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PLAN

L’identité, notion sujette à suspicion et à controverse
Langue et nation
Le nationalisme : une production idéologique
Un cas exemplaire de nationalisme linguistique : le nationalisme linguistique
catalan
Nationalisme linguistique et politique linguistique en Catalogne
Le contraste galicien
Le nationalisme linguistique paraguayen

TEXTE

Dans un texte à visée épis té mo lo gique, consa cré à l’«  éco lo gie des
langues » et à la « so cio lo gie du lan gage », Mo ni ca Hel ler in vite à un
ques tion ne ment per ti nent qui mé rite ce pen dant dis cus sion :

1

Nous de vons poser la ques tion de sa voir ce qui sous- tend l’émer ‐
gence ac tuelle et la puis sance du concept structuraliste- 
fonctionnaliste de l’éco lo gie des langues. Ces faits sont sû re ment liés
à la perte de force idéo lo gique du na tio na lisme dans la dé fense des pe ‐
tites langues ; c’est main te nant l’idée de la bio di ver si té comme bien
pla né taire qui risque de pou voir ser vir d’idéo lo gie lé gi ti mante pour la
re lève des mou ve ments de re ven di ca tion des mi no ri tés lin guis tiques
qui ont vu le jour dans les an nées 1960 (Hel ler, 2002 : 188 ; ’ qui sou ‐
ligne).
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S’il est vrai que c’est «  l’idée de la bio di ver si té comme bien pla né‐ 
taire », c’est- à-dire le po si tion ne ment éco lin guis tique qui a contri bué
et contri bue à en cou ra ger la dé fense des langues me na cées (et pas
seule ment les « pe tites langues »…), il n’est pas exact pour au tant de
diag nos ti quer une perte d’im pact du na tio na lisme lin guis tique. Force
est de consta ter en effet que les deux po si tion ne ments glot to po li‐ 
tiques (éco lo gie lin guis tique et na tio na lisme lin guis tique) conjuguent
leurs idéo lo gies lé gi ti mantes pour la mise en œuvre, dans la der nière
pé riode en par ti cu lier, de po li tiques lin guis tiques vo lon ta ristes en fa‐ 
veur de langues do mi nées, le plus sou vent mi no rées donc fra gi li sées,
leur per met tant de conser ver ou de re con qué rir une nor ma li té so cio‐ 
lin guis tique. Ces deux po si tion ne ments par ti cipent du même pôle in‐ 
ter ven tion niste en ma tière de ges tion du contact de langues et
confèrent tous deux au so cio lin guiste un sta tut d’ac teur par ti cu liè re‐ 
ment im pli qué (Boyer, 2012). Pour ce qui me concerne, je m’at tache à
ob ser ver et ana ly ser les ma ni fes ta tions de l’op tion iden ti taire ou plus
exac te ment na tio na li taire : le na tio na lisme lin guis tique (Boyer, 2008).

2

Cette op tion est la base idéo lo gique de cer tains re tour ne ments de
sub sti tu tion lin guis tique (Re ver sing Lan guage Shift dans les termes de
Fish man), dont trois pro pre ment spec ta cu laires  : l’hé breu mo derne
en Israël, le fran çais au Qué bec et le ca ta lan en Es pagne dans la Com‐ 
mu nau té Au to nome de Ca ta logne (Fish man, 1991).

3

L’iden ti té, no tion su jette à sus pi ‐
cion et à contro verse
La no tion d’iden ti té est une no tion à forte di men sion po lé mique dans
la pé riode ac tuelle en par ti cu lier mais qui reste ce pen dant bien ins‐ 
tal lée dans l’in ter dis cours des sciences de l’homme et de la so cié té. J.-
L.  Am selle (2001  : 135) ob serve même, pour le dé plo rer semble- t-il,
une « pro pen sion crois sante au dur cis se ment des iden ti tés ». Et force
est de consta ter avec Fish man, que

4

l’an ti eth ni ci té est de ve nue le der nier re fuge des cos mo po lites au to ri ‐
taires, qu’ils soient de gauche comme de droite, les quels pré tendent
im po ser leur re mède idéo lo gique aux autres. Cette at ti tude n’est pas
moins ré pres sive que le fait d’im po ser une eth ni ci té à ceux qui ne
s’iden ti fient pas avec elle. (Fish man, 2001 : 258 ; notre tra duc tion)
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Car, comme le sou ligne Chris tian La garde (2015),5

le rap port à l’autre ne sau rait se cir cons crire à la seule re la tion in ter ‐
in di vi duelle. L’homme, « ani mal so cial », est pris dans une re la tion
col lec tive qui se noue dans l’in clu sion du « je » dans un « nous », et
dans une re la tion po ten tiel le ment conflic tuelle de ce « nous » (voire
de ce « je ») avec un « eux » sub su mant « les autres ».

Ce pen dant, le même au teur ap porte un bémol à ce constat in dis cu‐ 
table :

6

c’est à par tir de là […] que fré quem ment « tout dé rape ». […] La dy ‐
na mique […] col lec tive du « nous » fait plus que cu mu ler la to ta li té
des « je », elle la dé passe […] C’est un « je » ou un petit groupe de
« je » qui cris tal lise et oriente le « nous » et im pulse ce dé pas se ment,
qui est en fait dis tor sion, de la somme arith mé tique des « je ». Le
rap port de l’in di vi du à la na tion et de celle- ci au na tio na lisme me pa ‐
raît en être l’une des meilleures illus tra tions. » (La garde, 2015 : 79)

Néan moins, s’il est vrai que le « nous » est à la base pensé/pro je té par
quelques « je » (ins pi rés éven tuel le ment par un JE « vi sion naire » ), ce
même « nous » n’est dé fi ni ti ve ment « NOUS » que si la to ta li té ou une
ma jo ri té des « je » y trouvent leur compte, en pre mier lieu sur le plan
des re pré sen ta tions (col lec tives, so ciales), sans pour au tant qu’il
s’agisse d’une « dis tor sion » (ibid.), d’une ma ni pu la tion subie, d’au tant
plus in quié tante que les «  je  » sui vistes «  [man que raient] de res‐ 
sources cultu relles adap tées face à la mon tée de l’in té grisme [sic]
iden ti taire  » (Kauf mann, 2014  : 59-71). Car la «  com mu nau té ima gi‐ 
née » (An der son, 1983) n’a de chances de de ve nir réa li té na tio nale qu’à
cette condi tion (qui n’est pas la seule évi dem ment).

