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TEXTE

Pré sen ta tion/Hy po thèses
Le sché ma tra di tion nel «  pé ri phé rique  » de la dy na mique di glos‐ 
sique 1, selon le quel il n’y a que deux sor ties an ta go nistes (nor ma li sa‐ 
tion vs sub sti tu tion) à un conflit di glos sique, peut et doit même être
en ri chi, en par ti cu lier à par tir de l’ana lyse contras tive/com pa ra tive
de plu sieurs si tua tions so cio lin guis tiques de langues que l’on a pu
consi dé rer comme étant en fin de sub sti tu tion (cf. Alén Ga ra ba to et
Boyer, 2022  ; Boyer 2022  ; Co lon na, 2013  ; Costa, 2015). À cet effet,
nous pré sen te rons dans cet ar ticle des évo lu tions, cer taines pour le
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moins in at ten dues, de plu sieurs conflits di glos siques, à com men cer
par celle de l’oc ci tan en France, pour le quel nous avons pu ob ser ver,
mal gré son état de forte minor(is)ation à l’époque contem po raine, la
ma ni fes ta tion de ce que nous avons qua li fié de (micro)- actes glot to po‐ 
li tiques (Alén Ga ra ba to et Boyer, 2020 ; Boyer, 2023) qui confèrent à la
langue en voie de dis pa ri tion une va leur pa tri mo niale dy na mique.
Cette va leur pa tri mo niale peut être mise à pro fit dans la va lo ri sa tion
de ter ri toires vul né rables 2, comme le montre l’in té rêt ré cent de la ré‐ 
gion Oc ci ta nie pour la ré cu pé ra tion et la nor ma ti vi sa tion de mi cro to‐ 
po nymes en vue d’une pro mo tion, par exemple, des Che mins de
trans hu mance du parc na tu rel ré gio nal de l’Au brac.

Dans cet ar ticle nous uti li sons le terme de « ter ri toires vul né rables »
pour dé si gner des es paces qui ont subi ou qui su bissent des chan ge‐ 
ments so ciaux (comme les mi gra tions, la dé ser ti fi ca tion ru rale, le
vieillis se ment de la po pu la tion, la tou ris ti fi ca tion…), géo gra phiques
(comme l’iso le ment/l’en cla ve ment…), éco no miques (comme la des‐ 
truc tion de l’ha bi tat rural), etc., sus cep tibles de les pla cer dans une
si tua tion de risque. Nous par tons de l’idée qu’au jourd’hui les langues
ré gio nales très minor(is)ées ne sont pas (ou pas seule ment) me na cées
par l’ac tion glot to phage des États. Leur «  vul né ra bi li té  » est par fois
as so ciée à celle des ter ri toires qui ont été tra di tion nel le ment les
leurs  : nous consi dé rons donc comme « langues vul né rables » celles
qui sont tra di tion nel le ment par lées sur ces ter ri toires et qui voient
au jourd’hui leur contexte na tu rel en dan ger. La no tion de risque est
in hé rente à celle de vul né ra bi li té : ces langues risquent de dis pa raître
à plus ou moins long terme. Nous met trons en re gard le cas de l’oc ci‐ 
tan avec le cas des langues d’Ara gon dont l’usage sur vit dans des
contextes très pré caires d’un point de vue so cio lin guis tique mais
aussi socio- démographique.

2

Cette mise en re gard est ins truc tive car elle per met de ré flé chir en
termes plus gé né raux et de dé ga ger des ten dances ac tuelles (au- delà
des ter ri toires par ti cu liers) qui semblent an non cer l’émer gence d’un
nou veau pa ra digme de ré si lience eth no so cio lin guis tique. Nos ré‐ 
flexions s’ap puient sur plu sieurs en quêtes réa li sées ré cem ment (Alén
Ga ra ba to, 2020 ; Alén Ga ra ba to et Boyer, 2020 et 2022 ; Boyer, 2022)
ou en cours de réa li sa tion par les au teurs de cette contri bu tion et qui
rendent compte de stra té gies glot to po li tiques « de par en bas » es‐ 
sen tiel le ment, mais aussi « de par en haut » 3.
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Fig. 1 : Le conflit di glos sique revu selon l’éclai rage « pa tri mo nial dy na mique »

L’hy po thèse illus trée dans notre contri bu tion cor rige ainsi très sen si‐ 
ble ment la mo dé li sa tion du conflit di glos sique cher à l’école mont pel‐ 
lié raine, ins pi rée de l’école so cio lin guis tique ca ta lane. Elle consiste, à
par tir de nos ob ser va tions et ana lyses, à consi dé rer qu’une langue
très minor(is)ée, en grand dan ger de dis pa ri tion, n’est pas fer mée à un
«  re tour sur loyau té  » de la part de (cer tains) ac teurs socio- 
professionnels, par ailleurs non- locuteurs na tu rels de la langue en
ques tion, mais ayant eu un contact po si tif avec cer tains de ses usages
hé ri tés et por teurs de re pré sen ta tions dy na miques (et donc po si tives)
par rap port à son sta tut pré sent et à venir.

4

Le sché ma ci- dessous (Fig.  1) illustre la cor rec tion que notre hy po‐ 
thèse ap porte à la mo dé li sa tion ca no nique catalano- occitane du
conflit di glos sique :

5

Le point de dé part est une si tua tion de conflit di glos sique où fon da‐ 
men ta le ment deux langues ne sont pas seule ment en contact mais
éga le ment en conflit, c’est- à-dire où l’une de ces deux langues est do‐ 
mi nante (ex. l’es pa gnol en Es pagne et au Pa ra guay) et l’autre do mi née
(ex. le ga li cien en Es pagne, le gua ra ni au Pa ra guay). Cette si tua tion
re pose sur un édi fice idéo lo gique où re pré sen ta tions et at ti tudes am‐ 
bi va lentes (Boyer, 2003, 2007) sont à la ma nœuvre, en prin cipe en fa‐ 
veur de la pour suite et du par achè ve ment de la do mi na tion. Ainsi l’at‐ 
ti tude d’auto- dénigrement dont sont vic times les lo cu teurs de la
langue do mi née est sou mise à l’at ti tude de sanc tua ri sa tion de la
langue do mi nante. Ce pen dant, l’am bi va lence des re pré sen ta tions et
at ti tudes peut lais ser une op por tu ni té à l’émer gence d’une contre- 
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idéologie di glos sique pou vant per mettre à la langue do mi née de
trou ver de nou velles marques : par exemple lors qu’une pa tri mo nia li‐
sa tion dy na mique est sus cep tible de pro duire des micro- actes glot to‐ 
po li tiques dans tel ou tel do maine de la langue do mi née cédés de
longue date à la langue do mi nante (par ex. le com merce, le tou‐ 
risme…) per met tant un ti mide mais ef fi cient «  re tour de loyau té » 4.
C’est le fait que ces in ter ven tions visent à sinon « gué rir », du moins à
amé lio rer la si tua tion so cio lin guis tique de ces langues, qui nous
amène à par ler de glot to thé ra pies 5.

L’oc ci tan : de la fin de la sub sti tu ‐
tion à l’an crage sur le ter roir
L’his toire de l’oc ci tan est une bonne illus tra tion d’une dy na mique di‐ 
glos sique condui sant à la sub sti tu tion. On ne s’éten dra pas ici sur les
étapes de cette dy na mique, que l’on peut ra pi de ment ré su mer à trois
mo ments clés : début de la mi no ra tion vers la fin du XIII  siècle, mi no‐ 
ra tion des usages écrits à par tir du XVI siècle et mi no ra tion gé né ra li‐ 
sée dans les usages oraux à par tir de la Ré vo lu tion fran çaise et de la
sco la ri sa tion obli ga toire (cf. Boyer, 1999  ; Krem nitz, 1981). Face à ces
orien ta tions vers la sub sti tu tion, on n’a pas vrai ment vu ap pa raître de
vé ri tables stra té gies de nor ma li sa tion mais on a as sis té à de nom‐ 
breux actes glot to po li tiques, désor ga ni sés pour la plu part, que l’on
peut qua li fier d’actes de ré sis tance et de main te nance : les pre miers
com bats lit té raires à par tir du XVI   siècle, le Fé li brige à la fin du
XIX   siècle (concer nant l’écrit) et le(s) mou ve ment(s) oc ci ta niste(s)
concer nant les usages écrits et oraux au XX  et au XXI  siècles (Boyer et
Gardy (dir.), 2001). Au XXI  siècle, on peut si gna ler quelques stra té gies
de nor ma li sa tion mises en place par les pou voirs pu blics (Alén Ga ra‐ 
ba to et Boyer, 2020), qui luttent contre des siècles d’iner tie dans une
si tua tion so cio lin guis tique qui est au jourd’hui, et de puis des dé cen‐ 
nies, très fra gi li sée en ce qui concerne aussi bien les usages (7 % de la
po pu la tion des ré gions d’Oc ci ta nie et de Nouvelle- Aquitaine se dé‐ 
clarent « lo cu teurs », selon l’en quête de l’Ofici pu blic de la lenga oc ci‐ 
ta na (OPLO, 2020)) que les re pré sen ta tions (qui sont ce pen dant net‐ 
te ment moins stig ma ti santes que dans le passé).

7
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L’oc ci tan et les autres langues ré gio nales de France ap par tiennent of‐ 
fi ciel le ment au pa tri moine de la France de puis 2008. L’État « in vite à
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consi dé rer ces langues […] plu tôt comme des ou tils de créa tion ar tis‐ 
tique que comme moyens de com mu ni ca tion  » (DGL FLF, 2007  : 19).
Dans ce cadre de pa tri mo nia li sa tion dy na mique de la langue, on doit
si gna ler (par fois avec sur prise) un bon nombre d’ini tia tives de bas en
haut (bottom- up) qui consti tuent au tant de signes d’ethno- 
sociovitalité de la langue oc ci tane à la fin du XX  siècle et au début du
XXI  siècle. Nous avons ainsi tra vaillé sur la pré sence de l’oc ci tan sur
In ter net (Alén Ga ra ba to 2001a  ; Alén Ga ra ba to et Boyer, 1999), sur la
chan son en oc ci tan (Alén Ga ra ba to 2001b et 2004  ; Cal vet 2022) ou
en core sur les pu bli ca tions pé rio diques qui ont contri bué (au sein de
nom breux ré seaux) à main te nir la langue, dans cer tains de ces cas
de puis un siècle, et ont ré sis té au pro ces sus d’ho mo gé néi sa tion lin‐ 
guis tique et cultu relle de la France (Alén Ga ra ba to, 2008). Mais ce
dont nous par le rons ici va plus loin que la simple main te nance de la
langue. On pour rait par ler de ré si lience d’une langue qui est en train
de ré ap pa raître, contre toute at tente, sous de nou velles formes et de
nou veaux usages.

e

e

1.1. Des ac tions glot to po li tiques no va ‐
trices « de par en bas » : l’oc ci tan dans
les stra té gies com mer ciales en ré gion
Oc ci ta nie
Il sera ques tion du sec teur du com merce en ré gion Oc ci ta nie 6 et
nous ren drons no tam ment compte de quelques ré sul tats du pro jet
ECO- OC (« La langue et la culture oc ci tanes face au mar ché en ré‐ 
gion Oc ci ta nie  ») 7, qui nous offrent des élé ments d’ap pré cia tion
concer nant les usages di vers (très mi no ri taires, certes) que cer tains
en tre pre neurs font ac tuel le ment de la langue et de la culture d’oc,
dans un contexte so cio lin guis tique, on l’a dit, dans le quel la fonc tion
com mu ni ca tive de la langue oc ci tane semble avoir lais sé la place à la
fonc tion pa tri mo niale.

9

Le pro jet ECO- OC nous montre deux stra té gies de pa tri mo nia li sa tion
très dif fé rentes : l’une que l’on peut ap pe ler de folk lo ri sa tion (qui est
an cienne et qui pro ba ble ment perd len te ment du ter rain) et l’autre,
plus mo derne, que nous avons ap pe lé de ter roi ri sa tion (Alén Ga ra ba‐ 
to, 2021 ; Alén Ga ra ba to et Boyer, 2020), qui cor res pond, certes à une
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pa tri mo nia li sa tion, mais dy na mique, comme nous al lons le mon trer.
Deux sup ports d’af fi chage de l’iden ti té com mer ciale ana ly sés nous
per met tront d’illus trer ces dy na miques : les noms des en tre prises (en
tout pre mier lieu les en tre prises com mer ciales) et les noms de cer‐ 
tains pro duits agro- alimentaires, no tam ment le vin et les pâtes ali‐ 
men taires.

