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1/ La révolution PCI vue de la bibliothèque 
 

Parmi les « objets politiques » que sont les institutions publiques culturelles, la bibliothèque                           
constitue le « lieuforum » par excellence, au point de devenir aujourd’hui l’un des derniers espaces publics                                 
non commerciaux où la population dans sa diversité sociale et culturelle a une chance de se rencontrer                                 
autour de pratiques communes, ambition particulièrement mise en avant dans la Charte des Bibliothèques                           1

: « Aucun citoyen ne doit en être exclu du fait de sa situation personnelle… » (art. 4) et« les collections                                           
des bibliothèques des collectivités publiques doivent être représentatives, chacune à son niveau ou dans                           
sa spécialité, de l’ensemble des connaissances, des courants d’opinion et des productions éditoriales.                         
Elles doivent répondre aux intérêts de tous les membres de la collectivité à desservir et de tous les                                   
courants d’opinion, dans le respect de la Constitution et des lois » (art. 7).  

 
Lieu où se croisent les savoirs et les expressions culturelles dans leur diversité, outil de formation                               

permanente du citoyen, espaces de rencontre d’une population relativement diversifiée, la bibliothèque                       
semble étrangement assez peu concernée par la révolution conceptuelle provoquée par la définition d’un                           
« patrimoine culturel immatériel » tel qu’il apparaît dans la Convention Unesco de 2003 et les différents                               
textes officiels ou prescripteurs qui en ont découlé depuis. Je pense en particulier à ce qui représente plus                                   
qu’une révolution des mentalités et des pratiques patrimoniales en France : l’irruption des « communautés »                           
aux côtés des institutions publiques et des chercheursexperts dans le processus de fabrique patrimoniale                           
et comme critère de légitimation culturelle. 

Dans le domaine des bibliothèques, cela voudraitil dire par exemple que les organisations                         
religieuses, politiques, syndicales, culturelles, devraient participer à la politique d’acquisition des                     
bibliothèques publiques ? On touche ici à un véritable tabou dans une profession pour qui le bibliothécaire                                 
est seul garant d’une certaine neutralité et universalité du service public d’information et de culture, au                               
même titre que le chercheur pouvait l’être pour inscrire ou non un objet, un édifice, à l’Inventaire, l’élevant                                   
ainsi au statut patrimonial, de bien commun à protéger et à transmettre, de réceptacle de valeurs                               
collectives. En 2014 encore, dans le cadre d’un mémoire d’élèveconservateur des bibliothèques, on peut                           
lire à ce sujet : « lorsque l’on évoque la possibilité de faire participer les lecteurs à la construction des                                       
collections, cette démarche soulève des questionnements et des frilosités professionnelles. Les tâches de                         
constitution et d’organisation des collections constituent dans l’inconscient professionnel le “domaine                     
réservé” du bibliothécaire, et des réticences émergent parfois lorsqu’on souhaite les déléguer aux usagers.                           
Cela explique en partie pourquoi les initiatives de coconstruction des collections avec les usagers sont                             
aujourd’hui assez rares, et souvent encore limitées au stade expérimental. » Sur le plan patrimonial, il n’est                                 2

qu’à lire les « règlements » et autres « chartes » de don et dépôt des grandes bibliothèques patrimoniales                                     
pour se rendre compte que le conservateur reste finalement le seul bon juge de ce qui doit entrer en                                     
patrimoine alors que les mêmes institutions font aujourd’hui de plus en plus appel au « participatif » lorsqu’il                                   
s’agit de financer un achat important (mais jamais à ma connaissance de participation à décider de ce qui                                   
revêt ce caractère « important » du point de vue de la communauté, fûtelle citoyenne).  

 
En matière de « patrimoine écrit » ou « documentaire »  c’estàdire l’objet patrimonial                             

administrativement défini et géré par les bibliothèques en France  c’est aussi la conception qu’un                             
patrimoine est un objet hérité et une expression vivante à la fois, sans cesse réinterprété, qui devrait faire                                   
bouger les lignes : les fonds d’archives, de livres anciens, de partitions, d’enregistrements sonores, etc.                             
constituentils seulement une documentation historique à l’usage du chercheur, de l’érudit, du curieux de                           
passé ou revêtil aussi la fonction de « bien commun » librement appropriable, exploitable, réinterprétable                             
par la société ?  

1 Conseil supérieur des Bibliothèques, 1991. En ligne : 
http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/1096chartedesbibliotheques.pdf  
2 Elise BRETON, Coconstruire les collections avec les usagers, Mémoire DCB, Enssib, 2014. En ligne : 
http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/64143coconstruirelescollectionsaveclesusage
rs.pdf  

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64143-co-construire-les-collections-avec-les-usagers.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64143-co-construire-les-collections-avec-les-usagers.pdf


Conservateur des bibliothèques moimême, je n’avais jamais été confronté à la question du                         
patrimoine culturel immatériel dans ma formation initiale ni dans mes fonctions précédentes  ni d’ailleurs à                               
celle des langues dites régionales, ce qui s’explique peutêtre par un même blocage dans notre «                               
inconscient professionnel ». Au contraire, en devenant conservateur de la bibliothèque (mais) de la langue                             
et de la culture occitanes, la question du PCI se retrouvait au centre de notre projet d’établissement, par la                                     
pression de nos publics, de nos contributeurs, de notre environnement social et culturel. 

