et d’ex pé riences socio- discursives que l’on doit conduire vers
plus d’au to no mie et de com pé tence so ciales en core,
que les langues sont avant tout des pra tiques so ciales contex tua li sées et fluc ‐
tuantes et que la « gram maire » est un outil des crip tif / pres crip tif ré duc teur
éla bo ré et uti li sable a pos te rio ri,
que seuls les ex perts dé ve loppent et maî trisent des ou tils d’ana lyse ex pli cite,
les ap pren tis et les usa gers or di naires dé ve lop pant des com pé tences pra ‐
tiques d’usages glo baux aux fonc tion ne ments sou vent im pli cites,
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alors l’éva lua tion est exac te ment in verse et les pro po si tions di dac‐ 
tiques que l’on en tire exac te ment contra dic toires. Et, si l’on tombe
d’ac cord avec le diag nos tic selon le quel les élèves au raient des com‐
pé tences lan ga gières in suf fi santes (le dire ainsi c’est déjà viser autre
chose que la connais sance de la gram maire an cienne), on pro po se ra
pro ba ble ment que la res pon sa bi li té en in combe à un en sei gne ment
resté mas si ve ment tra di tion nel (celui- là même que Ben to li la pré co‐ 
nise) mal gré les in ci ta tions et les in jonc tions des di dac ti ciens et des
dé ci deurs du sys tème édu ca tif…
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Il n’est pas im pro bable, d’ailleurs, que les convic tions po li tiques de
Ben to li la penchent du même côté que celles du mi nistre de man deur
et des lob bys qui l’en tourent… Le cas de cette « éva lua tion » est bien
sûr ca ri ca tu ral (quoi qu’ef fec tif !), puis qu’au fond il s’agit d’un dis cours
d’opi nion et non d’une éva lua tion ri gou reuse (ainsi les pré sup po sés
sont non ex pli cites et l’effet des va riables est af fir mé sans au cune dé‐ 
mons tra tion de cor ré la tion). Il nous per met néan moins d’iden ti fier
des en jeux de sub jec ti vi té qui mettent en re lief la re la ti vi té d’une éva‐ 
lua tion glot to po li tique et des fac teurs clés à tra vailler ex pli ci te ment
pour ne pas som brer dans le même genre de dis cours er ro né et
trom peur.

25

3. Conclu sion : né ces si té d’éva ‐
lua tions glot to po li tiques
« trans‐lu cides »
On pour rait conclure hâ ti ve ment de mes pro pos qu’une éva lua tion
fiable, en tout cas ex ploi table, des po li tiques lin guis tiques (au sens
large  : des «  ac tions glot to po li tiques  ») est im pos sible et qu’il vaut
mieux s’en abs te nir. Ce n’est pas ma conclu sion. Il me semble ab so lu‐ 
ment in dis pen sable, au contraire, de réa li ser des éva lua tions diag nos‐ 
tiques, des éva lua tions de suivi, des éva lua tions pro nos tiques des ob‐ 
jec tifs et fi na li tés des fonc tion ne ments et des ré gu la tions de l’hé té ro‐ 
gé néi té so cio lin guis tique. Mais com ment, étant donné les ef fets de
sub jec ti vi té dans les pro cé dures in ter pré ta tives  ? Je main tiens, à la
fois contre un scien tisme naïf ou mal hon nête qui pré tend à l’ob jec ti‐ 
vi té et à l’au to ri té, ainsi que contre un re la ti visme ex ces sif qui as si‐ 
mile toute connais sance et tout dis cours scien ti fiques à des pra tiques
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or di naires, que nous pou vons éla bo rer et mettre en œuvre une « mé‐ 
thode » (au sens d’E. Morin 2) de connais sance scien ti fique consciente
de ses li mites, de ses en jeux, de ses im pli ca tions, et pour tant spé ci‐ 
fique en res pec tant une éthique. Si l’ob jec ti vi té est im pos sible, je crois
que «  l’in ter sub jec ti vi té est le meilleur ga rant contre la “sub jec ti vi té
uni la té rale″  » (Blan chet, 2000  : 49) et que «  la conscience qu’il [le
cher cheur en sciences de l’Homme] peut ac qué rir de l’in ter fé rence
qu’il pro duit entre lui- même et son objet d’étude peut lui don ner une
ob jec ti vi té d’un degré su pé rieur » (Juc quois, 1989 : 47). On doit donc
viser l’ex pli ci ta tion des convic tions, des points de vue, des mé thodes,
des sources, des ana lyses, des in ter pré ta tions, qui rend la re cherche
(en l’oc cur rence l’éva lua tion glot to po li tique) au moins « trans- lucide »
(le tiré est vo lon taire) sinon trans pa rente (le ca rac tère ab so lu de la
no tion de trans pa rence me semble illu soire) et qui per met l’exer cice
de la confron ta tion, du débat, de la contre- expertise, la com pa rai son,
la re la ti vi sa tion. Au prix de cette « trans- lucidité », qui est bien celui
de la né ces saire scien ti fi ci té des éva lua tions glot to po li tiques, celles- 
ci me semblent pos sibles, utiles, uti li sables. Ce débat sur les im pli‐ 
cites et les a  prio ri idéo lo giques des éva lua tions glot to po li tiques
s’ins crit d’ailleurs dans le débat plus vaste sur l’in ter ven tion nisme so‐ 
cio lin guis tique qui anime ré gu liè re ment la com mu nau té des cher‐ 
cheurs 3.

De toute façon, quoi qu’on en pense et même si on les pense in utiles
car peu fiables, ces éva lua tions ont et au ront lieu. On l’a vu, qu’elles
soient ex pli cites et di rectes ou im pli cites et in di rectes (et toute com‐ 
bi nai son de ces mo da li tés), elles abondent dans toutes sortes de pra‐ 
tiques et de dis cours. Ce vo lume en cite beau coup. Moi- même, j’y ai
consa cré ex pli ci te ment des tra vaux ré gu liers concer nant no tam ment
la si tua tion so cio lin guis tique pro ven çale (y com pris sans tou jours et
en tout cas au début mettre en pra tique ce contrat de « trans‐lu ci di‐ 
té » qui me semble au jourd’hui né ces saire, cf. Blan chet, 1992  ; 1997  ;
2002) et im pli ci te ment les ef fets des ac tions glot to po li tiques en com‐ 
pa rant deux si tua tions à un siècle d’écart (Blan chet, 2005). Et je conti‐ 
nue de pen ser que ce n’était pas in utile, car sur ces éva lua tions se
sont ap puyées des re com man da tions et des ac tions glot to po li tiques.
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Au re gard du re nou veau d’in té rêt pour les ques tions glot to po li tiques
dans de nom breuses so cié tés confron tées à de nou veaux be soins de
ré gu la tion de plu ri lin guismes évo lu tifs 4, au re gard des ques tion ne ‐
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l’AFD, le MAE) et d’ac tions glot to po li tiques édu ca tives contex tua li sées à tra‐ 
vers le monde (pro jet CECA avec la FIPF).
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Cet ar ticle pro pose une cla ri fi ca tion des no tions et des en jeux de l’éva lua‐
tion des po li tiques lin guis tiques, en dé taillant no tam ment une ap proche
dite « glot to po li tique » qui in tègre dans l’ana lyse les com por te ments des ac‐ 
teurs so ciaux or di naires. Une pre mière conclu sion en est la mise en re lief
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