L’ana lyse quan ti ta tive chro no lo gique du nom des 260 774 en tre prises
de la ré gion Oc ci ta nie ins crites à la Chambre de Com merce et de l’In‐ 
dus trie de France en 2017 8 nous offre un pre mier élé ment d’ap pré cia‐ 
tion 9  : l’iden ti té por tée par les dé si gnants oc/oc ci tan/Oc ci ta nie et
dé ri vés (qui concerne 950 en tre prises) est de plus en plus concur ren‐ 
cée, no tam ment à par tir des an nées 2000, par celle des dé si gnants en
langue oc ci tane (qui concerne 912 en tre prises) 10. Cela dit, l’ana lyse
des mots en oc ci tan choi sis pour dé si gner ces en tre prises 11 nous
ren voie à une iden ti té for te ment sim pli fiée et sté réo ty pée : il faut si‐ 
gna ler la pau vre té du lexique uti li sé (écrit selon des gra phies très di‐
ver si fiées) ainsi que des champs lexi caux qui sont ma jo ri tai re ment le
«  foyer  »  : ous tal/ous tau/ous ta let, can tou/re can tou (‘coin/re coin’),
pit choun (‘petit’) ; le « pays » : pais, aqui (‘ici’) ; le « so leil » : sou leil (‘so‐ 
leil’), so leil ha (‘il fait so leil’), so leillous (‘pe tits so leils’), etc. On constate
aussi que le mor phème le plus uti li sé dans ces dé no mi na tions est lar‐ 
ge ment l’ar ticle mas cu lin sin gu lier lou, qui cor res pond à la gra phie
fran ci sée de l’ar ticle oc ci tan lo en même temps qu’à la gra phie mis tra‐ 
lienne : 24 % des en tre prises uti li sant un nom en oc ci tan portent cet
iden ti tème (Boyer, 2017) qui, à lui seul, ren voie à l’iden ti té lo cale, mais
qui peut s’as so cier à d’autres mots pour ren for cer sa va leur ré fé ren‐ 
tielle : Lou pais d’aqui (‘le pays d’ici’), Aqui lou sud (‘ici le sud’), etc. La
pré sence ma jo ri taire de cette forme de l’ar ticle nous per met éga le‐ 
ment d’ap pré cier l’état de la ques tion de la norme, car l’ar ticle en gra‐ 
phie clas sique lo est for te ment mi no ri taire et plus tar dif que l’ar ticle
lou  : les 2  % de dé no mi na tions des en tre prises du cor pus qui le
portent ont toutes été créées de puis l’année 2000.

11

Les en tre tiens ap pro fon dis que nous avons conduits au près d’une
ving taine de res pon sables d’en tre prises ou d’ar ti sans ayant fait le
choix de l’oc ci tan pour nom mer leurs éta blis se ments ou leurs pro‐ 
duits nous per mettent d’aller plus loin dans nos ana lyses, de contras‐ 
ter et d’iden ti fier ces ten dances qui semblent à peine s’amor cer dans
le cor pus des noms des en tre prises. Le pre mier élé ment à sou li gner
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concerne le rap port des en quê tés avec le ter roir, mar qué par leur fi‐ 
dé li té à la tra di tion (à la li gnée même) et leur so li da ri té in ter gé né ra‐ 
tion nelle. Cela les mène à une ré flexion à pro pos de leur ac ti vi té et
no tam ment, lors qu’il s’agit des pro duc teurs agroa li men taires (vin,
pâtes…), à un en ga ge ment éco- responsable (« agri cul ture rai son née »
« plus qu’éco lo gique ») selon les mots de plu sieurs en quê tés.

Ay me ric Amiel, l’un des pro prié taires du do maine vi ti cole des Amiel
dans l’Hé rault, qui a une tren taine d’an nées, tient à ce pro pos un dis‐ 
cours éclai rant 12 :

13

PV2 : le bio c’est beau coup d’in ter dits/ on es saye d’ar rê ter de dé ‐
truire/ on es saye d’ar rê ter de pol luer/ c’est déjà très bien/ mais/ on
consi dère nous/ qu’en 60/70 ans de chi mie/ on a tel le ment dé truit
qu’il suf fit pas d’ar rê ter de dé truire/ il faut aussi es sayer de re cons ‐
truire/ et donc la bio dy na mie a une idée un petit plus peut- être phi ‐
lo so phique/ dans le sens où/ on va avoir tous les in ter dits de l’agri ‐
cul ture bio lo gique/ mais on va aussi avoir des obli ga tions/ pour
avoir des ac tions po si tives sur la plante et son en vi ron ne ment/ […]
c’est pas parce que je suis vi gne ron/ que je dois m’at ta cher qu’à mes
pieds de vigne/ je dois aussi re gar der au tour/ en des sous/ au- 
dessus/ et donc es sayer d’ap por ter de la bio di ver si té/ de la vie au
sol/ peut- être pour quoi pas re cons truire des pay sages

À ce res pect en vers le ter roir cor res pond une grande consi dé ra tion
en vers l’oc ci tan, une langue que nos en quê tés (qui ont entre 30 et
70  ans) ont sou vent en ten due mais qu’ils n’ont pas, pour la plu part,
par lée dans leur en fance. La rup ture (pas tou jours com plè te ment ac‐ 
com plie) s’est faite de puis une gé né ra tion. Ils ont ce pen dant été mar‐ 
qués par elle… Des dis cours comme celui que tient le pro duc teur du
vi naigre La Gran ho ta (‘la Gre nouille’) dans l’Aude sont fré quents :

14

PA1 : moi/ je le ba ra gouine/ je l’ai ja mais ap pris/ je l’ai ap pris un tout
petit peu je l’ai tou jours en ten du par ler dans la fa mille/ donc/ je suis
ca pable de le de l’écou ter/ de ba ra goui ner un petit peu/ de dis cu ter
un tout petit peu/ je dois faire beau coup de fautes/ mais di sons que
c’est une culture qui est qui a tou jours fait par tie de mon en fance/
voilà/

L’ab sence de pra tique n’em pêche pas le plai sir qu’ils éprouvent à
trou ver des noms ou des ex pres sions ori gi naux et créa tifs pour leurs
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pro duits ou leurs éta blis se ments com mer ciaux. Ces dé no mi na tions
(par fois éton nantes) ra content une his toire. Ainsi, la bière Sa bètz que
lèu 13 (Bras se rie d’Olt, Avey ron) prend son nom d’une anec dote dans
l’en fance des pro duc teurs, ra con tée sur l’éti quette pré sente sur la
bou teille, ainsi que sur le site web de l’en tre prise 14:

En fants, lorsque nous étions trop tur bu lents, mon grand- père le vait
son béret et an non çait d’une voix forte « Sa bètz que lèu ! ». Au tre ‐
ment dit : « Y en a une qui se lève… » sous- entendu : « qui va tom ‐
ber » ! Cette me nace ja mais mise en exé cu tion ré sume l’es prit de
cette bière ar ti sa nale oc ci tane à la te neur en al cool éle vée.

Le pro duc teur de la cuvée Tot çò que cal (‘Tout ce qu’il faut’) du Do‐ 
maine de Plai sance (en Haute- Garonne), oc ci ta no phone, s’ins pire des
mots pro non cés par son père (oc ci ta no phone comme lui) :

16

PV4. à l’époque j’avais l’As so cia tion des Som me liers de Midi- Pyrénées
qui me ta ra bus tait en me di sant « oui Marc euh fais nous une jolie
né grette sans li mite/ fais nous/ un pre mium avec ce cé page »/ […]
et euh j’ai dit « ok/ on va y bos ser des sus »/ et après/ donc/ on
avait fait un joli pro duit/ c’était en 99/ donc on avait fait une très
jolie né grette/ très beau ter roir/ enfin/ puis on a cher ché un nom/
et on avait mis ça dans les bar riques/ on était en train de goû ter
avec mon père/ et mon père il goûte plu sieurs bar riques/ et il me dit
« diu pi chon/ aquel vi a tot çò que cal 15 » et alors [rire] écoute/
qu’est- ce que tu as dit là ?/ « a tot çò que cal »/ j’ai dit « tu vois ben/
on a trou vé le nom »/

Celui de la Cuvée Canta per ieu (‘Chante pour moi’) à Sainte Lucie
d’Aus sou (Aude), joue avec le nom de son do maine :

17

E. ah d’ac cord/ et le der nier Canta per ieu ? c’est quoi c’est le vin qui
chante ? c’est quoi ?  
PV9. TOUT à fait OUI/ voilà c’est SAINTE LUCIE qui chante/ c’est
Sainte Lucie/ […] le do maine c’est Sainte Lucie d’Aus sou et donc/
c’est c’est/ canta/ c’est c’est Sainte Lucie qui chante/ au tre ment dit
euh le vin de Saint Lucie « prends du vin de Saint Lucie tu chan te ‐
ras »/ mais c’est [rire] Sainte Lucie/ qui chante
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Cette créa ti vi té s’ac com pagne d’une conscience lin guis tique et d’un
res pect de la norme dite clas sique in édits : la langue est dé si gnée par
le nom « oc ci tan » (bien que le mot « pa tois » per siste) et la façon de
l’écrire est loin d’être im pro vi sée. Le re cours au dic tion naire est sou‐ 
vent men tion né. Il en est ainsi pour l’un des res pon sables du do maine
Opi d’Aquí (‘opium d’ici’) dans l’Hé rault :

18

PV6. […] j’ai pas mal bougé/ je suis parti en Inde/ je suis allé faire du
vin en Rus sie/ en Ca li for nie et en Corse/// et/ […] on a com men cé
comme ça// et donc au mo ment où on a com men cé à cher cher un
nom/ […] en fait j’ai un co pain/ qui est en Thaï lande/[…]/ quand il
ve nait dans le Lan gue doc/ il di sait tou jours/ « ah mais le gre nache
c’est l’opium du Lan gue doc »// et donc du coup/ je re garde
« opium » euh/ truc/ euh dans le dic tion naire opi/ je vois opi et j’ai
trou vé qu’opi d’aquí c’était ça son nait bien quoi/ voilà/ euh/ et
donc// en fait on a voulu faire notre pre mière cuvée qui s’ap pe lait
opi d’aquí et X m’a dit « non mais j’aime le nom » et c’est gé nial et
c’est le nom du do maine/ voilà

Écrire la langue n’im porte com ment ne vaut pas la peine, comme
nous le dit l’une des pro duc trices des Pâtes Pé riès (Aude), qui com‐ 
mer cia lise des pro duits bap ti sés avec des noms oc ci tans, sui vant les
formes des pâtes : Cau quil ha (‘co quille’), Cres ta (‘crête’), Den tè la (‘den‐ 
telle’), Es ca ga rol (‘es car got’), Camba de blat (‘jambe/tige de bois’), etc.
La crainte de la «  faute  » et du re gard des autres pousse à la re‐ 
cherche de la bonne or tho graphe :

19

E : sur les noms/ vous cher chez les noms/ et vous pre nez l’or tho ‐
graphe// qui est dans le dic tion naire/  
PP2 : exact/ ah oui/au tre ment/ c’est pas la peine  
E : com ment vous dites « au tre ment » c’est pas la peine ?  
PP2 : oh non/ mettre n’im porte quoi sur les pâtes/ c’est pas la
peine/ il faut mettre quelque chose/ comme nous c’était de l’oc ci ‐
tan/ il faut don ner des noms oc ci tans mais bien écrits/ au tre ment/
c’est pas la peine/  
E : d’ac cord/ bon/  
PP2 : parce qu’après les gens qui connaissent/ ils vous le disent « ah
là/ peut- être/ c’est pas comme ça/ c’est comme ça »
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On ter mi ne ra cette par tie en rap pe lant le contexte de ces nou velles
pra tiques lin guis tiques et com mer ciales : la glo ba li sa tion/mon dia li sa‐ 
tion/mar chan di sa tion qui ont créé de la mé fiance chez les consom‐ 
ma teurs et les ont ré orien tés vers le com merce de proxi mi té… Ces
stra té gies com mer ciales, que nous avons ap pe lées de ter roi ri sa tion 16

vont de pair avec la pa tri mo nia li sa tion de la langue- culture oc ci tane.
Peut- on par ler d’une «  mar chan di sa tion de l’au then ti ci té  » (Hel ler
2008) ? Il faut d’abord dire que la stra té gie com mer ciale de ces ar ti‐ 
sans et/ou en tre pre neurs n’a pas comme ob jec tif (prin ci pal du moins)
l’ob ten tion d’un pro fit aux frais de la ré duc tion d’une iden ti té lé guée
par les an cêtres à quelques sté réo types ré gio naux ou lo caux des ti nés
au mar ché « du pit to resque » (cf. Costa, 2015). Leur at ta che ment au
ter ri toire (où ils sont nés et où ils ont gran di) n’est pas sy no nyme
d’im mo bi lisme/fer me ture ni sur tout pas de « manque de sé rieux ou
du pas séisme as so cié à la pra tique de la langue  » comme J.  Costa
(2015 : 10) a pu l’ob ser ver en Écosse : nos en quê tés ont sou vent beau‐ 
coup voya gé, par fois très loin… et ils vendent (ou en vi sagent de
vendre) leurs pro duits à l’étran ger. Leur an crage dans le ter roir ré‐ 
pond à un re tour aux ra cines et/ou à une dé marche « al ter mon dia‐ 
liste ».