Si le CIRDÒC, bibliothèque totalement horscadres dans le paysage institutionnel traditionnel                     
français, est très sollicité et concerné par les conséquences de la Convention de 2003 et le succès de la                                     
notion de PCI auprès des artistes, associations, praticiens des cultures occitanes jusqu’aux élus territoriaux,                           
c’est bien parce que la participation citoyenne est au cœur de l’histoire et de la légitimité de l’établissement :                                     
une institution d’initiative populaire (je dirais volontiers « communautaire » si le terme n’était pas connoté                               
très péjorativement en France). Et c’est bien par pression extérieure, pression de la société donc, contre les                                 
cadres mentaux des administrateurs culturels que nous sommes, que nous nous voyons engagés sur la                             
voie du PCI en essayant d’organiser la coélaboration d’une politique culturelle par les pouvoirs publics et                               
institutionnels d’une part, les expertschercheurs d’autre part et les « communautés » de praticiens, tous «                           
coproriétaires » de l’institution. 

 

   
Dans une série de clips institutionnels, l’équipe du CIRDÒC joue sur son image de bibliothécaires « pas comme 
les autres » en travaillant avec leur « uniforme » professionnel : les masques et accessoires du légendaire et 

des fêtes traditionnelles languedociennes. 
https://vimeo.com/77248067  
https://vimeo.com/77249218 
https://vimeo.com/77249217  

 

https://vimeo.com/77248067
https://vimeo.com/77249218
https://vimeo.com/77249217


 
 

2/ Le CIRDÒC-Mediatèca occitana : 
une conception stratégique et militante du patrimoine 

 

 
 
=> Profil atypique de l’établissement dans le paysage institutionnel par sa conception du 
patrimoine 
 
> Une définition « large » du patrimoine : « patrimoine culturel occitan », refusant statutairement toute                                 
limitation à une partition traditionnelle de l’administration culturelle (patrimoine écrit / archives / monuments                           
historiques / patrimoine bâti / patrimoine naturel / patrimoine oral / patrimoine culturel immatériel, etc.) Ce                               
refus, parfois mal reçu par les administrations culturelles, est un héritage de l’origine militante de                             
l’établissement et du rejet de la séparation classique culture savante / culture populaire, de toute hiérarchie                               
des expressions culturelles, en réponse à un certain mépris officiel  toujours assez prégnant, il faut le dire                                      
pour les langues et cultures régionales.  
> « Sauvegarde » plutôt que « Conservation » : participe aussi d’une terminologie refusant les                               
conceptions classiques de l’administration culturelle.  
> « Valorisation » : placé dans les statuts comme le résultat attendu, la raison d’être, de toute l’action                                     
patrimoniale. Dans les faits, on emploie dans les différents documents et discours plutôt un triptyque «                               
diffusion et/ou valorisation et/ou transmission », qui a tendance à varier en fonction des objectifs et                               
des interlocuteurs.  



=> Le patrimoine, une arme contre la mort (de la langue) : 
 

Si la terminologie culturelle technicienne et administrative est refusée dans les statuts même de                           
l’établissement, c’est que le CIRDÒC, créé, soutenu, défini par une communauté militante autant que par                             
l’autorité publique, a pour fonction essentielle d’être un outil au service de la survie et du développement                                 
d’une langue qui se veut actuelle et vivante. Dès l’origine, dans le discours des fondateurs, le CIRDÒC est                                   
une machine à fabriquer du patrimoine occitan, jouant le double rôle de vitrine brillante pour enrayer le                                 
mépris (minorisation serait plus juste) et d’outil à même de générer une création vivante d’exception, riche                               
de son prestigieux et mythique passé littéraire ; ce que l’écrivain Yves Rouquette, fondateur de l’institution                               
et par ailleurs figure majeure de l’occitanisme contemporain, décrivait, dans une terminologie très 70’s,                           
comme une « aisina estructuranta de descolonizacion» (outil structurant de décolonisation) au même titre                             
que les écoles associatives Calandretas, ellesaussi d’initiative citoyenne, qui devaient structurer une                       
contreinstitution éducative : au CIDO la décolonisation culturelle, aux Calandretas la décolonisation                       
éducative.  
 

Au début des années 1980 le même Yves Rouquette revenait sur le projet de Bibliothèque occitane                               
(CIDO, devenu CIRDÒC aujourd’hui). Le texte me semble tout à fait révélateur et programmatique, sous un                               
titre magnifique, « On avance chargé de ses morts », qui parlera à tout acteur engagé dans la transmission                                     
d’un patrimoine conçu comme vivant :  
 
« On avance chargé de ses morts » 
 

Je n'avais jamais rien recueilli – sauf les chats perdus, mais ils finissaient toujours par se faire la                                   
malle. Je n'avais jamais rien collectionné, même pas les timbres postes. Je ne conservais rien : ni                                 
brouillons, ni correspondance, ni même les livres ou les articles que j'avais publiés. Rien n'était plus                               
étranger à mes préoccupations que patrimoine ou matrimoine, inventaire ou collection. 

