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Le dé li mi ter
Le champ des in ter ven tions po li tiques sur les ques tions de langues
est dé li mi té et dé fi ni es sen tiel le ment par la na ture des in ter ven tions
et par l’iden ti té des ac teurs. En ma tière d’in ter ven tions, on peut dis‐ 
tin guer au moins trois ni veaux.

1

Il existe dans l’his toire des so cié tés, an cienne et sur tout ré cente, un
nombre im por tant d’in ter ven tions po li tiques dont l’ob jec tif af fi ché est
prin ci pa le ment lin guis tique. Un cas de fi gure ca rac té ris tique (cité par
exemple par Cal vet, 2002) est celui qu’on ap pelle en gé né ral «  la ré‐ 
forme de la langue » en Tur quie. Elle consiste en un en semble de dé‐ 
ci sions et me sures prises à par tir de 1928 sous l’im pul sion du chef de
l’Etat Mus ta pha Kemal : rem pla ce ment de l’al pha bet arabe par l’al pha‐ 
bet latin, amé na ge ment de la langue turque ex pur gée de ses em‐ 
prunts arabes et per sans rem pla cés par des élé ments turcs ou par
des em prunts aux langues oc ci den tales (fran çais et an glais) à des fins
de mo der ni sa tion, in ter dic tion de l’en sei gne ment de l’arabe (écoles
co ra niques) et du per san, obli ga tion d’uti li ser la langue turque dans
les usages of fi ciels et la pré di ca tion re li gieuse.

2

Mais les in ter ven tions les plus nom breuses consistent à gérer les
ques tions de langues dans des ac tions po li tiques qui concernent
d’autres do maines : le fonc tion ne ment d’ins ti tu tions, l’or ga ni sa tion de
l’ad mi nis tra tion, de l’édu ca tion, l’exer cice de la jus tice, l’adop tion de
règles co di fiant un do maine de la vie éco no mique ou so ciale. Un
exemple en est l’ar ticle in sé ré dans l’Or don nance de Villers- Cotterêts
prise par le roi de France Fran çois Ier en 1539 pres cri vant l’usage de
« la langue ma ter nelle fran çaise » dans les actes ju ri diques et les tri‐ 
bu naux. Ce texte de loi or ga ni sait la jus tice sur l’en semble du ter ri‐ 
toire du royaume de France et cet ar ticle peut être consi dé ré comme
une mo da li té de mise en œuvre.

3

Dans ces deux ca té go ries de cas de fi gures, les in ter ven tions sur les
ques tions de langues sont clai re ment af fi chées. Mais il existe une
par tie floue dans le champ, celle où l’in ter ven tion n’est pas ren due vi‐ 
sible. Ceci ne si gni fie pas qu’elle n’existe pas. La « non- intervention »
sur les ques tions de langues re lève sou vent de fac teurs idéo lo giques,
alors qu’il existe une in ter ven tion de fait de la part d’ac teurs so ciaux
in fluents ou do mi nants. Il convient donc de prendre en compte cette
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par tie du champ et d’élu ci der la na ture des dé marches. Ainsi l’ab‐ 
sence de ré fé rence à la langue an glaise dans les textes fon da teurs des
États- Unis : la Dé cla ra tion d’in dé pen dance de 1776, la Consti tu tion de
1787, et dans des textes lé gis la tifs fé dé raux, ne si gni fie pas que cette
langue n’ait pas eu une fonc tion po li tique ma jeure dans la fon da tion
de ce pays, puis dans son ex pan sion ter ri to riale et son peu ple ment au
cours du XIXe siècle. C’est au début du XXe siècle, alors que le pays
entre dans l’ère in dus trielle, que la ques tion de la langue of fi cielle est
in tro duite dans le débat po li tique (Schmid, 2001).

Les ac teurs prin ci paux sont évi dem ment les ins ti tu tions, pou voirs et
res pon sables po li tiques. Les États et leurs ins ti tu tions en sont et en
res tent les prin ci paux. Au sein d’un État, une dis tri bu tion des com pé‐ 
tences peut s’ef fec tuer entre les ins ti tu tions cen trales et celles des
ré gions, sur tout quand ces der nières dis posent de pou voirs lé gis la tifs
et de com pé tences dis tinctes. Ainsi aux États- Unis au cours du XIXe
siècle, plu sieurs états furent ame nés à faire des choix de langues dans
le do maine édu ca tif, alors que les ins ti tu tions fé dé rales res taient
muettes sur les ques tions de langues. Cette dis tri bu tion des pou voirs
peut s’ef fec tuer dans un contexte de ten sions ou de conflits, comme
au Ca na da entre les ins ti tu tions du Qué bec et celles du pou voir fé dé‐ 
ral, en Es pagne entre les ins ti tu tions de la Ca ta logne et celles de
l’Etat.

5

La mul ti pli ca tion des ins ti tu tions in ter na tio nales et su pra na tio nales,
et l’ex ten sion de leurs com pé tences en font des ac teurs de plus en
plus pré sents et in fluents en ma tière d’in ter ven tions sur les ques tions
de langues. C’est le cas, en Eu rope, de l’Union eu ro péenne et du
Conseil de l’Eu rope (Tru chot, 2003). Dans un contexte d’in ter na tio na‐ 
li sa tion de l’éco no mie et de mon dia li sa tion, les en tre prises sont de
plus en plus sou vent ame nées à in ter ve nir sur des ques tions de
langues. Mais on se trouve là aussi dans la par tie floue du champ,
dans la me sure où leurs in ter ven tions sont peu sou vent ex pli cites et
re lèvent plu tôt de l’adap ta tion à des si tua tions (Tru chot, 2001, 2008a).

6

Le nom mer

La dé no mi na tion du champ est assez ré cente et cor res pond à la re‐ 
con nais sance de sa spé ci fi ci té et à son in clu sion dans le do maine po‐ 
li tique et dans la re cherche. Au pa ra vant, ac teurs po li tiques et cher ‐
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cheurs choi sis saient un terme qui conve nait à leur ob jec tif. Par
exemple, les his to riens Cer teau, Julia et Revel (1975) parlent de « po li‐ 
tique de la langue » pour se ré fé rer aux in ter ven tions de la Conven‐ 
tion na tio nale sous la Ré vo lu tion fran çaise. Le terme de «  lan guage
plan ning  » in tro duit dans les an nées  1960 et 1970 par des so cio lin‐ 
guistes qui en sei gnaient dans des uni ver si tés amé ri caines cor res pon‐ 
dait à la contri bu tion qu’ils sou hai taient ap por ter. Cette contri bu tion
était es sen tiel le ment des ti née à se con der les ac teurs po li tiques (Hau‐ 
gen, 1966, Fish man, 1974). La dé fi ni tion sui vante est sou vent prise
comme ré fé rence :

On en tend par pla ni fi ca tion lin guis tique les ef forts dé li bé rés vi sant à
in fluen cer les com por te ments des autres, pour ce qui est de l’ac qui ‐
si tion, de la struc ture et de la ré par ti tion fonc tion nelle de leurs
codes lin guis tiques (Co oper, 1989 : 99, Trad. CT) 1.