20

En ce qui concerne la pra tique de la langue, la plu part des in ter viewés
ne parlent pas et ne mi litent pas (du moins dans des mou ve ments or‐ 
ga ni sés) pour l’oc ci tan. Mais ce n’est pas pour au tant qu’ils ne se
sentent pas dé po si taires de la langue  : si, comme le dit J.  Costa
(2015 : 10) dans le contexte écos sais, il y a moins de lo cu teurs « aux‐ 
quels rendre des comptes », ce n’est pas pour au tant qu’on peut faire
n’im porte quoi : le res pect des an cêtres (de la tra di tion, de la li gnée)
est une ca rac té ris tique com mune, ainsi que le res pect de la « langue »
(le plus sou vent, il n’est pas pour eux ques tion de « pa tois »). La plu‐ 
part de ces pro duc teurs ne « mar chan disent » donc pas la langue : au
contraire ils (ré)in tègrent une langue qui fait par tie de leur bio gra phie
lan ga gière, mo des te ment et sans mi li tan tisme, à leur iden ti té d’en tre‐ 
pre neurs mo dernes an crés dans leur ter roir mais ou verts aux mar‐ 
chés na tio naux et in ter na tio naux.

21
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1.2. La langue oc ci tane au ser vice du dé ‐
ve lop pe ment du ter ri toire. L’exemple
du PNRA
Si les langues dites ré gio nales ne su bissent plus vé ri ta ble ment le
poids de la coer ci tion, elles peuvent ce pen dant être ou bliées ou né‐ 
gli gées par les pou voirs pu blics fran çais  : l’em ploi ou la va lo ri sa tion
d’une langue lo cale n’est pas par tout un ré flexe ins ti tu tion nel. Néan‐ 
moins, cer taines ré gions mettent en œuvre un plan d’ac tions en fa‐ 
veur des langues mi no ri taires pré sentes sur leur ter ri toire  : c’est le
cas de la ré gion Oc ci ta nie Pyrénées- Méditerranée, qui sou tient la
créa tion, la dif fu sion et la trans mis sion de l’oc ci tan et du ca ta lan, à
tra vers ses char gés de mis sion 17 qui tra vaillent à la co or di na tion des
ac tions de mise en œuvre des orien ta tions ré gio nales pour ces
langues (va lo ri sa tion de la to po ny mie, sou tien à la créa tion de sec‐
tions d’en sei gne ment bi lingue, va lo ri sa tion de la langue dans l’es pace
pu blic, iden ti fi ca tion de la culture par ta gée par la pré sence d’un élu
ré fé rent au sein des col lec ti vi tés) 18. La ré gion Oc ci ta nie Pyrénées- 
Méditerranée sou tient éga le ment le pro jet ID- TERROC 19 dans le quel
s’ins crit la pré sente re cherche. Celle- ci s’ap puie sur l’hy po thèse que
la ré cu pé ra tion, la nor ma ti vi sa tion et la va lo ri sa tion des mi cro to po‐ 
nymes et des dé si gnants qui re lient la langue et le ter ri toire au tour
des Che mins de Trans hu mance, pour raient être un atout pour la pro‐ 
mo tion et le dé ve lop pe ment du ter ri toire, au sein du parc na tu rel ré‐ 
gio nal de l’Au brac (PNRA) 20.

22

L’Au brac est un ter ri toire de mon tagnes, de fo rêts et de bo raldes,
mais c’est aussi, de puis 2018, un parc na tu rel ré gio nal (PNR) qui
s’étend sur trois dé par te ments (Avey ron, Can tal, Lo zère) et deux ré‐ 
gions ad mi nis tra tives (Auvergne- Rhône-Alpes et Oc ci ta nie Pyrénées- 
Méditerranée) 21. Le PNRA est cir cons crit par deux cours d’eau (la
Truyère et le Lot) et le mas sif mon ta gneux de la Mar ge ride (ou, à tout
le moins, l’au to route A75). C’est un ter ri toire en cla vé, dont l’iso le ment,
les condi tions d’accès et de cir cu la tion dif fi ciles, ainsi que la ra ré fac‐ 
tion des ser vices pu blics de proxi mi té, le rendent vul né rable (cf.
Fig. 2).
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Fig. 2 : Carte tou ris tique du PNRA

(Source : PNR, illus tra tion re pro duite avec l’ai mable au to ri sa tion des ayants droits)

Concer nant l’oc ci tan, d’après l’en quête réa li sée en 2020 par l’OPLO, la
Lo zère est le dé par te ment qui a le taux le plus élevé de lo cu teurs dé‐ 
cla rés (22 %) et d’occitano- imprégnés 22 (50 %). De plus, parmi les dix
PNR cou verts par l’en quête, le PNRA est le ter ri toire sur le quel les ni‐ 
veaux de com pé tences lin guis tiques dé cla rés sont les plus éle vés  :
25  % se dé clarent lo cu teurs, 54  % occitano- imprégnés, 100  % des
per sonnes in ter ro gées sont fa vo rables au main tien ou au dé ve lop pe‐ 
ment de l’oc ci tan, 86 % sont fa vo rables à des ac tions pu bliques.

24

Par ailleurs, il y a au sein du PNRA une forte em preinte oc ci tane
conte nue dans les to po nymes et les mi cro to po nymes. Le ter ri toire
est consti tué de ha meaux et de fermes iso lées : tous ces lieux ont un
nom et de nom breux pan neaux sont pré sents sur l’en semble du ter ri‐ 
toire pour les in di quer (cf. Fig. 3). Les pro prié tés sont mor ce lées en
prés et chaque pré porte un nom, par fois pré sent sur le ca dastre et
tou jours em ployé dans les usages quo ti diens (cf. Fig.  4). Il en est de

25
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Fig. 3 : Si gna lé tique en Lo zère

Photo C. Cal vet, mars 2022.

même pour les por tions de mon tagne qui ac cueillent les es tives
(com mu né ment nom mées mais non si gna lées).
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Fig. 4 : Plan ca das tral, com mune de Saint Pierre de Na ga ret

Photo C. Cal vet, oc tobre 2022.

Va lo ri ser ces to po nymes pour rait of frir des clés de com pré hen sion
aux per sonnes ex té rieures, don ner du sens et de l’au then ti ci té au ter‐ 
ri toire pour les per sonnes qui vou draient s’y ins tal ler, et pour celles
et ceux qui y vivent déjà. En effet, la to po ny mie nous ren seigne sur
les lieux qui nous en tourent, tant au ni veau pay sa ger qu'au ni veau de
leur his toire : il s'agi rait alors de ré ta blir le lien entre le sens du to po‐ 
nyme et la réa li té qu'il dé signe. C’est pour quoi le PNRA, sou te nu par
la ré gion Oc ci ta nie Pyrénées- Méditerranée, en vi sage de s’en ga ger
dans la va lo ri sa tion du ter ri toire par le ver sant lin guis tique, en re con‐ 
nais sant l’iden ti té et la langue d’ori gine. Cet en ga ge ment pour rait
pas ser, au- delà des pro jets déjà en tre pris à tra vers l’offre cultu relle du
PNRA 23, par la si gna lé tique d’in for ma tion de loi sirs, la si gna lé tique de
ran don née 24, et des ac tions en par te na riat avec les of fices du tou‐
risme au tour des Che mins de Trans hu mance.

26
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La langue et la culture oc ci tanes sont éga le ment pré sentes sur le ter‐ 
ri toire, dans d’autres do maines que la to po ny mie  : on ob serve des
micro- actes glot to po li tiques (Alén Ga ra ba to et Boyer 2020) qui sont le
signe d’une cer taine vi ta li té so cio lin guis tique. Ces dé marches per‐ 
son nelles sont gé né ra le ment liées à une his toire, que cha cun aime
bien ra con ter : cette nar ra tion tente de res tau rer l’es prit des lieux, et
son ar gu men ta tion se construit au tour des va leurs d’au then ti ci té, de
sin cé ri té, d’an crage dans le ter ri toire.

27

Ainsi, dans une au berge de Cas tel nau de Man dailles (Avey ron), par
exemple, on trouve de nom breux élé ments ico no gra phiques mar‐ 
queurs de l’iden ti té oc ci tane, mais aussi de l’iden ti té avey ron naise et
au bra cienne. Ces mar queurs iden ti taires se re trouvent éga le ment
dans l’offre de pro duits à consom mer : ici, comme dans bien d’autres
éta blis se ments du ter ri toire, pas de bois sons amé ri caines, pas de
sodas pro duits par des mul ti na tio nales. Le cola, la li mo nade, les sodas
sont lo caux et pro viennent de la Bras se rie d’Olt à quelques ki lo mètres
de là. Cette offre de consom ma tion se re ven dique proche du ter roir,
afin d’of frir une ex pé rience ty pique et ori gi nale à celui qui ne fait que
pas ser. De plus, dans cette au berge, on peut lire le début de la chan‐ 
son « lo sau man cès », sur un dé bi teur de vin (cf. Fig. 5). Alors que j’in‐ 
ter roge les pro prié taires de l’éta blis se ment 25 à ce pro pos, nous évo‐ 
quons éga le ment le conte nu de la carte des bois sons. Il est alors
ques tion de tra di tion, de nos tal gie de l’en fance, d’an crage ter ri to rial
et d’iden ti té :

28

CCD : et heu/ là- bas/ ce qu’il y a écrit heu/ au- dessus du/ dis tri bu ‐
teur de vin/ quel qu’un peut me le lire ou pas ?  
AE5 : oui/ alors/ il y a mar qué un còp de vin 26/ en pre mier/ donc ça
veut dire heu/ un coup de vin/ et// en des sous// il y a mar qué lo
sau man cés 27/ et heu/ per que lo vin d’aquel valon/ garde tot jorn son
vièlh renom 28/ c’est la chan son  
CCD : [à AE4] elle a pas dit qu’elle par lait pas/ tout à l’heure ? 29  
AE5 : non mais ça/ j’ai été ber cée avec ça en fait  
AE4 : non mais ça c’est leur chan son en fait  
AE5 : ÇA/ c’est l’hymne qu’on a dans le val lon/ en fait heu// pour la
Pen te côte dans le val lon/ on a une fête qui s’ap pelle la Saint- 
Bourrou/ c’est heu// on bénit les bour geons/ et heu// et donc c’est
vrai ment un mo ment FORT/ enfin moi j’ai gran di dans ça
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Fig. 5 : Au berge Cas tel nau de Man dailles

Photo C. Cal vet, avril 2022.

Pour au tant, et mal gré des signes d’eth no so cio vi ta li té en cou ra geants,
qu’il s’agisse de stra té gies glot to po li tiques de par en haut ou de par en
bas (Net tle et Ro maine 2003), l’en semble peine à se struc tu rer et les
ac tions se di luent. De plus, si l’oc ci tan est pré sent dans la Charte du
PNRA, il a dis pa ru du pro gramme si gna lé tique qui a été adop té. Et,
bien que les ac teurs du PNRA tiennent un dis cours fa vo rable à l’oc ci‐ 
tan, cha cun in voque, le plus sou vent en de hors du cadre for mel d’un
en tre tien en re gis tré, des freins or ga ni sa tion nels, ins ti tu tion nels
et/ou fi nan ciers. Pour au tant, un membre du PNRA 30 me par le ra de
contraintes liées à la si tua tion ad mi nis tra tive du parc (3  dé par te‐ 
ments et 2 ré gions), mais éga le ment de dif fi cul tés d’ordre fi nan cier :

29

MP2 : quand je mets en place un chan tier/ il y a tou jours les si tua ‐
tions de ren contres qui me semblent im por tantes/ quelles qu’elles
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soient hein/ dans quel que soit/ quel que soit le do maine/ sur tout
sur nos ter ri toires quoi/ que/ heu/ on a be soin d’in ter con nais sance
de tous les ac teurs/ dans un do maine// et heu/ parce qu’on est ter ‐
ri toire écla té/ un ter ri toire sur plu sieurs dé par te ments et heu/ le
mille- feuille a-/ ad mi nis tra tif à la fran çaise/ donc heu// et puis des
cé sures à des mo ments entre la Lo zère et l’Avey ron/ l’Avey ron et le
Can tal […] les deux ré gions/ et du coup/ et plu tôt de dire heu/ enfin
pour moi/ c’est presque un pré texte pour mettre en œuvre heu/
des// une si tua tion convi viale/ au tour de cette pro blé ma tique/ et
faire en sorte que les gens se ren contrent aussi/ tout sim ple ment
quoi// parlent/ évoquent/ mettent en place des pro jets […] les élus
sont très im por tants mais mal gré moi ils me/ j’ai pas peu/ j’ai peu ra ‐
re ment/ j’ai ra re ment vu/ à part des élus qui disent c’est bien/ ça/
c’est bien de tra vailler sur l’oc ci tan/ ils sont pas/ ils sont pas pro po ‐
si tion nels  
CCD : ouais// mais ils sont pas frein ?  
MP2 : non/ ils sont pas frein sur ces ques tions// non non/ ils sont
pas frein// ben ah tu sais/ c’est des chan tiers qui coûtent pas cher  
CCD : ah ben voilà jus te ment/ com ment on fait pour bud gé ti ser les
chan tiers langue ?  
MP2. [MP2 sou pire]// moi je dis heu/ fran che ment/ s’il y avait pas
Total Fes tum/ ça se rait com pli qué hein// heu même de trou ver
quatre/ cinq mille euros pour heu/ dé ve lop per ce type de chan tier
quoi  
CCD : parce qu’il n’y a pas une ligne bud gé taire langue ?  
MP2 : non

Néan moins, en ar ti cu lant da van tage les ini tia tives iso lées et les vo‐ 
lon tés ins ti tu tion nelles, le PNRA de vrait pou voir s’ap puyer sur une
iden ti té proche du ter roir et du ter ri toire, dans la quelle se re trou ve‐ 
raient les ha bi tants, et qui sé dui rait pro ba ble ment le tou riste en
quête d’au then ti ci té.