En 1968 encore je ne pense qu'à inventer. Non sur le patrimoine mais sur ses ruines. Le texte                                   
suivant est de moi. Même s'il porte la signature du Comité Occitan d'Études et d'Action, c'est moi qui l'ai                                     
présenté au vote de mes camarades : « La culture n'est pas un capital à consommer distribué par les                                     
supermarchés intellectuels et par les fonctionnaires, mais avant tout un ensemble de comportements et                           
de rapports dynamiques de l'homme avec son environnement historique social et naturel (…) seule une                             
création proliférante et totalement diversifiée peut faire qu'on en finisse avec une culture hiérarchisée,                           
pyramidale et muséiformolisée qui est aujourd'hui l'opium du peuple le plus pernicieux. Mais dans le                             
même temps toute volonté d'animation culturelle doit s'exprimer par la destruction des valeurs aliénantes                           
de notre prétendue civilisation et par la liquidation des préfets, igames culturels et autres souteneurs de                               
la culture en maison. La création n'a pas de capitale, de laboratoire privilégié, de langue élue. Elle peut                                   
se développer partout et ici où nous sommes, en Occitanie. C'est affaire de volonté et de lucidité. » 
J'ai retrouvé, à retardement car il m'avait précédé, des accents similaires chez Dubuffet. Il avait, lui qui                                 
dénonçait « l'asphyxiante » culture, créé le Musée de l'Art Brut. Et moi qui, à trente ans, tempêtais                                   
contre tout ce qui peut rappeler musées, folklore, collections, viandes froides, voici que je suis                             
devenu le principal conservateur du Patrimoine Occitan. 

En 1975 j'ai créé, avec le Centre International de Documentation Occitane, la machine à                           
ramasser, sauver, conserver, classer, étiqueter, ranger et mettre à la disposition de tous                         
l'essentiel de l'écrit occitan. 

Ce centre existe toujours. Il se trouve à Béziers, Hôtel Lagarrigue, Place Pierre Sémard. Il pète la                                 
santé et étouffe déjà dans des locaux trop étroits. En six ans, il est devenu la meilleure,                                 
quoiqu'imparfaite, bibliothèque occitane du monde. Le destin a de l'humour : il a fait de                             
l'iconoclaste que j'étais un conservateur de reliques… 

Aidezles. Ils en valent la peine. Envoyezleur vos plus belles pièces ; vos fonds de tiroir ! Léguez                                   
au CIDO par testament (un certain nombre d'occitans l'ont fait) votre bibliothèque ! Déposez vos                             
manuscrits ! Aidez le CIDO à soustraire à la spéculation (plus l'occitanité avance, plus les livres                               



d'occasion sont chers, inaccessibles : 6'000 nouveaux francs un théâtre de Béziers l'an dernier, acheté                             
par la Ville) les trésors humbles ou prestigieux du passé occitan. Venez consulter sur place, travailler huit                                 
jours ou deux mois... un peuple n'est rien sans mémoire. Celle du peuple occitan se met à                                 
fonctionner. Il faut la compléter, la dérouiller, l'utiliser à fond. 
 

J'avais peur ces dernières années passées à convaincre, à trouver des sous, à faire vivre                             
ce SERVICE PUBLIC, d'y perdre un peu mon âme, d'y engloutir mon temps d'écrire, d'y                             
abandonner l'énergie qu'il faut pour se battre. Et puis, non. Je ne suis devenu ni folkloriste, ni                                 
paperassier. J'écris comme un perdu. Comme jamais je n'ai écrit. Je veux dire : aussi                             
joyeusement. Adossé à des siècles et à des tonnes de papier noirci pour dire non à la mort de ma                                       
langue, je me sens parfaitement vivant. J'avance chargé de mes morts ? Et après ? Les morts                                 
n'empêchent pas d'entendre la respiration pressée des nations en travail de naissance. Du haut                           
des tours, même menaçant ruine, on voit loin et clair. En se retournant du côté d'un passé de                                   
splendeur et de misère, on mesure d'où on vient. On voit la mort derrière soi, traversée… » 
 
 
=> Le CIRDÒC, une machine, et non un « catafalque »  3
 
Le CIRDÒC se définit avant tout comme une « fabrique patrimoniale » : fabriquer / construire / faire exister                                     
un patrimoine occitan dans l’espace public.  
=> prégnance de de l’idée de « machine », de « chantier » dans les discours et projets  

Cette idée de « machine / fabrique » constitue à mon avis une autre des originalités de                                 
l’établissement dans le paysage français où la bibliothèque, liée originellement au musée et à une mythique                               
origine révolutionnaire, est davantage considérée comme un « temple » que comme une machine                           
(conception davantage anglosaxonne). Et la modernisation des équipements de lecture publique depuis les                         
années 1990  le mouvement de construction des grandes médiathèques  n’a fait que renforcer cette                               
tendance à sacraliser les institutions publiques : « Le premier exemple date de 1988, avec l’ouverture de                                 
la bibliothèque de Villeurbanne, conçue par Mario Botta. Ce retour à la monumentalité est salué dans la                                 
presse professionnelle : “On s’arrête aujourd’hui à Villeurbanne pour visiter sa médiathèque. Quel bon                           
point pour l’image de marque des bibliothèques !” dans un article dont le titre “Villeurbanne ou le temps                                   
retrouvé des bibliothèques cathédrales” dit bien à la fois la nouveauté et l'ambiguïté de la démarche : à                                   
fuir le temple de la culture, on trouve la bibliothèque cathédrale . »  4

De même, lors de la crise « existentielle » de l’établissement, qui s’ouvre au moment de sa                                 
normalisation institutionnelle ressentie comme une confiscation par le monde associatif et militant, la                         
construction, par geste politique, d’un bâtiment monumental où le vide l’emporte largement sur les surfaces                             
utiles dans le programme architectural, est reçue comme un acte symbolique contre la volonté de                             
développement de l’occitan dans la société actuelle : la langue que l’on souhaite voir fleurir dans l’espace et                                   
la société est mise sous cloche, dans un temple impressionnant mais froid, et non productif.  