Cette dé fi ni tion contient les trois di men sions de la « pla ni fi ca tion lin‐ 
guis tique » : « pla ni fi ca tion de sta tut », « pla ni fi ca tion de cor pus », et
in ter ven tion sur la connais sance des langues dont les prin ci paux
moyens sont les « po li tiques lin guis tiques édu ca tives ». Le terme de
«  pla ni fi ca tion lin guis tique  » a été adop té en France dans les an‐ 
nées 1970, en par ti cu lier par la lin guis tique so ciale. Mar cel le si et Gar‐ 
din (1974) l’uti lisent par exemple pour dé crire les in ter ven tions sur les
langues en Union so vié tique. Le terme d’«  amé na ge ment lin guis‐ 
tique » a été in tro duit au Qué bec dans les an nées 1980 et son usage
s’est éten du par la suite.

8

Dans la phase ini tiale de consti tu tion du do maine de la pla ni fi ca tion
lin guis tique, le terme de «  po li tique lin guis tique  » («  lan guage po li‐ 
cy  ») est peu uti li sé. Quand il l’est, c’est soit comme équi valent de
«  pla ni fi ca tion lin guis tique  » soit comme mode de mise en œuvre.
Dans son Dic tion naire en cy clo pé dique des langues et du lan gage, Crys‐ 
tal (1992) donne de «  lan guage po li cy  » et de «  lan guage plan ning  »
exac te ment les mêmes dé fi ni tions. Le Dic tion naire de lin guis tique et
des sciences du lan gage (Du bois et al., 1994) donne de « po li tique lin‐ 
guis tique  » et «  pla ni fi ca tion lin guis tique  » des dé fi ni tions re la ti ve‐ 
ment sem blables tout en ap por tant quelques nuances. Les théo ri‐ 
ciens qué bé cois de l’amé na ge ment lin guis tique uti lisent «  po li tique
lin guis tique » au sens an glais de « po li cy », c’est‐à‐dire mode de mise
en œuvre. On peut citer La porte (1994 : 98), pré sident du Conseil de

9



L’analyse des pratiques d’évaluation des politiques linguistiques : un objet d’étude à constituer

la langue fran çaise du Qué bec, lors du col loque or ga ni sé par le GEPE
à Stras bourg en 1991 :

La po li tique lin guis tique au sens strict, est un moyen de fixer le sta ‐
tut d’une langue en l’ex pli ci tant dans un texte of fi ciel et en pré ci sant
la ma nière dont ce texte se réa lise concrè te ment.

Le terme de « po li tique lin guis tique » a ac quis de ma nière ré cente un
at trait de la part d’ac teurs po li tiques ins ti tu tion nels qui en font vo‐ 
lon tiers usage. Le Conseil de l’Eu rope re groupe sous ce qua li fi ca tif
l’en semble de ses in ter ven tions sur les ques tions lin guis tiques (cf.
Coste dans ce vo lume). Le terme ap pa raît dans d’autres ins ti tu tions
po li tiques, sur tout à des éche lons ré gio naux, du moins en Eu rope.
Ainsi en Es pagne, le gou ver ne ment ré gio nal ou Gé né ra li té de Ca ta‐ 
logne a créé une Di rec tion de la po li tique lin guis tique pour pi lo ter la
mise en œuvre de la Loi de nor ma li sa tion lin guis tique de la Ca ta logne.
Le terme est de puis peu em ployé par le gou ver ne ment fran çais pour
qua li fier la po li tique qu’il mène au ni veau na tio nal sur les ques tions
de langues (cf. Eloy dans ce vo lume). Mais d’autres ac teurs conti nuent
aussi à uti li ser des qua li fi ca tifs dif fé rents : par exemple, « po li tique du
fran çais  », «  po li tique des langues  », ou «  bi lin guisme  », «  mul ti lin‐ 
guisme », « plu ri lin guisme ». Ainsi, l’Union eu ro péenne a dé ci dé ré‐ 
cem ment de créer au sein de la Com mis sion eu ro péenne un poste de
« com mis saire au mul ti lin guisme », dont les « po li tiques du mul ti lin‐ 
guisme  » consti tuent le do maine d’in ter ven tion 2. La dé no mi na tion
re te nue est en gé né ral l’ex pres sion de la fi na li té po li tique des in ter‐ 
ven tions.

10

 Du point de vue de la re cherche, le terme de po li tique lin guis tique ou
son équi valent en d’autres langues et d’autres pays tend ac tuel le ment
à être uti li sé de plus en plus sou vent pour nom mer l’en semble du
champ. Mais cet usage n’est en core fixé, et ce que re couvre le terme
est va riable. Cer tains au teurs (Spols ky, 2004) vont jusqu’à in clure les
fa milles parmi les ac teurs de « po li tiques lin guis tiques ». Il n’est pas
dou teux que de nom breuses fa milles en si tua tion de plu ri lin guisme et
de contact de langues ont des « lignes d’ac tion » (« po li cies ») en ma‐
tière de langues, mais celles- ci dé pendent de stra té gies so ciales. Ces
stra té gies peuvent être in té grées dans le champ de la re cherche, sa‐ 
chant qu’elles se si tuent plu tôt en aval ou en amont des in ter ven tions
po li tiques sur les langues. Le terme de « glot to po li tique » a été in tro‐
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duit de ma nière per ti nente par l’école so cio lin guis tique de Rouen
pour en glo ber toutes les ac tions sur le lan gage. Il est cou ram ment
uti li sé par la so cio lin guis tique fran çaise, no tam ment dans ce vo lume
par Gau din et Blan chet, qui en pré cise la si gni fi ca tion, mais en core
peu par d’autres so cio lin guistes et d’autres champs dis ci pli naires.