30

Ainsi, le lien entre langue et ter ri toire est ré gu liè re ment illus tré par
ce même membre du PNRA lors de nos dis cus sions in for melles, mais
éga le ment lors de cet en tre tien :

31

MP2 : ben c’est ar ri vé/ quand j’ai ré di gé la stra té gie cultu relle je l’ai
pas du tout in té gré// cet on glet/ et en fait heu// ori gi nel le ment je
pense que de toute façon il était heu/ in té gré/ par le/ la charte/ du
Parc/ l’oc ci tan// il ré pond à/ des no tions assez fortes de la charte//
et heu/ ef fec ti ve ment heu/ moi quand j’ai com men cé à ré flé chir à ce
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chan tier/ ben je me suis aper çu à quel point il était/ ben il était im ‐
por tant sur ce ter ri toire/ voilà/ tu vois// donc/ j’ai dé fi ni un chan ‐
tier avec plu sieurs axes au tour de la com mu ni ca tion heu/ de// oui/
com mu ni ca tion/ ou tils/ ren contres// j’ai iden ti fié tous les ac teurs
dans un pre mier temps/ qui agis saient sur le ter ri toire/ et puis je
suis ren tré en contact avec le CIR DOC 31 aussi/ on a com mu ni qué là- 
dessus// on voit bien qu’ef fec ti ve ment ça/ ça/ ça parle beau coup/
après moi c’est l’idée c’est de/ quelle que soit la stra té gie cultu relle
qu’on dé ve loppe/ c’est d’être le plus ancré au ter ri toire// que ce soit
le/ le/ les ac ti vi tés agri coles/ les ha bi tants// cette cul-// l’iden ti té
cultu relle du ter ri toire en fait hein/ on parle de la ques tion fi lière
agro- alimentaire ou pay sage/ mais il y a aussi la langue quoi/ du/
du pa tois comme ils disent […] c’est- à-dire que si on veut faire exis ‐
ter ce Parc/ dans la durée/ il faut le re con nec ter à/ à/ à sa di men ‐
sion/ que ça soit la fi lière agro- alimentaire/ que ça soit la langue
heu/ et quand je suis ar ri vé/ moi je suis ins tal lé dans un ha meau
heu/ très paumé/ et ef fec ti ve ment moi heu/ il y a beau coup de voi ‐
sins qui parlent oc ci tan/ qui par laient oc ci tan d’ailleurs hein/ bon
cer tains sont dé cé dés// mais tu te rends compte à quel point c’est
une langue qui te rend heu// entre ça/ la to po ny mie/ les bu rons/
les ac ti vi tés/ les mon tagnes/ allez hop// et heu/ c’est vrai que ça
te/ pour moi la chose que je dis c’est que/ ça per met une plus
grande in tel li gi bi li té heu/ du ter ri toire dans son en semble/ de son
iden ti té/ et de son pa tri moine quoi

Ce pen dant, et mal gré une vo lon té ins ti tu tion nelle qui mé rite d’être
sa luée, l’oc ci tan est en core très peu pré sent au sein du ter ri toire dans
des do maines autres que les fêtes tra di tion nelles ou le spec tacle. En
effet, si l’at ta che ment à la langue d’ori gine est fort pour les ha bi tants
du ter ri toire et cer tains ac teurs ins ti tu tion nels, il n’en de meure pas
moins une sorte de dés in ves tis se ment des ques tions lin guis tiques ou,
en tout cas, une ab sence de prise en compte  : l’oc ci tan n’est pas un
au to ma tisme. C’est pour quoi la ré gion Oc ci ta nie Pyrénées- 
Méditerranée, à tra vers ses char gés de mis sion, tra vaille à ac com pa‐ 
gner les col lec ti vi tés à avoir le réflexe- langue, c’est- à-dire à mettre
l’oc ci tan au cœur de toutes les ac ti vi tés et prendre l’ha bi tude de gar‐ 
der sys té ma ti que ment une place pour l’oc ci tan dans chaque pro jet
mis en œuvre, dans chaque ac tion en tre prise.

32

De plus, s’il est en core pos sible d’en tendre la langue, no tam ment lors
des ac ti vi tés agri coles, celle- ci est peu vi sible dans le pay sage lin guis ‐

33
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Fig. 6 : Pla quette CIR DOC et PNRA

Source : CIR DOC, illus tra tion re pro duite avec l’ai mable au to ri sa tion des ayants droits.

tique ou dans les ou tils de com mu ni ca tion (ins ti tu tion nels, as so cia‐ 
tifs, tou ris tiques). Néan moins, le PNRA a ré cem ment tra vaillé avec le
CIR DOC à l’édi tion d’une pla quette va lo ri sant la trans hu mance et le
pa tri moine lin guis tique au tour de celle- ci, in ti tu lée « La mon ta da de
las vacas » (cf. Fig. 6) : ici, chaque langue oc cupe une place qui lui est
propre. L’une ne tra duit pas l’autre, mais cha cune porte sa propre
réa li té ; elles se com plètent et co ha bitent har mo nieu se ment, à l’équi‐ 
libre.

Enfin, le PNRA, sou te nu par ses par te naires 32, a or ga ni sé en juin 2022
Los pri mièrs ren contres oc ci tans d’Au brac 33, jour née d’in for ma tion et
de for ma tion en fa veur des élus et des ac teurs socio- économiques du
ter ri toire, au tour des en jeux liés au dé ve lop pe ment de la langue et
des réa li tés de la pra tique lin guis tique sur le ter ri toire, per met tant

34
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l’iden ti fi ca tion des ac teurs po ten tiels à l’ac com pa gne ment de pro jets
im pli quant la langue.

D’autres ac tions se ront très pro ba ble ment me nées par le PNRA afin
de pro mou voir le ter ri toire à tra vers la langue et la culture oc ci tanes,
et Los ren contres oc ci tans d’Au brac de vraient se pé ren ni ser 34.

35

2. L’ara go nais : une langue très
fra gi li sée sur un ter ri toire vul né ‐
rable (C. Alén Ga ra ba to)
L’ara go nais est l’une des langues propres de la Com mu nau té d’Aragón
en Es pagne (l’autre étant le ca ta lan, parlé à la fron tière de la Com mu‐ 
nau té de Ca ta logne 35). Il ne jouit pas du sta tut de co- officialité dans
la Com mu nau té au to nome (cf. Fig. 7) où il est parlé, mais (selon l’ar‐ 
ticle 3.3 de la Consti tu tion Es pa gnole de 1978) 36, ren trant dans le
groupe des mo da li dades lingüísticas de España 37, il consti tue un pa‐ 
tri mo nio cultu ral que será ob je to de es pe cial re spe to y protección 38.

36



Des langues au bord de la substitution et des glottothérapies qui leur sont appliquées (aragonais,
occitan)

Fig. 7 : La Com mu nau té d’Ara gon dans l’Es pagne des Au to no mies (post 1978)

© Wi ki pé dia Com mons [https://com mons.wi ki me dia.org/wiki/File:Ara gon_in_Spain_(in clu d
ing_Ca na rias).svg]

Le sta tut ju ri dique de l’ara go nais et sa dé si gna tion mé ta lin guis tique
en tant que « langue » ou « mo da li té lin guis tique » ont été source de
conflits po li tiques dans la Com mu nau té au to nome et ont op po sé les
dif fé rents groupes po li tiques re pré sen tés au Par le ment Ara go nais. Ce
cadre po li tique n’a pas été fa vo rable jusqu’à une époque ré cente ni au
main tien ni à la ré cu pé ra tion de la langue, très fra gi li sée par ailleurs
par le ré gime fran quiste et la gé né ra li sa tion des mé dias en cas tillan.
L’émi gra tion vers les villes ou vers l’étran ger, très im por tante, pro‐ 
voque le dé peu ple ment des zones ru rales et dé truit l’ha bi tat na tu rel
de cette langue qui avait en ta mé son dé clin au XV  siècle (no tam ment,
jusqu’au XIX   siècle au sein des élites cultu relles et so ciales) (Ara
Oliván, 2021 ; Benítez Marco, Mar cén Cobos (coord.) et al., 2021).
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L’ara go nais se rait parlé au jourd’hui par 1,9 % de la po pu la tion ara go‐ 
naise 39 (4,2 % dé clarent « connaître » cette langue). Presque un tiers
de ces «  lo cu teurs » se trouve dans les deux grandes villes de la ré‐ 
gion (Za ra go za et Hues ca), ce qui tra duit la pré sence im por tante de
néo lo cu teurs et le tra vail im por tant des as so cia tions qui tra vaillent
pour la langue (Benítez Marco, Mar cén Cobos (coord.) et al., 2021 : 9 ;
IAE 2011  ; Se mi na rio Ara go nés de Sociolingüística, 2017). Mais dans
son cadre tra di tion nel, l’ara go nais se conserve dans le nord de la
Com mu nau té, où l’on peut iden ti fier quatre com plexes dia lec taux qui
re groupent des va rié tés à vi ta li té va riable et à forte va leur sym bo‐ 
lique  : an so ta no, cheso, fa go ta no, chistabín, pan ti cu to, be nas qués ou
pa tués (cf. 2.1.).

38

L’en sei gne ment de l’ara go nais à l’école pu blique re monte à l’année
sco laire 1997-1998, lors qu’un ac cord est signé entre le Gou ver ne ment
d’Ara gon et quatre écoles du nord de la Com mu nau té au to nome si‐ 
tuées à Aínsa/L’Aínsa, Be nasque/Benás, Bies cas et Jaca. Cela dit, les
cours d’ara go nais (une heure par se maine) de vaient avoir lieu en de‐ 
hors des ho raires sco laires. Les choses ont évo lué sen si ble ment de‐ 
puis la créa tion de la Dirección Ge ne ral de Política Lingüística del Go‐ 
bier no de Aragón : l’ara go nais était en sei gné en 2021 dans 27 écoles de
53 com munes de la pro vince de Hues ca 40. Ce pen dant l’ab sence d’un
sta tut de co- officialité rend la nor ma li sa tion très dif fi cile :

39

Todavía nos en con tra mos ante ci fras muy dis cre tas, a las que cabe
sumar la va riable situación del ara go nés en los di fe rentes cen tros en
los que se im parte, de modo que su tra ta mien to en unos y otros es
casi antagónico y le ja no a una situación de normalización en el
ámbito edu ca ti vo (Cam pos Ban drés, 2019). Así, existe una minoría de
cen tros que in cor po ran el ara go nés como len gua ve hi cu lar para la
transmisión de los conte ni dos de al gu na ma te ria cur ri cu lar y una
mayoría que ofre cen una enseñanza muy li mi ta da, como asi gna tu ra
im par ti da den tro o fuera del ho ra rio lec ti vo entre una y dos horas
se ma nales. Además, todos ellos se sitúan de forma ex clu si va en la
pro vin cia de Hues ca 41. (Cam pos Ban drés, 2021)

Entre 2018 et 2022, nous avons réa li sé plu sieurs en quêtes de ter rain
et in ter viewé des ac ti vistes et des res pon sables ou membres d’as so‐ 
cia tions cultu relles à Ansó, Echo, Benás Graus et Za ra go za. Nous
avons ainsi pu re cueillir lors de trois pé riodes d’en quête (juillet 2018,
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juillet 2019 et juin  2022) des dis cours très ins truc tifs sur l’état des
pra tiques et sur tout des re pré sen ta tions de la langue ara go naise  :
plu sieurs heures d’en tre tiens au près de di vers ac teurs connus et
d’ano nymes 42. Nous ci tons dans cet ar ticle les en tre tiens sui vants (les
noms cités le sont avec l’au to ri sa tion des en quê tés) :

en tre tien col lec tif (2019) à Vil la no va (salle de réunion com mu nale) au près des
membres d’une as so cia tion créée en 2005 par un groupe de femmes « qui se
sont re jointes pour faire des choses » : les Do ni sas (femmes éner giques/vo ‐
lon taires/dy na miques : le terme est un dé ri vé de dona = femme en pa tués) :
l’as so cia tion Do ni sas, dont la pré si dente est María José Subirá, réunit des
femmes de trois pe tits vil lages proches de Be nasque : Sesué, Sos et Vil la no va.
Ses ac tions se centrent sur la pro mo tion so ciale et cultu relle de la Val lée de
Be nasque, à tra vers la conser va tion de la mé moire an thro po lo gique et lin ‐
guis tique. Parmi ses pu bli ca tions, bi lingues castillan- pa tués, on peut si gna ler
La dona montañesa (hom mage aux femmes mon ta gnardes) et L’óme montañés

(hom mage à l’homme mon ta gnard). Il s’agit d’un en tre tien de groupe au quel
ont par ti ci pé : María José Subirá, Ma ri na Guaus, Ma ri bel Sahún, Maria Por tas ‐
pa na et Pilar Delmás (on iden ti fie les in ter ve nantes par DP (pré si dente), D1,
D2, D3, D4…),
en tre tien réa li sé en 2019 sur son lieu de tra vail au près de Jorge Me le ro, Téc ‐

ni co de tu ris mo y cultu ra, Mai rie de Be nasque (JM)
en tre tien réa li sé en 2021 à Ansò au près de María José Pérez, ap pe lée Fina de
Mañas (F), pré si dente de l’as so cia tion A Gor go cha et Mónica Bar cos (M), ac ‐
trice de la com pa gnie de théâtre en an so ta no Din go lon dan do 43.