7

Il est bon de ne pas ou blier que «  l’iden ti té n’est pas plus un donné
qu’une es sence  » mais qu’au contraire, «  c’est le ré sul tat d’une pro‐ 
duc tion si gni fiante que la so cié té lan ga gière per met, règle, contrôle »
(La font, 1986 : 8) et dont le so cio lin guiste est par fai te ment ha bi li té à
rendre compte. De même, « la ré vo lu tion sym bo lique contre la do mi‐ 
na tion sym bo lique et les ef fets d’in ti mi da tion qu’elle exerce a pour
enjeu non, comme on le dit, la conquête ou la re con quête d’une iden‐ 
ti té, mais la ré ap pro pria tion col lec tive [du] pou voir sur les prin cipes
de construc tion et d’éva lua tion de sa propre iden ti té que le do mi né

8
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ab dique au pro fit du do mi nant aussi long temps qu’il ac cepte le choix
d’être nié ou de se re nier […] pour se faire re con naître » (Bour dieu,
1980 : 69, ’ qui sou ligne).

Ainsi, la ré flexion que je pro pose est tri bu taire d’une convic tion,
nour rie d’ob ser va tions di ver si fiées dans la durée : la dy na mique iden‐ 
ti taire est un mo teur par ti cu liè re ment puis sant au sein des so cié tés
(Boyer, 2016) et, à cet égard, il est vain d’op po ser, en ce qui concerne les
fonc tion ne ments so cio lan ga giers en par ti cu lier, iden ti té et hé té ro gé‐ 
néi té, iden ti tés et unité. L’ac ti vi té lan ga gière des groupes et des com‐ 
mu nau tés se dé ploie selon moi dans le cadre d’une dy na mique à deux
di rec tions  : l’une orien tée vers une ré gu la tion/ges tion cen tri pète,
l’autre vers la construc tion cen tri fuge d’iden ti tés et/ou la ma ni fes ta‐ 
tion at ten due d’hé té ro gé néi té (Boyer, 2008).

9

Langue et na tion
Les conflits dans l’ex- Yougoslavie, en par ti cu lier, ont contri bué no ta‐ 
ble ment à la pro duc tion de dis cours alar mistes sur les risques de sé‐ 
pa ra tismes en gen drés par les na tio na lismes cultu rels ou eth niques
(voire même les ré gio na lismes !) qui me na ce raient des États pour tant
consi dé rés comme États- Nations.

10

Il est im por tant de rap pe ler ici que deux concep tions de la na tion
s’af frontent tou jours  : la concep tion dite «  ré vo lu tion naire  » ou en‐ 
core « ci vique », « po li tique », à la fran çaise, et la concep tion ger ma‐ 
nique, « ro man tique », dite en core « cultu relle » ou « eth nique » (voir
par ex. Hobs bawm, 1990 ; Bag gio ni, 1997). Mais Paul Garde a rai son de
sou li gner que «  la na tion ci vique, à la fran çaise, et eth nique, à l’al le‐ 
mande, sont deux va riantes de la na tion mo derne, ex clu sive, la dif fé‐ 
rence his to rique entre elles est que la pre mière ap pa raît après l’État
mo derne, la se conde avant » (Garde, 2004 : 66 ; ’ qui sou ligne).

11

Pour le même P. Garde, l’État doit re con naître sa propre plu ra li té na‐ 
tio nale et ins ti tuer un droit des mi no ri tés, et « toute ten ta tive d’es ca‐ 
mo ter les don nées du pro blème en niant les par ti cu la ri tés na tio nales
[…] se tra duit par les pires formes de contrainte et de vio la tion de
droits. Plus on re jette l’État eth nique, plus on doit être at ten tif à la
réa li té de la na tion eth nique, et ac cep ter sa lé gi ti mi té hic et nunc, là
où l’his toire l’a pro duite et où les es prits et les cœurs y sont at ta‐

12
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chés » (ibid.  : 48). Sim ple ment il convient de re con naître qu’il existe,
his to ri que ment, des Na tions éta blies : les États- Nations et des Na tions
sans État, qui peuvent, dans cer taines cir cons tances (comme le refus
de re con nais sance qu’elles se voient op po ser, par fois de ma nière
coer ci tive), re ven di quer un pou voir d’État. C’est le cas en Es pagne ac‐ 
tuel le ment, sin gu liè re ment pour ce qui concerne la Ca ta logne mais
aussi pour le Pays basque.

Le na tio na lisme : une pro duc tion
idéo lo gique
On peut donc consi dé rer que, sur la base d’une cer taine his toire et
d’un cer tain vécu com mu nau taires, et sou vent de puis une pé ri phé rie
en conflit avec un centre hé gé mo nique, des re pré sen ta tions iden ti‐ 
taires peuvent être pro duites et dif fu sées au tra vers de dis cours per‐ 
for ma tifs (comme peuvent l’être les dis cours po li tiques) par des in di‐ 
vi dus ou/et des groupes. Ces re pré sen ta tions, ai dées par cer taines
cir cons tances (ex pan sion éco no mique ou dé mo gra phique de la com‐ 
mu nau té concer née, dis cré dit du centre, conflit in ter com mu nau taire
ou vert, éven tuel le ment mi li taire…), peuvent par ve nir à consti tuer un
en semble idéo lo gique ar ti cu lé dont l’ob jec tif est alors d’éta blir et de
re ven di quer la na ture na tio nale de la com mu nau té et, par là même,
un pou voir po li tique na tio nal, pas for cé ment in dé pen dant mais à tout
le moins bé né fi ciant d’une plus ou moins large sou ve rai ne té po li tique.