Le consti tuer comme champ de re ‐
cherche

Di men sions lin guis tiques

L’ana lyse des po li tiques lin guis tiques est confron tée à de nom breuses
don nées que l’on qua li fie ra au sens large de so cio lin guis tiques : dé no‐ 
mi na tion, clas si fi ca tion po li tique et ca té go ri sa tion des langues, dé‐ 
mo gra phie lin guis tique. Elle doit prendre en compte aussi l’his toire
des langues, l’his toire lin guis tique des so cié tés. La pla ni fi ca tion (ou
amé na ge ment) lin guis tique en tant que do maine a dé crit de ma nière
pré cise et dé taillée des me sures, des ac tions, des mé thodes uti li sées
et uti li sables dans le cadre d’in ter ven tions po li tiques sur les ques tions
lin guis tiques. Les études qui s’en ré clament ont four ni de nom breux
exemples et ana lyses de cas de fi gure. Mais la pla ni fi ca tion lin guis‐ 
tique n’est pas un do maine qui a été construit pour la des crip tion des
po li tiques elles- mêmes. Si tuer l’im por tance du re cours à la pla ni fi ca‐ 
tion lin guis tique dans une po li tique ne per met pas une des crip tion de
cette po li tique, à moins de s’en tenir à des re le vés ty po lo giques de
me sures. Pour dé crire une po li tique lin guis tique, il convient d’ap pré‐ 
hen der les rap ports entre les langues et les po li tiques, et prendre en
compte leurs dif fé rentes di men sions.

12

Di men sions po li tiques

La « po li tique » est dé fi nie cou ram ment par les dic tion naires d’usage
comme étant «  l’art et les pra tiques du gou ver ne ment des so cié tés
hu maines » (Le Ro bert, 1993  : 1719). Le terme « gou ver ne ment » doit
être en ten du ici au sens large, et ré fère à toutes les formes de pou‐ 
voirs po li tiques et à leurs dif fé rentes ins ti tu tions. Les so cié tés hu‐ 
maines se sont don nées de mul tiples formes de gou ver ne ment. Elles
consti tuent les prin ci pales ins tances d’éla bo ra tion et de mise en
œuvre des po li tiques lin guis tiques. La na ture des ins ti tu tions, les sys ‐
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tèmes po li tiques condi tionnent éga le ment les re la tions entre les
langues et le gou ver ne ment de la so cié té. Leur prise en compte
consti tue la base de dé part de toute ana lyse. On cher che ra donc à
éta blir les rap ports entre les pou voirs po li tiques ins ti tu tion nels et les
langues, ceux qui se sont ins tau rés dans chaque État, qui s’ins taurent
à l’éche lon d’une ré gion (le Qué bec, la Ca ta logne, le Val d’Aoste), qui
se construisent au ni veau in ter na tio nal et su pra na tio nal. Pour iden ti‐ 
fier des po li tiques lin guis tiques eu ro péennes, il faut iden ti fier la na‐ 
ture des pou voirs po li tiques eu ro péens. Consta ter que l’Union eu ro‐ 
péenne a ac cor dé un sta tut de langues of fi cielles et de tra vail à 23
langues ne donne pas de clé sur leurs rôles ef fec tifs. On ne peut l’ap‐ 
pré hen der qu’au tra vers d’une étude de la dis tri bu tion des pou voirs et
de l’ar ti cu la tion des com pé tences entre les ins ti tu tions com mu nau‐ 
taires et les États qui en sont membres (Tru chot, 2008).

Cette prise en compte de la di men sion po li tique est évi dem ment fon‐
da men tale quand les ques tions lin guis tiques s’in sèrent dans les do‐ 
maines autres que lin guis tiques du gou ver ne ment de la so cié té. En
1992, la mo di fi ca tion de la Consti tu tion fran çaise in tro dui sant l’ar ticle
« La langue de la Ré pu blique est le fran çais » a été in sé rée dans la loi
consti tu tion nelle qui ra ti fiait l’adhé sion de la France au trai té de
Maas tricht trans for mant la Com mu nau té éco no mique eu ro péenne en
Union eu ro péenne. Les rai sons de cette in ser tion sont à re cher cher
au tra vers d’une ana lyse des im pli ca tions per çues de cette évo lu tion.
Mais même quand la langue est af fi chée comme objet d’une po li tique,
les ob jec tifs sont lar ge ment autres que lin guis tiques. Ben ra bah (1999)
a mon tré les liens étroits entre ara bi sa tion et is la mi sa tion en Al gé rie.
La «  ré forme  » de la langue turque s’in tègre dans une po li tique de
vaste am pleur vi sant à faire de la ré pu blique turque, nou vel le ment
créée (1922), un état construit sur d’autres ré fé rences et avec d’autres
ins ti tu tions que le sul ta nat ot to man fondé sur des ré fé rences re li‐ 
gieuses et consti tué d’ins ti tu tions re po sant sur la loi co ra nique.

14

Di men sions so ciales

L’étude des rap ports entre langues et po li tique met en évi dence le
rôle des forces so ciales et fait ap pa raître dans quelle me sure les choix
po li tiques sur les langues sont por tés par des groupes so ciaux, sont
dé ter mi nés par leurs in té rêts et leurs as pi ra tions, sont pris en charge
par les forces po li tiques qui en sont l’ex pres sion. On ne peut in ter‐
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pré ter la po li tique lin guis tique du Qué bec sans l’as so cier à la mon tée
en puis sance d’une classe moyenne fran co phone dans les an‐ 
nées  1960 et 1970, à son af fir ma tion po li tique, aux or ga ni sa tions qui
ont donné forme à cette af fir ma tion, au rôle dé vo lu à la langue dans
ce pro ces sus.

Di men sions idéo lo giques

Les modes d’or ga ni sa tion des so cié tés sont in fluen cés par les idées,
les croyances, les phi lo so phies, les doc trines qui les iden ti fient, c’est- 
à-dire par des idéo lo gies. Les ré fé rences aux langues dans les idéo lo‐ 
gies na tio nales, par ti cu liè re ment en Eu rope ont été mises en évi‐ 
dence (Bag gio ni, 1997). Mais de nom breuses in ter ven tions po li tiques
sur les langues se ré fèrent à d’autres concepts qu’à celui de na tion.
Ainsi la Charte ca na dienne des droits et li ber tés, texte consti tu tion nel
qui fonde au Ca na da les in ter ven tions sur les langues au ni veau fé dé‐ 
ral, se ré fère de ma nière presque ex clu sive à la per sonne et à ses
droits. L’idéo lo gie de la mon dia li sa tion tend à fo ca li ser le rôle de l’in‐ 
di vi du dans la so cié té et à as so cier les li ber tés in di vi duelles à la li bé‐ 
ra li sa tion de l’éco no mie. Ce re cen trage sur l’in di vi du et le mar ché a
pro ba ble ment des ré per cus sions sur les ques tions lin guis tiques. Il ex‐ 
plique vrai sem bla ble ment l’in té rêt ac tuel pour des po li tiques de pro‐ 
mo tion du mul ti lin guisme in di vi duel en Eu rope (Tru chot, 2008a et b).