La multiplication ces dernières années d’un discours plus machiniste par l’établissement dans sa                         
communication, n’est finalement qu’un retour aux sources des fondateurs et participa à la résolution du                             
conflit entre institution et communauté militante.  
 

3 La comparaison d’un CIRDÒC non militant ou trop technicien avec un « cimetière », un « mouroir » ou                                       
encore un « catafalque » a beaucoup couru au sein des associations militantes pendant la période de crise                                   
du milieu des années 1990 (période de l’institutionnalisation du Centre). Le terme de « catafalque » me                                 
semble le plus représentatif du ressenti militant de ces années car il lie l’idée du mort (la langue, mise au                                       
tombeau par l’administration culturelle et ses techniciens) et celui de la monumentalité (le bâtiment construit                             
à cette même époque parut particulièrement démesuré et vide à la fois).  
4 AnneMarie BERTRAND, Images de bibliothèques, ENSSIB, 2000. En ligne : 
http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/1543imagesdebibliotheque.pdf  

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1543-images-de-bibliotheque.pdf


 
 



   



3/ Une bibliothèque d’initiative populaire, comment ça marche ? 
 

L’originalité de l’institution CIRDÒC dans le paysage français (conception large du                     
patrimoine, idée de « fabrique » davantage que de « temple », fonction nourricière du patrimoine                               
pour la création et la vivacité des expressions culturelles actuelles) trouve son origine dans une                             
histoire atypique.  

Si aujourd’hui le CIRDÒC est un établissement public territorial (syndicat mixte), qui a même fini                             
par être labellisé et reconnu par l’État luimême (pôle associé BnF depuis 2006), il a une origine militante et                                     
« citoyenne ». Le CIRDÒC actuel est en effet créé en 1998 par la Région LanguedocRoussillon et la Ville                                     
de Béziers pour prendre la suite d’une association, le Centre international de documentation occitane                           
(CIDO), créé en 1975 à l’appel de plusieurs chefs de file et personnalités du mouvement citoyen et culturel                                   
occitan, alors en pleine ébullition. 

Aujourd’hui encore, son origine d’initiative populaire comme son champ d’intervention, qui n’est pas                         
neutre, voire très politique, celui d’une langue non officielle (« sanspapier » dans la terminologie militante),                               
induit un partage d’autorité entre élus, techniciens et mouvement associatif.  
 
 

=> Une bibliothèque postsoixantehuitarde  
Un nouveau mouvement « régionaliste » en France se développe à partir de 1968. Pour l’occitan, il                                 

est marqué par de grandes luttes sociales et citoyennes (Larzac, mouvements viticoles, mouvements                         
antinucléaires contre la construction de centrales, mouvements contre l’urbanisation du littoral et tourisme                         
de masse, etc.). La revendication pour la reconnaissance et la prise en charge par les pouvoirs publics de                                   
la question linguistique trouve un écho dans la pensée politique de la nouvelle gauche (« Décolonisation                               
intérieure », concepts de minorités nationales, fortes remises en cause de la tradition centralisatrice, projets                             
de régionalisation) comme dans l’opinion via une création artistique militante qui rencontre un vrai succès                             
d’audience (« Nòva cançon occitana », théâtre populaire, etc.) et la multiplication de structures :                             
mouvement Volèm viure al País, partis politiques régionalistes, maisons de disque (Ventadorn, Novelum),                         
journaux et revues puis, au tournant des années 1980 les radios associatives et bien sûr les écoles                                 
associatives Calandretas.  



 

 
 

C’est dans ce contexte de création de contreinstitutions chargées de « décoloniser la province »                             
que naît l’idée originale pour l’occitan, langue héritière d’un brillant passé littéraire, d’une « bibliothèque                             
nationale occitane ». Le projet avait déjà été exprimé par les mouvements renaissantistes de la fin du XIXe                                   
siècle (Félibrige), ou encore à la Libération (Max Rouquette). Mais le contexte des années 1970, où les                                 
revendications occitanistes trouvaient pour la première fois un écho populaire important, permettait de le                           
faire émerger car il demandait une forte mobilisation de la communauté (contributeurs) et des élus locaux.  

En 1974, préparant le projet, l’écrivain Yves Rouquette organise au Musée des BeauxArts de                           
Béziers l’exposition « Mille ans de littérature occitane » rassemblant de nombreux chefsd’œuvre occitans                           
provenant des plus grandes bibliothèques et universités d’Europe : prise de conscience des élus, des                             
décideurs, du public de la « dignité » de la langue populaire, minorisée en « patois » par les institutions                                       
depuis des siècles, dès lors magnifiée par un extraordinaire héritage culturel, scientifique et artistique.  
 