13

L’idéo lo gie na tio na liste, comme ar ti cu la tion de re pré sen ta tions, opère
une sé lec tion et une hié rar chi sa tion à par tir d’un en semble de re‐ 
pères iden ti taires  : l’«  eth nie  », l’his toire, la langue/la culture, la
« race », la re li gion, le ter ri toire, les va leurs/les tra di tions…

14

Le na tio na lisme lin guis tique est un cas spé ci fique de na tio na lisme. Il
fait l’objet, en par ti cu lier chez Hobs bawm (1990), tout comme les
autres na tio na lismes, d’une dia bo li sa tion sans appel lorsque, af fir‐ 
mant qu’il « existe une ana lo gie évi dente entre la façon dont les ra‐ 
cistes in sistent sur l’im por tance de la pu re té de la race et les hor reurs
des croi se ments entre races, et la façon dont tant de formes de na tio‐ 
na lisme lin guis tique — pour ne pas dire toutes — in sistent sur la né‐ 
ces si té de pu ri fier la langue na tio nale de ses élé ments étran gers  »
(Hobs bawm, 1990 : 139‐140).

15
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Il me semble que même un his to rien doit pou voir com prendre qu’œu‐ 
vrer pour la confec tion et la dif fu sion d’un stan dard, en éta blis sant un
cer tain nombre de normes d’usage lin guis tiques pour une com mu‐ 
nau té lin guis tique (Labov, 1976) en si tua tion de mi no ra tion/mi no ri sa‐ 
tion, n’est pas une en tre prise de pu ri fi ca tion mais de res tau ra tion so‐ 
cio lin guis tique, non seule ment lé gi time mais in dis pen sable, mal gré
toutes les dif fi cul tés que le pro ces sus de choix et d’im plan ta tion du
stan dard ne manque pas de pré sen ter. Le pu risme lin guis tique est
certes sou vent l’une des ten ta tions nor ma tives de gram mai riens et
une re pré sen ta tion de la langue qui pro voque de l’in sé cu ri té parmi les
usa gers « or di naires », mais il n’est pas à as so cier au ra cia lisme voire
au ra cisme. Et pas plus que la langue n’est « fas ciste » la re pré sen ta‐ 
tion nor ma tive de la langue n’est to ta li taire si elle est sim ple ment la
re pré sen ta tion à vo ca tion do mi nante (mais non ex clu sive) sur le mar‐ 
ché lin guis tique of fi ciel de la com mu nau té.

16

Un cas exem plaire de na tio na ‐
lisme lin guis tique : le na tio na ‐
lisme lin guis tique ca ta lan
Ma ré flexion, en ma tière de na tio na lisme lin guis tique, s’est nour rie en
pre mier lieu de l’ob ser va tion pro lon gée et de l’ana lyse du na tio na‐ 
lisme (lin guis tique) ca ta lan, que je tiens pour un cas exem plaire. Ce
na tio na lisme n’a cessé de s’af fir mer au cours du 20   siècle et a
conquis en fin de siècle les rênes du pou voir au to nome à Bar ce lone.
La langue ca ta lane est en effet le trait dif fé ren cia teur nodal de la na‐ 
tion ca ta lane et le sup port iden ti taire cen tral de l’idéo lo gie na tio na‐ 
liste.

17

e

Ainsi, la vie po li tique ca ta lane est ré gu liè re ment sai sie de la ques tion
lin guis tique (les mé dias en té moignent lar ge ment) : il est ques tion de
« ba taille de la langue » (Pu jades, 1988) ou, comme l’écrit le jour na liste
E. Vol tas, de « guerre de la langue » (Vol tas, 1996).

18

Les conflits et po lé miques concer nant la/les langues en usage en Ca‐ 
ta logne (ca ta lan, cas tillan) sont un ferment dé ci sif dans le pro ces sus
de pro cla ma tion d’iden ti té na tio nale au tour de la «  langue propre  »
(llen gua pro pia), le ca ta lan (face à la langue de l’État, co- officielle sur

19
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le ter ri toire de la Com mu nau té au to nome de Ca ta logne : le cas tillan)
(Sta tuts d’Au to no mie de Ca ta logne, 1979 et 2006). Et « la dé fense de la
langue ca ta lane, lors qu’elle est at ta quée par des groupes anti- 
catalans, ho mo gé néise la di ver si té idéo lo gique des par tis po li tiques
ca ta lans », car «  il y a, à ce moment- là, un seul en ne mi » (Cabré et
Lleal, 1986).

Le 20  siècle a donc vu se dé ve lop per en Ca ta logne une va riante de
na tio na lisme qui, du rant les quatre der nières dé cen nies, n’a cessé de
se conso li der, sin gu liè re ment à la tête des ins ti tu tions au to no miques.
On peut dire que la langue a fait l’objet d’un pro ces sus de mé to ny mi‐ 
sa tion au sein du dis cours na tio na liste, jusqu’à de ve nir l’élé ment re‐ 
pré sen ta tion nel cen tral, mo teur, de l’idéo lo gie en ques tion  : c’est en
ce sens qu’on peut par ler d’un « na tio na lisme lin guis tique », dans le‐ 
quel la langue n’est pas un simple enjeu iden ti taire parmi d’autres,
mais se confond avec l’iden ti té col lec tive et est sus cep tible de mo bi li‐ 
ser mas si ve ment pour sa dé fense les membres de la com mu nau té na‐ 
tio nale.