16

Di men sions éco no miques

La plu part des études ef fec tuées sur les po li tiques lin guis tiques ont
né gli gé, voire igno ré les fac teurs éco no miques qui in fluencent ou dé‐ 
ter minent des po li tiques. Les rap ports éco no miques contri buent à
mo de ler les so cié tés. Ils exercent une in fluence sans doute pré do mi‐ 
nante sur les usages lin guis tiques. Ils in fluencent donc aussi et
guident sou vent l’ac tion des pou voirs po li tiques, et donc leurs in ter‐ 
ven tions sur les ques tions de langues. Ci tons par exemple le rôle at‐ 
tri bué ac tuel le ment dans la plu part des pays eu ro péens aux tests lin‐ 
guis tiques comme mode de sé lec tion des mi grants (autres que res‐ 
sor tis sants de l’Union eu ro péenne) et les fonc tions éco no miques de
« l’im mi gra tion choi sie » qui dé ter mine cette sé lec tion. Les or ga ni sa‐ 
tions éco no miques, par ti cu liè re ment les en tre prises mul ti na tio nales,
consti tuent aussi des lieux d’in ter ven tions sur les langues, in ter ven ‐
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tions dont l’ana lyse doit s’ap puyer sur la connais sance de leur fonc‐ 
tion ne ment (Tru chot, 2008a).

Une en trée pour l’ana lyse d’un
champ plu ri dis ci pli naire : les pra ‐
tiques d’éva lua tion
À tous les ni veaux de l’ana lyse, il est né ces saire de croi ser les fac teurs
qui peuvent contri buer à ex pli quer une si tua tion. Les évo lu tions éco‐ 
no miques, les stra té gies des forces so ciales, les idéo lo gies in ter‐ 
viennent dans les re la tions entre le gou ver ne ment de la so cié té et les
langues. Les in ter ven tions po li tiques sur les langues, par exemple la
« po li tique de la langue » de la Ré vo lu tion fran çaise, la « ré forme » de
la langue turque, la mo di fi ca tion de la Consti tu tion fran çaise, doivent
être in ter pré tées en croi sant des don nées po li tiques, éco no miques,
so ciales, idéo lo giques. Pour construire un cadre d’ana lyse de ce
champ, il est né ces saire de prendre en compte ces dif fé rentes di men‐ 
sions.

18

L’ana lyse des pra tiques uti li sées pour l’éva lua tion des po li tiques lin‐ 
guis tiques nous est ap pa rue comme une en trée qui per met tait
d’aper ce voir ces dif fé rentes di men sions ou, du moins, d’en voir plu‐ 
sieurs à l’œuvre. L’in té rêt de pé né trer dans le champ des po li tiques
lin guis tiques par cette en trée de l’éva lua tion est qu’on peut iden ti fier
des ac teurs po li tiques et dans une cer taine me sure la na ture des in‐ 
ter ven tions, mais qu’on dis pose aussi d’élé ments d’ob ser va tion du
contexte po li tique de ces in ter ven tions. Nous avons donc en tre pris
de consti tuer les pra tiques d’éva lua tion en un objet de re cherche.

19

Construc tion du pro jet

Dé marche de mise en place

La po li tique lin guis tique consti tue l’une des spé ci fi ci tés fon da trices
du Groupe d’Etude sur le Plu ri lin guisme Eu ro péen (GEPE), puisque
c’est au tour des po li tiques lin guis tiques que se sont ras sem blés les
fon da teurs de l’équipe pour l’or ga ni sa tion en 1991 du col loque qui a
été pu blié en 1994 sous le titre Le plu ri lin guisme eu ro péen, Théo ries et
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pra tiques en po li tiques lin guis tiques (Édi tions Cham pion, Paris). De‐ 
puis ce tra vail ori gi nel, le GEPE s’est ef for cé de contri buer à la
construc tion du do maine de re cherche en pre nant en compte l’en‐ 
semble de ses di men sions dans une pers pec tive plu ri dis ci pli naire. Le
choix de ce nou vel objet de re cherche per met tait de conti nuer dans
cette voie. Au sein de l’équipe, il réunis sait les membres qui tra vaillent
sur des ques tions de po li tique lin guis tique. Nous vou lions aussi qu’il
mo bi lise d’autres cher cheurs, dans l’équipe et au tour de celle- ci.

Dans un pre mier temps, nous avons consti tué un groupe de tra vail
qui s’est réuni plu sieurs fois au cours de l’année 2005-2006 pour dé fi‐ 
nir l’ap proche du pro jet et pla ni fier les tra vaux. Étant donné la nou‐ 
veau té de l’objet de re cherche et la né ces si té de pré ci ser ses
contours, il a été dé ci dé de pro duire nous- mêmes, au cours de
l’année  2006-2007, une série d’études qui consti tue rait en quelque
sorte une pré fi gu ra tion du pro jet.
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Nous avons ainsi réa li sé six études de cas entre sep tembre 2006 et
mars 2007. Elles ont été pré sen tées et dis cu tées de vant un pu blic plus
large que celui du groupe de tra vail. On en trou ve ra la liste et les ré‐ 
su més dans le do cu ment de pré sen ta tion de la Jour née d’étude sur le
site de l’équipe (www.gepe- strasbourg.fr).
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Ces études de cas ont per mis de dé fi nir le champ du pro jet et de le
for mu ler pour par ve nir à un autre stade, celui d’une Jour née d’étude.
Ce stade dans la dé marche s’est ca rac té ri sé par un élar gis se ment du
nombre des cher cheurs, par l’appel à la com pé tence de cher cheurs
ex té rieurs à l’équipe, et par une réa li sa tion plus ap pro fon die des
contri bu tions. En prin cipe, les pré sen ta tions an té rieures avaient le
sta tut de do cu ments de tra vail, même si cer taines d’entre elles
étaient déjà bien ap pro fon dies. Au stade de la Jour née d’étude, l’am bi‐ 
tion était de par ve nir à une pu bli ca tion dont l’ob jec tif était d’ins tal ler
l’objet de la re cherche dans le do maine de ré fé rence, c’est‐à‐dire
l’étude des po li tiques lin guis tiques. Il était aussi d’éta blir si la dé‐ 
marche pou vait être pour sui vie, avec des ob jec tifs scien ti fiques plus
am bi tieux.