Moins d’un an après, le CIDO est créé sous la forme d’une association et lance un appel à                                   
constituer les collections de cette bibliothèque nationale populaire, machine à redonner de la valeur à une                               
culture méprisée par l’outil d’État.  
 



 

 
 
 
 
   



On a donc bien affaire à une bibliothèque d’initiative populaire, autogérée à ses débuts par le                               
monde militant occitan, qui ne fait pas appel à la caution institutionnelle ni universitaire (remise en question                                 
des outils d’État, considérés comme outils d’une oppression culturelle ou du moins d’une minorisation de la                               
langue et de la culture occitanes).  

Cet exemple, parce qu’il a finalement donné lieu à la création d’une institution publique, fortement                             
soutenue par les collectivités territoriales, bien dotée, pérenne et reconnue, me semble intéressant pour                           
aborder la problématique de la participation dans les institutions culturelles.  
 
> Au final, estce que cela a produit une institution patrimoniale si différente ? 

La première période (19751995) est celle de la création de l’institution autour de deux grands                             
chantiers : d’une part la constitution des collections, d’autre part la définition des missions de cette                               
contreinstitution culturelle. 
 
>> Côté collection :  
Cette collection participative estelle de moindre valeur ? 

La participation est à l’origine même de la collection : dès 1975, un appel « à tous » est lancé,                                       
essentiellement au sein des réseaux militants occitans, sans critères ni définition des contours de la                             
collection.  
La collection constituée par participation estelle de moindre valeur que les autres collections de                           
grandes bibliothèques patrimoniales ? 

La réponse me semble clairement non ; on pourrait même aller plus loin en affirmant que le mode                                   
de constitution des collections a été particulièrement efficace (rapidité, et surtout à faible coût pour la                               
collectivité) : en 20 ans 80’000 volumes, dont une exceptionnelle collection de manuscrits, étaient déjà                             
acquis, en grande partie gratuitement. Cette collection est reconnue dès la fin des années 1970 comme                               
indispensable et représentative : la communauté scientifique internationale constitue un public important du                         
CIDO.  

Ce mode pleinement participatif de constitution des collections et par là d’une bibliothèque                         
collective joue encore aujourd’hui dans le sentiment des militants qui s’approprient l’institution culturelle                         
dont ils se considèrent (légitimement) copropriétaire : «... Parce que encore une fois, on était confronté à                                 
des volontés parisiennes, qui devaient nous dire quoi faire de nos documents !... » (Enquête Eliette Guine                                 
sur l’histoire du CIDOCIRDÒC, 2014). 
 
Cette collection estelle plus originale ? 

Le précieux ou le rare n’a pas été la priorité (elle l’est devenue avec l’arrivée des conservateurs) ;                                   
ou plutôt le précieux a changé de critère : les fonds dits « courants » ont acquis ici une valeur patrimoniale,                                         
la fonction politique de la bibliothèque occitane étant de constituer une preuve au procès de la langue et de                                     
la culture minorisées, preuve de la qualité et dignité de la langue ; preuve aussi de sa vitalité et de son                                         
actualité (d’où l’importance du contemporain sur l’ancien). 

 
Mais la plus grande originalité de la collection me semble tenir à l’importance des critères                             

émotionnels dans les choix qui sont opérés. D’ailleurs c’est la grande époque du «matrimoine», terme qui                                   
fleurit dans toute la littérature et les discours sur l’héritage culturel occitan.  

Ces critères émotionnels renvoient d’une part à une conception sociale de la contreinstitution : elle                             
doit être l’institution de la culture des humbles, pour les humbles ; elle est aussi animée non par des                                     
techniciens mais des militants, qui ont à cœur d’exercer une réparation historique, un devoir de mémoire en                                 
quelque sorte que chacun vit dans sa propre histoire familiale. La langue occitane est celle des troubadours                                 
ou du prix Nobel Mistral, mais elle est surtout la langue de ses parents, de ses grandsparents, de son                                     
enfance, la langue de l’intime et du foyer, en conflit intérieur permanent avec la langue de l’école, de                                   
l’administration, de l’officiel, de l’ascension sociale, du prestige. On retrouve d’ailleurs encore aujourd’hui                         
cette motivation familiale et intime chez de nombreux praticiens, artistes ou militants. À l’occasion du forum                               
PCI organisé dans le cadre du travail de recherche de JeanLouis Tornatore et AnneSophie Haeringer, un                               



artiste explique par exemple son choix de chanter en occitan par cette motivation : « ce qui m’anime c’est                                     
le souvenir de ma grandmère. » 
 

La culture des humbles : exemple de la collection Cans. 
 

 
 

Les collections patrimoniales du CIRDÒC regorgent de fonds devenus singuliers car ayant peu fait                           
l’objet de politique de conservation par les institutions traditionnelles. L’ensemble le plus important est                           
constitué de 169 films 16mm, tous copies uniques, réalisés par un photographe biterrois, Michel Cans, dans                               
les années 1950. Il s’agit d’un document contextuel, réalisé pour des raisons d’immédiateté et assez                             
mercantile : afin de booster les ventes de contrats de mutuelle agricole, il est engagé pour aller réaliser                                   
dans les villages de l’Hérault des petits films, sortes de galeries de portraits des habitants de la commune                                   
un jour de fête ou à une sortie de messe. Les films étaient ensuite projetés dans le village, devant une salle                                         
comble venue se voir sur grand écran. Suivait la réunion d’information sur la mutualité agricole.  