Nous ex po se rons une pe tite par tie de nos ob ser va tions et ana lyses
no tam ment concer nant l’une des va rié tés les plus im por tantes aussi
bien quant à la pra tique qu’en ce qui concerne sa va leur sym bo lique :
le be nas qués ou pa tués.

41

Mais avant de nous cen trer sur ce cas par ti cu lier, il nous semble im‐ 
por tant de sou li gner le rôle très im por tant joué par les femmes dans
le main tien et la ré cu pé ra tion de l’ara go nais. Des femmes ano nymes
qui ont main te nu l’ara go nais à la mai son lorsque leurs époux quit‐ 
taient le vil lage, comme nous le ra content Fina de Mañas, pré si dente
de l’as so cia tion A Gor go cha et Mónica Bar cos, ac trice de la com pa gnie
de théâtre en an so ta no Din go lon dan do :
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F : [el an so ta no] se quedó en las casas/ sobre todo transmisión oral y
fe me ni na/ sí fe me ni na […] pero se ha roto la transmisión […] mi
padre ya falleció hace años/ mi padre tendría 100 y pico años ahora y
no le es cu ché jamás una pa la bra en an so ta no/ en cam bio mi madre
sí// mi madre cuan do vivíamos en Za ra go za no decía una pa la bra en
an so ta no/ pero cuan do venía a Ansó se imbuía del am biente y ha bla ‐
ba an so ta no […]  
E : en tonces pa rece que la salvación del an so ta no se debe a las mu ‐
jeres/¿cómo lo ex pli can?  
[rires]  
F : la transmisión es ORAL  
M : tiene una explicación muy fácil/ ¿YO? ¿mi opinión?/ las que se
que da ban en el pue blo eran ellas// quienes mar cha ban fuera del
pue blo eran los hombres/ con lo cual eran los que menos CHAR RA ‐
BAN porque cuan do lle ga ban a la Ri be ra de ja ban de ha blar su len gua  
F : los ri be ra nos se reían de ellos […] du rante mu chos años hubo un
me nos pre cio/ porque esas per so nas vestían un traje/ ha bla ban una
len gua  
[…]  
M : ¿quiénes que da ban en el pue blo? las MU JERES ¿quiénes seguían
man te nien do la len gua? las MU JERES  
F : quie ras o no el ma triar ca do en estos valles pi re nai cos ha exis ti do
en mu chos as pec tos/ en la economía fa mi liar/ en la tradición/ man ‐
te ni mien to de trajes/ man te ni mien to de la casa/ educación…  
E : ¿sí/ pero cuan do han vuel to los hombres?  
M. sí claro/ en tonces volvían a casa y sus mu jeres se ne ga ban a ha ‐
blar en cas tel la no/ y se ne ga ban a dejar sus trajes o sus tra di ciones o
sus… 44

Le poids des femmes dans le mou ve ment as so cia tif a été dé ci sif  :
l’exemple des Do ni sas dont il est ques tion ci- dessous est ré vé la teur,
mais nous avons éga le ment pu in ter vie wer d’autres femmes qui as‐ 
surent la di rec tion d’as so cia tions cultu relles comme Marta Marín de
l’As so cia tion cultu relle Bisas de lo Sa bor dan de Echo, María José
Pérez, Pré si dente de A Gor go cha, Car men Castán (en sei gnante d’ara‐ 
go nais dans la Val lée de Be nasque et dy na mi sa trice in con tour nable
de la langue du rant plu sieurs dé cen nies) ou en core María José Bráviz,
di rec trice du Trueque Tea tro. La créa tion lit té raire en ara go nais est
éga le ment fon da men ta le ment fé mi nine. Conscient de ce rôle et de la
double mar gi na li sa tion que ces écri vaines ont subi (celle de leur
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Fig. 8 : Com po si tion géo lin guis tique de l’Ara gon

© Wi ki pé dia Com mons [https://fr.wi ki pe dia.org/wiki/Ara go nais#/media/Fi chier:Ara gon_la
n guages.svg]

genre et celle de la langue uti li sée), le Gou ver ne ment d’Ara gon a
prévu d’oc tobre 2022 à avril 2023 une ex po si tion à Za ra go za au tour
de 33 femmes écri vaines et a com men cé à dif fu ser, en 2022, 23 vi déo‐ 
clips (vi deo poe mas) afin de dif fu ser les pro duc tions lit té raires de
femmes en ara go nais.

2.1. Le pa tués du Vall de Benás : l’iden ti ‐
té d’un ter ri toire sanc tua ri sé

À l’ex trême nord- est de la Com mu nau té d’Ara gon, pro vince de Hues‐ 
ca (cf. Fig. 8), le Valle de Be nasque (Bal/Vall de Benás), qui com prend la
com mune de Be nasque et un en semble d’autres pe tits vil lages et
lieux- dits, est un ter ri toire où est en usage, à côté du cas tillan, un
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par ler au toch tone for te ment pa tri mo nia li sé, le bé nas quais, ap pe lé
très nor ma le ment (et sans le moindre in dice de pé jo ra tion) pa tués,
parlé, selon des sources orales, par moins de deux mille ha bi tants de
la Val lée (en vi ron 60 % de la po pu la tion concer née, pour cen tage qui
se rait en di mi nu tion, IAE 2011).

Il s’agit d’un par ler mi no ri taire et mi no ré (un par ler es sen tiel le ment
oral et sû re ment li mi té quant aux in ter ac tions dans les quelles il est
pra ti qué), mais très pré sent dans le quo ti dien des gens de la Val lée
qui ont jusqu’à au jourd’hui as su ré sa sur vie par de mul tiples micro- 
actions/in ter ven tions glot to po li tiques (de par en bas) et par ailleurs
cé lé bré comme une au then tique langue à part par ses usa gers, mais
mal gré tout me na cé de dis pa ri tion (= une langue en dan ger).

45

Le pa tués a connu un « re bond » au cours des an nées 1980 : outre l’air
du temps in ter na tio nal en fa veur des « langues en dan ger », l’effet de
conta gion en Es pagne des po li tiques lin guis tiques en fa veur des len‐ 
guas pro pias (sur tout dans ce cas, du ca ta lan pré sent en Ara gon), dans
les Com mu nau tés Au to nomes dites «  his to riques  » après l’adop tion
de la Consti tu tion de 1978 (et l’en trée en vi gueur de la Charte eu ro‐ 
péenne des langues ré gio nales ou mi no ri taires en 2001).

46

Ce qui frappe le so cio lin guiste qui en quête en terres bé nas quaises,
c’est la sur pre nante consi dé ra tion dont jouit le par ler au toch tone,
consi dé ra tion qui se tra duit par un dis cours épi lin guis tique qui cé‐ 
lèbre à peu près una ni me ment le pa tri moine lin guis tique bé nas quais
et des ac tions glot to po li tiques di verses et va riées en sa fa veur, de puis
des ini tia tives (as so cia tives ou non) «  mi li tantes  » jusqu’à des in ter‐ 
ven tions éma nant des au to ri tés mu ni ci pales et (dans une cer taine
me sure) ré gio nales. Il y a là in con tes ta ble ment un cas exem plaire de
loyau té lin guis tique (Alén Ga ra ba to et Boyer, à pa raître).

47

Comme pour d’autres va rié tés d’ara go nais, ce sont bien les femmes,
en l’oc cur rence ici les Do ni sas 45, qui ont contri bué de ma nière dé ci‐ 
sive au sau ve tage du pa tués :

48

D4 : se perdía sí  
D2 : se perdía/ se perdía 46

Mo des te ment, elles mi ni misent leur mé rite :49
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DP : no so tros no so tras lo que hemos hecho hasta ahora/ ha sido/
reu nir nos/ re co ger todas las me mo rias/ las que tie nen un nombre
X/ ¿no?/ las de del día de cada/ de los pue blos/ a par tir de ello es ‐
cri bir lo y punto 47

La pré sence du pa tois est una ni me ment at tes tée dans le vécu quo ti‐ 
dien des té moins in ter ro gés, et en toutes oc ca sions (certes avec une
do mi nante in tra fa mi liale). Une en quê tée pré cise : « yo con mi her ma‐ 
no siempre los what sapp son en pa tués 48 ».

50

Les Do ni sas uti lisent l’ex pres sion « mover el pa tués 49 » pour dé si gner
leur ob jec tif glot to po li tique. Chez elles, la pro cla ma tion d’iden ti té est
un acte glo bal et per ma nent :

51

DP : pues ha bla mos pa tués ¿no? o sea es un ele men to un ele men to
real mente iden ti ta rio del Valle/ o sea/ ¿qué arte hay?/ arte
románico/¿qué len gua hay?/ el pa tués/ ¿qué hay? na tu ra le za/ ¿qué
tipo de árboles?/ pues fres no y no sé qué/ o sea es algo pro pio de
aquí 50  
Mo ra li té : les pe tits gestes d’iden ti té ont fait « bou ger le pa tués » :  
D2 : se ha re va lo ri za do […]/ empezó a cam biar en los 70 80  
HB : ¿pero esto fue gra cias a vues tra acción ?  
DP : a la de mu chos/ porque fue una cor riente// una cor riente eh/
una cor riente GE NE RAL/ a la cual/ en la cual/ CO NEC TA MOS/ y
por lo tanto hubo fuer za/ un millón de fuer zas  
D3 : y las aso cia ciones/ que em pe za ron a crearse 51

Un autre in di ca teur per met d’éva luer le tra vail ac com pli : il s’agit des
re lais of fi ciels bien ef fec tifs. Le pa tués est dé sor mais cé lé bré of fi ciel‐ 
le ment, il y a des prix com mu naux de re con nais sance de l’écrit en pa‐ 
tois (le prix de Guayente, le prix Chu let) 52.

52

Ainsi la Mu ni ci pa li té de Be nasque or ga nise an nuel le ment un prix qui
concerne le récit, la poé sie, la re cherche, le jour na lisme en cas tillan…
et un prix lit té raire en pa tués (cf. Fig. 9). Par le prix qui ho nore le pa‐ 
tués, chaque année, on dis tingue une per sonne qui tra vaille pour la
pro mo tion et la pré ser va tion du pa tués, et on lui oc troie ce qu’on ap‐ 
pelle le prix Chu let. Le terme est in té res sant  : selon le res pon sable
mu ni ci pal char gé du sec teur cultu rel,
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Fig. 9 : Af fi chette mu ni ci pale an non çant les prix lit té raires de la Ville de Be- 

nasque

Source : Ayun ta mien to de Be nasque, illus tra tion re pro duite avec l’ai mable au to ri sa tion des
ayants droits.

JM : el chu let es lo que es el pas tor o este este/ euh eléc tri co del ga ‐
na do/ para que cuan do tú tienes vacas ove jas/ ga na do/ le ponen el
pas tor eléc tri co y en pa tués se le llama chu let […] un pas tor de la
cultu ra lingüística […] viene de una pa la bra tra di cio nal del pa tués en
el sen ti do fi gu ra ti vo de lla mar a esa per so na para sal va guar dar en
este as pec to la cultu ra lingüística [...] 53

Le prix lit té raire a 35 ans. La mo da li té du pa tués a été in tro duite il y a
25 ans. Le Chu let a une ver sion pour adultes que l’on donne le « Jour
du pa tués » et pour les en fants on dé cerne le prix le « Jour de l’école
du pa tués ».

54
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Les dis cours re cueillis lors de nos en quêtes sont au tant de té moi‐ 
gnages de l’exer cice col lec tif (ou presque…) de la loyau té lin guis tique
de la pe tite com mu nau té de Be nasque à l’égard de son pa tués, et di‐ 
verses ini tia tives consti tuent des exemples re mar quables d’ac tions
glot to po li tiques de par en bas. Au fil des ans, la mul ti pli ca tion de ces
ac tions sur un ter ri toire long temps pro té gé des in fluences ex té‐ 
rieures a porté ses fruits  : le pa tués a ré sis té di gne ment à la
minor(is)ation et a même re con quis cer tains nou veaux ter ri toires lan‐ 
ga giers. Ce pen dant on peut se de man der si l’ap pa ri tion d’une im por‐ 
tante ac ti vi té tou ris tique n’a pas sonné la fin d’un confi ne ment lin‐ 
guis ti que ment sal va teur car, cu rieu se ment, et à la dif fé rence de ce
qui peut se pas ser en d’autres lieux, le tou risme ne semble qu’assez
peu sol li ci ter le filon iden ti taire (voir par ex. Moïse et al., 2006 ; Hel‐ 
ler, 2003).