23

Ba li ser l’objet de re cherche 

Nous avons écar té toute dé marche qui consis te rait à éva luer
nous‐mêmes des po li tiques, dans la me sure où elle re lève du champ
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de l’ex per tise, champ dans le quel le GEPE col lec ti ve ment ne sou haite
pas en trer. Nous avons éga le ment écar té l’ob jec tif de conce voir
nous‐mêmes des cri tères d’éva lua tion. Mais on s’est rendu compte
ra pi de ment qu’un ba li sage de l’objet de re cherche était né ces saire
pour éta blir une dif fé rence d’ap proche entre éva luer une po li tique et
ana ly ser les pra tiques d’éva lua tion  d’une po li tique. Les concepts de
« réus site » et d’« échec » sont ap pa rus comme étant les ba lises les
plus évi dentes. Des ju ge ments éva lua tifs af fir mant qu’une po li tique
lin guis tique a « réus si » ou qu’elle a « échoué » sont for mu lés par dif‐ 
fé rents types d’ac teurs. C’est ce qui a été mis en évi dence par les pre‐ 
miers tra vaux que nous avons réa li sés.

À titre d’exemple, j’ai pré sen té en sep tembre 2006 le Rap port d’éva‐ 
lua tion de la po li tique en fa veur du fran çais réa li sé à la de mande du
mi nistre de la culture et pu blié en juin 2005 3. On peut y lire à pro pos
de la loi Tou bon de 1994 re la tive à l’em ploi  de la langue fran çaise  :
« Mal gré ses li mites, la loi a par tiel le ment réus si, là où elle a trou vé de
vé ri tables re lais d’ap pli ca tion » (Rap port, 2005 : 4).
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Dans ce cas pré cis, on peut iden ti fier un ac teur po li tique : l’État fran‐ 
çais et ses ins ti tu tions, un en semble d’in ter ven tions et d’ac tions
d’amé na ge ment pré sen té comme une po li tique, une éva lua tion dû‐ 
ment nom mée comme telle. On y re lève aussi ce ju ge ment éva lua tif
uti li sant le concept de « réus site » et d’autres qui s’y rat tachent. On
peut re pé rer plu sieurs élé ments qui per mettent d’ana ly ser le
contexte po li tique de cette « éva lua tion ».
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Un autre cas de fi gure ré vé la teur a été pré sen té par Cé cile Jahan en
oc tobre 2006 et dé ve lop pé dans ce vo lume. Il s’agit du ju ge ment
porté par plu sieurs groupes de presse al le mands (Axel Sprin ger AG,
Spie gel Ver lag, Fran fur ter All ge meine Zei tung) sur la ré forme or tho‐ 
gra phique al le mande de 1996. On peut lire dans un com mu ni qué du
6 août 2004 que cette ré forme est un « échec » : « Dans l’ex pé ri men‐ 
ta tion quo ti dienne, la ré forme a échoué » 4.

27

On a donc pro po sé de ré per to rier des ju ge ments éva lua tifs cen trés
sur les concepts de « réus site » ou « d’échec ». Ceci im plique aussi de
ré per to rier leur pré sence, leurs dé cli nai sons, les dé fi ni tions ex pli cites
ou im pli cites de ces concepts, de re le ver les ar gu ments qui sont
avan cés pour jus ti fier ces ju ge ments, les don nées qui sont éven tuel le‐ 
ment four nies et qui servent de ré fé rences. Mais il est évident que
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tous les cas de fi gure qui peuvent en trer dans le champ de l’ana lyse
ne sont pas ba li sés de ma nière aussi pré cise. L’un des ob jec tifs de
notre dé marche est de re cher cher com ment ils le sont et no tam ment
de re pé rer dans les do cu ments ana ly sés d’autres élé ments lin guis‐ 
tiques qui ca rac té risent les dif fé rentes formes de dis cours éva lua tif.

Do cu ments d’éva lua tion de po li tiques
lin guis tiques

Éva lua tions d’ex perts

L’ana lyse de l’éva lua tion se fonde prin ci pa le ment sur des do cu ments.
On pense en pre mier lieu aux rap ports de man dés par les ins ti tu tions
et por tant de ma nière ex pli cite sur l’éva lua tion d’une po li tique lin‐ 
guis tique. Ces rap ports peuvent être de man dés à des ex perts ou à
des per sonnes « qua li fiées ». Sou li gnons que les cri tères de qua li fi ca‐ 
tion doivent pro ba ble ment faire par tie de l’ana lyse de l’éva lua tion. Le
Rap port sur la po li tique du fran çais fait par tie de cette ca té go rie de
do cu ments et de pro cé dures. Il a été confié à Henri As tier, haut fonc‐ 
tion naire du mi nis tère de la culture et an cien di rec teur de ca bi net du
mi nistre qui a signé la loi de 1994 (Jacques Tou bon). En France aussi,
le Rap port de Ber nard Poi gnant, in ti tu lé Langues ré gio nales ou mi no‐ 
ri taires, était des ti né à faire des pro po si tions au gou ver ne ment, mais
il contient éga le ment des par ties éva lua tives sur les ac tions an té‐ 
rieures (Poi gnant, 1998). L’au teur exerce des fonc tions élec tives en
Bre tagne. La Com mis sion eu ro péenne a confié à Jean- Claude Beac co,
pro fes seur à l’uni ver si té de Paris  III et conseiller de la Di vi sion des
po li tiques lin guis tiques du Conseil de l’Eu rope, le soin de faire un
rap port final por tant sur les rap ports na tio naux de l’in ter ven tion in ti‐ 
tu lé Pro mou voir l’ap pren tis sage des langues et la di ver si té lin guis‐ 
tique : plan d’ac tion 2004-2006 5. Dans ce cas, l’éva lua teur est pré sen‐ 
té comme un consul tant ex terne (Beac co, 2007).

29

Un rap port qui im plique une en quête d’une cer taine am pleur est plu‐ 
tôt confié à un or ga nisme spé cia li sé, par exemple un ca bi net de
consul tants. C’est la pro cé dure adop tée par la Com mis sion eu ro‐ 
péenne quand elle a voulu éva luer l’im pact lin guis tique de ses pro‐ 
grammes édu ca tifs. L’in tro duc tion du rap port qu’elle a com man di té le
pré cise d’en trée :
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La Com mis sion eu ro péenne a confié à De loitte & Touche la mis sion
de réa li ser une éva lua tion afin de dé ter mi ner dans quelle me sure les
ob jec tifs lin guis tiques des pro grammes So crates et Leo nar do
da Vinci ont été at teints (2003 : 2).