Ces films, centrés sur des visages et non sur des événements particuliers, encore moins sur des                               
monuments ou des paysages, n’étaient pas voués à constituer un document social ou culturel. Ils ne                               
racontent rien, n’ont pas de montage, pas d’autre projet que de prendre en instantané les visages qui                                 
passent ou que le réalisateur rencontre le jour de son tournage. C’est par hasard qu’Yves Rouquette prend                                 



connaissance de cette collection de pellicules stockées dans le garage du photographe. Dès le premier                             
visionnage des images, Rouquette les considère comme la trace d’une population par ailleurs exclue de la                               
représentation publique, véritable monument à une génération (qui correspond d’ailleurs à celle de ses                           
propres parents).  
 

Ce qui est intéressant c’est qu’on peut objectivement dire aujourd’hui qu’il avait vu juste. Le fonds                               
Cans est de loin le « produit d’appel » du CIRDÒC, le plus gros succès public de nos collections. D’une                                       
part, les descendants des milliers de personnes filmées viennent voir, dans un intérêt tout personnel, leurs                               
grandsparents, arrièregrandsparents voire arrièrearrièregrandsparents « pleins de vie », en                   
mouvement. D’autre part, et c’est ici que l’on peut dire que cela fait désormais véritablement « patrimoine »,                                   
la collection intéresse tout autant  et assez massivement  des publics qui n’ont aucun lien personnel avec                                   
les personnes filmées. Depuis plusieurs années, de nombreux projets, notamment de création, sont                         
construits à partir de ces films.  
 
ex. 1 Projet de création musicale : Chronos, un cinéconcert mêlant poésie occitane, création musicale 
et projection des films de Cans autour d’une réflexion sur les cycles de la vie et le temps qui passe : 
Voir la présentation du spectacle sur www.occitanica.eu : http://fabrica.occitanica.eu/labasa/11615  
 
ex. 2 Projet de documentaire : Bufa lo Bufa lo Cerç e raja l'Òrb = Souffle le Cers et coule l'Orb : la 
documentariste Hélène Morsly propose un film introspectif dans lequel elle livre une réflexion sur 
l'appartenance culturelle et l'ouverture sur le monde.   
Voir le film sur www.occitanica.eu : http://occitanica.eu/omeka/items/show/12425  
 
 
 
>> La question des missions : l’institution coconstruite atelle défini différemment ses 
missions ? 
 
Le texte d’Yves Rouquette cité plus haut me semble assez clair et demeure d’actualité. 

 une « machine » : très rare dans l’environnement institutionnel français, qui voit d’abord                           
l’institution culturelle, patrimoniale comme un temple, une cathédrale laïque. 

 « moteur de création », de transmission, d’émergence d’une communauté : l’institution                       
patrimoniale n’a pas la conservation comme mission première. Elle amasse un matériau culturel et                           
le met à disposition afin de servir une renaissance linguistique voire, dans le texte de Rouquette                               
c’est le cas, à l’émergence de la conscience d’un « peuple ». 

 
Parallèlement, le patrimoine conçu comme un héritage en ruine à reconstruire par une création à la                               

fois « enracinée » et refusant la folklorisation ou le culte du passé est une dialectique à l’œuvre dans la                                       
création occitane depuis les années 1970. Dans le domaine du théâtre, il est intéressant de voir que Claude                                   
Alranq, metteur en scène, auteur, acteur, figure majeure de la création théâtrale occitane des quarante                             
dernières années, a réalisé un monumental répertoire du théâtre d’expression occitane, recensant toutes                         
les pièces qui ont pu être écrites, jouées, dans l’ensemble de l’espace occitan pendant un demisiècle. Il en                                   
est de même pour de nombreux musiciens qui se sont faits collecteurs par la force des choses, afin de                                     
trouver un « èime » (esprit) populaire capable de fonder une esthétique nouvelle, une esthétique qui «                                 
aurait pu » être. Le patrimoine n’a rien à voir ici avec l’authenticité, l’histoire réelle, ni le culte de l’ancien. Il                                         
est luimême création, réparation historique plus que restauration.  
 
 
 
 

http://fabrica.occitanica.eu/labasa/11615
http://occitanica.eu/omeka/items/show/12425


 
4/ La normalisation institutionnelle : une confiscation ? 

 
Les années 19951998 sont celles de la récupération de la contreinstitution par les pouvoirs                           

publics (collectivités territoriales, universités, institutions nationales). La sociologue Éliette Guine a conduit                       
récement une série d’entretiens auprès de personnalités militantes sur leur perception du CIRDÒC qui                           
documente en particulier ce tournant de l’institutionnalisation.  

À partir des années 1990, le Centre associatif se retrouve en situation financière difficile, du fait                               
notamment de la charge de fonctionnement qui ne cesse de grandir au fur et à mesure du développement                                   
des collections et missions.  