55

2.2. Les ins ti tu tions à la ma nœuvre. Le
mo dèle ara go nais de « co opé ra tion »
glot to po li tique
La pla ni fi ca tion lin guis tique of fi cielle est en Ara gon très ré cente : on
pour rait dire qu’elle a dé bu té en 2015 suite à la créa tion, au sein du
Dé par te ment d’Édu ca tion, Culture et Sport du Gou ver ne ment d’Ara‐ 
gon, de la Di rec tion gé né rale de po li tique lin guis tique (DGPL) dont le
di rec teur est José Igna cio López Susín. Du rant les deux lé gis la tures
de son exis tence (2015-2019 et 2019-2023), avec des moyens mo‐ 
destes et dans un cadre in cer tain car dé pen dant de la ten dance po li‐ 
tique au pou voir 54, cette Di rec tion a en tre pris une po li tique lin guis‐ 
tique qui peut être consi dé rée comme exem plaire dans le cadre des
ac tions glot to po li tiques concer nant les langues très mi no ri taires et
très mi no ri sées qui sont par lées au sein de ter ri toires très vul né rables
à cause du vieillis se ment de la po pu la tion et de la dé ser ti fi ca tion ru‐ 
rales (ag gra vés no tam ment en Ara gon par les consé quences du chan‐ 
ge ment cli ma tique).

56

Le pre mier élé ment de cette exem pla ri té concerne un as pect qui,
bien qu’évident n’est pas tou jours pré sent dans les po li tiques lin guis‐ 
tiques : il s’agit de la trans ver sa li té. La po li tique lin guis tique est pré‐ 
sen tée en Aragón comme un axe trans ver sal tou chant « toutes les in‐ 
ter ven tions ad mi nis tra tives dans les quelles le fac teur lin guis tique est
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pré sent » (Beltrán Au de ra (coord.) et al., 2021 : 27, tra duc tion : C. AG.).
Il s’agit bien là d’une né ces si té afin d’évi ter des in ter ven tions sec to‐ 
rielles dont l’ef fi ca ci té est très mince (cf. For mo so Go sende, 2022).
Cette trans ver sa li té de la po li tique lin guis tique in clut une éva lua tion
non seule ment des me sures de po li tique lin guis tique mises en œuvre
mais aussi de l’« im pact lin guis tique » « de toute la pla ni fi ca tion mise
en place par les ad mi nis tra tions pu bliques (mu ni ci pales, «  co mar‐
cales » pro vin ciales, ré gio nales) ». C’est de puis cette pers pec tive glo‐ 
bale de la ques tion lin guis tique que López Susín peut af fir mer que :

Una buena práctica es aquel la que ha de mo stra do su uti li dad y pro ‐
duce bue nos re sul ta dos, y, por lo tanto, se re co mien da como mo de lo.
Se trata de una ex pe rien cia exi to sa, que ha sido pro ba da y va li da da,
que se ha re pe ti do y que me rece ser com par ti da con el fin de ser
adop ta da por el mayor número po sible de per so nas. Debe ser sos te ‐
nible desde el punto de vista am bien tal, económico y so cial, sen sible
a los asun tos de gé ne ro, téc ni ca mente po sible, re pli cable y adap ‐
table 55 (López Susín, 2021a : 7).

L’exem pla ri té de la po li tique lin guis tique ara go naise est aussi celle de
son in ser tion dans un ob jec tif gé né ral de dé ve lop pe ment du rable du
ter ri toire, c’est- à-dire dans une pers pec tive de long terme qui in tègre
les contraintes éco lo giques et so ciales à l’éco no mie : la pro tec tion et
la pro mo tion des langues mi no ri taires rentrent ainsi dans l’un des
17  Ob jec tifs de Dé ve lop pe ment Du rable des Na tions Unies, no tam‐ 
ment dans l’ob jec tif  11 « Villes et Com mu nau tés du rables », où il est
ques tion entre autres de «  ren for cer les ef forts de pro tec tion et de
pré ser va tion du pa tri moine cultu rel et na tu rel mon dial  ». Dans ce
cadre et conscient du fait que la vul né ra bi li té de sa langue est aussi
celle de son ter ri toire, le Gou ver ne ment d’Ara gon a ins crit la ques tion
lin guis tique parmi les me sures de son Plan pour at teindre les Ob je ti‐ 
vos de De sar rol lo Sos te nible en Aragón 56 :

58

De fen sa de las len guas pro pias de Aragón, prio ri zan do la
conservación de su pa tri mo nio in ma te rial, fo men tan do su
protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión y fa vo re ‐
cien do, en las zonas de utilización pre do mi nante, su uso en las re la ‐
ciones de los ciu da da nos con las Ad mi nis tra ciones públicas ara go ne ‐
sas y de fen dién do las como pa tri mo nio in ma te rial de Aragón 57.
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La co opé ra tion entre les ins ti tu tions et la so cié té ci vile et ses re pré‐ 
sen tants est de mise. Des ac cords de col la bo ra tion ont été si gnés
entre la Di rec tion Gé né rale de Po li tique Lin guis tique et, entre autres,
5 syn di cats, 30 en ti tés lo cales et 60 as so cia tions avec l’ob jec tif de tra‐ 
vailler en semble pour la re con nais sance so ciale et la pré ser va tion des
« langues propres » d’Aragón (ara go nais et ca ta lan). Toutes ces ini tia‐ 
tives de haut en bas et de bas en haut convergent dans le pro gramme
Agora x l’ara go nés 58, mis en place éga le ment par le Dé par te ment
d’Édu ca tion, Culture et Sport du Gou ver ne ment d’Ara gon 59, avec l’ob‐ 
jec tif de

59

crear una red de co la bo ra dores, que par ti ci pen en esta difusión y se
im pli quen por la su per vi ven cia de la len gua ara go ne sa. [fa vo re cer el
ac ce so] al apren di zaje no for mal de la len gua ara go ne sa, a tra vés de
las per so nas que ejer zan como “men tores” 60.

L’en ga ge ment des as so cia tions, des en tre prises, des com mer çants,
des pro fes sion nels, ainsi que celle des par ti cu liers et des ins ti tu tions
est sol li ci té à tra vers le site web du pro gramme. Faire par tie du ré‐ 
seau Agora X l’ara go nés im plique des avan tages : ré duc tions pour cer‐ 
taines ac ti vi tés, pos si bi li té de par ti ci per à des ap pels à pro jets de la
DGPL, dif fu sion dans des pages web, des bul le tins d’in for ma tion, des
ré seaux so ciaux, etc. Outre les par ti cu liers, le ré seau compte selon le
site web plus de 150 membres, dont une cen taine d’en tre prises, com‐ 
merces et pro fes sion nels 61.

60

Nous ter mi ne rons par le dis cours qui ac com pagne les images d’une
vidéo ins ti tu tion nelle (pro duite par les dé par te ments Tu ris mo de
Aragón et Len guas de Aragón) qui ré sume très bien cette stra té gie
consis tant à as so cier le dé ve lop pe ment de la langue au dé ve lop pe‐ 
ment du ter ri toire et qui oc troie à la langue ara go naise un rôle cen‐ 
tral :

61

Hace más de mil años, los ara go neses que vivían en las montañas co ‐
men za ron a ha blar una len gua ro mance que se co noce con el nombre
de ara go nés.  
Esta len gua se fue ex ten dien do hacia el Sur a las vegas de los ríos
Cinca, Gállego, Ebro, Huer va, Jalón. Hoy, gran parte de nues tros pro ‐
duc tos tra di cio nales tie nen su nombre en ara go nés : ter nas co, pres ‐
co, uella, co chin, al berje, chor don, bor ra ja, es pi nai, trui ta, for mache,
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e

Avec une base de lo cu teurs très faible et sans un sou tien ins ti tu tion‐ 
nel suf fi sant pour mener à bien une po li tique lin guis tique de nor ma‐ 
li sa tion comme celle des Ca ta lans (ou en core comme celle, plus ti‐ 
mide, des Ga li ciens, très nom breux pour tant à par ler leur langue),
l’ave nir de ces langues ap pa rait ainsi lié à celui des ter ri toires où elles
sont en core pré sentes. Les pro jets concer nant le PNRA, tout comme
la po li tique lin guis tique menée dans la Com mu nau té d’Ara gon de 2018
à 2021 sont exem plaires dans leur prise en compte de la re la tion in‐ 
dis so luble entre pro mo tion des langues et dé ve lop pe ment des ter ri‐ 
toires.
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NOTES

1  Qui re noue avec l’ana lyse de la di glos sie pro po sée par Jean Psi cha ri (1928)
et qui contre dit donc les mo dé li sa tions iré nistes ex po sées par Fer gu son et
Fish man (Fer gu son, 1959 ; Fish man, 1971). Voir Boyer 2014.

2  De puis son émer gence dans les an nées 1980, la no tion de « vul né ra bi li té »
a été uti li sée dans dif fé rentes dis ci plines  : phi lo so phie, so cio lo gie, géo gra‐ 
phie… Cf. par exemple Maillard, 2020 ; Sou let, 2022 ; Léone et Vinet, 2006.

3  À l’ins tar de la science po li tique anglo- saxonne qui dis tingue, concer nant
l’ana lyse/l’éva lua tion des mises en œuvre de po li tiques pu bliques, une ap‐ 
proche des cen dante (top- down) et une ap proche as cen dante (bottom- up) (voir
par ex. Sa ba tier, 1986), l’éco lo gie lin guis tique (et la so cio lin guis tique ap pli‐ 
quée) consi dère qu’en ma tière de ges tion des langues, on doit dis tin guer (et
contras ter) les po li tiques de par en haut (« de haut en bas ») et les ac tions
glot to po li tiques de par en bas (« de bas en haut ») (Alén Ga ra ba to et Boyer,
2020 ; Léo nard, 2017 ; Net tle et Ro maine, 2003).

4  Il est clair que nos ob ser va tions et nos hy po thèses ne sont pas trans po‐ 
sables en tous points à tous les ter rains ha bi tés par un conflit de langues.
L’état di glos sique de ces ter rains est for cé ment va riable, selon l’his toire, la
so cio lo gie et l’état des ima gi naires col lec tifs. Un exemple : l’in té rêt nou veau
pour un res pect de la norme oc ci tane clas sique est, dans le cadre de nos
ob ser va tions, une sin gu la ri té in té res sante. Ce «  désir de norme  » tranche
avec d’autres si tua tions de type proche où les lo cu teurs na tifs (ce qu’il en
reste) re fusent toute contrainte nor ma tive. Et quant au de ve nir de cette vel‐ 
léi té de nor ma li sa tion que nous ana ly sons dans cette étude, rien n’est scel lé
bien évi dem ment. Mais des pers pec tives sont bel et bien ou vertes… (voir par
ex. le n  175/1 de Lan gage et so cié té : « Nou veaux usages socio- économiques
des « langues ré gio nales » de France au XXI  siècle », dir. par C. Alén Ga ra ba‐ 
to et H. Boyer, 2022. Voir éga le ment Du bois M., Kam ber A., Mat they M. (dir.),
2019, Ca hiers de lin guis tique 45.1, « L’image des langues »).

5  Ce terme fait écho à celui de « glot to pha gie » uti li sé par Cal vet (1974) dans
Lin guis tique et co lo nia lisme.

6  Les en quêtes sur ce sec teur ne sont pas nom breuses en ce qui concerne
les langues ré gio nales de France : on peut citer Le Squère, 2014 à pro pos du
bre ton ; Blan chet, 2009 et Ko sians ki, 2001 à pro pos du pro ven çal.

o

e
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7  Cette en quête do cu men taire et par en tre tiens semi- directifs, co or don‐ 
née par C. Alén Ga ra ba to et réa li sée entre 2017 et 2020, a été co fi nan cée par
la Dé lé ga tion gé né rale à la langue fran çaise et aux langues de France et le
la bo ra toire DI PRA LANG – EA 739 de l’uni ver si té Paul- Valéry Mont pel lier 3.
Le pre mier volet de cette en quête est consti tué par l’ana lyse d’un cor pus de
noms d’en tre prises en oc ci tan (ou en fran ci tan) com po sé à par tir des fi‐ 
chiers ac quis au près de la Chambre de Com merce et de l’In dus trie d’Oc ci ta‐ 
nie. Le deuxième volet, qua li ta tif, est celui de l’ana lyse d’une ving taine d’en‐ 
tre tiens semi- directifs menés au près d’ar ti sans (vi gne rons, pro duc teurs de
pâtes et de bières es sen tiel le ment) et de res pon sables d’en tre prises qui ont
fait le choix de l’oc ci tan pour nom mer leurs pro duits ou leurs éta blis se‐ 
ments (Alén Ga ra ba to et Boyer, 2020).

Dans cet ar ticle nous ci te rons des ex traits d’en tre tiens conduits au près de
six pro duc teurs (de vin, vi naigre, pâtes) iden ti fiés par des codes (PV2, PV4,
PV6, PV9, PA1, PP2) mais aussi par leurs noms et/ou le nom de leurs pro‐ 
duits, que nous men tion nons avec leur au to ri sa tion (et sans les quels leurs
pro pos n’au raient pas de sens). La lettre E dé signe les en quê teurs.

8  Les 25 277 en tre prises dont le siège se trou vait dans le dé par te ment des
Pyrénées- Orientales, hors du do maine oc ci ta no phone, ont été ex clues.