Ce rap port abou tit à une série de conclu sions qui peuvent être consi‐ 
dé rées comme des ju ge ments éva lua tifs. Une seule contient ex pli ci te‐ 
ment le terme de «  suc cès  »  : «  L’ob jec tif lié à l’ap pren tis sage des
langues les moins dif fu sées et moins en sei gnées n’a pas été at teint
avec suc cès ». Mais toutes contiennent des termes qui ap par tiennent
au champ de l’éva lua tion : « avoir un…, avoir moins…, avoir plus d’im‐ 
pact », « amé lio rer », « sti mu ler », « dé ve lop per » (De loitte &Touche,
2003).
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Do cu ments de mise en œuvre

Les rap ports éma nant des or ga nismes, quand ils existent, qui sont
char gés de la mise en œuvre d’une po li tique lin guis tique ap par‐ 
tiennent à un genre dif fé rent. Ils ont la forme de comptes ren dus
d’ac ti vi té. Ils ont pour fonc tion d’in for mer, mais aussi le plus sou vent
de dé mon trer ou de jus ti fier. Au Ca na da, le mi nis tère du pa tri moine
ca na dien pu blie ainsi un Rap port an nuel sur les langues of fi cielles 6.
L’ar gu men ta tion dans ce genre de do cu ment est en grande par tie dif‐ 
fé rente de celle des rap ports d’ex perts comme le montre dans ce vo‐ 
lume l’ana lyse par Eloy des Rap ports au Par le ment éla bo rés par la Dé‐ 
lé ga tion gé né rale à la langue fran çaise et aux langues de France. De
ma nière an nuelle, ceux- ci font le point sur l’ap pli ca tion de la loi de
1994 (loi Tou bon), l’amé na ge ment ter mi no lo gique, la pré sence du
fran çais dans les ins ti tu tions in ter na tio nales, les me sures en fa veur
des langues de France, les ac tions contre l’illet trisme 7. Ces do cu‐ 
ments consti tuent aussi un mode d’éva lua tion, mais sous un autre
angle. Leur place dans le champ est d’au tant plus per ti nente que la
fron tière entre les genres est dif fi cile à tra cer. Re mar quons que les
rap ports éla bo rés par des ex perts ex ternes sont réa li sés le plus sou‐ 
vent avec l’as sis tance des or ga nismes spé cia li sés.
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Une pro cé dure proche est celle d’une ma ni fes ta tion qui est des ti née à
faire le point sur une po li tique après une cer taine pé riode de mise sur
en œuvre. C’est par exemple ce qu’avait fait le mi nis tère du Pa tri‐
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moine ca na dien à l’oc ca sion des 25 ans de la Loi sur les langues of fi‐ 
cielles (Pa tri moine ca na dien, 1996). Cette pro cé dure, dé crite ici dans
la contri bu tion de Coste, a été choi sie par le Conseil de l’Eu rope pour
éva luer la mise en œuvre du Cadre eu ro péen com mun de ré fé rence
pour les langues (CECR), six ans après son lan ce ment. Dans cette dé‐ 
marche, par te naires et ex perts sont réunis, mais l’ex per tise est avant
tout in terne (Conseil de l’Eu rope, 2007).

Prises de po si tion d’ac teurs so ciaux

L’étude du champ de l’éva lua tion ne peut pas se can ton ner aux do cu‐ 
ments de l’éva lua tion ins ti tu tion nelle. Des ju ge ments d’autres ac teurs
jouent un rôle dans l’in ter pré ta tion d’une po li tique lin guis tique, sur la
ma nière dont elle est reçue dans la so cié té. On pense à ceux qui sont
for mu lés par les mi lieux po li tiques, par les mé dias, par les ac teurs
éco no miques, par les mi lieux in tel lec tuels.
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Un exemple déjà re le vé est la po si tion de groupes de presse al le‐ 
mands sur la ré forme de l’or tho graphe al le mande. Cé cile Jahan le dé‐ 
ve loppe et y ajoute la po si tion d’un col lec tif d’en sei gnants et d’un
homme de lettres, Chris tian Meier. Les ju ge ments éva lua tifs ne sont
pas pro duits par un « ex pert » dû ment man da té par des ac teurs ins ti‐ 
tu tion nels. Ils re lèvent de la ré cep tion d’une po li tique dans la so cié té,
mais ils sont ar gu men tés et ces ar gu ments mé ritent aussi qu’on les
sou mette à l’ana lyse. Ils doivent d’au tant plus être pris en consi dé ra‐ 
tion qu’une po li tique lin guis tique « réus sit » ou « échoue » en fonc‐ 
tion de sa ré cep tion par le corps so cial. En l’es pèce les mé dias, les
écri vains, les en sei gnants peuvent in fluen cer cette ré cep tion ou ten‐ 
ter de le faire, et sur tout ils sont eux- mêmes ac teurs de cette ré‐ 
forme, puisque c’est de leur dis po si tion à la mettre en œuvre que dé‐ 
pen dra en par tie sa réus site.

35

Si des lin guistes sont ame nés à agir comme ex perts dans des pro cé‐ 
dures d’éva lua tion, ils peuvent se ris quer à émettre des ju ge ments
éva lua tifs sur des po li tiques lin guis tiques dans le cadre de leurs tra‐ 
vaux de re cherche. En gé né ral, dans l’ana lyse de si tua tions lin guis‐ 
tiques, ils s’ef forcent de mon trer le rôle res pec tif des dif fé rents fac‐ 
teurs qui peuvent être in fluents et de me su rer l’im pact des po li tiques
lin guis tiques quand elles existent. Mais ils peuvent va lo ri ser plus ou
moins cet im pact, sur tout s’ils se sentent im pli qués, et for mu ler en
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consé quence des ju ge ments éva lua tifs. Cette prise en compte des po‐ 
li tiques lin guis tiques mé rite aussi d’être exa mi née, et les fon de ments
de ces éva lua tions d’être ana ly sés. On peut citer par exemple les tra‐ 
vaux de Fish man quand il en tre prend de dé mon trer com ment ou
dans quelle me sure une langue en si tua tion de trans fert peut être ré‐ 
in tro duite dans l’usage so cial grâce à des ac tions d’amé na ge ment lin‐ 
guis tique. Il pro cède no tam ment à l’éva lua tion de cas de fi gure de
« réus sites »  : « Trois his toires de réus site (plus ou moins)  : l’hé breu
mo derne, le fran çais au Qué bec et le ca ta lan en Es pagne » 8 (Fish man,
1991).