Plusieurs audits et rapports sont commandités par les collectivités et aussi par l’État. À noter que                               
les différents rapporteurs goûtent assez peu toutes les originalités et autres spécificités que j’ai évoquées                             
plus haut. La sanction tombe rapidement : gestionnaire d’une collection constituant un patrimoine                         
significatif, le Centre n’a pas d’autre avenir que de devenir une collectivité publique sans quoi les pouvoirs                                 
publics cesseront d’en assurer le financement. L’établissement public est créé en 1998 par la Région                             
LanguedocRoussillon et la Ville de Béziers. La DRAC LanguedocRoussillon, qui avait suivi le dossier                           
jusquelà décide finalement de se retirer totalement. C’est le début d’un long divorce avec l’État qui renvoie                                 
aux seules collectivités territoriales la responsabilité du patrimoine d’expression occitane. Il faut attendre                         
2006, et la création du pôle associé avec la Bibliothèque nationale de France, pour que le CIRDÒC retrouve                                   
une forme de légitimation de la part de l’État  sous réserve notamment de recrutement d’un conservateur                                 
des bibliothèques pour « encadrer » la politique scientifique et culturelle de l’établissement  et plus                               
symboliquement, la prise en charge par l’État du patrimoine d’expression occitane comme un patrimoine                           
appartenant à tous les Français (ce qui sera aussi l’esprit deux ans plus tard de la révision constitutionnelle                                   
et de l’article 751).  
 
> Le combat citoyen pour trouver une place dans l’institution : 
 

« Dans le cadre de la négociation avec la collectivité autour du CIRDOC, s'est posée alors la                                 
question de savoir qui avait le droit de se saisir de telles données, techniciens et élus. Yves Rouquette                                   
détenait la légitimité historique et esthétique, tout en maintenant un statut amateur, gage aussi de                             
noblesse et d'investissement "juste" parmi les porteurs de culture d'oc. "Yves Rouquette était un amateur                             
! " est la phrase censée clore quelque peu le débat lorsque les techniciens des collectivités préconisent                                 
une franche rupture entre monde amateur et monde professionnel. » (Enquête E. Guine) 
 

Les premières années de fonctionnement sont elles aussi assez dramatiques. Avec davantage de                         
moyens, l’institution apparaissait moins efficace et productive que le CIDO associatif, militant, artisanal et                           
taxé d’amateurisme. En confisquant à la communauté fondatrice et utilisatrice son institution, elle perd non                             
seulement un des principaux moteurs de sa légitimité mais également sa matière première : il est                               
intéressant de voir à quel point les collections sont inertes pendant les premières années (tarissement des                               
dons) et à quel point c’est la vie même des collections patrimoniales qui constituait finalement le moteur                                 
principal des projets, des initiatives, des créations.  
 
> La sortie de crise : Institutionnaliser la participation : 
 

La sortie de crise s’amorce à partir de 2004. La nouvelle majorité régionale souhaite apaiser le                               
rapport de force jusquelà très conflictuel entre collectivité publique et monde militant (la majorité                           
précédente avait notamment vécu une occupation occitane de l’Hôtel de Région). Audelà d’une                         
significative augmentation des moyens dédiés à l’occitan, les élus et techniciens de la Région                           
LanguedocRoussillon décident de créer un cadre institutionnel au dialogue entre monde militant et                         
collectivité régionale, assumant de partager l’autorité et le choix politique dans un engouement général pour                             
la « démocratie participative ».  



 
Mon propre recrutement est significatif : après plus de deux ans de vacance du poste de                               

conservateur, gage du point de vue des universitaires et de l’État de la « normalisation » d’une institution                                   
toujours considérée comme anormale, et malgré d’importants moyens mobilisés pour y pourvoir, je suis                           
repéré et approché car je suis originaire de la région et que ma famille est un peu connue pour ses                                       
engagements occitanistes, agricoles, etc. Le témoignage de mon prédecesseur, qui avait quitté le poste                           
moins de 18 mois après son arrivée, et dont le profil était différent, serait éclairant sur la question de la                                       
légitimité sur ce poste. Le problème n’était pas l’origine  le monde associatif occitan recrute, en dépit des                                   
préjugés, assez majoritairement sur les « nouveaux arrivants »  mais la conception militante de son métier.                                 
L’institution officielle d’une culture non officielle exige un profil double : tout le monde, y compris élus,                                 
collectivités, etc. comprend que cette institution ne peut fonctionner qu’avec une gouvernance partagée                         
entre société occitane et institution. Le double profil technicienmilitant est une des conditions pour trouver                             
sa place dans l’établissement.  
 
 
5/ La participation citoyenne aujourd’hui dans le projet CIRDOC : quelques cas concrets 
 

5> Rendre des comptes, tout restituer  
 

On sépare traditionnellement dans les institutions patrimoniales ce que les professionnels appellent                       
le « travail interne » du « service public » (temps passé au contact des publics). La France est d’ailleurs                                       
connu pour se distinguer des autres pays européens pour la part, souvent majoritaire, du temps de travail                                 
consacré à l’« interne ».  
 

=> Confronté à la nécessité de justifier directement, quotidiennement et concrètement les moyens                         
de fonctionnement qui nous sont alloués, auprès d’une communauté contributrice et utilisatrice très                         
majoritairement non rémunérée pour son action (bénévolat au sein d’associations) ou dans une certaine                           
précarité de moyens pour les artistes, organismes, opérateurs locaux, etc. l’ensemble de l’équipe travaille à                             
une démarche qualité des services rendus englobant la totalité des tâches effectuées au sein de                             
l’établissement dans l’idée que toute action est restituable directement aux publics et qu’il ne peut y avoir de                                   
« travail interne » auquel le citoyencontribuable ne peut avoir accès.  
 