20 e

Jordi Pujol, ex- Président na tio na liste de la Ge ne ra li tat de Ca ta lu nya
du rant les deux der nières dé cen nies du 20   siècle a dé fi ni ainsi ce
que re pré sente la langue en Ca ta logne :

21

e

L’iden ti té de la Ca ta logne est en grande par tie lin guis tique et cultu ‐
relle. La re ven di ca tion de la Ca ta logne n’a ja mais été eth nique ni re li ‐
gieuse ni ne s’est ap puyée sur la géo gra phie ni n’a été stric te ment
po li tique. Il y a de nom breuses com po santes dans notre iden ti té, il y
en a beau coup, mais la langue et la culture en sont l’épine dor sale […].
La langue est non pas l’unique clé, mais as su ré ment une clé très im ‐
por tante de l’être d’un peuple. Et sou vent la plus im por tante. Dans le
cas de la Ca ta logne, la plus im por tante. […] C’est la langue ca ta lane
qui a contri bué de ma nière dé ci sive à confi gu rer la per son na li té col ‐
lec tive de la Ca ta logne (Pujol, 1995 ; ’ qui sou ligne).

Après cette af fir ma tion préa lable du ca rac tère cen tral de la langue
dans la construc tion na tio na liste, le Pré sident dé cli nait ainsi l’en‐ 
semble des traits re pré sen ta tion nels de la langue ca ta lane consti tu‐ 
tifs du na tio na lisme lin guis tique ca ta lan (Boyer, 2008) :

22

En Ca ta logne, la langue ca ta lane est le fon de ment de la na tion.
La langue ca ta lane est la seule langue his to rique de Ca ta logne.
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Évo lu tion de la connais sance du ca ta lan dans la Com mu nau té au to nome de Ca- 

ta logne (po pu la tion âgée de 2 ans et plus)

  1986 1991 1996 2001 2007 2011

Com prend le ca ta lan 90,3 93,8 95,0 93,8 93,8 95,1

Sait par ler le ca ta lan 64,0 68,3 75,3 74,5 75,6 73,2

Cette langue a été vic time d’une per sé cu tion im pi toyable qui a visé à la dé ‐
truire. Le res pon sable en est l’État es pa gnol (en par ti cu lier l’État fran quiste).
Heu reu se ment les Ca ta lans ont fait preuve de fi dé li té (de loyau té) à l’égard de
leur langue et ont ré sis té à l’en tre prise de des truc tion.
Ce pen dant cette per sé cu tion a lais sé de graves sé quelles : la langue ca ta lane
est en état de fai blesse.
Cette fai blesse, due à l’en tre prise de per sé cu tion, rend lé gi time une ac tion
col lec tive en sa fa veur : po li tique lin guis tique ins ti tu tion nelle vo lon ta riste,
mais aussi mi li tan tisme ca ta la niste dé ter mi né.

Na tio na lisme lin guis tique et po li ‐
tique lin guis tique en Ca ta logne
Force est de re con naître que ce na tio na lisme lin guis tique a eu un im‐ 
pact dé ci sif sur la po li tique lin guis tique conduite ins ti tu tion nel le ment
par le pou voir au to nome dans la Com mu nau té de Ca ta logne de puis
1980, date de la mise en place d’un dis po si tif of fi ciel de nor ma li sa tion
de l’usage du ca ta lan sus cep tible de co or don ner les ef forts en fa veur
d’une re con quête des ter ri toires so cio lin guis tiques per dus au cours
du pro ces sus de minoration- minorisation, jusqu’à pro vo quer un au‐ 
then tique ré équi li brage des sta tuts et des usages des deux langues en
pré sence pou vant conduire à l’éta blis se ment d’un bi lin guisme ins ti tu‐ 
tion nel non- diglossique. Par ler d’im pact dé ci sif, c’est consi dé rer que,
sans la tra duc tion glot to po li tique vo lon ta riste du na tio na lisme ca ta‐ 
lan que J. Pujol as sume fer me ment, la re con quête des usages so cio‐ 
lin guis tiques en Ca ta logne ne se rait pas ce qu’elle est, comme le
montrent les éva lua tions dé mo lin guis tiques. Ainsi le ta bleau syn thé‐ 
tique ci- dessous met en évi dence la pro gres sion ré gu lière des com‐ 
pé tences de la po pu la tion en langue ca ta lane (que ne per turbent pas,
sur la longue durée, les va ria tions dues à l’ac crois se ment des flux mi‐ 
gra toires, à cer taines pé riodes).

23
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Sait lire le ca ta lan 60,5 67,6 72,4 74,3 73,0 78,7

Sait écrire le ca ta lan 31,5 39,9 45,8 56,3 56,3 55,7

Source : Pra dilla Car do na et So ro lia Vidal, 2015, p. 28.

Une ca rac té ris tique ma jeure de la po li tique lin guis tique conduite par
le gou ver ne ment au to nome de Ca ta logne, la Ge ne ra li tat, au tra vers
de sa nor ma li sa tion lin guis tique, c’est d’avoir su pro gram mer un ré ta‐ 
blis se ment du ca ta lan à la fois comme langue « propre » (prin cipe de
ter ri to ria li té) tout en res pec tant le prin cipe de per son na li té (Mac key,
1976) au tra vers de la co- officialité d’abord du ca ta lan et du cas tillan
aux quels a été, par la suite (Sta tut d’Au to no mie de 2006), as so cié dans
le même sta tut de langue of fi cielle de Ca ta logne, l’oc ci tan (parlé au
Val d’Aran).

24

Il convient d’ob ser ver par ailleurs que la nor ma li sa tion lin guis tique
s’est dé ve lop pée selon les deux axes so li daires de tout « mar ché lin‐ 
guis tique » : celui des usages et celui des re pré sen ta tions et en met‐ 
tant tout en œuvre ins ti tu tion nel le ment pour que le dis po si tif (les
struc tures ap pro priées) et les dis po si tions (lé gis la tives, ré gle men‐ 
taires) soient à la hau teur du défi à re le ver.

25

L’un des in di ca teurs les plus éclai rants de l’état d’une re con quête so‐ 
cio lin guis tique (et donc de l’im pact d’une po li tique lin guis tique) est
sû re ment la pro gres sion de la trans mis sion in ter gé né ra tion nelle de la
langue ayant subi un pro ces sus de mi no ra tion. Or, en 2013, 32,6 % de
la po pu la tion de Ca ta logne dé cla rait par ler le ca ta lan avec leur mère
alors que 44 % dé cla rait le faire avec leurs en fants : ainsi non seule‐ 
ment les ca ta la no phones trans mettent la langue, mais la trans‐ 
mettent éga le ment des per sonnes qui ne l’uti li saient pas avec leur
mère (Xarxa CRUSCAT- IEC, 2015 : 48).