Il est donc per ti nent de consi dé rer aussi les « mo dèles », c’est‐à‐dire
les ac tions de po li tique lin guis tique réa li sées dans un cadre donné et
qui sont prises comme ré fé rences ou comme mo dèles dans un autre
cadre. De ma nière plus ou moins ex pli cite, il est consi dé ré que telle
ac tion a « réus si » et qu’elle pour rait donc réus sir ailleurs. Quels sont
alors les cri tères pris en compte ? Le « mo dèle » qué bé cois étant sou‐ 
vent pris comme exemple, on ap pré cie ra la pers pec tive cri tique qu’en
pro pose Fran çois Gau din dans ce vo lume.
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La ques tion se pose de sa voir jusqu’où étendre la re cherche de ju ge‐ 
ments éva lua tifs. Doit- on seule ment prendre en compte les éva lua‐ 
tions d’ac teurs ou de per son na li tés consi dé rés comme étant re pré‐ 
sen ta tifs, ou peut- on aussi in clure les ju ge ments for mu lés dans la
« so cié té ci vile » ? Jusqu’à quel point sont- ils re pré sen ta tifs ? La po si‐ 
tion adop tée ici est de les in clure. Jean- Michel Eloy rap pelle fort op‐ 
por tu né ment, dans les dis cus sions qui ont en ri chi cette jour née et
que nous rap por tons, que l’échec de la ré forme de l’or tho graphe du
fran çais de 1990, du moins en France, vient de l’éva lua tion né ga tive
qu’en a faite l’opi nion pu blique, alors que tous les « spé cia listes » la
re com man daient.
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Une im por tante pre mière étape

Entre pro blé ma ti sa tion et éclai rage : une di ‐
ver si té d’ap proches

Cette jour née d’étude a re pré sen té une pre mière étape im por tante
dans la consti tu tion de l’objet d’étude, grâce aux contri bu tions pré ‐
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sen tées, grâce aussi aux dis cus sions qui les ont sui vies et à la dis cus‐ 
sion fi nale. Les pra tiques d’éva lua tion ayant été peu étu diées, la pre‐ 
mière dé marche était de pro blé ma ti ser leur étude. C’est ce qu’on fait
les au teurs, cha cun avec une ap proche qui lui est propre et en l’illus‐ 
trant d’études de cas. Leurs contri bu tions se dé ploient sur un éven tail
qui va de la pro blé ma ti sa tion pro pre ment dite de l’objet « pra tiques
d’éva lua tion » à des éclai rages plus in di rects mais tou jours per ti nents.

Cet objet se ma té ria li sant dans des dis cours, il convient, comme le
sou ligne Da niel Coste, d’in ter ro ger les condi tions de leur pro duc tion :
iden ti fier les ac teurs qui pro duisent les éva lua tions, les des ti na taires,
ana ly ser les conte nus, les ob jec tifs, les types de do cu ments. Jean- 
Michel Eloy ob serve dans les rap ports qu’il a ana ly sés le re cours fré‐ 
quent à des des crip tions de si tua tions à côté de des crip tions d’ac‐ 
tions po li tiques. Pour mettre en évi dence cette pra tique et l’in ter pré‐ 
ter il a éla bo ré des « gammes d’élé ments de bilan », dis tin guant ce qui
re lève des « ac tions » et ce qui re lève du « réel » (les si tua tions dé‐ 
crites). Fran çois Gau din choi sit d’ana ly ser l’évo lu tion d’une po li tique,
celle du Qué bec, en par ti cu lier son volet ter mi no lo gique. Si son ana‐ 
lyse s’ap puie sur plu sieurs éva lua tions, il s’at tache sur tout à mon trer
les fonc tions des re pré sen ta tions de cette po li tique, ce qui ren voie à
des dis cours, ceux tenus dans la so cié té. Cé cile Jahan opte pour la
des crip tion d’une in ter ven tion po li tique (la ré forme de l’or tho graphe
al le mande) sui vie de l’ana lyse de sa ré cep tion par la so cié té ci vile à
par tir de dis cours éva lua tifs. Elle si gnale le dé ca lage qui s’est opéré
entre les ob jec tifs des ac teurs ins ti tu tion nels et la ma nière dont cette
ré forme a été reçue. Phi lippe Blan chet, pre nant appui sur une ana lyse
ap pro fon die des concepts de po li tique lin guis tique, amé na ge ment
lin guis tique et glot to po li tique, montre qu’on trouve plus d’éva lua tions
de si tua tions et/ou de dy na miques so cio lin guis tiques que d’éva lua‐ 
tions ex pli cites d’in ter ven tions glot to po li tiques. Il l’illustre no tam‐ 
ment avec la grille LAF DEF (Langues afri caines, fran çais et dé ve lop‐ 
pe ment) éla bo rée par Chau den son pour ana ly ser la si tua tion lin guis‐ 
tique des pays de la fran co pho nie. Yan nick Le franc ana lyse la dé‐ 
marche de ca li brage ap pli quée aux centres de langues, en l’es pèce les
centres de FLE, sou mis à des au dits qui dé ter minent les la bels qui
leur sont dé cer nés. La LTI, la langue du IIIe Reich, ne re lève pro ba ble‐ 
ment pas d’une po li tique lin guis tique, mais plu tôt comme le sug gère
Eloy d’une « po li tique dis cur sive ». Mais l’ou vrage de Vic tor Klem pe ‐
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rer, pré sen té par Jean- Jacques Al candre, dé crit de ma nière mi nu‐ 
tieuse les ma ni pu la tions lin guis tiques à des fins idéo lo giques. Enfin,
Pierre Frath nous livre un point de vue de lin guiste «  im pli qué  », à
par tir d’une ex pé rience concrète, celle de sa par ti ci pa tion à une ac‐ 
tion Lin gua, le pro gramme d’in ter ven tions de l’Union eu ro péenne
dans le do maine des langues.

Di ver si té et re pré sen ta ti vi té des études de
cas

Grâce à ces contri bu tions, nous dis po sons d’un cor pus d’études ap‐ 
pro fon dies. Coste a re te nu la po li tique de bi lin guisme au Val d’Aoste,
le plan de dif fu sion du fran çais langue étran gère mis en place dans les
an nées 1960 par le mi nis tère fran çais des af faires étran gères, l’ac tion
du Conseil de l’Eu rope, es sen tiel le ment en ma tière de po li tique lin‐ 
guis tique édu ca tive. Eloy s’est at te lé à po li tique menée au ni veau na‐ 
tio nal par le gou ver ne ment fran çais et confiée à la Dé lé ga tion gé né‐ 
rale à la langue fran çaise et aux langues de France dont l’élé ment
cen tral est la loi Tou bon. Cé cile Jahan ana lyse la ré forme or tho gra‐ 
phique al le mande de 1996 et sa ré cep tion jusqu’en 2006. Gau din s’est
in té res sé à la po li tique lin guis tique qué bé coise et à son évo lu tion.
Blan chet a pris comme exemple de dis cours éva lua tif le rap port Ben‐ 
to li la sur l’en sei gne ment de la gram maire dans le sys tème édu ca tif
fran çais. On peut ajou ter aussi des cas pré sen tés de ma nière plus
suc cincte par les au teurs ou in tro duits dans les dis cus sions  : ci tons
par exemple les textes ju ri diques du Conseil de l’Eu rope que sont la
Charte eu ro péenne des langues ré gio nales et mi no ri taires et la
Conven tion‐cadre sur la pro tec tion des mi no ri tés na tio nales (Coste), la
ré forme de l’or tho graphe du fran çais de 1990 (Eloy), le pro gramme
Lin gua de l’Union eu ro péenne (Frath).
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Par ces exemples se trouvent in tro duits les prin ci paux types d’ac‐ 
teurs de la po li tique lin guis tique. Ce sont les ins ti tu tions cen trales
des états : mi nis tère de l’édu ca tion, mi nis tère des af faires étran gères,
les au to ri tés ré gio nales qui in ter viennent au titre des com pé tences
propres dont elles dis posent (Qué bec, Val d’Aoste), les ins ti tu tions lin‐ 
guis tiques na tio nales (Dé lé ga tion gé né rale à la langue fran çaise et aux
langues de France, Of fice de la langue fran çaise du Qué bec, Ins ti tut
de la langue al le mande [Ins ti tut für deutsche Sprache]), ins ti tu tions
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eu ro péennes (Conseil de l’Eu rope dont l’or gane d’in ter ven tion est sa
Di vi sion des po li tiques lin guis tiques, Com mis sion eu ro péenne).