9  Le pro jet ECO- OC fait suite à l’étude d’Henri Boyer (1984) à pro pos des
dé no mi na tions des en tre prises de l’ar ron dis se ment de Bé ziers et à celle de
C.  Alén Ga ra ba to, réa li sée 24  ans plus tard dans le même ar ron dis se ment
(Alén Ga ra ba to, 2007)  : on avait mon tré la ten dance crois sante des en tre‐ 
pre neurs du Bi ter rois à cher cher des dé no mi na tions iden ti taires pour leurs
en tre prises ainsi qu’une stra té gie à la hausse (lé gère) consis tant à faire appel
à la langue oc ci tane pour nom mer les en tre prises.

10  Mal gré tout, ces deux phé no mènes res tent lar ge ment mi no ri taires et ne
concernent que 0,72 % des en tre prises de la ré gion.

11  Les do maines d’ac ti vi té les plus re pré sen tés sont sans doute ceux qui
touchent au tou risme (res tau rants, hô tels, cam pings, chambres d’hôtes…), à
l’agri cul ture et à l’éle vage, à la fa bri ca tion de pro duits ar ti sa naux (fro ma ge‐ 
ries, char cu te ries, pâ tis se ries, bou lan ge ries…), à la vente de pro duits d’ali‐ 
men ta tion très di vers, etc. Mais on trouve aussi des ma çons, des agences
im mo bi lières, des crèches, des bu reaux de tabac, des pro duc teurs d’élec tri‐ 
ci té, des bi jou te ries, etc.

12  Dans cet ar ticle, nous avons opté pour un sys tème éco nome pour la
trans crip tion des ex traits d’en tre tiens qui, tout en don nant accès à des in‐
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for ma tions so cio lin guis tiques, ne rend pas dif fi cile une lec ture «  or di‐ 
naire » :

X, XX, XXX : mot(s) ou sé quence in au dible(s), non com pris par le trans crip‐ 
teur ;
syl labe ou mot en ma jus cules : in ten si té par ti cu lière (in sis tance, dé ta che‐ 
ment) ;
/, //, /// : pause plus ou moins longue ;
? : in to na tion in ter ro ga tive ;
[rire], [ton en joué]…  : com men taire/in for ma tion du trans crip teur concer‐ 
nant un fait, un com por te ment non ver bal. Éven tuel le ment, lorsque c’est
per ti nent, res ti tu tion pho né tique d’un mot ou d’une ex pres sion en oc ci tan ;
les guille mets sont uti li sés pour si gna ler le dis cours rap por té ;
mot ou seg ment de phrase sou li gné(s) : che vau che ment d’in ter ven tions.

13  Lit té ra le ment « Sa chez que bien tôt… ».

14  [http://bieres- aveyronnaises.fr/la- boutique/les- bieres/53- sabetz-que-l
eu-33cl.html], consul té le 07 sep tembre 2023.

15  « dit petit, ce vin a tout ce qu’il faut » (tra duc tion Car men Alén Ga ra ba to,
dé sor mais C. AG.).

16  C’est- à-dire, d’an crage dans le ter roir, en ten du comme « un es pace géo‐ 
gra phique dé li mi té dé fi ni à par tir d’une com mu nau té hu maine qui construit
au cours de son his toire un en semble de traits cultu rels dis tinc tifs, de sa‐ 
voirs et de pra tiques, fon dés sur un sys tème d’in ter ac tions entre le mi lieu
na tu rel et les fac teurs hu mains. Les savoir- faire mis en jeu ré vèlent une ori‐ 
gi na li té, confèrent une ty pi ci té et per mettent une re con nais sance pour les
pro duits ou ser vices ori gi naires de cet es pace et donc pour les hommes qui
y vivent. Les ter roirs sont des es paces vi vants et in no vants qui ne peuvent
être as si mi lés à la seule tra di tion » (dé fi ni tion éla bo rée par un col lec tif de
l’INRA- INAO-UNESCO, citée dans la charte Ter roirs & Cultures, 2005 et re‐ 
pro duite par Pré vost et al. 2014).

17  Un char gé de mis sion « langue et en sei gne ment », un autre « langue et
culture » et un troi sième at ten du pour trai ter le dos sier Total Fes tum dans
son en semble. Total Fes tum est un fes ti val porté par la ré gion Oc ci ta nie
Pyrénées- Méditerranée, en par te na riat avec les ac teurs as so cia tifs et cultu‐ 
rels lo caux, afin de faire vivre les langues et cultures oc ci tane et ca ta lane
(sou tien à la créa tion ar tis tique et à la dif fu sion des langues et cultures ré‐ 
gio nales).

http://bieres-aveyronnaises.fr/la-boutique/les-bieres/53-sabetz-que-leu-33cl.html
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18  Et no tam ment : une conven tion in ter aca dé mique pour l’en sei gne ment de
l’oc ci tan si gnée en 2020, un accord- cadre pour l’en sei gne ment du ca ta lan
signé en 2022, Total Fes tum, et le plan Cultu ra Viva lancé en 2022, [https://
www.la re gion.fr/Culture- Plan-Cultura-Viva-La-Region-Occitanie-a-lance-
une-large-consultation], consul té le 07 sep tembre 2023.

19  Le pro jet ID- TERROC est ins crit au sein du la bo ra toire DI PRA LANG EA
739 (dir. C. Alén Ga ra ba to). Cette re cherche est réa li sée dans le cadre d’un
contrat doc to ral co fi nan cé par l’uni ver si té Paul- Valéry Mont pel lier  3 et la
ré gion Oc ci ta nie.

20  L’étude s’ap puie sur un cor pus de 19 en tre tiens semi- directifs réa li sés au
prin temps 2022, sur une en quête so cio lin guis tique réa li sée en 2022 et sur
une en quête to po ny mique réa li sée à l’au tomne 2022, dont le trai te ment se
pour suit en 2023.

21  Un PNR est un outil de dé ve lop pe ment du ter ri toire et de pré ser va tion
des pa tri moines, en mi lieu rural vul né rable pré sen tant un in té rêt pa tri mo‐ 
nial re mar quable. Ses mis sions s’ar ti culent au tour d’une charte et s’ins‐ 
crivent dans le do maine socio- économique, mais aussi au ni veau cultu rel,
na tu rel et pay sa ger. Un PNR s’or ga nise au tour d’un pro jet ter ri to rial concer‐ 
té. Il n’est ni une ré serve na tu relle, ni un parc na tio nal  : il ne crée au cune
nou velle rè gle men ta tion. Il existe 58 PNR en France à ce jour, dont les plus
ré cents ont vu le jour en 2021 (Doubs Hor lo ger et Corbières- Fenouillèdes).

22  «  Les occitano- imprégnés en globent ceux qui ne parlent pas mais qui
com prennent l’oc ci tan, même si cer taines no tions leur échappent, ou s’ils
ne com prennent que quelques mots ou ex pres sions » (OPLO 2020 : 17).

23  Et no tam ment Les nuits des bu rons et les Ré si dences de ter ri toires  : col‐ 
lec tage et res ti tu tion de contes (Scop Sir ven tés) et va lo ri sa tion des son‐ 
nailles (FeM Col lec tiu).

24  Le PNRA ne pos sède pas d’autres com pé tences que celles pour la si gna‐ 
lé tique.

25  Dé si gnés dans l’ex trait par AE4 et AE5 (ac teurs éco no miques). CCD est
l’en quê trice.

26  Il est très exac te ment écrit : « un cop’ de vin ».

27  Or tho gra phié avec un O  : sau mon cés. (lo sau man cés est le man sois, cé‐ 
page du sud- ouest).

28  Gra phié ainsi  : «  Perque lo vin d’aquel valon, garde tot jorn son viel
renom ». Pour que le vin de ce val lon, garde tou jours sa re nom mée (tra duc‐

https://www.laregion.fr/Culture-Plan-Cultura-Viva-La-Region-Occitanie-a-lance-une-large-consultation
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tion : Ca ro line Cal vet).

29  AE5 m’a dit ne pas par ler oc ci tan et ne ja mais l’avoir ap pris (mais fi ni ra
par dire l’avoir suivi en op tion au col lège et au lycée). AE4 as sure le com‐ 
prendre par fai te ment car ses pa rents étaient lo cu teurs, mais dé clare le par‐ 
ler dif fi ci le ment, et se dit in ca pable de le lire et l’écrire.

30  MP  : membre du PNRA (co di fi ca tion re te nue pour tous les ac teurs du
PNRA sans dis tinc tion entre les em plois fonc tion nels, les élus, les membres
du syn di cat mixte de ges tion et les membres du co mi té scien ti fique).

31  Centre in ter na tio nal de re cherche et do cu men ta tion oc ci tanes / Centre
In ter na tio nal de Re cèr ca e Do cu men ta cion Oc ci ta nas : éta blis se ment pu blic à
vo ca tion cultu relle en fa veur de la langue et de la culture oc ci tane (CIR DOC
– Ins ti tut oc ci tan de cultu ra).

32  CIR DOC, ré gion Oc ci ta nie Pyrénées- Méditerranée (Total Fes tum), OPLO,
Lo Congrès per ma nent de la lenga oc ci ta na.

33  Les pre mières ren contres oc ci tanes de l’Au brac (tra duc tion  : Ca ro line
Cal vet).

34  Les se condes ren contres se sont te nues en juin 2023.

35  Pour un aper çu des ques tions po sées par cette langue trans fron ta lière,
voir Alén Ga ra ba to, 2020.

36  Pour une pré sen ta tion mi nu tieuse du sta tut ju ri dique de la langue ara go‐ 
naise de 1978 à au jourd’hui, voir López Susín, 2021.

37  Mo da li tés lin guis tiques d’Es pagne (tra duc tion : C. AG).

38  Un pa tri moine cultu rel qui fera l’objet d’un res pect et d’une pro tec tion
par ti cu liers (tra duc tion : C. AG).

39  Cela re pré sente 25 556 per sonnes.

40  L’en sei gne ment de l’ara go nais se heurte par ailleurs à des re pré sen ta‐ 
tions né ga tives ainsi qu’à la faible va leur sym bo lique de la langue (Cam pos
Ban drés, 2018).

41  Nous sommes en core confron tés à des chiffres très dis crets, aux quels il
faut ajou ter la si tua tion va riable de l’ara go nais dans les dif fé rents éta blis se‐ 
ments où il est en sei gné, de sorte que son trai te ment chez les uns et chez
les autres est presque an ta go niste et loin d’une si tua tion de nor ma li sa tion
dans le do maine pé da go gique (Cam pos Ban drés, 2019). Ainsi, il existe une
mi no ri té d’écoles qui in tègrent l’ara go nais comme langue vé hi cu laire pour la
trans mis sion des conte nus de cer taines ma tières sco laires et une ma jo ri té
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qui offre un en sei gne ment très li mi té, en tant que ma tière en sei gnée pen‐ 
dant ou en de hors les heures de classe entre une et deux heures par se‐ 
maine. De plus, tous sont si tués ex clu si ve ment dans la pro vince de Hues ca
(tra duc tion : C. AG.).

42  C. Alén Ga ra ba to en a trans crit de nom breuses sé quences.

43  Même si leurs pro pos ne sont pas re pro duits lit té ra le ment ici, les en tre‐ 
tiens menés au près d’autres ac teurs so cio cul tu rels de la ré gion nous ont
per mis de mieux com prendre la si tua tion de cette langue et de ses va rié tés
dia lec tales  : no tam ment, l’en tre tien en 2019 à son do mi cile au près de Car‐ 
men Castán (pion nière de l’en sei gne ment de l’ara go nais dans les écoles de la
Val lée de Be nasque et dy na mi sa trice so cio cul tu relle), l’en tre tien col lec tif en
2021 dans un café d’Echo au près de Marta Marín de l’As so cia tion cultu relle
Bisas de lo Sa bor dan et de María José Bráviz, di rec trice du Trueque Tea tro de
Echo, et enfin, les en tre tiens faits à Graus en 2022 au près de María José
Girón et Peña Marín membres de l’as so cia tion In Fent.
Tous les en tre tiens ont été menés en es pa gnol, langue par lée par les deux
en quê teurs et prin ci pale langue d’usage des en quê tés. Les ex traits cités ici
ne re pré sentent qu’une toute pe tite par tie de la ma tière dis cur sive re‐ 
cueillie.