26

Ce pen dant, d’autres en quêtes an té rieures (par ex. Boix–Fus ter, 1993)
concer nant la si tua tion so cio lin guis tique dans la pro vince de Bar ce‐ 
lone (et en par ti cu lier dans l’aire mé tro po li taine de la ca pi tale ca ta‐ 
lane) la plus im por tante dé mo gra phi que ment, et de loin, des pro‐ 
vinces de Ca ta logne, ont mis en évi dence un fait de pre mière im por‐ 
tance quant à l’ave nir de la confi gu ra tion so cio lin guis tique de la Ca ta‐ 
logne  : les jeunes gé né ra tions tendent à consi dé rer de plus en plus
que leur « langue d’iden ti fi ca tion » n’est pas for cé ment le ca ta lan (pas
plus que le cas tillan), mais les deux langues en usage (Su bi rats, 2000 :
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Langue des pa rents, langue pre mière des élèves et langue d’iden ti fi ca tion

  Ca ta ‐
lan

Cas tillan et ca ta ‐
lan

Cas ‐
tillan

Autres
langues

Langue par lée par les pa rents entre
eux 31,9 7,4 56,9 3,7

Langue pre mière des élèves 39,4 14,0 43,2 3,3

Langue d’iden ti fi ca tion des élèves 36,0 28,0 34,0 2,0

Source : Dé par te ment d’édu ca tion et Se cré ta riat de po li tique lin guis tique de la gé né ra li té,
Étude sur les usages et les at ti tudes lin guis tiques des élèves des centres d’en sei gne ment se con- 

daire (2006).

180). Ce que cor ro bore une étude du Dé par te ment d’Édu ca tion et du
Se cré ta riat de Po li tique Lin guis tique, ré su mée dans le ta bleau ci- 
dessous, qui met en re lief, en par ti cu lier, une pro gres sion très im por‐ 
tante de l’iden ti fi ca tion bi lin guiste par les élèves du se con daire au dé‐ 
tri ment des choix ex clu sifs du ca ta lan ou du cas tillan, ce qu’on pour‐ 
rait ai sé ment consi dé rer comme un dé fi cit de loyau té lin guis tique
(Wein reich, 1970 [1953]) à l’égard du ca ta lan dont l’ap pren tis sage a fait
l’objet de beau coup de soins par l’ins ti tu tion sco laire de la Com mu‐ 
nau té Au to nome :

Certes il s’agit là d’une don née qui, pour être peu en thou sias mante
d’un point de vue stric te ment ca ta la niste, ne peut que sa tis faire le so‐ 
cio lin guiste, car elle ten drait à mon trer qu’une po li tique lin guis tique
in tel li gente et ef fi cace peut faire évo luer une si tua tion de type di glos‐ 
sique, conflic tuelle, vers un bi lin guisme ins ti tu tion nel non di glos sique
(Boyer, à pa raître). Ce pen dant c’est l’ave nir qui dira si c’est bien ainsi
qu’il faut in ter pré ter ces ré sul tats.

28

La confron ta tion de la si tua tion ca ta lane avec une autre si tua tion so‐ 
cio lin guis tique es pa gnole, celle du ga li cien dans la Com mu nau té Au‐ 
to nome de Ga lice, est par ti cu liè re ment éclai rante.

29

Le contraste ga li cien
Un manque de re pré sen ta tions po si tives et de loyau té lin guis tique
col lec tive en fa veur de la langue do mi née peut rendre une po li tique
lin guis tique in opé rante et me na cer de sub sti tu tion la langue do mi‐ 
née : c’est le cas de la Ga lice, autre com mu nau té « his to rique » d’Es ‐
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pagne ayant mis en œuvre, certes de ma nière bien moins vo lon ta riste
qu’en Ca ta logne, une po li tique lin guis tique en fa veur de sa «  langue
propre », le ga li cien.