Le rôle de ces ac teurs dans leurs trai te ments des ques tions de
langues re lève de la di men sion po li tique de l’ana lyse. Les dif fé rentes
contri bu tions s’y sont at te lées. Ainsi dans le cas du Val d’Aoste, dé crit
par Coste, on voit ap pa raître le dé ca lage entre le bi lin guisme ins ti tu‐ 
tion nel pro cla mé, l’in té rêt qu’il sus cite au près d’ac teurs du mi lieu
édu ca tif, et l’ab sence de prise en charge réelle par les ac teurs po li‐ 
tiques. Ce dé ca lage est au centre de l’ana lyse qu’on peut faire de la
po li tique lin guis tique dans cette ré gion. L’ana lyse de Le franc sur les
au dits des centres de langues in cite à s’in ter ro ger sur les fonc tions
des pra tiques d’éva lua tion dans la so cié té. Le champ de ces pra tiques
est ac tuel le ment en ex pan sion. Éva luer est dans l’air du temps. On est
entré dans une ère de la culture du ré sul tat. Tout ac teur pu blic ou
privé doit dé mon trer la ren ta bi li té de ce qu’il fait. On construit des
cur sus d’ap pren tis sage des langues qui peuvent être ca li brés et donc
sou mis à des éva lua tions. On com mence à pra ti quer des éva lua tions
com pa ra tives des ré sul tats de l’en sei gne ment des langues. Le franc en
dé cèle la di men sion idéo lo gique. La prise en compte de la di men sion
so ciale des po li tiques lin guis tiques est sur tout pré sente dans les ana‐ 
lyses de leur ré cep tion, ainsi qu’il ap pa raît dans les contri bu tions de
Jahan et Gau din. On peut ob ser ver que les fi na li tés idéo lo giques sont
pré sentes dans les dif fé rentes formes de po li tiques lin guis tiques pré‐ 
sen tées, même si fort heu reu se ment au cune n’est proche de celle de
la LTI.
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Pers pec tives
L’in ten tion du GEPE étant de pro lon ger cette re cherche, il compte
sur les par ti ci pants à cette Jour née pour le faire. Cette suite pour rait
aussi sol li ci ter des contri bu tions ve nant des do maines de re cherche
qui s’in té ressent aux ques tions po li tiques, so ciales, idéo lo giques. Il
convien drait éga le ment d’élar gir et d’en ri chir la gamme des cas de fi‐ 
gures en al lant ob ser ver ce qui se passe dans dif fé rentes par ties du
monde. D’autres ac teurs de po li tiques lin guis tiques, comme les uni‐ 
ver si tés et les en tre prises, qui pour raient être aussi ob ser vés. En dis‐ 
po sant de ce pre mier vo lume et en as su rant lar ge ment sa dif fu sion
par voie élec tro nique nous pou vons éclai rer les contri bu teurs po ten ‐
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ABSTRACTS

Français
Cette contri bu tion in tro duc tive pré sente et ana lyse les dif fé rentes ten ta‐ 
tives pour consti tuer en champ de re cherche les in ter ven tions po li tiques
sur les ques tions de langues, pour le dé li mi ter et le nom mer, par ti cu liè re‐ 
ment au moyen des termes de « po li tique lin guis tique » et d’« amé na ge ment
lin guis tique ». Elle montre que pour consti tuer la « po li tique lin guis tique »
comme champ dis ci pli naire, il est né ces saire de prendre en compte des di‐ 
men sions non seule ment lin guis tiques et po li tiques, mais aussi so ciales,
idéo lo giques, éco no miques.
Cette mul ti pli ci té des di men sions en fait un champ dif fi cile à ex plo rer. Nous
avons fait l’hy po thèse que l’ana lyse des pra tiques d’éva lua tion des po li tiques
lin guis tiques pou vait consti tuer une en trée dans ce champ dans la me sure
où elle per met d’ob ser ver plu sieurs di men sions. Nous avons ba li sé cette en‐ 
trée par des mar queurs comme « réus site » et « échec » et ex pli quons ici ce
qu’ils peuvent mais aussi ne peuvent ré vé ler.
Une ty po lo gie des do cu ments d’éva lua tion est es quis sée  : rap ports d’ex‐ 
perts, do cu ments de mise en œuvre, ré cep tions par des ac teurs so ciaux
(comme les mé dias). La di ver si té et la re pré sen ta ti vi té des études de cas
pré sen tées dans ce vo lume font de celui- ci une pre mière étape qui ouvre
des pers pec tives à la re cherche.

English
This in tro duct ory con tri bu tion presents and ana lyses the dif fer ent at tempts
to con sti tute polit ical in ter ven tions on lan guage ques tions into a field of re‐ 
search, to de term ine its scope, and to name it, par tic u larly with such terms
as "lan guage policy", "lan guage plan ning". It points to the fact that to con sti‐ 
tute "lan guage policy" as a dis cip lin ary field it is ne ces sary to take into con‐ 
sid er a tion sev eral di men sions, not only polit ical and lin guistic ones, but also
so cial, ideo lo gical and eco nom ical ones.
Such many‐sided field is dif fi cult to ex plore. We hy po thes ized that the ana‐ 
lysis of the prac tices of eval u ation of lan guage policies could be an entry to
it as it al lows the ob ser va tion of sev eral di men sions. We sign posted this
entry with such mark ers as "suc cess" and "fail ure" and ex plain here what
they can but also can not re veal.
A ty po logy of eval u ation doc u ments is out lined: re ports by ex perts, im ple‐ 
ment a tion doc u ments, re cep tion by so cial act ors (such as media). Present‐ 
ing a large and rep res ent at ive scale of case stud ies, this volume is a first
step for fu ture re search.
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