44  F : [el an so ta no] est resté dans les mai sons, sur tout la trans mis sion orale
et fé mi nine, oui fé mi nine […], mais la trans mis sion s’est rom pue [...] Mon
père est dé cé dé il y a des an nées, mon père au rait main te nant 100  ans et je
ne l’ai ja mais en ten du par ler en an so ta no, contrai re ment à ma mère. Quand
nous vi vions à Sa ra gosse, ma mère ne di sait pas un mot en an so ta no mais
quand elle est venue à Ansó elle a été im pré gnée de l’at mo sphère et a parlé
an so ta no [...]
E : Il semble donc que le salut de l’an so ta no soit dû aux femmes, com ment
l’expliquez- vous ?
[rires]
F : La trans mis sion est ORALE !
M : Il a une ex pli ca tion très simple. MOI, mon avis ? Ce sont elles qui sont
res tées au vil lage. Ceux qui sor taient de la ville étaient les hommes, c’est
pour quoi ils étaient ceux qui par laient le moins [en an so ta no] car ar ri vés à la
Ri be ra, ils ne par laient plus leur langue.
F : Les ha bi tants se mo quaient d’eux […] pen dant de nom breuses an nées, il y
a eu du mé pris, parce que ces gens por taient un cos tume, par laient une
langue…
[…]
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M  : Qui est resté au vil lage  ? Les FEMMES. Qui ont conti nué à gar der la
langue ? Les FEMMES.
F  : Qu’on le veuille ou non, le ma triar cat dans ces val lées py ré néennes a
exis té sous bien des as pects ! Dans l’éco no mie fa mi liale, dans la tra di tion,
l’en tre tien des cos tumes, l’en tre tien de la mai son, l’édu ca tion...
E : Oui, mais quand les hommes sont- ils re ve nus ?
M : Oui bien sûr, puis ils sont ren trés chez eux et leurs femmes ont re fu sé
de par ler es pa gnol, et elles ont re fu sé de lais ser leurs cos tumes ou leurs tra‐ 
di tions ou leurs… (tra duc tion : C. AG.).

45  Sur les Do ni sas, voir plus haut, note 44.

46  D4. [le pa tués] était en train de se perdre oui
D2. Il était en train de se perdre, il était en train de se perdre (tra duc tion : C.
AG.).

47  DP. Nous, nous ce que nous avons fait jusqu’à main te nant ça a été de
nous réunir, de re cueillir toutes les mé moires, celles qui ont un nom X,
non  ? Celles de tous les jours, des vil lages, à par tir de là les écrire, point
(tra duc tion : C. AG.)

48  moi, avec mon frère, les What sApp sont en patué (tra duc tion : C. AG.).

49  [faire] bou ger le pa tois (tra duc tion : C. AG.).

50  DP : donc nous par lons pa tués, non ? C’est- à-dire, c’est un élé ment, un
élé ment vrai ment iden ti taire de la Val lée, d’ac cord ? C’est à dire, qu’est- ce
qu’il y a comme art ? De l’art roman, qu’est- ce qu’il y a comme langue ? Le
pa tués, qu’est- ce qu’il y a ? La na ture. Quel type d’arbres ? Des frênes et tout
ça, c’est- à-dire c’est quelque chose propre d’ici… (tra duc tion : C. AG.).

51  D2 : il a été re va lo ri sé […] ça a com men cé à chan ger dans les an nées 1970,
1980
E : mais ça s’est fait grâce à votre ac tion ?
DP : à l’ac tion de beau coup, car ça a été un cou rant, un cou rant eh, un cou‐ 
rant GÉ NÉ RAL, au quel nous nous sommes CONNEC TÉES, et donc il y a eu
de la force, un mil lion de forces (tra duc tion : C. AG.).

52  Le pa tués a eu par ailleurs les hon neurs du ci né ma (adap ta tion ci né ma‐ 
to gra phique du roman de Luz Gabàs : Pal me ras en la nieve)

53  JM : le chu let c’est ce qui est le ber ger ou ce ce, élec trique pour les trou‐ 
peaux, pour que lorsque tu as des vaches, des bre bis, des trou peaux, on leur
met le ber ger élec trique et en pa tués on l’ap pelle chu let [...]. Un ber ger de la
culture lin guis tique […] ça vient d’un mot tra di tion nel du pa tués dans le sens
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fi gu ré d’ap pe ler cette per sonne pour sau ve gar der de cette façon la culture
lin guis tique (tra duc tion : C. AG.).

54  Alors que cet ar ticle était déjà ré di gé, et suite aux ré sul tats des élec tions
au to no miques du 28/05/2023, le Par ti do Po pu lar (droite) et VOX (ex trême
droite) ont signé le 4/08/2023 un Ac cord pour gou ver ner en semble la
Com mu nau té d’Ara gon. Cet ac cord pré voit, entre autres, la « sup pres sion de
la Di rec tion gé né rale de la po li tique lin guis tique et le trans fert de ses fonc‐ 
tions à la Di rec tion gé né rale de la culture et du pa tri moine ». Il est prévu
éga le ment de « sup pri mer les “aides aux ac ti vi tés non lu cra tives dans le do‐ 
maine de la po li tique lin guis tique” ac cor dées par le gou ver ne ment ré gio nal
sor tant et ré orien ter ce bud get vers l’aide aux en tre prises tou ris tiques et
cultu relles qui pro meuvent les fêtes lo cales et les foires ar ti sa nales » (tra‐ 
duc tion  : C. AG.). Acuer do PP- VOX para la go ber na bi li dad de Aragón, [http
s://www.he ral do.es/uploads/files/2023/08/04/acuerdo- gobierno-pp-vox
-2-pdf.pdf], consul té le 6 août 2023.

55  Une bonne pra tique est une pra tique qui s’est avé rée utile et pro duit de
bons ré sul tats, et qui est donc re com man dée comme mo dèle. C’est une ex‐ 
pé rience réus sie qui a été tes tée et va li dée, qui a été ré pé tée et qui mé rite
d’être par ta gée pour être adop tée par le plus grand nombre. Elle doit être
du rable d’un point de vue en vi ron ne men tal, éco no mique et so cial, sen sible
aux ques tions de genre, tech ni que ment pos sible, re pro duc tible et adap table
(tra duc tion : C. AG.).

56  [https://www.ara gon.es/-/objetivos- de-desarrollo-sostenible-en-arago
n-11- ciudades-y-comunidades-sostenibles], consul té le 07 sep tembre 2023.

57  Dé fense des «  langues propres  » d’Ara gon, en don nant la prio ri té à la
conser va tion de son pa tri moine im ma té riel, en en cou ra geant sa pro tec tion,
sa ré cu pé ra tion, son en sei gne ment, sa pro mo tion et sa dif fu sion et en fa vo‐ 
ri sant, dans les zones d’uti li sa tion pré do mi nante, son usage dans les re la‐ 
tions des ci toyens avec les ad mi nis tra tions pu bliques ara go naises et en les
dé fen dant en tant que pa tri moine im ma té riel d’Ara gon (tra duc tion : C. AG.).

58  Main te nant, pour l’ara go nais (tra duc tion : C. AG.).

59  [https://len guas dea ra gon.org/agora- por-laragones/], consul té le
07 sep tembre 2023.

60  Créer un ré seau de col la bo ra teurs, qui par ti cipent à cette dif fu sion et
qui s’im pliquent dans la sur vie de la langue ara go naise. Fa vo ri ser l’accès à
l’ap pren tis sage non for mel de la langue ara go naise, à tra vers les per sonnes
qui exer ce raient comme « men tors » (tra duc tion : C. AG.).

https://www.heraldo.es/uploads/files/2023/08/04/acuerdo-gobierno-pp-vox-2-pdf.pdf
https://www.aragon.es/-/objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-aragon-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles
https://lenguasdearagon.org/agora-por-laragones/
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61  [https://len guas dea ra gon.org/agora- por-laragones/], consul té le 07
sep tembre 2023.

62  Il y a plus de mille ans, les Ara go nais qui vi vaient dans les mon tagnes ont
com men cé à par ler une langue ro mane connue sous le nom d’ara go nais.
Cette langue s’est éten due vers le sud jusqu’aux plaines des ri vières Cinca,
Gállego, Ebro, Huer va, Jalón. Au jourd’hui, beau coup de nos pro duits tra di‐ 
tion nels ont leur nom en ara go nais  : ter nas co, pres co, uella, co chin, al berje,
chor don, bor ra ja, es pi nais, trui ta, for mache, zirgüello, min gla na, to zi no. C’est
le cas éga le ment pour les ma tières pre mières avec les quelles on fait le vin
(ugas), l’huile (olives), la bière (ordio), les pro duits de confi se rie (zucre), le
fro mage (leit) ou les ma ga sins où ces pro duits sont ven dus : tabla, pes ca te‐ 
ria, furno, ta bier na, bo ti ga. Beau coup de ces pro duits et ma tières pre mières
at teignent une haute qua li té sur notre ter ri toire qui contri bue à la créa tion
d’em plois et à la gé né ra tion de res sources sur le ter ri toire. Cela si gni fie éga‐ 
le ment lut ter contre le dé peu ple ment. La consom ma tion de pro duits ara go‐ 
nais et en par ti cu lier ceux qui ont leur nom usuel ou leur marque en ara go‐ 
nais ren force l’uti li sa tion de notre langue et fa vo rise l’éco no mie ara go naise.
Consom mez des pro duits et des ser vices d’en tre prises qui uti lisent l’ara go‐ 
nais.
Main te nant, pour l’ara go nais (tra duc tion : C. AG.).

RÉSUMÉS

Français
Le sché ma tra di tion nel ca ta lan de la dy na mique di glos sique, qui n’a que
deux sor ties an ta go nistes (nor ma li sa tion vs sub sti tu tion), peut être en ri chi
et com plé té à par tir de l’ana lyse contras tive/com pa ra tive de plu sieurs si‐ 
tua tions so cio lin guis tiques de langues que l’on a pu consi dé rer en fin de
sub sti tu tion. Nous ap puyant sur plu sieurs en quêtes de ter rain, nous pré‐ 
sen tons des évo lu tions de deux dy na miques di glos siques : celle de l’oc ci tan
en France, pour le quel nous avons pu ob ser ver, mal gré son état de forte
minor(is)ation, la ma ni fes ta tion de nom breux (micro)- actes glot to po li tiques
qui confèrent à la langue en voie de dis pa ri tion une va leur pa tri mo niale que
nous qua li fions de dy na mique. Cette va leur pa tri mo niale peut être mise à
pro fit dans la va lo ri sa tion des ter ri toires vul né rables, comme le montre l’in‐ 
té rêt ré cent de la ré gion Oc ci ta nie pour la ré cu pé ra tion et la nor ma ti vi sa‐ 
tion des mi cro to po nymes en vue d’une pro mo tion des Che mins de trans hu‐ 
mance du parc na tu rel de l’Au brac. Nous met tons en re gard le cas oc ci tan
avec le cas de l’ara go nais en Es pagne qui, comme l’oc ci tan, sur vit dans une
si tua tion très pré caire d’un point de vue so cio lin guis tique mais aussi socio- 
démographique.

https://lenguasdearagon.org/agora-por-laragones/
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English
The tra di tional Catalan di glos sic dy namic, which has only two ant ag on istic
out comes (nor m al isa tion vs. sub sti tu tion), can be en riched and com pleted
on the basis of the con trast ive/com par at ive ana lysis of sev eral so ci o lin‐ 
guistic situ ations of lan guages which have been con sidered to be at the end
of sub sti tu tion. Based on a num ber of field sur veys, we present de vel op‐ 
ments in two di glos sic dy nam ics: that of Oc citan in France, where we have
ob served, des pite its high minor ity status, the mani fest a tion of nu mer ous
glot to pol it ical (micro)-acts which give the lan guage in danger of dis ap pear‐ 
ing a her it age value that we de scribe as dy namic. This her it age value can be
put to good use in pro mot ing vul ner able areas, as shown by the re cent in‐ 
terest shown by the Oc cit anie Re gion in re cov er ing and nor m al ising mi cro‐ 
top onyms with a view to pro mot ing the Chemins de transhumance in the
Au b rac Nat ural Park. We com pare the case of Oc citan with that of Ar‐ 
agonese in Spain, which, like Oc citan, is sur viv ing in a very pre cari ous situ‐ 
ation from both a so ci o lin guistic and socio- demographic point of view.

Español
El es que ma tra di cio nal ca ta lán de la di ná mi ca di gló si ca, que sólo tiene dos
sa li das an ta gó ni cas (nor ma li za ción vs. sus ti tu ción), puede en ri que cer se y
com ple tar se con el aná li sis con tras ti vo/com pa ra ti vo de va rias si tua cio nes
sociolingüísticas de len guas que po dría mos con si de rar pró xi mas de la sus ti‐ 
tu ción. A par tir de va rios es tu dios de campo, pre sen ta mos la evo lu ción de
dos di ná mi cas di gló si cas: la del oc ci tano en Fran cia, del cual pu di mos ob‐ 
ser var a pesar de su es ta do de fuer te minor(iz)ación, la ma ni fes ta ción de
nu me ro sos (micro)actos glo to po lí ti cos que dan a la len gua en pe li gro de ex‐ 
tin ción un valor pa tri mo nial que ca li fi ca mos de di ná mi co. Este valor pa tri‐ 
mo nial puede uti li zar se para pro mo ver te rri to rios vul ne ra bles, como lo
mues tra el re cien te in te rés de la Re gión de Oc ci ta nia por la re cu pe ra ción y
la nor ma ti vi za ción de los mi cro to pó ni mos en la pro mo ción de los sen de ros
de tras hu man cia en el Par que Na tu ral de Au brac. Com pa ra mos el caso oc ci‐ 
tano con el caso del ara go nés en Es pa ña que, como el oc ci tano, so bre vi ve
en una si tua ción muy pre ca ria desde el punto de vista sociolingüístico pero
tam bién so cio de mo grá fi co.
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