Dans les deux com mu nau tés « his to riques » en ques tion ayant, selon
leurs sta tuts d’au to no mie, une « langue propre » qui est co- officielle
avec le cas tillan (langue de l’État), l’ob jec tif de nor ma li sa tion est ins‐ 
crit dans la Loi de puis 1983 (Boyer et La garde, 2002). Ce pen dant, les
dis po si tifs mis en place et les moyens (en par ti cu lier bud gé taires) af‐ 
fec tés à la dite nor ma li sa tion sont in com pa ra ble ment su pé rieurs en
Ca ta logne. La com pa rai son des deux confi gu ra tions est mal gré tout
in té res sante en par ti cu lier parce qu’elle per met de mettre en évi‐ 
dence la non- coïncidence entre la réa li té dé mo lin guis tique (quan ti‐ 
fiable) et la dy na mique so cio lin guis tique (lar ge ment dé pen dante d’un
pa ra mètre qua li ta tif  : le pa ra mètre re pré sen ta tion nel). En effet, les
ré sul tats d’en quêtes macro- linguistiques réa li sées une di zaine d’an‐ 
nées après l’en trée en vi gueur des dis po si tions de po li tique lin guis‐ 
tique dans les deux Com mu nau tés « his to riques » donnent des ré sul‐ 
tats quelque peu dif fé rents : le ga li cien vient en tête comme « langue
prin ci pale  » de vant le cas tillan en Ga lice, le ca ta lan fai sant jeu égal
avec le cas tillan en Ca ta logne (Si guan, 1994 et 1999). Ce pen dant on
sait que la Ca ta logne, terre d’im mi gra tion, a dû ac cueillir, du rant la
pé riode fran quiste en par ti cu lier, de très nom breux res sor tis sants de
ré gions his pa no phones de l’État es pa gnol, ce qui a af fec té son équi‐ 
libre so cio lin guis tique, contrai re ment à la Ga lice, qui est terre d’émi‐ 
gra tion. Long temps ru rale et ho mo gène lin guis ti que ment, la Ga lice
par tait, au mo ment de la mise en œuvre de la « nor ma li sa tion lin guis‐ 
tique », d’une réa li té ethno- sociolinguistique bien plus fa vo rable que
la Ca ta logne, du moins sur le plan des usages po pu laires. Mais des en‐ 
quêtes d’opi nion mettent en évi dence le peu de consi dé ra tion que de
nom breux Ga li ciens ont pour leur « langue propre » alors qu’en Ca ta‐ 
logne, il en va tout au tre ment. Ainsi, quand on in ter roge les Ga li ciens
sur leur hié rar chie des mar queurs d’iden ti té, d’une ma nière gé né rale,
ils placent très net te ment au pre mier rang le fait d’être né en Ga lice,
et loin der rière le fait de par ler la langue ga li cienne (Se mi na rio de
sociolingüística, 1996 : 349). Certes, la même étude ré vèle qu’une très
large ma jo ri té de la po pu la tion (76,80 %) consi dère que si l’on ces sait
de par ler ga li cien, la Ga lice per drait sa culture et son iden ti té. Ce pen‐ 
dant la re pré sen ta tion (né ga tive) du ga li cien comme langue de la ru ‐
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ra li té est tou jours en vi gueur : « en ce qui concerne les pré ju gés, on
ob serve qu’il existe tou jours l’iden ti fi ca tion du ga li cien avec la ru ra li‐ 
té. De plus, dans beau coup de do maines, il conti nue à être consi dé ré
comme une langue de ca té go rie in fé rieure » (Xunta de Ga li cia, Pre si‐ 
den cia, Se cre ta ria Xeral de Política Lingüística, 2007 : 158 ; notre tra‐ 
duc tion). Force est d’ob ser ver qu’en Ga lice, où le na tio na lisme est du
reste une op tion po li tique mi no ri taire, à la dif fé rence de la Ca ta logne,
l’usage de la « langue propre » ne cesse de perdre du ter rain, sin gu‐ 
liè re ment dans les jeunes gé né ra tions, pour tant sco la ri sées en ga li‐ 
cien…

Le na tio na lisme lin guis tique pa ‐
ra guayen
On peut ap pré cier le rôle des re pré sen ta tions iden ti taires et l’im pact
du na tio na lisme lin guis tique en ob ser vant la si tua tion so cio lin guis‐ 
tique du Pa ra guay en pleine phase de ré or ga ni sa tion ins ti tu tion nelle
(Boyer et Pen ner, 2012). La so cié té pa ra guayenne pré sente une confi‐ 
gu ra tion so cio lin guis tique com plexe dans la quelle la ten sion iden ti‐ 
té/ho mo gé néi té et iden ti tés/hé té ro gé néi té se ma ni feste si mul ta né‐
ment au tra vers de fi gures ap pa rem ment pa ra doxales qui jus te ment
dé montrent le ca rac tère dy na mique de cette ten sion.

32

Le gua ra ni est au Pa ra guay l’épi centre d’un in ter dis cours do mi nant
qui cé lèbre la na tion pa ra guayenne, na tion mé tisse, qui s’en or gueillit
d’avoir élevé au rang de langue of fi cielle une langue pré- colombienne
(amé rin dienne).

33

Il est in dé niable ce pen dant qu’il existe aussi une per cep tion en do‐ 
gène bi lin guiste en re la tion avec un éloge na tio na liste du mé tis sage
(le so cio lin guiste B. Melià parle d’un « bi lin guisme na tio na liste »)  : la
ques tion de l’/des iden ti té(s) et de sa/leur ges tion ins ti tu tion nelle est
une question- clé de la so cié té pa ra guayenne, qui pré sente di verses
mo da li tés d’hé té ro gé néi té cultu relle et ethno- sociolinguistique (entre
17 et 20  langues ou dia lectes amé rin diens par lés dans des com mu‐ 
nau tés in di gènes, un bi lin guisme so cié tal guarani- castillan, et des
langues étran gères par lées par cer taines com mu nau tés à l’im plan ta‐ 
tion plus ou moins ré cente) (Melià, 1997 [1988]  ; voir éga le ment Za ji‐ 
co va, 2009).
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Mais l’enjeu de tout na tio na lisme lin guis tique ne réside- t-il pas dans
sa ca pa ci té, au tra vers d’une ac tion glot to po li tique, à consa crer ins ti‐ 
tu tion nel le ment une iden ti té col lec tive par ta gée ma jo ri tai re ment par
une com mu nau té lin guis tique tout en res pec tant et en gé rant au
mieux l’in con tour nable plu ra li té in hé rente à un mar ché lin guis tique
ou vert ? C’est sin gu liè re ment celui du na tio na lisme lin guis tique ca ta‐ 
lan, que la Ca ta logne reste l’une des Com mu nau tés au to nomes de
l’État es pa gnol ou qu’elle choi sisse dé mo cra ti que ment de se consti‐ 
tuer en État sou ve rain.

37



Identité (nationale), nationalisme linguistique et politique linguistique. Réflexions à partir de quelques
situations contemporaines

AN DER SON Be ne dict, 1983, Ima gi ned
Com mu ni ties Re flec tions on the Ori gin
and Spread of Na tio na lism, Londres,
Verso, 1983. Tra duc tion fran çaise de la
deuxième édi tion (Londres, Verso,
1991) : B. AN DER SON, 1996, L’ima gi naire
na tio nal. Ré flexions sur l’ori gine et
l’essor du na tio na lisme, trad. de l’an glais
par Pierre- Emmanuel Dau zat, Paris, La
Dé cou verte.

BAG GIO NI Da niel, 1997, Langues et na‐ 
tions en Eu rope, Paris, Payot et Ri vages.

Bases de Man re sa. Asam bleas ca ta la‐ 
nistes. Man re sa 1892-Reus 1993, 1992,
Bar ce lo na, Ge ne ra li tat de Bar ce lo‐ 
na/Edi to rial Blume.