 



 
 
 
Mais aussi utilisation des réseaux sociaux :  

 des comptes individuels par « métier » afin de communiquer en permanence sur les compétences                             
techniques mises en œuvre, la diversité des actions quotidiennes, l’engagement de chacun dans                         
sa mission ; 

 des posts appelant à l’interactivité (recherche d’information, de documents, appel au don de                         
documentation, etc.)  

 une inscription du technicien dans les sujets et débats militants en conservant une position de                             
neutralité (ex. publication de cartes anciennes dans le cadre des polémiques sur les contours des                             
nouvelles régions, de fonds de photographies ou tracts militants à l’occasion de mobilisations et                           
manifestations, etc.)  



 



 
 
 



52 Le patrimoine, l’apprentissage de la langue et de lien intergénérationnel  
 
Ex. projet « un còp èra Bizan », il était une fois BizeMinervois :  

Ce type de projets tend à se multiplier dans les activités du CIRDÒC. La chaîne de fabrication                                 
patrimoniale fait intervenir le CIRDÒC, le monde éducatif et la population d’une localité.   
 

 
 
Voir le film réalisé par le CIRDÒC, les élèves d’une Calandreta et la population d’une commune                               
dans le cadre de Total festum 2014 : http://occitanica.eu/omeka/items/show/4536  
 
 
 
   

http://occitanica.eu/omeka/items/show/4536


5-3 L’expérience « Forum » 
 

En 2013, JeanLouis Tornatore nous contacte afin de présenter ensemble un dossier dans le cadre                             
de l’appel à projet de recherche du Ministère de la Culture : « Pratiques interculturelles dans les institutions                                   
patrimoniales » sur le « renouveau du folklore : Théâtre et patrimoine culturel immatériel dans le monde                                 
occitan » 

Le CIRDÒC n’était pas tant sollicité pour son statut de bibliothèque que pour sa position, de fait                                 
plus que de droit, d’institution où se croise depuis quelques années monde universitaire,                         
créateurspraticiens du patrimoine culturel immatériel régional et monde institutionnel (techniciens et élus                       
des collectivités territoriales).  

Le projet de recherche prévoyait enquêtes ethnologiques de terrain effectuées par une                       
postdoctorante et surtout un « forum », « orientée vers la production d’un réflexion partagée affranchie de                                 
la sacrosainte partition entre le savant et l’ordinaire, et consistant dans la réunion d’un groupe ouvert... » et                                   
rassemblant les différents acteurs qui se trouvaient, sur le terrain languedocien, à la croisée du patrimoine                               
culturel immatériel : 

Si cette activité de forum a pu constituer un échec du point de vue de l’objectif de recherche initial                                     
(annulation du dernier forum) et du point de vue des praticiens qui attendaient une dynamique d’action et                                 
comprenaient mal la position des chercheursobservateurs, elle fut pour le CIRDÒC très fructueuse. Au                           
cours des différents échanges et rencontres, les différents acteurs mobilisés sur le forum ont exprimé en                               
effet, collectivement et endehors du cadre habituel de nos échanges (demande de soutien financier ou                             
technique à leurs actions), leurs attentes profondes visàvis de l’institution CIRDÒC, dans ses missions                           
fondamentales, ses modalités d’action, etc.  
 

Surtout, la création d’un espace d’échange entre chercheursexperts, acteurspraticiens de la                     
culture occitane ou du PCI, et institutions culturelles nous apparut particulièrement fécond pour mener une                             
politique culturelle coélaborée, et pour laquelle l’institutionbibliothèque occitane ferait office à la fois de lieu                             
capable d’affranchir les frontières universitaire / nonuniversitaire, entre disciplines, militant / non militant,                         
etc. et de levier d’action concrète par ses moyens patrimoniaux et techniques. Plusieurs projets sont                             
actuellement à l’œuvre reprenant le modèle « forum », en particulier un projet à l’échelle eurorégionale                               
(Occitanie, Catalogne, Baléares) que nous espérons fructueux pour intégrer la problématique interculturelle,                       
euroméditerranéenne, dans la conception des projets culturels occitans.  
 

L’outil bibliotèque, parce qu’il est éminemment politique, me semble tout à fait légitime pour jouer le                               
rôle de coopérative de production patrimoniale, de forum où s’anime la démocratie culturelle, dans le cadre                               
des enjeux qu’impose le PCI aux politiques culturelles publiques. La bibliothèque pourrait être par définition                             
l’institution toute indiquée pour être l’outil de politique publique en matière de sauvegardetransmission du                           
PCI. 

Force est de constater que c’est au sein de réseaux plus jeunes, souvent à la marge de l‘institution                                   
culturelle véritable, que se joue encore la mise en œuvre de la politique de sauvegardetransmission du                               
PCI, ce qui me semble être une interprétation (un dévoiement ?) de la convention Unesco : la filière                                   
ethnologie conserve la main, maintenant la primauté à l’université et du chercheur. L’enjeu aujourd’hui me                             
semble être de construire une véritable démocratie patrimoniale en replaçant la communauté (citoyenne,                         
linguistique, culturelle) comme moteur des différentes étapes et où l’institution comme la science ne feraient                             
plus figure que d’outils à la disposition de ces citoyens, légitimement maîtres du choix sélectif et des valeurs                                   
créées et transmises par la patrimonialisation.  