BENET Josep, 1979, Ca ta lu nya bajo el
ré gi men fran quis ta, Bar ce lo na, Edi to rial
Blume.

BOIX- FUSTER Emili, 1993, Triar no és
trair. Llen gua i iden ti tat en el joves de
Bar ce lo na, Bar ce lo na, Edi cions 62.

BOUR DIEU Pierre, 1980, «  L’iden ti té et
la re pré sen ta tion », dans Actes de la re‐ 
cherche en sciences so ciales, 35, p.  63-
72.

BOYER Henri, 2008, Langue et iden ti té.
Sur le na tio na lisme lin guis tique, Li‐ 
moges, Lam bert Lucas.

BOYER Henri, 2010, « Les po li tiques lin‐ 
guis tiques », Trente ans d’étude des lan‐ 
gages du po li tique (1980-2010), Mots. Les
lan gages du po li tique n°  94, no vembre,
Lyon, ENS Édi tions, p. 67-74.

BOYER Henri, 2012, «  L’im pli ca tion du
so cio lin guiste “pé ri phé rique”  », dans
DOTTE  A.-L., MUNI TOKE  V. et SI‐ 
BILLE  J. (dir.), Langues de France,
langues en dan ger: amé na ge ment et rôle
des lin guistes, Ca hiers de l’Ob ser va toire

des pra tiques lin guis tiques n°  3, Paris,
Mi nis tère de la Culture et de la Com‐ 
mu ni ca tion, DGL FLF, p. 79-85.

BOYER Henri, 2016, Faits et gestes
d’iden ti té en dis cours, Paris, L’Har mat‐ 
tan.

BOYER Henri, 2017, « Le “sym bole”/“si‐ 
gnal”/“signe”  : l’uni lin guisme en acte »,
dans MAT THEY M. et MILLET A. (dir.),
Hé té ro gé néi té et chan ge ment, Ca hiers de
lin guis tique 42/2, p. 119‐126.

BOYER Henri et LA GARDE Chris tian
(dir.), 2002, L’Es pagne et ses langues. Un
mo dèle éco lin guis tique  ?, Paris, L’Har‐
mat tan.

BOYER Henri et PEN NER Hedy (dir.),
2012, Le Pa ra guay bi lingue/El Pa ra guay
bilingüe, Paris, L’Har mat tan.

CABRÉ Maria- Teresa et LLEAL C., 1986,
« Deux ma ni festes lin guis tiques en Ca‐ 
ta logne  », dans «  Na tion  » et na tio na‐ 
lisme en Es pagne du fran quisme à la dé‐ 
mo cra tie, INALF, École Nor male Su pé‐ 
rieure de St Cloud (URL « Lexi co mé trie
et textes po li tiques »), p. 125‐144.

DAOUST De nise et MAU RAIS Jacques,
1987, «  L’amé na ge ment lin guis tique  »,
dans Mau rais Jacques (dir.), Po li tique et
amé na ge ment lin guis tiques, Qué bec,
Conseil de la langue fran çaise.

FISH MAN Jo shua A., 1991, Re ver sing
Lan guage Shift. Theo ri cal and em pi ri cal
Foun da tions of As sis tance to Threa te ned
Lan guages, Cle ve land, Mul ti lin gual Mat‐ 
ters, Ltd.

FISH MAN Jo shua A., 2001, Llen gua i
iden ti tat, Al zi na, Edi cions Bro me ra.

FON TA NA Josep, 2014, La formació
d’una iden ti tat. Una his to tia de Ca ta lu‐ 
nya, Vic, Eumo Edi to rial.



Identité (nationale), nationalisme linguistique et politique linguistique. Réflexions à partir de quelques
situations contemporaines

HEL LER Mo ni ca, 2002, « L’éco lo gie et la
so cio lo gie du lan gage  », dans BOU‐ 
DREAU An nettte, DU BOIS Lise, MAU‐ 
RAIS Jacques, Mc CON NEL Grant (dir.),
L’éco lo gie des langues/Eco lo gy of Lan‐ 
guages, Mé langes William Mac key/Ho‐ 
mage to William Mac key, Paris, L’Har‐ 
mat tan, p. 175‐191.

GARDE Paul, 2004, Le dis cours bal ka‐ 
nique. Des mots et des hommes, Paris,
Fayard.

HOBS BAWM Eric, 1992, Na tions et na‐ 
tio na lismes de puis 1780, Paris, Gal li‐ 
mard.

KAUF MANN Jean- Claude, 2014, Iden ti‐ 
tés, la bombe à re tar de ment, Paris, Édi‐ 
tions Tex tuel.

LABOV William, 1976, So cio lin guis tique,
Paris, Mi nuit.

LA FONT Ro bert, 1986, «  Contrôle
d’iden ti tés  », dans La Pro duc tion
d’iden ti tés, Mont pel lier, Uni ver si té
Paul- Valéry-CNRS, p. 5‐18.

LA GARDE Chris tian, 2015, «  La thé ma‐ 
tique de l’iden ti té dans l’ana lyse du dis‐ 
cours  », dans SOU LAGES Jean- Claude
(dir.), L’ana lyse de dis cours. Sa place
dans les sciences du lan gage et de la
com mu ni ca tion. Hom mage à Pa trick
Cha rau deau, Rennes, PUR, p. 77‐84.

MAC KEY William F. (1976), Bi lin guisme
et contact de langues, Paris, Klinck sieck.

MELIÀ Bar to meu, 1997, [1988], «  El
guaraní do mi nante y do mi na do », dans
MELIÀ Bar to meu, Una nación, dos
cultu ras, Asunción, Cen tro de Es tu dios
Pa ra guayos “An to nio Guasch” (CEPAG),
p. 39‐51

PEN NER Hedy, 2010, «  Jo pa ra  : la face
mé pri sée du gua ra ni ou/et du bi lin‐ 
guisme  ?  », dans BOYER Henri (dir.),

Hy brides lin guis tiques. Ge nèses, sta tuts,
fonc tion ne ments, Paris, L’Har mat tan,
p. 175‐201.

PRA DILLA Car do na M.-A. et SO ROL LA
VIDAL N. (coord.), 2015, VIII In forme
sobre la situación de la llen gua ca ta la na
(2014), Bar ce lo na, Om nium Cultu ral et
Pla ta for ma per la llen gua http://blogs.i
ec.cat/crus cat/pu bi ca cions/in forme/

PRAT DE LA RIBA E., 1985, « Im por tàn‐ 
cia de la llen gua díns del concepte de la
na cio na li tat », comunicació d’Enric Prat
de la Riba. Pri mer Congrés In ter na cio nal
de la Llen gua Ca ta la na, Bar ce lo na, 1906.
Edi to rial Vicens- Vives, Bar ce lo na.

PU JADES Pius, 1988, La ba tal la de la
llen gua. Converse amb Fran cesc Fer rer
i Gi ro nès, Bar ce lo na, Xarxa Cultu ral.

PUJOL Jordi, 1995, « Qué re pre sen ta la
llen gua a Ca ta lu nya ? », confe rèn cia de
Jordi Pujol al Palau de Congres sos de
Mont juïc (22-3-95), Ge ne ra li tat de Ca‐ 
ta lu nya, De par tament de la Pre si dèn cia,
En ti tat Autònoma del Diari Ofi cial i de
Pu bli ca cions. Col- lecció Pa raules del
Pre sident de la Ge ne ra li tat, vol. 26
(gener- desembre 1995), Bar ce lo na.

Se mi na rio de so cio lin guis ti ca, 1996, Ac‐ 
ti tudes lingüísticas en Ga li cia, San tia go
de Com pos te la, Real Aca de mia Ga le ga.

SI GUAN Mi guel, 1994, Opi niones y ac ti‐ 
tudes. Co no ci mien to y uso de las len guas
en España, Ma drid, Cen tro de In ves ti‐ 
ga ciones Sociológicas.

SI GUAN Mi guel, 1999, Opi niones y ac ti‐ 
tudes. Co no ci mien to y uso de las len‐ 
guas, Ma drid, Cen tro de In ves ti ga ciones
Sociológicas.

SU BI RATS Ma ri na, 2000, Els trets
lingüístics, En ques ta de la Regió de Bar‐ 
ce lo na, In forme ge ne ral, Bar ce lo na.

http://blogs.iec.cat/cruscat/pubicacions/informe/


Identité (nationale), nationalisme linguistique et politique linguistique. Réflexions à partir de quelques
situations contemporaines

RÉSUMÉS

Français
Cette contri bu tion vise à ex pli ci ter et illus trer un po si tion ne ment glot to po‐ 
li tique, par fois dé crié mais néan moins bien ef fi cient, d’ordre in ter ven tion‐ 
niste en ma tière de po li tique lin guis tique  : le na tio na lisme lin guis tique. Il
s’agit d’une construc tion idéo lo gique à base de re pré sen ta tions iden ti taires
de la langue his to rique par lée par une com mu nau té lin guis tique (langue vic‐ 
time dans de nom breux cas d’une do mi na tion so cio lin guis tique exo gène),
mais aussi et sur tout à base de loyau té lin guis tique mas si ve ment par ta gée au
sein de cette com mu nau té. Cette construc tion, sous cer taines condi tions,
peut fonc tion ner comme un puis sant le vier sus cep tible de pro mou voir, par
une ac tion de po li tique lin guis tique vo lon ta riste, une (re)conquête des
usages d’une langue de plein exer cice pou vant aller jusqu’à un re tour ne ment
de si tua tion so cio lin guis tique. La des crip tion du na tio na lisme lin guis tique
sera exem pli fiée en sol li ci tant les ter rains d’Es pagne (Ca ta logne, Ga lice) et
du Pa ra guay.

English
This con tri bu tion aims to ex plain and il lus trate a glot to pol it ical po s i tion ing,
some times ma ligned but nev er the less quite ef fi cient, in order in ter ven tion‐ 
ist lan guage policy: the lin guistic na tion al ism. This is an ideo lo gical con‐ 
struc tion with iden tity rep res ent a tions of the his toric lan guage of a lin‐ 
guistic com munity (lan guage vic tim in many cases of an exo gen ous so ci o‐ 
lin guistic dom in a tion) but also and es pe cially based with lin guistic loy alty
massively shared within this com munity. This con struc tion, under cer tain
con di tions, can func tion as a power ful tool cap able of pro mot ing, through a
ac tion of vol un tar ist lin guistic polit ics, a (re) con quest of the uses of a lan‐ 
guage of full- exercise which can re vers ing of so ci o lin guistic situ ation. The
de scrip tion of the lin guistic na tion al ism is il lus trated by tak ing the ex amples
of Spain (Cata lonia, Galicia) and Paraguay.
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Español
Esta con tri bu ción quie re ex pli ci tar e ilus trar un po si cio na mien to glo to po lí‐ 
ti co a veces con de na do pero a pesar de todo vi gen te, de ín do le in ter ven cio‐ 
nis ta en ma te ria de po lí ti ca lingüística: el na cio na lis mo lingüístico. Se trata
de una cons truc ción ideo ló gi ca a base de re pre sen ta cio nes iden ti ta rias de la
len gua his tó ri ca ha bla da por une co mu ni dad lingüística (len gua víc ti ma en
mu chos casos de una do mi na ción exóge na) pero tam bién y sobre todo a
base de leal tad lingüística am plia men te com par ti da en el seno de esa co mu‐ 
ni dad. Aque lla cons truc ción, con cier tas con di cio nes, puede ser el motor
capaz de pro mo ver, a tra vés de una po lí ti ca lingüística vo lun ta ris ta, una
(re)con quis ta de los usos de una len gua nor mal que puede in clu so al can zar
una in ver sión de la si tua ción sociolingüística. La des crip ción del na cio na lis‐ 
mo lingüístico to ma ra como ejem plos los te rre nos de Es pa ña (Ca ta lu ña, Ga‐ 
li cia) y del Pa ra guay.
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